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INTRODUCTION

1. The principal authority responsible for initiating, organizing and following-up project evalua-
tions is the individual Project Officer (PO). The purposes of these guidelines, therefore, are to:

- bring together in one easy reference source - for the attention and use of POs - all existing
internal procedures and practices governing the preparation, conduct and follow-up of project and
programme evaluations; and

- define as precisely as possible the respective roles and responsibilities of the PO's main part-
ners in project and programme evaluation (essentially Sectoral UCEs and/or OPSs, for sectoral
monitoring and supervision of the application of the Guidelines; the Bureau for Co-ordination of
Operational Activities (BAO) for liaison with donors; and CEU, for quality-control of evaluation
exercises and statutory reporting on the results of evaluations.)

2. In general terms, the provisions of the document - to be viewed as a set of guidelines and not
as a blueprint - are intended to facilitate the work of all concerned; improve the quality of
evaluations, and permit quality and appropriate reporting to UNESCO governing bodies and
donors on UNESCO's performance as Executing Agency.

3. The Guidelines also are intended specifically to ensure the conformity of UNESCO's
evaluation practices with UNDP Common-System evaluation guidelines, which are increasingly
being harmonized with those of UNESCO's major bi-lateral Funds-in-Trust donors via their
co-operation with UNDP in OECD's Development Assistance Committee.

THESE INSTRUCTIONS DO NOT DETAIL THE SPECIFIC EVALUATION REQUIREMENTS
OF EACH INDIVIDUAL DONOR. THEREFORE CARE SHOULD BE TAKEN ALWAYS TO
REFER TO ANY OF THEIR AVAILABLE GUIDELINES. (See, for example, those issued by
DANIDA, UNEP, UNDCP, UNFPA, UNRWA, and WHO/GPA, many of which can be obtained
from, or consulted in CEU).

BPE/CEU, May 1993
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I
PURPOSES AND TYPES OF DEVELOPMENT

CO-OPERATION EVALUATION

PURPOSES OF EVALUATION

1. It is the policy of UNESCO, and of most UN and Funds-in-Trust (FIT) donors, to evaluate
(i.e. to examine as systematically and as objectively as possible) the design, implementation and
results of development co-operation projects and programmes in order to determine - and subse-

quently improve - their efficiency, effectiveness, relevance, impact and sustainability. The results
of these evaluations are used increasingly by donors as a basis for their funding decisions, and it
is important, therefore, that evaluations are prepared correctly, and that a balanced assessment, and
the objectivity of findings and recommendations, are ensured.

2. The purpose of all evaluations is for the parties concerned with the project to contribute, in a
constructive manner, to decision-making. Thus, a project evaluation may be used to provide the
basis for any or all of the following:

(a) response to the substantive concerns of programme managers, and of national policy - and

decision-makers; of the Director-General, and the Executive Board; and of the senior man-

agement of UN and FIT partners and donors;

(b) an assessment of the impact, relevance, effectiveness and efficiency of the project or the

programme of which it is a part;

(c) initiatives and/or corrective measures to improve the effectiveness of an ongoing project;

(d) a decision whether to continue with, revise or extend a project1 ;

(e) lessons derived from the experience of the project;

(f) improvement of executing agency project management;

(g) accountability to Member States, the Director-General, etc.;

(h) fund raising, and public relations activities.

TYPES OF EVALUATION

3. Ongoing (formative) evaluation

Evaluations focused on improving the performance of ongoing projects should provide a clear
analysis of performance, including the contribution of the project to the development of the coun-

try or region concerned. The recommendations should cover any practical, specific and timely
management actions required. These evaluations are related closely to tri-partite review and

project monitoring exercises 2.

4. Terminal evaluation

Terminal evaluations often consider the same questions as ongoing evaluations, but also must

provide the basis for decisions about future actions. The findings and recommendations of such

evaluations should be used when a new phase of a project is under consideration.

1. Such lessons can pertain to the problem the project was intended to address, to the approach used to solve that problem, or to the experience
in implementation, including the way in which it may have changed the perception of the problem or of the solution. The lessons can also
provide basic data for research concerning the contribution of technical assistance to sustainable - and replicable - development.

2. It is recalled that "monitoring" is a management tool for the continuous and on-going assessment of project implementation progress, and for
making necessary adjustments to input-delivery schedules, workplans and budgets, etc.
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5. Ex-post project evaluation

Such evaluations are normally conducted after a sufficient period of time has elapsed since pro-
ject completion so that the impact and sustainability of the project can be observed or measured.
This will usually require a minimum of two years after the end of project activities. The princi-
pal purpose is to convey to decision makers the lessons learned from the project as an aid to the
design and implementation of future projects and programmes.

6. Thematic evaluation

Evaluation of a "cluster" of projects, all of which address the same, similar or closely related
issues, or significant portions of a programme. They permit evaluation of the collective effects,
over a long period of time, of a group of projects on the sector(s) concerned and thereby their
contribution to the development of the country or region concerned. They can provide a response
to major policy issues that could not be addressed easily at the level of a single project evalua-
tion.

7. Rapid evaluation

The use of low-cost data collection methods such as key informant, focus group and community
interviews; direct observation; and informal surveys to obtain rapidly - and in a cost-effective
way - usable information for any of the purposes listed in para. 2 above.

(Primary source materials:

UNDP Programme and Projects Manual, February 1988; UNDCP In-Depth Evaluation Guidelines,
February 1990; A UNICEF Guide for Monitoring and Evaluation, February 1991. Reference may
be made also to the Bibliography, publications 2 [Annex VIII, 8 [Annex], and 11.)
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II.
PROJECT EVALUATION DESIGN

In order to evaluate a project meaningfully, its objectives and related outputs need to state ex-
plicitly the problem and target group(s) to be addressed; and the desired result, or change to be
brought about as a result of the project's effort to resolve the problem. Project Documents must
specify also if and when, and with what resources, project evaluations are to be undertaken.

INSTRUCTIONS

BAO: Ensure that donor project design guidelines and/or desiderata are known and made
available regularly to Sectors and Field Units (FUs).

PO: Ensure that draft Project Documents (PRODOCs) include standard donor provisions
concerning evaluation,

(AO/BB): including, when appropriate, corresponding budget provisions under Budget Line
(BL) 16.

(NOTE: UNDP suggests that estimating costs at two work months of consultancy services and
travel by three persons will cover the cost of one or more outside consultants and/or
travel and per diem expenses of Government, agency and UNDP evaluators where the
need arises.)

PO: For donors without evaluation design and/or costing criteria, apply - or adapt as
required - those of UNDPI. In general, an evaluation should be scheduled for any
project in which important interests of UNESCO are at stake, or that "is innovative,
critical or particularly complex, or has special or unusual features" (UNDP).

(NOTE: It is important to note that major "quality improvement" projects require that detailed
base line surveys be done so as to allow a subsequent determination of any quality
changes. If such surveys are not available already at the design stage, then they should
be obtained by means of Preparatory Assistance, or early project workplan data
collection activities.)

PO and/or Send or circulate regularly to CEU:
BAO: copies of draft PRODOCS with non-standardized evaluation components (for infor-

mation and comments, if any);

draft PRODOCS, the objectives of which concern the development of national
project/programme evaluation skills (for visa);

*copies of all signed PRODOCS; UNDP CPMPs; and correspondence to/from donors
concerning evaluation proposals and decisions thereon (to assist CEU to compile - and
monitor the implementation of - an annual calendar and schedule of evaluations).

1. In general, adequate project design for evaluation purposes may be ensured through respecting donor project design criteria or, when not
available, by applying UNDPs Project Appraisal Checklist (see Bibliography, publication 3, [Document 1]).
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III.
INITIATION OF EVALUATIONS

In addition to providing for evaluation during the project design stage, other evaluation needs may
arise from the tri-partite review process, or on the initiative of any of the development partners
(Government; donor; and UNESCO, notably the Project Officer, CEU - in consultation with
Sectors - and UNESCO regional or country representatives).

Justifications for adding an evaluation component to an on-going project may include:

- a project "has serious operational difficulties" (UNDP);

- a project revision, extension or additional phase is being considered;

- lessons that potentially can be learned.

INSTRUCTIONS

Mandatory UN-system evaluations

PO: Approximately six months before the anticipated date of evaluation, obtain confirma-
tion from the appropriate donor authority (RESREP for UNDP, etc.) that the evalua-
tion is maintained. (Confirmation may be obtained in writing, by telephone, or during
missions or donor visits to HQ or a FU, etc.)

Planned FIT evaluations

BAO: Obtain confirmation of evaluation decisions at regular Annual Reviews with Donors;
record the decision; and circulate the approved minutes to RESREPS, concerned
Ministries, and other national project authorities.

Projects without planned evaluations (all donors)

PO: In general, take advantage of missions, donor visits to HQ, etc., to discuss with
Governments and/or donors if any projects without planned evaluations have evolved
in such a manner as to justify one.

PO: If so, prepare a one page (two maximum) evaluation proposal, specifying the benefit
to be obtained from the proposed evaluation; the basic evaluation methodology to be
followed; and the anticipated cost of the exercise. (To be submitted to the donor via
CEU, and under the signature of Director, BAO.)

Should the proposal be approved, initiate budget revision (when necessary) according
to the standard procedures of the donor in question.

PO: In all cases, it is the normal duty and responsibility of Project Officers to initiate the
organization of evaluations, and to do so in a timely fashion so as to ensure that
reports are available when needed to influence programming and project design
decisions.
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IV.
PREPARATION OF EVALUATION TERMS OF REFERENCE (TOR)

SOME BASIC PRINCIPLES

1. Each evaluation must be planned and terms of reference drawn up in order to:

- define the purpose and scope of the evaluation, including an identification of the recipients of
the findings;

- describe the methods to be used during the evaluation;

- determine the human and financial resources, and time schedule of the evaluation.

2. A comprehensive project evaluation should be planned to include a period of one or two days
of briefing prior to the mission; up to ten working days in the field; and up to five working days
to put the draft report into final form, a total of three and a half weeks at most. Complex projects
and situations may require longer, but full justification for any longer duration should be presented
to all concerned for approval.

3. A comprehension and taking into account of the political and socio-cultural context of a
project to be evaluated is essential, and implies that recipients of aid should participate, as far as
possible, on an equal footing with donors and implementing agencies in the preparation and
conduct of evaluations.

(Primary source materials: OECD and UNDP, Bibliography, publications I and 11.)

INSTRUCTIONS

UN-system evaluations

PO/ UN donors generally are responsible for preparing TOR.
CTA: POs and/or CTAs requested personally or on an unofficial basis by RESREP offices,

to assist in the preparation of preliminary drafts should, to the extent possible, offer
such assistance and, if necessary, call on CEU for guidance or advice.

Official UN donor requests for UNESCO assistance may be treated according to the
following procedures.

FIT evaluations

PO/ POs are generally responsible for the drafting of TOR, in consultation and in
BAO agreement with the National Project Director. The draft TOR should be sent to BAO,

via Sectoral and/or FU UCE and/or OPS, and CEU, along with a cover letter submit
ting the TOR to the donor for consideration and approval. FIT donors expect to receive
such drafts with from three to six months' advance notice.

*All donors

BAO/ When donors submit TOR to UNESCO for comment, BAO should send copies of the
PO/ TOR both to the PO and CEU.
CEU: CEU will inform the PO within 10 days, if necessary, of any presentation or method-

ological shortcomings, etc. Copies of the comments prepared by the PO, and sent to
the donor under the signature of BAO, should be copied to CEU.
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Structure and content of TOR

PO: In the absence of any donor-specific guidelines concerning the form, presentation and
content of TOR, Project Officers should refer to the UNDP "Programme and Projects
Manual", Section 30608 (In-depth project evaluation) and respect, as appropriate, the
UNDP Summary Guidelines for Terms of Reference of an Evaluation Mission
("Revised Procedures for Monitoring, Evaluation and Reporting", Annex III, April
1987). (Further guidance can be found also in the Bibliography, publications 3
(Document 6), 7 and 10. CEU also can provide POs, upon request, with model/
sample TOR).

For Impact/Ex-post evaluations, reference should be made also to Section 30609 of the
February 1988 UNDP Manual, as well as to CEU's "Guidelines for the Planning and
Implementation of Impact Evaluations" (see Bibliography, publication 4).

*In all cases, care must be taken to include a cost-analysis in TORs, as well as ques-
tions concerning the sustainability and replicability of projects and programmes (see
Bibliography, publication 3 [Documents 9 and 10]); and, as appropriate, such major
policy issues for the Organization as the impact of projects on women, the environ-
ment, and LDCs; and the complementarity of, and mutual inter-action between the
Regular Programme and development co-operation activities.
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V.
TECHNICAL ORGANIZATION OF EVALUATIONS

INTRODUCTORY REMARKS

1. The general principles governing the technical organization (and conduct) of evaluations may
be consulted in:

- the UNDP "Programme and Projects Manual" (Bibliography, publication 1), and the OECD
"Methods and Procedures in Aid Evaluation" (Bibliography, publication 11);

- "Operational Project Evaluation - A Dossier of Sample Evaluation Tools and Materials"
(Bibliography, publication 3 and, particularly, Documents 7, 16A and 1613);

- the evaluation manuals/guides issued by specific donors, such as those mentioned in the
Introduction.

2. UNESCO procedures governing the organization of such tasks as the identification, recruitment
and remuneration of consultants; negotiation of mission dates with donor and national project
authorities; organization of international travel and of national support facilities and services;
issuing of SSA contracts (if appropriate) for national consultant evaluators ... are similar to those of
Participation, and Regular Programme recruitment and advisory service activities, and may be con-
sulted in various internal Sector/FU instructions, Administrative Circulars, the UNESCO Manual,
the UNESCO Official Correspondence Manual, the UNESCO Field Staff Training Manual, etc.

3. This chapter therefore deals only with Central-level procedures regarding the organization of
evaluations.

The key in-country organizational role will be played by CTAs and/or National Project Directors,
with the assistance of the regional and national UNESCO Field Unit (if any), and the UNDP
Resident Representative. POs should ensure that National Project Directors, in particular, receive
in good time the appropriate briefings and documentation for their assumption of these
responsibilities.

A. Constitution of Evaluation Teams

General Principles

4. The Government, the executing agency and the donor are represented in an evaluation mission.
Each party - in line with principles that uphold and safeguard professional standards of indepen-
dent evaluation - appoints its own representative (subject to the criteria mentioned below), how-
ever, the donor and executing agency may appoint a single evaluator to represent both of them.

5. Representation is taken to mean involvement in the scheduling of the evaluation, in the
preparation of its terms of reference, in the field-work of the mission, and in the writing and
presentation of the report.

6. Objectivity and independence, as well as competence as an evaluator or in the technical field
covered by the project, are the principal criteria to be used in selecting personnel to carry out an
evaluation.

7. Personnel who meet these criteria should be sought within the country or region in which the
project is taking place. When additional expertise or independence of judgement are required, any
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of the partners may select outside consultants and/or headquarters staff, who have not been
involved in the identification, design, appraisal, approval or implementation of the project to
represent them. The leadership of the evaluation mission is determined by the donor in consul-
tation with the parties concerned.

(Primary source: UNDP Programme and Projects Manual, Section 30608)

INSTRUCTIONS

UNESCO representation

PO: In addition to consultant evaluators, consider the possibility of selecting Sector
substantive specialists or CEU staff members to represent UNESCO in tri-partite
project evaluations. The CEU Roster may be able to identify suitable candidates for
consultant missions.

CEU: CEU may wish to participate in specific evaluation exercises and can negotiate such
participation with, as appropriate, Sectors and/or Governments and/or donors.

(NOTE: *The practice of submitting multiple candidatures to governments for their selection of
UNESCO's representative in UN-funded tri-partite evaluation missions will be abol-
ished gradually so as to bring UNESCO practice into line with that of UN common
system guidelines.

As concerns FIT donors, prior clearance must continue, for the time being, to be
obtained from the donors, via BAO, before (i) appointing a single-candidate UNESCO
consultant representative or (ii) proposing the appointment of a staff member in draft
evaluation Terms of Reference.)

Government representation

UN donors, primarily with the assistance of Resident Representatives, ensure that
Governments nominate qualified representatives in a timely fashion.

PO: In the case of FIT project evaluations, request the Resident Representative to provide
a similar service, or directly contact the responsible Ministry to ask it to ensure an
appropriate appointment.

*Other participants

PO: Sectors, Field Units and concerned Central Services are encouraged to invest in the
training of staff project evaluation skills by means of allowing selected Project
Officers to accompany professional evaluation missions as observers (or even, at times,
as participants). Host countries should be given the opportunity also to designate
observers to such missions so as to be able to develop national project evaluation
capacities and skills.

(NOTE: *In line with 26 C/Resolution 13.2, para. 2(b), Project Officers are encouraged also to
associate the National Commissions closely with project evaluations).

B. Consultant Contracts

PO: Annex approved TOR to the contracts and/or Travel Orders of all evaluation team
(AO) members, and specify in the contracts and/or Travel Orders that "the evaluation shall

be carried out in conformity with the annexed TOR".

PO: *Send copies of the contracts and CVs of the consultant evaluators to CEU, as well
as the CVs (when available) of the evaluators representing the donor and government.
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C. Evaluation Briefings

PO/ Arrange for CEU and BAO to brief staff and/or consultant members of evaluation
CEU/ teams if and when in Paris prior to their mission.
BAO:

D. NOTES concerning Evaluation Framework (or Desk) Study:

"The process through which a ... project's purpose, background and description are documented
and, if need be, clarified. At the same time, it is determined what information must be collected
in order to be able to conduct a useful evaluation." (OECD, Bibliography, publication 11)

For small-scale projects, such information can be included, normally, in the background and
justification sections of TOR. (CEU can provide examples). A separate study is required normally,
however, for impact and cluster/thematic evaluations, and large-scale multi-phase and/or multi-
donor projects.

As a general rule, only UN donors may authorize their preparation by means of a fee contract,
using BL 16 funds; and FIT donors expect UNESCO to prepare them using support cost or
Regular Programme funds.

Indications concerning the outline and contents of framework studies may be found in Biblio-
graphy, publications 3 (Document 16), and 4 (Annex A).

*CEU can make sample fee contracts and studies available to interested POs, and would appreci-
ate receiving completed studies for information.
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VI.
REPORTING; FEEDBACK AND UTILIZATION OF FINDINGS

AND LESSONS LEARNED

INSTRUCTIONS

A. Preparation and finalization of reports

PO: Instruct evaluators to respect, as appropriate - and unless a donor specifies otherwise
- the UNDP evaluation report guidelines as specified in "Report of a Project Evalua-
tion Mission: Outline and Format"(see Bibliography, publication 2, Annex V), includ-
ing the UNDP "Summary of in-depth project evaluation (Format)", (publication 2,
Annex IV, Items I to V).

* (For "rapid" evaluations, minimal content should consist of: a summary of findings
and recommendations; background of the project and terms of reference of the evalu-
ation; sequential analysis of the quantitative and qualitative achievement of immediate
objectives and their associated outputs; findings concerning the achievement of devel-
opment objectives and project sustainability; recommendations; lessons learned.)

PO: The leader of the evaluation mission is responsible for completing the report within
five working days of the end of the field-work, and payment of fees to the members
of the evaluation mission should not be made in full until the final report has been pro-
duced in the required format.

If feasible, arrange for the evaluation team leader to be debriefed at Headquarters by
the responsible Sector, BAO and CEU, and/or by the responsible Field Unit, in order
to obtain any necessary clarifications concerning the finalized report (one or two days,
depending on the complexity of the evaluation exercise and report).

(NOTE: *The report is the product of an independent team and, as such, should not be altered
in its substance by the Government, the executing agency or [the donor]... and any
comments from any parties to a project on the contents of a report should be promptly
shared with the others." [UNDP])

B. External distribution of reportsi

PO: Make evaluation reports concerning on-going projects available rapidly to project
personnel for the purpose of their taking recommended corrective actions; and to
national sectoral policy-makers for the purpose of their taking the recommendations
into account for the design of new projects of a similar nature, or for the extension
of current projects.

To this end:

circulate reports for comment, within five working days of their receipt, to all concerned
substantive specialists, units or Field Units, and provide copies, for information, to CEU
and BAO. Those requested to comment should respond in a maximum of ten working
days;

within the next two weeks, amalgamate any comments received, along with those of
the originating PO, for inclusion in an official letter (BAO signature, via CEU) for the
submission of the report to the donor and Government;

1. The practice and procedures under this heading are essentially those in force in UNESCO from approximately 1975 to 1985.

13



focus comments on UNESCO's position vis-a-vis the evaluation findings, recommen-
dations and lessons learned; and inform the donor and Government, if appropriate, of
any co-operation UNESCO could extend for the implementation or follow-up of the
recommendations. (This would imply highlighting relevant complementarity between
the Regular Programme and the national project in question.)
(Standard BAO/REP letters for the submission to donors and governments of Project
Terminal Reports may serve as a useful model.)

(NOTE: Project Officers may prepare executive summaries, tables... or other materials to
supplement a report for purposes of easy reference or reading, provided such
materials are submitted separately from the report, and do not contradict or distort
the spirit or substance of the report.)

(For addressees, number of copies to be mailed, etc., see UN donor Manuals; for FIT
projects, address letters normally to the donor, with a copy to the concerned national
Ministry.)

(NOTE: These procedures do not apply when the in-country finalization of reports is scheduled
to coincide with a Tri-partite review (TPR) of the evaluation findings and recommen-
dations. In such cases, UNESCO's comments normally will be recorded in the report
of the TPR.)

PO Request, through BAO, Government and donor authorization and funding for the
and/or printing, by BAO/REP, of exceptionally good evaluation reports.
CEU

BAO: *Ensure that all printed country evaluation reports (irrespective of Donor, Sector and
discipline, etc.) are sent to the RESREP of the beneficiary country and, if and when
cleared for general distribution by the Government, to any and all other Donors
financing UNESCO-implemented projects in the country concerned.

PO: Make copies of the reports available to the CTAs and/or National Project Directors of
other projects for which they may be responsible in the same country.

C. Internal distribution of reports

PO: Ensure the distribution of un-printed reports and cover letters to BAO, CEU, Sectoral
OPSs and/or UCEs, and the major concerned Field Unit(s).

BAO: *Ensure that all Project Officers responsible for the implementation of activities in a
same country (irrespective of Sector, discipline, etc.) receive copies of all printed eval-
uation reports concerning that country.

D. Feedback and internal reporting

Standard practice concerning the follow-up of evaluation reports remain in force, i.e.:

Mid-term evaluation reports

PO: Discussion of reports at TPRs, and monitoring of follow-up actions through Progress
Reports, etc.;

14



Terminal, Thematic and Impact evaluation reports

Sectors/ Study of reports during the preparation of Country Profiles, and in Country Program-
BAO: ming exercises.

(NOTE: *UNESCO Country Representatives will be encouraged gradually to include in their
functions the monitoring of, and reporting on the follow-up provided by Member States
to the recommendations of major evaluation exercises, as will staff members in gen-
eral, when on mission.)

CEU: *Enter all reports into the CEU computerized data base on project evaluations and
circulate the entry formats to BAO and concerned POs and FUs for information and,
if appropriate, correction and/or completion.

Do individual analyses of project evaluation reports for the attention of Project
Officers, and a global analysis of all reports at the end of each biennium for the atten-
tion of the Director-General, the former in order to improve the quality of evaluation
exercises, and the latter to make known:

- "lessons learned" that could be applied for the improvement of the design, imple-
mentation and management of future projects;

- any positive or negative trends in the quality of UNESCO's performance as execut-
ing agency.

*Collect data, with the assistance of POs and FUs on the follow-up given by Govern-
ments, donors and UNESCO to the recommendations of evaluation reports (after 6
months for mid-term evaluations, and after 1 year for terminal and impact evaluations).

Sectors/ Report on the results of project evaluation exercises in the "Report of the Director-
CEU: General" (C/3 document), and in the "Synoptic Document on the Results of Evalu-

ation Activities".
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VII.
EVALUATIONS ORGANIZED AND/OR CO-ORDINATED BY CEU

1. CEU may be responsible directly for organizing and/or co-ordinating development co-operation
programme and project evaluations within the framework of:

(a) thematic evaluations of development co-operation activities (DG/Note/92/4 of 16 March 1992
- Workplans for 1992-1993);

(b) systematic in-depth evaluations of UNESCO-executed projects and programmes carried out in
conformity with 135 EX/Decision Item 6.1 (Operational activities of the Organization, includ-
ing co-operation with UNDP);

(c) other programme, thematic or cluster evaluations entrusted to the Organization by donors;

(d) specific requests by the Director-General, General Conference Resolutions, Executive Board
decisions, ADGs or donors.

2. In all cases, CEU will be responsible for coordinating the preparation, conduct and follow-up
of the evaluations, and submission of their reports to the appropriate authorities (DG, Governing
bodies and donors); and concerned Sectors and/or FUs will be requested to co-operate with CEU
by designating a staff member(s) to provide:

- sectoral and/or FU liaison with CEU;

- sectoral and/or FU substantive and methodological backstopping for the preparation and follow-
up of the evaluation;

- if appropriate, sectoral and/or FU participation in the evaluation.

3. The technical and administrative organization and management of the evaluations (recruitment
of consultants, travel orders, negotiations with national authorities, arrangement of briefings...)
will be the responsibility of Sectors and/or FUs.

4. Similarly, BAO will designate a staff member to liaise with CEU on all evaluation matters, and
with those donors under its jurisdiction according to its usual mandate and procedures. Liaison
with other donors (such as UNDCP, WHO/GPA, UNFPA, UNEP) will continue to be ensured by
the appropriate intersectoral coordinators; and CEU will be responsible for liaison with UNDP's
Central Evauation Office (CEO).
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SUMMARY OF PROJECT EVALUATION PROCEDURES

Project Evaluation Design
(Chapter 11)1

- include donor provisions concerning evaluation, along with appropriate
budget provision

- ensure adequate design for evaluation purposes

Project Implementation and Monitoring

Initiation of Evaluations
(Chapter 111)

- confirm timing, purpose and budget of mandatory and other agreed evalua-
tions

- prepare evaluation proposals for other projects meriting evaluation

Preparation of Evaluation Terms of Reference
(Chapter IV)

- prepare and clear TOR
OR

- process TOR submitted by donors

Technical Organization of Evaluation
(Chapter V)

- constitute evaluation team
- recruit and brief mission members
- ensure necessary budgetary and logistical preparations are made at the

country level

- prepare, it appropriate, an Evaluation Framework/Desk Study

Fielding of Mission
Debriefing of Mission

Evaluation Reporting
(Chapter VI A, B, C)

- finalize report
- prepare/despatch UNESCO consolidated comments on report
- distribute report internally

Evaluation Feedback
(Chapter VI D)

- share comments on report and decide follow-up action (through TOR, donor
meetings, correspondence..

Implementation and monitoring
of agreed upon follow-up actions

(Adapted from "Checklist for Project Evaluation Procedures in FAO", October 1991)
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THE WORLD BANK
Washington, D.C. 20433

U.S.A.

AR=I L C April 12, 1989

MEMORANDUM TO THE EXECUTIVE DIRECTORS ON
BANK COLLABORATION WITH THE

UNITED NATIONS EDUCATIONAL. SCIENTIFIC AND CULTRAL. ORGANIZATION

(UNESCO)

In a meeting in Washington in April 1988, Mr. Federico Mayor-
Zaragoza, Director-General of UNESCO, and I agreed on the desirability of
expanding and deepening collaboration between UNESCO and the World Bank.

We identified a wide range of topics -- in education, science and

technology, management of natural resources and the environment -- on

which collaboration could provide valuable benefits for both institutions

and, most importantly, for their member countries.

- During the past 25 years, the Bank/UNESCO collaboration has

taken place mainly within the framework of the Cooperative Program (CP),
under which UNESCO provided a fixed annuaL program of staff years and

consultant services to assist the Bank's education divisions at all

stages of the project cycle. Over that period, the Bank gained a great
deal from UNESCO's contributions to the CP, particularly in the early

years when we lacked the expertise needed for the identification and

preparation of education projects. However, as the CP did not provide an
appropriate framework for the broadened collaboration we were both

seeking, in August 1988, 1 informed Mr. Nayor-Zaragoza that the Bank was
terminating the CP as of June 30, 1989.

In January 1989, senior representatives of UNESCO and the Bank
met to discuss the scope, areas and modalities of future collaboration

and to consider the implications of the termination of the CP. They

agreed that collaboration would focus on the broad areas of human

resource development; science, technology and the environment; and

statistics. They also agreed on procedural guidelines which will provide

a sound framework for our future work. In essence, UNESCO and the Bank

will share information on institutional policies and programs in these
fields, while jointly sponsored activities and services provided by one

institution to the other would ba worked out on a case-by-case basis.

Finally, they agreed on an approach to the administrative and legal
arrangements needed to phase out the C? in a timely and cost-effective

way.

I believe that the two institutions can now make a stronger
combined contribution to the resolution of some important development

problems faced by our members. An early indication of this is our joint
sponsorship, along with UNICET and UNDP, of the 1990 World Conference on
Education for All--Meeting Basic Learning Needs. This augurs well for
the future of the enhanced Bank/UNESCO collaborative relationship.



Organisation des Nations Unies
pour I'&ducation, la science et la culture Conseil eXdCUti

Cent vingtiame session

120 EX/9
PARIS, le 27 aout 1984
Original francais

Point 5.1.2 de l'ordre du jour provisoire

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LES INITIATIVES
QU'IL A PRISES AFIN D'AMELIORER LE FONCTIONNEMENT

DE L'ORGANISATION

RESUME

Dans le cadre de la dscision prise par le Conseil exg-

cutif A sa 119e session (119 EX/Dicisions,4.1.1), le
Directeur gsnsral informe le Conseil des risultats des
travaux des groupes de travail consultatifs qu'il a
r6unis en juillet 1984 et notamment (i) des mesures qu'il
a d9jA prises ou a l'intention de prendre prochainement
conformiment aux recommandations qui lui ont 6tg faites ;
(ii) des recommandations au sujet desquelles il souhai-
terait connaitre l'avis du Conseil avant de prendre une
d6cision, et (iii) des recommandations qui requigrent
l'accord du Conseil ou une d6cision de la Confdrence
gin&rale.

Ur c3CO



Organisation des Nations Unies
pour I'ducation, la science et [a culture Conseil executif e x

Cent vingtihme session

120 EX/9 Corr.
PARIS, le 3 septembre 1984
Original frangais

Point 5.1.2 de l'ordre du jour provisoire

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LES INITIATIVES
QU'IL APRISES AFIN D'AMELIORER LE FONCTIONNEMENT

DE L'ORGANISATION

CORRIGENDUM

A la page 2 du rapport du Directeur gdndral,. remplacer le paragraphe 10 par
le texte ci-apr!s

"10. Le Directeur g~ndral est d'avis que les recommandations

formuldes par le Groupe de travail relLvent de la competence
du Directeur g~ndral, a l'exception de certaines suggestions
relatives A des modalitds de recrutement - d~crites au para-
graphe 10 du rapport - que la majoritd des membres du Groupe
de travail a considdrdes comme ne relevant pas du mandat de ce
Groupe."



Organisation des Nations Unies .x
pour l'iducation, la science et la culture Conseil ex6cutif

Cent vingtieme session

120 EX/9 Add.
PARIS, le 20 septembre 1984
Original frangais

Point 5.1.2 de l'ordre du jour provisoire

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL
SUR LES INITIATIVES QU'IL A PRISES

AFIN D'AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION

ADDENDUM

DECENTRALISATION

1. Les grandes orientations de la politique de ddcentralisation ont dtd ddfinies
par le Directeur gdndral dans l'introduction au Projet de programme et de

budget pour 1981-1983 (21 C/5, par. 216 A 222). Dans le cadre de cette politique,
certaines dispositions ont dtd prdvues dans le Projet de programme et de budget
pour 1984-1985 (22 C/5, par. 00033 a 00039). A plusieurs reprises, le Directeur
g6ndral a informC? le Conseil exdcutif, dans son rapport oral, des progrds rdalisds
dans la mise en place des structures rdgionales ddcrites dans le document 21 C/5.
Il en a notamment dtd ainsi, en ce qui concerne l'Asie et le Pacifique, de la trans-
formation du Bureau de Bangkok en bureau intdgr6 et de la rdvision de 1' Accord de Siege
conclu avec la Tahilande, de l'ouverture du Bureau de l'Unesco pour les Etats
du Pacifique 5 Apia (Samoa occidental), de la nomination d'un reprdsentant
(science et technologie) pour la Chine, du renforcement des effectifs des bureaux
de Bangkok, New Delhi et Djakarta. En ce qui concerne l'Amdrique latine et les
Caraibes et l'Afrique, une 6tude est en cours sur les dispositions qui pourraient
6tre prises pour donner une nouvelle impulsion A la politique de ddcentralisation.

2. P&rallelement aux travaux des groupes consultatifs qu'il a constituds
en juillet 1984, et dont les rdsultats des travaux font l'objet du docu-

ment 120 EX/9, le Directeur gdndral a pris, comme il l'avait annoncd dans son
rapport oral a la 119e session du Conseil executif, diverses mesures relatives
& la ddcentralisation qu'il porte a la connaissance des membres du Conseil par
le prdsent document. Le Directeur gdndral serait heureux de toutes suggestions
que les membres du Conseil souhaiteraient lui faire & ce sujet.

3. Les mesures qui ont dMja 6t6 prises ou qui sont envisagdes concernent

(i) la ddcentralisation des activit6s du Programme ordinaire

(ii) la d6centralisation des activit6s opdrationnelles ;
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(iii) la ddcentralisation des activitds de soutien du programme

(iv) la mobilitd du personnel entre le Siege et les unit~s hors Siege ;

(v) la d6centralisation du recrutement et de la gestion du personnel ;

(vi) la dMcentralisation des responsabilitds administratives et financieres ;

(vii) les communications entre le Siege et les unitds hors Siege ;

(viii) la coordination.

I. LA DECENTRALISATION DES ACTIVITES DU PROGRAMME ORDINAIRE

4. L'effort de ddcentralisation des activitds du Programme ordinaire est pour-
suivi, avec constance, depuis plusieurs anndes. Les indications qui figurent

dans I'introduction au Projet de programme et de budget pour 1984-1985 (doc. 22 C/5,
par. 206 et 207) montrent notamment les progres rdalisss entre les exercices
1981-1983 et 1984-1985. Pour chaque secteur du programme, les pourcentages des
crddits affectds & des activitss dcentralises, par rapport & l'ensemble des
crddits allougs, ont 4td les suivants

1982-1983 1984-1985

Education 32,9 35,3

Sciences exactes et naturelles 19,4 25,1

Sciences sociales et humaines 0,3 6,3

Culture 3,1 4,7

Communication 10,7 10,5

5. Cet effort sera poursuivi au cours du prochain exercice biennal. Toutes
les activites nouvelles qui figureront dans le Projet de programme et de

budget pour 1986-1987 (23 C/S) et pour int4resser les diffdrentes rdgions seront
inventorides systmatiquement en coopfration avec les directeurs des bureaux
rdgionaux intdressds en vue d'examiner de quelle maniere leur exdcution pourrait
Atre assurde des le debut de l'exercice biennal par les bureaux rdgionaux. Le
Comit6 de la coopdration intersectorielle 6tudiera les criteres qui pourraient
4tre appliquds & cet effet.

6. Afin d'associer plus dtroitement les bureaux rdgionaux a la mise en oeuvre
des activitds du Programme ordinaire, le Directeur gdndral envisage d'expdri-

menter en 1985, pour la rdgion d'Asie et du Pacifique, la prdparation de plans

de travail annuels (PAD) rdgionaux. La mise en oeuvre des activitds pr6vues
dans ces PAD et l'utilisation des crddits y affdrents reldveront entierement
des bureaux rdgionaux.

7. Cette initiative vise a assurer aux activit4s de programme une double
cohdrence : rdgionale et par rapport aux grands programmes figurant dans

le Programme et budget approuves. Le Directeur g4n6ral a chargd le Comit6 inter-
sectoriel de la ddcentralisation (voir paragraphe 26 ci-dessous) d'en examiner
les modalitds pratiques.
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II. LA DECENTRALISATION DES ACTIVITES OPERATIONNELLES

8. L'exdcution de 75 projets op6rationnels (sur les 671 projets actuellement
confiss A l'Organisation) est d'ores et ddja assurde par les bureaux r~gio-

naux. Apres examen des propositions que les secteurs ont dt4 invites a lui sou-
mettre, le Directeur gsndral a d6cidd de docentraliser 37 projets suppl6mentaires

d'ici a la fin de cette annde. Pour la mise en oeuvre des projets operationnels
dcentralisds, 7 postes du Siege seront transfdrds hors siEge (4 postes du cadre
organique, 3 postes du cadre de service et de bureau).

9. Pour accentuer la ddcentralisation de 1'exdcution des projets opdrationnels,
le Directeur gdnsral a d~cid6 de crder un groupe de travail charg4 d'examiner

un a un tous les projets op4rationnels encore exdcutds au Si&ge et de lui sou-

mettre, d'ici & la fin de 1'ann6e 1984, des propositions concernant les projets
dont la decentralisation pourrait 6tre envisagde ainsi que les postes qui devraient

6tre transfsrds hors Siege & cette occasion. Ce groupe de travail fera aussi des

recommandations au Directeur gdndral sur les modifications qu'il y aurait lieu

d'apporter aux procedures qui rsgissent les relations entre le Siege et les

bureaux regionaux en matiere d'ex6cution des projets op6rationnels.

III- LA DECENTRALISATION DES ACTIVITES DE SOUTIEN DU PROGRAMME

10. Il s'agit, d'une part, du Bureau des confdrences, langues et documents (COL)
et, d'autre part, de l'Office des presses de l'Unesco (PUB).

A. Bureau des conferences, langues et documents

11. Les bureaux rdgionaux participent ddj& dans une large mesure a la prepa-
ration et & la tenue des conferences rdgionales ministdrielles, ainsi qu'A

la mise en oeuvre des recommandations de ces conferences. Le Directeur gdnsral
envisage de leur laisser, partout on les conditions le permettront, l'entiere
responsabilitd de la pr6paration de ces conf6rences. Par ailleurs, il a ddcid6

de charger ddsormais les bureaux rdgionaux de l'entiere responsabilit4 de la
preparation et de la tenue des rdunions r~gionales de catdgorie VI et VIII. En
consequence, une formation approprise sera donn6e en cas de ndcessit6 aux fonc-
tionnaires qui seront charges de ces reunions.

12. Le Directeur gdnoral a fait entreprendre l'dtude des possibilitds qu'offre
chaque bureau r~gional en matisre de traduction, de composition et de repor-

duction des documents destinds aux confdrences et rdunions rsgionales ou dont la
diffusion est rdgionale. Les conclusions de cette 6tude permettront de deter-
miner les mesures qu'il y aurait dventuellement lieu de prendre en vue de ddcen-
traliser certaines activit~s du Bureau des conferences, langues et documents.

B. Office des presses de l'Unesco (PUB)

13. Le Directeur gendral a 6galement entrepris l'dtude des responsabilitds nou-
velles qui pourraient 6tre assumdes par chaque bureau rdgional en matiere

d'impression, de promotion et de diffusion des publications de l'Unesco. Sur la
base des conclusions de cette 6tude, le Directeur g~nsral compte prendre, au
cours de l'annse 1985, les dispositions ndcessaires en vue d'assurer la d6cen-
tralisation de certaines activites de l'Office des presses de l'Unesco et le
transfert dventuel des postes n~cessaires & cet effet.
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IV. LA MOBILITE DU PERSONNEL ENTRE LE SIEGE ET LES UNITES HORS SIEGE

14. Comme il est indiqu6 dans l'introduction au Projet de programme et de

budget pour 1984-1985 (doc. 22 C/5, par. 209), le personnel des secteurs
du programme, tout particulirement celui des secteurs de l'6ducation et des
sciences exactes et naturelles, est ddjA ddcentralisd dans une large proportion
46,9 % pour l'dducation, 35,5 % pour les sciences exactes et naturelles, 18,2 %
pour la communication, 15,1 % pour la culture et 5,3 % pour les sciences sociales
et humaines. Cette decentralisation se poursuivra en tant que de besoin.

15. Toutefois, la mobilit6 du personnel se heurte souvent A certains obstacles
tant rdglementaires que psychologiques. Si Von consid~re que c'est essentiel-

lement par la voie de transferts de postes du Siege, plutot que par la creation de
postes nouveaux, que doivent 6tre renforcds les effectifs necessaires aux bureaux
rsgionaux, certaines dispositions nouvelles paraissent devoir 8tre prises. Aux
termes du Statut du personnel "les membres du personnel sont soumis a l'autoritA
du Directeur g6ndral qui peut leur assigner, en tenant dement compte de leurs

titres et aptitudes et de leur expdrience, l'un quelconque des postes de l'Orga-
nisation" (article 1.2). Les fonctionnaires doivent donc servir partout oil les
appellent les n~cessit6s de l'ex6cution du programme. Le Directeur gdndral estime
toutefois que le transfert hors Si~ge du personnel devra se faire avec souplesse
dans certains cas, afin de tenir compte des situations personnelles. Il pense

donc que, sans deroger au principe d'dgalit6 entre tous les fonctionnaires du
Secr6tariat ni aux exigences d'une saine administration, des mesures incitatives
seraient de nature A faciliter le transfert hors Siege du personnel.

16. Le Directeur g~ndral envisage par cons&quent de prendre les mesures suivantes,

apres 6tude de chaque cas :

(i) octroi d'une promotion imm~diate aux fonctionnaires du Sicge nommds
a des postes hors Siege d'un niveau sup4rieur A celui qu'ils occupent

(ii) octroi 6ventuel d'6chelons suppldmentaires lorsque la nomination est
faite sur un poste de classe dquivalente A celle qu'occupe le fonction-
naire au Siege ;

(iii) maintien, en cas de rappel au Siage, des dchelons suppl~mentaires ou,
apres une certaine pdriode passde hors Siege, de la promotion acquise
lors de la mutation hors Sioge ;

(iv) prise en considdration des services accomplis antdrieurement hors Siege
(comme cela est deja le cas pour l'octroi d'engagements de durde
inddterminde), en cas de candidature A un poste de classe sup~rieure
au poste occup6, et pour l'attribution d'une promotion a titre per-
sonnel en fin de carriere ;

(v) possibilitd d'accorder dans des conditions plus libdrales une prolon-
gation d'engagement au-dela de l'Age normal de la retraite. (60 ans)
aux fonctionnaires mutes A des postes hors Siege, si cette mutation est
intervenue au moins deux ans avant l'age normal de la retraite ;

(vi) 6tablissement, selon les conditions indiqudes dans le document 102 EX/9

(par. 15 (b)), de plans de mutation, de rotation et de formation du

personnel.

(vii) dtablissement de plans de transfert progressif de postes du Si~ge
vers les bureaux rdgionaux.
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17. Par ailleurs, des consultations seront entreprises avec lea autres institu-
tions et instances comptentes en matiere de personnel du systeme des Nations

Unies, en vue d'examiner si le personnel hors Siege ne pourrait b6ndficier de
certaines amdliorations en ce qui concerne

(i) l'ajustement pour affectation ;

(ii) les avances sur traitement ;

(iii) la prise en charge du transport d'effets personnels

(iv) l'allocation logement ;

(v) 1'allocation pour frais d'6tudes des enfants.

V. LA DECENTRALISATION DU RECRUTEMENT ET DE LA GESTION DU PERSONNEL

A. Gestion

18. En matiere de gestion du personnel, les directeurs des bureaux regionaux
assumeront ddsormais les responsabilitks suivantes, a l'6gard du personnel

qui est en service dans ces bureaux :

(i) engagement du personnel local temporaire ou de durde definie, et

acceptation des ddmissions prdsentdes par ce personnel ;

(ii) notation professionnelle ;

(iii) autorisations de voyages ;

(iv) autorisations de congds (cong6s annuels, cong6s de maladies, certains
cong4s speciaux) ;

(v) transferts internes & grade 6gal de membres du personnel local et,
a titre temporaire, de membres du cadre organique.

B. Recrutement

19. En matiere de recrutement, les bureaux rdgionaux exerceront desormais, a
titre expdrimental, certaines responsabilitds qui jusqu'A przsent relevaient

du Siege, a savoir :

(U) prospection de candidatures, dans les pays de la region, pour des
postes de spcialistes ou pour des missions de consultants (pour le
Sidge et pour la constitution de fichiers regionaux)

(ii) interview des candidats par le directeur et les specialistes compd-
tents des bureaux r~gionaux

(iii) 6valuation des candidatures pour les postes professionnels des bureaux
r4gionaux, pour les postes d'experts et d'experts associds ainsi que
pour les missions de consultant (6tant entendu que des candidatures
pourront 6tre communiqudes par le Siege dans tous ces cas) ;
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(iv) ddmarches ndcessaires en vue de l'engagement des candidats, notamment
aupres des Etats membres concern~s ("clearance") ;

(v) engagement de consultants pour les activitss des bureaux r~gionaux.

VI. LA DECENTRALISATION DES RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

20. Les bureaux r~gionaux disposent d'ores et d6jA de la meme deldgation de
responsabilit6 que les services du Si&ge en ce qui concerne les engagements

de d6penses et ont 6galement d~ldgation pour les paiements correspondants a ces
engagements. Le Sioge continuera A exercer ndanmoins un contrdle a posteriori
.sur toutes les opdrations des bureaux rdgionaux. Des inspections pdriodiques
seront effectudes par des fonctionnaires habilit~s du Siege.

21. Pour permettre aux bureaux r6gionaux d'assumer la pleine responsabilitd
des taches qui leur seront confides, le Directeur g6ndral fera proc6der

A une dtude syst4matique de la fagon dont les tAches sont rdparties, pour toutes
les activitss dMcentralisdes, entre les unit6s administratives du Si&ge et celles
se trouvant hors SiAge. Toutes dispositions seront prises en vue d'apporter les
amdliorations qui seront 6ventuellement n~cessaires.

22. Les besoins des bureaux r~gionaux en personnel administratif seront dtudids
et pris en consideration dans 1' tablissement des plans de transferts de

postes (voir paragraphe 14). Le classement et les descriptions d'emploi des
principaux postes administratifs regionaux seront revus et r~ajustds s'il y a
lieu. Enfin, un plan de formation sera prdpard a 1'intention du personnel intdress6.

23. Des progres importants ont 6t6 accomplis, au cours des dernieres annses,
dans la circulation des informations entre le Siege et les bureaux rdgionaux

ils ont permis notamment d'accdlerer le traitement informatis6 des donndes admi-
nistratives et financiires. De nouvelles amdliorations pourront 6tre apportses
dans le cadre du systeme de communications envisag6 ci-dessous.

VII. LES COMMUNICATIONS ENTRE LE SIEGE ET LES UNITES HORS SIEGE

24. Le Directeur gdndral considere que l'Organisation devra disposer, au cours
des prochaines anndes, d'un systeme de communications lui permettant d'as-

surer une liaison addquate entre le Siege et les diffdrents r~seaux rsgionaux,
et entre les bureaux situ6s dans une mAme rdgion. Ce systame devrait permettre
une circulation plus rapide des informations de toute nature, ainsi que 1' acces
& distance aux banques de donnses.

25. Le Directeur g6ndral a ddcide d'dlaborer a cet effet un plan destind & pro-
mouvoir l'utilisation des techniques modernes. La mise en oeuvre des solu-

tions envisagdes sera 6chelonn~e dans le temps compte tenu des possibilitds
qui seront offertes. Le Directeur gdnral adjoint chargd de mission prssidera
un groupe de travail charge d'analyser les besoins et de proposer les mesures
qui devraient dtre prises.

VIII. LA COORDINATION

26. Comme il l'avait annonc, dans l'introduction au Projet de programme et de
budget pour 1984-1985 (22 C/5, par. 203), le Directeur gnsral a cr~d un

Comitd intersectoriel de la ddcentralisation, composd des sous-directeurs gendraux
et przsidd par le Sous-Directeur gAndral, Directeur du Cabinet. Ce comit6 est chargd
de coordonner la mise en oeuvre des mesures relatives a la decentralisation ; il

soumettra au Directeur gendral toutes les recommandations qui lui paraltraient
approprides.
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INTRODUCTION

1. Dans son rapport oral au Conseil ex6cutif, a sa 119e session (mai 1984),
le Directeur g~niral, dans son souci constant d'am~liorer les conditions

et les modalit~s de fonctionnement du Secr6tariat, a fait part des mesures
qu'il avait prises au cours des dernieres annies, des consultations qu'il
avait faites das 1983 aupres des fonctionnaires du SecrEtariat, ainsi que
de son intention de constituer cinq Groupes de travail consultatifs respecti-
vement charggs de formuler des recommandations :

Groupe I sur les proc6dures de recrutement et les m6thodes de

gestion du personnel ;

Groupe II sur les techniques budg6taires et la pr6sentation du
budget ;

Groupe III sur les m6thodes et techniques d'valuation ;

Groupe IV sur l'information du public ;

Groupe interne sur l'examen critique du programme.

2. Par sa d6cision 4.1.1, le Conseil ex6cutif a pris "note avec satisfac-
tion des initiatives annonces par le Directeur g6niral en vue de ren-

forcer et d'amiliorer le fonctionnement de l'Organisation" et a diclarg
attendre "avec intfrtt le rapport que le Directeur g6nsral lui prSsentera
sur le r~sultat des travaux de ces Groupes lors de sa 120e session, en 'in-
formant des mesures qu'il aura dijA pu prendre et des mesures qui requizrent
l'accord du Conseil".

3. Le Groupe de travail I (Personnel) s'est riuni du 16 au 20 juillet 1984
sous la prisidence de M. J. Fobes, ancien directeur g6n6ral adjoint de

l'Unesco. Le Groupe de travail II (Budget) a si6g6 du 9 au 13 juillet 1984,
sous la prisidence de M. V. Erofeev, ancien sous-directeur giniral pour
l'administration de l'Unesco. Le Groupe de travail III (Evaluation) a tenu
ses sdances du 9 au 13 juillet sous la pr~sidence de M. M. Adiseshiah, ancien
directeur gindral adjoint de l'Unesco. Le Groupe de travail IV (Information
du public), pr6sidE par M. M. Heikal, ancien ministre de l'information de
la Republique arabe d'Egypte et ancien r~dacteur en chef du journal Al Ahram,
a si6g6 du 16 au 20 juillet 1984.

4. Enfin, le Groupe de travail interne, composi uniquement de fonctionnaires
et d'anciens fonctionnaires de l'Unesco, s'est riuni du 9 au 19 juillet

1984 sous la pr~sidence de M. Raja Roy Singh, sous-directeur gan6ral, directeur
du Bureau r6gional de Bangkok et coordinateur regional.

5. Aux annexes I a IV figurent, apres le texte complet des rapports adoptis
par les quatre Groupes de travail mixtes, les termes du mandat qui leur

avait 6t6 donn6 par le Directeur gan6ral ainsi que la liste des participants
A chaque Groupe.

6. Les conclusions et recommandations formulses par le Groupe interne
concernant essentiellement le futur Projet de programme et de budget

(document 23 C/5), c'est dans le cadre du document 120 EX/5 qu'il y sera
fait r&firence. Par ailleurs, ces conclusions et recommandations se situant
le plus souvent au niveau des activit6s de programme, c'est lors de la pr~pa-
ration du document 23 C/5, et apres que le Conseil ex6cutif se sera prononcg
sur le document 120 EX/5, que le Directeur g6niral pourra, le cas 6ch6ant,
en tenir compte.
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7. Une documentation tres complete avait 6t6 prdpar6e par les secteurs
concerngs pour chacun des Groupes et des documents de travail 6nonrant

les probl~mes, ainsi que parfois diff6rentes options de nature a les r6-
soudre, ont servi de base A leurs travaux.

8. Le Directeur g6n6ral informe ci-apres le Conseil ex~cutif - pour chacun
des Groupes de travail - (i) des d&cisions qu'il a d6jA prises ou qu'il

entend prendre prochainement ; (ii) des recommandations au sujet desquelles
il souhaiterait connaTtre l'avis du Conseil ex6cutif avant de prendre une
d&cision et (iii) des recommandations qui requirent l'accord du Conseil ou
une decision de la Conf&rence g6n6rale.

9. A cet 6gard, le Directeur gan~ral tient A souligner que certaines des
recommandations des Groupes de travail ne sauraient atre-pleinement

appliquies que si, d'une part, le systeme du budget dit "intrgral" continue
A 9tre appliqug/1 et si, d'autre part, la totaliti des contributions finan-
ciares fix6es par la Confirence generale sont en fait versaes. C'est donc
sous reserve que ces deux conditions soient remplies que le Directeur giniral
sera en mesure de donner pleinement suite aux recommandations et conclusions
des Groupes de travail qui ont des implications budgitaires.

GROUPE DE TRAVAIL I SUR LES PROCEDURES DE RECRUTEMENT ET
LES METHODES DE GESTION DU PERSONNEL

10. Le Directeur giniral est d'avis que les recommandations formulges par
ce Groupe de travail relevent de sa comp6tence, A l'exception de cer-

taines suggestions relatives A des modalitrs de recrutement - qui sont d6-
crites au paragraphe 10 du rapport - et que la majorit6 des membres du Groupe
de travail a considir6es comme ne relevant pas de son mandat.

11. Le Directeur gin6ral considire que les-recommandations figurant aux
paragraphes 11 a 19 du rapport du Groupe de travail concernant la plani-

fication et les procedures de recrutement sont de nature A acc6l6rer et A
rendre ces procedures plus efficaces, tout en am~liorant la qualitg et la
repartition g~ographique du personnel, conformament A l'Article VI, para-
graphe 4, de l'Acte constitutif, A l'ensemble de l'Article 4 du Statut du
personnel, aux decisions du Conseil ex&cutif et aux resolutions adopt6es
par la Confirence gen~rale. Dans ces conditions, le Directeur g6niral accepte
ces recommandations qu'il entend mettre en oeuvre progressivement, dans les
limites des ressources humaines et financieres de l'Organisation et compte
tenu des contraintes iventuelles signalges au paragraphe 9 du pr6sent
document.

12. Le Directeur g6n6ral a d'ores et d&jA pris les mesures suivantes

(a) il sera procadg A une planification du recrutement a court et A
moyen terme dis le d6but de l'annae 1985, conformdment -A la proce-
dure suggarge aux paragraphes 11 a 14 du rapport du Groupe de
travail ;

(b) de mgme, un tableau des effectifs par secteur pour l'ann6e 1985
sera 6laborg et approuv6 dans les meilleurs dilais apres l'appro-
bation des "Programme Activity Details" (PAD) ;

1. Le systame du budget dit "semi-intagral" avait dans le pass6 obligi le
Directeur ganaral A "geler" certains postes et a retarder le recrutement
pour ces postes.
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(c) les proc6dures recommandies au paragraphe 15 du rapport du Groupe
de travail pour le recrutement et la selection - dont certaines
sont djAl:appliquies - seront progressivement mises en oeuvre ;

(d) le Directeur du Bureau du personnel est d'ores et d6jA autorisE,
en consultation avec le Sous-Directeur g6niral du secteur
concernE, A d6terminer la durge de l'avis de vacance pour les
postes du cadre organique, compte tenu de la necessit6 de
continuer A am~liorer la ripartition g6ographique d'une part, et
d'obtenir- le concours de talents nouveaux - en particulier pour
les postes de spEcialistes - d'autre part

(e) les Sous-Directeurs g6n6raux et ,leurs collaborateurs ont recu
pour instruction de veiller A ce que, dans les descriptions de
poste, la-definition des fonctions soit, dansi toute la mesure du
possible,,simplifi6e et uniformisAe et que es qualifications
exig6es dans ces descriptions soient aussi pr6cises que possible
tant en ce qui concerne la formation que l'expgrience et les
.connaissances linguistiques requises ;

(f) de mime, le Directeur du Bureau du personnel est charg6 de pro-
c~der, en consultation avec le Sous-Directeur gin~ral concern6 ou
les fonctionnaires designes par ce dernier, A une pr~s~lection
rigoureuse des dossiers de candidats pour chaque poste avant d'en
demander l'6valuation par le secteur concern6 ;

(g) enfin, comme le Directeur g6niral l'a d6jA annoncg au Conseil
ex6cutif, dUlagation est faite au Directeur gfn6ral adjoint pour
les nominations A des postes de classe P-3 et:P-4 et au Sous-
Directeur gen~ral pour l'administration pour les postes de classe
P-1/P-2 et P-2/P-3 ; apres que la proc6dure itablie aura 6t&
suivie (consultation du Comitg consultatif et: recommandation du
Bureau du personnel), les decisions seront prises respectivement
par le Directeur gin~ral adjoint ou le Sous-Directeur gansral
pour l'administration en consultation avec le Sous-Directeur
g6n~ral du secteur concern6.

13. Pour ce qui est du fichier central des candidatures ("roster"), le
Directeur g6niral a recu un rapport du Comitr consultatif pour les

activitis op6rationnelles et il est pleinement conscient de la situation
actuelle. Le Bureau-du personnel devra, dans les limitesade ses ressources
humaines, en am~liorer le fonctionnement avec la collaboration de fonction-
naires des secteurs concern6s, en particulier les secteurs de programme. Le
fichier central des candidatures devrait rester un instrument essentiel du
recrutement, tout particuliarement pour les postes d'experts financEs par
des ressources extrabudgdtaires et pour des missions ou des travaux de courte
durie au titre de contrats de consultants ou de surnumwraires.

14. En ce qui concerne la gestion du personnel, le Directeur g6niral partage,
d'une maniare gingrale, les vues du Groupe de travail, notamment celles

exprimwes aux paragraphes 21 A 34 de son rapport. 11 entend donc mettre en
oeuvre les recommandations qui y sont formulges. Toutefois, le Directeur
g~n~ral estime que les recommandations figurant au paragraphe 31 du rapport,
qui ont trait aux types et A la durge des engagements, maritent de faire
l'objet d'une 6tude plus approfondie, compte tenu notamment des risolutions
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d6jA adopt6es par la Confirence g6nirale/1 ainsi que des procidures et pra-
tiques en vigueur dans d'-autres institutions du systeme des Nations Unies.
Les r~sultats de cette 6tude seront soumis A l'examen du Conseil ex6cutif
et de la Conf~rence g6nirale.

15. Dores et d6jA, le Directeur g6n6ral a d6cid:

(a) de recruter, des 1985, si les ressources financieres le permettent,
un ou deux groupe(s) d'environ cinq stagiaires (hommes et femmes)
du cadre organique (P-1/P-2) provenant de diffirentes regions du
monde ;

(b) d'E1aborer, sous r~serve des contraintes mentionnges au paragraphe 9
ci-dessus, des jplans de mutation, rotation et formation du personnel,
qui tiennent (4ompte des d6cisions d6jA prises ou a prendre en
matiere de decentralisation des activit~s

(c) de renforcer le systame de "tuteurs" qui a 6t6 mis en place A
'intention des nouveaux membres du personnel ;

(d) de faire proc6der A un examen critique du programme actuel de
formation en cours d'emploi, avec la participation de membres du-
Secr6tariat spscialistes des diffirentes disciplines devant faire

l'objet de la formation et avec 1'aide 6ventuelle de sp6cialistes

de l'ext~rieur;

(e) d'introduire en 1985 un nouveau systeme d'valuation et de notation
du personnel mis au point A la lumiere des 6tudes d~jA entreprises
par le Bureau du personnel ;

(f) de rendre plus, stricte l'6valuation des services des membres du
personnel : (i) A la fin de la p~riode probatoire, (ii) apres
cinq annges de service et, (iii) pr6alablement A toute promotion ;

(g) outre les diff~rents moyens actuellement utilis6s pour assurer
l'information g6nirale du Secr6tariat - notamment sur la mise en
oeuvre du programme, sur les responsabilitgs des fonctionnaires
et, d'une maniere g6nirale, sur la vie de l'Organisation - de
continuer A d6velopper la communication avec le personnel, au
Siege et hors Siege, comme le recommande le Groupe de travail
(paragraphe 45 de son rapport).

16. Le Directeur g6nfral reconnatt, avec le Groupe de travail, le r6le que
les associations du personnel peuvent jouer dans 1'information des

fonctionnaires, notamment en ce qui concerne "les changements majeurs en
matiere de gestion et d'autres mesures susceptibles d'avoir une incidence
sur les conditions d'emploi" (paragraphe 33(b) du rapport), et il souhaite
que ces associations participent A la diffusion de l'information au sein du
Secr6tariat et, d'une maniere g6nerale, A une meilleure communication entre
les fonctionnaires. Pour ce qui est de la gestion du personnel stricto sensu,
les repr6sentants des associations du personnel continueront A jouer le
r~le consultatif qui leur est reconnu par les r~glementations-en vigueur.

1. A cet 6gard, le Directeur g6niral ne considere pas qu'il soit nicessaire
de "dissiper l'incertitude qui entoure actuellement l'attribution de
contrats de dur6e ind6terminge" (paragraphe 31(c) du rapport du Groupe

de travail). Les conditions et modalit6s d'octroi de tels contrats ont

6t6 clairement definies A la lumiere de d6cisions et r~solutions du
Conseil ex6cutif et de la Conf6rence g6n6rale.
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17. Le Directeur g6n6ral est conscient des problemes que peut causer un
recours trop fraquent ou trop prolongE A des assistances temporaires

au Siege, au titre de contrats de consultants, de surnumaraires ou d'hono-
raires, mais il tient A souligner que diverses raisons l'ont oblig6 et con-

tinueront A l'obliger d'utiliser du personnel employ6 A titre temporaire.
L'une des raisons principales, dans le pass6, a 6t6 l'adoption du budget
dit "semi-int~gral", qui souvent ne permettait pas de pourvoir tous les
postes par des fonctionnaires titulaires d'engagements de durfe d6finie.
Une autre raison reside dans le fait que le recours A des collaborations
temporaires dans des p~riodes de surcharge de travail (preparation de
riunions, de documents, etc.) reste la solution la plus souple et la plus
6cononique. Enfin, l'emploi d'assistances temporaires au Siege permet :
(i) de diversifier les contributions A certains programmes par l'apport de

sp~cialistes de diff~rentes disciplines et de diffsrents horizons socio-
culturels et (ii) de pouvoir b6naficier de certaines connaissances et
exp&riences acquises au service de l'Organisation.

18. Le Directeur g~inral entend cependant diminuer le recours A de l'assis-
tance temporaire, compte tenu des consid~rations ci-dessus ainsi que

des contraintes 6voquees au paragraphe 9 du present document.-

19. En ce qui concerne les observations gn&rales du Groupe de travail, le
Directeur gingral partage l'opinion du Groupe quant A la n6cessit6,

tant pour le recrutement que pour la gestion du personnel, d'une collabora-
tion ktroiteset continue entre les secteurs, en particulier lea secteurs de

programme, d'une part, et le Bureau du personnel, d'autre part
(paragraphe 41 du rapport et passim).

20. Le Directeur g6niral avait dijA d~cid6 qu'il serait proced6 A une res-
tructuration du Bureau du personnel afin de tenir compte de l'6volution

des programmes et des besoins. A cet 6gard, il convient de noter que les

activit6s op~rationnelles financ6es par des ressources extrabudgftaires
requisrent de moins en moins d'experts recrutas par le Bureau du personnel

avec des engagements de durie d6finie, et de plus en plus de consultants de
courte dur6e recrutis par les secteurs du programme. Par ailleurs, la d6cen-
tralisation croissante des activit6s et du personnel de l'Organisation
modifie certaines procedures et mithodes de gestion, etc. Il sera donc pro-

cid6 dans les meilleurs delais A la restructuration du Bureau du personnel
et au recrutement A des postes vacants au sein de ce.Bureau (paragraphe 43

du rapport du Groupe de travail).

21. Par ailleurs, le Directeur gindral a d6jA dicidE que les chapitres du
Manuel concernant le recrutement et la gestion du personnel - qui

figurent dans le volume II du Manuel - seront r~vis6s afin de refl6ter les
modifications de proc6dure (paragraphe 44 du rapport du Groupe de travail).

GROUPE DE TRAVAIL Il SUR LES TECHNIQUES BUDGETAIRES ET
LA PRESENTATION DU BUDGET

22. D'une maniere g6nerale, les recommandations de ce Groupe de travail
apparaissent comme acceptables au Directeur giuiral. Le Conseil ex~cutif,

pour sa part, voudrait peut-9tre lui donner son avis en ce qui concerne la
mise en oeuvre de ces recommandations.

23. En ce qui concerne les techniquesbud taires, le Groupe de travail
est favorable au maintien du principe de l'gtabiissement du budget sur

la base du dollar constant et il a recommandi qu'un dollar constant 6quivalant
A 6,45 francs frangais et 2,01 francs suisses soit utilisg pour l'gtablisse-
ment du prochain Programme et budget pour 1986-1987 (document 23 C/5). La
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majoritg du Groupe a estimg que la valeur du dollar constant devrait etre
modifige tous les deux ans A partir du document 24 C/5,.afin de refliter
lea taux de change en vigueur lors de l'approbation du budget et de rendre
le budget plus ais&ment compr6hensible (paragraphes 2 et 3 du rapport).
Certains membres du;lroupe considirent en revanche que la valeur du dollar
constant ne devrait 'gtre r6visae qu'une fois tous lea six ans afin qu'elle
coincide avec la dutge du Plan A moyen terme.

24. Le Directeur gin~ral tient A souligner que l'exp~rience acquise lors
de la prsparation des documents C/5 pour lea trois exercices financiers

coincidant avec le premier Plan A moyen terme (1977-1983) semble indiquer
que l'adoption d'une seule valeur du dollar pour toute la p~riode de plani-
fication prisente certains avantages, notamment celui de rendre plus facile-
ment comparables les cr6dits budgitaires des trois exeraices financiers
ainsi que celui de permettre de disposer, pour l'exgcutton du plan, d'un
cadre de r~firence indapendant des fluctuations mongtaires.

25. I appartient 6videmment A la ConfErence g6nirale, le cas 6chaant sur
recommandation A4u Conseil ex6cutif, de dacider de la technique budg6-

taire A utiliser pour le document 24 C/5. Pour sa part, le Directeur g6n6ral
pourrait, s'il en ft-ait ainsi d6cidg, pr6parer les futurs projets de pro-
gramme et de budget-- A partir du 24 C/5 - sur la base de la valeur courante
du dollar, comme cela se pratique dans les autres organisations du systame
des Nations Unies.

26. En ce qui concemne le document 23 C/5, le Directeur :g6n6ral pourrait,
si le Conseil ex6cutif en d~cidait ainsi, preparer A titre purement

indicatif, comme le mecommande le Groupe de travail, "une-sdrie de documents
parallAles qui sera &soumise au Conseil et A la Confirenceigin~rale, afin de
lea aider A d~cider, si oui ou non, lea changements proposds rapondent A
leur d6sir de clart,. de fidalitg au riel et de compartabilit" (para-
graphe 3 du rapport).

27. Le Groupe de travail recommande que dis le Projet de programme et de
budget pour 1986-1987 (document 23 C/5), la base des budgets soit

ajustee afin de tenir compte du niveau des prix pr6vus pour la fin de
b'exercice financier en cours (paragraphe 4 du rapport). Le Directeur
gndral accepte volontiers cette proposition qui represente une am6liora-
tion par rapport A la m~thode actuelle.

28. Le Groupe de travail r6sume ainsi sea recommandations (paragraphe 9 de
son rapport) : il recommande "d'tablir le budget pour 1986-1987 sur

la base budg6taire actuelle, soit 391.168.000 dollars des Etats-Unis, apres
ajustement pour tenir compte de l'inflation pravue jusqu'A la fin de l'exer-
cice budgdtaire en enurs. Des tableaux regroupant lea nouvelles recommanda-
tions ne figureront dans le document de budget qu'a titre d'information
suppldmentaire". Le iDirecteur g6naral, pour sa part, se rallie a cette
recommandation.

29. Quant aux fluctuations mongtaires, le Groupe de travail recommande que
le Projet de programme et budget pour 1986-1987 (document 23 C/5) soit

calcul6 selon les mwthodes en vigueur apras ajustement pour tenir compte de
l'inflation (paragraphe 6 du rapport). Dans les annexe A.1 et A.2 de son
rapport, il suggere 6galement que le taux de change utilis6 pour l'approba-
tion du budget soit le taux oparationnel des Nations Unies du mois pr&cedant
la Confarence g6n6rale (lea dix-neuvieme, vingtieme et vingt et uniame
sessions de la ConfErence generale ont utilisg cette mithode). Le Directeur
g6n6ral estime que nette m6thode pourrait tre suivie si le dollar ne subit
pas de fluctuations violentes au cours de la p&riode considirge.
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30. Pour ce qui est de la presentation du budget, le Groupe de travail
propose que les futurs documents C/5 soient pr6sent6s en deux volumes,

l'un ayant trait essentiellement aux questions relatives au programme et
l'autre aux questions budg6taires, financieres et statistiques connexes
(paragraphe 12 (b) du rapport). Il convient A cet 6gard de rappeler que la
resolution 5.01, adoptie par la Confirence gen~rale A sa quatrieme session
extraordinaire, envisage 6galement la possibilitA que le document C/5 puisse
ktre prgsent en deux volumes : le premier fournirait les grandes lignes du
programme et budget propos6 et le second une description du programme propos6
avec les cr~dits budg6taires correspondants. Ces deux volumes devraient
gtre transmis simultaniment aux Etats membres et soumis a l'examen du Conseil
executif et de la Conf6rence g6n6rale (paragraphe 3 (b)).

31. Dans la pr6paration de la partie IV du document 120 EX/5 (Considerations
pr6liminaires concernant le Projet de programme et de budget pour 1986-

1987), partie relative A la presentation du document 23 C/5, le Directeur
g6niral s'efforce de concilier les vues exprimies par le Groupe de travail
et celles de la Conference g6n~rale.

32. Le Directeur g6nfral souhaite attirer l'attention du Conseil ex6cutif
sur les trois points ci-apres qui font l'objet de recommandations de

la part du Groupe de travail :

(a) le rapport indique a son paragraphe 13 que "certains membres du
Groupe ont estim6 qu'il faudrait envisager de supprimer le C/5
approuv6 et de le remplacer par un supplEment financier qui soit
articulg avec le document de travail initialement propos&". Le
rapport mentionne 6galement que "d'autres membres du Groupe, consi-
d6rant le document en question comme un outil de travail tres
utile aux divers sp6cialistes et institutions qui collaborent
avec l'Unesco dans les Etats membres, et indispensable A l'ex~cu-
tion du programme au sein du Secr6tariat, se sont prononc~s contre
cette proposition". Le Directeur g6n~ral estime pour sa part que
le document C/5 approuv6 est indispensable a la mise en oeuvre du
programme, tant pour le Secretariat que pour les Etats membres.
Ce document permet par ailleurs de tenir compte dans les plans de
travail r6vis~s de projets de resolution soumis a la Confirence
ganirale, mais non adopt6s par elle in extenso ;

(b) le Groupe de travail envisage, au paragraphe 25 de son rapport
que le document de justification budg6taire - actuellement interne
au Secr6tariat - soit "mis A la disposition des Etats membres qui
en feraient la demande, mais uniquement dans sa forme originale"
(c'est-a-dire sous forme bilingue anglais/frangais). Le Directeur
g6n~ral, dans un souci de transparence, n'a pas d'objection A ce
que ce document soit ainsi diffusd, 6tant entendu qu'il sera tenu
compte de la nature de ce document, du fait que la r6partition
des cr6dits a l'intgrieur de chaque grand programme y est donn~e
A titre essentiellement indicatif et que les diff&rents montants
ne sont pas fix6s de maniere difinitive. Il conviendrait par con-
s~quent de veiller a ce que les modalit6s d'exdcution des activit6s
de programme - modalit6s qui doivent atre envisag~es parfois plus
de deux ans avant la mise en oeuvre des activitis en question -
n'en deviennent trop figges, enlevant ainsi au Directeur g6neral
et au Secr6tariat la flexibiliti n6cessaire A une gestion efficace
et 6conomique qui tienne compte des derniers d6veloppements ;

(c) le rapport envisage la creation "d'un petit comit& budg6taire ou
financier compos6 d'experts" qui aiderait la Commission adminis-
trative et financiare du Conseil ex6cutif (paragraphe 22) et qui
pourrait "examiner le budget de fagon d6taill6e" et "formuler des
recommandations dont les organes directeurs" pourraient s'inspirer
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pour prendre des dicisions. Ce comit6 pourrait 6galement suivre

la gestion financiare de l'Organisation et conseiller le Directeur

gin6ral sur des questions financieres, si celui-ci le souhaite
(paragraphe 24). A cet 6gard, il convient de rappeler que le
Conseil ex~cutif, A sa 114e session (mai 1982), s'est d6ja pro-
nonc6 en ce qui concerne la proc6dure pour 1"'examen technique"
du Projet de programme et de budget. Dans sa decision 8.3 rela-
tive A 1'examen des techniques budg6taires, le Conseil ex6cutif

"estime ad~quats les arrangements institutionnels actuels permet-

tant aux organes directeurs de l'Organisation d'examiner les pre-
visions budgataires ou de contr8ler l'utilisation des cr~dits
budgftaires et des d6penses, sans pour autant exclure la possi-

bilit6 de perfectionner ces arrangements eu 6gard notamment aux

suggestions des Etats membres et aux amnliorations proposees par
le Conseil ex6cutif dans 1'exercice de ses fonctions constitu-
tionnelles, A l'6volution des techniques et m6thodes de gestion

ou aux enseignements tir6s de V'experience". Le Directeur g~ngral

pourrait cependant procider A une 6tude de la question, notamment
A La lumiare des pratiques suivies dans d'autres organisations du

systime des Nations Unies, et soumettre un rapport au Conseil
exicutif et A la Conference gAn~rale A laquelle il appartient de

prendre une decision A ce sujet et de d6finir gventuellement le

mandat de ce comitg et les modalit6s de designation de ses membres.

GROUPE DE TRAVAIL III SUR LES METHODES ET TECHNIQUES D'EVALUATION

33. Le Directeur g6niral avait longuement trait6, dans son rapport oral au

Conseil ex6cutif, a sa 119e session, des mesures qu'il avait dgjA prises

et qu'il avait i'intention de prendre en matiare d'6valuation. I avait

notamment distingu6 trois cat~gories d'6valuation :

- la premiere, concernant 1'6valuation des actions de programme dans

leurs differents 616ments constitutifs, consiste a "fournir, au fur

et A mesure de 1'ex6cution du programme, des informations systrma-

tiques sur le diroulement des activitis et les risultats obtenus

par celles-ci, de maniare A contribuer A 1'amilioration de la pro-

grammation dstaille et des modalit6s d'exicution des activitas

en cours" (4 XC/4 approuvd, avant-propos, par. 49).

- la deuxieme se situe au niveau des actions de programme et des sous-

programmes et doit s'attacher A "glaborer les bases nicessaires pour

6mettre des apprciations sur la pertinence et le succes des pro-
grammes mis en oeuvre, de maniere A tirer de cette expirience les

enseignements appropriis pour 1'61aboration des programmes futurs de

l'Organisation" ; et

- la troisisme, qui vise A fournir des 616ments d'appr6ciation sur

l'impact de l'ensemble des activitis de 1'Organisation, est de

caractare "ex post" c'est-A-dire qu'elle porte ritrospectivement sur

une p6riode suffisamment longue pour que l'impact riel des activitEs

de l'Organisation ait pu effectivement- se mat6rialiser. Elle doit
s'appliquer A des niveaux tels que celui des programmes ou des

grands programmes et ne pourrait 9tre envisag6e que sur une base

.slective.



120 EX/9 - page 9

34. Le Directeur g6niral avait, par ailleurs, annoncE son intention :
(i) de renforcer par voie de rediploiement l'unit6 centrale d'6valua-

tion pour porter ses effectifs A trois ou quatre postes du cadre organique
et, (ii) de nommer dans chaque secteur de programme un responsable prin-
cipal qui sera charg6 A plein temps des activitis d'6valuation du secteur
et rattachf directement au Sous-Directeur g6ngral comp6tent.

35. Dans son ensemble, le Groupe de travail s'est rallii a l'analyse faite

A par le Directeur g6niral en ce qui concerne les trois cat~gories d'6va-

luation et a souscrit aux propositions qu'il a formuldes en ce qui concerne

le renforcement de l'UnitE centrale d'6valuation.

36. Le Directeur giniral informe le Conseil ex6cutif qu'il a pris les
d~cisions suivantes :

(a) l'Unitd centrale d'Evaluation sera renforc6e par le rediploiement,
avant la fin de 1984, d'au moins deux postes du cadre organique
ou de rang superieur et de deux postes du cadre de service et de

bureau, qui seront transfdris a cette Unite centrale d'6valuation

(b) un responsable sera d6sign6 dans chaque secteur de programme et
sera charg6 des fonctions d'6valuation ;

(c) l'Unit6 centrale d'6valuation, telle qu'elle doit etre renforce,
sera charg6e de coordonner et d'animer les diffirentes activit~s

d'6valuation actuellement ex6cutges dans le cadre des programmes

extrabudg6taires ; l'Unite pourra 9tre assistge, pour certaines

6valuations, par des fonctionnaires appartenant A d'autres services
du Secr6tariat ou par des consultants ext~rieurs ;

(d) pour les 6valuations de categories 1, il sera tenu compte des
recommandations du Groupe de travail (par. 28 du rapport) ;

(e) des activitis d'6valuation de type I et II seront entreprises ou

renforces dans les bureaux rsgionaux ;

(f) l'application des systimes d'information pour la gestion des projets

(PMS) sera progressivement 6tendue aux secteurs de programme
dans lesquels il n'est pas encore en vigueur (par. 28 (iv) du
rapport) ;

(g) une 6valuation de cat6gorie III (par. 30 du rapport) sera entre-
prise das 1985 et des propositions seront incluses dans le cadre

du prochain Programme et budget pour 1986-1987 (document 23 C/5)
en tant qu'activitis de programme.

37. Pour lea 6valuations de catigorie II, le Groupe de travail fait, au

paragraphe 29 de son rapport, certaines constatations et formule des

recommandations dont l'6tude et la mise en oeuvre 6ventuelle seront confises

5 l'Unit6 centrale d'6valuation.

38. Le Groupe de travail formule aux paragraphes 19 et 31 de son rapport

des recommandations en ce qui concerne non seulement les fonctions et

les effectifs de l'Unit6 centrale d'6valuation, mais aussi les procedures

pouvant rigir 1'6valuation, notamment la d6finition de ceux qui ont capacit6

pour demander des 6tudes A l'Unitg centrale, certaines des modalitis A
observer et les suites a donner aux rapports d'valuation.
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39. Le Directeur gingral considere que l'Unit6 centrale d'4valuation devra
proc~der aux 6tudes dont le Directeur g6n6ral l'aura charg6e, y compris

celles que le Directeur gin~ral serait invitg par le Conseil ex6cutif A
effectuer ou qui seraient recommand6es au Directeur general par le Comiti
intersectoriel d'6valuation. En ce qui concerne les suites a donner aux
rapports de 1'Unit6 centrale d'6valuation, le Directeur g~neral est d'avis
que le Conseil ex6cutif devrait etre entiarement inform6 des 6valuations
effectuges et de leurs risultats. Toutes les 6valuations de cat~gorie III
pourraient faire l'objet d'une publication intigrale.

40. En ce qui concerne les effectifs et la place au sein du Secretariat de
l'Unitg centrale d'6valuation, le Directeur g6n6ral considsre que ces

effectifs pourraient, en 1986-1987, 9tre portes, par voie de rediploiement
au sein du Secr6tariat, A 7 A 8 postes (dont 4 du cadre organique et 3 ou 4
du cadre de service et de bureau). La Confirence g6n6rale pourrait ividem-
ment d6cider de financer des postes suppl6mentaires. Dans le cadre de la
restructuration du Secretariat, le Directeur g6n6ral se propose d'examiner
la place la plus appropri6e pour l'Unitg centrale d'6valuation dont les
activitis devraient itre 6troitement li6es tant A la programmation A court
et A moyen terme qu'A l'execution du programme.

GROUPE DE TRAVAIL IV SUR L'INFORMATION DU PUBLIC

41. Les conclusions et recommandations formul6es par ce Groupe de travail
concernent tant les activit6s d'information du public de l'Organisation,

telles qu'elles seront propos~es dans le Projet de programme et budget pour
1986-1987 (document 23 C/5), que les structures du Secr6tariat et de
l'Office d'information.

42. Au cours d'une s6ance priv6e tenue par le Conseil ex6cutif, A sa
119e session, le Directeur gin6ral avait dejA indiqu6 qu'a ses yeux

l'Office d'information du public souffrait dans sa structure et dans son
fonctionnement d'une triple ambigultg : dans ses objectifs, dans les publics
vises et dans ses missions. Le Directeur g6n6ral continue A considgrer que
l'Office d'information du public devrait constituer un service dynamique de
relations publiques, dont l'action A destination des midias serait une com-
posante importante, mais s'inscrirait dans une strategie globale. Ce point
de vue rejoint des recommandations du Groupe de travail (par. 20 et 21 de
son rapport). A cet 6gard, le Directeur general fait observer qu'il a retenu
les services d'un organisme de relations publiques, dont le siage est aux
Etats-Unis, afin de mieux faire connaltre les rialisations de
l'Organisation et d'amiliorer son image aupres du public.

43. Le Directeur g6n6ral considere Egalement que dans le cadre de la res-
tructuration de l'Office d'information du public, il est indispensable

de recruter des spicialistes hautement qualifies des relatifons publiques
et de l'information du public. Seul un tel personnel sera de nature a donner
un plus grand impact a l'action que doit mener le Secr6tariat pour l'infor-
mation du public.

44. En ce qui concerne les recommandations du Groupe de travail, le Directeur
gin~ral a d'ores et d6jA d6cid6 :

(a) que deux fonctionnaires seront prochainement d~signis comme porte-
parole du Directeur g6n6ral, l'un au Siege de l'Organisation et
l'autre au Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies
A New York ; ces fonctionnaires auront la responsabilit6 de dif-
fuser, au nom du Directeur gindral, des informations qui presen-
teraient un intgret imm~diat pour les m~dias accr~dit~s ; ces
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fonctionnaires auront acces directement au Directeur g6n6ral et
conseilleront la Direction gin~rale sur la dimension "information

du public" de ses dicisions ; ils seront 6galement responsables
des conf6rences de presse et des "briefings" p6riodiques ;

(b) qu'il sera tenu compte dans la restructuration de l'Office d'infor-

mation du public de la distinction faite au paragraphe 16 du rap-

port du Groupe de travail entre l'information ginirale de base et

I'information d'actualit6 ;

(c) que certaines des activit6s concernant l'information gan~rale de

base seront progressivement d6centralis6es et que les services
des attach6s d'information dans les bureaux rogionaux seront ren-

forc6s par des red6ploiements de personnel ;

(d) que les secteurs de programme seront plus itroitement associ6s A
l'action d'information du public, notamment par la designation
dans chaque secteur d'un ou de plusieurs fonctionnaires qui seront

charggs d'assurer la liaison avec l'Office d'information du public

(e) que les commissions nationales et les organisations internationales

non gouvernementales seront plus 6troitement assocides A l'action
d'information du public avec l'aide du Secr~tariat ;

(f) que des publications p6riodiques - qui viennent de faire l'objet
d'une 6tude approfondie, avec l'aide d'un consultant de l'ex-

t6rieur - seront fusionnies et qu'une meilleure qualitE et une

plus grande diffusion seront activement recherchees ; et

(g) que dans le domaine de l'audiovisuel, des coproductions et des
sous-traitances seront pr~firges A des r6alisations faites par le
Secr~tariat lui-mame et que la collaboration des organismes de
t6l6vision sera activement recherchge A cet effet.
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INTRODUCTION

1. Le Directeur general a invit6 un Groupe de

travail consultatif compos6 de membres du personnel

et d'experts extarieurs A presenter des observations

et recommandations visant ' am6liorer les procedures

et pratiques actuelles de recrutement ainsi que les

methodes de gestion du personnel.

2. Le Groupe de travail s'est reuni A Paris du

16 au 20 juillet 1984 sous la presidence de M. J.

Fobes. MM. G. Saddler, Sous-directeur general pour

l'administration ganerale (ADG/ADM), S. Vieux,

Sous-directeur g6n6ral adjoint pour l'administration

generale (DADG/ADM) et Directeur du Bureau du

personnel, T. Moriyama, Chef de la Division de

l'administration du personnel au Siege (PER/HQS)

et P. Rodriguez-Rodriguez, M6diateur, ont assist4

a la plupart des seances, ont r~pondu aux questions

qui leur ont 6t6 pos4es et ont fourni les donn6es

statistiques qui leur 4taient demandees. Des

representants des deux associations du personnel

ont 4galement assist6 A la plupart des seances,. ont

pr4sente des observations 4crites et ont particip6

a la discussion. La liste des membres du Groupe

de travail et autres participants est jointe au pr6sent

rapport (annexe C ).

3. Le mandat du Groupe de travail figure en annexe

(annexe B). Le Groupe 6tait saisi d'un document

de travail, ainsi que d'un certain nombre d'autres

documents de base, dont des 6tudes faites par le

Bureau du personnel et des rapports de la Commission

de la fonction publique internationale (CFPI) et

du Corps commun d'inspection (CCI). On trouvera

ci-joint la liste de ces documents, ;

4. A la seance d'ouverture du Groupe de travail,

ses membres ont 6t6 accueillis par M. G. Bolla,

Directeur gan6ral adjoint, charg4 de mission (DDG/GT),

3
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repr6sentant le Directeur gen'ral, qui leur a expliqu6

en quoi consistaient leur travaux et dans quel contexte

ils se situaient et s'est tenu a la disposition du

Groupe pendant ses deliberations. Le Groupe a ensuite

proc6de ' l'adoption des dispositions pratiques et

du calendrier des travaux propos6s par le President

et a design6 comme rapporteurs Mme. L. Doss et M.

C. Vegega.

5. Les organisations internationales, et en

particulier leurs secretariats, sont invites a offrir

des programmes et des services de plus en plus divers,

ce qui met A rude 6preuve leurs structures, leurs

procedures et leurs ressources humaines. Le Groupe

de travail a note, ce qui lui a paru encourageant,

que le Secretariat voit dans la p6riode presente

un ddfi auquel il doit r6pondre constructivement

et qu'il s'est engage pour sa part dans un processus

de remise en cause. Les membres du Groupe de travail

ont 6t4 heureux de s'associer & cet effort. Compte

tenu du temps tres limite dont ils disposaient pour

leurs travaux, les membres du Groupe ont dQ se montrer

tres s6lectifs dans le choix des questions A traiter

mais esperent sincerement qu'ils auront 6t4 utiles

au Directeur g6neral et, par son entremise, aux divers

organes concernes. Le Groupe de travail a jug6

n6cessaire que la fonction publique internationale

soit l'objet d'une reflexion permanente et a souhaite

que participent aussi a cette tache d'autres personnes

et institutions soucieuses de contribuer a maintenir

l'integrite, la capacit6 d'agir et l'efficacit6 de

ladite fonction publique.

6. Le Groupe de travail est convenu que son rapport

devrait non pas constituer un compte rendu narratif

du debat mais contenir des observations et

recommandations specifiques our un certain nombre

de questions precises afin d'aider le Directeur general

dans son effort d'amelioration du recrutement et

4
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de la gestion du personnel. Les observations et

recommandations du Groupe sont class6s sous les quatres

rubriques ci-apres:

1. Recrutement du personnel

II. Gestion du personnel

III. Questions concernant les consultants,

les surnumeraires, les titulaires de

contrats d 'honoraires

IV. Observations generales

I - RECRUTEMENT DU PERSONNEL

G6neralitos

7. Le Groupe de travail a soulign6 le role capital

du processus de recrutement, qui ddtermine la qualite

du personnel et son potentiel, deux facteurs

determinant eux-memes dans une large mesure la qualit4

des travaux de l'Qrganisation et son image. Le Groupe

a egalement soulign6 le lien qui devrait exister

entre le recrutement et les aspects generaux de la

gestion du personnel.

8. Un exercice efficace du mandat de l'Organisation

et la mise en oeuvre de ses programmes approuves

d4pendant au premijar- phef de la qualit6 de son

personnel, il est indispensable que l'Unesco ait

une politique du personnel coh6rente, couvrant les

trois domaines connexes du recrutement, de

l'organisation des carrieres et de la gestion. Le

Groupe de travail n'a pas procede h un examen

systematique de la politique du personnel de l'Unesco

car cela lui a paru deborder les limites de son mandat.

Neanmoins, quelques-uns des aspects de cette politique

sont 6tudies dans la pr6sente section et dans les

sections suivantes du present rapport.

9. A cet egard, le Groupe de travail a recommand6

que l'Unesco continue A suivre de pres l'4volution

de la politique et des pratiques suivies en matiere

5
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de personnel dans d'autres organisations

internationales et dans les fonctions publiques

nationales, afin d'adapter a ses propres besoins

celles qui lui sembleraient pr6senter un interet

particulier.

10. Les organes directeurs de l'Unesco sont

frequemment saisis de la question de la r6partition

geographique, l'ont etudide en profondeur et ont

pris r4cemment a ce sujet des d6cisions tres

detaille'es. Le President a donc estim6 que cette

question n'entrait pas dans le cadre du mandat du

Groupe de travail. I a 4t6 sugger4 toutefois:

(a) que la r6solution 35/210 de l'Assembl~e

g6nerale des Nations Unies soit appliqu6e

a l'Unesco, en particulier le paragraphe

ou le Secretaire general de l'ONU est

pri6 "de continuer a permettre de remplacer

des fonctionnaires par des candidats

de la mame nationalit4 pendant une p4riode

de dur4e raisonnable dans le cas des postes

qui 6 taient occupes par des fonctionnaires

nommes pour une duree ddterminee, lorsqu'une

telle mesure se revele n4cessaire pour

que la repr~sentation des Etats membres

dont les ressortissants servent

principalement l'Organisation en vertu

d'engagements de durde determinee ne

soit pas modifi6 de fagon ddfavorable";

(b) que, pour les postes du cadre organique

et de rang superieur, le recrutement

de candidats de groupes surrepr~sentas

soit suspendu jusqu'a ce que l'6quilibre

g4ographique soit amnelior6 davantage;

(c) que soit 6tabli pour chaque pays un plan

d'ensemble de recrutement a moyen terme,

qui serait soumis a l'approbation de

la Conference generale et qui donnerait
6
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des chiffres et un calendrier precis

pour la r6alisation par chaque Etat membre

concern6 de son quota moyen de postes

soumis & rdpartition geographique;

(d) qu'il soit tenu compte, dans ce plan,

de la n~cessit6 d'appliquer le systeme

de la repartition geographique des postes

non seulement A 1'ensemble du Secr6tariat .

de l'Unesco mais encore a chacun des

secteurs, ainsi qu'aux postes de la classe

D-1 et au-dessus.

La majorit4 des membres du Groupe de travail ont

neanmoins et6 d'avis que ces points n'appelaient

pas de recommandations.

Planification du recrutement

11. L'Organisation devrait avoir des plans de

recrutement A court, moyen et long terme. Ces plans,

.dont l'61aboration devrait commencer dans les secteurs,

avec une aide appropriee du Bureau du personnel,

devraient traduire les besoins du programme dans

le cadre de la politique globale du personnel. Les

plans a court terme devraient evidemment etre

susceptibles d'amenagements pour tenir compte de

circonstances imprevues, d'ordre budg6taire ou autre.

12. En ce qui concerne le plan de recrutement

portant sur un exercice biennal particulier, et sur

chacune des anndes de ce biennium, il est capital,

pour la gestion et Xexecution du programme, qu'un

tableau d'effectifs soit 6labore et approuv6 pour

chaque secteur des le d6but de chaque annde.

Lenregistrement et la diffusion des decisions

relatives a l'approbation des tableaux d'effectifs

devraient etre des instruments administratifs

essentiels pour toutes les unites du Secretariat,

en particulier le Bureau du personnel et les autres

services de soutien, de nature a faciliter la

7
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decentralisation des decisions ulterieures et a

favoriser une plus grande transparence dans le

recrutement du personnel.

13. Aussi le Groupe a-t-il recommand6:

(a) que les propositions relatives aux besoins

en personnel soumises par les secteurs

dans le cadre du Programme d'activit~s

ddtaille (PAD) soient accompagn6es

d'un plan de recrutement, etabli avec

le concours du Bureau du personnel, et

faisant apparaitre tous les types de

nominations et de contrats;

(b) que le tableau d'effectifs de l'ann~e

en cours et le plan de recrutement de

l'annee suivante soient discut6s et

approuves au tout d~but de chaque annee;

(c) que les decisions et conclusions relatives

au tableau d'effectifs et au plan de

recrutement soient inscrites en partie

dans des decisions ou autorisations de

caractere formel et en partie dans des

directives generales, accompagnes d'un

expos6 des motifs.

14. Pour 6laborer leurs plans de recrutement,

les secteurs seraient en fait amen4s A dresser

l'inventaire et a procdder a l'6valuation de la

capacit6 et du potentiel offerts par le personnel

existant. Ils pouraient y inclure des previsions,

au moins a titre indicatif, concernant la formation

et les conges d'4tudes (voir par. 29 ci-dessous).

Processus de recrutement et de solection

15. Le Groupe de travail a pris note des delais

qui interviennent aussi bien avant la mise en route

des procedures de recrutement que pendant le processus

de selection. Il a estime que ces d'lais etaient

8
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trop longs et qu'lil etait manifestement possible

de les r6duire. Il a par consequent recommand6 les

mesures ci-apres:

(a) la liste amelioree des postes vacants

qui est r6gulierement produite par

l'ordinateur devrait etre pleinement

exploit'e ' la fois par le Bureau du

personnel et par les secteurs de fagon

% acc'16rer la procedure aux points

critiques; a cet 6gard, le Groupe de

travail a not6 la necessit6 d'4liminer

l'ambiguite existant dans le cas des

postes qui ne sont ni mis en recrutement,

ni officiellement supprimes (postes

"lgelas");

(b) des qu'une vacance peut 8tre provue (d6part

a la retraite, par exemple), le secteur

concerne devrait, en etroite consultation

avec le Bureau du personnel, soumettre

une description' d'emploi actualisde

indiquant de fagon precise les

qualifications requises, ainsi que les

institutions ou autres sources de

recrutement susceptibles de faciliter

la recherche de candidats aptes 'a occuper

le poste;

(c) les avis de vacance de poste devraient,

chaque fois qu'un poste se libere, paraitre

dans les meilleurs delais et 8tre largement

diffus6s au sein du Secr6tariat comme

a l'extarieur;

(d) le Bureau du personnel devrait 8tre

habilit6 A raccourcir en tant que de

besoin, avec laccord du Sous-directeur

general du secteur concern4, le delai

de trois mois fix6 pour le ddp8t des

candidatures a des postes du cadre

9
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organique ou de rang superieur, chaque

fois que cela parait souhaitable;

(e) des reception des candidatures A un poste

vacant, le Bureau du personnel devrait,

en consultation avec le secteur, proc6der

a une pr6selection rigoureuse avant de

transmettre les dossiers au secteur pour

4valuation. Les candidats n'ayant pas

la formation ou 1'exp6rience voulue ou

ne presentant pas les qualifications

linguistiques requises devraient etre

automatiquement 4limines;

(f) simultandment le Bureau du personnel,

en consultation permanente avec le secteur,

devrait verifier les references de tous

les candidats qualifi6s. Au cours de

ce processus de preselection, il

conviendrait, chaque fois que possible,

de convoquer pour un entretien soit au

Siege de l'Unesco, soit dans les bureaux

regionaux, ceux des candidats susceptibles

de figurer sur la liste restreinte.

L'entretien est particulierement indiqu6

lorsqu'il s'agit de pourvoir des postes

de rang sup'rieur du cadre organique.

A cet effet, on pourrait utiliser davantage

les facilites offertes dans le cadre

du systeme des Nations Unies, par exemple

mettre 'a contribution les coordonnateurs

residents et les conseillers r6gionaux;

(g) les dossiers des candidats qualifi6s

soumis ' l'6valuation du secteur interess6

devraient etre renvoyes au Bureau du

personnel dans un d4lai d'un mois;

(h) une fois qu'il a requ l'4valuation du

secteur, le Bureau du personnel devrait

10



- 9-

sans tarder:

(i) convoquer le comit46 consultatif

du cadre concern4 (PAB), et

(ii) soumettre le cas pour decision

(les delais actuels ont 6te

jug6s excessifs);

(i) les Sous-directeurs gAndraux des secteurs

devraient etre tenus informes de la

progression de la selection aux principales

6tapes du processus et 9tre immediatement

avises de la d4cision de nomination.

16. Enfin, en liaison avec ce qui pr6cede, le

Groupe a estim6 qu'une d6l4gation appropride du pouvoir

de nomination acclelrerait encore le processus de

recrutement.

Fichier des candidatures

17. Un fichier bien fourni, entierement informatis6

et continuellement mis A jour de candidats ayant

les qualifications necessaires est une condition

pre1lable du recrutement le plus rapide et le plus

diversifi6 au plan geographique de fonctionnaires

competents et hautement qualifies. Le fichier actuel

est ma./commode, incomplet et d'une utilit6 limit6e

(par exemple, en 1982 et 1983, sur les 147 personnes

nomm~es a des postes 4tablis du cadre organique,

14 seulement 6taient des candidats dont le nom

provenait du fichier des candidatures). I est urgent

de transformer le fichier actuel en 6liminant les

noms des candidats non disponibles ou non qualifies

et en informatisant avec precision les donndes

relatives aux candidats restants. A cet 6gard, nombre

de conclusions de l'4tude sur le fichier effectu6e

par le Groupe de travail sur le recrutement du Comit6

consultatif sur les questions op~rationnelles (CCO)

pourraient etre exploitees avec profit..

12
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18. Pour que le curriculum vitae d'un candidat

soit introduit dans le fichier et y demeure, les

conditions ci-apres devraient atre remplies:

(a) Il faudrait prendre des mesures approprises - -

pour s'assurer de la validit6 des dipl8mes

et obtenir la meilleure preuve possible

des comp4tences linguistiques du candidat;

(b) II faudrait am6liorer 1'indexation des

"maxi-formats" en modifiant la prdsentation

des donndes pour l'adapter a celle d'une

feuille d'entree permettant de mettre

directement sur ordinateur les r4ponses

des candidats. A cet effet, les secteurs,

en coordination avec le Bureau du

personnel, devraient mettre au point

une terminologie precise ("mots-cles")

qui serait utilis~e par les candidats

pour la description de leurs domaines

de competence.

(c) Il faudrait faire porter cet effort

d'informatisation en priorite sur les

candidats figurant sur la liste restreinte

etablie par les secteurs.

19. Le Groupe de travail a estim6 qu'lil serait

peut-Atre utile d'6tablir un fichier pour centraliser

les renseignements relatifs aux institutions

consid6rdes par les secteurs comme des sources

approprides de services sous-traites.

II - GESTION DU PERSONNEL

Gen4ralites

20. Dans une 4tude recente, la CFPI a soulign'

que "l'organisation des carrieres est le produit

d'un systeme sainement int6gr6 de gestion du personnel

qui repond egalement bien aux besoins des organisations

12



- 11 -

en matiere de personnel et au potentiel de

perfectionnement de fonctionnaires".*

21. Une bonne politique d'organisation des carrieres

devrait tenir compte du fait qu'une organisation

telle que l'Unesco a besoin a la fois d'un noyau

de fonctionnaires de carriere et d'un grand nombre

de scientifiques et autres sp4cialistes hautement

qualifi6s. Pour qu'une telle politique soit couronn6e

de succes, le systeme de classement des postes qui

a t adopt6 par l'Unesco a besoin d'&tre assoupli.

22. Le Groupe de travail a 6tudi6 la question

de l'utilisation optimale des ressources humaines

disponibles en ayant pleinement conscience des

contraintes inherentes a un systeme de postes et

a une organisation internationale. Le Groupe a estim6

cependant que les politiques et les pratiques qu'il

recommande -mgme s'il le fait en une piriode d'epreuves

et de difficult~s - contribueraient ' am6liorer de

maniere permanente la fagon dont l'Organisation

planifie et gare ses ressources humaines.

23. Le Groupe a pris en consideration le fait

qu'il sera toujours necessaire de r6dvaluer 1'utilit4

de certains postes pour tenir compte des exigences

de l' volution du programme et d'opdrer des

red'ploiements de personnel (y compris des rotations

entre le Siege et les unites hors Siege) mais il

a estim4 que les exigences de l'4volution du programme

et 1'organisation des carrieres n'4taient pas

incompatibles.

24. Conscient que l'atout le plus precieux de

l'Organisation reside dans ses ressources humaines,

* Documents officiels de la trente-septieme session

de l'Assembl'e generale des Nations Unies,

Suppl4ment no. 30 (A/37/30), annexe I, par. 8.
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le Groupe de travail a examine certains aspects

essentiels de la gestion du personnel. Les conditions

fondamentales qui r6gissent la selection et

l'utilisation optimale du personnel sont enonc6es

dans le Statut du personnel ide l'Unesco approuv4

par la Conference gendrale et dans le ROglement du

personnel 6dict6 par le Directeur gen6ral. Ces

instruments offrent un cadre appropri6 pour la gestion

du personnel. Cependant, un examen des pratiques

et des problemes reels a conduit le Groupe a formuler

les observations et recommandations ci-apres .

Jeunes fonctionnaires du cadre organique

25. Considerant qu'il importe de faire entrer

dans 1'Organisation des jeunes de talent capables

d'y faire carriere, le Groupe a examine le programme

existant des jeunes fonctionnaires du cadre organique

qui a 6t6 poursuivi de fagon active de 1961 A 1977

et qui semble avoir donne des resultats positifs.

A cet 6gard, le Groupe a recommand6:

(a) que le programme des jeunes fonctionnaires

du cadre organique soit reactive, renforc6

et 4tendu;

(b) que des cr6dits suffisants soientallou6s

a cette fin au Bureau du personnel et

que tous les secteurs soient encourag6s

A prevoir une utilisation appropri6e

de ce personnel.

Rotation, mobilite et renouvellement

26. Pour atre valable, 1'organisation des carrieres

suppose une politique et une planification dynamiques

propres A assurer et a favoriser la mobilit6 et les

mutations du personnel, A la fois entre le Siege

et les bureaux regionaux et unites hors Siege, entre

le programme ordinaire et les activitds

14
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extrabudg6taires et entre les diff~rents secteurs

et bureaux du Siege, ainsi qu'entre ceux-ci et

l'ext~rieur du systeme. Il a 6td estim6 que les

avantages d'une telle mobilite du personnel, en

particulier l'expdrience que permet d'acqu'rir une

pdriode de service hors Siege, 6taient si importants

qu'ils meriteraient d'&tre examin6s en priorit6.

27. Le Groupe de travail a egalement reconnu que

le Secretariat avait un besoin constant de

connaissances nouvelles dans les domaines specialis~s

relevant de sa competence et que des interruptions

de service s'averaient n4cessaires pour assurer un

renouvellement constant du savoir-faire sp~cialis4.

28. Aussi le Groupe a-t-il recommande:

(a) que soit mise en place une planification

d'ensemble syst~matique des mutations,

des rotations et du renouvellement du

personnel;

(b) que les plans etablis comportent, le

cas echdant, des garanties de r4integration

au Siege des fonctionnaires affect~s

hors-Siege;

(c) que ces plans tiennent compte 4galement

de la necessit6 de renouveler l'experience

et les connaissances professionnelles

des sp~cialistes apres plusieurs ann4es

de service au Secretariat;

(d) que ces plans soient proposes initialement

par les secteurs et fassent partie de

la planification d'ensemble du personnel

presentee dans le contexte des PAD (voir

par. 13 ci-dessus);
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(e) que ces plans comportent des propositions

de passage du cadre de service et de

bureau au cadre organique;

(f) que, pour cette planification, le Bureau

du personnel fournisse des directives

et assure la coordination centrale.

Formation

29. Reconnaissant l'importance de la formation

pour une utilisation optimale des ressources humaines,

le Groupe a recommand6:

(a) qu'un plan global comprenant A la fois

la formation interne et la formation

au titre des conges d'6tudes soit 6tabli

chaque annee et que le premier 61ment

de ce plan soit l'expose par chaque secteur

de ses besoins en matiere de formation;

(b) qu'une rdevaluation de' l'utilit6 des

programmes de formation internes existants

soit effectuee par un organisme exterieur,

(l'impression gen6rale 6tant que beaucoup

de ces programmes ne correspondent pas

vraiment aux besoins rdels);

(c) que les diverses possibilitos d'6tudes

et de formation offertes soient adaptees

aux besoins du service;

(d) que l'orientation des membres du personnel

nouvellement engages ou mut4s soit au

nombre des fonctions essentielles qui

incombent a tous les superieurs

hierarchiques et que les modalites

necessaires soient mises au point pour

assurer 1'application de ce principe.
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Evaluation des services des fonctionnaires

30. Le Groupe de travail a considdr6 que le probleme

de l'4valuation des services fournis par les

fonctionnaires 4tait un element essentiel d'une

politique du personnel coh'rente, transcendant tous

les aspects de la gestion du personnel. Il a estim6

que le systeme actuel de notes professionnelles etait

inadequat, d'u'ne utilit6 douteuse et, de surcroit,

que l'4tablissement de ces notes exigeait trop de

temps. Aussi le Groupe a-t-il recommand6:

(a) que soient expdriment6s des methodes

et des types d'6valuation nouveaux

(auto-notation, notation comparative,

etc.). L'6tude du Bureau du personnel

sur ce sujet semble fournir un cadre

valable pour cette exp&rimentation.

(b) que 1A6valuation effectuee a la fin de

la p6riode probatoire, apres les cinq

premieres annees de service et avant

qu'une promotion ne soit envisagae, soit

plus rigoureuse et fasse apparaitre tout

infl6chissement notable, dans un sens

ou dans I'autre, de la qualit6 et de

la quantit6 du travail accompli;

(c) que les 6valuations faites sur de courtes

p4riodes pour le passage A l'6chelon

sup6rieur, comporte un nombre 6gal

d'appreciations au-dessus et au-dessous

de la case "satisfaisant";

(d) que les r4sultats damontres (apres un

cong4 d'6tudes, une formation d'un autre

type, une mission hors Siege ou une autre

forme particuliere de contribution a

l'Organisation) fassent partie des 641ments

d'appreciation ddterminant la progression

des carrieres. 17
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Types d'engagement

31. Eu egard aux observations faites paragraphes 21

et 27 ci-dessus le Groupe a formul6 les recommandations

ci-apres:

(a) dans les cas onj il est d'emblee manifeste

que les comp6tences sp6cialis6es requises

pour un poste sont de nature A exiger

un renouvellement et un recyclage, ce

facteur devrait Ztre signal4 A l'int6resse

au moment de son engagement, de fagon

qu'il ne congoive pas de faux espoirs;

(b) les contrats de duree definie devraient

6tre accordds avec plus de souplesse

(pour 3 ou 4 ans au lieu du maximum de

2 ans actuellement appliqu ); pareille

souplesse serait favorable d'une maniere

generale A une bonne gestion du personnel

en ce qu'elle renforcerait le zele des

interess6s et supprimerait beaucoup

d'6critures administratives;

(c) il est nacessaire de dissiper l'incertitude

qui entoure actuellement l'attribution

de contrats -de. dur4e indeterminee, en

particulier dans le cas de membres du

personnel ayant plus de 10 ans

d'anciennet6; il faudrait A cet effet

mettre au point de nouveaux criteres

et proc6der a un examen et une 6valuation

syst~matiques afin de prendre des

dispositions pour retenir ceux dont le

niveau de competence et le potentiel

sont le plus 4leves .

Relations avec le personnel

32. Le Groupe de travail a reconnu que les

repr~sentants des associations du personnel ont un

r8le A jouer en matiere de gestion du personnel sous

18



- 17 -

li forme d'une participation, notamment dans la mesure

ou cela est de nature a faciliter l'accomplissement

par des membres du personnel des taches qui leur

incombent au service de l'Organisation.

33. Tout en notant que les modalites officielles

de consultation entre les associations du personnel

eti 1'administration existent, le Groupe de travail

a. perqu certains problemes de communication et de

coinprhension. Aussi a-t-il recommand':

(a) que soient instituds a tous les niveaux

entre les representants du personnel

et l'administration des mecanismes

permettant des contacts et un dialogue

plus frequents et moins formels

qu'actuellement;

(b) qu'une information concernant les

changements majeurs en matiere de gestion

ou d'autres mesures susceptibles d'avoir

une incidence sur les conditions d'emploi

du personnel soit fournie regulierement

en temps voulu et de fagon appropriee.

Comitds consultatifs des cadres

34. Le Groupe de travail a examin6 le fonctionnement

des comit6s consultatifs des cadres (SPAB et JPAB)

et propose que les fonctionnaires pouvant etre choisis

comme membres de ces comitds regoivent une information

syst6matique sur la nature de leurs fonctions ainsi

que sur les politiques et proc4dures pertinentes

de 1'Organisation.

III - CONSULTANTS, SURNUMERAIRES ET TITULAIRES DE

CONTRATS D'HONORAIRES

35. Sous ce titre, le Groupe de travail a examine

la pratique consistant a utiliser de plus en plus

les services de surnumdraires, de consultants et
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de titulaires de contrats d'honoraires. De toute

evidence, ce personnel auxiliaire repr6sentait une

proportion croissante de l'effectif total du

Secretariat. Cet 4tat de choses lui est apparu comme

du en partie aux retards avec lesquels les postes

etablis sont cr4es et pourvus.

36. Cette pratique souleve divers problhmes. Au

plan administratif, elle entraine un accroissement

de la charge de travail et pose la question de la

s&lection et de la gestion des agents concern's.

Du point de vue du programme et de l'esprit de service,

les secteurs devraient prendre en consideration le

problhme de la continuit6 et le risque qu'il peut

y avoir a recruter des sp6cialistes n'offrant pas

une diversit6 suffisante quant aux comp4tences ou

aux regions geographiques represent6es. Au plan

humain, les espoirs et les attentes de ces personnels

temporaires - et cependant parfois quasi permanents -

doivent etre pris en compte, de mnme que 1'effet

de leur engagement r6p6t6 sur le personnel titulaire.

37. Le Groupe de travail a 6t4 informe d'une etude

recemment achev6e sur la 'question des surnumeraires,

ainsi que des mesures qui y etaient propos6es pour

mettre de l'ordre dans cette situation. Il a considare

que cette 6tude constituait un premier pas important

dans la voie de la rationalisation d'une situation

oh le personnel auxiliaire 6tait de plus en plus

nombreux, et vers la reduction d'4ventuels abus.

38. Le Groupe de travail a donc recommand6 que

soient mises en oeuvre sans retard, selon que de

besoin, les mesures envisagees dans l'ftude du Bureau

du personnel qui lui avait 6t6 distribu6e,

39. Le Groupe de travail a estim6 qu'il fallait

continuer ' examiner les problemes humains, techniques

et administratifs poses par l'emploi d'un nombreux
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personnel auxiliaire; en particulier, il faudrait

examiner de plus pres la distinction a 6tablir entre

(i) les services ad hoc requis pour une dur4e limit6e

et (ii) les services paraissant devoir &tre n6cessaires

de fagon permanente.

40. Le Groupe de travail a 4galement 6t6 d'avis

qu'une reduction des retards mis a pourvoir les postes

6tablis contribuerait en partie a r4soudre les

problhmes relatifs au personnel auxiliaire.

IV - OBSERVATIONS GENERALES

41. Les fonctions qui incombent au Bureau du

personnel sont difficiles et multiples. L'accent

a 't' mis en particulier sur le concours qu'il apporte

aux secteurs du programme en leur fournissant des

avis et des informations et en traitant les dossiers

en temps voulu pour qu'ils puissent fonctionner de

maniere efficace. Cette situation exige d'4troites

relations de travail entre les secteurs et le Bureau

du personnel ainsi que l'application des reglements

en vigueur dans un climat de transparence.

42. Le Groupe a 6t6 impressionn6 par le s6rieux

et la precision des informations et des analyses

detenues par le Bureau du personnel. Celui-ci dispose

d'un riche fonds d'4tudes qui sont souvent le fruit

de larges consultations. Il faudrait peut-&tre

exploiter davantage ces etudes, notamment sous la

forme de decisions, de fagon a perfectionner encore

et mieux faire connaitre la politique suivie et a

permettre a tous les interess4s d'agir en cons6quence.

43. Il est apparu au Groupe de travail que

l'effectif actuel du Bureau du personnel (161 postes

etablis) etait- suffisant pour lui permettre de

s'acquitter convenablement de ses fonctions. Il

a estime toutefois que l'attention et les ressources
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devaient 6tre concentrees sur les questions cles

du recrutement et de la gestion du personnel. Le

Groupe de travail a donc recommand6 un redeploiement

des ressources et du personnel qualifi6 au profit

de tiches essentielles comme le recrutement et la

planification et l'organisation des carrieres. Il

a souscrit & l'id6e d'6tendre les fonctions de la

Division de l'administration du personnel au Siige

A l'administration du personnel hors Siege, A la

gestion des dossiers et au classement des postes.

44. Le Groupe de travail n'a pas pu, faute de

temps, examiner les passages du Manuel concernant

le personnel. Il lui est apparu toutefois que les

faits et les pratiques de ces dernibres annees avaient

abouti a des situations qui appelaient une rdvision

du Manuel si l'on voulait que celui-ci soit

l'instrument d'une administration efficace et d'une

bonne information du personnel. Un effort semble

s'imposer pour actualiser le Manuel et assurer sa

mise 'a jour permanente.

45. Une politique generale de "transparence" a

4t6 d6cid4e pour l'ensemble des operations du

Secr6tariat de l'Unesco qui concernent les domaines

administratifs et budg4taires et les questions de

personnel. C'est lA une sage d4cision. Pour pouvoir

Atre appliquae avec un maximum d'efficacit4 etporter

tous ses fruits, une telle politique doit aller de

pair avec une communication sans contrainte. Pour

le Groupe, il est 4vident que c'est lorsque la

circulation de l'information et les echanges se font

le plus librement, horizontalement aussi bien que

verticalement, que les membres du personnel et les

unites concern4es rendent les meilleurs services.

Toutes les procedures et les pratiques qui relhvent

de la politique et de la gestion du personnel doivent

donc, selon le Groupe, tenir compte de cette

consideration et s'en inspirer.
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ANNEXE A

Liste des documents soumis pour information
aux membres du groupe consultatif de travail

sur les procedures de recrutement
et les mfthodes de gestion du personnel

(GT/I/STAFF)

A. Statut et Reglement du personnel (voir en particulier
les chapitres II, IV et VIII)

B.- ll6EX/l1
Etude du corps commun d'inspection des Nations Unies
sur l'application au personnel du Secretariat de l'Unesco
du principe d'une r6partition gdographique equitable.

C. 22 C/56 et 22 C/56 Add.
R6partition gaographique du personnel et plan d'ensemble
a moyen terme (1984 - 1989) pour le recrutement et le
renouvellement du personnel.

D. Extraits du rapport de la commission administrative
de la 22eme session de la Conference g6n6rale portant
sur les questions relatives au recrutement et ' la gestion
du personnel; R6solution de la Conference g6nerale.

E. 119 EX/34 et 119 EX/INF.7
Questions relatives au recrutement et ' la gestion du
personnel de l'Unesco.

F. 119 EX/36
Extraits du rapport de la commission financiere et
administrative de la 119eme session du Conseil ex6cutif
portant sur les questions relatives a la gestion du
personnel (point 6.5: paragraphes 58 A 101, et Annexe);
D6cision du Conseil ex6cutif.

G. EX/CT/1984/l (Extraits)
Questions soulev6es lors de la 1196me session du Conseil
ex6cutif ' l'occasion de lexamen du point 6.5 de 1'ordre
du jour portant sur le personnel. /_(K) le personnel -
paragraphes 135 a 143 et Annexe 27.

H. Organigramme du Bureau du personnel.
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" Rapport de synthese du groupe de travail du CCO sur le

recrutement des experts et consultants (Groupe I)

4tude du Roster (12 juillet 1984).

. Propositions de r~forme du regime de notation du personnel

Projet de memorandum du Bureau du personnel (juillet 1984).

. Propositions en vue d'un assainissement du regime des

surnum6raires : Projet de memorandum du Bureau du
Personnel (juillet 1984).

. Conditions de recrutement et de promotion dans la cat&aorie
du personnel de service et de bureau Rapport de la

Commission Consultative pour les Questions gentrales de
Personnel (ACPP) (PER/PPC.l/83/416 du 20 octobre 1983).

. Note by the secretariat of the International Civil

Service Commission on the "use of competitive examinations

in promotion from the general service to the professional

category and for junior professional posts".
(ICSC/20/R.20 of 29 June 1984).

. Note by the secretariat of the International Civil

Service Commission on the "use of tests in the recruitment

of non-professional and language staff; language testing
for professional staff". (ICSC/20/R.19 of 20 June 1984).

. Note by the Unesco Staff Association (STA)/ Note de
l'Association du personnel de l'Unesco (STA) -
(STA/84/38 du 9 juillet 1984)

. Note by the International Staff Association of Unesco (ISAU)/
Note de l'Association internationale du Personnel de
l'Unesco (AIPU) - (AIPU/84/GT/I du 11 juillet 1984)
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ANNEXE I (B)

MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF

SUR LES PROCEDURES DE RECRUTEMENT

ET LES METHODES DE GESTION DU PERSONNEL

(GT/I/STAFF)

Compte tenu:

- des dispositions de l'Acte constitutif et de

celles du Statut du personnel,

- des resolutions adoptees par la Conference gene-

rale, notamment a ses 21e et 22e sessions, concer-

nant le recrutement, le renouvellement et la

repartition geographique du personnel,

- des dispositions appliquees en commun par l'ensem-

ble des institutions du systeme des Nations Unies,

- des recommandations de la CFPI en matiere de

recrutement et de gestion du personnel, et

- des dispositions en vigueur ainsi que des proc6-

dures et pratiques suivies dans les autres organi-

sations du systeme des Nations Unies;

Le groupe de travail I a le mandat suivant:

1. Examiner les procedures et les pratiques actuelles

en ce qui concerne:

i) le recrutement et la gestion du personnel pour

tous les postes de l'Organisation, au Siege

et hors-Siege, quelle qu'en soit la categorie

(cadre de service et de bureau, cadre organique

(P.1 a P.5), et cadre des directeurs et des

administrateurs generaux), et quelle qu'en soit

la source de financement;
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ii) le recrutement et la gestion d'autres collabora--

teurs de l'Organisation engag4s a titre tempo-

raire (consultants, surnumeraires, titulaires

de contrats d'honoraires, etc.).

2. Formuler des recommandations au Directeur g6n6ral

en vue d'ameliorer ces procedures et pratiques de maniere

a mieux r6pondre, A court et a moyen terme, aux besoins

des programmes, 6tant entendu que "sous reserve de reunir

les plus hautes qualit~s d'integrit6, d'efficacit6 et de

competence technique, le personnel /du Secrttariat/ devra

ftre recrut4 sur une base g4ographique aussi large que

possible".

Dans ses recommandations, le groupe de travail devrait

traiter notamment des proc6dures de recrutement pour les

membres du personnel; des types d'engagement ou de contrat

(temporaire, de dur6e ddfinie ou ind6finie, contrats de

consultant, de surnumeraires et d'honoraires, etc.); des

proc~dures, criteres et modalit's d'orientation en debut

d'emploi et de formation en cours de fonction; des procedures

d'evaluation; de la planification; des procedures et des

pratiques en matiere de mobilite, d'avancement et de cessation

de services; des mdthodes permettant d'assurer une

communication entre les membres du personnel et leur

participation A diverses proc6dures consultatives; des

services sociaux dont jouissent les membres du personnel

et autres collaborateurs de l'Organisation.
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ANNEXE I (C)

GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF SUR LES PROCEDURES
DE RECRUTEMENT ET LES METHODES DE GESTION DU PERSONNEL/
CONSULTATIVE WORKING GROUP ON RECRUITMENT PROCEDURES
AND STAFF MANAGEMENT METHODS (GT/I/STAFF)

16 -20 JUILLET 1984/16 - 20 JULY 1984

(Salle VII)/(Room VII)

Liste des participants/List of Participants

I. Pr4sident du Groupe de travail/President of
the Working Group

Mr. J. FOBES (EUA/USA)
Former Assistant Director-General for Administration,
then Deputy Director-General, Unesco;
Former Chairman, United States National
Commission for Unesco

II. Membres du Groupe de travail/Members of the
Working Group

(a) Experts de l'extdrieur/External experts

Mrs. L. DOSS (Egypte/Egypt)
Former United Nations Assistant Secretary
General, Office of Personnel Services;
Former Chairman, Appointments and Promotion
Board; Former Director, Division of
Economic and Social Information, DPI,
United Nations

M. A. P. IKONNIKOV (URSS/USSR)
Chef de la Division des organisations
internationales, D4partement du personnel,
Ministere des Affaires 6trangeres de
l'URSS; Ancien fonctionnaire de l'ONU
et de l'Unesco, charg4 des questions
de personnel

Mr. M. L. JEDING (Subde/Sweden)
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M~diateur/Mediator
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I N T R 0 D U C T I 0 N

Le Groupe de travail consultatif sur les Techniques budgitaires

et la presentation du budget (GT/II/Budget), dont le mandat et la

composition figurent respectivement dans les Annexes B et C du

present rapport, a dilibir4 du 9 au 13 juillet 1984. Pour plus de

clarti, le Groupe de travail propose ses recommandations dans l'ordre

oai elles apparaissent dans le document de travail du Secr4tariat

( cf. note* ). Le Groupe de travail etait preside par M. V. Erofeev;

M. V. Hammond a 6t6 design6 comme rapporteur.

* Ce document figurait en annexe au rapport du Groupe de travail
consultat if.
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R E C 0 M M A N D A T 1 0 N S

Techuiques budgetaires

Dollar constant

1. Le Groupe de travail est favorable au maintien en application

du principe de l'4tablissement du budget sur la base d'un dollar

constant.

2. Le Groupe a longuement debattu des avantages et des inconvinients

qu'il y aurait soit maintenir le systeme du dollar constant dans

sa forme actuelle (avec changement une fois tous les six ans), soit

A modifier la valeur du dollar constant tous les deux ans afin de

1'ajuster au taux de change appliqui au moment onz le budget est approuve.

L'avis de la majorit6 a 4t6 que le taux devrait etre change tous les

deux' ans pour y refliter le taux de change en vigueur lors de

l'approbation du budget. De l'avis des membres, cela rapprocherait

le dollar constant des taux en vigueur et rendrait le budget plus

aisiment comprihensible.

3. Toutefois, il a 4ti recommandi que l'ancien dollar constant soit

appliqu4 dans l'itablissement du budget du prochain exercice biennal.

11 ne devrait Atre fait rifirence aux nouvelles propositions que dans

la ssrie de documents paralleiis 4ui sera soumise au Conseil et la

Confirence g4n4raie, afin de les aider A decider si, oui ou non, les

changemefks proposis ripondent a leur disir de clart6, de fiddliti

au riel et de comparabiliti.

Calcul des cofits de l'inflation

4. Le Groupe de travail a recommandi que la base des budgets A venir

soit ajustie pour tenir compte du niveau des prix prsvu pour la fin

de 1'exercice financier en cours, comme indiqui dans les colonnes 2

et 3 des deux annexes A.1 et A.2 pour l'exercice financier 1984-1985.
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Fluctuations monitaires

5. Le Groupe de travail recommande que les variations des taux de

change monitaires soient prises en compte dans le calcul de la base

budg~taire rdvisee, comme indiqui dans la colonne 4 des deux annexes

A.1 et A.2 pour J'exercice financier 1984-1985.

6. Cependant, afin d'6viter la confusion qui pourrait r6sulter de

la prise en compte simultan6e d'un trop grand nombre de variations

dans les documents budg4taires prdsents aux Etats membres, il a 6t6

recommand6 que le budget 1986-1987 soit calculI selon les mathodes

en vigueur apres ajustement pour tenir compte de l'inflation. Aux

fins du budget 1986-1987, la recommandation du paragraphe 5 ci-dessus,

de mime que la modification de la valeur du dollar constant, se

traduiront seulement par l'dlaboration d'un document supplementaire

qui sera soumis A 1'examen des Etats membres.

Unitg de compte

7. Le Groupe de travail recommande de maintenir la mgme unit6 de

compte, c'est-A-dire le dollar des Etats-Unis d'Amarique.

Base budg4taire

8. Le Comit6 a estimi souhaitable que le budget soit ajusti pour

tenir compte de l'inflation et des taux de change en vigueur, comme

il est indiqui dans la colonne 5 des annexes A.1 et A.2. On remarquera

que les deux annexes ne prisentent aucune diffdrence jusqu'A la

colonne 8.

9. Mais, pour les raisons dijA exposies, il a 6t6 recommand6 d'6tablir

le budget pour 1986-1987 sur la base budgitaire actuelle, soit

391 168 000 dollars des Etats-Unis, apris ajustement pour tenir compte

de l'inflation pravue jusqu'4 la fin de I'exercice budg4taire en cours.

Des tableaux regroupant les nouvelles recommandations ne figureront

dans le document du budget qu'a titre d'information supplementaire.
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Codts standard

10. Le Groupe de travail estime que la pratique actuelle consistant

-i utiliser des coits standard, qui varient selon la classe, devrait

itre maintenue car elle permet une plus grande exactitude que ne le

permettraient les "propositions" figurant dans le document de travail.

Ajustement pour mouvements de personnel

11. Le Comit6 recommande d'appliquer un taux uniforme par souci de

simplicit&. Mais les mouvements de personnel devraient itre distinguis

des nouveaux engagements, auxquels on pourrait appliquer un taux plus

dlevi (par exemple 50 % pour les postes de cadre organique et de rang

supirieur et 35 % pour les autres).

Prisentation des dounes budgitaires

Amendements fondamentaux aux documents C/5

12. Le Groupe de travail a decid6 de proposer ce qui suit:

a) L'annexe au document C/5 devrait itre supprimie dans les futurs

documents C/5.

b) Les futurs C/5 devraient 6tre constituis de deux documents,

l'un ayant trait essentiellement aux questions relatives au

programme, l'autre aux questions budgitaires, financieres

et statistiques connexes. Des renvois devraient Ztre inclus

selon que de besoin.

c) La presentation du document 23 C/5 et de tous les futurs

documents C/5 devrait &tre fondle sur les techniques utilisies

pour l'laboration du 22 C/5. Toutefois, afin de faire

apparattre V'inflation pour l'exercice biennal en cours, il

conviendrait de privoir une colonne supplgmentaire dans laquelle
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serait port6 le chiffre actualis4 du montaiit approuve pour

1984-1985. L'information suppl~mentairee ative V Linflation

de l'exercice biennal en cours devrait figurer dans tous les

futurs documents C/5.

d) Le document "Budget" du 23 C/5 devrait contenir, outre un

tableau semblable a l'appendice I du document 22 C/5, a titre

d'information, un tableau prdsentant un r6sum6 budgitaire

par article, comme 1'annexe A.1 ou A.2.

e) Le document "Budget" des futurs C/5 devrait tontenir les

informations 6numnrdes A V'annexe B du pr~sent rapport et

toute autre information de nature 4 rendre les documents plus

transparents, compte tenu, notamment, des propositions formuldes

par les membres du Groupe de travail. Les futurs documents

budgdtaires devraient rendre compte de faqon plus precise

du calcul des coats imputables , l'inflation.

13. Outre les propositions ci-dessus, certains membres du groupe ont

estim6 qu'il faudrait envisager de supprimer le C/5 approuv6 et de

le remplacer par un suppliment financier qui soit articul6 avec le

d;cument de travail initialement propos6. Toute modification

du programme approuv4 par la Conf~rence g~nirale pourrait faire l'objet

d'une documentation suppl4mentaire, sans qu'il soit necessaire de

reimprimer le' programme dans son intigralit4. D'autres membres du

Groupe se sont prononces contre cette proposition, considdrant le

document en question comme un outil de travail tres utile aux divers

sp6cialistes et institutions qui collaborent avec l'Unesco dans les

Etats membres et indispensable a l'ex~cution du programme au sein du

Secr~tariat.

Etablissement des budgets futurs

14. Le Groupe de travail a examinD les annexes A.1 et A.2 en tant

que base d'6tablissement du budget pour les anndes a venir. L'ensemble

de ses membres se sont accordis a juger utiles les colonnes 1 a 8 de

l'annexe A.l. En revanche, certains membres ont estim6 qu'il n 6tait
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pas soi.ihaitable de ventiler le c6ilt de l'inflation comme indiqu4 dans

la colonni 9 de lann4:4 - meme s i cette colonne e igure qua tItre

indicatir - puisque ids creai t s prevus pour faire race i 1'ti i tion

sot nsrits au Titre VII du b'pas hi'ebu get. 11 n'4tait'lpa p us
souhaitable, t leur ivis, de calculer uh total comme dans 1a c el

10 de s'annexe A.1. IIs ont propos4 la soiutiih de iechange figurant

dans L'rnixi A.2.

Tervinologie

15. Le Groupe de travail a mi lssair de teruinoiogie

budgiiir et financiere utiiisee dans es ociii s codcerant le

Programme et budget de l'Organisatio e a constat que, d une maniere

generale, les termes budgitaires et financieis ufiliss 1

itaient conformes A ceux propoass par le CCQA (doc. ACC/1983/FB/1,

mai 1983).

16. Les 'quelques diffirences relevies peuvent s'expliquer par les

raisons suivantes

a) Certains termes d'un usage courant L l'Unesco ne figurent

pas dans le glossaire du CCQA (par exemple : "base budg~taire",

"dipenses d'appui", "dollar constant", "taux de croissance

r~el"). Le Groupe de travail estime que l'emploi de ces termes

est utile et doit etre poursuivi.

b) Certains termes en version franeaise different des termes

correspondants du glossaire du CCQA. Le Groupe de travail

estime que les choix opgris par l'Unesco, en l'occurrence,

sont davantage conformes A la terminologie franqaise que ceux

effectugs par le CCQA.

17. Le Groupe de travail recommande qu'une distinction soit faite

entre la notion de "poste de dipenses" et celle de "catigorie de

dipenses". Le premier terme s'applique aux dipenses classees selon

41



10

la nature des biens ou services fournis, alors que le second couvre

plusieurs postes de depenses regroupes selon des types de dipenses

de nature plus ginirale.

18. I a 4t6 propos6 que le terme "actualisation" soit introduit pour --

d6signer le nouveau chiffre obtenu apres l'ajustement pour inflation

et la prise en compte des fluctuations des taux de change.

Techniques employ~es par les autres institutions du systime des Nations

Unies

19. Ces techniques ont 6ts prises en considiration par le Groupe de

travail lors de l'4laboration de ses recommandations.

Rapports sur l'ex4cution du budget

20. Dans le rapport trimestriel de situation budgetaire, la colonne

"budget total ajust6" comprend toutes les sommes transfdraes par le

Conseil ex4cutif pour couvrir les coiats de l'inflation. 11 conviendrait

d'indiquer la totalit6 de ces sommes afin de permettre la comparaison

avec le cr~dit correspondant du budget. Ce r4sumi ganiral pourrait

4tre publii sous forme de document s4pari, distribu6 aux personnes

interessges uniquement par les chiffres globaux du budget. Il devrait

fournir des informations sur les dipenses totales en dollars et en

francs frangais, encore que le Groupe ait reconnu que ces indications

ne renseignent pas sur le lieu on sont faites les depenses ou sur leurs

b~neficiaires.

21. Il n'est pas recommandi d'6tablir un document distinct d'information

du public sur le budget, comme par exemple un "bulletin d'information

budgitaire". De mime, il ne semble pas que les bulletins d'information
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du Secr6tariat existants, tels que les "Nouvelles de l'Unesco", soient

des supports approprids pour diffuser l'information relative e
l'exicution du budget.

Autres recommandations

Comiti d'experts des questions budgitaires

22. Le Groupe de travail estime qu'il faudrait envisager de renforcer

les procedures d'examen budgetaire de 1'Unesco en cr'ant un petit comit6

budgitaire ou financier compos6 d'experts.Cela pourrait aider la

Commission financiere et administrative du Conseil exicutif, qui se

compose de tous les membres du Conseil.

23. On pourrait prendre modele soit sur le Comiti financier de la

FAO, soit sur le Comit6 consultatif pour les questions administratives

et budg~taires (CCQAB) de l'Organisation des Nations Unies. Dans le

cas de la FAO, les Etats membres sont ilus au Comit6 financier par

la Conference ginirale et sont reprisentis au Comit4 par des experts

des questions budgdtaires. Dans le cas de l'ONU, les experts sont

disignes par leur gouvernement et 6lus e titre personnel par l'Assemble

g~nirale.

24. Dans un cas comme dans l'autre, ce comiti d'experts est en mesure

d'examiner le , budget de fagon detaillde et de formuler des

recommandations dont les organes directeurs peuvent s'inspirer pour

prendre des d4cisions. Un tel comit6 pourrait 4galement suivre la

gestion financiire de l'Organisation et conseiller le Directeur g~ndral

sur des questions financieres, si celui-ci le souhaite.
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Justification budg6taire du document C/S

25. Li Groupe de travail a entendu un expos4 concernant le document

l justification budg6taire et a dicid6 que ce document devrait atre

mis i la disposition des Etats membres qui en feraient la demande,

mais uniquement sous sa forme originale.

Calcul des fluctuations mondtaires

26. Le tableau budg6taire du titre VII devrait &tre assorti d'une

note explicative indiquant les facteurs de conversion utilises pour

le calcul des fluctuations mon6taires.
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PRESENTATION PROPOSEE POUR LE CALCUL DU BUDGET

Augmentationy Ouvertures
Actualisation Diminution de credits coat

Ajustement r4sultant de la Base reprdsent~e par pour le estimatif
Budget pour modification du budgdtaire le programme propose programme de

approuv6 inflation tous-total taux de change r-6valude- 4 aux taux radvalues proposd l'inflation Total
_____- Montant an

(1) (2) #(3) '(4) 15) - (6) (7) (8) (9) (10)

-(l)+(2) -(3)+(4) -(8)-(5) ==(5)+(6) =(a) +(9)

391.168 56.194 447.362 (65.116) 382.246 - - 382.246 26.757 409.003

Projet de programme et de budget (janvier 1985) . Programme et budget approuv6

(1) 22 C/5 approuv6 . (1) 22 C/5 approuvd

(2) Chiffres effectifs pour 12 mois et estimatifs (2) Probablement m&me chiffre qu'en janvier 1985 ; en
pour 12 mois. cas d'dcart important, sera ajustd d'apxes la

situation rdelle A laidate d'octobre 1985.

(3) (1) + (2) (3) (1) + (2)

(4) En utilisant les taux en vigueur au 31 ddcembre 19 f34. (4) En utilisant le taux opdrationnel des Nations Unies
en vigueur le mois prec4dant la session de la
Confdrence g6ndrale. Ce taux devient le taux du
dollar constant pour l'exercice budgdtaire suivant.

(5) Nouvelle base budg6taire (5) Nouvelle base budgdtaire ajustde pour tenir compte
de l'inflation et du taux de change (c'est-A-dire du

- dollar constant pour.-1986-4987)

(6) =(8)-(5) (6) =(8)-(5)

(7) =(6)+(5) (7) =(6)+(5)

(8) Base z6ro (allocations d~finitives des PAD sur la base (8) Allocations des PAD
des chiffres r~visds approuvds)

(9) Projection couvrant l'exercice budg~taire (24 mois) (9) 24 mois

(10) =(8)+(9) (10) =(8)+(9) z
N'otes
TIThTollar constant - le taux de change utilise pour l'approbation du budget (qui doit etre calcul4 au taux opdrationnel des

Nations Unies du mogis pIrdcedpt a .sespion de la Confdrence 96ndrale devient le dollar constant. pour l'exercice financier
couvert par le budget.

(2) Le montant pr4vu dans.la colo-pne 9 pour, fAire face A l'Jiflation sera contr6ld de la m~me fagon que- lai r.servenactuelle
du Titre VII, et continuera d ajlleurs e faire l'objet d'une ouverture de credit au titre VII-.Les, chiffres de. la
colonne 9 ont seulement pour objet d'indiquer ce qui pourrait advenir si les previsions faites-se-rovslaient extactes.

(3) Peut-8tre n'est-il pas necessaire d'ouvrir pn credit distinct pour les fluctuations monftaires.i rLes fonds pr~vus A ce
titre seront contr616s exactement de-la mniie fagon que Vest actuellement la provision du Titre- VII. et demeureront au nom
des Etats membres ; ils ne pqu~rtront 6tre employes que pour faire face aux fluctuations mondtaires et ne seront
disponibles A aucune autre fin.

(4) Le tableau final des ouvertures de crddits, qui est ndcessairement un rdsumd, continuera'd'dtre prdsent6 exactement de
la m~me fagon que jusqu'&A present.



PRESENTATION PROPOSEE POUR LE CALCUL DU BUDGET

1984 - 1935 196 - 198 /
Augmentation/ Uuvertures

Actualisation D iminution de cradits
Ajustement r~sultant de la Base represent6e par pour le

Budget pour modification du budg6taire le programme propos6 programme
approuv6 inflation Sous-total taux de change r66valu6e aux taux r66valu6s propos&

___ __ __ __ __ __ Montant __ _ _ __ _ _ __ _ _ _

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
=(J)+(2) =(3)+(4) =(5)+(6)

391.168 56.194 447.362 (65.116) 382.246 382.246

Projet de programme et de budget (janvier 1985) Programme et budget approuv6 (novembre 1985)

<1) 22 C/5 approuv6 (1) 22 C/5 approuv6

) Chiffres effectifs pour 12 mois et estimatifs pour 12 mois (2) Probablement le mgme chiffre qu'en janvler 1985 ; en
cas d'6cart important, sera ajustc d'apres la situa-
tion r6elle 5 La date d'octobre 1985.

) (1) + (2) (3) (1) + (2)

) En utilisant les taux en vigueur au 31 d6cembre 1984 (4) En utilisant le taux op6rationnel des Nations Unies
en vigueur le mois pr~cidant la session de la
Conf6rence g~n~rale. Ce taux devient le taux du
dollar constant pour 1'exercice budg6taire suivant.

C) Nouvelle base budgitaire (5) Nouvelle base budg~taire ajust6e pour tenir compte
de I'inflation et du taux de change (c'est-A-dire y
du dollar constant pour 1986-1987). z

z
) =(8)-(5) (6) =(8)-(5)

7) =(6):(5) (7) =(6):(5)

(3) Base z~ro (allocations d6finitives des PAD sur la base (8) Allocation des PAD
des chiffres rivises approuv6s).

Notes
(1) ollar constant - le taux de change utilisg pour l'approbation du budget (qui doit 9tre calcul6 au taux op6rationnel des

Nations Unies du mois prrc~dant la session de la Con ference g6n6rale devient le dollar constant pour l'exercice financier
couvert par le budget.

(2) Une r6serve sera prevue pour faire face A l'inflation, conform6ment A la pratique actuelle. Cette r~serve ne sera pas
repartie par article, contrairement A ce qui est proposg dans l'annexe A. 1.

(3) Peut-&tre n'est-il pas necessaire d'ouvrir un cr dit distinct pour les fluctuations monitaires. Les fonds prevus a ce
titre seront contr$16s exactement de la me-me fagon que 'est actuellement la pr6vision du titre VII ; et demeureront
au nom des Etats membres i ils ne pourront tre employ s que pour faire face aux fluctuations monataires
et ne seront disponibles a aucune autre fin.

(4) Le tableau final des ouvertures de cradits, qui est n~cessairement un r~sum6, continuera d'ktre pr6sent6 exactement de
la m~me facon que jusqu'A pr6sent.



ANNEXE III(B)

MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF

SUR LES METHODES ET TECHNIQUES D'EVALUATION

(GT/III/EVAL)

Compte tenu:

- des directives donndes par la Conference g6n6rale

et par le Conseil ex6cutif,

- des declarations faites par le Directeur gdn6ral

devant ces deux organes, et

- des dispositions en vigueur et aux proc6dures

et pratiques suivies dans les autres organisations

du systeme des Nations Unies,

Le groupe de travail a le mandat suivant:

1. Examiner les dispositions prises en vue de mettre

en place un systeme interne d'6valuation 6troitement li6

au systeme de planification, de programmation et d'61aboration

du budget. '

2. Exprimer son avis sur les diff6rents types d'6va-

luation envisages ou A envisager, et formuler, A cet 6gard,

des recommandations approprides.

3. Pr6senter des suggestions sur les m6thodes et

techniques (y compris les indicateurs) a mettre en oeuvre

dans les diff6rents cas.

4. Examiner les questions suivantes:

- les proc6dures et modalit6s, ainsi que le role

de 1'auto6valuation;

- les proc6dures et modalites, ainsi que le rble

de l'6valuation externe;
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- la place de 1'6valuation dans les diff6rents

m6canismes internes de prise de d6cision;

- la nature et le contenu des documents et rapports

i soumettre aux organes directeurs;

- la coordination des activites d'4valuation du

programme ordinaire et de l'6valuation des program-

mes operationnels, financ6s par des ressources

extrabudg6taires.
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ANNEXE III (C)

GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF SUR LES METHODES
ET TECHNIQUES D'EVALUATION/CONSULTATIVE WORKING
GROUP ON EVALUATION METHODS AND TECHNIQUES (GT/III/EVAL)

9 - 13 JUILLET 1984/9 - 13 JULY 1984

(Salle VIII)/(Room VIII)

Liste des participants/List of Participants

I. Pr6sident du Groupe de travail/President of
the Working Group

Mr. M. ADISESHIAH (Inde/India)
Former Deputy Director General of Unesco;
Chairman of the Governing Board of IIEP;
Chairman of the jury of Unesco Literacy
Prizes

II. Membres du Groupe de travail/Members of the
Working Group

(a) Experts de l'extdrieur/External experts

Mrs. I. EIDE (Norvege/Norway)
Assistant Professor, Institute of
Sociology, University of Oslo

M. B. HAMMICHE (Algdrie/Algeria)
Directeur de l'Institut de Psychologie
Appliquae de l'Universit6 d'Alger

M. J. HERMAN (Hongrie/Hungary)
Membre de l'Acad4mie des Sciences
de Hongrie; Ancien directeur de la
division de l'enseignement superieur
et de la formation des personnels
de l'4ducation de l'Unesco

Mr. M. RAMANOELINA (Madagascar)
Sociologue et economiste; Expert
de l'Unesco en C6te d'Ivoire et au
Zaire; Conseiller du FED a Antanamarivo.
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Mrs. C. SAISUREE (Thailande/Thailand)
Secretary General of the National
Youth Bureau; Former Deputy Secretary
of the National Education Commission

Mr. W. SOUTHWORTH (EUA/USA)
Former member UN Committee of government
experts for the evaluation of administration,
finance and personnel; Former Director,
personnel projects staff, Dept. of
State

Mr. J. N. STEVENS (Royaume Uni/United
Kingdom)
Evaluation Department, Ministry of
Overseas Development; Former Economic
Adviser, British Development Division
in Southern Africa, Lilongwe, Malawi

(b) Fonctionnaires/Staff members

M. A. BENACHENHOU (Directeur adjoint,
IIEP)

M. H. DIEUZEIDE (Directeur, Division
des Structures Contenus, M~thodes
et techniques de l'4ducation, ED/SCM)

M. C. HUYNH (Directeur p.i., Division
de 1'4tude du d4veloppement, SS/ETD)

III. Secr6tariat du Groupe de travail/Secretariat
of the Working Group

M. A. GILLETTE (ED, Division de l'alphab4tisation,
de 1'6ducation des adultes et du d4veloppement
rural)

Mme. N. NTHEPE (ED, Division des programmes
opdrationnels)

-x -

Repr4sentants des services concern4s/Representatives
of the Department concerned

M. -L. VU CONG (Directeur adjoint, Bureau
d'6tudes et de programmation)

Mme. C. VAUGRANTE (Sp4cialiste principale
pour l'6valuation, Bureau d'6tudes et de
programmation)
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ANNEXE II A.3)

Page 1 de 4

Volume financier et statistique du 23 C/5

I est suggdrd que le volume du budget concernant les aspects financiers et
statistiques contienne, entre autres informations, les 616ments suivants (pas
necessairement dans le mame ordre) :

1. Cadre du Programme et budget pour 1986-1987, comme aux paragraphes
3 A 16 du 22 C/5 ;

2. Presentation du Programme et budget pour 1986-1987, comme aux
paragraphes 261 A 278 du 22 C/S ;

3. Syst&me de budgdtisation du Programme et budget pour 1986-1987,
comme aux paragraphes 279 a 322 du 22 C/5 ;

4. Financement du Programme et budget pour 1986-1987, comme aux
paragraphes 323 A 329 du 22 C/S ;

5. Projet de r~solution portant ouverture de crddits pour 1986-1987,
comme aux pages 69 & 74 de la version frangaise du 22 C/5, y
compris le ddtail des ddpenses imputables A 1'inflation pour
l'exercice biennal en cours, comme dans le document 22 C/ADM/INF.1

6. Bardme des quote-parts pour 1986-1987, comme aux pages 75 A 78 de
la version frangaise du 22 C/5 ;

7. Fonds 4e roulement pour 1986-1987, comme & la page 79 de la
version franqaise du 22 C/S

8. Titre relatif A la paltique et a 3a direction gdnerale, comme le
titre I du 2 C/5

9. Rdsumds de l'exdcution du programme comme au paragraphe 1000, 4 la
page 23 et aux paragraphes 01001, 02001, 03001, 04001, 05001, 06001,

07001, 08001, 09001, 10001, 11001, 12001,
13001, 14001 (y compris la note de base
de page) et 15001 du 22 C/5

10. Titre relatif aux services de soutien du programme, comme le titre III
du 22 C/5 ;

11. Titre relatif aux services administratifs gdndraux, comme le titre TV
du 22 C/5
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12. Titre relatif aux charges communes, comme le titre V du 22 C/5

13. Titre relatif aux ddpenses d'dquipement, comme le titre VI du
22 C/5 et les paragraphes 254 a 259 du 22 C/5

14. Titre relatif a la Reserve budgetaire, Pomme le titre VII du 22 C/5

15. Titre relatif aux fluctuations mondtaires, comme le titre VIII
du 22 C/5 ;

16. Rdsume budgdtaire par article, comme a l'appendice I du 22 C/5
(avec une nouvelle colonne donnant les chiffres "rddvalu4s"
pour faire apparaitre 1'inflation de l'exercice en cours) ;

17. Rdpartition des charges communes et de depenses administratives
comme dans l'appendice III du 22 C/5 ;

18. R4sum6 budg4taire par poste de ddpenses, comme dans le document
22 C/ADM/INF.2 et 'appendice III du 22 C/S approuv;

19. Pr4sentation des grands programmes par unitd administrative sous
forme de tableaux, comme dans le 22 C/5 Annexe (volume bleu/blanc/bleu),
pages 131 & 134 et autres, avec un resume par poste de ddpenses ;

20. Effectifs du Programme et budget pour 1986-1987 (budget ordinaire et
ressources extrabudgdtaires) comme aux paragraphes 243 & 253 du 22 C/5,
y compris les facteurs financiers ; appendice II du 22 C/5 ; appendice IV
du 22 C/5 approuv6 ; annexe au Titre II du budget, 22 C/5 approuv6,
pages 689 a 719 de la version franqaise ; renseignements sur les
postes temporaires, les experts ayant le statut UNESCOPAS, le personnel
d'entretien, etc. Pour la modification des tableaux d'effectifs (postes
permanents), projet de programme de travail et de budget de la FAO pour
1984-1985, appendice B, page 334 de la version frangaise, et Projet de
budget programme de V'OMS, tableau "postes nouveaux et postes supprimds"
page 400 ; postes pourvus A une date donn4e, par exemple au 31.12.84
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Postes nouveaux et postes :uppr iuas 0_MS 400

POSTES NOUVEAUX ET POSTFS SUPPRIMCS
AU TITRE DU BUDGLt ORDINAIRE

(A 'e uslon des acdivits de pays el Interpays)

1984 1985
Catd-

P rogramime Ftnction CLgorie Postes PosteS Postes Postes
nouveaux supprimns nouveaux supprimEs

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

5. Personnels de sant. ............... .................. SpEcialiste scientifique P5 1
Administrateur technique P5 1

6. Information du public et Oducation pour la santA .... Rkdacteur-dditeur P3 1
Commis stenodactylographe 64 1

It. Promotion de la salubrit6 de j'environnement
11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement ... Inginieur sanitaire P5 1

Commis stdnodactylographe C4 I

13. Lutte contre Ia maladie

13.2 Lutte contre les vecteurs de maladies ................ Entomologiste PS

SpEcialiste scientifique P4 I
SpEcialiste scientifique P4 I
Intomologiste P3 I
Assistant d'administration principal DJS 1

13.3 Paludisme ........................................... Paludologue PS 1

Entomologiste PS I

WEdecin Ps 1
MEdecin PS I

Technicien de laboratoire P3 1

Assistant d'administration K?

SecrEtaire KL5 I
Chauffeur KL3 1

13.12 Surveillance de I'6radication de la vartole ........ 0Mdecin PS
oasumis stenodactylographe G5

13.13 Autres maladies transmissibles ................ .... iConis stEnodactylographe -G4 I

wIfotal 6 14 - 2

A dEduire : Postes nouveaux 6

DIMINUTION NETTE - Activites
mondiales et interrEpiionales 2



ANNEXE II (A.4)

DO1OLNh S tE EFEN

Liste des doecuts somnis pour information
aux membrs d& Groupe de travail consultatif

sur lee techniqe u edgtaires et la
presentaton du budget

A. - 21 C/a9 (oilt 1980)
- Rapport de 1 a Qmission administrativS de Ia 216 session de la
Confirence ale (21 C/AJI/2, Partie IV, point 61) (Octabre 1980)

- 21 C/REsolutions 38.1 (octtbre 1980)

B. - 113 E/30 (aoft 1981)
- Rapport de Is omnission financibre et aduinistrative de la 1136 session

du Qxseil exdcutif (113 MK/39, point 7.8) (octobre 1M1)
- 113 EXIDcisions 7.8 (octtWe 1981)

C. - 114 EVX35 et Addenda fuars-avrll 1982)
- Rapport de la 'mhmission financibre et administrative de la 1146 session
du Conseil em.tlf (114 PJ/41, point 8.3) (mni 1982)

- 114*!KXjPcisions 8.3 (met 1982)

D. - 22 C1$4 (aoit 1983)
- Rapport de la ztunlssion adninistrative de- la 226 sq*sion de Ia

CAnfdrence g&nArale (22 CIAW/2, partle 1) (novembre 1983)
- 22 CIPRsolutions 44 (novembre 1983)

II

ENDAIGN 1U BnUrs

E. - 115 E915 (wat 1982) (voir section F - ce doecanent eat irialus dans le
4 XC/4 Add.2)

- Rapport d& Ccitd spdelal de Is 1156 session dft Qpseil ecjkutif
(11 El/4, point 3.3) (actobre b82)

- 115 EKIDcisions 3.3 (voit sedian I - c6tte decision est incluse
danx le 4 C/4 Add.2)

F. - 4 )E/4 Add. 2 - Rapport du Directqur gandral sur la prdsentation future
des documents C/5 (noverbro 1982)

- RaPiort de Ia Cimmission II de la 44 session extraordinaire de la
Confdrence gdndrale (4 C/CM.II.3, Unit4 10) (decembre 1982)

- 74 DI/Rsolutioins 5/01 (ddcembre 1982)
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ANNEXE II (B)

MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF SUR LES TECHNIQUES

BUDGETAIRES ET LA PRESENTATION DU BUDGET (GT/II/BUDG)

Compte tenu

- des dispositions de l'Acte constitutif qui

pr6voient A l' Article VI, alinda 3 (a) que

"le Directeur general .... pr6pare, afin de

soumettre au Conseil, un projet de programme de

travail pour l'Organisation, accompagn( des

previsions budgetaires correspondantes",

- des dispositions pertinentes du R6glement finan-

cier, notamment des alin6as 3.1, 3.2, 3.3, et

- des dispositions en vigueur et des procedures

et pratiques suivies dans les autres organisations

du syst ume des Nations Unies.

Le Groupe de travail consultatif a le mandat

suivant :

1. Examiner les techniques utilishes par l'Organi-

sation dans le calcul et la presentation des

donn6es budgbtaires du projet de programme et

de budget pour 1984-1985 (document 22 C/5) et

formuler des propositions concretes sur les

ambliorations qui peuvent tre apport6es A ces

techniques dans le calcul et l'elaboration des

donnees budgetaires du projet de programme et

de budget pour 1986-1987 (document 23 C/5),

eu &gard notamment A la pr6sentation des effets

de l'inflation et des fluctuations monetaires.
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2. Etudier, A la lumitre du glossaire prepar6 par

le Comit6 consultatif sur les questions adminis-

tratives et financieres concernant les termes

budgCtaires et financiers, les termes qui

pourraient 6ventuellement etre utilis6s par

l'Organisation dans la presentation du budget.

3. Envisager, compte tenu de la proc6dure suivie

dans les autres institutions du systime des

Nations Unies, un mod6le de presentation des

aspects budgetaires du projet de programme et

de budget pour 1986-1987 (livre bleu) qui

permette aux administrations nationales, tant

celles charg6es des finances que celles dans

les domaines de competence de I'Unesco, ainsi

qu'A un public plus large (milieux 6ducatifs,

scientifiques et culturels, medias, etc.) de

percevoir plus facilement les activit6s propo-

sees ainsi que les sommes et le personnel qui

leur sont affect6s.

4. Etudier la nature et les modalit6s de l'infor-

mation que le Directeur g6ndral pourrait diffuser

aux Etats membres, aux membres du Conseil

ex6cutif et, le cas echtant, A d'autres desti-

nataires, sur l'ex6cution du programme et l'6tat

budgataire.
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ANNEXE II (C)

GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF SUR LES TECHNIQUES
BUDGETAIRES ET LA PRESENTATION DU BUDGET/CONSULTATIVE
WORKING GROUP ON BUDGETING TECHNIQUES AND PRESENTATION
OF THE BUDGET (GT/II/BUDG)

9 - 13 JUILLET 1984/9 - 13 JULY 1984

(Salle VII)/(Room VII)

Liste des participants/List of Participants

I. President du Groupe de travail/President of
the Working Group

M. V. EROFEEV (URSS/USSR)
Conseiller principal au Ministere des Affaires
etrangeres de l'URSS. Ancien Sous-directeur
g~n~ral pour l'administration de 1'Unesco

II. Membres du Groupe de travail/Members of the
Working Group

(a) experts de l'extdrieur/External experts

M. G. ABAD GRIJALVA (Equateur/Ecuador)
Ancien president du Comite culturel
interam6ricain de 1'OEA (1975-1977);
Membre du Conseil ex4cutif (1976-1980).
Pr~sident de la Commission du programme
et des relations extdrieures (1978-1980)

M. A.' BLANCHARD (France)
Conseiller-Maitre A la Cour des Comptes;
Directeur du personnel au Ministere
de 1'6ducation

Mr. G. CRABTREE (Royaume-Uni/United
Kingdom)
Head of Section, United Nations "A"
Department, Ministry of Overseas Development

Mr. V. G. HAMMOND
Audit Partner, Akintola Williams and
Co., Lagos (responsible for co-ordinating
activities of all the branches of
the firm)
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Mrs. V. HOUSHOLDER (EUA/USA)
Member of ACABQ; Former Inspector-General
of the OAS; Former member of the
Unesco Bureau of the Budget

Mr. T. IDA (Japon/Japan)
Assistant Director, Division II,
5th Bureau, in charge of auditing
and inspecting the Export-Import
Bank of Japan, Overseas Economic
Co-operation Fund and Japan International
Co-operation Agency. Former Management
Editor, Internal Audit Service,
Bureau for Finance and Administration,
UNDP

Mr. L. KOCH (RFA/FRG)
Deputy Head of Division, International
Department, Federal Ministry of
Finance; Division for Financial,
Budgetary and Administrative matters
of the UN, the UN Specialized Agencies
and AIEA and European Multilateral
Organizations

Mr. J. MANDZOUNGOU (Congo)
Inspecteur, Direction de l'Inspection
et du Contr8le, Banque Nationale
de D~veloppement du Congo (BNDC);
Ancien Secr4taire g4n6ral du Ministere
des Finances

Mr. J. VEERA RAGHAVAN (Inde/India)
Adviser (Education), Planning Commission
of India (responsible for allocation
of Education funds); Honorary Treasurer
of the University of Delhi; Former
Financial Adviser to the Ministry
of Education, Government of india
and Director, Office of the Comptroller
and Auditor General of India

M. E. ZAPOTOCKY (Tchgcoslovaquie/Czechoslovakia)
Chef de la division des organisations
internationales, Ministere des Affaires
dtrangeres; Ancien fonctionnaire
de 1'UNCTAD

(b) Fonctionnaires et anciens fonctionnaires/
Staff Members and Former Staff Members

M. J. PECHE (France)
Ancien chef de l'unit6 administrative
du Secteur de l'4ducation
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III. $ecr4tariat du Groupe de travail/Secretariat
of the Working Group

M. D. ARGYROPOULOS (ED, Division du financement
de l'6ducation)

M. K. WILLIAMS (Chef de la division PRS
et ADM au Bureau du Budget)

- x -

Repr4sentants des services concern4s/Representatives
of the Departments concerned

M. T. C. YOUNG (Sous-Directeur gandral,
Directeur du Bureau du Budget)

M. K. HAGEDORN (Chef de la division
des sciences sociales, de la culture
et de la communication du Bureau du
Budget)
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ANNEXE III (A)

RAPPORT
PRESENTE AU DIRECTEUR GENERAL

PAR LE GROUPE DE TRAVAIL
CONSULTATIF SUR

LES METHODES ET
TECHNIQUES D'EVALUATION

Paris, 9-13 juillet 1984
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GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF SUR LES METHODES

ET TECHNIQUES DEVALUATION

9-13 juillet 1984

Rapport final et recommandations

I. Introduction

1. Ainsi qu'il l'avait annoncd A la 119e session du Conseil exdcutif, le Direct eur

gendral a cr~d cinq groupes consultatifs parmi lesquels le Groupe de travail consul-

tatif sur les methodes et techniques d'dvaluation.

2. (Cc paragraphe contenait le mandat du Groupe de travail,
qui figure A l'Annexe B du pr6sent document).

3. Le Groupe de travail s'est rduni au Siege de l'Unesco du 9 au 13 juillet 1984.

4. (Ce paragraphe contenait la liste des membres du Groupe
de travail, qui figure A l'Annexe C du pr6sent document).

E. Le Directeur g6n6ral a nommz M. Adiseshiah president du Groupe de travail.

LP Groupe a, par consensus, dbsign6 M. Stevens comme rapporteur.
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6. Des repr6sentants des unit6s concern6es du Secritariat de 1'Unesco, notamment

du Bureau d'6tudes et de programmation, se sont tenus i la disposition du Groupe

tout au long des d6lib6rations. Le Groupe a 6galement entendu les t6moignages

directs de certains membres du personnel de diff6rents secteurs et de divers niveaux

du cadre organique.

7. Repr6sentant le Directeur g6n6ral, M. G. Bolla, Directeur g6neral adjoint

(charg6 de mission), a ouvert la r union du Groupe. Il a expose et expliqu6 dans

quel contexte et suivant quel processus les deliberations du Groupe, et en parti-

culier ses recommandations, seraient examinees et seraient suivies d'effet, soit

par des mesures susceptibles d' tre prises imm~diatement, des recommandations sur

lesquelles le Conseil ex6cutif aurait a donner son avis (en particulier a sa 120e

session) ou de recommandations a soumettre 6ventuellement a la Conference g6n6rale

(notamment a sa vingt-troisieme session). Il a 6galement soulign6 que les travaux

des cinq groupes de travail consultatifs, loin d'empikter sur les travaux en cours

du Comit6 temporaire cr66 par le Conseil executif, devaient au contraire les compl6ter.

8.. Ouvrant les d6bats, le Pr6sident du Groupe a formul6 un certain nombre de

remarques pr~liminaires et 6voqu6, en particulier, les diff6rents niveaux et types

d'6valuation A propos desquels les id6es et l'avis du Groupe pouvaient Ztre particu-

lierement utiles sur le plan op6rationnel.

9. A 1'issue de sa r6union, le Groupe a adopt6 le compte rendu de ses d6lib6ra-

tions ci-apres et les recommandations qui lui font suite.
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Ir. Cc'mnte rendu de! d;Liberationz

10. Le Groupe a commenc( par d6finir l'valuation cormie un processus qui vise

Adeterminer !a pertinence, l'efficacitd interne et externe ei i'effet d'une ac:-

vitd* au regard de ses objectifs, ainsi que la pertinence de ces objectifs A Ia

lumiere des faits nouveaux survenus aprs leur formulation initiale. L'6valuaticn

doit 4tre considdree comme faisant partie d'un processus continu d'appreciation d

activit&s. Avant de prendre la d6cision de financer une activitd, il faut en

apprecier la faisabilitd, l'efficacitd potentielle et la pertinence par rapport A

l'objectif visk. Pendant sa phase d'exdcicution, I2activitd doit faire l'objet d'une

surveillance qui permettra de verifier si sa mise en oeuvre se ddroule comme provu

et d'apporter, si besoin est, les correctifs approprids. 11 se rsvele parfois

necessaire de modifier la formulation et l'orientation d'une activit; c'est ce

que peut montrer une "dvaluation en cours d'execution". Quand tel n'est pas le

cas, on analysera le d~roulement et I'effet du projet au moment de son achdvement

au moyen d'une "dvaluation retrospective".

11. Le Groupe a pris note des trois types d'ovaluation ddcrits par le Directeur

gdndral, a savoir :

(i) examen d'une activitd en cours au fur et amesure de son execution, afin d'ame-

liorer la programmation ddtaillde et les modalitds d 'exdcution du programme

(ii) appreciation de la pertinence et du succds de l'activitd en cours d'exc-

cution, afin d'en tirer des enseignements pour l'laboration des progrbiwm

futurs de l'Unesco ;

(iii) apprdciation de l'effet des activitss de l'Unesco par une dtude rdtrospec

tive en profondeur.

Les deuxifme et troisidme types d'dvaluation pourraient porter non seulemenrt.

sur les activitds, mais aussi sur leuxs modalitss d'ex6cution. L'evaluation du

type I et le processus intervenant dans 1'dvaluation du type II sont d'une nature quc(

rei~ve de l'auto-dvaluation.

Sauf indication contraire, le Groupe est convenu de designer par le terme

"activitds" es travaux planifiss et exEcutes par 1'Unesco, en y comprenant les

"prcjets o-prationnels", les "programnez ordinalres", les "act.zns de programmes", etc
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12. Pour ddterminer les buts de l'6valuation, il convient de se qemqpqer &

qui elle s'adresse. Elle s'adresse A diverses personnes ou parties

(i) au personnel et a la direction de l'Unesco, qui l'utiliseront comme

outil de gestion

(ii) A la communaut6 internationale, qui est ddsireuse de tirer les legons

de l'expdrience passde ;

(iii) au Directeur gdndral, qui doit forruler des recommandations sur les

activit~s futures de l'Unesco, et aux organes directeurs qui doivent

decider de ces activites ;

(iv) aux Etats membres de l'Unesco (qui peuvent se confondre avec les ddcideurs

de la programmation), qui veulent savoir si l'Unesco fait bon usage des

ressources qui lui sont alloudes et dans quelle mesure les objectifs

4nonc s dans l'Acte constitutif sont rdalis~s

(v) aux participants aux projets de l'Unesco ou b~ndficiaires de ces projets,

qui ont intdrgt A ce que les activitds repondent efficacement & le4rs

besoins.

13. Apres un 6change de vues, le Groupe a estime que tous les programmes et

mdcanismes de l'Unesco dtaient susceptibles d'&valuation et devaient tre 6valuds

selon que de besoin. Pour crtains membres, les b1 illeurs de fonds destinds &

financer des activitss de l'Unesco devaient savoir quels rdsultats on escomptait

obtenir de leur utilisation, qui sans cela serait ddpourvue de sens. A leur avis,

il devait toujours 9tre possible de ddterminer si les rdsultats attendus (et dans

une certaine mesure quantifiables) avaient 4ts atteints. Pour d'autres, 'utilisation

rationnelle des ressources revetait certes une grande importance, mais il convenait

de juger les activitds en se fondant avant tout sur leur contribution A la rdalisatifl

des objectifs de l'Unesco et A l'obtention des rdsultats escomptis.
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14. Sur la question de savoir s'il est ndcessaire d'itablir des criteres d'4valua-

tion du succbs des activitds, les avis des membres du Groupe ont dtd divergents.

Certains ont fait valoir que ces critdres decoulaient en partie des decisions

qui 6taient prises sur les engagements des depenses, une fois les propositions

dvaluees et estim6es. Mais avec le temps ces criteres pouvaient se modifier

ane 6valuation pouvait contribuer a une telle dvolution en fournissant de nouveaux

points de repdre pour juger des resultats d'une activit6. Dans cette optique, les

criteres apparaissaient donc comme un systeme 6volutif issu d'un dialogue entre

les 4valuateurs successifs des activitas et les ddcideurs, et de nature A con-

vaincre les destinataires des rapports. D'autres, en revanche, qui ne partageaient

pas ce point de vue, ont estimd qu'il fallait conserver les criteres d'dvaluation

utilisds dans-le pass6 (notamment les crit~res tir~s de l'Acte constitutif, les

critires quantitatifs tels que les instruments d'analyse coft-efficacit6, l'dvalua-

tion du type II et autres criteres qualitatifs) et recommander aux dvaluateurs de

s'en inspirer. Tous ont ndanmoins dtd d'avis que le choix des critdres 4noncds ci-

dessus devait 9tre laiss6 principalement a l'apprdciation des dvaluateurs,

selon le type particulier d'activite a 6valuer et les ressources d6gag6es pour

1'6valuation.

15. Les principaux utilisateurs du processus d'dvaluation seront le personnel

etla direction de l'Unesco, ainsi que les Etats membres. Le personnel et la direction

de l'Unesco sont intgressds par les trois types d'dvaluation qu'a ddcrits le Directevr

g4ndral. Les Etats membres, pour leur part, ont intdr&t a disposer des rdsultats des

dvaluations pour ddcider des activitds futures et pour s'assurer que les responsabler

rendent compte comme il convient de l'emploi qu'ils font de ressources nationales

limitdes. C'est en cela que les deux derniers types d'6valuation ddcrits par le

Directeur gendral sont utiles aux Etats membres.
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16. Lt6valuation est un processus coopdratif qui fait intervenir le personnel

de l'Unesco et les bdndficiaires. Le Groupe a notd que, dans la mesure oQ les

objectifs de 1'6valuation diffdrent, il peut y avoir des conflits ou divergences

d'int&drts quant & ses rdsultats. Les membres du personnel de l'Unesco risquent

de se montrer peu coopdratifs s'ils craignent d'Otre blamds au vu des rdsultats

d'une 4valuation. I n'en demeure pas moins que le processus d'4valuation doit

introduire un 616ment de responsabilit6 dans les procedures de gestion. I ne

faut pas lui attribuer une mission d'inspection et de discipline, car ce pourrait

Otre au detriment des enseignements positifs & en tirer par un exercice d'imagi-

nation creative. Des arbitrages entre les diffdrents aspects de l'Ovaluation s'im-

posent, de toute dvidence. Un systeme d'dvaluation efficace est celui qui realise

un dquilibre raisonnable entre la n4cessitd de faire apparaltre les responsabilit6sr

et celle de tirer des enseignements de l'expdrience et d'innover.

17. Vu l'importance de la cr4ativitd dans le processus d'dvaluation, le Groupe

a estimd que des personnes extdrieures a l'Unesco (c'est-A-dire n'appartenant ni

& son Secr6tairat ni a ses organes directeurs) devaient Atre assocides A l',valua-

tion des activitds de l'Organisation. Le Groupe a dgalement jugd nscessaire d'assu-

rer au systeme d'dvaluation une certaine inddpendance vis-a-vis des personnes

directement engagdes dans Ies activit~s, afin de garantir des conclusions objectives

18. Toute unite d'dvaluation doit, dans la structure de l'Organisation, 8tre

situde la oil ses conclusions pourront de fagon efficace Otre communiquges aux

. decideurs et utilisdes pour amdliorer la planification des activitds de l'Unescc,

tant A moyen qu'A *court terme. La motivation du personnel 6tant un facteur de

succ~s tr&s important en matidre d'4valuation, il convient de susciter une attitude

positive chez les membres du personnel. Pour cela, il faudra d6ployer un effort

permanent d'dducation et de formation du personnel et opdrer des changements de
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de structure comprenant la creation d'une unit6 centrale d'6valuation, le renfor-

cement des petites unitis d'6valuation implantees dans les secteurs et les bureaL

ragionaux et un examen critique avant toute prise de decision.

Certains membres du Groupe ont estimd qu'il serait sans doute assez difficile de

crder chez le personnel une motivation suffisante. Pour d'autres, en revanche, iI

existe & cet 4gard parmi le personnel beaucoup de bonne volontd.

19. L'units centrale d'dvaluation dont il vient d'ftre question devrait

(i) Otre crd4e par le Directeur gdndral en tant qu'unitd distincte au

sein de son Cabinet ;

(ii) 6tudier les questions

(a) qu'aura fixdes le Directeur g~ndral,

(b) dont le Conseil exdcutif aura demandd l'4tude, ou

(C) qu'elle aura elle-mgme choisies en consultation avec 1e Comit

intersectoriel pour l'dvaluation, s'agissant notamment de l'4valua-

tion du type III ;

(iii) faire rapport sur les questions visdes A l'alinda (ii) au Directeur

gdneral, qui soumettra lesdits rapports ou des rdsums de ceux-ci

accompagnds de ses observations, au Conseil exdcutif (certains membreS!

ont estimd qu'il valait mieux soumettre au Conseil exdcutif les rapports

eux-mAmes, plut8t que des rdsumds) ;

(iv) choisir comme dvaluateurs des membres de son propre personnel, des

membres du personnel d'autres services de l'Unesco, qui seraient ddta-

chds temporairement aux fins d'une dvaluation particuliore, ou des

personnes extdrieuresAl'Unesco (consultants, etc.).

20. Le Directeur g~ndral devrait tenir le Conseil exdcutif informd de l'avancement

du programme d'dvaluation et lui presenter chaque annde un rapport sur les activLte

de ce programme avec l'indication des dspenses y afferentes.
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21. I faudrait que le Directeur g6niral fasse en sorte que les conclusions deS

rapports d'6valuation soient pris en consideration et que la qualit6 de ces rap-

ports soit constamment contr6lee. Il pourrait &tre opportun de soumettre les prin-

cipaux rapports a l'examen critique du Comit6 intersectoriel pour 1'6valuation,

qui pourrait donner son avis au Directeur g6neral sur les recommandations a

faire quant au suivi et ' la surveillance de la qualite des rapports.

22. L'unit6 centrale d'evaluation devrait etre chargee de coordonner et super-

viser le systeme actuel d'auto-valuation, de rassembler les informations r6sultant

de l'6valuation du type II et d'organiser l'6valuation du type III (etude d'impact).

Elle pourrait 6galement tre appelse a effectuer d'autres e6tudes relatives a des

questions de gestion.1 Le Groupe a note que les projets operationnels extrabudg6-

taires 6taient 6valu's selon les desirs des parties interessees. Ceux qui ne sont

pas ainsi ivaluks devraient etre assujettis au syste'me d'avaluation du programme

ordinaire de l'Organisation.

23. L'4valuation actuelle des programmes ordinaires demande d etre ameliorbe.

Le systeme de contr8le de l'exscution, appele Systeme de contr8ie et d'svaluation

des activites (PEMS), fonctionnerait mieux si des rapports d'activit6 etaient

systematiquement pr6sent6s. Le systeme du "Programme d'activites d6taill6es"

(PAD) fournit des indications precises sur les activites a executer, y compris sur

leur calendrier et sur le(s) responsable(s) de l'ex6cution. L'approbation des PAD

implique une d616gation d'activiths et une autorisation de depenses. Tous ces

aspects devraient faire l'objet d'une surveillance 6troite, iventuellement selon

une m6thode ressortissant au Systeme 'information pour la gestion des projets (PMIE

I est des cas ona l'ex6cution ne peut tre jug6e uniquement d'apres le rythme auque!

1'argent est d'pens6. Les documents budg6taires (C/5) devraient fixer des cibles
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plus precises pour les programmes et Otre plus comparables d'un exercice A l'autre.

Le systeme devrait tenir davantage compte du caractere de plus en plus dcentra-

lisd des activitds de l'Unesco. Si Von veut maintenir le rapport d'6valuation

portant sur les activitds de l'exercice budgdtaire biennal (C/11), il faudrait le

rendre plus utile, notamment en donnant beaucoup plus de pr4cision aux indicateurs

et aux conclusions qui y sont prdsentds. Le Groupe a mis en doute la possibilitd

pratique de procdder A une dvaluation du type II dans le cadre budg4taire alors

que le budget oblige A prendre des d6cisions sur les ouvertures de credits avant

que toutes les ddpenses de programme passdes puissent ftre dMment identifides et

chiffrdes. A cet dgard, il a pris note de la proposition tendant A rdviser les

PAD afin de combler certaines des lacunes mentionndes en matiere d'informations.

Cette rdvision est recommandde car elle tend a analyser les ddpenses de l'Unescc

selon un cadre logique.

24. Le Groupe a eu connaissance de plans visant & d~velopper le Systdme d'infor-

matibn pour la gestion des projets (PMIS) qui permet d'accdder par des moyens

informaticues aux donndes sur les programmes, y compris celles des PAD. Pour

l'instant, la possibilitd que comporte ce systeme de fournir des donndes d'4valua-

tion n'a pas dt4 pleinement exploitde. De toute 6vidence, il y aurait moyen d'inTC-

.grer ce syst&me au systame d'dvaluation. A plusieurs reprises, les membres du

personnel ont parlO au Groupe des tAches exigdes, par une documentation complexe,

qui leur imposent une lourde charge. Les enseignements apportds par l'valuation

risquent d'tre perdus si les donndes qui r4sultent de celle-ci viennent simple-

ment se superposer & une masse d'autres informations.
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III. Reccrnandations

25. L'6valuation est un processus qui permet de mesurer la pertinence, l'effi-

cacit6 interne et externe et i'effet des activitds par rapport & leurs objectifs

et de r4viser 6ventuellement ces objectifs au fur et a mesure que la situation

dvolue.

26. 11 faudrait renforcer et systematiser 1'4valuation au sein de 1'Unesco, en

tenant compte de la nature spdcifique des activit~s, de la structure et du contexte

de l'Organisation et en utilisant des critbres A la fois quantitatifs et quali-

tatifs, selon que de besoin.

27. L'dvaluation devrait Otre conque comme

- une experience pleine d'enseignement pour le sp6cialiste du programme

- un outil de gestion pour les ddcideurs ;

- une modalitd de programmation

- un instrument de controle pour les organes directeurs

- un moyen de renforcer l'image de 'Unesco dans les Etats mebres.

28. En ce qui concerne l'valuation 'isant A amdliorer l'exdcution du programme

(dvaluation du type I) :

(i) elle incombe aux spdcialistes du programme

(ii) il est recommand4 d'utiliser a cette fin le systeme d'auto-4valuation

proposd, en accordant une 6gale importance a la substance et aux aspects

administratifs ;

(iii) les programmes extrabudgdtaires aussi bien que les activit4s du programme

ordinaire devraient tre rdgulierement soumis & ce type d'6valuation,

qui comprend un contr8le de l'ex6cution

(iv) il convient de faire un usage efficace et realiste, pour ce type d'6valua-

tion, du Systme d'information pour la gestion des projets (PMIS),

dans tous les secteurs du programme de l'Unesco et dans l'ensemble

des structures du Secrdtariat.
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Z9. En te qui concerne l'4valuation des programte e-t SouS-prograimes devant

s etvir A l',laboratioh des programmes futurs de l'Orcanisation (evaluation du

type ff):

CI) I semble que, en bonne partie pour des raisons de chronologie

les rdsultats de cette evaluation ne soient pris formellement en

compte pour Ia preparation du programme biennal & venir, sauf dans

le cas de sous-programmes qui sont dvalues par des comitds d'experts

permanents et dans celui, plus frsquent, de documents de programme

Jui sont produits par ces mdmes personnes.

(ii) La succession chronologique des programmes prdvue par le document C/S

aurait, dans certains cas, besoin d'dtre revue ; le calendrier dtabli

doit 6tre respect6.

tiii) Pour chaque action de programme, les indicateurs sont prdcis en ce qui

concerne les apports mais, en ce qui concerne les produits, les indi-

cat'eurs quantitatifs ont tendance & etre vagues, du fait de la chrono-

logie du cycle de programmation. Les rdsultats attendus devraient 6tre

precisds pour toutes les activites - opdrationnelles ou non opdra-

tionnelles. Les programmes ou actions de programme pour lesquels il

n'est pas possible de fournir ces prdcisions Sur les r sultats attendus

ne devraient pas etre entrepris.

(iv) Le document C/5 devrait donner des indicateurs d'impact pour quelques

programmes acheves.

(v) Le document C/11 est dtabli pour repondre aux besoins des organes

directeurs de l'Unesco. Des informations supplementaires, et peut-

6tre plus prdcises, pourraient dtre fournies aux membres des organes

directeurs que cela interesse, sur une formule de PAD revisde telle

que celle qui a d6 presentee au Groupe.
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30. L'6valuation de l'effet des activiteS de P'OG nisation ( 6valuation du

type III) est une tache que lorganisation devrait commencer pendant le pro-

chain exercice biennal, en 6valuant l'impact de deux ou trois projets achev~s

que Von pourrait aventuellement pr~senter dans le document C/5, afin de rendre

cette evaluation plus visible. Les criteres a utiliser varieront en fonction de

1'activite concern6e. Dans le cas de projets operationnels acheves, le recours

l'analyse coat-avantages ou cout-efficacit6 pose de nombreux problemes d'impu-

tation, d'attribution, etc. L'6conomie dans l'utilisation des ressources est un

des criteres qui peuvent 6tre utilisses ; l'effet r4el observ6 sur la population

du pays en est un autre. Peuvent aussi servir d'indicateurs, le cas 6cheant, le

pourcentage de femmes concernbes par l'activit6 comme 6valuatrices ou comme bon6-

ficiaires, et le degr6 de participation des Etats membres aux activiths, ainsi

que part prise par les organisations non gouvernementales et autres institutions

interess6es.

31. Il est recommand6 de cr6er une unit6 centrale d'6valuation qui soit charg e

de coordonner et d'orienter les activit6s, dans le cas de l'4valuation du type I,

de rassembler les ressources, dans le cas de l'4valuation du type II, et d'effec-

tuer l'valuation du type III (impact) ainsi que d'autres 6tudes relatives A des

questions de gestion. Cette unit6 comprendrait environ cinq specialistes jouissant

d'une grande autoritg, qui seraient employ6s a temps complet et auraient la possibi-

lit6 de faire appel, pour les travaux d'6valuation, au concours d'un nombre approprii

de sp6cialistes ext6rieurs. Cette unit6 ferait partie du Cabinet du Directeur gansral

elle fonctionnerait avec l'aide du Comit6 intersectoriel pour 1'6valuation cree par

le Directeur g6n~ral et recevrait l'appui de petites unit6s d'6valuation implan-

t6es dans les secteurs du Secretariat et dans certains des bureaux regionaux.

Les depenses annuelles A pr6voir pour les structures envisag6es seraient de

l'ordre de 1,5 million de dollars et pourraient tre couvertes en partie par

des ressources internes. L'unit6 centrale adresserait ses rapports au Directeur
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gin ral , quxr en soumettrait au Conseil ex6cutif le texte intkgral ou des r6sum&s,

accompagn6.s, le cas 6chbant, de ses observations. Certains membres ont estime qu'-

il valait mieux presenter au Conseil les rapports eux-memes plutot que des resumbst.

32. Toutes les recommandations ci-dessus reposent sur le postulat que l'atti-

tude de 1'ensemble du Secr4tariat de l'Unesco A lt'gard de i'4valuation 4voluera

dans un sens positif. Cette attitude positive aura certaines incidences sur la

charge de travail incombant au spcialiste du programme.

33. Il est urgent, en particulier, que la direction comme le reste du personnel

de l'Organisation donnent leur adhesion pleine et entiere au programme d'dva-

luation, adhesion qui devrait s'exprimer par un programme continu d'dducation

et de formation du personnel.

34. En derni~re analyse, les attitudes et la motivation du personnel aux

diff4rents niveaux s'amdlioreront lorsque l'valuation servira effectivement,

et de fagon visible, A amdliorer le contenu des activit4s et A en rationaliser

1' ex4cution.
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I - INTRODUCTION

1. Comme il l'avait annonc4 A la 119e session du Conseil

ex6cutif, le Directeur gendral a cred cinq groupes consultatifs

parmi lesquels un Groupe de travaii. sur ]'information du public.

2. (Ce paragraphe contenait le mandat du Groupe de
-travail qui figure A 1'Annexe (B) du prqsent document).

3. Le Groupe de travail s'est rduni au siege de l'Unesco du
16 au 20 juillet 1984. (La liste des membres du Groupe figure
A l'annexe C) . Par ailleurs, ont participd adx travaux de la
journde du 18 juillet : Madame Laurence Moachon, prdsidente

de la Conf6ddration europsenne des relations publiques, et
Monsieur Robert Harris, president du Comitd permanent des
ONG & l'Unesco.

4. Le Directeur g~ndral a nomm6 Monsieur Mohamed Heikal,

Prdsident du Groupe de travail. Le Groupe a, par consensus,

d4signd Monsieur Jean Larnaud comme Rapporteur.

5. Le reprdsentant du Directeur g~ndral, Monsieur Gdrard Bolla,
Directeur g6ndral adjoint (charg6 de mission), a ouvert la
rdunion en rappelant le contexte gdndral des initiatives prises

par le Directeur gqndral et par le Conseil exdcutif, et ce

depuis le d6but de 1983, en vue d'amnliorer le fonctionnement

de l'Organisation. Il a indiqud selon quelles modalit6s les

81



- 2 -

recommandations du Groupe seraient suivies d'effet.

Monsieur Bolla a pr~cis4 que, sur la base des conclusions

et des recommandations formuldes par les Groupes de travail,

le Directeur g6ndral pourra prendre certaines d6cisions qui

sont de son entiere comp~tence ; il pr6sentera par ailleurs

un rapport A la prochaine session du Conseil exdcutif en

septembre/octobre prochain afin de recueillir des avis ou des

ddcisions sur les questions qui seraient de sa comp~tence ou de

celle de la Confdrence g4ndrale. I a insist4 sur l'immense

effort collectif qui s'accomplit A l'heure actuelle afin de

donner un dynamisme accru A l'Organisation. Il a 6galement

ajoutd qu'un comitd temporaire du Conseil exdcutif a sidgd ces

dernibres semaines et a formul6 des recommandations sur un

certain nombre de points essentiellement de sa comp6tence et

qui n'empibtent pas sur le travail des Groupes consultatifs.

6. Ouvrant les d~bats, le Prdsident du Groupe a soulignd la

situation particuliere que connait actuellement l'Unesco et

dont il faudra tenir compte pendant les travaux. Il a invit6

les membres du Groupe & une rdflexion s6rieuse sur 1'image

de l'Unesco pr6cisant que le problhme de 1'information en 6tait

un 4l4ment central.

II - DEBAT GENERAL

7. Un ddbat g~ndral s'est instaurd au cours duquel se sont

d6gagds un certain nombre d'616ments significatifs.

8. Tout d'abord, la situation difficile que traverse actuel-

lement l'Unesco doit mobiliser tous ceux qui croient dans les

id6aux de l'Organisation. D'ailleurs, dans le cadre du systeme

des Nations Unies, cette situation n'est pas sp6cifique A

l'Unesco bien qu'elle y soit plus sdrieuse, car celle-ci

travaille sur le plan des iddes et cela donne donc plus

facilement lieu A une confrontation.

./.
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9. La controverse et les difficult4s actuelles ont montr6

une diffdrence de perception de "l'image" de l'Unesco selon

les rdgions, les pays, les groupes socio-professionnels, les

catdgories sociales, etc... Cette image ne depend pas toujours

de la connaissance que l'on a directement de l'Unesco mais

souvent de la lecture que les m6dias en donnent. Certains

membres du Groupe ont estim6 qu'il y a un lien profond entre

le contenu du programme actuel de l'Unesco, et en tout premier

lieu celui de la communication, et l'image ddgradde que l'on

se fait de l'Organisation dans certaines parties du monde.

Quelques-uns ont mome relev6 un dcart entre l'Acte constitutif

de l'Unesco et la rdalisation du programme, qui rdsiderait

dans une prioritd exagdrde accord6e aux iddes du Prdambule.

D'autres membres du Groupe n'ont pas partagd cette opinion,

consid6rant que 1'6volution de l'Unesco 4tait satisfaisante.

10. Conscient des difficultds dans le domaine de la communi-

cation, le Groupe a soulign4 que le programme et les activitds

de l'Unesco devraient 8tre prdsentds dans un langage simple

adaptd aux diff~rents publics. L'Unesco devrait continuer A

servir de forum pour le dialogue et l'interaction des id6es.

11. Les actions d'information sur les activitds de l'Unesco

sont prises en charge par le Secrdtariat et ses Unit6s hors-

Sihge ; mais il y a lieu de d6velopper davantage les actions

entreprises dans les diffdrents Etats membres au niveau des

pouvoirs publics, des commissions nationales, des branches

nationales d'organisations non-gouvernementales, des clubs

Unesco.

12. Quelques membres du groupe ont estim6 qu'il y avait une

politisation manifeste de certains aspects du programme de

l'Organisation. D'autres ont toutefois fait observer que

l'Unesco ne pouvait que refleter la rdalit4 de la situation

mondiale ; c'est pourquoi l'Organisation doit chercher des

./.
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solutions aux problemes qui se posent A la cooperation

internationale dans les domaines de sa compdtence. Par

ailleurs, le Groupe a fait valoir que l'information du

public doit stimuler une rdflexion critique fdconde.

13. Les difficult~s que traverse actuellement l'Unesco

ne sont pas n6cessairement lides A i'efficacit6 de l'Office

de l'Information du Public, structure dont on doit tendre

par ailleurs A amdliorer l'activit6 et le rayonnement,

comme le montrent les orientations et les amdliorations

suggdrdes par le prdsent document.

III - ORIENTATIONS GENERALES

14. Un problhme de base semble Atre de trouver les moyens

d'amdliorer la perception de l'Organisation, en tenant compte

du contenu de ses ddbats et de son programme, du caractere

intergouvernemental de l'Organisation et des diffdrentes

preoccupations et pratiques des media.

15. L'Office de l'Information du Public (OPI) doit veiller

constamment & faire ressortir des activitds de l'Organisation

les liens profonds qui existent entre celles-ci et les

besoins et prdoccupations des populations.

16. Dans l'organisation du travail de 1'information du

public, une distinction doit 8tre soigneusement respect~e

entre :

a) l'information g4ngrale de base (concernant par

exemple les documents officiels, les programmes,

etc...) qui pourrait 6tre produite et diffusde

par les secteurs du programme et les unites hors-

Sihge,

b) et l'information d'actualitd, dont la production

et la diffusion doivent 9tre centralis6es par un

service spdcialis6 de l'Office.

.1.
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17. L'accent a 4t6 tres fortement mis sur la decentralisation

qui comporte la diversification des moyens et des techniques

et l'adaptation du materiel selon les approches culturelles

approprides ; la question de la d~centralisation a 6td

longuement examin6e.

18. Tout en insistant sur la n~cessit6 de ddvelopper des

action de communication significatives dans tous les Etats

membres, le Groupe a tenu A souligner l'opportunit6 d'un

effort plus soutenu dans ceux des Etats et des milieux obi

les orientations et les activit~s de l'Organisation ont

besoin d'6tre mieux connues et comprises.

19. Le Groupe a estimd n~cessaire une rdvision fondamentale

de l'orientation du travail de l'office & la lumiere des

ddfis technologiques, 6conomiques et culturels A relever,

ainsi que des objectifs A atteindre. L'Office devrait

s'adapter davantage A la communication moderne, tant dans

le domaine de la programmation que dans celui de la produc-

tion, de la distribution, etc... Il s'agit, tout en amelio-

rant le caractere professionnel et l'approche culturelle

de la production interne, de jouer un r6le d'animateur

aupres des media et des organismes sp~cialis6s de relations

publiques et de promotion, afin de les sensibiliser aux

activit~s pertinentes de l'Organisation.

20. Le Groupe a attir6 l'attention sur la n6cessit6 de

faciliter l'acces des journalistes aux sources d'information

t l'int6rieur de l'Unesco, en favorisant notamment des

contacts moins formels, plus directs et plus personnels avec

les fonctionnaires responsables des programmes. Il a en outre

pr~conisd une initiative plus hardie et une ddmarche plus

dynamique de l'OPI aupres des diff~rents secteurs en susci-

tant le concours actif et approprid des sp6cialistes du

programme de l'Unesco afin de mieux faire connattre les

activitds concretes de l'Organisation. Une telle modalit6

.1.
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d'action, qui implique le rapprochement de l'OPI des plus

hautes instances de ddcision du Secr6tariat, rendrait plus

efficace son action, en permettant h l'Office de prendre

les devants par rapport I l'6v4nement et de r6pondre ainsi

N l'attente des media et du public.

IV - AMELIORATIONS RECOMMANDEES

(1.) Place et t&ches de l'information du public au sein

du Secr6tariat

21. Le service charg6 d'informer le public devrait ftre

une entit6 en liaison 6troite avec la Direction g6ngrale

et travaillant en collaboration avec les secteurs de

programme. Ce service devrait explorer toutes possibilit~s

de transmettre ses informations par des canaux inddpendants.

Ses taches essentielles devraient 6tre :

a) de d6velopper avec les journalistes et les organes

d'information A travers le monde des relations

6troites et suivies afin que les media prftent

chaque fois qu'il est n4cessaire leur concours A

la diffusion des messages,

b) de porter immddiatement h la connaissance des media

"l'information d'actualitd" (voir paragraphe 16, b),

c) de stimuler la participation des Commissions natio-

nales, des organisations internationales non-

gouvernementales, des Clubs Unesco, pour la produc-

tion et la diffusion des informations sur les

activit6s de l'Unesco,

d) de pr6parer tout mat4riel 6crit ou audio-visuel

destin6 aux media,

e) de d6terminer les publics ainsi que le contenu et

la forme des messages N leur transmettre et les

modalitds de cette transmission.

./.
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22. La structure de l'OPI devrait faire une nette distinction

entre les services chargds des relations avec les diverses

catdgories de publics A atteindre et ceux chargds de la

production du matdriel dcrit et audio-visuel.

23. Dans toute la mesure du possible, le responsable de

l'Office devrait pouvoir 8tre ddchargd de certaines taches

administratives de routine, notamment celles rdsultant du

travail de plusieurs unitds faisant actuellement partie de

l'OPI et dont les fonctions sont apparues au Groupe comme

ne devant pas forc6ment relever de 1'action d'information

du public (Bons Unesco, timbres et mddailles).

24. Les qualifications de certains fonctionnaires appar-

tenant A l'Office de l'Information du Public devraient

comprendre une exp6rience et une capacitd de gestion dans

le domaine des media, notamment en ce qui concerne la

production de materiel audio-visuel ainsi que pour l'orga-

nisation de manifestations culturelles et dvdnements spdciaux.

Le Groupe a estim6 qu'il faudrait prendre des mesures en vue

de rdsoudre le problhme des postes vacants et des nominations

par interim.

(2.) Porte-parole du Directeur g~ndral

25. Un fonctionnaire devrait 8tre ddsign6 comme porte-parole

du Directeur gdndral. Il aurait la responsabilit6 de diffuser,

au nom du Directeur gdndral, toute d6cision prise qui prdsen-

terait un intdrat immndiat pour les media accr6dites. A cet

effet, ce fonctionnaire devrait avoir acces directement au

Directeur g~ndral et Atre associd A la vie de la Direction

gdndrale et aux instances de decision du Secretariat. Il

devrait 6galement conseiller la Direction gdn6rale sur la

dimension "information du public" de ses decisions et

disposer d'une autoritd lui permettant d'agir ou de reagir

.1.
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dans les plus brefs ddlais. Il devrait aussi 6tre responsable

des conf6rences de presse et des "briefings" pdriodiques.

Si le Porte-Parole n'est pas chef de l'OPI, les relations

entre ces deux fonctionnaires et leurs attributions

respectives doivent etre pr~cis4es dans un texte sans
ambigUit6.

(3.) D6centralisation

26. En compldment au r6le fondamental du Sihge quant h

l'dlaboration de politiques et de lignes g~n6rales de

programme, il devrait y avoir 6galement un mouvement

progressif vers une ddcentralisation notamment en ce qui

concerne l'adaptation de la formulation des nouvelles et

de l'information au contexte local.

(4.) Participation des Secteurs de programme

27. Tous les spdcialistes de programme et le personnel en

gendral, quel que soit leur niveau, devraient 5tre sensibi-

lisds A l'importance de l'information du public et devraient

participer A des activit6s & cet effet.

(5.) Publications

28. L'orientation du Courrier de l'Unesco ainsi que les

publics auxquels il s'adresse devrait faire l'objet d'un

examen critique afin d'en augmenter la diffusion et de mieux

utiliser les ressources qui lui sont affect6es.

29. Le Secr6tariat devrait examiner les moyens d'amdliorer

le contenu et d'augmenter la diffusion de certaines publi-

cations pdriodiques au Siege et hors-Siege. L'Office de

.1.
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l'Information du Public devrait apporter aux secteurs de

programme son aide & cet effet. Il pourrait en 8tre de meme

pour d'autres publications de l'Unesco.

(6.) Audio-visuel

30. Le Secretariat devrait consacrer ses ressources moins

A la production de matdriel audio-visuel qu'A la recherche

d'une coop~ration avec les rdalisateurs et les producteurs

de films, les organismes de tdldvision ainsi que les

Commissions nationales, les ONG, les Clubs Unesco, etc...,

en vue de co-productions et de sous-traitance ; ces deux

modalit~s apparaissent comme devant donner de meilleurs

r6sultats, parce que prenant mieux en compte les attentes

des publics, ainsi que les objectifs et les contraintes

des programmateurs et des distributeurs.

31. La rdalisation de toute production audio-visuelle doit

6tre subordonnde aux possibilit6s r~elles de sa diffusion

donc de son impact aupres du public.

32. L'opportunit6 d'une production audio-visuelle par

l'Organ.isation elle-meme devrait faire l'objet d'une

6valuation critique, compte tenu du coat du personnel

affect6 A cette production et des possibilitds de sous-

traitance.

(7.) Concours ext6rieur

33. La coop6ration doit s'intensifier avec les organisations

internationales non-gouvernementales, et en tout premier lieu

avec celles sp6cialis~es dans l'utilisation des moyens d'infor-

mation sur le plan professionnel et technique ainsi que dans

les relations publiques. Elles doivent faire connaltre les

89



- 10 -

iddaux, les activit6s et les publications de l'Unesco A

l'occasion de leurs r6unions et A travers leurs bulletins.

34. Dans ce sens, il s'agit de leur fournir des matdriels

qui mettent l'accent essentiellement sur les rdalisations

de l'Organisation, leurs aspects humains, plut6t que sur

la vie institutionnelle de l'Organisation.

35. Les ONG peuvent, grace A un concours intellectuel et

financier de l'Unesco, participer directement A des r4ali-

sations dans le domaine de l'information et de l'6ducation

du public.

36. Le Secretariat devrait s'efforcer d'obtenir la parti-

cipation d'experts extdrieurs A ses efforts d'information

du public et 6galement examiner la possibilit6 d'avoir

davantage recours h des services d'agence de relations

publiques.

(8.) Divers

37. Parmi de nouvelles formes d'activit6, il est recommand4

de cr6er un fonds de documentation et d'information de base,

utilisant notamment la video et les montages audio-visuels

pour vulgariser, avec le concours d'6minentes personnalitds,

certains aspects du programme de l'Unesco intdressant des

publics particuliers (universitds, clubs et mouvements de

jeunes, soci6t6s savantes, etc...).

38. Il conviendrait d'entreprendre dans un proche avenir

une 6tude comportant une 6valuation et une analyse de

l'image et de la couverture de l'Unesco dans les diffdrents

pays, en particulier dans ceux oa cette image semble s'dtre

r6cemment le plus ddgradde.

9.
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39. La c6lJbration du 40e anniversaire de l'Unesco deyrait

pouvoir donner lieu A une grande campagne de promotion de

l'Organisation, campagne h entreprendre avec les Etats

membres et les ONG.

40. L'Unesco devrait continuer A organiser au Sihge et

hors-Sibge des dvsnements spdciaux et des manifestations

culturelles en nombre rdduit mais ayant un grand impact

aupres du public et des media.
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APPENDICE

La declaration ci-apres a 4td faite par M. Sussmann et

appuyde par plusieurs membres

Le Directeur g~n6ral devrait soulever devant le Conseil

exdcutif la question de savoir s'il ne serait pas souhai-

table d'obtenir que les Etats membres acceptent de faire

preuve de moddration dans la presentation de propositions

de programmes dont l'experience passee de l'Organisation

porte A croire qu'elles risqueraient de provoquer des

divisions internes et de nuire & l'image de l'Unesco et

a l'utilitd de son action dans certaines regions dia

monde.



ANNEXE IV (B)

MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF SUR L'INFORMATION

DU PUBLIC (GT/IV/INFO)

Compte tenu

- des dispositions de l'Acte constitutif et des

r6solutions pertinentes adopt6es par la Conf6rence

generale ;

- des arrangements pris en commun avec les insti-

tutions du systeme des Nations Unies ; et

- des dispositions en vigueur et des proc6dures

et pratiques suivies dans les autres organisations

du systeme des Nations Unies.

Le Groupe de travail a le mandat suivant

1. Examiner les diverses methodes utilisees pour

pr6senter A l'opinion publique l'Unesco et ses realisa-

tions :

(a) en analysant notamment les differences

d'approche et de perception, selon les types

de publics (gr.'nd public, organismes socio-

professionnels dans les domaines de competence,

preneurs de decisions, associations de

caractere social ou culturel, etc.), selon

les regions du monde et selon les activites

de l'Organisation

(b) en Ctudiant le role jou6 dans la formation

de cette image par les differents moyens

d'information (publications, periodiques,

bulletins et lettres d'information, communiques
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de presse, programmes de radio et de t616-

vision, manifestations, etc.) ;

(c) en considerant le role d'appui jou6 par les

diff6rents organismes associ6s A J'Unesco,

tant au niveau international que national (ONG,

commissions nationales, comit6s nationaux ad

hoc).

2. Recommander une strat~gie d'action visant A une

meilleure information du public qui, compte tenu des

contraintes qui s'imposent A une organisation inter-

gouvernementale, puisse etre suivie ou propos6e A tous

ceux qui (Secretariat dans son ensemble, au Si~ge et hors-

Siege, service d'information des Nations Unies, organi-

sations internationales ou nationales, gouvernementales

ou non gouvernementales, etc.) participent ou peuvent

participer A la diffusion d'une meilleure image de

l'Organisation, strat6gie A laquelle les m6dias pourraient

prter leur concours.

3. Formuler des recommandations sur les modalit~s

les plus efficaces pour mettre en oeuvre cette politique

et obtenir les r6sultats voulus, compte tenu de

l'6volution rapide des methodes et des moyens d'infor-

mation.

94



ANNEXE IV (C)

GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF SUR L'INFORMATION
DU PUBLIC/CONSULTATIVE WORKING GROUP ON PUBLIC
INFORMATION (GT/IV/INFO)

16 - 20 JUILLET 1984/16 - 20 JULY 1984

(Salle VI)/(Room VI)

Liste des participants/List of Participants

I. President du Groupe de travail/President of
the Working Group

M. M. H. HEIKAL (Egypte/Egypt)
Ancien Ministre de l'Information; Ancien
r'dacteur en chef du journal "Al-Arham"

II. Membres du Groupe de travail/Members of the
Working Group

(a) Experts de 1'extdrieur/External experts

M. E. M. ANTUNES (Portugal)
Conseiller d'Etat; Ancien president
de la Commission constitutionnelle

Mr. A. A. CHIKUKWA (Zimbabwe)
Chairman of "Chimanimani Africa Holdings";
Publicity Director of Randals Holdings;
Former Secretary of the- Kenya Press
Club

M. S. DIALLO (Guinee/Guinea)
Journaliste a "Jeune Afrique"

Mr. A. GAUHAR (Pakistan)
Editor-in-Chief, "South" magazine
(London)

Mr. E. GOMORI (Hongrie/Hungary)
Foreign Editor and Deputy Director
"Magyarorszag", Weekly for International
Affairs; TV Commentator

95



2

Mr. D. INGRAM (Royaume Uni/United Kingdom)
Editor of "Gemini News Service"
and of the journal "Commonwealth";
Governor of the Commonwealth Institute,
London; First president of the
Commonwealth Journalist's Association.

Mr. M. KASAGI (Japon/Japan)
Member of the Japanese National
Commission for Unesco; Councillor
of the Japanese Newspapers Publishers
and Editors Association

Mr. J. LARNAUD (France)
Secr4taire g4ndral du Centre catholique
international pour l'Unesco

M. V. LIPATTI (Roumanie/Romania)
Ambassadeur, Conseiller au Ministere
des Affaires 6trangeres; Ancien
d414gu4 permanent aupres de l'Unesco;
Ancien membre du Conseil executif
et pr4sident du Comit6 du Sibge

M. Rend MARCHAND (France)
Conseiller en communication; Ancien
rddacteur a l'ORTF; Ancien Directeur
du d4veloppement de la prospective
A Radio France

Mr. K. MONK (Royaume Uni/United
Kingdom)
Worldwide Advertising Adviser to
"Nestl4" S.A.; Representative
of "Nestl4" to several international
organizations; Chairman of the
International Advertising Association,
Global Products Commission

Mr. J. REINHARDT (EUA/USA)
Former Ambassador of the United
States in Nigeria; Member of the
U.S. Delegation to Unesco 19th
General Conference in Nairobi (1976)
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Mr. R. RONCAGLIOLO (Pdrou/Peru)
Sociologist and journalist; Director,
Centro de estudios sobre cultura
transnacional, Instituto para America
Latina (IPAL); Professor, University
of Lima

Mr. L. SUSSMAN (EUA/USA)
Executive Director of Freedom House;
Vice-Chairman of the U.S. National
Commission for Unesco; Member of
the U.S. Delegation to Unesco 22nd
General Conference (1983); Serves
on the advisory panel on International
Co-operation and Competition in
Space, Office of Technology Assessment
of the U.S. Congress

M. V. VAKROUTCHEV (URSS/USSR)
Professeur d'Universit6; Ancien
Secrdtaire gn4nral de la Commission
de l'URSS pour l'Unesco; Ancien
Directeur du Centre d'Information
de l'ONU

M. C. CHAUVET (France)
World President, International Advertising
Association

M. A. MODOUX (Suisse/Switzerland)
Chairman, Committee for Relations
with International Bodies, International
Public Relations Association

(b) Fonctionnaires et anciens fonctionnaires/Staff
Members and Former Staff Members

M. D. DIENE (Directeur du Bureau
de liaison de l'Unesco avec l'ONU,
New York)

Mme. G. LOPEZ-MORALES (Bureau d'4tudes
et de programmation)
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III. Secretariat du Groupe de travail/Secretariat
of the Working Group

M. A. DA COSTA (Chef de la section de la
presse 4crite, Office de l'Information
du Public)

Melle. M. LORD (Chef de la Section des
4changes internationaux, Civision de la
promotion du livre et des 4changes internationaux,
Secteur de la Communication)

Repr4sentants des services concern4s/Representatives
of the services concerned

M. H. LOPES (Sous-directeur g~ndral pour
le soutien du programme)

M. D. PADGAONKAR (Directeur Adjoint de
l'Office d'Information du Public)
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ANNEXE V

MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL INTERNE

SUR L'EXAMEN CRITIQUE DU PROGRAMME

(GT/INTERNE)

Compte tenu:

- des dispositions de l'Acte constitutif,

- des instruments internationaux adopt6s par l'Unesco

ou sous les auspices de l'Unesco,

- du plan a moyen terme approuve pour 1984-1989,

- des r6solutions adopt~es par la Conference g6narale

et des decisions du Conseil executif,

Le groupe de travail a le mandat suivant:

1. V6rifier que chaque action de programme:

(a) s'insere de maniere satisfaisante dans le cadre du sous-

programme on elle est situ4e, compte tenu des cibles et

r~sultats attendus; (b) est conforme aux objectifs vis6s

par le programme; (c) correspond aux dispositions de la

strat~gie du grand programme;

2. Indiquer, le cas 6ch6ant, sur la base de cette

analyse, les actions de programme qui pourraient appeler

une r6vision et notamment le recours A des modalit6s d'action

diff6rentes;

3. Identifier les 416ments du programme qui portent

sur des sujets identiques ou voisins et qui pourraient consti-

tuer des doubles emplois; proposer, le cas achdant, les

regroupements qui pourraient &tre envisages;
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4. Identifier les elements du programme qui font

l'objet d'activites similaires ou voisines dans le cadre

d'autres organisations du systeme des Nations Unies; definir,

dans ce cas, la sp6cificit6 de 1'action de l'Unesco; A

5. Proc6der 6 une etude attentive des textes

introductifs qui pr6cedent chaque programme et qui contiennent

des indications sur 1'6chelonnement envisage des activit6s

au cours de la p6riode sexennale; identifier les 614ments

de programme qui, dans les sequences prevues ou 6 preciser,

appellent une attention prioritaire au cours de 1'exercice

1986-1987;

6. Formuler, dans la perspective de 1'4laboration

du Projet de programme et de budget pour 1986-1987 (23 C/5),

et compte tenu des contraintes existantes, des recommandations

concernant des mesures susceptibles d'am6liorer de fagon

significative la concentration du programme, l'orientation

des activites vers l'action, la clart6 dans l'indication

des priorit6s et la pracision pour ce qui est des cibles

a atteindre.
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129 EX/INF.7
PARIS, le 6 mai 1988
Original anglais

ORGANISATION DES NATIOnS UNIES
POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

CONSEIL EXECUTIF

Cent vingt-neuvikme session

Point 5.1.2 de 1'ordre du Jour provisoire

Mise en oeuvre des d~cisions du Conseil executif adoptees
sur la base des recommandations de son Comit6 temporaire

EVALUATION DE L'IMPACT (EVALUATION DE CATEGORIE III)
DES RESEAUX REGIONAUX D'INNOVATION EDUCATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT

(Sous-programme IV.2.1)

RESUME

Apris avoir approuv6 A sa 120e session (doc. 120 EX/9) le
systime d'valuation des activitds de l'Organisation,
comprenant notamment des 6valuations de categorie III ou
&valuations d'impact, le Conseil ex~cutif a recommand6 A sa
124e session (D6c. 5.1.2, par. 20) que les rasultats de ces
6valuations lui soient communiques das que possible apres leur
achavement.

En ce qui concerne 1'6valuation de limpact des riseaux
regionaux d'innovation 4ducative pour le ddveloppement
(sous-programme IV.2.1), le Directeur g6ndral a estimg qu'il
devait presenter au Conseil executif le rapport final de
1'6valuateur, accompagn6 de ses commentaires,



(M)

COMMENTAIRES DU DIRECTEUR GENERAL

1. Sur les huit dvaluations d'impact dont la rdalisation a 4t4 approuvde par la

Confdrence g6n6rale a sa vingt-troisieme session, celle des cinq r6seaux ragionaux

et sous-r6gionaux d'innovation 6ducative pour le d6veloppement (APEID, CARNEID,
CODIESEE, EIPDAS, NEIDA) s'est sans doute rdv6lde l'une des plus difficiles et des
plus complexes. L'6valuateur ext6rieur, le professeur Stacy Churchill, de

l'Institut d'dtudes padagogiques de l'Ontario, Toronto (Canada), a dUi proc6der a
l'examen d'un programme qui d6passe beaucoup d'autres programmes de l'Unesco tant
par le nombre que par la diversit6 de ses activit6s. Les r6seaux r6gionaux
d'innovation dducative pour le ddveloppement ne sont pas simplement des m6canismes
de mise en commun d'informations : ce sont aussi des programmes internationaux,

impliquant la participation directe d'institutions nationales a la planification
et a la rdalisation des activit6s de rdseau. La notion de r6seau suppose une
d6centralisation et une autonomie d'action tres poussees.

2. Pour faciliter le travail de l'6valuateur, une vaste 6tude documentaire a
d'abord 6t6 r6alisde par le Secr6tariat en 1986. Des contributions dcrites ont 6t6
demand6es aux coordonnateurs des r6seaux ragionaux et aux sp6cialistes des cinq
rdgions ayant particip6, A diff6rents stades et a diffdrents niveaux, aux acti-
vitds des rdseaux. L'6valuateur s'est rendu dans 18 pays (3-4 par r6seau) et des
informations lui ont 6t6 communiqudes personnellement dans les cinq centres
r6gionaux de coordination (APEID, ThaYlande, CARNEID, Barbade) ; CODIESEE,
France ; EIPDAS, KoweYt ; NEIDA, S6ndgal). Plus de 200 personnes ont 6t6 inter-
rog6es au cours de l'dvaluation. On trouvera a l'Appendice A du rapport des
renseignements plus d6taillas a cet 6gard. L'dvaluateur a particip6 en tant que
sp6cialiste A la troisieme Consultation interr6seaux qui a 6t6 organisde au Siege
de l'Unesco du 7 au 11 d6cembre 1987 et oii les reprdsentants des rdseaux ont pu
examiner le projet de rapport avant qu'il ne soit soumis au Conseil ex6cutif.

3. C'est avec raison que l'6valuateur n'a pas cherchd a traiter la totalit6 des
aspects des activitds des cinq rdseaux, l'dvaluation d'impact n'6tant pas destinde
A se substituer aux dvaluations rdgionales et sous-r6gionales, plus ddtaill6es,
qui portent sur un plus grand nombre de pays et d'institutions associ6s aux
diffdrents rdseaux donn6s. L'6valuation d'impact visait essentiellement a dresser

,un bilan global documenta de l'impact de la politique de l'Unesco qui consiste A
.deiourager les efforts de d6veloppement national par le moyen de r6seaux r6gionaux

de coop6ration qui relient entre elles les institutions nationales s'occupant
d'innovation dducative pour le d6veloppement et a ddterminer si ces rdseaux ont
produit des rdsultats visibles et si leurs activitds doivent tre poursuivies,
dlargies, modifi6es ou interrompues.

4. Le Directeur g6ndral tient A exprimer sa gratitude au professeur Churchill et
le remercie de l'efficacitg avec laquelle il s'est acquittd de sa tiche d'6va-
luateur extdrieur. Son rapport est tres riche, bien congu et orient6 vers
l'avenir. Il met en relief certaines importantes questions de politique gdndrale
qui demandent peut-8tre A atre d6battues tant au sein de l'Organisation que dans
les Etats membres participant aux activit6s des rdseaux. Le Directeur gdn6ral
estime que les conclusions de cette dvaluation pourraient aussi &tre examindes aux
niveaux ragional et national. A cet effet, il est pr~t A en communiquer le texte a
toutes les commissions nationales pour l'Unesco et A toutes les institutions
assocides aux rdseaux.

5. Le Directeur g6n6ral note avec satisfaction que le r6sultat global de l'6va-
luation est positif. L'dvaluateur est d'avis que, parmi les programmes de
l'Organisation relatifs A l'6ducation qui se signalent par un impact 6tendu, les
r6seaux sont au nombre des principales rdussites, notamment dans la rdgion de
l'Asie et du Pacifique. Grace a leur notable effet multiplicateur, ils ont permis
de mobiliser des ressources nationales, tant en nature que sous forme d'offres de
contributions volontaires faites aux centres r6gionaux de coordination. Les
rdseaux et le principe sous-jacent de coop6ration internationale semblent avoir
6t6 utiles puisque les institutions des Etats membres se sentent directement



(ii)

concern~es et participent au processus de prise de dacision. Le programme des
raseaux peut tre consid rd comme un succes de la coopdration technique entre pays
en d6veloppement (CTPD) et comme un modele de coop6ration entre pays ayant des
systemes politiques et des niveaux de ddveloppement diff rents. C'est pourquoi
l'avaluateur recommande que cette strat6gie des r6seaux r6gionaux soit inscrite en

permanence dans les Plans a moyen et a long terme de l'Organisation pour favoriser
l'innovation 6ducative au service des objectifs de daveloppement des pays parti-
cipants. Le Directeur g6naral se fdlicite de cette recommandation. Il pense que le
d6veloppement des raseaux de cooparation dans le domaine de l'aducation, et
notamment des raseaux rdgionaux et sous-r gionaux d'innovation 6ducative pour le
ddveloppement, devrait tre encourag6 et b n6ficier d'un rang de priorita plus
dleva dans les programmes futurs de l'Organisation. Il pourrait tre nacessaire
d'alargir les r seaux existants de fagon a ce que dans tous les pays les insti-
tutions ddsireuses d'en faire partie puissent tre associaes d'une maniere ou
d'une autre a leurs activit6s.

6. L'dvaluateur recommande que les raseaux deviennent, dans les ragions qu'ils
desservent, un moyen strat6gique majeur d'exacution des programmes relatifs a
l'dducation. Il s'agit d'un principe qui a ddja 6t6 largement appliqu6 dans le
passa, surtout dans la rdgion Asie et Pacifique. Cependant, le Directeur g6n6ral

reconnait que, vu la n6cessit6 de concentrer davantage le programme, un plus grand
nombre des activitds de programme qui sont actuellement exacut6es par des unit6s
du Siege et les bureaux r gionaux des rdgions int~ress6es pourraient 6tre congues

aux fins de leur mise en oeuvre dans le cadre d'un r6seau r6gional ou sous-
r6gional. Les r6seaux font partie du programme de l'Organisation et devraient tre
etroitement associ s a toutes les activitds de programme pertinentes, rdgionales
et internationales, sous r6serve que les institutions participantes le souhaitent
et que ces activit6s relevent de leurs domaines de compdtence respectifs. A cet
egard, le Directeur g6n6ral rdfldchira sdrieusement A la maniere d'am6liorer le
mdcanisme de coordination et de promotion des activitds des r6seaux.

7. L'dvaluateur a formuld plusieurs recommandations relatives a la gestion et
suggere que le Directeur g6ndral prenne des mesures en vue de remddier certaines
faiblesses administratives et budgdtaires. Le Directeur gandral est conscient des
problemes qui se posent dans ce domaine et veillera a ce que des dispositions
soient prises immddiatement en vue de trouver les solutions approprides. Dans le
cas du CARNEID et du NEIDA, par exemple, de nouveaux coordonnateurs ont at6 nomm6s
malgr6 la conjoncture actuelle en matiere de personnel. De plus, il sera demand6
aux bureaux rdgionaux d'affecter aux r6seaux des fonds et des ressources en
personnel accrues. Les problemes devront n6anmoins atre r6solus globalement dans
le cadre de la restructuration d'ensemble du Secrdtariat qui se pr6pare

actuellement parallelement au troisieme Plan moyen terme.

8. L'une des recommandations porte sur la coop6ration avec le Programme des
Nations Unies pour le d6veloppement (PNUD). Le Directeur g6n6ral est pr~t a
engager des n6gociations de haut niveau avec le PNUD et d'autres organismes
bailleurs de fonds en vue d'obtenir un financement pour certaines activit6s des
r6seaux. Il convient toutefois de relever que les bailleurs de fonds extdrieurs
n'ont pas pour politique de financer des mdcanismes permanents. Pour l'infra-
structure de base des r6seaux, il faudra donc faire appel au Programme ordinaire
de l'Unesco et aux Etats membres eux-m~mes. Le PNUD et d'autres sources extra-
budgdtaires peuvent fournir des fonds pour tel ou tel projet d'un r6seau a

condition que, dans la r6gion int6ressde, ce projet soit appuy6 par les gouver-
nements. Il importe ndanmoins de bien pr6ciser que la recherche de financements
extrabudg6taires est indispensable pour le ddveloppement futur des reseaux. Le
Directeur g6ndral invite donc tous les Etats membres a continuer d'apporter des
contributions volontaires aux r~seaux comme ils l'ont fait si g6ndreusement dans
le pass6.
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9. Quelques recommandations se rapportant b des problemes propres i certains
rdseaux devront atre examin6es au niveau r6gional. Le Directeur g6ndral a donn6
des instructions pour que, lors de toutes les rdunions de consultation r6gionales
qui auront lieu pendant la pdriode biennale 1988-1989, les rdsultats de l'dva-
luation soient dtudids et des mesures approprides propos6es. Les directeurs des
bureaux rdgionaux seront prids d'aider les rdseaux a trouver des solutions aux
problemes qui auront 6t4 expos s pendant ces r6unions. Pour l'Europe, seule rdgion
qui n'ait pas de bureau rdgional, les rdsultats de l'4valuation seront soumis la
rdunion de consultation du CODIESEE et la quatrieme Confdrence des ministres de
l'dducation qui aura lieu en septembre 1988.

10. A plusieurs reprises, l'dvaluateur mentionne le r~le et les responsabilitds
des Etats membres dans le succes ou l'dchec des rdseaux. Le Directeur g6ndral
tient insister sur ce point particulier. Les rdseaux rdgionaux d'innovation
educative pour le ddveloppement sont des programmes de coop6ration dont le
fonctionnement ddpend dans une large mesure des efforts ddployds au niveau des
pays. Ils ne seront efficaces que si les gouvernements apportent un soutien actif
a la participation des institutions nationales leurs activitds. Le Directeur
g6ndral est d'avis que la prdsente 4valuation d'impact pourrait 8tre utilis e par
les Etats membres pour dvaluer la participation de leurs propres institutions. Le
Conseil ex6cutif voudra peut-8tre inviter les Etats membres A faire rapport au
Directeur gdndral sur toutes mesures qui auront 4t6 prises au niveau national pour
donner suite la prdsente 6valuation.

11. Enfin, le Directeur g6n6ral souscrit la proposition de l'4valuateur tendant
h ce que les informations recueillies au cours de l'dvaluation servent de base A
l'4laboration d'une publication, qui porterait sur l'exp rience de l'Unesco
concernant la promotion des efforts nationaux de d6veloppement par la mise en
place de raseaux r6gionaux ou sous-r6gionaux reliant entre elles des institutions
s'occupant d'innovation 6ducative pour le d6veloppement. Il estime que cette
publication contribuerait utilement valoriser l'image de l'Unesco dans le monde.
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RESUME DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

A. ASPECTS GENERAUX

1. Les r seaux rdgionaux d'innovation 6ducative pour le ddveloppement comptent
parmi les programmes dont la r6alisation par l'Unesco dans le domaine de l'edu-

cation a 6t6 couronn6e de succes et illustrent une strat6gie qui devrait 8tre
inscrite de fagon permanente dans les Plans a moyen terme et a long terme de
l'Unesco pour favoriser l'innovation 6ducative. Dans les rdgions desservies par
les r6seaux, ceux-ci devraient 8tre au coeur de la strat6gie d'ex6cution de tous
les programmes relevant du Secteur de l'dducation.

2. Dans la plupart des pays qui ont 6t6 visit6s au cours de l'dtude sur le
terrain, la visibilitd des rdseaux est apparue supdrieure celle des autres
programmes de l'Unesco. Cela tient a l'"effet multiplicateur" considdrable qui
rdsulte de la relation 6tablie entre les r6seaux et les programmes des institu-
tions participantes.

3. Les rdseaux ont eu un impact relativement important sur l'innovation 6duca-
tive pour le ddveloppement dans beaucoup d'Etats membres participant A leurs
activit6s. Il est a noter en revanche que leur impact sur l'Unesco elle-mame a 6td
relativement faible. Les m6canismes consultatifs r6gionaux devraient Stre consi-
d6r6s comme partie intagrante des processus de planification de l'Unesco et dot6s
d'un r8le formel dans l'alaboration des programmes relatifs a 1'6ducation. Un
m6canisme central responsable de la coordination des activitds des r6seaux avec
celles du Programme ordinaire ainsi que du renforcement de la coop6ration entre
les r6seaux devrait &tre mis en place.

4. Le modele de ddcentralisation fourni par les rdseaux r6gionaux marite une
6tude intensive qui puisse 6ventuellement servir de base a la ddcentralisation
d'autres programmes. Au nombre des 6l6ments clds A considdrer figurent : la
fixation des priorit6s a l'6chelon rdgional, la souplesse dans 1'attribution des
fonds, une dotation en personnel Unesco suffisante pour permettre le fonction-
nement des activitds ddcentralisdes, l'6tablissement de contacts directs diament
approuvds avec les institutions nationales clds.

5. Les rdseaux - l'APEID en particulier - ont rdussi a mobiliser des contri-
butions volontaires et d'autres ressources extrabudgdtaires. Toutefois, dans la
plupart des r6seaux, les importantes raductions de cr6dits operees ces dernieres
anndes dans tous les domaines du Programme de l'Unesco diminuent s6rieusement
l'impact utile et compromettent la viabilita a long terme des rdseaux. Le niveau
des effectifs et le budget de tous les r6seaux devraient &tre rdexaminds et port6s
au minimum requis pour assurer leur fonctionnement.

6. L'efficacit6 des r6seaux subit l'influence de certains modes concrets d'admi-
nistration et de gestion qui d6pendent de l'Unesco. Le Directeur gdndral devrait
atre invitd A faire procdder A une analyse des incidences administratives de
1'6valuation. Un rapport sur les mesures prises devrait atre communiqu6 au Conseil
exdcutif et aux rdunions de consultation r6gionales.

7. Dans ses d6cisions, le Conseil ex6cutif devrait souligner l'importance
d6cisive du r8le jou6 par les diff6rents Etats membres pour le succis des rdseaux.
Ce n'est qu'en participant activement aux activit6s des rdseaux que les pays en
retireront un maximum d'avantages.

8. Des pourparlers officiels devraient avoir lieu au niveau le plus 6lev6 avec
le PNUD afin d'obtenir de nouveaux financements pour certaines activitds des
r6seaux et de d6terminer la nature des arrangements requis pour permettre une
6troite coordination des projets d'6ducation finances par le PNUD avec les insti-
tutions participant aux r6seaux.

9. L'6valuateur recommande enfin de faire largement connaitre les rdalisations
des raseaux et de publier et distribuer un livre A cet effet.
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B. ASPECTS PARTICULIERS AUX DIFFERENTS RESEAUX

10. APEID : Il peut tre utile de reconsiddrer dans un esprit critique les moyens
et les objectifs de l'APEID, en particulier pour prdciser la relation entre
l'APEID et le nouveau programme APPEAL ; la prestation de services aux petits
territoires du Pacifique demande un examen spdcial.

11. Les activit6s du NEIDA sont s rieusement compromises par les r6ductions
financieres : le rdseau a grand besoin d'une revigorante injection de personnel
nouveau et de ressources nouvelles ; il faudrait envisager de cr6er un sous-rdseau
en Afrique orientale et en Afrique australe.

12. L'EIPDAS traverse actuellement une phase active de restructuration et
d'extension et il devrait bdndficier pour cette tache d'une aide directe de la
part du Siege, de l'UNEDBAS et du personnel des autres rdseaux. Il faudrait
procdder A une nouvelle analyse vers 1990-1991 pour ddterminer si les circons-
tances lui auront permis de se doter de la base appropride, en s'assurant les
soutiens voulus et la coopdration d'institutions suffisamment nombreuses.

13. CODIESEE : La r6cente extension du programme l'ensemble de l'Europe mdri-
dionale ouvre la possibilitd soit de solliciter une participation europ6enne plus
large, soit de chercher dtablir certaines liaisons formelles avec d'autres
programmes de l'Unesco en Europe ; le CODIESEE devrait avoir une unitd de coordi-
nation identifiable, dotde de ressources propres d'un montant ad6quat.

14. Pour le ddveloppement ultdrieur du CARNEID, il faut s'attacher particuli6-
rement aux points suivants : (a) dviter tout double emploi avec les activit6s du
bureau sous-rdgional de Kingston ; (b) renforcer les liens avec les pays non
anglophones du rdseau ; (c) essayer de faire en sorte que ce soient des insti-
tutions plut6t que des particuliers qui s'engagent dans les activitds du rdseau.
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I. INTRODUCTION

1. On trouvera dans le present document une 6valuation de 1'impact des r6seaux
r6gionaux d'innovation 6ducative pour le d6veloppement mis en place par l'Unesco.
A sa vingt-troisiime session tenue i Sofia en 1985 (doc. 23 C/5 approuv6,
par. 4206), la Conf6rence g6ndrale a d6cid6 d'effectuer une 4valuation de l'impact
de ces r6seaux (ou programmes) r~gionaux : Programme d'innovation 6ducative en vue
du ddveloppement en Asie et dans le Pacifique (APEID), R6seau d'innovation 6du-
cative pour le d~veloppement en Afrique (NEIDA), Rdseau d'innovation dducative
pour le ddveloppement dans les CaraYbes (CARNEID), Programme d'innovation ddu-
cative pour le d6veloppement dans les Etats arabes (EIPDAS), et Programme de
coopdration en matiere de recherche et ddveloppement de l'innovation dducative
dans le sud et le sud-est de 1'Europe (CODIESEE). Il s'agit 1 d'une des huit
6valuations d'impact dont la raalisation avait 6t6 pr~vue au cours de l'exercice
biennal 1986-1987.

2. L'objet de cette 6valuation est de fournir au Conseil ex6cutif et au
Directeur gdndral et, par leur intermddiaire, aux Etats membres et au Secr6tariat
de l'Unesco, un document qui permettra de juger de l'intdr~t des travaux accomplis
par les cinq raseaux r6gionaux Unesco d'innovation 4ducative pour le ddveloppement
et de ddfinir les activitds futures des rdseaux et de leurs programmes.

3. Ces r6seaux ont 6t6 mis en place par l'Unesco en collaboration avec des pays
membres afin d'encourager l'innovation &ducative pour le d6veloppement social et
6conomique. Regroupant plus de 100 pays, ils relient entre eux des ministeres
nationaux et autres autorit6s de l'enseignement, des ONG ainsi que des institu-
tions et des particuliers s'intdressant aux projets ou aux programmes d'innovation
6ducative. La pr6sente 6valuation vise essentiellement mettre en lumiere la
contribution des r6seaux A l'innovation 6ducative dans les pays membres. Il ne
s'agit pas d'une 6valuation des activit6s et programmes dducatifs entrepris par
les pays membres ou des activitds mendes par des institutions ou personnes colla-
borant aux travaux des reseaux.

4. L'dvaluation, qui couvre la pdriode d'activita de chacun des r6seaux sus-
mentionnas, depuis leur crdation jusqu'i l'6poque actuelle, rend compte de leur
impact, intentionnel ou non, sur quatre plans diffdrents : i l'intdrieur des pays,

l'intdrieur des rdgions, l'Unesco (et dans les institutions intergouverne-
mentales assocides) et en ce qui concerne la promotion des objectifs de caractere
g6ndral 6nonc6s dans l'Acte constitutif de l'Unesco. Les travaux prdparatoires
l'dvaluation ont 6t6 ex6cut6s entre f~vrier 1986 et favrier 1987, date a laquelle
l'avaluateur extdrieur a 6t6 retenu ; ses travaux ont pris fin en dacembre 1987
avec la pr6sentation de la version ddfinitive du prdsent document. L'6valuation
repose sur diverses sources, notamment : une compilation et une analyse appro-
fondie de toutes la documentation r6capitulative pertinente, pr6pardes par le
consultant M. John Wood/ ; les r~ponses A une lettre circulaire ; des entre-
tiens avec des personnes connaissant bien les activit6s des raseaux ; des rapports
pr6sent6s par les coordonnateurs r~gionaux des r6seaux ; des visites sur le
terrain dans 18 pays, qui ont donn6 lieu a des rdunions auxquelles ont particip6
plus de 200 personnes ; et une documentation suppl6mentaire rassemble durant ces
visites.

5. Il convient, a ce stade, de faire part d'une impression capitale : les
missions organisdes aux fins d'6tudes sur le terrain ont permis de voir l'Unesco
l'oeuvre dans la plupart des r6gions du monde. L'impact de l'Unesco - et non pas
seulement celui des r6seaux l'dtude - est d'une telle diversit4 et d'une telle
ampleur. aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, qu'il

1. John Wood, Unesco's Regional Networks of Educational Innovation for
Development. An information document prepared in the context of an impact
evaluation of the five regional networks APEID, NEIDA, EIPDAS, CARNEID,
CODIESEE (Les rdseaux r6gionaux de l'Unesco charg6s de l'innovation aducative
pour le d6veloppement. Document d'information 6tabli dans le cadre d'une
dvaluation d'impact des cinq r6seaux r6gionaux APEID, NEIDA, EIPDAS, CARNEID,
CODIESEE). Paris : Unesco [ED/SCM], janvier 1987.
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6chappe a toute description. Nul parmi ceux qui ont eu l'occasion de voir ainsi
l'Unesco en action ne peut manquer d'9tre impressionn6 par l'dnorme travail
qu'elle accomplit, la faiblesse des moyens financiers dont elle dispose au regard
des besoins des populations qu'elle sert, par le ddvouement envers ses objectifs
dont font preuve aussi bien son personnel que ceux qui collaborent ses activit6s
dans differents pays et, enfin, par la masse de ceux qui b6n6ficient de son action
et lui en savent gr6. A observer ainsi des activitds de l'Unesco, chacun ne peut
qu'8tre saisi d'un sentiment d'humilitd devant les rdsultats obtenus grace a un
effort collectif mondial qui constitue une victoire pour l'humanitd.

6. Le pr6sent rapport comprend les principales sections ci-apres

I. Introduction

II. Ce que sont les rdseaux : breve description des r6seaux, assortie d'une
historique, d'une analyse de leurs diffdrentes approches de l'innovation
et d'un r6sum6 des problemes inhdrents A leur fonctionnement, que pose
l'valuation de leur impact.

III. Analyse d'impact : Analyse de la nature de l'impact des r6seaux et des
facteurs qui accroissent ou r6duisent cet impact, en particulier, des
facteurs sur lesquels l'Unesco peut exercer son influence.

IV. Conclusions et recommandations

Appendice A : Le processus d'6valuation ; on trouvera dans cet appendice
des donn6es sur la port6e assign6e a l'dvaluation, les atapes du
processus dt6valuation et les critires adoptds.

Appendice B : Tableaux.

7. Lors d'une consultation tenue A Bangkok en 1981, les participants
reprdsentant diffdrents rdseaux rdgionaux d'innovation dducative, ainsi que
d'autres personnes invit6es, ont confrontd leur expdrience en matiere
d'6valuation. Le document dtabli A cette 6poque renferme la remarque suivante :

"... Les participants a la rdunion ont soulignd A cet 6gard qu'il fallait
faire preuve de simplicitd. L'dvaluation doit avoir un caractere "spartiate"
et sobre. Elle ne doit comporter que le minimum d'information n6cessaire pour
garantir l'utilitd de l'opdration, c'est-A-dire un nombre limit6 d'616ments.
C'est dire qu'il faut, au d6but du processus, poser la question
fondamentale : quel est le minimum n6cessaire en matiere d'dvaluation ? Et
daterminer en cons6quence la portde de l'exercice sur la base d'une analyse
qualitative judicieuse."/ 2

L'auteur du prdsent document s'est scrupuleusement efforcd de suivre ce sage
conseil.

2. "Preparatory Consultation for Second Inter-Network Seminar, ROEAP, Bangkok,
11-12 juin 1981, Summary of the Consultation," (Consultation pr6paratoire au
deuxieme sdminaire interrdseaux, ROEAP, Bangkok, 11-12 juin 1981, Sommaire de
la consultation) Unesco, ED/SCM (sans cote).



129 EX/INF.7 - page 3

II. CE QUE SONT LES RESEAUX

8. La prdsente section donne une vue d'ensemble des r6seaux. La Partie A d6crit
comment ont 6td prises les d6cisions officielles qui ont abouti A leur creation et
fournit des informations quantitatives sur leur 6volution. La Partie B d6peint le
modele sur lequel ils reposent, indique comment ce modele a 6td adapt6 aux diff6-
rentes r6gions et ddfinit les principaux facteurs qui influencent le fonction-
nement des rdseaux. La Partie C contient une breve description des principales
caract6ristiques propres chaque r6seau.

A. CREATION ET EVOLUTION

9. Les r6seaux rdgionaux d'innovation 6ducative pour le d6veloppement s'ins-
crivent dans le cadre d'un ensemble plus large de stratdgies adopt6es par l'Unesco
pour promouvoir l'innovation, dont l'origine remonte a la fin des ann6es 60. Les
institutions internationales recherchaient alors des moyens plus efficaces de
faire face aux problemes qui paraissaient 6tre a l'origine de "La crise mondiale
de l'dducation", pour reprendre le titre de l'ouvrage bien connu de Philip Coombs.
On pensait trouver la solution, du moins en partie, dans l'application de

rouvelles techniques de recherche, de d6veloppement et de planification syst6-
matique du changement. C'est durant cette pdriode que l'Unesco a fond6, par
exemple, l'Institut international de planification de l'6ducation qui, aux termes
de son mandat, devait notamment renforcer l'infrastructure des pays pour les aider
& satisfaire leurs besoins dans le domaine de l'6ducation. L'Organisation de
coopdration et de ddveloppement 6conomiques a alors crdd le Centre pour la
recherche et l'innovation dans l'enseignement. Le Groupe de Bellaggio compos6
d'organismes internationaux pourvoyeurs d'aide a agalement aida les gouvernements
& crder ou A ddvelopper des institutions de recherche-ddveloppement dans le
domaine de 1'dducation. L'Unesco a joud un r8le important dans ces travaux tant
par le biais de son Programme ordinaire que dans le cadre de projets du PNUD
[l'avaluateur a participd en qualita de consultant A l'exdcution de certains
d'entre eux au ddbut et au milieu des anndes 70]. S'agissant des activitds de
l'Unesco, l'intarft portd aux changements et aux innovations dans le domaine de
l'aducation a 6t6 mis en lumiere, sous une forme synthdtique, dans le Rapport
Faure, lequel proposait que la promotion des innovations et du changement soit un
theme central de l'action mende par l'Organisation pour rdpondre a l'dvolution des
besoins en matiere d'dducation. Le Service international d'information sur les
innovations aducatives a 6t4 crdd par le Bureau international d'dducation afin de
recueillir et de diffuser des donndes sur les innovations aducatives.

10. Cette vague mondiale d'int6rft pour l'innovation est pour beaucoup dans le
d6veloppement initial des rdseaux r6gionaux d'innovation 6ducative pour le
ddveloppement mais le fait qu'ils continuent d'exister s'explique en grande partie
par les avantages tangibles qu'en tirent les pays participants. Les rdseaux ont
6t6 crdds en application d'une s6rie de d6cisions adoptdes par la Confarence
gdn6rale durant la pdriode 1972-1977/3. Leur origine remonte directement aux
initiatives prises par l'interm6diaire du Bureau rdgional d'dducation pour l'Asie
et le Pacifique & la fin des anndes 60 et au d6but des ann6es 70, et qui visaient
& 6tablir, au niveau de la rdgion, un m6canisme susceptible de remplacer les trois
instituts ragionaux qui, durant les anndes 60, avaient constitud la principale
armature des programmes aducatifs de l'Unesco exdcutds en Asie [centre de
formation de professeurs d'acole normale, & Quezon City aux Philippines ; centre
de formation des planificateurs, administrateurs et inspecteurs de l'enseignement
& New Delhi en Inde ; et centre charg6 de la construction de locaux scolaires
d'abord A Bandung en Indondsie puis & Colombo, & Sri Lanka]. Le d6lai de dix ans
au-dela duquel l'appui de l'Unesco aux programmes dtait cens6 prendre fin arrivait

3. Ces ddcisions ainsi que la plupart des documents de base pertinents sont
r6capitul6s dans l'ouvrage de John Wood, op. cit. L'examen qui fait l'objet
des paragraphes suivants est fonda sur cet ouvrage ainsi que sur des
entretiens avec des personnes qui ont 6t6 associ6es a la crdation des r6seaux
dans chaque rdgion.
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son terme et l'on cherchait les moyens de prolonger l'impact des centres dans la
rdgion. A partir d'un modele d'accord conclu en 1967-1968 entre l'Unesco, le
gouvernement japonais et l'Institut national japonais de recherches p6dagogiques
Tokyo, l'id6e naquit de mettre en place des centres rdgionaux parrainds par
l'Unesco, qui seraient pour une large part financds par un seul Etat membre mais
qui ex6cuteraient des programmes de portde rdgionale. Une sdrie de consultations
organis6es dans la rdgion d6boucha sur un sdminaire consacrd A la coopdration
r6gionale en Asie, qui se tint Chiangmai (ThaYlande) en f6vrier 1971, et dont
les recommandations esquissaient les grandes lignes de ce qui allait devenir le
r6seau APEID : (a) les instituts r6gionaux, ayant accompli leur mission et apporte
une contribution positive i la coopdration et au d6veloppement rdgionaux, devaient
&tre remplac6s par un rdseau d'institutions et de programmes nationaux r6pondant
aux besoins de la rdgion, dont la mise en place dtait devenue possible grace au
ddveloppement des connaissances sp4cialisdes dans les Etats membres de la rdgion ;
(b) un centre asiatique rattachd au Bureau rdgional d'dducation devait 8tre crdd
pour coordonner les activitds de ce r6seau ; et (c) la coopdration rdgionale

devait tre axde sur des innovations dducatives tendant a la r6alisation des
objectifs de ddveloppement des pays de la rdgion.

11. Il ressortait des recommandations du sdminaire de Chiangmai que les pays
asiatiques dtaient dasormais d6terminds h faire fond, pour promouvoir le d6velop-
pement, sur les ressources, humaines et autres, disponibles au sein de la r6gion.
Cela supposait que les pays en d6veloppement assument une plus grande part de
responsabilitd dans les activitds internationales mendes en coopdration, et

contribuent a ces activit6s sans plus se borner en 6tre les bdndficiaires. Cette
attitude nouvelle annongait ddja l'actuelle coopdration technique entre pays en
ddveloppement (CTPD). Les conclusions du saminaire de Chiangmai ont 6t6 approuvdes
par la Confdrence ministdrielle tenue a Singapour en 1971, puis par la Conf6rence
g6n6rale en 1972 (rdsolution 1.211 adopt6e par la Confdrence g6ndrale A sa
dix-septieme session). En consdquence, le Centre asien d'innovation dducative en
vue du ddveloppement (ACEID) est devenu opdrationnel au ddbut de 1973. A la fin de
cette m~me annde, huit Etats membres avaient ddcid6 d'associer leurs insti-
tutions nationales au R6seau asien d'innovation dducative en vue du ddveloppement
qui regroupait d6j 37 centres nationaux au total. Depuis lors, 1'APEID s'est
ddvelopp6 et il compte aujourd'hui 26 pays, 174 centres associ6s et trois centres
r6gionaux associds (voir tableau 1).

12. L'origine des quatre autres rdseaux peut s'expliquer par l'intdrat qu'avait
suscits la cr6ation et la mise en service de l'APEID. Le principe de la cr6ation
de rdseaux a 6t6 confirm6 par la rdsolution 1.21 adopt6e par la Conf6rence
g6n6rale de l'Unesco h sa dix-huitieme session (Paris, octobre-novembre 1974),
dans laquelle il dtait recommand6 que l'Unesco, en collaboration avec d'autres
organisations du systeme des Nations Unies, veille "A promouvoir la constitution
de rdseaux rdgionaux d'institutions charg6es de stimuler et d'encourager l'inno-
vation 6ducative pour le ddveloppement, a continuer dans cette perspective
apporter son soutien au programme pour l'Asie d'innovation 6ducative en vue du
d6veloppement .... Chacun de ces rdseaux a 6t6 crdd A l'issue d'un dialogue et de
consultations rdgionales qui ont d6bouchd sur des propositions que les ministres
de 1'6ducation et les ministres responsables de la planification 6conomique dans
les r6gions intdress6es ont adoptdes (en outre, dans les CaraYbes, le Comitd

permanent des ministres responsables de l'dducation dans les CaraYbes et le Comita
de ddveloppement et de coopdration des CaraYbes sont dgalement intervenus dans les
ddbats). Ces propositions ont 6t6 ensuite approuv6es lors des sessions ultdrieures
de la Conf6rence g6ndrale, sous forme soit de r6solutions sp6ciales, soit d'auto-
risations de d6penses au titre du Programme ordinaire.

13. Le processus officiel d'approbation n6cessaire au lancement de chacun de ces
reseaux, qui s'inscrivait dans un ensemble 6largi de relations 6tablies par
l'Unesco dans chaque rdgion, s'est d6rould en 6troite liaison avec d'autres

initiatives prises au m~me moment par des Etats membres et par diverses insti-
tutions. Ceux qui ont particip6 i la fondation du NEIDA se rappellent qu'une des
principales ddcisions adopt6es a l'6poque portait sur la crdation d'un rdseau qui
couvrirait toute l'Afrique, dtant entendu que les activit6s men6es sur une telle
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6chelle se heurteraient in6vitablement i de nombreuses difficult6s d'ordre

pratique. Avant le NEIDA ne soit inscrit pour la premiere fois au Programme et

budget de l'Unesco pour l'exercice biennal 1977-1978, il avait regu le soutien de

l'Organisation de l'unit6 africaine qui s'dtait prononc6e en faveur d'un rdseau

rdgional. De m~me, avant que ne se tienne Doha, du 21 au 26 avril 1979, la
premiere rdunion rdgionale de consultation sur l'EIPDAS, des consultations avaient

6t6 organis6es, qui visaient a coordonner les efforts de l'Unesco et ceux de

l'Organisation de la Ligue arabe pour l'dducation, la culture et la science

(ALECSO). Le Projet majeur dans le domaine de l'dducation dans la rdgion de

l'Amdrique latine et des CaraYbes a fourni le cadre dans lequel a 6t6 entreprise
la programmation du CARNEID. La Confdrence rdgionale des ministres de 1'dducation

eg des ministres charges de la planification dconomique dans les Etats membres

d'Amdrique latine et des Caraibes (Mexico, ddcembre 1979), a reconnu "la ndcessitd

d'instituer des modalitds de communication entre les pays de la sous-r6gion [des
CaraYbes] afin que ceux-ci puissent mieux exploiter leurs ressources endogenes

limit6es, et le d6sir des Etats membres de mettre en place des m6canismes en vue

de l'intdgration de l'6ducation et du d6veloppement" ; la Conf6rence a dgalement

recommanda de poursuivre les efforts en vue d'assurer sans tarder la mise en
oeuvre du projet CARNEID. Le CARNEID est devenu opdrationnel en juillet 1981
lorsque le coordonnateur r6gional a pris ses fonctions la Barbade. Si le

CODIESEE a vu le jour, c'est en partie grace l'esprit de la Conf6rence

d'Helsinki sur la sdcurit6 et la coop6ration en Europe (1975), dont les recomman-
dations, tendant a un 6largissement de la coopdration europdenne, ont 6t6

appliqudes aux programmes de l'Unesco en vertu de la rdsolution 7.12 adoptde a sa

dix-neuvieme session (Nairobi, 26 octobre - 30 novembre 1976). Initialement congu

pour desservir le sud-est de l'Europe, le rdseau a 6t6 ultdrieurement dtendu,
suite a une d6cision adopt6e par la Conf6rence g6n6rale en 1985, de maniere a

englober toute l'Europe mdridionale.

14. Les processus formels de prise des d6cisions ddcrits dans le pr6c6dent
paragraphe correspondent des rdalit6s politiques et des situations concretes
qui different tres sensiblement selon les rdgions. L'indicateur le plus

significatif de ces diffdrences est peut- tre la relation de cause i effet entre
l'initiative des Etats membres de Ia rdgion et la crdation du reseau

- Comme l'a fait observer le consultant qui a compild les sources

documentaires de la pr6sente dvaluation, dans le cas de l'EIPDAS il ressort
l'6vidence de l'avant-projet ddtailld et soigneusement 6labor6 qui avait 6t6

prdsent6 A la Conf6rence ministdrielle d'Abou Dhabi (7-16 novembre 1977) que c'est
l'Unesco plut8t que la Conf6rence proprement dite qui a jou6 le r6le moteur dans
la mise en place de ce rdseau. En fait, la recommandation n' 28 adoptde par la
Confdrence sp6cifie que celle-ci : "Approuve l'initiative prise par l'Unesco de
crder un rdseau d'innovations 6ducatives pour les pays arabes" (non soulign6 dans
le texte)/ 4 .

- Dans les CaraYbes en revanche, le CARNEID a 6t6 cr6d h la demande expresse
des Etats membres intdressds qui recherchaient les moyens, a 1'6chelon
sous-rdgional, de concentrer leurs activit6s dans le cadre du Projet majeur pour
les CaraYbes et l'Amdrique latine.

- Les consultations relatives a la cr6ation du NEIDA ont commencd plusieurs
ann6es avant sa mise en service, ce qui donne A penser que l'idde de crder un
reseau d'innovation dducative a mis beaucoup de temps a s'imposer parmi
quelques-uns au moins des Etats membres, et ce, bien que le Secr6tariat de
l'Unesco enit jou6 un r6le important dans l'6laboration des propositions concernant
sa mise en place.

4. Wood, op. cit.
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- Des le d6but de son existence, le CODIESEE a 6t6 plus 6troitement cir-
conscrit que les autres reseaux. Les rdsolutions pertinentes faisaient 6tat de la
coop6ration sous-rdgionale qui devait s'exercer entre les Etats membres dans le
domaine de la recherche-d6veloppement appliqu6 aux mdthodes et aux techniques
6ducatives et, en fait, le nom du rdseau ne fait pas r6f6rence & la notion d'inno-
vation pour le d6veloppement. Par ailleurs la constitution du r6seau a 6t6 essen-
tiellement le fait des institutions intdress6es qui se sont engag6es s'y

affilier sous r6serve que les autorit6s nationales comp6tentes donnent leur auto-
risation alors que, dans le cas de 1'APEID, la d6signation initiale des centres
associ6s avait fait suite l'envoi aux ministres de 1'dducation de la r6gion
d'une lettre du Directeur gdndral leur demandant de lui faire savoir s'ils 6taient
dispos6s a mettre les services de leurs institutions nationales a la disposition
du r6seau APEID. En 1'occurrence, 1'engagement avait-il dt4 pris a 1'6chelon
gouvernemental pour le compte d'une ou de plusieurs institutions ?

15. MNme s'il est souvent utile, pour mieux expliquer les choses, de comparer les
autres r6seaux avec 1'APEID, le plus vaste et le plus diversifi6, il ne faudrait
pas en conclure que ce dernier constituait un modele susceptible d' tre adopt6 ou
appliqu6 sans modifications dans d'autres r6gions du monde. D'autres modeles ont
6t6 utilis6s, dont le succes tient probablement, du moins en partie, la capacit6
d'adapter un objectif g6ndral - l'innovation dducative pour le ddveloppement - des
contraintes r6gionales tres diffdrentes de celles qui ont donn6 forme l'APEID.

16. Le compte rendu des ddcisions officielles des organes directeurs de l'Unesco
dont il est question ci-dessus pourrait donner a penser que les rdseaux ont 6t6

mis en service dans des ddlais analogues. Il n'en est rien. De nombreuses mesures
permettant un fonctionnement quasi opdrationnel efficace de l'APEID ont 6t6 prises
dans le cadre des programmes existants du ROEAP et de certains des centres
nationaux associ6s, avant m~me que les d6cisions portant officiellement cr6ation
du r6seau de l'APEID n'aient 6t6 arr~t6es et bien avant la mise en place de
l'ACEID. Si l'on considere que l'organisation de programmes opdrationnels marque
la mise en service effective des rdseaux, celle-ci est intervenue, grosso modo,
dans l'ordre suivant : (1) APEID : 1973 (ou plus t~t pour certaines activit6s),
(2) NEIDA : 1978, (3) CODIESEE : 1978, (4) CARNEID : 1981, (5) EIPDAS : 1984-1985.
Toutes ces dates sont estimatives. Elles permettent de calculer approximativement
le nombre d'anndes 6coul6es depuis la cr6ation des rdseaux jusqu'au milieu de
l'annde 1987, date laquelle ont eu lieu les visites sur le terrain : APEID
- 14 ans, NEIDA et CODIESEE - 9 ans, CARNEID - 6 ans, EIPDAS - 2 ou 3 ans. Il
convient tout particulierement de noter le retard intervenu dans la mise en place
d'EIPDAS. La crdation d'un v6ritable centre de coordination n'a eu lieu qu'apres
que le gouvernement koweYtien eut d6cidd, en 1983, de d6gager des fonds pour
appuyer son fonctionnement. Divers problemes ont retard6 jusqu'au deuxieme

semestre de 1985 le versement des cr6dits dont le centre avait besoin pour couvrir
ses d6penses. Par ailleurs, le coordonnateur r6gional, ddsign6 l'issue de
consultations en 1984, n'a 6t6 confirm6 dans ses fonctions & titre permanent qu'au
d6but de 1986. Ces dates sont importantes dans la mesure oi l'on ne peut

s'attendre a obtenir un impact que lorsque les programmes op6rationnels ont 6t6
mis en oeuvre. Dans le cas d'EIPDAS, cela souleve de s6rieux doutes quant la

signification d'une dvaluation d'impact portant sur le fonctionnement du r6seau en
tant que tel. Par ailleurs, des d6penses affdrentes l'ex6cution du programme ont

6t6 support6es durant les anndes qui ont pr6c~d la crdation et la mise en service

d'un centre de coordination, dont on est fond6 a tenir compte dans 1'6valuation

d'impact, m~me si elles ne correspondent pas a des programmes relevant d'un r6seau

opdrationnel.

17. L'6tat actuel des rdseaux et leur dvolution sont expos6s aux tableaux 1 4.
Un examen des chiffres indiquant le taux actuel de participation aux cinq r6seaux
(tableau 1), montre, on ne peut plus clairement, l'ampleur de l'appui dont b6n6fi-

cient les r6seaux. Plus de 100 pays ont manifestd le d6sir de participer aux
activit6s des r6seaux et ils ont s6lectionnd A cette fin 500 institutions ou
projets environ. Sur le plan purement quantitatif, il s'agit de la plus importante
association d'organismes sp6cialis6s dans la recherche, le d6veloppement et
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l'innovation, qui ait jamais exist6 en matiere d'6ducation. Si les r6seaux uti-
lisent judicieusement le potentiel dont ils disposent, leur apport A l'am6lio-

ration de l'6ducation peut tre dnorme.

18. Le tableau 2 r6capitule, du mieux qu'il est possible dans un espace r6duit,
les divers aspects des programmes entrepris par les rdseaux depuis leur crdation.
Dans chaque cas, les rubriques recouvrent des groupements d'activit6s, soit par
type soit par theme, plut8t que des projets isolds. Les inflexions des activitds

de chacun des r6seaux au cours des ann6es, dictdes par les recommandations des
institutions ou Etats membres participants, procedent en gdndral, plut8t que de
brusques changements, d'une 6volution lente et harmonieuse. Il y a continuitd dans

l'action, sans quoi la probabilit6 d'un impact A long terme serait, cela va sans
dire, tres r6duite (compte tenu de la lenteur avec laquelle interviennent les
changements dans les milieux de l'6ducation et des rdsistances auxquelles ils se
heurtent). Par ailleurs, en raison de l'ampleur des r6seaux et du grand nombre de
pays participants, il est particulierement difficile de pr6senter une vue

d'ensemble des activit6s qui ne soit pas quasiment abstraite. C'est parmi des
centaines de projets et d'activitds entrepris par les rdseaux depuis leur cr6ation
qu'ont 6t6 choisis les quelques exemples pr6sent6s dans le pr6sent rapport,
lesquels, cela va sans dire, ne pr6tendent pas fournir une description exhaustive

des rdseaux et de leur fonctionnement.

19. Les tableaux 3 et 4 r6capitulent les donn6es dont on dispose sur les

ressources attribudes aux rdseaux au cours des ans. En g6n6ral, les chiffres
indiquds au titre du Programme ordinaire reprdsentent les montants inscrits au
budget - crddits ou cofts de personnel. Reconstituer a posteriori la structure
effective des ddpenses et l'utilisation des ressources en personnel dans une
administration complexe est quasiment impossible. Il ressort A l'6vidence de ces
tableaux que l'APEID, notamment au cours des premieres ann6es de son existence, se
situait dans une catdgorie tout A fait diffdrente de celle des autres rdseaux. Il
avait A sa disposition un budget substantiel ainsi qu'un important noyau de
fonctionnaires employ6s A plein temps qui dtaient regroup6s dans un centre
r6gional de coordination dot6 d'une autonomie du moins nominale, l'ACEID. Un
deuxieme fait, 6galement 6vident, est que seul l'APEID a r6gulierement bdndfici6
d'un soutien relativement important du PNUD, et qu'A long terme, le financement
par le PNUD.de l'ensemble des programmes des r6seaux a eu tendance A diminuer. La
r6duction A long terme de l'appui du PNUD a eu des cons6quences particulierement
graves pour le centre de coordination du NEIDA dont le personnel a 6t6 rdcemment
comprimd et ne compte plus que deux cadres des services organiques (deux en
thdorie, moins en fait si l'on considere les autres fonctions administratives dont
doit s'acquitter le coordonnateur du rdseau). Un troisieme 6l6ment m6rite
6galement d'&tre mentionnd. Il ne ressort pas A l'6vidence des donn6es brutes,
mais il est apparu durant les visites sur le terrain : en valeur rdelle, les
effectifs ont toujours 6t6 inf6rieurs A ce que les chiffres nominaux indiquaient.
Les causes de cette situation sont multiples. Elles tiennent notamment au fait
(a) que de tres long retards sont intervenus dans le remplacement du personnel
manquant et dans le transfert de personnel et (b) que des membres du personnel se
sont vu confier des t~ches sans rapport avec le r8le qu'ils devaient jouer dans le
cadre des r6seaux. Nous reviendrons ult6rieurement sur ces deux causes, dans la
mesure obi elles relevent directement du contr8le de l'Unesco et oi elles ont tres
sensiblement contribud a affaiblir l'impact des rdseaux.

20. Les tableaux 3.3 et 3.4 font apparaitre un 6l6ment capital : contrairement A
ce qui est le cas pour la plupart des autres programmes de l'Unesco, les rdseaux
regoivent des pays membres d'importantes contributions qui viennent s'ajouter aux
fonds provenant de sources multilat6rales comme le PNUD. D'une maniere g6ndrale,
le soutien financier que leur apportent les Etats membres, sous forme de
contributions en especes, n'a pas son 6quivalent dans les activitds rdgionales de
l'Unesco. Il faut en outre, signaler que ces tableaux ne donnent pas d'estimation
des montants tres importants correspondant aux contributions en nature des
institutions nationales. Cette volontd d'engager des ressources nationales est
l'un des meilleurs indicateurs de l'impact des raseaux, et l'absence de
contributions en especes de la part de pays extramement pauvres (par exemple, de
pays membres du NEIDA) ne doit pas 9tre attribu6e A l'absence de soutien de la
part de ces pays.
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(c) il doit exister un systeme d'identification des centres associds suscep-
tibles de jouer un r8le efficace en tant que membres du rdseau (ou que
projets associds dans le cas du NEIDA). Un tel systeme laisse aux Etats
membres le droit de ddsigner celles de leurs institutions qui partici-
peront aux activit6s du rdseau tout en permettant au centre de coordi-
nation r6gionale de l'Unesco d'exprimer son point de vue quant A la
pertinence du choix op6r6, compte tenu soit de la capacit6 technique du
centre, soit de ses liens avec le systeme national d'dducation et avec
le processus de d6veloppement national ;

(d) le raseau doit jouir d'un solide soutien administratif de la part des
hautes spheres de l'Unesco (bureau r6gional et/ou Secr6tariat parisien)
et pas seulement du centre rdgional de coordination. Dans le cadre de
cet appui, les responsables au plus haut niveau doivent atre pryts A
utiliser des fonds provenant de diff6rents secteurs de programme pour
renforcer les activitds des rdseaux, autrement dit a affecter aux
r6seaux des cradits qui ne leur sont pas spdcifiquement destin6s mais
qui sont prdvus dans le budget a des fins directement en rapport avec
les prioritds et les besoins du raseau. Les raseaux devraient tre

pergus comme des m6canismes d'exdcution dont le but est de faciliter
d'autres activitds de programme et non pas comme des dldments concur-
rengant ces activitds pour l'obtention de maigres cr6dits. Pour qu'une
telle approche soit viable sur le plan humain, il faut que les ddcideurs
veillent a ce que le personnel obtienne des compensations satisfaisantes
en dchange de sa coopdration ;

(e) il doit exister des macanismes de renouvellement des rdseaux qui per-
mettent d'6liminer les centres ou les projets moins actifs au profit
d'autres centres ou projets susceptibles d'apporter une plus grande
contribution. Il s'agit IA d'une question dalicate, mais tous les
rdseaux doivent chercher a obtenir l'accord des int6ressds a l'6chelon
r6gional sur un processus permettant d'opdrer un tel renouvellement,
qui, pour l'instant, n'intervient que de fagon sporadique.

26. Dans l'ensemble, les facteurs dnumdrds ci-dessus relevent du contr8le de
l'Unesco. Il est d'autres facteurs opdrationnels qui influent des degras divers
sur le fonctionnement des raseaux, mais qui 6chappent dans une large mesure a
l'action de l'Unesco, ainsi :

(a) l'existence l'intdrieur du r6seau d'un "ensemble composite" de pays
ayant atteint diff6rents niveaux de ddveloppement institutionnel et
socio-dconomique, de sorte qu'il est possible de trouver dans la ragion
les ressources humaines et financiires ndcessaires pour dtendre et
ddvelopper les activit6s du rdseau ;

(b) l'existence dans les Etats membres participants d'infrastructures

nationales capables de lancer des programmes novateurs et de les gdrer ;

(c) la prise de conscience, de la part des autorit6s nationales participant
aux activitds des r6seaux, de l'intdrat que pr6sente l'innovation 6duca-
tive et la volont6 politique de mettre en oeuvre des mesures novatrices
judicieusement articul6es avec l'effort de d6veloppement national ;

(d) 1'octroi aux reseaux, de la part des autorit6s politiques et adminis-
tratives de l'appui ndcessaire, sous la forme d'un apport, sinon de
contributions en especes (comme celles que font plusieurs pays dans la
ragion de l'Asie et du Pacifique), du moins d'un soutien aux activitas
organis6es dans leur pays (accueil de r unions, prise en charge des
frais de publication, etc.).
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Parmi ces facteurs, le premier (a) est un sous-produit de circonstances gdogra-
phiques et historiques fortuites. Le deuxieme (b) correspond prdcisdment a un des
problemes qui ont suscitd la crdation des rdseaux et que ceux-ci doivent contri-
buer a rdsoudre, i savoir le fait que de nombreuses infrastructures nationales ne
sont pas en mesure d'appuyer le processus de rdforme de l'dducation. Le troisieme,
a savoir l'existence d'un climat politique favorable & l'innovation, releve de
P'action des autoritds nationales ; mais la crdation d'un tel climat peut atre
stimulde par l'esprit d'dmulation entre Etats membres et centres nationaux
participants qu'encouragent certains rdseaux.

27. Ce modele applicable a la crdation de r6seaux met en lumiere une caract6-
ristique commune a tous, a savoir l'interddpendance. Le succes des efforts
ddployds par l'Unesco ddpend entierement du ddsir et de la capacit6 des Etats
membres de coopdrer aux activit6s de ces reseaux. Si un rdseau est trop faible ou
s'il ne parvient pas a produire un impact, on Peut dire dans presque tous les cas
que ses carences ne sont pas uniquement attribuables a l'Unesco en ce sens
qu'elles sont aussi le rdsultat de 1'interaction qui s'exerce entre les Etats
membres d'une part et entre ces Etats et l'Organisation d'autre part. Nombre des
aspects les moins productifs de l'oeuvre accomplie par certains des rdseaux sont
directement imputables au fait que les autorit6s nationales ne sont pas en mesure
de s'acquitter des responsabilitds qu'elles se sont engagdes a assumer en devenant
membres des rdseaux.

C. LE FONCTIONNEMENT DES RESEAUX : L'ADAPTATION DU MODELE

28. Au-dela de la mise en oeuvre des modeles et des documents officiels, le
fonctionnement des rdseaux constitue une rdalit6 extramement complexe. Comme
indiqu6 plus haut, l'6valuateur a dli se forger une idde personnelle de ce fonc-
tionnement - id6e qui peut ne pas correspondre a la lettre des ddcisions offi-
cielles et a la perception de nombre des membres des rdseaux. Une breve descrip-
tion ne saurait rendre pleinement compte de ce fonctionnement. Elle ne peut donner
qu'un apergu partiel de la complexit6 des interactions entre des centaines
d'institutions et des milliers d'invidus. Mais le probleme fondamental demeure :
6tant donnd que les rdseaux pr6sentent des diffdrences considdrables tant au
niveau de leurs orientations fondamentales qu'en ce qui concerne les modalit6s de
leur fonctionnement, il est ndcessaire d'en donner une interpratation qui aide le
lecteur a comprendre leurs principales diffarentes.

1. Les rdseaux en tant que stratdgie d'action de 1'Unesco

29. Les rdseaux doivent 9tre considdras en liaison avec l'objectif gandral pour-
suivi par l'Unesco depuis la fin des anndes 60, a savoir promouvoir l'innovation
6ducative de par le monde, selon une stratdgie dont, rdtrospectivement il apparait
que les trois dldments essentiels sont : (a) la d6centralisation du pouvoir de
ddcision au sein de l'Unesco ; (b) la prise d'initiatives visant A ddvelopper les
infrastructures dducatives nationales dans le cadre du processus d'innovation, en
tant que moyen propre a promouvoir l'autonomie des Etats membres dans ce domaine ;
et (c) l'dtablissement de liens semi-permanents entre l'Unesco et les institutions
ou groupements a l'intdrieur des Etats membres, de maniere a renforcer l'impact A
long terme des programmes. Chacun de ces d1dments marite une analyse plus poussde,
puisque, aussi bien, il conditionne les rdsultats obtenus par chaque rdseau pris
sdpar6ment.

30. La d6centralisation appliqude au fonctionnement des r6seaux differe sensible-
ment de la ddcentralisation administrative entamde par 1'Unesco depuis quelques
anndes. Cette derniere se caractdrise par le transfert du contrale administratif
au sein du Secrdtariat, ce contr8le passant du personnel au Siege au personnel
hors Siege, pour ce qui est essentiellement de l'exdcution du programme. Dans le
cas des rdseaux, il s'agit, dans la mesure oni le modele est pleinement appliqu6,
d'une d6centralisation plus radicale, en ce qu'elle opere un transfert analogue au
niveau de l'initiative des programmes. Des fonds sont mis a la disposition de la
rdgion, au sein de laquelle les d6cisions sont prises en fonction de priorit6s
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fix6es par voie de consultations avec les Etats membres appartenant la rdgion,
dans le cadre, bien entendu, du Programme ordinaire approuvd par la Conf6rence
g6n6rale. Ainsi que J. Wood l'a notd dans son analyse/5 :

C'est en faveur du r6seau APEID/ACEID que, pour la premiere fois, des crddits
ont 6t6 ouverts au titre du Programme ordinaire sans que le Siege de l'Unesco
ait approuv6, au pr6alable, dans le ddtail un programme ddfini d'activitds.
En d'autres termes, le r6seau s'est vu confi6 le pouvoir d'innover dans
certains domaines convenus mais essentiels, comme la conception des pro-
grammes d'dtudes, la formation pddagogique, etc.

Comme nous l'avons not6 plus haut, l'efficacita des consultations r6gionales en
termes de participation des Etats membres ddpend de divers facteurs, dont la
volont6 des fonctionnaires de l'Unesco hors Siege de coop6rer et d'agir conform6-
ment aux recommandations issues de ces consultations.

31. Chercher a asseoir l'autonomie des Etats membres sur une base institution-
nelle solide, telle est le deuxieme dldment de la stratdgie. Mettre en place les
infrastructures qu'appelle l'innovation, c'est en quelque sorte donner aux

autoritds nationales les moyens de cerner les problemes, d'y trouver des solutions
et de mettre ces dernieres en oeuvre. En thdorie, les Etats membres, s'ils sont
dot6s de l'infrastructure appropride, devraient tre en mesure de faire de

l'innovation 6ducative un d16ment permanent de leur systeme dducatif, favorisant
par lh une rdnovation A long terme plut6t que des changements ponctuels ddcidas
sous la pression politique. Qui plus est, quelle que soit l'origine des modifica-
tions apportdes aux politiques de l'dducation, on s'accorde a reconnaitre qu'il
importe de disposer d'institutions capables de donner effet aux ddcisions sous
forme de nouveaux programmes dducatifs. Ce qui explique que les r6seaux s'em-
ploient a travailler avec des institutions assocides a l'alaboration de la

politique de l'dducation (planification et recherche en matiere d'dducation), a la
recherche des solutions (recherche, conception des programmes d'dtudes et m6thodes
p6dagogiques) et a la mise en oeuvre de la politique fixde (formation des maitres
et des administrateurs de l'dducation, ou encore, par exemple, alphabdtisation et
radiodiffusion et t6l6vision scolaires).

32. Le dernier dl6ment qui fait la nouveautd de cette stratdgie concerne la
cr6ation de liens permanents et directs avec les institutions et les projets.
Travailler autant que faire se peut avec des institutions ou autres organismes
d'exdcution stables, telle est depuis longtemps une des caractdristiques de
maintes stratagies internationales de coopdration, l'objectif dtant de garantir
des effets durables m&me en cas de mouvement de personnel affectd aux projets. Il
s'agit d'dtablir des liens permanents qui seront maintenus une fois le projet
achevd. Par ailleurs, l'on s'efforce de modifier la nature des liens entre les
responsables rdgionaux de l'Unesco et les Etats membres, de meme qu'entre les
diverses personnes concern6es a l'int6rieur des Etats membres. Des liens directs
sont 6tablis avec les institutions et les individus, qui s'inscrivent dans un
cadre prdalablement convenu avec les autorit6s nationales. La nature de ces liens
varie d'un pays a l'autre, selon le voeu des autoritds nationales. Mais il s'agit
dans la plupart des cas de contacts directs nou6s a un niveau de responsabilit6
que l'on pourrait qualifier de "niveau interm6diaire" - c'est--dire de contacts
entre les personnes directement chargdes de l'dducation et des innovations dduca-
tives, plut8t qu'entre les hauts responsables politiques. Ces contacts, s'articu-
lant autour de problemes dducatifs d6finis en commun, sont moins formels et
politisds que de nombreux autres types de contacts internationaux.

33. Le soutien dont bdndficient les rdseaux, tel qu'il ressort de l'dvaluation
sur le terrain, semble rdsulter dans une large mesure du sentiment largement
rdpandu parmi les Etats membres que cette forme de ddcentralisation produit des
effets a leur avis supdrieurs A ceux de plusieurs autres modes d'exdcution des
programmes de l'Unesco. Ce soutien a 6t6 exprimd a 1'dvaluateur par ceux-lh m&mes
qui ont beaucoup critiqud la qualita des programmes du rdseau dont leur pays

5. Ibid.



129 EX/INF.7 - page 13

bdn6ficiait, lesquels ont mis en cause, soit la fagon, peu efficace leur avis,
dont le personnel du Secrdtariat appliquait les principes fondant le module, soit
l'insuffisance des efforts d6ployds par d'autres Etats membres participants pour
apporter un concours effectif au rdseau en tant que partenaires fiables, mais
presque jamais les principes m~mes qui sous-tendent le modele esquissd plus haut,
principes 6troitement li6s L un ensemble d'objectifs qui semblent largement, voire
quasi universellement, acceptds :

(i) accroissement de l'influence que les Etats membres ont le sentiment
d'excercer sur le fonctionnement quotidien du Secr6tariat ;

(ii) intensification de la solidarit6 r6gionale s'articulant autour du

reglement concret des problemes communs ;

(iii) pr6dominance de l'action visant A favoriser l'autonomie effective du
processus national de ddveloppement.

34. De l'avis de l'6valuateur, il y a de bonnes raisons de penser que les prin-
cipes qui rdgissent le fonctionnement des rdseaux d'innovation dducative corres-
pondent un besoin largement rapandu parmi les Etats membres et qu'ils pourraient

fort bien servir de base a une ddcentralisation et une rdforme des activitds de

l'Unesco dans d'autres domaines.

2. L'APEID

35. Le rdseau APEID est le modele original d'oin est issu le modele thdorique. Le
fonctionnement des mdcanismes de consultation et la ddfinition des activitds
ddpendent au premier chef des autoritds nationales, et non des centres nationaux,
ce en quoi ce rdseau se distingue des autres. Dans certains pays, le groupe
national de ddveloppement sert de mdcanisme de liaison, au niveau subalterne,
entre les institutions et les individus, mais ce sont des responsables de plus
haut rang qui participent aux consultations chargdes de ddfinir les prioritds du
reseau. Certains pays (ainsi la ThaYlande, il y a peu) ont modifid la structure de
leurs groupes nationaux de ddveloppement respectifs, pour faire en sorte que par-
ticipent aux prises de ddcisions les hauts fonctionnaires nationaux disposant d'un
pouvoir de contr8le budgdtaire : de la sorte, les ddcisions de ces groupes natio-
naux de ddveloppement sont plus clairement li6es aux prioritds nationales, et l'on
peut g6ndralement escompter que les engagements pris en leur nom se concrdtiseront
avec l'appui du gouvernement.

36. Le rdseau APEID doit en grande partie son succes a la place importante qui y
est faite a la planification et a une gestion rigoureuse. Ses activit6s sont
organisdes sous forme de projets, m~me celles qui concernent essentiellement le
perfectionnement des membres du personnel des centres nationaux. Au-delA du souci
de r6pondre aux attentes des organismes d'aide internationaux, l'importance que
les Etats membres attachent cette orientation releve, pour beaucoup d'entre eux,
d'une vision conceptuelle fondamentale. Dans toute la mesure du possible, les
participants sont invitds a s'engager A faire rapport pdriodiquement sur les
progres r6alis6s et a mettre en oeuvre des activitds de suivi susceptibles de
multiplier l'effet de la coopdration internationale et de 1'dchange d'iddes. Faire
en sorte que les activitds des centres associ6s s'inscrivent dans un programme de
travail national prdcis, coordonnd par les groupes nationaux de ddveloppement,
constitue un souci croissant au sein du reseau. A leur tour, les groupes nationaux
de ddveloppement sont encourag6s a suivre cette ddmarche pour l'organisation des
activitds des centres associds. L'adoption de cette m6thode de travail, fondde sur
l'exdcution de projets, A l'intdrieur des pays participants, tel est l'un des
objectifs pr6cis, encore qu'implicite, du rdseau.

37. S'agissant du contenu des activitds, le rdseau privildgie celles qui ont une
portde nationale et sont exdcutdes par des institutions ayant une certaine enver-
gure. A partir du deuxieme cycle de programmation (1978-1981), les membres du
rdseau ont ddcidd d'articuler leur action autour de themes li6s au d6veloppement
(d6veloppement rural intdgrd, perfectionnement des qualifications requises pour
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assurer le ddveloppement dconomique, amdlioration de la santd et de l'alimentation
et gdndralisation de 1'dducation). Cette polarisation des programmes sur le d6ve-
loppement suppose la mise en oeuvre d'activitds d'assez grande envergure, asso-
ciant le Secteur de l'dducation et d'autres secteurs. Cette orientation a 6t6
reprise dans le cycle de programmation en cours, les activitds en matiere de
d6veloppement ayant 6t6 regroupdes sous des rubriques correspondant a certaines
id6es-forces du Plan A moyen terme de l'Unesco : "L'6ducation pour tous", "L'add-
quation de l'dducation aux besoins de la soci6td" et "L'appui A l'infrastructure".

38. L'attitude d'attente positive A l'6gard du d6veloppement qui est celle des
participants a 1'APEID conditionne la fagon dont celui-ci opere. La r6gion
regroupe des pays qui ont enregistr6 d'dnormes progres sur la voie du d6velop-
pement et pour lesquels une croissance sconomique rapide assortie d'une mutation
sociale n'est plus un rave lointain, mais une r6alitd proche. Ce fait a des rdper-
cussions importantes sur le fonctionnement du r6seau (de m~me d'ailleurs que sur
d'autres programmes en faveur de l'6ducation mis en oeuvre dans la r6gion).
Lorsqu'ils ddfinissent les objectifs des projets prdsentds au rdseau APEID, les
autoritds nationales mettent l'accent sur le d6veloppement national ; de leur
c8td, les programmes exdcut6s dans le cadre du r6seau comportaient gdndralement un
dldment dducatif visant a prdparer les individus A apporter leur concours A tel ou
tel secteur dconomique en ddveloppement qu'il s'agit de soutenir : l'dducation
rurale, par exemple, a sa place, sous une forme ou sous une autre, dans tous les
cycles de programmation du r6seau APEID. Non pas que les participants escomptent
une rentabilitd immddiate des projets. Certes, les activit6s du r6seau sont
placdes sous le signe du pragmatisme, mais de nombreuses autoritds nationales
considerent que les investissements consacres A l'dducation ne porteront leurs
fruits qu'A long terme, si bien que le lien spdcifique entre les programmes et le
ddveloppement socio-economique apparait souvent plus implicite qu'explicite. Cette
prise de conscience que les investissements rdalisds dans l'dducation ont un effet
a terme sur le d6veloppement est, semble-t-il, largement partagde par les membres
de l'APEID, y compris par des pays qui se sont signalds au cours des dernieres
anndes par un ddveloppement social et industriel particulierement rapide. Notre
impression est que l'on pourrait fort utilement faire de l'APEID un foyer d'dlabo-
ration d'une philosophie proprement asienne des rapports entre 6ducation et
ddveloppement et d'analyse critique des modeles propos6s actuellement par les
organismes internationaux pourvoyeurs d'aide et les thdoriciens des pays indus-
trialisds dans d'autres rdgions du monde.

39. Le mode de fonctionnement actuel de l'APEID s'est avdr6 extramement satisfai-
sant a certains dgards. La preuve la plus convaincante, qui nous en ait 6t6
fournie au cours de 1'6valuation, est peut-atre le fait que les pays cherchent a
multiplier l'impact de ses programmes par le biais de leurs institutions
nationales. Un observateur qui assiste a une seule rdunion du rdseau peut, a lui
seul, faire fonction de catalyseur et organiser un sdminaire A l'intention des
institutions d'un pays donn6, lesquelles peuvent a leur tour mettre en oeuvre des
programmes locaux ayant des ramifications dans les dcoles. Ce type d'impact a pu
atre directement constat6 a propos de toute une sdrie de programmes du rdseau en
Chine, en Inde et en Thailande, et il ressort des documents disponibles que ce
modele a 6t6 utilis6 dans d'autres pays participants avec les mames effets
multiplicateurs.

40. Le reseau n'est pas sans connaitre certains problemes. (1) L'APEID a essayd
d'aider outre quatre petits pays, plusieurs iles du Pacifique qui ne sont pas des
Etats membres de l'Unesco. Des prdoccupations se sont manifestdes ici et 1A quant
aux difficultds qu'il y avait A adapter le mode de fonctionnement du r6seau de
telle sorte qu'il soit efficace dans ces zones ; un regroupement sous-rdgional,
sous une forme ou sous une autre, permettrait fort probablement, semble-t-il,
d'adapter la notion de rdseau A ces pays en vue d'une coopdration efficace. (2) La
diminution du volume de l'aide apportde par l'Unesco au rdseau, en chiffres abso-
lus et relatifs dans le cadre du programme rdgional, pr6occupe profond6ment les
participants. Le gel des effectifs de 1'ACEID et les retards apportds A la d6si-
gnation d'un coordonnateur permanent ont rendu cette diminution plus patente.
(3) Par rapport a l'APEID, le lancement du programme APPEAL, avec un large soutien
regional, prdsente a la fois des aspects positifs et des aspects nagatifs.
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Au nombre des aspects positifs figure le fait que la formulation de ce programme
doit beaucoup au travail de base accompli dans le cadre de l'APEID, et que nombre
des centres qui participent a ce dernier seront associds A l'exdcution du nouveau
programme - signe explicite que la rdgion a confiance dans l'efficacit6 du r6seau.
Mais - et lA nous en venons au c8td n6gatif - les participants au r6seau se sont
d6clar6s fort inquiets d'une possible confusion des r8les entre le r4seau d'inno-
vation dducative et un programme op6rationnel dont la dotation totale en res-
sources provenant des organismes internationaux pourvoyeurs d'aide est telle qu'il
risque de prendre le pas sur la poursuite des activitds en matiere d'innovation
dducative que l'APEID est cens6 favoriser, voire les dclipser. (4) Au fil des ans,
l'APEID a donn6 naissance A une 6thique de la coopdration qui s'est avdr~e
fructueuse. Mais plusieurs observateurs bien informds ont suggar6 qu'il faudrait
allouer un certain pourcentage des ressources a la rdalisation d'analyses plus
poussdes des postulats sur lesquels il repose. Les activitas en cours refl6tant
l'6thique qui pr~vaut dans les pays participants, il s'agirait de remettre en
cause les grandes orientations 6tablies. Non pas que la critique soit absente des
appr6ciations internes du rdseau, mais c'est d'une analyse plus fondamentale qu'il
est question ici, analyse qui, de l'avis de l'6valuateur, pourrait s'inscrire dans
le contexte positif, prdcdemment dvoqua, de l'laboration d'une conception
sp6cifiquement asienne des rapports entre dducation et ddveloppement.

3. Le CARNEID

41. La structure du CARNEID est congue sur le modele de celle de l'APEID : elle
s'organise autour d'un centre de coordination, reli6 A des coordonnateurs natio-
naux, lesquels, A leur tour, sont reli6s A des centres associds regroup4s au sein
d'un groupe de ddveloppement national. Les membres du CARNEID ont retenu ce modele
formel et l'ont utilis4 pour promouvoir un processus d'innovation reposant sur
trois principes distincts : (a) 6tablissement de liens essentiellement entre
individus plut6t qu'entre institutions ; (b) diffusion d'une documentation sur les
innovations 4ducatives ; (c) 61imination des barrieres linguistiques entre les
quatre principaux groupes linguistiques dans les Caralbes - anglais, espagnol,
frangais et nderlandais. Au cours de l'6tude d'dvaluation, plus d'une personne
interrogde a qualifia le mode de fonctionnement du CARNEID de "hautement
personnalisd.". Ceci s'applique en particulier aux relations dtablies entre les
administrateurs de l'aducation de haut niveau des pays anglophones qui participent
au rdseau. La personne qui a exerca les fonctions de coordonnateur r6gional
pendant les premieres anndes d'existence du rdseau a fondd son action avec ce
groupe de pays sur une mdthodologie coh rente d'innovation mettant en jeu des
techniques qui s'apparentent A celles du "ddveloppement organisationnel" : les
membres du rdseau participent A des rdunions de travail communes, au cours
desquelles ils procedent a un dchange de vues sur les innovations 6ducatives et
l'volution de l'6ducation, A la faveur de ce qui constitue en quelque sorte une
rdflexion mobilisatrice ; parallklement, la possibilit4 leur est donnde de
recevoir une formation dans des domaines spdcialis6s (planification de l'6duca-
tion, techniques administratives, 4valuation) essentiels pour l'acquisition de
techniques d'innovation rationnelles, susceptibles de d6boucher sur la mise en
oeuvre de projets. Des projets sont bien rdalisds en commun, mais le rdseau met
l'accent non pas tant sur les projets que sur le ddveloppement d'une ddmarche
syst~matique en matiere d'innovation, fondde sur l'auto-6valuation et aussi, pour
une grande part, sur une dvaluation formelle des programmes et des activit6s.

42. Un centre de documentation relative A l'aducation a 6t6 mis en place en asso-
ciation avec le centre de coordination du CARNEID, pour faciliter l'acces A la
documentation 6manant de la rdgion des CaraYbes, accis qui sans cela resterait
extr~mement limita. Plusieurs sources inddpendantes ont confirmd que les bases de
donn6es ainsi crades sont uniques en leur genre. Elles constituent le tdmoignage
le plus manifeste des efforts concrets ddploy6s pour 6liminer les barrieres lin-
guistiques et les barrieres culturelles dans la rdgion des CaraYbes, ce A quoi
tendent aussi un certain nombre de projets conjoints de port6e limit~e : mise en
place de modules d'enseignement sur les cultures locales et production, en col-
laboration avec d'autres organisations, de textes de lecture refldtant les
diffdrentes traditions des iles anglophones. LA encore, l'action mende en commun
est pratiquement unique.
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43. Le centre de coordination du CARNEID a une caractdristique commune avec celui
du raseau EIPDAS : il est gdographiquement isold du bureau ragional ou sous-
rdgional de l'Unesco le plus proche, dtant situd sur l'ile de la Barbade, dans des
locaux mis sa disposition par le gouvernement, alors que le bureau sous-
r6gional pour les CaraYbes se trouve A Kingston, en JamaYque. Cette situation
correspond a une tradition de la r6gion des CaraYbes qui veut que les organismes
de coopdration soient r6partis entre plusieurs territoires. Cela dtant, les
activitas du r6seau en matiere d'6ducation devraient, semble-t-il, ktre plus
6troitement coordonndes avec celles mendes par l'intermddiaire du bureau
sous-rdgional.

4. Le CODIESEE

44. Le CODIESEE est congu sur le principe de 1'association, l'accent 6tant
jusqu'ici mis davantage sur les liens entre les institutions que sur la partici-
pation de hauts fonctionnaires des Etats membres participants. Das sa creation, le
rdseau a insist6 sur le r~le de la recherche-ddveloppement dans le processus
d'innovation. Il existe dans presque tous les pays participants un reseau d'insti-
tutions s'occupant des divers aspects d'innovation dducative : recherche, dlabora-
tion des programmes d'6tudes, mise au point des mat6riels didactiques, etc.
Participent aux r6unions essentiellement des cadres "moyens" des institutions
concernaes - c'est-a-dire des personnes responsables de programmes ou de services
plut8t que les directeurs des institutions eux-mames ou les fonctionnaires qui
disposent du pouvoir de ddcision. C'est ainsi que les rdunions et les 6changes de
vues ont un caractere essentiellement "technique", quel que soit le sujet traitd.
La mise en oeuvre des projets pour le compte du rdseau incombe presque exclusive-
ment aux institutions membres. D'autre part, les participants prennent a leur
charge les frais de voyage affdrents a leur participation aux rdunions. La
ddcentralisation des activitas permet de pallier dans une certaine mesure
l'absence relative de crddits provenant du Programme ordinaire de l'Unesco, mais
rend le rdseau particulierement vuln6rable a tout changement, f~it-il relativement
mineur, intervenant au niveau des institutions participantes (changements de
programme ou de personnel).

45. Le contenu des programmes a sensiblement dvolud ces dernieres anndes, et le
rdseau t6moigne depuis d'un dynamisme certain. Les objectifs poursuivis au ddpart
dtaient fort limitds : il s'agissait essentiellement de favoriser le flux d'infor-
mations entre institutions des Etats membres, dont les 6changes ataient rdduits en
raison de difficult6s politiques. Au d6but, beaucoup de r6unions servaient essen-
tiellement a rendre compte de 1'dvolution intervenue dans chacun des pays membres,
et les dchanges de vues au fond sur des themes comuns y occupaient une place assez
modeste. Le programme AVINTER (Systeme d'information internationale et macanisme
d'6changes de matdriels dducatifs audiovisuels) a 6t6 congu pour promouvoir des
6changes plus "concrets", sous forme de mat6riels audiovisuels. Le programme dtait
censa 8tre financ6, au cours des premieres anndes de son existence, par des
ressources nationales et des ressources dmanant du PNUD ; mais le PNUD ayant
limit6 sa contribution a l'octroi de tres faibles ressources a titre de capital
d'amorgage, il n'a jamais pu vraiment prendre de l'essor, m&me si les dchanges de
mat6riels audiovisuels se poursuivent encore aujourd'hui. Dernierement, deux
orientations importantes se sont fait jour. Premierement, le rdseau a commencd a
6laborer ses activitds sous forme de projets, et m~me si ces activit6s se limitent
a la collecte et a l'analyse de donn6es, les donnaes ainsi recueillies - par
exemple sur les innovations dans un domaine donn6 de 1'enseignement - le sont dans
plusieurs pays et non seulement dans un. Deuxiemement, comme nota plus haut,
l'ex6cution des projets est d6centralis6e : autrement dit, c'est un membre donn6
du personnel de l'un des centres de coop6ration qui est charg6 d'assurer la
collecte et l'analyse des donn6es. Le rdseau a ainsi publia en 1985 sa premiere
s6rie de publications en bonne et due forme. L'extension du rdseau a d'autres pays
de l'Europe du Sud commence a prendre forme : il restera a 6valuer les effets de
cette extension sur son fonctionnement.
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46. La structure du CODIESEE est sensiblement diffdrente de celle des autres

r6seaux. Comme il n'existe pas de bureau rdgional de l'dducation pour l'Europe, le
coordonnateur du rdseau est rattache au personnel du Siege a Paris. Le reseau ne

dispose d'aucune unitd de coordination qui lui soit propre ; il se distingue, par
exemple, par l'absence d'un centre ou service de documentation. Les fonds qui lui

sont affectds sont inclus dans le budget d'un service organique central - la

Division des structures, contenus, mdthodes et techniques de 1'dducation (Secteur

de l'6ducation). Une telle situation pr6sente des avantages - par exemple, com-
munication plus facile avec toutes les grandes divisions de l'Unesco et acces

immddiat A celles-ci - mais aussi des inconv6nients, ceux qui sont le lot des

petits services d'une tres grande organisation poursuivant des buts divers qui

n'ont ni autonomie ni budget propre.

5. L'EIPDAS

47. L'EIPDAS est un r6seau que l'on peut qualifier de naisssant et les caract6-

ristiques de son fonctionnement en sont encore a l'dtat embryonnaire. Pendant les

premieres anndes de son existence officielle en tant qu'dldment du Programme

ordinaire, le rdseau 6tait rattach6 (mais sans avoir de coordonnateur) au bureau

rdgional d'6ducation pour les Etats arabes (sis A l'6poque a Beyrouth). Du fait de
['installation du bureau rdgional A Beyrouth et de son transfert ultdrieur, le

rdseau a connu plusieurs anndes d'instabilitd et de difficultds de communication
avec les institutions associ6es, et ses activit6s ont souffert d'interruptions.
Avec l'dtablissement, r6cemment, du bureau r6gional A Amman et la cr6ation du
centre de coordination a Koweit, grace A une subvention du gouvernement koweYtien,
le r6seau commence a fonctionner sur des bases stables. La situation g6ographique
du centre de coordination pose des difficultds, certains Etats arabes en dtant
tres dloign6s ; en outre, le centre n'a jusqu'ici eu que tres peu de contacts avec
d'autres bureaux ou programmes de l'Unesco.

48. Jusqu'a l'dtablissement du centre de coordination h KoweYt, les principales
activitds du rdseau consistaient en r6unions consacrdes A la recherche d'un
consensus sur les objectifs du programme, ainsi qu'A la sensibilisation A la
n6cessit6 de mettre en place des m6canismes destinds A stimuler l'innovation 6du-
cative. Les institutions nationales et les projets associ6s changeaient souvent
suite a l'dvolution institutionnelle rapide dans nombre des Etats membres partici-
pants, et leur participation dtait souvent th6orique. Ces deux dernieres ann6es,
des mesures ont 6t6 prises pour dynamiser le processus d'affiliation : c'est ainsi
qu'une douzaine au moins de pays ont d6sign6 un coordonnateur national et que
trois d'entre eux ont cr66 une "commission nationale pour 1'innovation 6ducative"?
de haut niveau (l'un d'elles est pr6sid6e par un vice-ministre). Ainsi se trouve
mis en place pour la premiere fois un v6riatble r6seau disposant, au niveau
national, de contacts autres que les seuls coordonnateurs : peut-8tre la capacit6
op6rationnelle du programme se d6veloppera-t-elle sur cette base. Sous les
auspices du r6seau, un petit nombre de publications ont paru, dont, en particu-
lier, des dtudes de cas faites sous contrat qui ddcrivent les innovations dduca-
tives dans plusieurs des pays membres.

6. Le NEIDA

49. Le NEIDA opere dans une rdgion du monde oii les rdalitds concretes, en matiere
d'6ducation et de d6veloppement, sont totalement diffdrentes de ce qu'elles sont
dans la rdgion de l'Asie et du Pacifique. Principale modification par rapport au
modele type : les activit6s du r6seau sont axdes sur des "projets" novateurs.
Chaque Etat membre participant est cens6 d6signer un coordonnateur national,
lequel est responsable d'un service de liaison et d'information entre les projets
nationaux qui joue le r8le de centre national de coordination. De fagon g6n6rale,
les projets sont ex6cut6s dans des institutions dont les attributions sont
semblables a celles des centres associ6s du r6seau APEID, et ils sont gdn6ralement
ddsignds sous le nom de l'institution plut6t que sous l'intitul6 de l'activit6 a
laquelle ils correspondent. Les institutions jouent parfois un rale presque iden-
tique A celui des centres associds ; mais dans la plupart des cas, le mode
d'opdration choisi (sur la base de projets) permet d'associer aux activit6s du



129 EX/INF.7 - page 18

rdseau des individus (par exemple des directeurs d'institutions) ou des groupes
restreints, alors qu'il n'aurait pas 6t6 possible de le faire si le fonctionnement
du rdseau reposait sur le principe d'une participation formelle des institutions.

50. La principale caractdristique du NEIDA est qu'il dessert une rdgion qui
connait de tris graves problemes. Rares sont les pays participants dotds d'une
infrastructure 6ducative un tant soit peu ddveloppde, dans quelque domaine que ce
soit. Les ressources humaines font ddfaut, non seulement pour nombre des activitas
techniques lides a la recherche-ddveloppement en matiire ddducation, mais m~me
pour des t&ches aldmentaires de gestion et d'administration de 1'dducation.
Plusieurs des pays faisant partie du rdseau comptent au nombre des plus pauvres du
monde, et certains connaissent des crises sans 6quivalent dans d'autres rdgions.
Pour d'aucuns - mais certainement pas pour tous - toute mdthode nouvelle permet-
tant d'assurer un minimum d'efficacit6 a telle ou telle partie du systeme 6ducatif
constitue une "innovation". Dans ces conditions, l'accent a 6t6 mis sur la sensi-
bilisation des autoritids nationales a la ndcessit6 de mener des activitds en
matiere d'innovation 6ducative et, en particulier, de ddvelopper plus systdmati-
quement leur capacit6 de gdrer cette innovation de maniere fructueuse : il existe
de nombreux exemples d'initiatives fort utiles qui ont 6t6 abandonndes parce qu'il
6tait difficile de les mettre en oeuvre.

51. En thdorie du moins, le rdseau NEIDA devrait Stre en mesure d'identifier les
projets novateurs et de les prendre a son compte en tant que projets associds,
mame si le pays ob ils existent ne dispose pas d'institutions nationales appro-
prides relevant d'une infrastructure sur laquelle l'innovation dducative puisse
s'appuyer. Dans la pratique, un projet se ramene le plus souvent A un individu ou
a un tout petit groupe, travaillant dans un centre unique (institution, organisme
gouvernemental). Quant aux priorit6s du programme, ce sont essentiellement des
themes que l'on regroupe pour relier entre eux les projets d6finis au niveau
national, aux fins d'6change d'informations et de donn6es d'expdrience. Ce mode de
fonctionnement est tout a fait diffdrent de celui de l'APEID, ax6 sur les projets
et qui met l'accent sur la mise en commun des donndes d'expdrience acquises par
des organisations relativement importantes mettant en oeuvre des programmes bien
structurds.

52. Il ressort de l'examen des activit6s mendes par le NEIDA depuis sa crdation,
que l'on s'est avant tout efforc de favoriser la circulation de l'information a
l'intdrieur d'une r6gion oi les communications sont souvent extr~mement dif-
ficiles. Parce qu'il regroupe des participants de toute l'Afrique, le NEIDA est en
mesure de rdduire les obstacles aux echanges intellectuels entre pays qui, &
l'dpoque coloniale, 6taient sous la domination de divers pays europdens (Belgique,
Grande-Bretagne, France, Portugal). D'autre part, les efforts ont port6 sur la
mise en valeur des ressources humaines dans le cadre des projets associds - ainsi
qu'en tdmoigne l'organisation de rdunions, s6minaires, ateliers, visites inter-
projets et ddtachements de personnel.

53. On a assist6 peu A peu a un regroupement des projets associds autour de
themes communs. Cette 6volution est due en partie a la ddcision prise par les
Etats membres de conserver les m~mes priorit6s pratiquement sans changement
pendant un certain nombre d'anndes (voir la partie II.B). Depuis quelque temps,
suite aux recommandations formuldes lors de rdunions de consultation, les coordon-
nateurs nationaux ont 6t6 encourag6s a mettre sur pied des organismes nationaux de
consultation qui servent de centres de liaison interne et ont davantage pour
fonction de faciliter l'dchange d'informations que de ddfinir des prioritas.
Plusieurs pays ont organisd des saminaires ou des rdunions nationales de sensibi-
lisation aux activitds du NEIDA et a l'innovation 6ducative. Cette action a 6t6
appuyde par les programmes du rdseau concernant la formation du personnel national
chargd de diffuser des informations sur les innovations aducatives. Extr~mement
rares sont les projets ddfinis en commun, qui ont des objectifs convenus et qui
associent plusieurs pays. Le meilleur exemple de ce type de projet est peut4tre
le programme Unesco-Fondation Ford relatif a la formation, aux niveaux inter-
m6diaire et subalterne, de planificateurs et d'administrateurs de l'6ducation dans
quatre pays (Cameroun, Lib6ria, Nigeria et Sierra Leone). Ce projet d'une durde de
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18 mois ex6cut6 en 1984-1985, illustre le r8le catalyseur indispensable que le

financement par les organismes internationaux pourvoyeurs d'aide joue dans la

d6finition de projets communs. Les activit6s du r6seau financ6es uniquement par
des ressources nationales ou au titre du Programme ordinaire de l'Unesco

atteignent rarement le niveau de masse critique voulu pour susciter une action

coordonn6e de plusieurs Etats membres ; il est rare que les activit6s mendes

conjointement par l'interm6diaire du r6seau fassent l'objet d'un suivi systdma-

tique et de rapports r6guliers sur l'6tat d'avancement des activit6s. Mais parce
que le rdseau a maintenu, avec constance, certaines priorit6s sur plusieurs

ann6es, les efforts d6ploy6s au niveau national dans des domaines d'int6rat commun

ont indubitablement un effet cumulatif et b6n6ficient de l'interaction avec le

r6seau. La mise au point de sources d'informations sur l'usage des langues natio-

nales dans l'enseignement est un des exemples de l'effet positif qu'a le cumul des

ressources du r6seau et d'autres ressources du Programme ordinaire. La d6cision

courageuse d'inclure l'usage des langues nationales au nombre des priorit6s du

NEIDA donne au rdseau la possibilit6 de jouer dans les annees a venir un r~le non
n6gligeable dans un domaine d'importance vitale pour le d6veloppement futur de
l'6ducation en Afrique.

54. Un dernier facteur vient compliquer le fonctionnement du NEIDA et de tous les

programmes de l'Unesco en Afrique : la r6gion est tres vaste, mais les communica-
tions r6gulieres font d6faut. Le centre de coordination du NEIDA fait partie du

Bureau r6gional d'6ducation pour l'Afrique, sis a Dakar, au S6ndgal. Les communi-
cations entre le Bureau r6gional et de nombreux points de l'Afrique australe et de

l'Afrique orientale sont extr~mement difficiles, et les lettres mettent souvent
des semaines pour parvenir A destination. Entre certaines rdgions, il n'existe
pratiquement pas de liaisons a6riennes directes. Ceux qui travaillent en Afrique
n'ignorent rien de ces rdalit6s, qu'il importe cependant de rappeler a propos des
activitds d'un r6seau qui, par d6finition, suppose le maintien de communications
r6gulieres. Cette situation a de graves effets sur le r6seau et limite s6rieuse-
ment son impact au-dela de l'Afrique occidentale. Cette situation, ressentie comme
n6gative dans les autres parties de l'Afrique, a encore 6t6 aggravde ces dernieres
ann6es par la r6duction de l'appui du PNUD et des effectifs dont les postes sont
financds au titre du Programme ordinaire - ce qui a considdrablement rdduit la
marge de manoeuvre pour les activitds sur le terrain.

7. Problemes d'ordre gandral affectant les r6seaux

55. Il ressort du bref resume ci-dessus que tous les r6seaux ont adoptd des
orientations qui leur sont propres et qui conferent a leurs programmes une
"tonalitd" fort diffdrente. En dehors du simple volume de travail, l'APEID se
distinge de tous les autres rdseaux par certaines caractdristiques. L'une d'elles
est le souci de d6signer les centres associds selon un processus formel, compre-
nant la visite dans les Etats membres de membres du personnel du centre de coordi-
nation, dans le cadre de missions appel6es "missions d'identification" ; paral-
lelement, des efforts sont faits pour assurer une certaine continuitd dans la
direction des centres associds : cette fin, les directeurs nouvellement d6signds
sont invitds a se rendre au bureau rdgional a Bangkok et dans les centres associds
des autres pays pour se faire une idde de la maniere dont le rdseau fonctionne. La
deuxieme caract6ristique concerne le recours syst6matique a un mode d'intervention
particulier, les "6quipes mobiles de formation", financdes a l'aide de contribu-
tions du gouvernement japonais et qui dispensent sur place, dans les centres
associ6s, une formation tres ponctuelle. Troisieme caractdristique enfin : la
diffusion rdguliere de publications - documents rendant compte des rdunions du
reseau et rapports sur les projets. Certes, d'autres rdseaux font paraltre des
publications, mais leur production, de fagon gdndrale, n'est comparable celle de
l'APEID ni en quantita ni du point de vue de la qualit4 technique.

56. Les rdseaux ont inclu dans leurs mdthodes de travail certaines formes
d'dchanges, qui sont uniques dans l'histoire de l'Unesco et qui, judicieusement
utilisdes, constituent de puissants moyens de perfectionnement professionnel. En
dehors des "dquipes mobiles de formation", ils ont fr6quemment recours aux
"d6tachements" et aux "stages" qui permettent aux cadres supdrieurs d'acqudrir,



129 EX/INF.7 - page 20

par le biais d'une exp6rience directe, une perception plus aigu6 des problemes. La
formule des d6tachements a par exemple 6t6 utilis6e pour familiariser les direc-
teurs des centres associ6s nouvellement d6sign6s avec la conception des activit6s
de r6seau commune aux pays de la r6gion. Le facteur financier joue certes un rle
restrictif, mais il reste que ce genre d'exp6rience directe acquise par les cadres
supdrieurs appel6s a cr6er les conditions propices aux innovations et aux acti-
vitds des rdseaux est extr~mement prdcieuse et largement reconnue comme consti-
tuant l'une des formes d'investissement les plus rentables dans le cadre des
rdseaux. Les crddits allouds par l'Unesco dtant limitds, il serait 6minemment
souhaitable de trouver des sources de financement extdrieur (fondations, orga-
nismes pourvoyeurs d'aide, contributions volontaires des Etats membres) pour
d6velopper dans tous les r6seaux ces formes d'activit6 uniques.

57. Les ressources financieres accorddes par les organismes internationaux pour-
voyeurs d'aide et par les Etats membres ont jou6 un r~le important dans l'expan-
sion des r seaux. Mention a 6t6 faite plus haut des contributions tres importantes
ainsi vers es l'APEID. Il est a noter que certaines contributions 6manent de
pays relativement peu d6veloppds qui peuvent prdtendre eux-m~mes une aide
internationale. Parmi les autres rdseaux, seul 1'EIPDAS a bdndficid d'un important
soutien en especes sous la forme d'une subvention du gouvernement koweytien pour
une p6riode de cinq ans. Ces contributions en especes sont pratiquement exclues
dans le cas de l'Afrique et des CaraYbes, 6tant donnd les conditions 6conomiques,
les dimensions ou le niveau de ddveloppement 6conomique des Etats membres. Dans
tous les r6seaux, des contributions en nature tres importantes sont vers es, m~me

par les pays qui figurent au nombre des plus pauvres du monde, sous forme par
exemple d'accueil de r6unions et de soutien administratif aux dldments nationaux
d'activitds internationales conjointes.

58. L'une des principales difficultds qu'a rencontrdes l'dvaluateur a t6 de
saisir la nature des liens entre les rdseaux et les autres programmes en matiere
d'dducation r6alisds par l'Unesco dans les rdgions considar6es. A cet dgard, la
situation de l'APEID se distingue par deux points de celle des autres r6seaux :
(a) le bueau rdgional d'dducation pour l'Asie et le Pacifique (devenu bureau
rdgional principal pour l'Asie et le Pacifique, PROAP) a systdmatiquement eu
recours aux crddits du Programme ordinaire pour appuyer et renforcer les activitas
de l'APEID. Le programme APPEAL, rdcemment lancd en Asie, se prdsente comme un
programme ind6pendant censa collaborer avec l'APEID et le renforcer (encore que
les relations entre ces deux programmes appellent de plus amples observations ;
voir ci-apres) ; (b) au cours de ses premieres anndes d'existence, l'APEID a bdn6-
ficid d'un important financement de l'Unesco, dans le cadre du programme rdgional
financd au titre du Programme ordinaire. Comparativement, les autres r6seaux ont
bdndficid de ressources moindres au titre du Programme ordinaire : on pensait A
tort, semble-t-il, qu'ils recevraient d'emblde un appui soutenu et important de la
part des Etats membres et d'autres sources de financement comme le PNUD. Il aurait
6t6 fort possible du suppl6er la modicitd des cr6dits allou6s aux programmes des
rdseaux dans chaque rdgion considdr6e par le recours, de fagon coordonn6e, aux
crddits ouverts au titre d'autres postes de d6penses dans le cadre du Programme
ordinaire. Toutes les rdgions ont consenti certains efforts dans ce sens, mais,
semble-t-il, rarement dans des proportions importantes, sauf dans le cas du rdseau
APEID. Faute de ce recours systdmatique au budget du Programme ordinaire pour
compldter les ressources n6cessaires au renforcement des activitds, l'impact des
autres rdseaux s'est trouv6 fort amoindri.

59. L'analyse attentive de tous les renseignements disponibles sur le financement
des activitds et son lien avec l'impact des rdseaux conduit a la conclusion
suivante : pour fonctionner de fagon efficace, les rdseaux rdgionaux doivent
b6ndficier d'importantes ressources financieres, non seulement lors de leur ddmar-
rage mais encore a long terme. L'activitd d'un rdseau dans une rdgion donn6e croit
plus que proportionnellement a l'apport des Etats membres de cette ragion sous
forme de contributions volontaires en especes ou en nature ; c'est dire qu's
mesure que cet apport augmente, les rdseaux ont besoin d'une aide financiere
inter- nationale accrue, et non moindre, ce parce que les activit6s des rdseaux
ont de puissants effets multiplicateurs l'int6rieur des pays qui y participent
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activement. Le volume des activitds nationales est de beaucoup supdrieur a celui
des activitds rdgionales, lesquelles ne reprdsentent pour ainsi dire que la partie
visible de l'iceberg. C'est - toutes les donn6es disponibles le prouvent - prendre
ses ddsirs pour des r6alit6s que de croire, comme le font certains, qu'une g6n6ra-
lisation de ce type de r6seaux obvierait au besoin d'un financement au titre du
Programme ordinaire de l'Unesco, en transf6rant la responsabilit6 de ce finance-
ment aux Etats membres de chaque rdgion considdr6e. Par ailleurs, nous le verrons
dans la section suivante, les fonds allouds par l'Unesco au titre des activit6s
rdgionales des r6seaux ont un impact bien plus grand - en raison prdcisdment de
cet effet "multiplicateur" - que les cr6dits dquivalents affectds A d'autres
programmes.

III. ANALYSE D'IMPACT

60. Quels que soient la logique du fonctionnement des r6seaux et leurs objec-
tifs, leur impact ddpend toujours de l'action mende l'dchelle nationale par les
autoritds nationales ou les institutions des Etats membres participants. Par
ailleurs, chaque Etat membre est dotd d'infrastructures en matiere d'innovation
dducative qui lui sont propres et a une fagon qui lui est propre de concevoir ses
rapports avec des institutions telles que l'Unesco. Il est relativement facile de
rdsumer les objectifs que s'assignent les r6seaux et les moyens qu'ils emploient
pour les atteindre : mais il est pratiquement impossible de d6crire en d6tail les
initiatives prises ne f~it-ce que par quelques-uns des Etats membres et des par-
ticipants (plus de 100) et des projets et institutions associds (plusieurs
centaines).

61. Le prdsent rapport distingue quatre catdgories d'impact des rdseaux ; trois
ont trait aux effets des rdseaux sur les pays participants et la quatrieme b leur
impact l'dchelle rdgionale et internationale. Les trois premieres concernent
respectivement (a) l'impact sur les processus d'innovation et de d6veloppement,
(b) l'impact des processus sur les activit6s novatrices et (c) les indicateurs de
l'impact des activitds sur le changement dans le domaine de l'6ducation. Un
raisonnement par analogie permet d'6clairer cette distinction : on peut recycler
le personnel d'une usine sans modifier sensiblement sa fagon de travailler ; et
l'adoption de m6thodes de travail diff6rentes n'entraine pas ndcessairement une
augmentation du volume de la production. De m~me, un rdseau peut transformer les
mdthodes utilisdes dans les instituts de recherche, les dcoles normales et les
organismes chargds de l'dlaboration des programmes sans que les nouvelles mdthodes
influent sur les modes d'approche de l'amdlioration de l'dducation.

A. IMPACT SUR LES PROCESSUS D'INNOVATION ET DE DEVELOPPEMENT

62. Notre 6tude de l'action mende dans le cadre des rdseaux a fait apparaitre, au
sein de ces rdseaux, une dtonnante concordance d'opinions quant a ce que les
r6seaux sont cens6s accomplir et quant a leur influence sur les processus d'inno-
vation. Nous allons maintenant examiner le processus d'innovation d6crit par les
participants et les observateurs au cours de l'dtude sur le terrain, en tenant
compte par ailleurs de l'information contenue dans des documents tels que les
pr6c6dentes dvaluations des r6seaux.

1. Les buts de l'innovation et leur rapport au d6veloppement

63. Il semble que, pour la grande majoritd des personnes consultdes, l'innovation
au service du d6veloppement corresponde, en termes concrets, trois types
d'action visant respectivement :

(a) amdliorer le systeme d'dducation conformdment aux buts nationaux fix6s
par les pouvoirs publics, ces buts dtant en g6n6ral consid6res comme
tendant favoriser le d6veloppement national.



129 EX/INF.7 - page 22

(b) a introduire des iddes ou concepts nouveaux de nature a modifier ou
amdliorer les buts 6nonc6s par les dirigeants.

(c) a donner acces a l'dducation a des groupes qui demeurent g6n6ralement
hors d'atteinte du systeme d'6ducation de type classique.

Il s'agit, en premier lieu, de mettre plus efficacement en oeuvre la politique du
gouvernement en matiere d'6ducation ; en second lieu, de modifier les objectifs de
la politique 6ducative ou de la pratique reconnue en matiere d'6ducation A tous
les niveaux, depuis 1'6cole jusqu'aux d6cideurs nationaux et, enfin, de r6pondre
aux prdoccupations de ceux qui souhaitent 6tendre les possibilitds d'6ducation a
un cadre non formel ou extrascolaire. Dans presque tous les cas, le rapport
existant entre dducation et d6veloppement a 4t6 exprim6 en termes, soit
(a) d'am6lioration de 1'efficaictd de 1'dducation (dans quelle mesure les objec-
tifs de 1'4ducation sont-ils atteints avec les moyens disponibles), soit
(b) d'attdnuation des disparitds relevdes entre le contenu et les objectifs de
1'dducation, d'une part, et les besoins de la socidtd, de l'autre.

64. Il est intdressant de noter que les distinctions opdrdes dans le paragraphe
pr6c6dent se retrouvent nettement dans les principaux axes autour desquels s'arti-
culent les activitds du programme de l'un des reseaux. Le programme de l'APEID
pour la p6riode 1987-1991 comprend en effet trois p8les d'actions : (1) dducation
pour tous (y compris les activitds d'alphabdtisation et d'dducation permanente)
[autrement dit l'dducation non formelle, extrascolaire] ; (2) pertinence de

1'dducation au regard des aspirations de la socidt6 [addquation de l'dducation aux
besoins sociaux] ; et (3) soutien aux activit6s et infrastructures communes a tous
les niveaux et systemes d'dducation [am6lioration de l'efficacitd]. En fait,
l'action conduite dans le cadre de tous les rdseaux en vue d'amdliorer les infra-
structures nationales de recherche et d'innovation peut &tre interprdtde comme
visant non seulement a renforcer 1'efficacit6 mais aussi a offrir les moyens de
poursuivre tous les objectifs 6numdras au paragraphe pr6cddent. Le CODIESEE, pour
sa part, en mettant l'accent sur l'amdlioration des mdthodes de recherche et
d'innovation, accorde la prioritd a un certain aspect du problme relatif au
d6veloppement des infrastructures.

65. Tous les r6seaux s'emploient a mettre l'dducation au service du d6velop-
pement, m&me si le lien entre les deux n'est pas toujours bien compris. Au cours
de 1'dtude sur le terrain, l'dnoncd le plus convaincant du dilemme devant lequel
se trouvent les rdseaux d'innovation a 6t6 donnd par un 6minent sp6cialiste de
l'6ducation d'Asie qui a participd a l'APEID divers titres depuis la cr6ation du
rdseau. Selon lui, l'APEID devrait envisager de procdder, dans le cadre de sa
prochaine phase d'activit6, une 6tude critique des rapports existant entre le
changement dans le domaine de l'6ducation et le ddveloppement, en faisant fond sur
les enseignements nouveaux qu'il est possible de tirer de l'expdrience rdcemment
acquise en Asie. Pour ce faire, il faudrait 6largir le d6bat au sein de l'APEID et
faire participer a cet effort de r6flexion un dventail plus ouvert de repr6sen-
tants de haut niveau de secteurs autres que celui de l'dducation. Sous d'autres
formes, nombre de personnalit6s appartenant a toutes les rdgions ont exprimd le
voeu de voir repenser la relation existant entre dducation et ddveloppement, sans
qu'aucune d'elles soit snlre de savoir quelles mdthodes, autres que les solutions
empiriques adoptdes dans le cadre des rdseaux, il convient d'utiliser pour ce
faire.

66. En rdsumd, on s'accorde largement reconnaitre que les r6seaux d'innovation
pour le ddveloppement s'emploient efficacement A faire de l'innovation 6ducative
l'un des objectifs de l'effort national de ddveloppement. Les responsables natio-
naux de 1'6ducation souscrivent dans leur ensemble a l'importance de l'"innovation"
et la ndcessit6 de collaborer avec l'Unesco et ses rdseaux r6gionaux pour la
promouvoir. Cela dtant, le sens donnd au terme "innovation" varie d'un pays a
l'autre, voire selon les personnes. De toute dvidence, l'idde de progres ou de
d6veloppement du systeme d'6ducation lui est sous-jacente. L'"innovation" est le
concept universellement utilisd pour ddsigner des id6es ou des pratiques qui
contribuent a favoriser ce progres. Un haut fonctionnaire interviewd au cours de
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l'dtude a prdcis6 que dans son pays l'dtat d'avancement de la pratique dducative

6tait tel qu'une am6lioration, m~me tres modeste, des mdthodes d'administration

des dtablissements scolaires constituerait une "innovation" importante et pourrait

avoir un s6rieux impact sur le systeme et la qualitd des services offerts aux
apprenants, alors que pour des pays dot6s de systemes d'6ducation plus avancas la
m~me mesure pourrait n'avoir qu'une valeur insignifiante, voire nulle, en tant que
facteur de nouveaut6. Il ressort de cet dchange de vues, que viennent confirmer de
nombreuses autres entrevues conduites au cours de l'dtude, que les buts assign6s a
l'innovation ne peuvent tre appr6ci6s de fagon absolue a l'6chelle mondiale mais
doivent &tre 6valu6s par rapport au milieu dans lequel ces innovations sont
introduites.

2. Les processus d'innovation

67. Un point a souvent 6t6 soulignd au cours des dchanges de vues portant sur les
innovations 6ducatives survenues dans les diff6rents pays : innover ne revient pas
a imiter. Un pays X ne charge pas une aquipe de fonctionnaires de se rendre dans
un pays Y pour y prendre des notes, emprunter des documents et revenir r6diger de
nouvelles dispositions ldgislatives et r6glementaires rdgissant l'dducation. Les
personnes interrog6es estiment que les modifications intervenues dans les systemes
d'6ducation de leur pays d6coulent de ddcisions prises par les dirigeants pour
atteindre des objectifs et faire face a des contraintes de caractere purement
national. Ils r6futent implicitement l'id6e que la vocation d'un rdseau soit de
copier des innovations ou de proc6der a leur "transfert". L'innovation, si elle se
veut efficace, ne saurait se ramener a une imitation.

68. Si l'innovation est propre a un pays ou a un milieu donnd, et si elle ne doit
pas 8tre une imitation, quelle conception les participants ont-ils de l'impact
d'un r6seau ? Dans la plupart des cas, les rdponses font ressortir le rapport
existant avec les objectifs d'ordre social et dducatif fix6s par les responsables
de l'aducation au niveau national. Les rdseaux contribuent de multiples fagons a
la rialisation de ces objectifs. Parmi les fonctions les plus souvent cit6es a cet
6gard au cours des entrevues figurent les suivantes :

- ils stimulent la r6flexion relative au processus d'innovation et encou-
ragent, au lieu d'une passivit6 rdsign6e face aux problemes, une attitude
positive consistant a en rechercher la solution ;

- ils constituent un stimulant pour les "innovateurs" dans la mesure oi ils
leur offrent une audience plus large que celle de leur pays d'origine ;

- ils permettent d'acc der a de nombreuses sources d'information sur des
sujets particuliers, susceptibles d' tre utilisdes par des personnes d6si-
reuses de r6soudre leurs propres problemes ;

- ils permettent aux personnels clds d'acqudrir une formation, et notamment,
de se perfectionner par leurs propres moyens ;

- ils d6veloppent les contacts entre personnes qui se heurtent a des pro-
blhmes analogues dans des environnements diffdrents. Ces contacts per-
mettent la mise en commun de ce que l'on peut appeler "les aptitudes a
r6soudre les problemes et les attitudes favorables a l'innovation", dont
l'acquisition est, par nature, totalement diff6rente de l'apprentissage de
mdthodes ou techniques sp6cifiques d'action ;

- ils donnent acces a des techniques, m6thodes ou mat6riels sp6cifiques mis
au point dans un pays, qui peuvent, dans certains cas, tre adapt6s ou,
tres rarement, copids dans un autre pays ;

- ils suscitent une volonte commune de rdsoudre les problemes communs aux
diff6rents pays d'une meme region. MNme si les m6thodes utilisdes pour
s'attaquer aux problemes different radicalement, cette volont6 commune cr6e
un certain "esprit de corps" qui constitue une motivation psychologique
inestimable pour ceux qui s'emploient a am6liorer l'dducation ;
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- ils permettent de suivre les progres accomplis dans la voie de la r6alisa-
tion des objectifs, et constituent une incitation A l'auto-6valuation et au
renouveau, fondamentalement diffdrente de celle qui existe dans les divers
pays.

69. Compte tenu de ce qui prdcede, on ne saurait attendre des participants aux
reseaux qu'ils r6pondent a des questions ainsi libelldes : "Quelle innovation
votre rdgion a-t-elle congue et mise en oeuvre au cours des cinq dernieres
anndes ?" ou encore : "Quel a 6t6 le mode d'action suivi pour introduire les trois
innovations les plus importantes qui ont 6t6 diffusdes dans votre rdgion ?". Pour
la plupart d'entre eux, ces questions sont ddnudes de sens parce qu' leurs yeux
les r6seaux sont distincts des diffdrents projets ou innovations. L'exception la
plus rdpandue est le cas oni, pour rdpondre A un besoin commun, des matdriels
d'enseignement sont dchangds ou mis au point en coopdration. C'est ainsi que dans
les CaraYbes le CARNEID a collabord avec d'autres institutions a la crdation de
matdriels de lecture destin6s aux dcoles primaires en utilisant des textes dcrits
dans la rdgion, qui mettent en relief certains dldments d'un patrimoine culturel
commun et ont pour caractdristique d' tre rddigds par des auteurs de diverses
origines nationales. En Afrique, des travaux entrepris en commun par l'inter-
mddiaire du NEIDA ont donn6 naissance des modules ou des jeux de mat6riels,
utilis6s pour la formation des administrateurs de l'6ducation. Ce ne sont

d'ailleurs pas n6cessairement les r6seaux eux-memes qui mettent au point les matd-
riels ; mais c'est dans le cadre de leurs rdunions que les problemes sont identi-
fi6s et que l'on ddtermine, d'un commun accord, qui sera responsable de
1'exdcution d'un programme, dont le financement et l'exdcution peuvent ensuite
&tre pris en charge par d'autres sources et sous d'autres auspices.

70. Nous avons vu jusqu'a prdsent comment les participants pergoivent l'impact
des rdseaux rdgionaux d'innovation en termes generaux. Interrogds sur l'impact
spdcifique de ces reseaux dans leur propre pays, ils fournissent des r6ponses
beaucoup plus vari6es, dont la diversit6 reflte celle des situations nationales.
On assiste parfois a ce qui est incontestablement une tentative de reproduire le
modele du rdseau r6gional pour gdrer l'innovation a l'intdrieur d'un pays. Ce cas
de figure est en g6ndral jugd tres satisfaisant par les participants, lesquels,
autrement dit, considerent que les processus mis en oeuvre par le rdseau sont
efficaces des lors qu'ils sont utilis6s valablement dans un pays. Par exemple, un
pays comme 1'Inde, qui est une grande f6dration d'Etats, parait se pr&ter
constitutionnellement a l'utilisation des mdthodes de rdseau pour promouvoir
l'innovation ; et, en fait, les rdseaux internes qu'elle a mis en place pour
collaborer avec le reseau r6gional sont parmi les plus perfectionnds que 1'6tude
sur le terrain ait permis de recenser. L'Inde n'est cependant pas seule dans ce
cas, et d'autres pays dot6s de systemes tres centralisds signalent avoir adapt6
avec succes les m6thodes de r6seau dans leurs rapports avec les institutions et
les ogranismes publics qui, ensemble, parviennent a mettre en oeuvre des projets
novateurs dont 1'exdcution par une seule institution serait extr&mement difficile,
pour ne pas dire impossible. En revanche, les participants de certains autres pays
sont beaucoup moins optimistes quant a l'utilisation a l'dchelle nationale des
possibilitds offertes par les rdseaux. Etonnamment, les participants des pays dont
la situation est la moins propice l'innovation 6ducative figurent parmi les
partisans les plus convaincus du concept de rdseau, qu'ils jugent prometteur pour
l'avenir, en tant que moyen dventuel de faire prendre conscience A la nation des
avantages de l'innovation dducative pour le ddveloppement national. Une constata-
tion s'est impos6e a l'dvaluateur : les r6seaux semblent particulierement utiles
en tant que moyens de stimuler un effort soutenu en faveur de l'innovation dduca-
tive et de renforcer la ddtermination des participants de soutenir cet effort dans
des conditions difficiles. Les rdseaux exercent un double impact sur le processus
d'innovation :

(a) Lorsqu'il y a innovation, ils contribuent A en amdliorer les processus.

(b) Lorsque le degr6 d'innovation est faible ou nul en raison de circons-
tances ddfavorables, ils encouragent les particuliers et les groupes qui
ont coeur d'innover et contribuent a maintenir vivace leur d6termina-
tion d'am6liorer 1'6ducation.
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71. La grande concordance des vues exprimdes au sujet de l'innovation au cours de
l'dtude sur le terrain mende dans le cadre de la prdsente dvaluation fait res-
sortir un impact majeur des r6seaux : malgrd des modes d'approche diffdrents,
ceux-ci ont rdussi i sensibiliser la plupart des participants une onception
nuancde de 1'innovation tenant compte des exigences et des diffdrences nationales.
Il ne faudrait pas en ddduire que tous les r6seaux parviennent 6galement A faire
admettre ce point de vue, ni que cette conception a le mame impact sur les innova-
tions quelle que soit la situation nationale.

72. En rdsumd, 1'dtude a fait apparaitre une 6tonnante concordance de vues entre
participants des diffdrentes rdgions du monde en ce qui concerne l'impact des
rdseaux sur le processus d'innovation. Fonder 1'dvaluation sur les points de vue
exprimds par les participants implique (a) d'accepter les normes reconnues
1'6chelle nationale pour apprdcier la nouveauta et la valeur d'une innovation
(b) de consid6rer qu'une innovation contribue au ddveloppement si elle favorise
une plus grande efficience ou efficacit6 des systemes d'6ducation, confere A
1'6ducation une pertinence accrue au regard des besoins de la socidt6 ou permet a
des fractions plus importantes de la population d'acc6der a 1'ducation [certaines
innovations favorisent la r6alisation de ces trois but a la fois]. De m~me, 6tant
donn6 que le processus d'innovation ne consiste pas en une imitation pure et
simple, il est difficile de retrouver le cheminement d'une innovation donnae
depuis son "origine" jusqu's son "adoption" dans un certain nombre de pays. Les
raseaux ont exerca une influence importante sur les participants de toutes les
ragions en les sensibilisant h une optique de l'innovation qui insiste sur son
utilitd A l'6chelon local et sur la valeur de 1'innovation 6ducative en tant que
facteur du ddveloppement national.

B. IMPACT DES PROCESSUS SUR LES ACTIVITES NOVATRICES

73. Les rdseaux d'innovation different sensiblement des autres programmes inter-
nationaux de par 1'interaction qui s'4tablit entre eux et les Etats membres et
l'impact qu'ils ont sur ces Etats. Pourtant, la plupart de leurs activit6s
"visibles" empruntent des modalitds analogues A celles utilis~es par d'autres
programmes ou rdseaux. Leur action tend vers des objectifs qui se pratent a une
subdivision en niveaux, class~s par ordre de difficulta croissante. Dans chaque
cas, notre analyse comprendra une description des activitds analogues men6es par
des institutions internationales (le cas achdant), puis une ddfinition de la
nature spacifique des activit6s du r6seau.

1. Eveiller l'intdrat des autorit6s nationales

74. Il s'agit d'obtenir de ces autoritds qu'elles acceptent de participer au
r6seau, de faire circuler l'information jusqu'aux personnes iht6ress6es, et de
faire en sorte que soient ddsign6es les personnes qui participeront aux rdunions
du rdseau. Ce sont les conditions minimales pour qu'un programme se d6roule avec
la participation d'un Etat membre ; dans certains pays, des particuliers peuvent
participer a titre individuel, a la seule condition d'obtenir l'accord officiel
des autoritds. Dans ce cas de figure, tout laisse a penser que l'engagement du
pays est limit6. C'est a ce niveau qu'operent nombre de r6seaux d'information et
de formation, y compris la plupart de ceux qui ont pour vocation de diffuser les
r~sultats de la recherche en matiere d'6ducation et d'innovation 6ducative. Si
l'engagement d'un pays ne ddpasse pas ce niveau, l'influence exercee par le rdseau
sera limit6e, en principe, aux institutions ou aux particuliers qui y participent
directement. Toutefois, si ces institutions ou personnes occupent une position
strat6gique qui confere a leur action un certain retentissement dans le pays, un
impact non n6gligeable peut en r6sulter.

75. Tous les rdseaux sont parvenus 6veiller l'intarat des autoritds nationales
et A obtenir leur promesse de participer. Toutefois, le niveau de participation
varie dnormgment. Il n'y a pas longtemps que 1'EIPDAS est parvenu a faire pr6-
valoir aupres d'un nombre significatif des Etats membres de la r~gion le principe
de leur participation active au rdseau. La participation effective des pays aux
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diffdrentes activitds est ddterminde en partie par des facteurs tels que la dis-
tance parcourir et les frais engager pour assister aux rdunions, la mise en
regard, d'une part, des fonds susceptibles d'atre affect6s aux activit6s de parti-
cipation et, d'autre part, les besoins, et la mesure dans laquelle les priorit6s
du rdseau correspondent a celles du pays et a ses intdrats. Dans lensemble, la
participation aux rdseaux a 6t6 satisfaisante, sauf dans les cas suivants :

- La difficult6 de trouver des sources internationales de financement a pose
un probleme majeur en Afrique en raison du grand nombre de pays concernds,
des distances A parcourir ainsi que de la p6nurie de devises, cette
derniere ayant contribud fortement limiter Plimpact de maintes activitas.
Le NEIDA n'exerce guere d'activit6s dans les rdgions orientales et
australes du continent, a tel point qu'a d6faut d'un apport suppldmentaire
de fonds, des mesures devraient atre prises pour crder dans ces rdgions des
r6seaux secondaires de nature a renforcer la collaboration et les dchanges
locaux qui, bien que limit6s, y existent ddja. En revanche, il est indis-
pensable de conserver le caractere panafricain du rdseau en ce qui concerne

la cirulation de l'information et la consultation en vue de la ddfinition
des priorit6s du programme.

- Des problemes analogues de ddplacements se posaient dans la rdgion des
Caraibes (bien que les distances et les cofits y soient moindres) : ils ont
6t6 att6nu6s grice une programmation ingdnieuse dtablie en collaboration
avec des projets internationaux patronnss par divers organismes. L'anglais
est, par la force des choses, la langue premiere utilis6e pour l'ex6cution
de certains programmes du CARNEID, et il conviendrait de rechercher le moyen

de favoriser une participation plus efficace et plus large des participants
des autres aires linguistiques/culturelles des CaraYbes, cet objectif

bdndficiant d'un ferme appui de la part de tous les groupes linguistiques.

- Il est trop t8t pour savoir si l'extension r~cente du CODIESEE A d'autres
pays d'Europe mdridionale ddbouchera sur la participation active de ces
pays. Un tel r6sultat ne pourra &tre obtenu que grace a un examen et a une
r6vision constants des objectifs du programme en vue de s'assurer de leur
pertinence et de leur utilit6 pour tous les partenaires. Dans un rdseau de
ce type, c'est essentiellement aux pays qui en sont ddj membres actifs
qu'il appartient d'"attirer" de nouveaux participants : l'intdr~t des

autres pays pour le rdseau sera en effet fonction des modalit6s de leur

propre participation.

2. Ddvelopper les talents et les comp6tences des individus

et
3. Mettre en commun les comp6tences individuelles

76. Tous les r6seaux r6gionaux mettent en oeuvre un large dventail d'activitas
d'information, de formation et de consultation. Du point de vue de leur forme,
nombre de ces activitds ne different en rien d'autres activitds analogues men6es
par l'Unesco dans tous les secteurs ; les modes d'action spdcifiques mentionn6s
plus haut - d6tachements, stages, 6quipes mobiles de formation - constituent des
exceptions. Les participants aux activitds de caractere "courant" ont souvent
compar6 les rdunions rdgionales de rdseau a d'autres rencontres internationales ;
presque tous ont estimd que les premieres faisaient naitre un sentiment accru
d'dgalit6 entre participants de pays industrialisds et non industrialisds. Il
semble que cela soit dl a certains traits distinctifs que les meilleures rdunions
de rdseau ont raussi a faire leurs :

- Ces rdunions sont en grande partie consacrdes a l'exposd par les partici-
pants des innovations introduites dans leur pays : c'est l, certes, une
pratique courante dans nombre de rdunions internationales, mais a laquelle
le mode d'opdration des rdseaux confere une valeur accrue pour tous les
participants. En effet, les groupes qui examinent les diffdrents programmes
offrent souvent un cadre stable dans lequel l'information peut acqudrir un
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effet cumulatif, 6tant donnd que les processus d'innovation sont suivis
d'annde en ann6e. Tous les rdseaux signalent une amdlioration constante de
la qualita de la participation aux rdunions, ce qui constitue un bon
indicateur de la comp6tence croissante des raseaux (distincte de la comp6-
tence des individus, qui ne sont pas toujours les m~mes d'une r6union h
l'autre).

- L'organisation et l'ex6cution de certaines des activit6s sont en grande
partie assurdes en coop6ration par les institutions affilides aux rdseaux,
bien souvent avec un apport financier de l'Unesco tres faible, sinon nul.
Il en va ainsi, par exemple, des programmes A long terme qu'exdcutent un
certain nombre d'institutions japonaises par l'intermadiaire de l'APEID :
l'Institut national de la recherche p6dagogique, le Conseil japonais des
centres de technologie 6ducative et le Centre de recherche agricole et
forestiere de l'Universit6 de Tsukuba. Le CODIESE fonctionne lui aussi
presque entierement sur ce modile.

- Des possibilitds de plus en plus larges de formation et de consultation en
coopdration sont introduites dans les programmes des rdseaux dans le cadre
d'activitas de suivi placdes sous l'6gide de centres ou projets associds :
les centres nationaux patronnent leurs propres r6unions nationales de
consultation avec des spdcialistes du pays, auxquelles assistant des
personnes provenant d'autres sections du raseau - experts ou participants.
Ce fait, illustr6 par des exemples significatifs lors des visites in situ
effectudes en Chine et en Inde, est 6galement signal6 dans des publications
et des dvaluations des activitds de l'APEID parues dans plusieurs autres
pays. De telles activitas de suivi systdmatiquement organis6es ne sont
conduites que sporadiquement dans d'autres rdseaux.

- Il importe de noter qu'au sein des r6seaux, des centres associds ont 6t6 en
mesure d'accueillir et de prendre en charge des rdunions ou des activitds
de formation sans pour autant se d6partir de l'attitude de neutralit6
propre toutes les entreprises de l'Unesco : souvent (plusieurs cas ont
6t6 cit6s) les rdunions de r6seau sont les seules occasions qu'ont les
fonctionnaires de certains pays de la r6gion de se retrouver, dans un
climat de bonne entente, autour d'une m~me table de confdrence. [On a cita
l'exemple relativement rdcent d'un participant d'un pays qui a pris l'ini-
tiative d'un vote sp6cial de remerciement au pays ayant accueilli une
r6union de r6seau alors qu' ce moment-lA la tension entre ces deux pays
6tait si vive qu'elle confinait A l'6tat de guerre.]

- Les r6unions de rdseau ont 6t6 ddcrites A maintes reprises comme diffarant
en g6ndral (pas toujours), par leur ton et leur atmosphere, des rdunions
"habituelles" de l'Unesco, en ce sens que les participants avaient le
sentiment que leur opinion pesait d'un plus grand poids que celles du
personnel ou des spacialistes du Secrdtariat sur l'issue de la raunion.

77. Le niveau qualitatif des raunions organisdes par les rdseaux, tant du point
de vue de leur contenu que de l'6galit6 de traitement des participants, est
variable. Les personnes interrog6es ont souvent soulignd que leur dvaluation
favorable des rdunions de rdseau avait un caractere relatif, en ce sens qu'elle
r6sultait d'une comparaison avec d'autres activit6s mendes par l'Unesco dans la
r6gion. Les jugements ainsi port6s sont donc susceptibles d'interprdtations
diverses selon la personne qui les formule ; ce qui, pour l'un, traduit une appro-
bation sans limite peut reprasenter, pour un autre, une condamnation d6guisde.
L'APEID est, de tous les r6seaux, celui au sein duquel le niveau de ddveloppement
socio-6conomique des pays participants est le plus diversifid, mais c'est aussi
celui qui a donna lieu A un maximum d'6loges pour ce qui est de 1'organisation des
r6unions. C'est en outre, n'en pas douter, celui dont les produits en gdn6ral
sont de la plus haute qualita et dont, notamment, les comptes rendus de r6union
sont les plus riches en informations.
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78. La qualit6 des rdunions d6pend dans une large mesure des personnes qui y sont
envoydes. Dans tous les r6seaux, la plus grande faiblesse des rdunions et des
sdminaires sp6cialisds tient a l'incapacit6 de certains Etats membres de veiller
comme ils le devraient a ddsigner les participants les plus compdtents. Etant
donnd que les rdseaux et leurs programmes sont des entreprises qui se prolongent
dans le temps, le recours a des m6thodes de sdlection ddfectueuses n'a pas seu-
lement des r6percussions ndgatives sur une rdunion donn6e, des consaquences
n6fastes long terme pour tous les pays membres. Des dol6ances a cet 6gard ont
6t6 exprim6es par les personnes interrog6es dans la quasi-totalit6 des pays dans
lesquels l'dvaluateur s'est rendu, de mame que par des membres du personnel de
l'Unesco. Il semble que les critiques ne visent pas, en g6n6ral, le niveau de for-
mation pr6lable des participants. Les possibilit6s d'6ducation varient en effet
6norm6ment selon les Etats membres et les membres individuels des rdseaux sont en
g6ndral disposds a apporter leur aide a ceux de leurs collegues dont la formation
ou l'exp6rience sont moins poussdes que la leur. Le probleme majeur vient de ce
qu'on l'on d6signe parfois pour assister a ces rdunions des personnes qui ne
jouent pas un r8le notable dans le processus d'innovation dans leur propre pays,
et ne sont donc pas en mesure de participer valablement a la d6marche de nombre de
r6unions de r6seaux, qui s'attachent a rechercher la solution des problemes. Ces
critiques ont 6t6 rarement formuldes a l'6gard du rdseau CARNEID, ce qui tient
peut-&tre a la mdthode assez particuliere adoptde pour le choix des participants,
les dirigeants des Etats anglophones acceptant volontiers les suggestions formu-
1des par un coordonnateur rdgional avec lequel ils sont en contact personnelle-
ment. [De telles relations ne pourraient naturellement exister dans des r6gions
plus vastes.]

4. Aider les institutions nationales A atteindre les objectifs
lids aux projets

79. Aider le systeme d'6ducation et les infrastructures novatrices connexes A
atteindre des objectifs li6s des projets constitue le mode d'ex6cution normal de
nombreux projets et programmes d'aide internationale, qu'ils soient mis en oeuvre
dans un seul ou plusieurs pays. Les modalitas d'intervention vont au-dela de
celles prdc6demment dvoqu6es (fourniture d'information et ddveloppement des com-
pdtences) et englobent l'acces A des ressources limitdes, qu'elles soient humaines
(par exemple, consultants, spdcialistes), matdrielles (mat6riel spdcial, ddpenses
d'6quipement) ou financieres.

80. Les rdseaux sont dtroitement impliquds dans la planification, 1'ex6cution,
voire l'dvaluation de projets conduits par des centres (ou projets) associ6s, mais
theoriquement du moins [les exigences pratiques de la gestion peuvent contribuer a
estomper de nombreuses distinctions] leur intervention est cens6e tre d'une autre
nature que la plupart des autres modalit6s de participation de l'Unesco A des
projets op6rationnels. Prenons le cas type d'un projet extdrieur A un rdseau,
financd par un organisme international tel que le PNUD : a la suite d'un exercice
de planification et de l'approbation du financement, la gestion du projet peut
tre confide A un Bureau r6gional de l'Unesco, agissant en qualita d'organisme

chargd de l'exdcution. Les membres du personnel de l'Unesco sont alors charg6s de
sdlectionner des experts extdrieurs, de commander du mat6riel, de contr8ler les
d6bours et de mettre en place un m6canisme permettant de rendre compte a l'orga-
nisme pourvoyeur d'aide. Une fois le projet achev6, le r8le d'interm6diaire de
l'Unesco prend fin. De tels projets demeurent dans toutes les r6gions une rdalit6
de tous les jours. Le r6seau, en revanche, - par opposition au Bureau r6gional ou
sous-rdgional de l'Unesco - n'est pas en gdndral considdra comme un interm6diaire
dans la m~me acception du terme : il a plut8t une fonction d'appui consistant a
donner acces aux ressources r6gionales (parfois extrar6gionales) destin6es
l'exdcution du projet. C'est ainsi que le r6seau peut comporter des points de
contact ou des bases de donndes qui contribueront a localiser dans la r6gion les
compdtences techniques (personnes ou institutions) auxquelles il faudrait

peut-8tre faire appel. Le r6seau offre dgalement un cadre permanent au
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sein duquel les modalitds particulieres de l'ex6cution d'un projet donn6 font

partie intdgrante d'une vaste entreprise de surveillance continue de plus longue
durde du processus d'innovation dans diffdrents pays. En rdalit6, la finalitd du
rdseau est bien souvent de contribuer la mise en route des projets, c'est-a-dire

que son r8le ddcisif se situe prdalablement au lancement officiel d'un projet
b6n6ficiant d'un financement international, lequel peut ensuite tre financ6 et
ex6cut6 ind6pendamment du rdseau, mame si ses r6sultats peuvent venir alimenter
les activit6s de ce dernier. Une illustration type de ce r8le (l'APEID en fournit
le plus grand nombre d'exemples) est le cas dans lequel, grice des consultations
sur les priorit6s du programme men6es dans le cadre du r6seau, deux ou plusieurs
pays de la r6gion d6cident d'un commun accord qu'il serait utile d'entreprendre un
projet financ6 par des sources internationales : cette d6finition d'un probleme
peut tre a l'origine du lancement d'un nouveau projet commun, dont l'administra-
tion de l'Unesco dans la r6gion ou la sous-r6gion peut devenir 1'organisme d'ex6-
cution. Le r6seau joue donc un r6le de catalyseur. Mais la tache d'dvaluation de
l'impact devient alors complexe, 6tant donn6 que le projet dont l'impact est dis-
cernable est souvent distinct du reseau. Ce probleme d'6valuation pourrait aller
s'amplifiant mesure que le projet APPEAL sera mis en oeuvre dans la r6gion de
I'Asie et du Pacifique. L'essentiel des ressources financieres visibles ira au
projet APPEAL, mais le rdseau APEID semble appe16 jouer un r8le majeur dans son
execution. Pour porter un jugement valable sur la contribution du r6seau, il im-
portera de tenir compte de ce r8le parfois invisible.

81. Au cours de l'6tude d'6valuation, nombre de tdmoignages amanant de sources
diverses ont montra de toute dvidence que maints Etats membres apprdcient haute-
ment le r8le de catalyseur des rdseaux qui contribuent grandement, selon eux, a
axer les efforts sur des domaines dignes d'int6r~t et A rendre accessibles les
ressources intellectuelles de la rdgion, permettant ainsi d'amdliorer sensiblement
la conception et l'exdcution des projets. Ce r8le de catalyseur doit donc tre
consid6rd comme un impact extramement pr6cieux des rdseaux. Il semble, au vu des
commentaires formulas au cours de l'dtude sur le terrain, que 1'APEID et le
CARNEID s'en acquittent de fagon particulierement dynamique. En revanche, le
potentiel du NEIDA est loin d' tre pleinement utilisd par le PNUD pour l'dlabo-
ration et l'exdcution de programmes en Afrique, et le fonctionnement du r6seau
s'en trouve gravement affect6. L'intensification de ses activitds de recensement
des ressources intellectuelles de la r6gion faciliterait considdrablement la
coopdration technique entre les pays en ddveloppement d'Afrique. Ce type d'ac-
tivit6 s'impose moins dans la rdgion de l'Europe maridionale desservie par le
CODIESEE, oii le financement international joue un r8le bien moindre qu'ailleurs.
Bien qu'il soit trop t8t pour avaluer l'action de l'EIDPAS, il y a lieu de se pr6-
occuper du fait que le siege du programme et le Bureau ragional de l'Unesco pour
les Etats arabes soient gdographiquement distincts ; on ne saurait admettre que
des difficult6s de communication empachent de d6velopper le potentiel du rdseau
d'amdliorer A la fois la conception et l'ex6cution des projets.

5. Aider les infrastructures nationales en matiere d'innovation
et d'dducation L mobiliser leurs propres ressources

6. Aider a l'instauration d'un climat propice au changement

82. Il est arriv6 que certains projets d'aide aient contribud a ddvelopper ou a
mobiliser les ressources des infrastructures nationales, mais les rdsultats
obtenus cet dgard sont mitigds. C'est ainsi qu'a la fin des anndes 60 et au
d6but de la d6cennie suivante, des programmes internationaux ont 4t6 institu6s en
vue de mettre en place et d'6difier une capacit6 nationale sous la forme d'ins-
tituts de recherche-ddveloppement dans le domaine de l'dducation ou de centres
d'61aboration des programmes d'dtude. Le processus de transformation de 1'6duca-
tion dtait congu comme atroitement lid un modele de recherche d6bouchant sur la
pratique. L'efficacit6 de l'entreprise 6tait subordonnde A la question de
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savoir si les institutions ainsi li6es 6taient statutairement et politiquement en
mesure de jouer un r8le durable dans ce domaine. Or, il s'est souvent avdr6 que
divers facteurs les empachaient de jouer un r8le efficace dans le processus
d'innovation ; en consdquence, ce modele d'intervention a finalement suscit6 de
vives critiques et les institutions internationales d'aide ont rdorient6 leurs
efforts vers d'autres domaines. Dans bien des cas, le probleme fondamental tenait
au fait que des obstacles d'ordre institutionnel empachaient les instituts spdcia-
lisds de recherche et ddveloppement soit de prendre l'initiative d'innovations,
soit de les soutenir efficacement. En rdalit6, le probleme des obstacles insti-
tutionnels est plus gan6ral et se pose aujourd'hui dans la plupart des pays,
qu'ils soient ou non dotds d'instituts spdcialisds de ce genre. Dans nombre de
pays, les organismes qui devraient participer a l'innovation 4ducative (d6par-
tements ministdriels, centres d'61aboration des programmes d'dtude, instituts de
recherche, institutions de formation p6dagogique) sont souvent s6par6s les uns des
autres et isol6s du systeme d'6ducation parce qu'ils ne bandficient d'aucun appui
dans l'accomplissement de leur tache, en particulier lorsque l'exp6rimentation
rdaliste d'iddes nouvelles exige que l'on transcende les barrieres institution-
nelles ou que l'on prenne des dacisions de nature politique. Souvent, ces insti-
tutions, malgr6 leur potentiel en tant que sources d'information, n'ont que peu de
liens avec les 6chelons supdrieurs de la prise de d6cisions politiques et peuvent,
de ce fait, tre appeldes a mettre en oeuvre des rdformes qui ont 6t6 6labordes
sans leur concours, alors que leur apport technique lors des travaux prdparatoires
aurait sans doute ddbouchd sur une ddcision tout a fait diffdrente et mieux in-
formde. Il est rare, malheureusement, que l'instauration d'un climat d'innovation
fond6 sur une collaboration mutuelle entre d6cideurs et institutions comp6tentes
soit le fait d'une intervention extdrieure, que celle-ci soit d'ordre politique ou
financier (sous la forme, par exemple, d'une offre de financement international) :
l'expdrience tend a prouver qu'une collaboration durable en matiere d'innovation
6ducative est toujours difficile a instaurer et doit toujours tre fondde dans une
large mesure sur l'initiative des personnes intervenant dans les processus.

83. Le modele d'innovation utilis6 dans les r6seaux rdgionaux procede en g6ndral
d'une conception diff6rente permettant, en thdorie au moins, de surmonter ces
problemes. En fait, la ddcision de cr6er l'APEID a constitu6 une tentative d61i-
bdrde de mettre en place un m6canisme caractdris6, non par une intervention de
l'extdrieur, mais par l'institution de processus de consultation rdgionale faisant
appel a la participation de personnalit6s de haut niveau venant de diff~rents
pays, qui d6boucheraient sur l'engagement des pays concernds a mettre en oeuvre
des activit6s de suivi l'6chelle nationale. Les rdunions r~gionales de consul-
tation sont ainsi devenues le mode officiel d'organisation de ces processus. Il
s'agit de cr6er un 616ment moteur capable de mobiliser les ressources existantes,
d'encourager la coop6ration et d'att6nuer les obstacles formels et informels a une
coopdration axde sur la solution des problemes dans le domaine de l'6ducation. Le
moyen principal d'institutionnaliser ce processus a l'6chelle nationale a consist6
a craer des Groupes de d6veloppement national (ou des comitas interinstitutions
ayant des appellations diffdrentes mais des r8les identiques) dans nombre de pays
participants. Il convient de noter que cette ddmarche vise encourager les pays
utiliser les ressources institutionnelles existantes de fagon plus efficace tout
en ddveloppant a longue 6chdance la capacit6 de l'infrastructure institutionnelle.

C. INDICATEURS D'IMPACT SUR L'EVOLUTION DE L'EDUCATION

84. L'6tude sur le terrain a largement apportd la preuve que le modele s'averait
efficace dans un grand nombre de pays ; ont 6t6 cit6s a preuve de cette
efficacit6 :
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(i) La capacit6 des rdseaux de susciter. a un haut niveau, une attitude
favorable au changement 6ducatif. L oii le Bureau rdgional d'dducation
appuie fortement les activitds du rdseau, un soutien de haut niveau a
6t6 obtenu non seulement lors des rdunions consultatives r6gionales,
mais aussi dans le cadre des rdunions rdgionales des ministres de
l'dducation et des ministres responsables de la planification dcono-
mique. On sait par ailleurs, de source orale mais sure, que d'autres
contacts informels 6tablis par l'intermddiaire de fonctionnaires inter-
nationaux (notamment le directeur d'un Bureau rdgional d'6ducation) ont
6galement contribud dans certains cas a enclencher un processus d'inno-
vation cumulatif.

(ii) Leur aptitude a fournir un modele pour la collaboration institution-
nelle. Fournir, au niveau rdgional, des modeles de gestion de l'inno-
vation qui ont 6t6 reproduits dans certains pays, tel a ete l'un des
principaux impacts de certains des rdseaux. Ces modeles comportent la
ddfinition concertde des objectifs, une coop6ration fondae sur des
dchanges, la mise en commun des connaissances spacialisdes et des modes
de gestion des projets. Ce processus est en outre renforcd par la
ddfinition commune de problemes que l'on retrouve dans diff6rents pays,
ddfinition qui sert de catalyseur pour la mobilisation des efforts
nationaux.

(iii) Leur capacita d'enclencher d'importants processus d'innovation dans les
pays. C'est LE PRINCIPAL TYPE D'IMPACT QUI SOIT PERCEPTIBLE POUR LES
UTILISATEURS FINAUX et il est analysd dans les paragraphes qui suivent.
L'dtude sur le terrain a permis de recueillir d'abondants indices de
cet impact, dont la plupart sont cependant difficiles a rdsumer sous
une forme statistique ou analytique relativement simple. On distingue
deux d1dments : (a) les indicateurs visibles montrant que les autorit6s
nationales sont disposdes a "apporter leur contribution" au rdseau et
(b) les comptes rendus effectifs d'initiatives novatrices introduites
grace au soutien du rdseau.

1. Indicateurs d'adhasion nationale a l'innovation

85. L'indicateur le plus visible du soutien apportd par les autoritds nationales
et par les institutions assocides est en fait leur disposition a ddpenser leur
propre argent. Plus le pays est pauvre, plus grande est la valeur symbolique de sa
modeste contribution. Nous avons ddja vu que, dans le cas de l'APEID, seul rdseau
a regrouper des pays industrialisds, les pays les plus riches (Japon, Australie et
Nouvelle-Z6lande) ont versd des contributions en espbces au rdseau r6gional ; i1
est intdressant de noter que des pays comme la Chine, l'Inde, l'Iran et la
Thallande ont eux aussi versd d'importantes contributions en especes. Les centres
de coordination r6gionaux du CARNEID et de 1'EIPDAS regoivent 6galement des sub-
ventions de la Barbade et du KoweYt respectivement. Nous avons ddja indiqu6 que de
nombreux pays membres de diff6rents r6seaux avaient accueilli des r6unions orga-
nisdes dans le cadre de ces r6seaux, en prenant en charge au moins une partie des
frais d'organisation.

86. La disposition a investir des fonds nationaux pour soutenir les composantes
nationales des activitds du rdseau fournit un deuxieme type d'indicateur de
soutien. Celui-ci se prisente sous deux formes : financement d'activitds natio-
nales de coordination et financement de projets de portde nationale qui sont coor-
donn6s avec les activit6s du rdseau et destinds essentiellement a donner un plus
large retentissement aux iddes du rdseau. Beaucoup de pays ont ddsign6 des coor-
donnateurs nationaux et mis en place des unitis nationales de coordination. Il est
impossible d'indiquer avec prdcision la proportion de coordonnateurs dont la tache
principale consiste a s'occuper des activitds du rdseau et le pourcentage de temps
que ceux-ci consacrent au seul rdseau n'est pas forcdment le meilleur indicateur
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du degrd d'adhdsion du pays. Il arrive, dans certains cas, que le coordonnateur
national soit une personne de tres haut rang qui assume les fonctions de prdsident
de quelque groupe ou comit6 national de d6veloppement ; pour peu que la fonction
ne soit pas purement nominale, le choix d'une telle personne peut traduire un
soutien plus important que la nomination d'un fonctionnaire A temps plein. Dans
toutes les rdgions, on releve de nombreux exemples de pays qui ont mis en place
des unitds de coordination dotdes de budgets importants du point de vue des normes
locales. Parmi les pays visitds dans le cadre de l'6tude sur le terrain, certains
comme l'Inde, la Tanzanie et la Yougoslavie, ont fait des efforts pour assurer aux
informations du rdseau une distribution large et rdguliere, grace des bulletins
ou a des articles publids dans les revues pour enseignants ou chercheurs.

87. En termes absolus, les plus gros investissements dans les activitas des
rdseaux vont a des projets exacutds A l'intdrieur des pays. Dans certains grands
pays d'Asie, dot6s de vastes structures institutionnelles, il arrive que les
centres associds allouent au rdseau d'importants cr6dits. Ainsi, dans une insti-
tution visitae en Chine au cours de l'6tude, plus de 20 personnes sont affectdes A
une unit6 qui travaille sur des dtudes relatives aux domaines prioritaires de
1'APEID. Ces fonds sont en gandral investis dans des activitas du type projet qui
ont un rapport avec les reseaux. Des pays comme l'Inde et la ThaYlande consacrent
des sommes considerables aux activit6s de suivi. En Inde et en ThaYlande, par
exemple, il est d'usage de demander a quelqu'un qui vient d'assister A un sdmi-
naire r6gional d'en r6percuter la teneur dans un saminaire organisa au niveau
national sur un theme analogue ; l'Unesco fournit parfois, dans le cadre d'un
accord, une modeste contribution destinde a couvrir les frais de voyage d'un sp6-
cialiste que 'on fait venir d'une autre rdgion, mais l'essentiel des frais d'or-
ganisation est pris en charge par le pays. Un sdminaire organisd en Inde, qui
rassemble des participants venus de tous les coins du pays, cofitera cher en frais
de voyage et de logement, sans compter le cofit de la prdparation de la raunion.
Dans le mame ordre d'id6es, une analyse que l'Institut national de la recherche
p6dagogique du Japon a rdalisde spacialement a l'intention de l'dvaluateur a
rdvd6l que l'ampleur rdelle des contributions - ddjA raputdes tres g6ndreuses -
que le Japon apporte certaines activitds dtait souvent sous-estimae, car les
chiffres inscrits au budget n'incluent pas toujours la rdmundration du personnel
ou les frais gdn6raux d'administration des institutions qui accueillent les pro-
grammes. Toutefois, l'importance des contributions relevdes dans de nombreux cas
en Asie ne doit pas masquer le fait que, dans toutes les ragions, une forte mino-
rit4 au moins de pays (une majorit6 en Asie) consacrent rdgulierement des sommes
consid6rables A leur participation aux rdseaux, et ce malgrd une situation finan-
ciire souvent tres difficile. D'apres les informations recueillies au cours de
l'6tude, les ddpenses consacrdes A d'autres programmes de l'Unesco sont compa-
rativement rares - voire m~me inexistantes - dans la plupart des pays concernas.

88. On a formuld plus haut une remarque importante, quoique paradoxale, savoir
que plus un r6seau parvient a amener les pays participants consentir des dd-
penses et plus le soutien dont il a besoin de la part de l'Unesco augmente au lieu
de diminuer. Le sdminaire de suivi au cours duquel sont examindes les idaes nova-
trices (voir paragraphe pr6cadent) revient, en termes absolus, beaucoup plus cher
que la participation, A l'aide de fonds internationaux, d'un spdcialiste national
A un s6minaire rdgional. Et si cette activitd nationale de suivi est le point de
d6part d'un vaste programme de transformation de l'6ducation dans le pays ? Un tel
programme, qui tend a amplifier la diffusion d'une idae ou a en favoriser la mise
en pratique peut revenir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de fois,
plus cher. Un rdseau peut, par exemple, aider a prendre la ddcision de rdviser une
partie du programme d'dtudes dans un pays donnd ; mais la ddfinition des modifi-
cations a apporter, le recyclage des enseignants et la fourniture des matdriels
peuvent ensuite prendre plusieurs annees. Etant donnd que beaucoup des programmes
g6rds par les rdseaux portent sur des questions qui rev~tent un caractere priori-
taire pour les Etats membre de la r6gion, les frais de fonctionnement des pro-
grammes associds sont souvent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de
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fois, supdrieurs aux ddpenses du r6seau international. Mame s'ils ne rdpondent pas
toujours a une initiative du r6seau, les programmes en cours peuvent grandement
b6ndficier des liens 6tablis dans le cadre de ce dernier. Ces activitas, leur
tour, engendrent de nouveaux besoins en matiere de sources d'information, d'ac-
tivitds de formation, de contacts internationaux et d'autres formes de coopdra-
tion. Le d6clin progressif en termes rdels de l'unit6 de coordination de l'APEID,
la diminution brutale des effectifs de l'unit6 de coordination du NEIDA, la
faiblesse chronique de l'effort de coordination du CODIESEE, le fait que les ef-
fectifs r6els de l'unit6 de l'EIPDAS demeurent infdrieurs A sa dotation thdorique
- tous ces 16ments ont 6t6 mentionn6s au cours de l'6tude sur le terrain comme
menagant de compromettre la dimension internationale des activitds des r6seaux. De
l'avis de hauts fonctionnaires rencontr6s dans plusieurs pays, "la contribution de
l'Unesco est devenue proportionnellement tellement rdduite que l'on pourrait aussi
bien se passer de sa collaboration".

2. Indicateurs d'introduction d'innovations

89. Jusqu'ici, nous avons pris les d6penses consacraes aux rdseaux comme indica-
teurs du fait que certaines autorit6s nationales appr6cient les avantages qu'elles
tirent de leur participation ces r6seaux. Mais on est en droit de se demander si
le soutien apport6 correspond A des r6sultats obtenus ou s'il traduit simplement
une foi dans la coopdration internationale. Dans certains pays, ce soutien peut
fort bien exprimer un acte de foi ou mame atre le fruit d'une attribution
budg6taire fortuite. Toutefois, de nombreux indices montrent que l'apport des
rdseaux est loin d'atre ndgligeable. Les donndes dont on dispose A cet agard ont
6t6 puis6es en partie dans des documents et en partie dans les propos d'in-
formateurs ; il ne pouvait en 8tre autrement. L'6tude sur le terrain a permis
d'observer en d6tail l'impact des programmes relevant du raseau. La citation sui-
vante, extraite d'une lettre envoyde A l'6valuateur par le sous-secrdtaire a
l'6ducation d'un pays qui n'a pas 6t4 visit6 au cours de l'6tude, donne une id6e
des commentaires recueillis :

"La conception et la mise en oeuvre d'un grand programme de rdforme de l'en-
seignement primaire... A l'6poque oi j'assumais les fonctions de directeur de
ce secteur de l'enseignement..., telle est la plus importante retomb6e
visible [des activit6s du r6seau] ... Les emprunts faits aux programmes [du
rdseau] ont 6t6 si bien int6gr6s dans [notre programme de raforme] qu'il
n'est plus possible de les identifier en tant que tels. Je pense que l'impact
le plus ddterminant [du rdseau] est l'adoption et l'adaptation par le systeme
6ducatif de concepts, de m6thodes et de matdriels qui, repris et ddvelopp6s,
perdent leur identit6 [d'origine] des qu'ils sont int6grds par ce systeme...
Les plus grands acquis [dus au rdseau] sont le renforcement de nos (...)
centres grace la participation A des projets et des activitas... ; la
constitution d'une communautd [ragionale] soucieuse de rdsoudre des problemes
racurrents en adoptant des approches nouvelles et novatrices ; et l'ins-
tauration de liens efficaces entre les individus et les pays de la r6gion."

90. Les dvaluations faites par les rdseaux eux-mames ou par ces derniers en
coop6ration avec des organismes d'aide internationaux constituent la principale
source d'information sur l'impact de leurs activitds. Dans l'ensemble, ces 6valua-
tions sont favorables et fournissent de nombreux indicateurs d'impact sur les
politiques et les programmes d'6ducation. Les principaux indicateurs nagatifs dont
on dispose sont fournis par les d6cisions du PNJD : la diminution des fonds
allouds aux rdseaux traduit un infl6chissement en matiere de priorit6s, mame si
les 6valuations de projets du PNJD fourmillent aussi d'exemples d'impacts posi-
tifs. Les auto-dvaluations des groupes qui cooperent avec le r6seau, mame lors-
qu'ils sont composds de personnalitas dignes de confiance, ne doivent pas atre



129 EX/INF.7 - page 34

prises pour argent comptant. Il n'en demeure pas moins que les dvaluations
internes - souvent effectudes en collaboration avec des groupes extdrieurs tels
que le PNUD - sont cohdrentes et vdrifiables, quant aux faits, aupres de personnes
bien informdes, connaissant les choses "de l'intdrieur". Prenons par exemple le
compte rendu de la sixieme Rdunion de consultations rdgionales de 1'APEID (1979)
au cours de laquelle les participants ont discutd de l'impact des activitds du
r6seau au niveau national. Le compte rendu des ddbats ne mentionne pas le nom des
pays, mais recense plus d'une douzaine de retombdes importantes, telles que le
remaniement d'un loi nationale sur l'dducation des adultes, la mise en place d'un
"centre d'6changes en matiere d'innovation 6ducative", des contributions la
conception d'6quipements scientifiques l'usage des 6coles, l'utilisation de la
traduction d'un rapport de l'APEID comme matdriel de formation des enseignants et
des contributions a la r6vision d'un programme d'dtudes national. Il y a une
rdflexion qui mdrite d'Stre cit6e : "On a soulign6 que s'il n'est ni possible ni
m~me souhaitable d'essayer d'isoler les composantes du programme d'dtudes qui
ddcoulent de la participation du pays a l'APEID, il ne fait guere de doute que les
activit~s de ce r6seau ont eu une influence positive sur les nouveaux programmes."
Avec l'aide de personnes qui avaient assist6 A la rdunion, l'6valuateur a pu iden-
tifier les pays qui avaient bdndfici6 de telle ou telle retombde citde, ce qui a
permis de proc6der i une contre-varification aupres d'autres sources. Cette
r6flexion est typique et conforme A l'attitude exprimde dans la lettre citde plus
haut. Pour diverses raisons, les gouvernements, les institutions et les individus
rdpugnent souvent reconnaitre jusqu'a quel point les contacts internationaux,
voire l'aide internationale, ont contribu6 A transformer leur systeme d'6ducation.
On peut soutenir en fait que certains changements ne peuvent 8tre accept6s et
aboutir que s'ils sont pergus comme dmanant d'une initiative avant tout nationale.

91. Il est peut- tre heureux qu'il n'existe pas de m6thode largement reconnue
pour exprimer sous forme num rique 1'impact de ces rdseaux, car les r6sultats
seraient presque A coup sfir trompeurs : il est notoire que des dtudes sur l'inno-
vation fondees sur la mise en tableaux des rdponses a un questionnaire, par
exemple, peuvent induire en erreur, a moins que les limites du systeme de collecte
des donn6es ne soient clairement indiqudes. Comme on l'a dit plus haut dans ce
rapport, il ne fait pas de doute que les rdseaux, pris dans leur ensemble, ont eu
un impact. Ce qui les diffdrencie c'est le type et la qualita des innovations
diffusdes. La question du degrd d'efficacitd avec lequel les rdseaux parviennent i
obtenir des r6sultats valables sera abord6e dans le chapitre suivant. Pour
l'heure, il suffit d'observer que l'6tude a permis de vdrifier l'existence de ces
retomb6es dans divers contextes et que les modes d'interaction des r6seaux 6voqu6s
plus haut (B, 1 a 6) ont tous donnd des rdsultats dans les pays participants. Le
soutien aux r6seaux trouve donc au moins en partie son origine dans les rdsultats.

D. IMPACTS AUX NIVEAUX REGIONAL ET INTERNATIONAL

92. Nous nous sommes principalement prdoccupds jusqu'a pr6sent de l'impact des

r6seaux r6gionaux d'innovation 6ducative dans les pays. Ces r6seaux ont dgalement
eu des impacts vdrifiables aux niveaux r6gional et international. Les plus
importants sont les suivants :

93. Coopdration rdgionale. Les rdseaux ont fond6 une grande partie de leur acti-
vit6 sur le recours aux ressources rdgionales. L'APEID a souvent 6t6 cit6 comme
l'un des premiers et des meilleurs exemples de coop6ration technique entre pays en
ddveloppement. Tous les autres r6seaux ont adopt6 des approches semblables. Il
convient de signaler cet 6gard que - 1'6tude sur le terrain l'a confirm6 - deux
tendances caract6risent les rdactions des participants i ce mode de fonction-
nement. D'une part, la coop6ration r6gionale suscite une vigoureuse adh6sion.
D'autre part, les participants ne veulent pas 8tre "coupds" institutionnellement
des contacts 6tablis par l'interm6diaire des r6seaux avec d'autres r6gions du
monde, et se sont en gdn6ral vigoureusement prononc6s pour une plus grande
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collaboration entre les r6seaux. Plus d'un dducateur africain, par exemple, a fait
valoir que le NEIDA offrait d'excellentes possibilitds de collaboration r6gionale
mais que le processus d'innovation nacessitait 6galement l'introduction d'iddes
nouvelles et de d6fis ddcoulant de contacts avec d'autres rdgions. Les partici-

pants aux r6seaux estiment g6n~ralement que ces contacts interrdgionaux et inter-

r6seaux sont insuffisants ; mais ils ne peuvent se d6velopper sans un soutien
vigoureux des Bureaux rdgionaux de l'Unesco et du Siege.

94. Comprahension internationale. Les r6seaux ont constitu6 un cadre d'6changes

important, presque neutre, entre les 6ducateurs de pays que sdparent d'importantes

divergences politiques. A certains moments onx la tension internationale atteint

dans certaines r~gions un niveau extrame, les r6seaux comptent parmi les seuls

exemples de collaboration pacifique dans un esprit constructif entre certains
pays. Le sens de l'engagement ragional dans une action commune, qui semble se
ddvelopper dans les rdseaux, parait avoir des effets tres positifs, en ce sens
qu'il augmente chez les participants l'aptitude mettre de c8t6 leurs diff6rences

et & collaborer. Cette contribution remarquable des r6seaux a la compr6hension
internationale semble atre l'une des retombaes inattendues de ce type d'activit6
de l'Unesco.

95. Relations avec les organismes de financement. L'analyse de l'attitude des

organismes de financement a l'dgard des rdseaux donne lieu des conclusions
quelque peu contradictoires. Certains rdseaux ont r6ussi, de fagon remarquable,
s'assurer le soutien de ces organismes de financement sur de tres longues
p~riodes, mais ce n'est pas le cas de tous. L'APEID jouit traditionnellement d'un
tres grand cradit aupres de ces organismes. On lui reconnait largement le marite
d'avoir tres t8t donn6 lieu a des exemples remarquables de coopdration technique
entre pays en ddveloppement, notion a laquelle les projets des organismes de
financement ont a leur tour fait une large place. Dans le cas de l'APEID, le
soutien du PNUD d6passe de beaucoup la durde normale de l'assistance accordae aux
programmes, ce qui semble &tre une reconnaissance implicite du renouvellement de
la nature de la collaboration ; autrement dit, le contenu de l'activit6 a
suffisamment 6volud pour que les dollars allouas au rdseau en 1984 soient
consacras a des activitds tres diff6rentes de celles qui banaficaient d'une aide
dix ans plus t8t. A l'inverse, les autres raseaux ont eu beaucoup plus de
difficult6s a obtenir ou a conserver ce soutien. Le CARNEID a regu du PNUD une
aide utile mais limit6e. L'EIPDAS n'en a jusqu'a maintenant regu aucune,
probablement en raison de l'existence dans sa ragion d'autres sources de
financement (comme en tamoigne l'assistance fournie par le gouvernement
koweYtien). Le NEIDA a regu d'importants moyens financiers au cours des premieres
anndes de son existence, mais n'a pas raussi a faire renouveler ce soutien pour la
pdriode actuelle, ce qui a provoqu6 une crise qui a presque paralys6 ses
activitds. Le CODIESEE, en tant que tel, n'a pas regu de fonds du PNUD, quoiqu'un
projet associ6 (AVINTER) se soit vu allouer des crddits d'amorgage pour la
rdalisation d'une 6tude de faisabilita. Il n'y a pas d'explication unique a
l'incapacit6 relative des raseaux autres que l'APEID de s'assurer un financement.
Mais cette incapacit6 peut tenir en partie au fait que le r~le catalytique des
r6seaux se pr~te mal une prdsentation sous une forme concrete, aisdment
chiffrable, d'une part, parce qu'il faudrait faire preuve de davantage
d'imagination dans l'dlaboration des programmes et, d'autre part, parce que les

activitds des r6seaux produisent peu de r6sultats immddiatement tangibles pour les
sources de financement. Par ailleurs, le PNUD semble ne pas avoir apprdcid sa
juste valeur le potentiel des raseaux. Il ne semble guere qu'il y ait une

collaboration quelconque entre les projets financds par le PNUD et les
institutions correspondantes d'un r6seau dans les pays oin sont exdcutds les
projets. En fait, certains pays se sont plaints de ce que, meme lorsque les
projets du PNIJD avaient pour siege une institution d'un rdseau, l'association du
projet et du r6seau n'dtait nullement encouragde. (Le cas oii le PNUD finance une
activitd patronn6e par un r6seau fait dvidemment exception a cette regle.) Il
serait souhaitable que les organismes de financement fassent preuve de plus de
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souplesse et d'imagination, A l'6gard des r6seaux, lesquels sont dot6s d'une im-
portante capacit6 : celle de multiplier les effets de chaque projet et, surtout,
de faire en sorte que leur impact se prolonge apres leur achevement grace aux ac-
tivitds que les centres du r seau entreprennent de fagon inddpendante.

96. Relations entre les Etats membres et l'Unesco. L'dtude sur le terrain a
rdv6ld que les principes qui sous-tendent le fonctionnement des rdseaux r~gionaux
d'innovation dducative pour le ddveloppement suscitaient une large adhdsion, en
particulier celui selon lequel les prioritas des programmes sont fix6es par voie
de consultation rdgionale. On a citd a l'dvaluateur l'exemple de plusieurs pays
qui avaient adoptd une attitude beaucoup plus positive a l'dgard de l'Unesco a la
suite de leur participation i un r6seau r6gional. Incontestablement, les rdseaux
ont fait beaucoup pour amdliorer l'"image" de l'Unesco dans diverses parties du
monde et pour rendre ses programmes intelligibles et visibles pour un grand nombre
de personnes. Dans de nombreux pays visitds, les personnes interrogdes consi-
ddraient de toute dvidence que les activitds entreprises dans le cadre d'un rdseau
pr~sentaient un intdrat pratique beaucoup plus grand que d'autres programmes de
l'Unesco dont ils avaient connaissance. Cette attitude n'a rien d'inattendu de la
part de personnes participant directement aux rdseaux et qui, donc, ont pu profi-
ter personnellement de leur activitd ; mais c'est de toute 6vidence une opinion
tres rdpandue, partagde par des personnes extdrieures aux rdseaux, et par ceux-li
mames qui se sont montrds tres critiques A l'6gard de tel ou tel aspect des acti-
vitds de l'Unesco.

97. L'6valuation tres positive de certains programmes entrepris par les r6seaux
dans les Etats membres a compliqud la tache d'interprdtation de l'dvaluateur. Les
6loges adressds & ces programmes ont 6td exprimds en termes relatifs, par compa-
raison avec d'autres aspects des activit~s de l'Unesco jug~s plus sdvdrement et
que l'6valuateur ne connaissait que superficiellement. Dans ces conditions, il est
impossible de donner une opinion bien informde quant A la valeur comparde des
diffdrentes activitds citdes par les personnes interrog6es. En revanche, il est
possible de hasarder une hypothese quant k la nature et i l'origine de cette
diffdrence de perception. Les opinions exprimdes ont mis en 6vidence un probleme
intdressant qui est & la base des relations de l'Unesco avec ses Etats membres. Ce
sont ces derniers qui, officiellement, ddterminent l'action de l'Organisation, qui
est une dmanation de leur volontd. Toutes les grandes ddcisions concernant le pro-
gramme de l'Unesco et sa structure sont votdes par les Etats membres a la Con-
fdrence g~ndrale. La diffdrence d'attitude a l'6gard de la valeur de diverses ac-
tivit~s pourrait peut-Stre s'expliquer comme suit (a) au sein des r~seaux, les
Etats membres sont moins nombreux a participer La prise de d6cision, de telle
sorte que chacun peut avoir l'impression d'y prendre une part plus grande que, par
exemple, lors de la Confdrence gdndrale ; (b) les activitds des rdseaux 6tant
axdes sur des problemes opdrationnels qui sont tangibles et directement pergus par
les participants, les ddcisions prises sont plus faciles A comprendre et, partant,
les compromis auxquels on aboutit plus faciles a accepter ; (c) au sein des

rdseaux la prise de d~cision et la participation sont essentiellement le fait de
personnes qui sont directement chargdes de taches d'exdcution dans le secteur en
question (dducation), alors que les contacts avec le Siege de l'Unesco et la Con-
f6rence gdndrale se situent gdndralement au niveau gouvernemental et mettent en
cause d'autres groupes de personnes ; (d) la participation indvitable des fonc-
tionnaires de l'Unesco & la mise au point des ddcisions prend une forme plus
accessible et personnalisde dans les rdgions, rdduisant ainsi la distance psycho-
logique & 1'6gard de leurs actions.

98. Cette hypothese quant aux opinions favorables exprimdes A l'dgard des rdseaux
suggire que des m~thodes de prise de decision semblables pourraient atre exp ri-
ment6es dans le cadre d'autres programmes de l'Unesco. L'6valuateur est convaincu
que la prise de d6cision & l'dchelle rdgionale n'est pas le seul facteur qui
d~termine une am6lioration des attitudes. Il est 6galement ndcessaire de dis-
poser d'une structure permettant a des institutions et & des individus avant une
perception commune des objectifs de participer activement A leur rdalisation.
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99. Un modele unique de collaboration internationale. Il serait difficile de
trouver des exemples d'activitds soutenues mendes par l'Unesco ou d'autres orga-
nisations internationales qui soient comparables, pour ce qui est des objectifs et
des processus, au fonctionnement des rdseaux d'innovation 6ducative. Ces rdseaux
sont en eux-mames une importante innovation. Les objectifs et l'impact de leur
action dans les Etats membres sont diff6rents de ceux des autres r6seaux mis en
place par l'Unesco ou d'autres organisations. Les rdseaux d'innovation sont
uniques de par leur mandat, qui est de promouvoir, par le biais de la collabora-
tion, un changement global de 1'6ducation. Il est significatif que le premier

rdseau, l'APEID, ait 6t6 crdd sur l'initiative r6gionale de gouvernements soucieux
de concevoir un processus d'innovation 6ducative fond6 sur des 6changes entre
6gaux, la ddfinition des priorit6s leur incombant a eux et non A des organisations
qui fonctionnenet essentiellement dans le cadre d'une relation donateur-client. La
crdation de l'APEID a 6t6 une initiative d'une importance historique qui a permis
a l'Unesco de jouer un r6le prdponddrant dans la reddfinition des relations entre
les organisations internationales et les pays qui s'efforcent de promouvoir eux-
mames leur ddveloppement de fagon autonome.

100. Autres impacts sur l'Unesco. L'6valuateur a en fait 6t6 surpris de trouver
aussi peu de traces d'un impact sur l'Unesco elle-mame. Le principal impact de
l'APEID sur l'Organisation semble avoir concernd la rdgion Asie-Pacifique, on
l'APEID a eu une influence notable sur le ddroulement des activitds du Programme
ordinaire des le ddbut des anndes 70, ce qui n'a pas 6t6 le cas dans d'autres
rdgions. L'APEID a eu un impact secondaire en fournissant le modele adoptd pour
les quatre autres raseaux. Par ailleurs, atant donn6 les possibilitas consida-
rables qu'offrent les rdseaux et les mdcanismes de consultation qui leur sont
associds d'acqu6rir une connaissance approfondie des prioritds et des prdoccupa-
tions ragionales en matiere d'6ducation, il semble incroyable que ces macanismes
soient si peu utilis6s dans des processus fondamentaux tels que l'dlaboration des
plans biennaux ou moyen terme de l'Unesco. Jusqu'A ces derniers temps les
rdseaux ont apparemment 6t6 trait6s comme s'ils 6taient sur le mame plan que
d'autres programmes ou comparables A des rdseaux de diffusion de l'linformation. La
coordination entre les rdseaux n'est pas assur6e au Siege par un organisme per-
manent et visible et jusqu'a rdcemment leurs activitds n'6taient mentionndes que
dans une seule section du Programme ordinaire. En appliquant le terme de "rdseau"
a des rdalit6s diff6rentes, on risque d'occulter le fait que les rdseaux rdgionaux
d'innovation dducative pour le ddveloppement sont essentiellement de vastes grou-
pements d'organismes et de projets nationaux qui jouent un r8le majeur l'in-
tdrieur de leurs pays respectifs ; ce type de r6seau ne doit pas tre confondu
avec un grand nombre d'autres activitas prenant la forme de diffusion et d'achange
d'informations entre des individus, des projets ou des institutions. Ces rdseaux
rdgionaux ont pour objectif fondamental la crdation de modes d'assistance coopa-
rative dans les r6gions visant a produire d'importants impacts directs propres a
modifier la nature de l'dducation dans son ensemble. Ils pourraient jouer un r8le
considdrable en contribuant orienter le programme du Secteur de l'6ducation tout
entier et a amdliorer l'efficacit6 de l'ex6cution d'autres programmes.

E. DIFFERENCES D'IMPACT SELON LES RESEAUX

101. Il ressort de ce qui prdcede que la cr6ation des rdseaux a constitud d'une

maniere g~ndrale une stratdgie efficace pour promouvoir les buts de l'Unesco, a
savoir contribuer a l'innovation dducative en tant qu'dlment du ddveloppement
national. L'dtude a mis en 6vidence des impacts importants sous toutes les
rubriques analysdes.

102. Les rdseaux n'ont pas tous mis en application cette stratdgie avec une effi-
cacit6 6gale. Cela ne signifie pas que le personnel de l'Unesco est plus ou moins
comp6tent dans l'une ou l'autre rdgion. Un grand nombre de facteurs influent sur
l'impact, ainsi le volume total des ressources disponibles. Il faut bien praciser
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que cette dvaluation n'avait pas pour but d'appr6cier la fagon dont les membres du
personnel de l'Unesco charg6s de la coordination des r6seaux s'acauittent de leurs
fonctions et que le degr6 d'impact ne Peut pas atre considdrd comme lid i leur
compdtence. A aucun moment au cours de l'dvaluation, il n'est apparu que la
qualitd du personnel posait un probleme exergant une influence ddterminante sur
l'impact des r6seaux.

103. Un commentaire complet sur chaque reseau entrainerait la rdp6tition d'une
bonne partie des informations ddjA donn6es dans ce rapport. Les remarques qui
suivent ont pour but de rdcapituler les diffdrents impacts produits par les
rdseaux :

(a) L'APEID a exercd un impact considdrable dans sa rdgion et, par l'inter-
mddiaire d'autres r6seaux, dans d'autres parties du monde, en donnant
naissance des changements d'ordre l6gislatif et & des modifications
des structures, des programmes, des mat6riels et de l'administration de
l'dducation ainsi qu' des changements concernant quasiment tous les
aspects pratiques de l'enseignement. En ddpit du caractere volontaire
des activit6s des r6seaux, la majorit6 des pays asiatiques participent
A l'APEID de fagon tres soutenue. En raison de situations nationales
diffdrentes, les pays n'ont pas tous tird 6galement profit du r6seau ni
mis en place des innovations 6ducatives importantes sous son influence.
L'int6gration au processus d'6changes de certains petits Etats du
Pacifique pose des problemes difficiles. Mais de l'avis g6ndral, le
rdseau a eu un impact et continuera d'en avoir un A l'avenir. L'ampleur
de son action tant du point de vue des ressources utilisdes que des
activitds produites ddpasse celle de tous les autres rdseaux rdgionaux
rdunis.

(b) Le CARNEID a eu un impact non ndgligeable dans sa r6gion, et important
si 'on considere seulement les pays anglophones. Il a en particulier
rdussi 6tablir des rapports personnels entre les hauts fonctionnaires
de l'dducation des CaraYbes anglophones. Son impact s'est fait sentir
sur les nouvelles dispositions l6gislatives et rdglementaires, l'61abo-
ration de matdriel pddagogique, les procddures administratives et
1'dducation extrascolaire. Le CARNEID a particip6 aux programmes
d'autres organisations et a rdussi i 6tendre sa port6e par des projets
de collaboration. La mise en place d'un centre d'information s'est
avdrde beaucoup plus utile pour les 6changes que les autres initiatives
analogues prises dans d'autres rdgions, essentiellement parce qu'il
n'existe pas d'autres centres d'information de ce genre. La pdndtration
des programmes dans les zones des CaraYbes non anglophones a ddmarr6
mais demeure fragmentaire. La tres petite taille d'un grand nombre
d'Etats membres est un sdrieux handicap pour le ddveloppement, pourtant
essentiel, des infrastructures.

(c) Le CODIESEE a eu un impact important dans les limites des prioritas qui
lui ont 6t6 initialement assigndes, et en vertu desquelles il n'a pas
cherchd i produire un impact gdndral sur la capacit6 d'innovation et le
climat favorable a celle-ci. Son principal impact initial s'est situ6
au niveau du d6veloppement des dchanges entre participants, 1 oni ils
4taient traditionnellement tres restreints, sinon inexistants, en ddpit
de la proximit6 gdographique. L'6volution du rdseau du point de vue des
activitds entreprises et de la qualit6 des dchanges s'est rdcemment
accentude. Plusieurs 6l6ments relevds au cours de l'dtude sur le
terrain (notamment 1'opinion de tres hauts fonctionnaires) tdmoignent
d'une modification notable des attitudes en faveur de l'utilisation du
r6seau comme base d'une coopdration plus large que par le pass6 en
matiere d'innovation. Le recours e de nouvelles mdthodes de gestion
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ddcentralis6e des projets s'est accompagn6e d'une plus large ouverture
du dialogue et d'une am6lioration de la qualitd des rdsultats des
rdunions et s6minaires. Le programme est bien placd pour jouer un r8le
en tant que centre de convergence des nouvelles tendances de la r6-
flexion p6dagogique qui se font jour dans plusieurs pays, apparemment
disposds reconsid6rer bon nombre des postulats qui fondent leur sys-
teme d'enseignement.

(d) Comme on l'a vu plus haut, ce n'est que rdcemment que 1'EIPDAS a pris
forme en tant qu'entitd ; on ne saurait donc s'attendre A ce qu'il ait
eu un impact important dans l'ensemble de la region desservie. Son
principal m6rite est d'avoir contribu6 faire connaitre les possibi-
lit6s d'innovation et d'avoir commenc6 a d6gager un consensus en faveur
de certaines prdoccupations prioritaires dans la r6gion. La crdation
rdcente d'un centre de coordination op6rationnel n'a pas manqu6 de sus-
citer une prompte rdaction de la part de plusieurs Etats arabes qui ont
ddsignd des coordonnateurs nationaux ou cr6d des groupes de d6velop-
pement nationaux.

(e) Le NEIDA a eu un impact important dans sa rdgion. On aboutit a cette
conclusion si l'on tient compte du degr6 de d6veloppement des infra-
structures des Etats membres et des difficultas que bon nombre d'entre
eux aprouvent a mener a bien des activit s vdritablement novatrices. Le
NEIDA a mis l'accent sur les activitds d'information mais il a con-
tribu6 dans un certain nombre de pays i la mise en place d'institutions
nationales qui jouent un r8le dans l'innovation 6ducative. D'une ma-
niere g6ndrale, le principal point faible du rdseau est sa couverture
rdgionale, qui est limitde en Afrique orientale et australe. En outre,
il gagnerait beaucoup en efficacit6 si ses programmes dtaient consi-
ddras comme les principaux vecteurs des activitds financdes au titre du
Programme ordinaire.

Dans ce qui prdcede, l'impact des rdseaux n'est pas compard a celui d'autres
programmes de l'Unesco relatifs l'dducation. Rappelons simplement que l'6tude
sur le terrain a rdval6 que l'impact des rdseaux dtait syst6matiquement iug6 supe-
rieur a celui de la plupart des autres programmes de l'Unesco en matiere d'aduca-
tion dans chacune des rdgions concerndes. [Les donndes relatives a l'EIPDAS
6taient trop fragmentaires pour permettre cette gandralisation.]

104. De nombreux facteurs expliquent les diffdrences d'impact des raseaux. La
plupart dchappent a l'Unesco. Mais certains, importants, sont directement lids aux
prioritds de la programmation et la qualit6 de la gestion et de 1'administration
de l'Unesco. A une am6lioration a cet 6gard correspondra une am6lioration de l'im-
pact des rdseaux. Ces facteurs sont notamment les suivants :

(a) Allocation aux r6seaux d'effectifs et de moyens financiers de base
suffisants au titre du Programme ordinaire de l'Unesco. Les ressources
financieres et en personnel alloudes directement ont 6t4 insuffisantes
dans tous les rdseaux sauf l'APEID et (tres rdcemment) l'EIPDAS. La
faiblesse du financement, qui peut Etre dict6e par des circonstances
inddpendantes de la volont6 de l'Organisation, peut tre compens6e, en
partie au moins, par des mesures de gestion rigoureuses.

(b) Autorit6 et gestion ferme de l'Unesco aux niveaux supdrieurs a celui du
coordonnateur rdgional. Cela suppose que les fonctionnaires respon-
sables soient prats a avoir recours aux reseaux comme soutien de base
d'autres programmes et a utiliser les cr6dits du Programme ordinaire
pour des activitds compl6mentaires de celles des reseaux. Ce genre de

politique peut att6nuer les consdquences d'une allocation directe
relativement faible de ressources financieres et en personnel. Cela
serait particulierement important en Afrique et dans le sud de l'Europe.
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(c) D6finition claire des attributions du personnel des rdseaux et octroi a
ce personnel d'une autonomie raisonnable lui permettant de mener a bien
sa tache. Il est essentiel cet 6gard de s'assurer que les postes
allouds th6oriquement aux rdseaux sont effectivement pourvus et, une
fois pourvus, que leurs titulaires puissent consacrer la grande partie
de leur temps aux activit6s du r6seau. Le CARNEID et 1'APEID sont moins
touchas par ce probleme que les autres r6seaux. Le CODIESEE n'a pas
d'unit6 de coordination distincte sur le plan administratif et le coor-
donnateur du NEIDA doit s'acquitter en outre de toute une sdrie de
taches importantes en tant que directeur adjoint du Bureau r6gional
d'6ducation pour l'Afrique.

(d) Prise de mesures propres assurer une couverture sous-rdgionale oui
l'6tendre. C'est une n6cessitd tres urgente en Afrique et qui semble
devoir s'imposer comme moyen d'apporter une assistance A certains
petits pays du Pacifique.

105. Chacun des aspects relatifs A la gestion, A l'administration et A l'autorit6
mentionn6s dans le paragraphe pr6c6dent est li6 A une faiblesse identifiable du
fonctionnement d'un ou de plusieurs r6seaux. Des mesures administratives peuvent
atre prises pour y rem6dier mais elles ne sont possibles que si elles bdndficient
du soutien d'un nombre voulu d'Etats membres dans chaque rdgion. L'allocation de
fonds plus importants par l'interm6diaire des r6seaux dans le cadre de priorit6s
fixdes A l'6chelon rdgional signifie indvitablement que d'autres domaines du pro-
gramme devront tre rdduits ou regroup6s. Selon l'6valuateur, les programmes plus
restreints qui en r6sulteront auront un impact global plus grand. Mais il s'agit
1A de questions politiquement ddlicates. De mgme, "l'emprunt" de personnel des
rdseaux semble li6, en partie, A des besoins op6rationnels r6sultant de demandes
pressantes dmanant des Etats membres ; ne pas donner suite immddiatement A ce
genre de demande suppose, lA encore, que, dans chaque r6gion, les responsables de
haut niveau fassent preuve de la compr6hension indispensable A la prise de mesures
administratives efficaces. La mise en place de mdcanismes r6gionaux aptes A
6tablir des prioritds en faisant appel de fagon ad6quate A la concertation et A la
participation est la condition sina qua non du fonctionnement efficace du systeme.

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

106. Les recommandations formul6es dans ce qui suit sont toutes destindes A atre
d'abord examin6es par le Directeur gdndral et le Conseil exdcutif. Elles doivent
6galement atre examin6es, avec le reste du rapport, par tous les Etats membres de
l'Unesco. Les recommandations peuvent se classer sommairement en deux catdgories :
celles qui sont d'applicabilit6 gan6rale (recommandations 1-9) ; celles qui con-
cernent sp6cifiquement des mesures A examiner au sein des rdgions (recommandation
10). Les conclusions sont classdes sous de breves rubriques qui en facilitent le
repdrage. Chacune est pr6cad6e de l'6noncd succinct de questions de politique
g6n6rale qui doivent permettre de situer la discussion dans son contexte. Dans
tous les cas, les conclusions r6sument en tres peu de mots des points de vue qui
sont 6tayds par des constatations exposdes de fagon plus circonstanci6e dans le
corps du rapport.

1. Strat6gie pour l'ducation

107. Questions de politique gdn6rale : Les r6seaux r6gionaux d'innovation 6duca-
tive ont 6t6 mis en route au d6but des anndes 70 dans le cadre d'une stratagie
visant A faciliter le changement dans le domaine de l'6ducation grace A la coop6-
ration internationale. Au bout de plus de 15 ans, il est permis de se demander si
cette stratdgie a 6t6 payante et, dans l'affirmative, si elle rdpond toujours aux

besoins pr6sents et A venir.
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108. Conclusions : Parmi les programmes qu'ex6cute l'Unesco dans le domaine de

1'6ducation, les r6seaux r6gionaux d'innovation 6ducative pour le ddveloppement
sont au nombre des principales rdussites. Ils sont assez r6putds aupres des pou-
voirs publics dans plusieurs r6gions du monde et ont rencontr6 un large soutien
parce qu'on estime qu'ils repr6sentent un mode d'innovation productif au service
d'un d6veloppement utile. La faveur g6narale dont jouissent les r6seaux t6moigne
clairement de leur impact, quelle que soit la fagon dont on d6finit celui-ci. En
gros, la strat6gie a 6t6 payante.

Certains 616ments ont 6t6 ddterminants pour le succis de la stratdgie et
doivent tre maintenus pour permettre aux activit6s futures de se poursuivre avec
succes. L'efficacit6 exige de privildgier les 616ments ci-apres :

(a) D6centralisation de la prise des d6cisions relatives A l'affectation des cr6-
dits de programme, avec des concours substantiels de la part des participants
au r6seau.

(b) D6veloppement des infrastructures nationales, qui doivent constituer le prin-
cipal moteur de l'innovation dducative.

(c) Une 6thique d'auto-assistance de la part des pays participants, supposant que
les activit6s de r6seau soient prolong6es ou accompagn6es par des programmes
ou projets nationaux financ6s par les pays eux-memes.

(d) Promotion des contacts entre responsables opdrationnels de "niveau interm6-
diaire", autrement dit entre des personnes qui ne repr6sentent pas le pouvoir
central mais sont impliquaes dans des activit6s d'innovation au sens large.

(e) Examen critique permanent des rdsultats des innovations 6ducatives au regard
de leurs liens avec le d6veloppement national, au sens large.

Dans le monde, beaucoup de systemes 6ducatifs continuent tre aux prises
avec des difficult6s dont la solution passe par l'initiative nationale combinde
l'acces des ressources extdrieures telles qu'en offrent les r~seaux r6gionaux.
L'application de cette stratdgie apparait hautement pertinente dans toutes les
r6gions du monde et r6pond des besoins urgents qui se posent de fagon durable.
Les r6seaux demeureront une stratdgie viable de l'Unesco dans l'avenir pr6visible.

109. Recommandation 1 : La strat6gie des rdseaux r6gionaux devrait tre inscrite
de fagon permanente dans les Plans moyen terme et A long terme de l'Unesco, pour
favoriser l'innovation 6ducative au service des objectifs de d6veloppement des
pays participants. Dans les r6gions actuellement couvertes par des r6seaux,
ceux-ci devraient atre au coeur de la stratdgie d'exdcution de tous les programmes
rdalisds dans le Secteur de l'6ducation.

2. Efficacitd et efficience

110. Questions de politique gdn6rale : Confrontde & des ressources limit6es,
l'Unesco doit allouer des crddits aux programmes qui permettent d'atteindre le
plus efficacement ses objectifs, en tenant compte des ressources mises en oeuvre a
cet effet. Les niveaux de ressources actuels sont-ils suffisants ? La part rela-
tive qui est alloude aux r6seaux dans le budget de l'Unesco devrait-elle atre plus
importante ou plus faible ? Etant donn6 que les r6seaux rdgionaux ont regu un
soutien financier direct de certains Etats membres et que les institutions par-

ticipantes fournissent souvent un appui aux programmes de r6seau, il a 6td suggdra

que les Etats membres participants prennent leur charge une part encore plus

importante de l'ex6cution des programmes. Y a-t-il l un moyen d'assurer l'impact,
tout en alldgeant la charge pesant sur les ressources de l'Unesco ?
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111. Conclusions : La prdsente dvaluation fait nettement apparaitre un impact
parfois dtendu dans des pays tres divers des rdgions desservies par les r6seaux
(voir aussi plus loin). L'dtude sur le terrain a montrd que les rdseaux rdgionaux
sont largement pergus comme plus efficaces que quantit6 d'autres programmes de
terrain de l'Unesco. Dans la plupart des pays qui ont 6t6 visitds au cours de
l'6tude sur le terrain, la visibilit6 des r6seaux est apparue bien supdrieure
celle des autres programmes r6alisds par l'Unesco dans le domaine de 1'6ducation.
Cela tient l'effet "multiplicateur" considdrable qui rdsulte de la relation
entre les rdseaux et les programmes des institutions participantes : lorsque des
projets des institutions elles-m~mes financds au moyen de crddits nationaux
viennent prolonger les activitds des rdseaux, l'impact total est sensiblement
supdrieur a celui des programmes financds entierement par des ressources inter-
nationales. Les ressources que l'Unesco consacre aux rdseaux ont, depuis quelques
anndes, subi, en termes rdels, une baisse qui aujourd'hui compromet sdrieusement
l'efficacit6 de ces derniers. Le rapport entre les ressources fournies par

l'Unesco et les ressources nationales est, dans certaines regions, dispropor-
tionnd ; dans certains pays, qui sont parmi les plus fervents partisans des rd-
seaux et qui illustrent le mieux l'effet multiplicateur des activit6s de r6seau,
les informateurs se sont montrds assez sceptiques quant A l'utilit6 de maintenir
leur participation aux r6seaux si l'Unesco ne se montrait pas plus disposde a y
investir. Les praoccupations qu'ils ont exprimaes concernent non seulement le
montant des ressources formellement allou6es aux rdseaux au titre du Programme
ordinaire mais aussi, en particulier, les effectifs rdellement affectds & la coor-
dination des rdseaux. Dans certaines rdgions, ces effectifs sont infdrieurs au
minimum indispensable pour maintenir l'impact a son niveau non seulement antdrieur
mais actuel. Des mesures urgentes s'imposent pour redresser la situation. En
outre, il a souvent dt6 signal6 qu'il est possible d'obtenir un impact nettement
supdrieur en coordonnant d'autres activitds du Programme ordinaire avec les rd-
seaux, dont les ressources se trouvent valorisdes par 'emploi qui est fait de
fonds d'autres titres du budget pour accroitre les niveaux des activitds de rdseau.

Plus le niveau d'impact des rdseaux, mesur6 par la stimulation des activitds
d'innovations nationales, est 6lev6 et plus il est ndcessaire de maintenir les
apports des sources rdgionales et internationales : les systemes d'6ducation qui
entreprennent des r6formes majeures ont d'importants besoins d'information et de
contacts pour poursuivre le processus d'innovation. Aucun dldment ne permet
l'dvaluateur de penser qu'une politique qui consisterait & faire dordnavant
supporter l'essentiel des frais de fonctionnement des rdseaux par les participants
aurait d'autre effet que la disparition ou un affaiblissement radical des rdseaux.
A une apoque oil les ressources diminuent, les activitds de rdseau representent un
m6canisme dprouvd grace auquel les programmes peuvent atteindre les systemes ddu-
catifs nationaux. L'argent investi dans les r6seaux est plus productif en termes
d'impact rdel mesurable et de visibilita que bien d'autres -investissements qui
pourraient lui atre substituds. Si d'autres recommandations formuldes dans le
cadre de la prdsente dvaluation sont mises en pratique, l'efficacit6 relative des
rdseaux rdgionaux a toute chance d'augmenter.

112. Recommandation 2 : Les indices montrant que les ressources investies par
l'Unesco dans le fonctionnement des rdseaux ont un impact relativement 6lev6 sont
un 6ldment important a prendre en consid6ration dans les ddcisions budgdtaires.
Les niveaux de ressources actuels ne devraient pas subir de baisse en termes
r6els. Dans certaines rdgions, il est impdratif d'accroltre les cr6dits de fonc-
tionnement disponibles et de porter les effectifs de personnel au niveau minimal
indispensable & la viabilit6 op6rationnelle (voir 6galement plus loin : Finance-
ment et ressources).

3. Impact, innovation, ddveloppement

113. Questions de politique gdn6rale : Quels facteurs sont particulierement im-
portants pour aider les rdseaux & avoir un impact ? Quels types d'impact les rd-
seaux rdgionaux devraient-ils viser ? Compte tenu des preuves attestant l'impact
des activitds des rdseaux rdgionaux, comment l'Unesco peut-elle tirer le mieux
parti de l'expdrience des reseaux ?
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114. Conclusions : Les Parties II et III du prdsent rapport analysent l'impact des
r6seaux et leurs rapports avec l'innovation et le ddveloppement. Cette analyse
integre un grand nombre de conclusions qui devraient &tre prises en compte dans la
conception des r6seaux et la formulation de leurs programmes.

[Facteurs de l'impact]. Chaque r6seau privil6gie certains aspects du changement
dducatif. A eux tous, les rdseaux contribuent activement A favoriser l'innovation
6ducative en utilisant A peu pres toutes les mdthodes connues. Les plus grandes
chances d'efficacit6 sont rdunies lorsque les 6ldments majeurs de la stratdgie
indiquae dans ce qui prdcede (cf. recommandation 1) sont tous appliqu6s selon des
mdthodes adaptdes la r6gion et b6ndficiant de l'appui des participants.

[Types d'impact]. Les processus d'innovation d6crits ici se traduisent, pour
chaque r6seau, par des projets visant a rendre l'6ducation mieux A m~me de pro-
mouvoir, directement ou indirectement, le d6veloppement dconomique et social du
pays. M&me si un petit nombre de projets sont d6finis en termes de m6thodes ou de
moyens d'enseignement sp6cifiques (par exemple, l'utilisation de moyens de commu-
nication de masse peu on6reux), la plupart visent d'une maniere plus g6ndrale i
d6finir A la fois des objectifs dducatifs et des moyens permettant de mieux sa-
tisfaire des demandes sociales qui dvoluent (par exemple 6ducation et travail,
alphabdtisation fonctionnelle, ddveloppement rural int6gr6).

Les rdseaux ne devraient pas atre cens6s oeuvrer pour un changement 6ducatif
proc dant d'une conception dtroite de l'innovation, ax6e sur des considdrations de
production ou de commercialisation et consistant en l'adoption g6ndralis6e ou la
copie d'une technologie ou d'une approche m thodologique unique de l'enseignement
ou de la gestion de l'6ducation. Leur objectif majeur devrait &tre de favoriser
dans chaque pays le d6veloppement de toute la gamme des processus qui conduisent
une r6novation durable du systeme 6ducatif, en s'appuyant essentiellement sur la
mobilisation des ressources nationales. Certains aspects de ce processus de r6no-
vation peuvent faire intervenir l'affinement, l'dtude et l'adoption de certaines
technologies ou m6thodes d'enseignement nouvelles (comme l'utilisation des moyens
de communication de masse, l'enseignement assist6 par ordinateur, 1'amdlioration
des manuels -scolaires) ; l'emprunt direct ou l'imitation sont 6galement envisa-
geables. Mais ces aspects sont secondaires ; l'important, c'est de concevoir le
systeme 6ducatif comme une partie intdgrante du d6veloppement national, devant, a
ce titre, se caractdriser par les m~mes processus de r6novation et d'adaptation A
des conditions nouvelles qui caractdrisent les socidtds et les dconomies en
d6veloppement.

[Tirer parti de l'expdrience]. Il y a beaucoup A apprendre des rdseaux, mais les
sources documentaires actuelles ne sont pas spdcialement congues pour faciliter ce
processus. La plupart des examens se font A l'occasion de l'6valuation formelle
des programmes, effectu6e soit par les m6canismes consultatifs ragionaux, soit par
un organisme ext6rieur bailleur de fonds. Ces examens se font surtout pour pouvoir
prendre des ddcisions immddiates, portant le plus souvent sur des pdriodes breves,
plut6t que pour tirer des enseignements gdn6raux de l'expdrience acquise. Dans une
certaine mesure, ce qui manque c'est une analyse des activitds qui soit effectu6e
en vue de tirer des legons g6n6ralisables et largement applicables.

La responsabilit6 de l'impact est partagde entre l'Unesco et les Etats
membres (et les institutions qui participent aux rdseaux). Les diffdrences d'im-
pact significatives entre les rdgions ont 6t6 analysdes de fagon d6taill6e dans
les sections pracddentes du prdsent rapport. La plupart des facteurs d'efficacit6
qui d6pendent de l'Unesco relevent de la bonne gestion et seront analys6s plus
loin sous la rubrique "Opdrations". Les facteurs qui d6pendent principalement des
Etats membres sont examin s sous la rubrique "Efforts nationaux".
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Compard a l'impact assez considdrable qu'il a eu dans beaucoup d'Etats
membres, 1'impact des r~seaux sur l'Unesco elle-m~me a 6t6 jusqu'ici, dans l'en-
semble, remarquablement faible. Tout rdcemment encore, les rdseaux rdgionaux
n'6taient mmentionn~s que dans l'un des sous-programmes du Programme ordinaire
(C/5, IV.2.1) et pourtant les institutions coopdrantes des Etats membres parti-
cipants jouent souvent un r8le essentiel, sur le plan stratdgique, pour l'ex6-
cution d'autres programmes du Secteur de l'4ducation dans leurs pays respectifs.
Dans les Etats membres, les institutions et les particuliers ( l'exception des
sp~cialistes des relations avec l'Unesco) ont tendance considdrer l'Organisation
comme un tout ; il leur est difficile de comprendre pourquoi diffdrents programmes
de l'Unesco semblent parfois tre ex6cutds dans leurs pays inddpendamment les uns
des autres. Cette incomprdhension vient en partie de ce que, sauf dans la r6gion
de l'Asie et du Pacifique, l'accent n'a pas suffisamment 6t6 mis sur les r~seaux
en tant qu'dldment majeur de l'ex6cution des programmes du Secteur de l'6ducation
(cf. recommandation 1 ci-dessus). Elle tient aussi ce qu'il n'existe pas au
Siege un mdcanisme identifiable de coordination et de communication entre les
rdseaux des diff6rentes rdgions.

115. Recommandation 3 : Il devrait atre formellement reconnu que les mdcanismes
consultatifs des r6seaux ragionaux font partie intdgrante des processus de plani-
fication de l'Unesco et ont un r6le formel A jouer dans la prdparation des com-
posantes du plan biennal et du Plan moyen terme qui ont trait au Secteur de
l'dducation. Un mdcanisme central responsable de la coordination des rdseaux et de
leur intercommunication devrait atre mis en place. Des efforts systdmatiques
devraient 8tre faits pour consigner l'expdrience acquise par les r6seaux dans la
promotion des innovations et veiller a ce que ces connaissances soient largement
diffus6es, et tout d'abord, mises en commun par les rdseaux eux-m8mes.

4. D6centralisation de l'Unesco

116. Questions de politique gdndrale : Sous la direction du Conseil ex6cutif,
l'Unesco poursuit activement, depuis quelque temps, une politique de d6centra-
lisation de ses activitds dans tous les secteurs. Quelles legons peut-on tirer,
pour le processus en cours, de l'expdrience accumulde grace au fonctionnement des
r6seaux rdgionaux ?

117. Conclusions : Ce qui a dtd ddcisif ppour la d6centralisation des rdseaux
rdgionaux, c'est l'affectation de cr6dits au titre du Programme ordinaire sans
planification ddtaillde des activitds par le Siege. Cela a permis d'utiliser la
consultation rdgionale comme un apport en relation directe avec les ouvertures de
cr6dit. L'impact des r6seaux et leur succes relatif aux yeux des Etats membres,
dans leurs r6gions respectives, aurait sans doute 6t6 nettement moindre sans cette
souplesse. L'impact du droit de regard ainsi reconnu aux rdgions a 6t4 augment6,
en particulier dans la rdgion de l'Asie et du Pacifique, par la pratique consis-
tant A compl6ter les crddits directement allouds au rdseau par d'autres fonds,
allou6s pour des activitds connexes et compatibles, au titre d'autres composantes
du Programme ordinaire ; m8me si ces activit6s dtaient programmees selon la proc6-
dure usuelle (autrement dit sans la souplesse dont bdndficient les rdseaux), leur
ex6cution a 4t6 organis6e de fagon a produire un effet analogue. Les contributions
des Etats membres de l'Asie et du Pacifique ont dgalement servi a augmenter la
capacitd de rdponse de la rdgion. La souplesse qui en est rdsultde semble avoir
dt6 une cause majeure du succes de l'APEID et du ddsir d'dtendre les r6seaux i
d'autres rdgions.

Quand on passe en revue les programmes de tous les rdseaux rdgionaux, on voit
clairement que l'impact est dtroitement lid A l'aptitude A r6pondre avec sou-
plesse & des prioritds qui sont ddtermindes A l'6chelon rdgional. Un autre facteur
r6side dans l'affectation d'un nombre suffisant de fonctionnaires de l'Unesco aux

taches de liaison et de coordination avec les Etats membres des diffdrentes r6-
gions. Enfin le succes de la ddcentralisation s'explique aussi, manifestement, par
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la relation 6tablie entre les priorit6s ainsi ddtermin6es et l'ex6cution du pro-
gramme, grice a des contacts directs avec et entre les institutions nationales
participantes : cela rdduit les lenteurs indvitables de la voie diplomatique et
donne aux propositions d'activit6s plus de chances de toucher les personnes
"ad6quates" en temps voulu pour leur permettre d'y donner suite. Il est clair,
cependant, que les prioritds ddfinies & l'chelon rdgional ne tiennent pas tou-
jours compte de l'ensemble des facteurs de portde plus 6tendue qui interviennent
dans 1'dlaboration du Programme ordinaire : la ddfinition au niveau rdgional des
prioritds opdrationnelles pourrait aisdment conduire & ndgliger certaines grandes
prioritds internationales. Cela signifie que les activitas ne peuvent pas toutes
tre ddcentralisdes selon le modele de l'initiative rdgionale. Il est en outre

important que, dans chaque r~gion, la d6finition des prioritds et l'ex6cution des
programmes en rdsultant aient le bandfice du concours intellectuel et pratique
d'autres rdgions et des ressources de l'Unesco l'6chelle de la planete. La re-
gionalisation devrait avoir pour but de rendre plus efficace la promotion des
finalit~s universelles de l'Unesco.

118. Recommandation 4 : Le modele de ddcentralisation fourni par les r6seaux
r6gionaux justifie la r6alisation d'une 6tude en profondeur qui puisse 6ventuel-
lement servir de base & la d6centralisation d'autres programmes relevant de tous
les secteurs. Au nombre des 616ments clds & prendre en considdration figurent : la
fixation des priorit6s & l'chelon rdgional ; la souplesse dans l'attribution des
crddits aux r6gions pour r~pondre aux prioritds ; une dotation en personnel r6-
gional de l'Unesco suffisante pour permettre le fonctionnement d'activitds d cen-
tralisdes (sans oublier le temps n6cessaire aux activitds de liaison) ; 1'6ta-
blissement de contacts directs dfiment approuv~s avec les institutions nationales
clds assocides a des programmes connexes ; le maintien d'un 6quilibre entre les
prioritas fixdes a l'dchelon international et les prioritds fixdes & l'6chelon
rdgional pour les programmes.

5. Financement et ressources

119. Questions de politique gdndrale : Quelles sont les mesures les plus addquates
pour allouer les ressources ndcessaires aux r seaux ?

120. Conclusions : Tous les r6seaux se heurtent d'une fagon ou d'une autre a des
difficult6s r~sultant de l'insuffisance des ressources. Ce phdnomene a 6t6 exa-
cerb6 par les importantes rdductions op6r6es ces dernieres ann6es dans tous les
domaines du programme de l'Unesco, qui ont abouti a des pressions tendant a dis-
traire au profit d'autres domaines d'activit6s les maigres ressources alloudes aux
reseaux. Certaines p6nuries sont la marque d'une organisation bien gdrde, on il
n'y a pas gaspillage de ressources. Mais dans la plupart des r6seaux r6gionaux,
les p6nuries rdduisent sdrieusement l'impact utile et compromettent la viabilit6 a
long terme des reseaux.

Parce que des postes sont rest6s longtemps vacants, les effectifs des rdseaux
ont souvent 6t6 dans la rdalit6 tres en dessous de ce qu'ils dtaient sur le
papier. Les retards systdmatiques de recrutement, qui peuvent tre utiles court
terme pour faire face a des difficult~s budgdtaires, n'en risquent pas moins de
dicter les prioritds a long terme du programme. La dotation en personnel du NEIDA
financ6e par des cr~dits de l'Unesco n'a pas 6t6 suffisante pour assurer la coor-
dination du rdseau, situation due en partie a l'insuffisance globale des effectifs
et en partie au fait que l'ancien coordonnateur du r~seau a 6t6 affect6 a d'autres
tAches. Le CODIESEE n'a pas de ressources budg6taires propres. L'effectif r6el de
1'APEID a sdrieusement diminu6 depuis quelques anndes alors que l'ampleur et la
gamme des activit6s du rdseau augmentaient, d'oni un grave dds6quilibre entre les
attentes r6gionales en matiere de services et la capacit6 du rdseau & fournir les
services d'appui ainsi attendus. Dans tous les rdseaux, exception faite de l'APEID
(on cela correspond d6jk & la pratique courante), il y aurait avantage A faire
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syst~matiquement usage du r6seau i titre de stratdgie r6gionale majeure d'ex6-
cution des programmes relevant du Secteur de l'4ducation. Cela signifie que, lors-
qu'elles sont compatibles avec les buts des r~seaux, les activit6s financdes au
titre d'autres parties du Programme ordinaire pourraient sans difficult6 8tre
coordonndes plus 4troitement avec les rdseaux. Cela renforcerait le fonctionnement
des r~seaux et pourrait accroitre de fagon significative l'impact d'autres
programmes.

121. Recommandation 5 : Le niveau de la dotation en personnel et des ressources de
tous les r~seaux devrait 6tre r~examind au regard des objectifs actuels. Des ajus-
tements devraient tre apport6s la lumiere de la recommandation 2. Lorsque ce
n'est pas ddj le cas, les rdgions concerndes devraient considdrer les rdseaux
comme un moyen stratdgique majeur d'ex6cution des programmes du Secteur de l'ddu-
cation. Dans le cadre de cette stratdgie, les Bureaux r6gionaux devraient avoir
pour politique d'essayer de fagon systdmatique d'investir les cr~dits qui leur
sont allou s au titre du Programme ordinaire dans des activitds ex6cutdes en col-
laboration et avec les r~seaux r~gionaux et par l'interm diaire de ceux-ci ; cette
politique doit s'appliquer dans le respect des prioritds des rdseaux, du caractere
volontaire de la participation et de l'intdgrit6 des objectifs assign~s aux com-
posantes pertinentes du Programme ordinaire. S'agissant du CODIESEE qui dessert
une r6gion ddpourvue de Bureau r6gional, des mesures spdciales devraient tre
prises pour assurer ce type de compl6mentaritd budg6taire avec les activitds r~a-
lis6es dans la r~gion Europe. Le CODIESEE devrait avoir une unit6 de coordination
identifiable, dotde de ressources propres d'un montant addquat [cf. 6galement
Qpdrations].

6. Opdrations

122. Questions de politique g6n6rale Quelles sont les mesures de gestion et
d'administration qui peuvent 8tre prises pour amdliorer l'efficacit6 et/ou l'ef-
ficience des r6seaux rdgionaux ?

123. Conclusions : L'efficacita des rdseaux r~gionaux peut tre sdrieusement in-
fluenc~e par certains modes concrets d'administration et de gestion qui d pendent
de l'Unesco :

(a) l'affectation de ressources suffisantes cette question a 6t6 traitde
dans le cadre des recommandations 2 et 5

(b) un appui administratif solide A la coordination des rdseaux de la part
des dchelons administratifs supdrieurs a celui de coordonnateur du
r6seau, dans les rdgions comme au Siege

(c) la mise en place d'un bon mdcanisme de coordination des r~seaux au
niveau r6gional, avec : un personnel clairement identifiable ayant pour
tache principale d'assurer la coordination, l'autonomie des activit6s de
coordination du r6seau, la flexibilit6 d'emploi des ressources finan-
cieres conform6ment aux priorit6s du rdseau, l'acces aux services et
installations voulus et i des ressources addquates pour permettre la
parution rdguliere de publications r6pondant aux besoins des diffdrents
r~seaux ;

(d) une attitude positive A l'6gard des priorit~s ddfinies au sein des
rdseaux, avec la volont6 de rdviser, le cas 6chdant, les plans et les
allocations de fonds pour r~pondre aux besoins nouveaux.

Ce sont la des pr~occupations d'ordre gdn ral, qui completent toute une sdrie
d'autres recommandations et conclusions consign~es en divers endroits du pr~sent
rapport. Comme ces recommandations ont des incidences qui concernent diverses
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r6gions et divisions de l'Organisation, leur bonne ex6cution peut difficilement (

la diffdrence de la coordination de cette ex6cution) &tre d616gu6e une division
unique.

124. Recommandation 6 : Le Directeur g6n6ral devrait atre invit6 a prendre des
dispositions pour que soient analys6es les incidences administratives du pr6sent
rapport. Les responsables de cette analyse devraient atre invitds a y proc6der
dans des ddlais rapides et 9tre habilit6s formuler des recommandations concretes
au sujet des procddures oparationnelles tant des bureaux rdgionaux (et sous-
r6gionaux) que des services centraux de l'Unesco. Un rapport succinct sur les
mesures administratives prises devrait atre communiqu6 aux organes consultatifs
r6gionaux des r6seaux r6gionaux pour qu'ils fassent connaitre leurs observations,
ainsi qu'au Conseil ex6cutif.

7. Efforts nationaux

125. Questions de politique g6n6rale : L'impact des r6seaux ddpendant des mesures
prises par les institutions et les autorit6s nationales, il est important de
savoir quelles dispositions les Etats membres peuvent prendre pour amdliorer
l'efficacitd des r6seaux.

126. Conclusions : Le succes des rdseaux r6gionaux n'est possible que grace au
soutien des institutions nationales participantes. Les institutions et les auto-
rit6s des Etats membres participants ont souvent crd6 des mdcanismes de partici-
pation exemplaires. Certaines ont vers6 des contributions en especes et la plupart
ont fourni d'importantes contributions en nature pour appuyer les activitds li6es
aux raseaux. Au-dela de cet aspect, il va de soi que l'impact r6el des r6seaux ne
peut atre mesurd, en derniere analyse, que par le ddveloppement de 1'6ducation
dans les pays participants, c'est-a-dire par une activit6 de caractere exclusi-
vement national. Cet esprit de participation est la raison d'&tre de chacun des
r6seaux r6gionaux et constitue le principal support de son fonctionnement.

Inversement, certaines insuffisances constat6es au niveau du fonctionnement
g6ndral des r6seaux peuvent s'expliquer par l'action ou i'inaction d'institutions
et d'autorit6s nationales :

(a) des amdliorations considdrables pourront tre apport6es aux r6unions et
l'ex6cution des projets des r6seaux si les personnes choisies pour par-
ticiper aux activitds de r6seau (rdunions, rattachements, etc.) le sont
sur la base de criteres en rapport 6troit avec les objectifs du projet.
En d'autres termes, la participation individuelle devrait atre fonction
de la probabilit6 qu'a chacun de contribuer efficacement au changement
et au ddveloppement de l'6ducation ;

(b) les autorit6s nationales devraient faire preuve de circonspection dans
la d6signation du coordonnateur national des activit6s de r6seau de
fagon A ce que celui-ci s'acquitte avec efficacit6 de sa mission de
coordination. La coordination exige souvent l'attribution de certaines
ressources, n6cessaires en particulier pour la communication (publica-
tion d'un bulletin d'information, par exemple) et la tenue de r6unions
entre les participants nationaux au r6seau ;

(c) les activit6s de r6seau de nature r6gionale, par exemple les r6unions
r6gionales, devraient atre consid6r6es d'abord comme un compl6ment des
efforts nationaux de r6forme 6ducative en cours. Cela implique que les
autorit6s qui envoient des participants A de telles r6unions r6gionales
soient sensibilisdes la nature de l'obligation que repr6sente cette

participation. Il est n6cessaire de veiller A ce que la participation
r6gionale soit prolong6e par un effort national efficace pour appliquer

les legons tir6es des 6changes ;
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(d) dans toute la mesure du possible, il est n~cessaire que les institutions
nationales prennent part a l'organisation et au financement d'activit6s
de r~seau. D'ordinaire, cela n'est possible que si un soutien politique
et/ou administratif A un niveau plus dlevd leur assure des ressources
financieres ;

(e) d'une maniere g~ndrale, les Etats membres qui tirent le plus grand
profit des rdseaux sont ceux qui reconnaissent la valeur des activit6s
de r~seau et s'emploient de fagon m~thodique i valoriser au maximum leur
participation, en veillant A ce que les participants nationaux (par-
ticuliers et institutions) adoptent une attitude sdrieuse et construc-
tive A l'6gard des r6seaux et de la suite A donner A leurs activit~s A
l'int6rieur de leurs pays respectifs.

Il convient de noter que, lors de l'dvaluation d'impact, les personnes qui se sont
d6clardes les plus satisfaites des avantages tir~s des r~seaux sont surtout celles
dont les pays iniectent le plus d'efforts et de ressources dans les r~seaux.
Toutes les observations formuldes, y compris dans les pays dont les ressources
sont les plus modiques, font ressortir les avantages concrets que l'on gagne en
adoptant une attitude coopdrante plut8t que l'attitude passive d'un simple rece-
veur d'aide. Beaucoup de personnes consult~es pergoivent les rdseaux comme un
programme fond6 sur l'auto-assistance et la responsabilit6, dans un esprit d'ou-
verture et de coopdration.

127. Recommandation 7 : Dans ses d6cisions concernant l'avenir des r~seaux r~gio-
naux, le Conseil ex~cutif devrait souligner le r8le d~cisif qui incombe A chaque
Etat membre dans le succes de ces r~seaux, qui suppose une optique de v~ritable
coopdration plut8t que d'aide internationale, et la volont6 des pays d'assumer une
part de la charge et des ddpenses li6es A l'organisation et au fonctionnement des
r~seaux. Les autoritds nationales devraient atre invitdes & examiner et i dis-
cuter, dans le cadre des m~canismes r~gionaux de consultation, les m~thodes dis-
ponibles pour accroitre l'efficacit6 du r8le qu'elles jouent au sein des rdseaux
r~gionaux. Les Etats membres participants devraient encourager la coop~ration
entre les institutions nationales qui participent au r~seau et les projets d'4du-
cation b6ndficiant d'une aide internationale qui sont ex~cut~s sur leur terri-
toire, tels que les projets financds par le PNUD ou la Banque mondiale. En par-
ticipant activement A l'activit6 des r~seaux, les pays peuvent accroitre l'effi-
cacit6 des efforts qu'ils accomplissent eux-m~mes au niveau national pour am6lio-
rer 1'dducation au service du ddveloppement.

8. PNUD

128. Questions de politique g~ndrale : Trois des r~seaux r~gionaux ont b~ndfici6
d'un important soutien du PNUD, dont le r~le financier est ddterminant pour
l'exdcution de nombreux programmes r~alis~s par les Etats membres les moins ddve-
lopp~s participant aux r~seaux. Des prdoccupations se sont exprimdes au sujet des
relations entre les r~seaux et le PNUD. En quoi l'dvaluation d'impact permet-elle
de penser que certains aspects des relations avec le PNUD maritent de retenir
l'attention et que peut-on faire A cet dgard ?

129. Conclusions : L'dvaluation a fait apparaitre plusieurs 41dments importants
qui prdoccupent ceux qui, dans les Etats membres ou au sein du Secr~tariat de
l'Unesco, participent aux r6seaux :

(a) une baisse gdn6rale et durable des ressources que le PNUD fournit soit
aux r~seaux soit par leur entremise, en ddpit du niveau 4lev6 du soutien
actuellement fourni aux activit~s r~alis~es dans le cadre de l'APEID ;
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(b) des difficult6s A assurer la concordance voulue entre les objectifs des
projets financ6s par le PNUD dans diffdrents pays et les objectifs des
r6seaux rdgionaux : il semble que cela exige simplement de la part de
tous les intaressas un peu de souplesse pour assurer un 6quilibre satis-
faisant entre les processus des rdseaux, dont 1'6ch6ance est naturelle-
ment lointaine, et les objectifs ndcessairement limit6s de projets par-
ticuliers court terme ;

(c) un ddsarroi face aux "occasions manqu es" lorsque des projets financas
par le PNUD ne parviennent pas 6tablir la liaison et & instaurer des
rapports de cooparation avec les institutions associaes aux rdseaux
rdgionaux ;

En ddpit de ces prdoccupations, une vive satisfaction a 6t6 exprimae devant le
fait que le PNUD reconnaissait volontiers certaines raalisations des r6seaux, en
particulier 1'occasion d'examens communs des rdsultats de projets entrepris sous
les auspices de l'APEID.

L'information obtenue durant cet examen r6vale, de la part du PNUD, un scep-
ticisme considdrable A 1'dgard de projets entrepris dans le cadre d'objectifs
pergus comme tres vastes et a 6ch6ance trop lointaine pour permettre d'en avaluer
utilement les rasultats a bref d61ai. L'analyse a agalement r6v616 un autre motif
de preoccupation : le scepticisme relatif manifestd quant au degr6 d'engagement de
l'Unesco elle-m~me en faveur des rdseaux de certaines ragions. Si ces constata-
tions sont exactes, la prdsente 6tude d'impact permet d'en comprendre les causes :
(a) les objectifs gan6raux des 6changes instaurds au sein des rdseaux - favoriser
des processus d'innovation dducative autonomes, par exemple - sont avidemment d'un
suivi difficile ; (b) 1'intdrat relativement faible manifesta pour la coordination
d'autres activit6s du Programme ordinaire avec certains rdseaux rdgionaux pourrait
en outre donner a penser que leurs potentialit6s ne sont pas pleinement apprdci6es.

En revanche, le bilan de la coopdration entre les rdseaux et le PNUD apparait
positif. On peut citer maints exemples de cas oin les raseaux et le PNUD sont par-
venus a des accords pratiques sur des objectifs de projet permettant un contr6le
dtroit et rapide des r6sultats tout en s'insdrant dans des programmes d'achanges
plus vastes des rdseaux. Il ressort clairement de 1'dvaluation d'impact que les
examens critiques internes effectuds par les rdseaux t6moignent d'un ouverture et
d'une objectivit6 rares. Les rdseaux prasentent, en outre, l'avantage inddniable
d'attanuer les susceptibilitas nationales et d'accroitre la disposition des auto-
rit6s a rdagir positivement a 1'dvaluation critique. D'ailleurs, la rigueur de
certaines dvaluations internes des rdseaux a 6ta expressdment loude par les eva-
luateurs du PNUD. De m~me, si l'Unesco prend des dispositions pour valoriser le
profil des rdseaux dans sa propre programmation 6ducative (cf. en particulier la
recommandation 1 ainsi que les recommandations 2 et 5), cela aura pour effet
d'apaiser les inquidtudes dventuelles concernant l'importance de son engagement.

Au total, il y a manifestement de bonnes raisons de chercher A intensifier la
cooparation entre le PNUD et les rdseaux. Si de nouveaux efforts sont faits pour
renforcer et davelopper les rdseaux, ceux-ci finiront par regrouper, dans plu-
sieurs ragions du monde, un grand nombre - voire la plupart - des principaux par-
ticipants aux actions nationales de daveloppement de l'6ducation. Il serait avis6
d'introduire syst6matiquement dans tous les projets d'6ducation du PNUD exdcutds
dans des pays participant aux rdseaux une clause rendant obligatoire la liaison
avec les institutions et projets de rdseau pertinents ; si les institutions direc-
tement assocides aux projets du PNUD font elles-memes partie d'un r6seau regional,
elles devraient 6tre encouragaes a atablir un lien entre le projet et leur par-
ticipation au rdseau, et la contribution a des activitds de r6seau (effet de mul-
tiplication ou de diffusion) pourrait devenir un critere supp1dmentaire par-
ticulier d'6valuation de ces projets. Un effort syst6matique tendant instaurer
une coopdration atroite entre les institutions participant aux r6seaux et les
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projets du PNUD a toutes chances d'augmenter l'efficacit6 des projets individuels
et, plus g6n6ralement, celle des programmes d'aducation exdcut6s sur le terrain en
relation avec les Nations Unies.

130. Recommandation 8 : Des pourparlers officiels devraient avoir lieu avec le
PNJD au niveau le plus 6lev6 afin de d6terminer la nature des arrangements requis
pour permettre l'troite coordination des projets d'dducation financds par le PNUD
avec les institutions participant aux r6seaux, que ces projets soient ou non rda-
lisds sous les auspices des rdseaux. Un premier pas dans cette direction pourrait
consister A mettre sur pied un groupe de travail commun aux deux organisations,
qui soit charga de formuler les principes directeurs d'une collaboration plus
dtroite. Le PNUD devrait tre invita A faire connaitre au Directeur gdndral ses
observations concernant aussi bien le contenu de la prdsente 6tude d'impact que
les ddtails de la prdsente recommandation.

9. Suite A donner A l'dvaluation d'impact

9a. Rdexamen de l'EIPDAS

131. Questions de politique gdndrale : L'6valuation d'impact est censde fournir un
point de vue destin6 atre 6tudid par toutes les instances de l'Unesco et au sein
des rdunions consultatives des rdseaux rdgionaux qui devraient y trouver un moyen
d'amdliorer leurs activit s.

132. Conclusions : A la lumiere de 1'information disponible sur le fonctionnement
du rdseau EIPDAS, il a 6t6 ddcid6 d'6tudier son fonctionnement dans le cadre gdnd-
ral de la stratdgie de l'Unesco que reprdsentent les rdseaux r6gionaux. Toutefois,
pour diverses raisons, y compris les retards mis a dtablir le rdseau sur une large
base, il a sembld peu indiqud de se prononcer sur son fonctionnement dans le cadre
d'une 6valuation portant sur l'impact, qui n'est normalement discernable qu'au
bout d'un plus grand nombre d'anndes de fonctionnement effectif. Beaucoup de dif-
ficultds pratiques inddpendantes de la volont6 de l'Unesco qui ont prdcdemment
gand l'activit6 du rdseau risquent de constituer encore des obstacles et amanent A
se demander si, dans les conditions actuelles, le fonctionnement du rdseau aura un
impact suffisant pour justifier son maintien. En m~me temps, il est apparu que le
succes de la phase actuelle d'expansion et de ddveloppement du rdseau suppose une
dtroite liaison avec le Bureau ragional d'6ducation (UNEDBAS) et le soutien de
celui-ci, ainsi qu'une liaison plus 6troite avec d'autres r6seaux.

133. Recommandation 9a : Il convient de poursuivre les activitds actuelles de
l'EIPDAS en partant du principe que le rdseau se ddveloppera et restera un mode
d'action permanent de l'Unesco dans les Etats arabes. Cependant, il faudrait pro-
cdder & une analyse complete de son impact vers 1990 ou 1991 de fagon & daterminer
si les conditions lui auront permis de se doter de la base ndcessaire a une ac-
tivitd efficace, et qui justifie son fonctionnement & long terme, en s'assurant
des soutiens et la coopdration d'institutions. Dans l'intervalle, des efforts
devraient 6tre faits pour que le rdseau continue A bdn6ficier d'un important sou-
tien de la part d'UNEDBAS et des organes approprids du Secrdtariat du Siege.

9b. Consultations g6ndrales

134. Conclusions : Les r6seaux ont tous des mdcanismes de consultation efficaces
qui permettent d'analyser les conclusions d'un rapport tel que celui-ci & la lu-
miere des prioritds et des prdoccupations rdgionales. Ces m6canismes constituent
la voie la plus appropride pour assurer l'examen et, le cas dchdant, la mise en
application des incidences du rapport.

135. Recommandation 9b : Les rdseaux rdgionaux d'innovation dducative pour le
ddveloppement devraient faire le ndcessaire pour que le rapport sur 1'dvaluation
d'impact soit largement diffus6 aupres des institutions participantes et de leurs
autoritds nationales de tutelle afin d'en prdparer l'examen dans le cadre de leurs
processus rdguliers de consultation r6gionale. Lors de la diffusion du rapport, il
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faudra s'attacher i faire ressortir les finalitds et les limites d'une 6valuation
d'impact, notamment la nicessit6 de s'en tenir aux seules questions ddterminantes
pour la prise de ddcision, ce qui conduit souvent i exclure des informations de
nature descriptive qui permettraient i des lecteurs profanes d'acqudrir une
connaissance 6tendue du fonctionnement du r~seau et de passer en revue les rdali-
sations dans tel ou tel pays. Outre l'examen des observations et recommandations
formuldes dans le rapport i propos de telle ou telle rdgion en particulier, les
discussions mendes i l'dchelon rdgional devraient mettre l'accent sur les points
ci-apris :

(a) les grands problemes de la stratdgie g4ndrale des activitds de rdseau
(cf. les conclusions relatives k la recommandation 1), en vue de sus-
citer un ddbat critique sur la question de savoir comment les r~seaux
peuvent avoir un impact important sur l'dducation et contribuer h crder,
parmi les leaders d'opinion et parmi les d~cideurs au plus haut niveau,
un climat propice h l'innovation ;

(b) les critires applicables i la participation des institutions et des
particuliers, criteres dont la formul-ation peut faciliter la rdnovation
des bases des rdseaux.

.9c. Publications ultdrieures

136. Conclusions : L'dvaluation d'impact a clairement montr6 que de tres grandes
quantitds de documents et d'informations avaient 6t6 pr6pards par les coordonna-
teurs r6gionaux et par les autoritds des Etats membres visitds & l'occasion de
l'tude sur le terrain. En mgme temps, l'dvaluateur a constat6 un vif intdrat pour
les activitds des raseaux et not6 des demandes de publications qui puissent four-
nir, sous une prdsentation d'acces facile, une synthese des activitds des rdseaux.
Des personnes travaillant dans diffdrents rdseaux ont exprim6 la crainte de "r6in-
venter la roue", faute de connaitre l'expdrience concrete des autres rdseaux dans
le domaine de l'innovation.

137. Recommandation 9c : Des efforts devraient 9tre faits, en coopdration avec les
r6seaux rdgionaux, pour trouver le moyen de rddiger et publier un rapport de la
longueur d'un livre qui fasse connaitre certaines des r6alisations des rdseaux,
avec une analyse des consdquences i tirer de l'expdrience des rdseaux pour les
efforts visant i amnliorer l'ducation.

10. Recommandations particulieres intdressant les diffdrentes r~gions

138. Le corps du rapport contient quantitg d'observations et de conclusions de
l'6valuateur concernant aussi bien les diff6rents r6seaux consid6r6s s6par6ment
que les conditions gdndrales de fonctionnement des rdseaux rdgionaux. Ces obser-
vations et ces conclusions sont a examiner conjointement avec les conclusions
succinctes exposdes ci-apres.

10a. APEID

139. Conclusions : L'APEID a atteint une "maturitd" suffisante, en tant que
r6seau rdgional, pour que l'on puisse dire de lui qu'il a une histoire. Tout
organisme prdsentant une telle anciennet6 et un tel bilan peut utilement reconsi-
direr ses moyens et ses objectifs. De mkme, il est important de tirer parti de
l'expdrience acquise en sollicitant les rdflexions critiques des principaux
penseurs de la r~gion qui s'occupent de questions comme les rapports entre le
ddveloppement de l'dducation et le ddveloppement 6conomique ou social. Cette
analyse critique devrait tre une composante permanente - et peu ondreuse - de ses
programmes, et itre mende hors du cadre des diff~rents programmes de r~seau qui
sont orientds vers la rdalisation d'objectifs. Il conviendrait de se pencher
6galement sur certains aspects opdrationnels : (a) les demandes permanentes
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d'dlargissement de la participation au rdseau doivent 9tre considdrdes en regard
des ressources humaines dont dispose l'ACEID et une solution doit atre trouvde. Il
ressort clairement de l'dvaluation que, pour l'efficacit6 du r~seau, il est impor-
tant que son personnel continue a pouvoir s'identifier des taches lides au
r~seau ; (b) le lancement du programme APPEAL a fait naitre des praoccupations
concernant la relation entre le r6seau et APPEAL. L'int~rat gdndral suscit4 par
les buts d'APPEAL ne devrait pas masquer la n6cessit4 de conserver a l'APEID son
r8le d'aiguillon du changement et du ddveloppement des infrastructures pour tous
les aspects de l'6ducation. En outre, il faudrait soigneusement dviter, dans
l'ex cution du programme APPEAL, toute confusion entre les demandes adressdes aux
centres associ s par APEID et par APPEAL ; (c) un examen des criteres requis des
centres associ6s pour devenir membre du reseau peut 8tre n6cessaire pour faire en
sorte que les centres dont la participation est trop limitde soient remplacds par
d'autres qui ddploient des programmes plus actifs ; (d) la prestation de services
aux petits territoires du Pacifique demande un examen spdcial pour ddterminer
quelles sont les formes d'activit6s les plus approprides ; par exemple un sous-
r~seau groupant des institutions ou projets pourrait tre mis sur pied, sous
certaines conditions, m~me si les participants ne sont pas tous situds dans des
pays membres de l'Unesco.

10b. CARNEID

140. Conclusions : Le CARNEID opere dans un environnement oil, pour certains des
pays les plus petits, la mise en place d'infrastructures d'innovation dducative ne
peut manifestement atre envisagde que sur une base coop6rative impliquant une mise
en commun des ressources avec d'autres pays. Cette situation offre au reseau une
occasion pr6cieuse de jouer a la fois le r8le de chef de file et de catalyseur.
Pour le ddveloppement ult6rieur du CARNEID, il faut s'attacher particulierement
aux points suivants : (a) dviter tout double emploi avec les activit~s du bureau
sous-rdgional de Kingston ; (b) renforcer les liens avec les pays non anglophones
des CaraYbes et faire en sorte d'am liorer leur participation au rdseau ; (c) t&-

cher d'obtenir que ce soient des institutions plut8t que des particuliers qui
participent aux activitds de rdseau dans les pays oi l'organisation institution-
nelle le permet.

10c. CODIESEE

141. Conclusions : Depuis sa cr6ation, le CODIESEE fonctionne avec des objectifs
plus limitds que les autres r6seaux, puisqu'il privil6gie la recherche et le d6ve-

loppement thdoriques au sein d'institutions sp6cialisdes dans l'enseignement ou la
recherche. Cette optique restreinte lui a permis de surmonter les difficultds de
mise en route. Pour l'avenir prdvisible, il serait avisd de maintenir cette
optique, mame si, progressivement, il faut en venir a choisir des sujets offrant
une plus grande applicabilitd pddagogique et requdrant une implication active des
institutions et des autoritds de l'6ducation. Des efforts dnergiques sont n6ces-
saires pour parvenir a int6resser au r6seau les instances supdrieures de l'6duca-
tion nationale, a les sensibiliser aux potentialitds des rdseaux et a mobiliser
des ressources au profit de themes d'innovation qui fassent abstraction des fron-
tieres traditionnelles entre les administrations. Cet int6r~t des instances supd-
rieures est fondamental pour amener la recherche a porter sur des sujets suscep-
tibles d'une large application dans les pays participants. Cela est d'autant plus
important que plusieurs pays couverts par le CODIESEE sont, a des stades plus ou
moins avanc6s, en train de reconsiddrer nombre des bases de leurs approches 6duca-
tives ; cette situation semble particulierement prometteuse pour l'impact des
activit~s du r6seau. L'extension du rdseau a d'autres parties de l'Europe m6ridio-
nale doit offrir une incitation a ddvelopper les programmes et ouvre la possibi-
lit6 soit de solliciter une participation europ6enne plus large, soit de chercher
a 6tablir certaines liaisons formelles avec d'autres programmes de l'Unesco en
Europe. Compte tenu de l'dlargissement r6cent et des possibilitds d'6largissement
futur du rdseau, il importe que les progres accomplis dans l'6tablissement de
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liens entre les membres fondateurs du CODIESEE se poursuivent pour aboutir dven-
tuellement la constitution de fait d'un sous-r6seau. Une unit6 de coordination
de CODIESEE devrait atre mise sur pied (cf. Recommandation 5).

10d. EIPDAS

142. Conclusions : Le rdseau EIPDAS traverse actuellement une phase active de
restructuration, d'extension et de ddfinition de programme. Ces t~ches sont diffi-
ciles et devraient si possible bdndficier d'une assistance sous forme d'avis et
d'aide directe de la part du personnel de coordination rdgional d'autres r6seaux.
Il est capital, pour le d6veloppement futur du r6seau, de ddterminer le type
d'institutions participantes qui convient le mieux des activitds d'innovation :
des institutions dont la vocation principale ne soit pas administrative et qui
offrent des potentialitds importantes pour la crdation et la diffusion d'iddes
neuves. Les criteres de participation de centres associds devraient tre examin6s
des que possible dans le cadre de la structure de consultation rdgionale. Cette
tache accomplie, la ddfinition des activitds de projet devrait s'en trouver
facilitde.

l0e. NEIDA

143. Conclusions : Les activit6s du NEIDA, s6rieusement compromises par la r6duc-
tion des crddits et les compressions de personnel intervenues pendant la pdriode
qui a pr6c6dd imm6diatement l'6valuation d'impact, ont grand besoin d'une revigo-
rante injection de personnel nouveau et de ressources nouvelles. Un dldment dater-
minant consisterait donner au NEIDA un r6le plus important, en Afrique, dans
1'exdcution d'autres programmes relevant du budget ordinaire. Tout en respectant
l'intdgrit6 du NEIDA comme cadre d'6changes pour l'ensemble de l'Afrique, un
effort doit Stre fait pour faciliter les projets coopdratifs de portde g6ogra-
phique plus restreinte, regroupant de trois six pays. En Afrique orientale et en
Afrique australe en particulier, la visibilit6 et l'efficacit6 du NEIDA sont
sdrieusement compromises par les distances et les difficultds de communication. Il
faudrait donc envisager de crder dans la rdgion un sous-r6seau qui favoriserait de
nouvelles activitds et pourrait 6galement faire la liaison entre le NEIDA et des
mdcanismes de coop6ration qui existent ddj dans le mame domaine gdndral d'acti-
vitd et concernent des groupes de deux quatre pays.

Dans une large mesure, le r6seau devrait avoir pour but de renforcer la base
institutionnelle du changement 6ducatif. Etant donn6 les grandes difficult6s
auxquelles se heurtent beaucoup de pays de la rdgion, la souplesse des procddures
d'identification de projets associds devrait 6tre maintenue. Toutefois, dans toute
la mesure du possible, le NEIDA devrait consid6rer que son r~le est de favoriser
le groupement et le ddveloppement coopdratif d'institutions pouvant constituer
pour leurs pays des ressources utilisables aux fins de la modernisation et de
l'expansion de l'6ducation. Dans une r6gion oi l'absence de ressources documen-
taires imprim6es est enddmique, aucun effort ne devrait atre 6pargne pour faire
des institutions du rdseau un foyer de ddveloppement de ces ressources et des
bases d'information. La fonction de coordination du rdseau devrait comporter une
composante majeure, savoir la publication et la diffusion des informations
existantes sur les activitds et les programmes mis en oeuvre dans le cadre du
rdseau. Les domaines prioritaires ddfinis pour le programme actuel se sont r6v6l6s
utiles pour centrer les activit6s et, dans le cas de l'enseignement en langue
maternelle, ils ont permis au r6seau de prendre un bon ddpart dans un domaine
crucial et nouveau du ddveloppement.

144. Recommandation 10 : Les conclusions particulieres aux diffdrentes rdgions
qui figurent dans la prdsente section devraient tre incluses dans l'analyse et la
consultation r~gionales pr conisdes par la Recommandation 9b.
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EPILOGUE

145. Les recommandations de 1'dvaluateur extdrieur sont soumises A 'examen du
Directeur gdndral, du Conseil ex6cutif et des diverses raunions consultatives
rdgionales dans un esprit de profonde humilita. C'est un honneur que d'Stre appe1l
a formuler des observations sur une entreprise a laquelle concourent des 6duca-
teurs, des administrateurs, des scientifiques, la fois savants et ddvouds, de
tant de pays du monde, unis dans un vaste effort pour servir La fois leurs pays
respectifs et 1'humanit6 tout entiere.
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LE PROCESSUS D'EVALUATION

A. APERCU GENERAL

Mandat

1. Les directives pour la planification et la raalisation des dvaluations
d'impact, ddfinies dans des documents 6tablis par l'Unit6 centrale d'6valuation,
pr6voient que l'6valuateur principal a "l'entiere responsabilit6 de l'6valuation
d'impact, notamment en ce qui concerne ces m6thodes employdes et le contenu du
rapport final" : l'6valuateur dispose ainsi d'une grande latitude pour mettre au

point un programme de travail et une m6thodologie, en consultation avec le secteur
du Secrdtariat considdr6 et l'Unit6 centrale d'dvaluation. Dans le cas de la
pr6sente dtude, les membres du Secr6tariat qui ont particip6 a l'61aboration des
plans de travail avec l'dvaluateur ont respect6 scrupuleusement l'esprit des
directives, qui tendent a 6viter toute ingdrence dans le travail d'6valuation. Les
principales contraintes, pr6vues avant la ddsignation de l'6valuateur, dtaient :
les fonds disponibles, le d6lai imparti pour mener a bien l'dvaluation et la
marche suivre, comprenant d'abord une analyse de la documentation, puis une
vaste mission sur le terrain. Le Secr6tariat, a Paris comme dans les rdgions, a
fait preuve de souplesse et de bonne volontd face aux demandes de l'dvaluateur. En
particulier, des ressources financieres suppldmentaires ont 6t6 ddgag6es a partir
d'autres sources budg6taires pour permettre des consultations mdthodologiques
avant la visite des r6seaux ; le d6lai propos6 pour la remise de l'avant-projet de
rapport a 6t6 prolong6 ; l'dvaluateur a eu toute latitude pour choisir les pays
qu'il entendait visiter ; enfin les plans de travail ont 6t6 r6am6nagds pour tenir
compte d'impdratifs de voyage, et ce malgr6 les difficult6s que cela a pu entrai-
ner pour les responsables de l'organisation des missions.

2. En vertu du mandat convenu avec le Secrdtariat, l'dvaluateur extdrieur dtait
chargd de proc6der a une analyse critique des 616ments ci-apres des rdseaux r6gio-
naux d'innovation 6ducative :

- ampleur et qualitd des r6alisations et des rdsultats

- pertinence des objectifs et des concepts du programme

- ad6quation des stratdgies de mise en oeuvre et de la gestion du programme

- impact, prdvu et non pr6vu, du programme sur le d6veloppement national,
r6gional et international.

L'6valuateur a commenc6, dans la phase initiale de ses travaux, par
d6velopper et pr6ciser cette ddfinition des taches (voir la Section B ci-apres,
Ddfinition des criteres d'6valuation).

Les diffdrentes phases de l'6tude d'6valuation

3. L'dvaluation a comport6 trois phases :

(a) Le Secr6tariat de l'Unesco a demand6 aux coordonnateurs rdgionaux des
rdseaux leur avis sur la maniere dont l'6valuation pourrait tre men6e
a bien (avril-juin 1986).

(b) Un consultant, M. John Wood, a 6t6 recrut6 et charg6 d'analyser les
sources dcrites disponibles au Siege de l'Unesco ; le rapport 6crit
renferme une analyse exhaustive du fonctionnement et du ddveloppement
des rdseaux, ainsi que toute une sdrie d'annexes contenant un r6sum6 ou
des extraits de centaines de documents pertinents (mai-ddcembre 1986).
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(c) La rdalisation de l'dvaluation d'impact a 6t6 confide au professeur
Stacy Churchill, dvaluateur principal (fdvrier 1987 - janvier 1988).

4. L'6valuateur principal a procd comme suit

(a) Il a pass6 en revue la documentation.

(b) Il s'est entretenu avec des fonctionnaires de l'Unesco et d'autres
personnes pour ddterminer les criteres d'dvaluation et la mdthodologie
A appliquer.

(c) Il a 6crit a des personnes de toutes les rdgions pour leur demander des
observations et des informations.

(d) Il s'est rendu dans 18 pays participants, rdpartis dans cinq rdgions,
oii il a interrog6 diverses personnes et particip6 A des rdunions
d'information dans les centres de coordination rdgionaux approprids.

(e) Il a atabli un projet de rapport.

(f) Il a eu des consultations avec des reprdsentants des centres de coordi-
nation de tous les rdseaux au sujet du projet de rapport.

(g) Il a entrepris une rdvision exhaustive du rapport avant de le prdsenter
au Directeur gdndral de l'Unesco.

5. Les visites sur le terrain avaient pour objet de permettre A 1'6valuateur
extdrieur de prendre contact, dans chacune des r6gions desservies par les rdseaux,
avec les autorit6s de trois ou quatre Etats membres participants. L'dvaluateur a
arratd la liste des pays apres avoir 6tudi6 les demandes prdsentdes par les coor-
donnateurs rdgionaux et compte tenu de certaines contraintes, telles que les
possibilitds de voyage dans les diff6rentes rdgions. Les visites et les consulta-
tions officiellement programm6es ont eu lieu entre le mois de mai et le mois de
juillet 1987, se succddant dans l'ordre ci-apres : NEIDA : Tanzanie, Zimbabwe,
Sdn6gal et, Dakar, unit6 de coordination du NEIDA et Bureau rdgional d'6ducation
de l'Unesco pour l'Afrique ; CARNEID : Barbade, JamaYque, Rdpublique dominicaine,
centre de coordination du CARNEID i la Barbade et Bureau sous-rdgional de 1'Unesco
pour les CaraYbes a Kingston (JamaYque) ; APEID : Japon, Chine, Thailande, Inde
et, a Bangkok, Bureau rdgional principal pour l'Asie et le Pacifique et Centre
asien d'innovation dducative en vue du ddveloppement (ACEID), ce dernier faisant
office de centre de coordination de l'APEID ; EIPDAS : KoweYt, Syrie, Jordanie et
centre de coordination de 1'EIPDAS a KoweYt ; CODIESEE : Turquie (membre i la fois
de l'APEID et du CODIESEE), Hongrie, Bulgarie et Yougoslavie et, A Paris, le coor-
donnateur rdgional du rdseau, au Siege de 1'Unesco.

6. L'organisation ddtaillde de l'dtude sur le terrain a 6t6 en quelque sorte
"decentralisee". Le coordonnateur regional de chaque reseau a ete invite a prendre
contact avec les autoritds nationales compdtentes pour leur demander leur
concours, compte tenu des suggestions faites par l'valuateur. Parallelement, la
pratique habituellement suivie pour la partie du voyage effectude i l'intdrieur de
chacun des pays a consista i faire appel A l'assistance du coordonnateur national
du pays visitd (c'est-A-dire la personne ddsignde par chaque pays pour tre son
principal contact aux fins des activitds du rdseau) ou de la commission nationale
pour l'Unesco, selon le cas. Le soin de rdgler les ddtails de la visite dans
chacun des pays visitds a donc 6t6 laiss6 aux autoritds nationales.

7. Au cours de l'6tude sur le terrain, l'6valuateur a eu l'occasion de rencon-
trer et interroger au moins 200 personnes dans les 18 pays dans lesquels il s'est
rendu : directeurs et cadres supdrieurs des institutions participantes, membres du
personnel des institutions participant A la rdalisation de projets, enseignants et
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d16ves des 6coles et autres 6tablissements d'enseignement associds 1'ex6cution

de projets novateurs et hauts fonctionnaires des services de 1'6ducation et autres

services gouvernementaux connexes. Cela repr6sente un tres grand nombre de per-
sonnes et d'institutions, dont il est impossible de donner la liste exhaustive.

L'6valuateur tient remercier tous ceux qui ont participd l'organisation des

visites sur le terrain, et en particulier les coordonnateurs r6gionaux et natio-
naux des r6seaux. Il tient aussi a remercier ici les autoritds nationales et tous
ceux qui lui ont permis de mener L bien sa mission dans les cinq r6gions visit6es.

Grace a leurs efforts, il a pu se faire une id6e des activit6s de l'Unesco dans

chaque rdgion : c'est lA une expdrience d'une richesse exceptionnelle par sa

diversit6, qu'ont rarement l'occasion de connaitre les 6valuateurs ou les consul-

tants de l'Unesco, ou m~me la grande majoritd des membres de son personnel.

B. DEFINITION DES CRITERES D'EVALUATION

8. Il est apparu 6vident d'embl6e que la ddfinition des criteres d'apprdciation
de l'impact poserait un probleme majeur. Plusieurs facteurs concouraient & rendre
l'6valuation extramement complexe. Premierement, son objectif consistait & faire

le point d'un programme mondial, mobilisant les ressources de plus de 100 pays au
service du changement 6ducatif. Les r6seaux 6tant ddcentralis6s, leurs activit6s
different d'une rdgion A l'autre ; l'6volution des domaines d'action prioritaires
au fil des ans n'a fait que multiplier cette diversit6, de sorte que le nombre
total des activitds programm6es par les r gions et les Etats membres participants
de concert avec les r6seaux est prodigieux. En outre, au nombre des principes
sous-jacents au fonctionnement des r6seaux figure l'autonomie de l'initiative des
activit6s novatrices dans les Etats membres - autonomie qui s'dtend au-dela des
institutions et des projets formellement associds aux reseaux. Deuxiemement, le
volume total de l'information disponible est presque sans prdc6dent. Un seul
chiffre suffit pour illustrer l'ampleur du probleme : plus de 300 publications
officielles ont 6t6 publi6es par le centre de coordination r6gional de 1'APEID
- dont de vdritables ouvrages -, sans compter les documents administratifs ordi-

naires et les publications connexes publi6es par chaque Etat membre participant.
Troisiemement, dans le cas de certains r6seaux, un certain nombre d'6valuations
partielles existaient ddja : le PNUD a proc6dd a des 6valuations des activit6s
auxquelles il a 6t6 associd, et les r6seaux eux-memes ont proc6d, rdgulierement,
a leurs propres dvaluations internes. Il convient d'ajouter A cette somme de docu-
ments les 616ments d'6valuation fournis par les Etats membres eux-memes au sujet
des activit6s conduites sur leur territoire en coopdration avec les rdseaux.

9. Les directives pour la planification et la r6alisation des 6valuations
d'impact communiqudes par le Secr6tariat de l'Unesco laissaient a l'6valuateur le
soin de d6cider des criteres approprids. C'est pourquoi, des sa ddsignation,
l'6valuateur a propos6 de modifier le plan de travail de l'dvaluation de maniere a
y inclure des consultations sur la m6thodologie et les criteres A appliquer. Et
c'est ainsi qu'avant d'entreprendre son 6tude sur le terrain, l'6valuateur s'est
rendu Paris et i Geneve, pour s'entretenir avec diverses personnalit6s dont les
points de vue pouvaient lui 8tre utiles. Il a ainsi rencontr6, outre des fonc-
tionnaires du secteur de l'Unesco responsable des r6seaux : (a) des membres du
personnel du Bureau international d'6ducation qui participent ou ont particip6 aux
activit6s des r6seaux, comme le personnel du Service international d'information
sur les innovations 6ducatives ; (b) M. R. Harris, secrdtaire ex6cutif de la
Conf ddration mondiale des organisations de la profession enseignante, en sa
qualit6 de Pr6sident du Comit6 permanent des organisations non gouvernementales
dotdes du statut consultatif aupres de l'Unesco ; (c) M. G. Papadopoulos, direc-
teur adjoint du Centre pour la recherche et l'innnovation dans 1'enseignement de
l'Organisation de coop6ration et de d6veloppement 6conomiques ; (d) des membres et
d'anciens membres du personnel de l'Unesco qui ont 6t6 associds a la crdation des

r6seaux ou leur fonctionnement ; (e) des membres du personnel de l'Unesco
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s'occupant d'autres types de rdseaux li6s a l'6ducation, par exemple le r6seau
concernant l'enseignement des sciences. Une mission spaciale a Chicago a aussi 6t6
organis6e pour permettre un entretien en profondeur avec M. Raja Roy Singh, ancien
directeur du Bureau ragional d'6ducation de l'Unesco pour l'Asie et le Pacifique,
qui a joud un r8le 6minent dans la fondation du premier r6seau, 1'APEID, et dans
la plupart de ses activit6s.

10. En fait, ces consultations ont moins servi A rdsoudre la question des
criteres i appliquer qu'a confirmer qu'en effet, la ddfinition de criteres n'dtait
pas une t~che allant de soi et relevant du simple bon sens comme d'aucuns pour-
raient le supposer. C'est pourquoi l'6valuateur s'est attach6 express6ment lors de
ses visites sur le terrain a solliciter des avis sur les criteres d'dvaluation
applicables. Une question sp6ciale sur ce point a aussi 6t6 incluse dans une
consultation par correspondance a laquelle a notamment rapondu M. Latif, ancien
directeur de l'ACEID. Au cours de ses visites sur le terrain, l'avaluateur a pu
rencontrer encore d'autres personnes qui avaient des rdseaux une expdrience remon-
tant i leurs toutes premieres ann~es de fonctionnement, expdrience qu'elles
avaient acquise, pour certaines, en qualit6 de membres d'institutions assocides.

11. Les sources documentaires et les entretiens initiaux ont fait apparaitre le
type et la nature g6ndrale des impacts que les r6seaux pouvaient avoir. Malgr6 des
divergences de vues dvidentes quant au type de criteres a appliquer pour dvaluer
l'impact, il a 6td possible de ddfinir des zones d'impact permettant, au stade du
rassemblement des donndes, de ne pas omettre de recueillir certaines donndes
pertinentes utiles pour l'dvaluation. Ont 6t6 ddfinies les catagories suivantes

- impacts attendus
- impacts non attendus
- impacts secondaires ou "retombdes", c'est-a-dire impacts ddcoulant indi-

rectement du fonctionnement des rdseaux, sans 6tre directement attri-
buables A ceux-ci et A leurs activitds.

L'6valuateur a surtout cherch6 a obtenir des informations sur les niveaux d'im-
pacts suivants :

(a) Au niveau des pays

- impact sur les institutions nationales participant i la mise au point
des innovations 6ducatives ou chargdes de les appliquer : par exemple
instituts de recherche, centres chargds de l'dlaboration des pro-
grammes d'dtudes, instituts de formation padagogique

- impact des innovations sur la politique de l'dducation et les sys-
temes 6ducatifs (enseignement de type scolaire ou 6ducation extra-
scolaire) ;

- impact sur le pays dans son ensemble, s'agissant en particulier de
ddveloppement national, entendu au sens large

(b) Au niveau ragions :

- impact sur les relations entre institutions, particuliers et institu-
tions non gouvernementales de diffdrents pays au sein du rdseau ;

- impact sur le d6veloppement r6gional et la coopdration r6gionale,
dans le domaine de l'6ducation ou dans d'autres domaines ;

- impact sur la coopdration technique entre pays en ddveloppement
(CTPD).
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(c) Au niveau des activit6s de l'Unesco et des organismes intergouvernemen-

taux associ6s :

- impact sur les rapports entre les Etats membres et l'Unesco dans son
ensemble ;

- impact sur le r8le des Etats membres dans l'alaboration ou l'exdcu-
tion des programmes de l'Unesco ;

- impact sur le fonctionnement de l'Unesco et sur le programme et

budget de l'Unesco.

(d) Au niveau de l'accomplissement des buts gdn6raux de l'Unesco

- soutien des buts gdndraux de l'Acte constitutif de l'Unesco, y
compris la promotion des relations pacifiques entre les peuples et
les Etats, la r6duction des tensions internationales et la libre
circulation des idaes.

12. Cette m6thode consistant i ddcrire des niveaux d'impact plut8t que d'essayer
de ddfinir explicitement des criteres s'est avdr6e utile en tant que moyen de
communication avec les personnes interrogdes oralement ou par correspondance, qui
ont 6t6 invitdes A proposer toutes autres catdgories d'impacts leur paraissant
pertinentes a la lumiere de leur exp6rience. La d6cision de procdder de la sorte
ne semble ni avoir affectd la nature des rdponses regues ni atre traduite par
l'omission d'aspects importants pouvant prdsenter de l'intdr~t pour l'avaluation.

13. Les consultations qui ont eu lieu avant l'dtude sur le terrain ont confirm6
que les observateurs avaient des opinions tres diffdrentes sur le fonctionnement
des rdseaux. Certaines diffdrences pouvaient atre attribu6es au manque d'informa-
tions ou encore a la diversit6 des informations regues a propos des rdseaux. Mais
les observateurs ont aussi soulevd d'importantes questions sur ce que devraient

tre les objectifs des rdseaux et sur les criteres & appliquer pour appr6cier
1' "innovation", l'"impact" et le "ddveloppement". Certaines des personnes interro-
gdes ont donnd de ces termes une ddfinition restrictive. Plus la d6finition
adoptde 6tait dtroite, plus elle excluait, semble-t-il, certains aspects essen-
tiels de l'activit6 de tel ou tel rdseau. Exemple extreme, la ddfinition la plus
restrictive donnae du terme "d6veloppement" renvoie uniquement aux mesures se
traduisant par des variations immadiatement mesurables de la production dcono-
mique, ce qui tend i exclure de nombreuses activit6s des raseaux - de m~me qu'une
bonne partie des activitds des systemes 6ducatifs nationaux a travers le monde.
[Il ne s'agit pas la d'une prdoccupation purement thdorique. Certains tenants des
r6seaux ont en effet d6clard craindre, au vu des tendances actuelles, que des
sources internationales de financement n'en viennent a appliquer de fagon rigide
un tel critere, ce qui aurait pour effet de priver certaines activitds de rdseau
de toute possibilit6 d'acces A un financement multilatdral.] A l'autre extr~me,
certains observateurs se sont d6clards ddgus par certaines innovations, qu'ils
tenaient pour des am6liorations de "routine" apportdes au systeme 6ducatif. Le
sens donnd au terme "routine" n'est pas absolument clair, mais il semble qu'ils
aient voulu entendre par la que les rdseaux s'attachaient trop A des aspects qui,
dans les pays hautement industrialisds, releveraient plut6t simplement de la

"bonne administration" ou de la bonne pratique 6ducative : les r6seaux devaient se

concentrer sur des iddes prdsentant un caractere de nouveaut6 au plan mondial et
pas seulement dans l'expdrience des dducateurs et des administrateurs auxquels

s'dtendait l'influence des rdseaux.

14. Ces deux avis extr~mes traduisent les dilemmes rdels devant lesquels se

trouvent tous ceux qui sont associds au fonctionnement des rdseaux. Il faut bien,
apres tout, dans des pays aux ressources extr~mement limitdes, relier le change-

ment dducatif a des buts rdalistes, de nature A concourir au d6veloppement natio-

nal ; m~me si l'obtention d'un avantage 6conomique imm6diat n'est pas le seul



129 EX/INF.7
Appendice A - page 6

critere d'une action pour le ddveloppement, ce n'en est pas moins un des indica-
teurs d'une politique nationale efficace de 1'6ducation. De m~me, les r6seaux
courent le risque extr~mement rdel de se transformer en autant de systemes
d'dchange d'information bureaucratisds qui : (a) limitent la participation a un
groupe restreint d'individus ; (b) diffusent des iddes r6pdtitives et sans imagi-
nation qui ne remettent nullement au cause le statu quo. L'dvaluateur convient
qu'il importe de garder prdsentes h 1'esprit ces deux causes majeures de pr6occu-
pation. Mais les rdseaux regroupant des pays divers et fonctionnant selon des
modalit6s diverses, il est apparu, en derniere analyse, qu'il ne serait pas judi-
cieux d'adopter comme base d'dvaluation une approche reposant sur des d6finitions
i la fois restrictives et universelles. Lorsqu'ils agissent, les Etats membres
participants sont juges en dernier ressort de ce qui constitue un impact valable.

15. Il est apparu des sources documentaires - par exemple des 6valuations ant6-
rieures et comptes rendus de rdunions (notamment ceux des confdrences minist6-
rielles et des travaux de la Conf6rence g6n6rale) - que les r6seaux jouissent
d'une rdputation assez grande aupres de divers gouvernements dans plusieurs
rdgions du monde et qu'il est largement admis qu'ils sont un moven de promouvoir
des innovations utiles en vue du d6veloppement. L'appui dont ils jouissent
tdmoigne clairement de leur impact, quelle que soit la ddfinition qu'on donne de
ce terme. Cela dtant, 1'dvaluation consistait i ddterminer les sources de cet
appui, a analyser les notions d'innovation et de ddveloppement employdes dans les
r6seaux et a ddterminer celles qui avaient le plus d'effet ou d'impact positif
pour les participants.

16. C'est cette analyse prdliminaire qui a permis de ddgager les principales
taches a entreprendre aux fins de 1'avaluation :

(a) En ddpit des similitudes, les rdseaux d'innovation dducative pour le
ddveloppement ne fonctionnent pas tous de la m~me maniere. En outre,
ils paraissent diff6rer quelque peu, dans 1'ensemble, d'autres activi-
tds internationales ddsigndes sous le nom de "reseaux", qu'elles se
ddroulent sous les auspices de l'Unesco ou d'autres organisations. En
cons6quence, la premiere tache consistait h ddterminer ce qui diffdren-
ciait les r6seaux l'un de 1'autre, h identifier les principaux d16ments
de leurs "modeles" respectifs de fonctionnement. [En d'autres termes,
avant d'essayer d'dvaluer les r6seaux, il fallait ddterminer ce qu'ils
6taient.]

(b) La deuxieme tache consistait, naturellement, a recueillir des informa-
tions sur l'impact des rdseaux et a analyser cet impact compte tenu des
modeles de fonctionnement et des objectifs stratdgiques globaux de
l'Unesco en matiere d'innovation dducative. Il s'agissait de ddterminer
l'impact produit et les facteurs qui y avaient concouru.

(c) La troisieme tache consistait a en tirer des recommandations concernant
les rdseaux ainsi que leur financement et leur fonctionnement futurs.
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APPENDICE B : TABLEAUX

1. Liste des pays et des institutions associds A l1'activit6 des rdseaux

APEID

1. Afghanistan 6

2. Autralie 8

3. Bangladesh 9

4. Bhoutan 1

5. Chine 13

6. Fidji 3

7. Inde 17

8. Indondsie 7

9. Iran (Rdpublique islamique d') 6

10. Japon 6

11. Malaisie 8

12. Maldives 4

13. Ndpal 4

14. Nouvelle-Zd1ande 9

15. Pakistan 12

16. Papouasie-Nouvelle-Guin6e 8

17. Philippines 8

18. Rdpublique de Corde 7

19. Rdpublique ddmocratique populaire lao 2

20. Samoa 0

21. Sri Lanka 11

22. ThaYlande 16

23. Tonga 1

24. Turquie 2

25. Union des Rdpubliques socialistes sovidtiques 0

26. Viet Nam 6

Centres nationaux 174

Centres rdgionaux 3

TOTAL POUR L'APEID 177
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NEIDA

1. B6nin 6

2. Burkina Faso 2

3. Burundi 4

4. Cameroun 5

5. Cap-Vert 1

6. Congo 5

7. Ethiopie 5

8. Gambie 5

9. Ghana 3

10. Guinde 9

11. Guin6e-Bissau 1

12. Kenya 4

13. Lesotho 6

14. Libdria 7

15. Madagascar 9

16. Malawi 1

17. Mali 7

18. Maurice 3

19. Mauritanie 4

20. Mozambique 1

21. Niger 2

22. Nigdria 7

23. Ouganda 1

24. Rdpublique centrafricaine 1

25. R6publique-Unie de Tanzanie 4

26. Rwanda 5

27. Sdndga1 8

28. Sierra Leone 3

29. Tchad 1

30. Togo 7

31. ZaYre 4

32. Zambie 4

33. Zimbabwe 7

Centres et projets nationaux 142

Centres rdgionaux 11

TOTAL POUR LE NEIDA 153
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EIPDAS

1. BahreYn I

2. Egypte 10

3. Emirats arabes unis 5

4. Irak 13

5. Jamahiriya arabe libyenne 6

6. Jordanie 9

7. KoweYt 10

8. Liban 7

9. Maroc 10

10. Oman 4

11. Qatar 3

12. Rdpublique arabe syrienne 8

13. Somalie 6

14. Soudan 9

15. Tunisie 5

16. Ydmen 8

17. Y6men d6mocratique 4

Institutions nationales 128

Institutions rdgionales et sous-r6gionales 10

TOTAL POUR L'EIPDAS 138

CODIESEE

1. Bulgarie 5

2. Espagne 1

3. Grece 4

4. Hongrie 3

5. Italie 4

6. Malte 2

7. Portugal 1

8. Roumanie 1

9. Turquie 1

10. Yougoslavie 2

Institutions nationales 24

Institutions rdgionales 0

TOTAL POUR LE CODIESEE 24
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CARNEID

1. Antigua-et-Barbuda 2

2. Antilles nderlandaises 2

3. Bahamas 1

4. Barbade 2

5. Belize 1

6. Cuba 1

7. Dominique 2

8. Grenade 1

9. Guyana 2

10. Haiti 1

11. Jamalque 1

12. Montserrat 1

13. Rdpublique dominicaine 2

14. Saint-Christophe-et-Nevis 3

15. Sainte-Lucie 3

16. Saint-Vincent-et-Grenadines 1

17. Suriname 1

18. Trinit6 et Tobago 1

Institutions nationales 28

Institutions rdgionales 0

TOTAL POUR LE CARNEID 28

RESEAUX

Institutions nationales 496

Institutions r6gionales 24

Nombre total d'institutions 510

Nombre total de pays 104



2. Tableau r6capitulatif des themes de d6veloppement, proiets, sujets, etc.,

APEID :retenus par les r6unions de consultation des r6seaux

Premier cycle Deuxibme cycle Troisibme cycle Ouatribme cycle
1975-1977 1978-1981 1982-1986 1987-1991

I. Themes de d6veloppement I. Thbmes de d6veloppement Domaines de programme Principaux domaines d'int6rit

- D6veloppement rural - D6veloppement rural int6gr6 - G6n6ralisation de 1 '4ducation I. L'6ducation pour tous (en coop6ration
- Sant6 et nutrition - G6n6ralisation de 1'4ducation acces & l1enseignement du premier avec le nouveau Programme d'6ducation
- Formation professionnelle - D6veloppement des comp6tences degr6 (de type scolaire ou non) pour tous en Asie et dans le Pacifique)

productives - Education pour la promotion des
- Amdlioration de la sant6 et de comp6tences et de la cr6ativit4 (a) enseignement primaire g6n6ral

la nutrition scientifiques (b) alphab6tisation
- Unit6 nationale, comprdhension et - Education et travail (c) 6ducation permanente

coop6ration internationales - Education et d6veloppement rural
- Technologie de 1'6ducation et en II. Comment adapter l'enseigne-

II. Domaines d'innovation II. Domaines d'innovation particulier utilisation des m6dias ment aux besoins de la socift6
et de materiels didactiques peu

- Nouvelles orientations et struc- - Structures d'6ducation non for- coateux (a) 4ducation pour le d6veloppement rural
tures de 1'6ducation melles et de substitution - Services de soutien p6dagogique (b) 6ducation pour le monde du travail

- Gestion de 1'4ducation - Administration et gestion de et formation des personnels de (c) enseignement scientifique et tech-
- D4veloppement des programmes l'innovation 6ducative 1'6ducation nique, y compris la science pour tous

d'4tudes - Developpement des programmes - Etudes et projets de recherche (d) 6ducation pour l'avenir et 6tudes
- Technologie de 1'6ducation d'6tude novateurs communs et exp6riences concernant le "futur"
- Enseignants - Technologie de 1'6ducation concernant le d6veloppement de (e) restructuration de l'enseignement
- Enseignement des sciences (ajout6 - Formation des enseignants, des pro- l'enseignement secondaire

au cours du premier cycle) fesseurs d'6cole normale et (f) 6ducation morale et enseignement des
d'autres personnels de 1'6ducation valeurs

- Sciences, y compris l'enseignement (g) 6ducation sp6ciale
des mathematiques et l'enseignement
technol ogi que III. Activit6s et infrastructure d'appui

- Enseignement technique et communes & tous les niveaux d'instruc-
professionnel tion et a tous les systemes 6ducatifs

(a) recherche et d4veloppement, y com-
pris les methodes d'appr6ciation et
de mesure des aptitudes et des
r6sultats

(b) 6laboration des programmes d'6tudes . s.
(c) formation du personnel, y compris 10 o

les services de soutien p6dagogique P
(d) technologie de 1'6ducation et tech- p M

nologie de 1'information, y compris r: X
la production de materiels de re- n -4

cherche et d'auxiliaires d'enseigne- M z
ment peu co~teux

OQ

M-7



NEIDA

Premier cycle Deuxibme cycle Troisieme cycle
1978-1981 1982-1986 1987-1991

1. Education et travail productif 1. Education et travail productif 1. Education et travail productif (**)

2. Education pour le d6veloppement dans les 2. Education pour le developpement dans les 2. Education pour le d6veloppement dans les zones
zones rurales zones rurales rurales (*)

3. Administration et supervision des systemes 3. Administration et supervision des systbmes 3. Administration et supervision des systemes 1
6ducatifs 6ducatifs 6ducatifs (*)

4. Formation et recyclage des personnels de 4. Formation et recyclage des personnels de 4. Formation et recyclage des personnels de
1'4ducation 1'6ducation 1'6ducation(*)

5. Production et distribution de matdriel 5. Production et distribution de mat6riel 5. Production et distribution de materiel
p6dagogique pddagogique pedagogique (*)

6. Utilisation des langues nationales dans 6. Utilisation des langues nationales dans 6. Utilisation des langues nationales dans
l'enseignement l'enseignement l'enseignement (**)

7. Enseignement des sciences et des techniques 7. Enseignement des sciences et des techniques (*)
(depuis 1984)

(*) Priorit6 de premier rang (activit6s pour lesquelles on peut s'attendre & un financement extrabudg6taire)
(*) Priorite de second rang (activit6s poursuivies au titre du Programme et du budget ordinaires)

EIPDAS :

1979-1983 Depuis la cr6ation de l'unit6 de coordination r4gionale au Kowe'it (1984)

I. Education de base pour les personnes socialement et 6conomiquement I. G6n6ralisation de 1'6ducation de base
d6favorisees, principalement les enfants de 6 & 14 ans

II. Restructuration de l'enseignement secondaire afin de le rendre plus II. Auto-apprentissage
ouvert, plus souple et mieux adapt6 & la vie et au travail productif

III. Pr6paration et formation de techniciens (main-d'oeuvre de niveau III. Organisation de l'enseignement secondaire et couplage de celui-ci avec le
intermediaire) travail productif

IV. M6thodes et techniques 6ducatives et, en particulier, auto- IV. Preparation et formation des techniciens
apprentissage

V. Modernisation de l'administration de 1'6ducation V. Modernisation de l'administration de 1'6ducation

VI. Formation et recyclage des personnels de 1'4ducation aux fins de VI. Formation du personnel de 1'4ducation
de nouvelles fonctions et de nouveaux r6les

VII. Information et documentation



CODIESEE :

1977-1979 1980-1983 1984-1985 1986-1988

Themes Themes Themes Domaines prioritaires

1. Nouvelles orientations et 1. Principes et objectifs de la 1. Echange d'information sur 1. Echange d'information sur l'innova-
transformation des structures reforme des systemes 6ducatifs 1'innovation 6ducative tion 6ducative (y compris AVINTER)

2. Interaction entre 6ducation 2. Elaboration et mise en oeuvre de 2. Problemes de 1'enseignement g6n6- 2. D4veloppement de l'enseignement
et travail la r4forme de 1'enseignement obli- ral dans le cadre de 1'6ducation g6n4ral dans la perspective de

gatoire et de l'enseignement post- permanente 1'6ducation permanente
obligatoire

3. Technologie 6ducative 3. Interaction entre 6ducation et 3. Interaction entre 6ducation 3. L'6ducation, la technologie et le
travail et travail monde du travail

4. Technologie 6ducative y compris 4. Technologie 4ducative (y compris 4. L'6ducation et les nouvelles
la cr6ation d'un m6canisme AVINTER) techniques de l'information et de
d'6changes de materiels audio- la communication
visuels (AVINTER)

CARNEID

1982-1983 1984 - juin 1986 Juin 1986 - juin 1988

I. Education et travail A. Informations et documentation 1. Information et documentation

II. Education et culture Bl. Integration de 1'6ducation et du travail pro- 2. Formation du personnel
ductif a tous les niveaux du systeme 6ducatif

III. Education et d6veloppement 3. Elaboration et production de mat4riels
communautaire B2. Strat4gies visant a aider les enseignants et les eleves

a acqudrir une exp6rience du travail productif et a 4. Am6nagement des programmes scolaires
IV. Planification et gestion de reconnaitre l'importance qu'il y a a adopter une atti-

1'6ducation tude responsable a l'6gard du travail productif 5. Projets sp6ciaux

Cl. Formation a l'utilisation des arts et des formes cultu- - Plan d'action sous-r6gional pour l'appui aux
relles indigenes a 1'6cole et dans la communaut4 pays qui luttent contre l'abus des drogues

- Les ordinateurs dans l'enseignement
C2. Formation des administrateurs en ce qui concerne les - Modules pour la formation musicale des

techniques de planification et de gestion de 1'4ducation enseignants
- Promotion de l'art dramatique a l'6cole y. i-

D. Conception, mise au point et production de mat4riels - Promotion du th6&tre dans 1'enseignement
d'enseignement et d'apprentissage, notamment de mat6riels
multimedias

E. Int4gration de 1'enseignement altern6, du developpement
communautaire et des activites culturelles dans les pro-
jets d'alphab6tisation fonctionnelle

F. Sensibilisation et association du public au dialogue
national sur la valeur de 1'6ducation au service du
travail et de la communaute GD
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3.3 Contributions volontaires des Etats membres & 1'APEID
(par ann6e et par pays)

Ann6e Montant en dollars Pays donateur
des Etats-Unis

1974 50.000 Japon
2.000 ThaY1ande

1975 120.000 Japon
4.000 ThaY1ande

1976 120.000 Japon
4.000 ThaY1ande

1977 120.000 Japon
50.000 Iran

1978 240.000 Japon
60.976 Inde

1979 150.000 Japon

1980 10.000 ThaYlande

1981 150.000 Japon
56.883 Australie

1982 150.000 Japon
50.968 Australie
20.000 R6p. de Cor6e

1983 150.000 Japon
100.937 Inde
43.478 Australie
20.000 Rdp. de Corde

1984 10.000 ThaYlande
46.948 Australie
20.000 R6p. de Cor6e
50.000 Chine

1985 20.000 R6p. de Corde

1986 20.000 Rap. de Cor6e
8.000 Chine

47.730 Nouvelle Z61ande

1987 20.000 Rap. de Corde

Total 1974-1987 1.916.920
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3.4 Fonds-en-d6p8t japonais pour l'APEID - Equipes mobiles de formation

En dollars
des Etats-Unis

1974 Equipes mobiles de formation en enseignement programmd

et en technologie 6ducative (INS, PHI) 32.083

1975 Equipes mobiles de formation en enseignement programmd

et en technologie 6ducative (PAK, MAL) 23.140

1976 Equipes mobiles de formation en technologie dducative

(AFG, THA) 34.310

1977 Equipes mobiles de formation en technologie 6ducative
(NEP, PAK) 30.545

1978 Equipes mobiles de formation en technologie 6ducative

(MAL, PHI) 30.545

Equipes mobiles de formation en enseignement pro-
fessionnel et technique 32.260

1979 Equipes mobiles de formation en technologie 6ducative
(BGD, IND) 32.260

Equipe mobile de formation en enseignement professionnel
et technique (CPR) 32.260

1980 Equipe mobile de formation en technologie dducative
(SRL, MDV) 32.260

Equipe mobile de formation en enseignement professionnel

et technique (IND) 32.260

Equipe mobile de formation en dlaboration des programmes
d'enseignement (PHI) 32.260

Equipe mobile de formation en enseignement des sciences

(NEP) 32.260

1981 Equipe mobile de formation en technologie dducative 32.260

Equipe mobile de formation en enseignement professionnel

et technique 32.260

Equipe mobile de formation en dlaboration des programmes
d'enseignement (PHI) 32.260

Equipe mobile de formation en enseignement des sciences 32.260
(THA)

1982 Equipe mobile de formation en technologie 6ducative 32.260

Equipe mobile de formation en enseignement professionnel
et technique 32.260

Equipe mobile de formation en alaboration des programmes
d'enseignement (BGD) 32.260
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En dollars
des Etats-Unis

Equipe mobile de formation en enseignement des sciences 32.260

Equipe mobile de formation en 6ducation sp~ciale 32.260

1983 Equipes mobiles de formation en technologie 6ducative,
enseignement professionnel et technique, 6laboration
des programmes d'enseignement, enseignement des sciences
et dducation spdciale (cinq dquipes au total) 161.300

1984 Equipes mobiles de formation en technologie dducative,
enseignement professionnel et technique, alaboration
des programmes d'enseignement, enseignement des sciences
et dducation sp6ciale (cinq 6quipes au total) 161.300

1985 Equipes mobiles de formation en technologie dducative,
enseignement professionnel et technique, 6laboration
des programmes d'enseignement, enseignement des sciences
et 6ducation sp6ciale (cinq dquipes au total) 161.300

1986 Equipes mobiles de formation en technologie dducative,
enseignement professionnel et technique, dlaboration
des programmes d'enseignement, enseignement des sciences
et 6ducation sp6ciale (cinq dquipes au total) 161.300

1.150.683
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4. Effectifs thgoriques des unit~s de coordination rigionales

Ann6e Progr. ord. Sources extr. Exp. assoc. Total

P CS P CS P GS Total

ACEID, Bangkok

1973 5 7 4 0 1 10 7 17
1974 5 7 5 1 0 10 8 18
1975 5 7 5 1 0 10 8 18
1976 5 7 4 1 1 10 8 18
1977 5 7 3 1 1 9 8 17
1978 5 7 4 1 1 10 8 18
1979 5 8 4 2 0 9 10 19
1980 5 8 4 2 0 9 10 19
1981 6 8 4 2 1 11 10 21
1982 4 8 3 2 1 8 10 18
1983 4 8 3 2 1 7 10 17
1984 5 8 0 2 1 6 10 16
1985 5 8 0 2 1 6 10 16

NEIDA, Dakar

1977 1 1 0 0 1 2 1 3
1978 1 1 2 1 0 3 2 5
1979 1 0 2 2 0 3 2 5
1980 1 0 2 2 1 4 2 6
1981 2 0 2 2 1 5 2 7
1982 2 0 2 2 1 5 2 7
1983 2 0 2 2 1 5 2 7
1984 2 0 2 2 1 5 2 7
1985 2 0 2 2 1 5 2 7

EIPDAS, KoweYt (depuis 1984)

1980 1 0 0 0 0 1 0 1
1981 1 0 0 0 0 1 0 1
1982 1 0 0 0 0 1 0 1
1983 1 3 0 0 0 1 2 4
1984 3 3 0 0 0 3 3 6
1985 3 3 0 0 0 3 3 6

CODIESEE, Paris

1978 1 0 0 0 0 1 0 1
1979 1 1 0 0 0 1 1 2
1980 1 1 0 0 0 1 1 2
1981 1 1 0 0 0 1 1 2
1982 1 1 0 0 0 1 1 2
1983 1 1 0 0 0 1 1 2
1984 1 1 0 0 0 1 1 2
1985 1 1 0 0 0 1 1 2
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CARNEID, Barbade

1980 1 0 0 0 0 1 0 1
1981 1 1 0 0 0 1 1 2
1982 2 1 0 0 1 3 1 4
1983 2 1 0 0 1 3 1 4
1984 2 1 0 0 1 3 1 4
1985 2 2 0 0 1 3 2 5

Progr. ord. Programme et budget ordinaires (doc. C/5)
Sources extr. Sources extrabudgdtaires (PNUD et autres contributions volontaires)
Exp. assoc. Programme d'experts associ6s parrain6 par des pays donateurs
P Cadre des services organiques
GS Cadre du personnel de service et de bureau.
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES

POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

CONSEIL EXECUTIF

Cent trentieme session

Point 5.1.2 de l'o-rdre du jour provisoire

Mise en oeuvre des ddcisions du Conseil ex6cutif adoptdes

sur la base des recommandations de son Comit6 temporaire

EVALUATION D'IMPACT (CATEGORIE III) DU PROGRAMME INTERNATIONAL
DE CORRELATION GEOLOGIQUE (PICG)

AU COURS DES DERNIERS EXERCICES FINANCIERS (1984-1987)
(sous-programme X.1.1)

RESUME

Apres avoir approuvd a sa 120e session le systeme d'dvaluation
des activit6s de l'Organisation, y compris, en particulier, les
dvaluations de la catdgorie III ou dvaluations d'impact (do-
cument 120 EX/9), le Conseil exdcutif a recommand6, sa
124e session (d6cision 5.1.2, paragraphe 20), que les rdsultats
des 6valuations d'impact lui soient communiqu6s des que pos-
sible apres leur achevement.

S'agissant de 1'6valuation d'impact du Programme inter-
national de corrdlation gdologique (sous-programme X.1.1), le
Directeur gdndral a estimd devoir prdsenter le rapport final
d'6valuation au Conseil exdcutif assorti de ses propres
observations.
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EVALUATION D'IMPACT (CATEGORIE III) DU PROGRAMME INTERNATIONAL
DE CORRELATION GEOLOGIQUE (PICG)

AU COURS DES DERNIERS EXERCICES FINANCIERS (1984-1987)
(sous-programme X.1.1)

Rapport dtabli par les membres du
Conseil et du Comitg scientifique
du PICG

Paris, aont 1988



OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL

1. La pr6sente 6valuation d'impact porte sur l'un des programmes bien connus de
l'Unesco dans le domaine des sciences exactes et naturelles, le Programme inter-
national de corrdlation g6ologique (PICG) dont le trait distinctif est qu'il a des
1'origine 6t6 mend en association par l'Unesco et l'Union internationale des
sciences g6ologiques, en faisant 6galement intervenir un nombre d'organisations
internationales non gouvernementales sp6cialis6es dans les diffarentes branches de
la gdologie auxquelles il se rapporte.

2. Le Programme est constamment pass6 au crible par diffdrents mdcanismes, au
nombre desquels figurent en particulier les 83 comitds nationaux du PICG et son
Comit6 scientifique. Le fait que la prdsente dvaluation ait 6t6 effectuae par des
experts ind6pendants qui font partie du Comit6 scientifique contribue, de l'avis
du Directeur gdndral, & garantir la qualit6 des conclusions et recommandations du
rapport.

3. Le Directeur gdn6ral se fdlicite du caractere positif de cette 4valuation. Il
note avec satisfaction qu'il en ressort que les r6sultats scientifiques attestds
par des milliers de publications ont contribud l'avancement des sciences gdolo-
giques et au transfert d'information et de technologie vers les pays en ddveloppe-
ment, que l'Unesco et l'Union internationale des sciences gdologiques continuent
de coopdrer et que des contacts ont 6t4 6tablis avec de nombreuses organisations
scientifiques non gouvernementales.

4. Le Directeur gdndral estime que cette avaluation d'impact constitue une pr6-
cieuse contribution l'6laboration du troisieme Plan A moyen terme. A cet dgard,
il releve les observations formuldes par les dvaluateurs au sujet de certaines
disciplines comme la gdophysique et la gdologie marine, qui sont & leurs yeux
insuffisamment reprdsentdes parmi les projets du PICG. Il souscrit & l'idde, for-
mul6e en conclusion, qu'il faudrait A l'avenir porter une attention accrue & la
gdologie de l'environnement et au renforcement de la coopdration avec les pro-
grammes de l'Unesco relatifs A l'hydrologie, & l'ocdanologie et & l'6cologie.

5. Le Directeur gdndral souhaiterait en dernier lieu exprimer sa gratitude au
Comit4 scientifique du PICG pour le travail qu'il a accompli, et plus particuli6-
rement & ceux de ses membres qui ont assurd la rddaction de la version finale du
rapport.
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RESUME

Objet

Evaluation rdtrospective d'impact du Programme international de corrdlation
g6ologique couvrant les deux derniers exercices biennaux (1984-1987), en vue de

l'd1aboration de la partie correspondante du troisieme Plan h moyen terme de
l'Unesco.

D6marche mdthodologique

L'avaluation a 6t4 effectu6e ' la lumiere du troisieme Rapport quinquennal
sur les rdsultats scientifiques du PICG (dacembre 1987). Le Comit6 scientifique et
le Conseil du PICG ont discutd et approuva le-texte du prdsent document, dont la
version finale a 6t4 r6digde par les experts suivants : M. B.J. Skinner (Etats-
Unis d'Amdrique), prdsident ; M. D.J. Groves (Australie), vice-prdsident ;
M. H.A.F. Chaves (Br6sil) ; M. V.A. Ramos (Argentine), pour le Comitd scien-

tifique, ainsi que M. K.S. Heier (Norvege), prdsident, et M. R.P. Suggate
(Nouvelle-Zdlande), vice-pr6sident, pour le Conseil. Le travail d'6valuation a 6t6
mend conformdment aux directives concernant les dvaluations d'impact de l'Unesco,
6tablies par l'Unit6 centrale d'6valuation.

Principaux rdsultats et conclusions

Le PICG, qui a 6t6 lancd en 1973, est une importante action commune de
l'Unesco et de l'Union internationale des sciences gdologiques. En 1987, des
scientifiques de 122 pays travaillaient a 51 projets internationaux de recherche
g6ologique. Le PICG bdndficie d'une structure et d'une gestion extr~mement effi-
caces. Il a suscitd la production de milliers de publications scientifiques,
contribuant ainsi A l'avancement des sciences g6ologiques de mame qu'a la
diffusion de l'information et au transfert de technologie dans les pays en
d6veloppement.

Les rdalisations du PICG sont vivement appr6cides a la fois de l'UISG et des
Etats membres de l'Unesco. Il mdrite de servir de modele pour d'autres programmes
internationaux. Des critiques mineures concernant la ndcessit6 de faire une plus
large place A la g6ophysique, de renforcer davantage la coopdration rdgionale et
de resserrer encore plus les liens avec d'autres programmes devraient faire
1'objet d'une attention particuliere. Il faudrait, eu 6gard aux tendances
actuelles des sciences g6ologiques et aux prioritds annoncdes par les Etats
membres, privildgier spdcialement la gdophysique, les questions d'environnement et
de prospection des ressources mindrales lors de l'6laboration et de 1'exdcution du
troisieme Plan A moyen terme.
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INTRODUCTION

1. Finalitd, objectifs et port6e : valuation rdtrospective de l'impact du Pro-
gramme international de corr6lation g6ologique durant les deux derniers exercices
biennaux.

2. P~riode considsrde : les ann6es 1984-1987.

3. R f6rence aux dscisions concernant l'dvaluation d'impact : document 23 C/5

de l'Unesco (Projet de programme et de budget pour 1986-1987 pr6sentd a la Conf6-

rence gan rale a sa vingt-troisieme session, Sofia, 8 octobre - 9 novembre 1985),
volume I, paragraphe A.79. Huit activit6s d'dvaluation de type III ("dvaluations
d'impact") sont pr~vues, y compris au titre du sous-programme X.1.1 : impact du
Programme international de corr6lation gdologique.

4. Rdfarence a des dvaluateurs extarieurs :- le Comit6 scientifique du PICG a
publid (Paris, ddcembre 1987), sous la direction de son prdsident, Brian

J. Skinner, le troisieme num6ro spdcial de Corrdlation g6ologique sur les rdsul-
tats scientifiques du programme (1983-1987) - Scientific Achievements 1983-1987.
Ce rapport a servi de base a la prdsente avaluation d'impact. Le proces-verbal de
la quatorzieme session du Comit6 scientifique du PICG (janvier 1987), indique
(point XIV) : "Le Comit6 a d6cid6 de s'en remettre au Prasident et au Rapporteur
pour ce qui est d'arr~ter les ddtails concernant 1'6valuation de 1'impact du pro-
gramme demandde par le Conseil exdcutif de l'Unesco." Le prdsent texte a 6t4 dis-
cutd, amendd et approuv6 par le Comit6 scientifique et par le Conseil du PICG,
respectivement leurs quinzieme et seizieme sessions, en janvier - fdvrier 1988.
Ce document est consulter parallelement au numdro spdcial sur les rasultats
scientifiques du PICG (1983-1987).

5. Sources d'information

- Rapports annuels relatifs aux projets et rapports annuels des comitds
nationaux

- Rapports succincts dtablis tous les cinq ans sur les projets

- PAD et autres documents conserv6s au secrdtariat du PICG

- Publications : notamment Corrdlation g6ologique, n* 13-15, et son troi-
sieme num6ro spacial sur les rdsultats scientifiques du PICG, 1983-1987.

6. Criteres et m6thodes d'6valuation des r6sultats

- Nombre de projets qui s'achevent, qui sont en cours et qui ddmarrent
- Regroupement th6matique des projets et variations relatives des diff6rents

groupes observ6es au cours de la p6riode consid6r6e

- Publications

- Intdr~t et participation des Etats membres et non membres de l'Unesco

- Contributions financieres extrabudg6taires apportdes volontairement au

Programme
- Effet multiplicateur des capitaux d'amorgage inject6s par le Programme

- Utilit6 pour les pays en ddveloppement

- Cooparation avec d'autres programmes, organismes et instituts scienti-

fiques internationaux

- Visibilita du PICG au sein de la communautd scientifique mondiale

- Appr ciation par la Confdrence gan6rale de l'Unesco en 1985 et 1987
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PARTIE I

INFORMATIONS GENERALES

BREF RAPPEL HISTORIQUE

7. C'est a Prague, en 1967, que l'id6e d'un Programme international de corr6-
lation a 6t6 lanc~e. Un projet a 6t6 4labord et examind Budapest en 1969. Mais
la naitsance du PICG remonte en fait a 1972, date A laquelle l'UISG (Union inter-
nationale des sciences gdologiques) a officiellement approuv6 sa cr6ation i
Montrdal et oni la Conf~rence g6ndrale de l'Unesco, rdunie Paris pour sa
dix-septieme session, a entdrind la proposition.

8. Le PICG est une action commune de l'UISG et de l'Unesco, gdrde par un Secr4-
tariat install au Siege de l'Unesclo, Paris.

9. L'6vdnement le plus important de la pdriode couverte par l'6valuation a 6t6
la 27e session du Congres g~ologique international, tenue Moscou en aoit 1984 ;
les r6sultats du PICG y ont 6t4 pr6sentds a la plus vaste assemblde mondiale de
gdologues, qui les a examines.

ANALYSE DE LA PORTEE ET DE LA CONCEPTION DU PICG

Port6e scientifique du PICG

10. Le PICG a 6t6 d6fini comme suit (Corr6lation g6ologique, n* 1, page 23)

Les problemes scientifiques qui devront tre r6solus pour que les objectifs
du PICG soient atteints relevent de nombreux domaines scientifiques connexes.
S'il en est ainsi, c'est a cause non seulement de l'extr~me diversit6 des
m6thodes et techniques de recherche & mettre en oeuvre, mais encore de la tres
grande vari~td des questions gdologiques 6tudier, dont l'6ventail s'6tend de la
gdochronologie et de la stratigraphie aux 4tudes de paldontologie, du volcanisme,
du mdtamorphisme, de tectonique, des gisements mindraux dconomiquement exploi-
tables, en incluant le traitement des donn6es.

11. Les domaines de recherches scientifiques que couvre le PICG se rdpartissent
en quatre divisions, d6finies par la Conf6rence intergouvernementale d'experts
charg6e de pr6parer un Programme international de corr6lation g6ologique et
approuv~es par le conseil de l'UISG et par la Conf6rence g~ndrale de l'Unesco a
sa dix-septieme session. Chacune de ces divisions comprend plusieurs thames.

12. Division 1 Le temps et la stratigraphie : implications pratiques

Themes (a) Principes stratigraphiques et n6cessit6 d'un langage
commun

(b) Mdthodes de corrdlation stratigraphique
(c) D6finition normalis6e des principales unitds d'une

6chelle chronostratigraphique mondiale

13. Division 2 Principaux 6v6nements g6ologiques spatio-temporels

et ce qu'ils impliquent dans les processus de

l1'environnement

Themes (a) Etude des processus 6rosifs, s6dimentaires, clima-
tiques et biologiques

(b) Etude des ph6nomenes ign6s, tectoniques et des pro-

cessus mdtamorphiques associ6s
(c) Etude des processus plan6taires et extraterrestres
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14. Division 3 Rdpartition spatio-temporelle des gisements min6raux
et relation entre les processus mdtallog6niques et
d'autres dvdnements de l'histoire de la terre

Themes (a) Combustibles et autres gisements mindraux d'intdrat
dconomique dans les roches s6dimentaires

(b) Gisements mindraux d'intdrat dconomique lids A
l'activitd ignde

(c) Gisements mindraux d'int6rat dconomique li6s des
phdnomenes tectoniques

(d) Gisements min6raux d'int6rit dconomique lids A
l'altdration superficielle

15. Division 4 Mdthodes quantitatives et traitement des donndes
dans la corrdlation g6ologique

Themes (a) Normalisation et t-raitement automatique des donndes
(b) M6thodes gdomathdmatiques.

Conception du PICG

16. Des comitds nationaux pour le PICG composds d'experts compdtents ont 6t6
crdds dans 83 pays.

17. Le Conseil, qui est l'organe de ddc.ision du PICG, se compose de 15 experts
de renom international choisis en tenant compte du principe de la rdpartition
gdographique.

18. Le Comitd scientifique du PICG est un organe consultatif qui a pour r8le de
procdder des 6valuations et de formuler des recommandations. Compos6
1'origine de 20 experts spacialisas dans diff6rents domaines des sciences
g6ologiques, il n'en compte plus aujourd'hui que 17. Les membres du Conseil et du
Comitd scientifique sont ddsign6s d'un commun accord par le Directeur gdndral de
l'Unesco et le Prdsident de l'UISG. Leur mandat est de deux ans, renouvelable
deux fois. Il ne peut donc excdder six ans.

19. Le Programme est administrd par un secrdtariat, dtabli au Siege de l'Unesco.
M. E. Von Braun, qui a assurd pendant 12 ans les fonctions de secrdtaire du PICG,
a pris sa retraite en 1986 et a 6t6 remplaca par M. E. Dudich.

20. Les chefs de projet sont dlus par les scientifiques qui participent au
projet en question ou par des groupes de travail thdmatiques internationaux ou
r6gionaux, suivant le cas.

PLACE AU SEIN DU SECTEUR DES SCIENCES DE L'UNESCO

21. Le PICG relhve de la Division des sciences de la terre et est un d1dment du
Programme X.1 (L'6corce terrestre et ses ressources min6rales et dnergdtiques)
puisqu'il constitue le sous-programme X.1.1, "Corrdlation gdologique

spatio-temporelle", qui est dtroitement lid aux sous-programmes X.1.2, "Gdologie
appliqude au ddveloppement 6conomique", X.1.3 "Recherches interdisciplinaires sur
l'6corce terrestre, diffusion de leurs r6sultats et des donn6es relatives aux
sciences de la terre", et X.1.4 "Formation du personnel spdcialis6".
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RELATIONS AVEC D'AUTRES PROGRAMMES DE L'UNESCO

22. Le PICG a de bonnes relations de travail avec la COI (Commission
ocdanographique intergouvernementale) et avec la Division des sciences de la mer,
mais ses rapports avec le Programme sur l'homme et la biosphere (MAB) sont
beaucoup moins ddveloppds.

-SITUATION ACTUELLE (ETAT EN 1987)

23. - Des scientifiques de 122 pays participent aux projets.

- Il y a 83 comitas nationaux, plus 20 points de contact dans des pays oil il
n'existe pas encore de comitg national.

- 51 projets sont en cours, dont 43 titre de projets actifs et 8 a titre
de projets A ichdance differee.

- 17 propositions de projets nouveaux ont 6t6 regues en 1987.

Des ddtails sont donnds a ce sujet dans le no 15 de Corrdlation g~ologique
et dans son troisieme numdro sp6cial sur les rdsultats scientifiques du PICG.

FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME

24. Le personnel affectd par l'Unesco est le suivant

Un membre du cadre organique (classe P-5) et un employ6 de bureau (GS-4).

Le PICG disposait antdrieurement de trois membres du cadre organique et de
deux secr~taires.

25. Les ressources financieres allou6es par l'Unesco sont prdsentaes dans le
tableau 1. Le PICG reprdsente approximativement 36 % du budget ordinaire de la
Division des sciences de la terre.

26. Les Etats-Unis d'Amdrique et le Royaume-Uni fournissent des contributions
volontaires au PICG par 1'interm6diaire de 1'UISG. En 1987, ces contributions
repr6sentaient le tiers du montant directement affectd aux projets.

27. Le PICG a de larges contacts avec de nombreuses organisations et
institutions, notamment les suivantes ILC (Commission interunions sur la
lithosphere), INQUA (Union internationale pour 1'6tude du quaternaire), IAGOD
(Association internationale d'dtudes de la genese des minerais), COI (Commission
ocdanographique intergouvernementale), IPA (Association pal6ontologique
internationale), Projet circumatlantique, CIUS (Conseil international des unions
scientifiques), CODATA (Comit6 pour l'dtude des donn6es de la science et de la
technologie), COGEODATA (Comita pour le stockage, le traitement automatique et la
r6cupdration des donndes g6ologiques), CESAP (Commission dconomique et sociale
pour l'Asie et le Pacifique), GSGP (Programme international sur la gdologie
sddimentaire), IMA (Association de min6ralogie internationale), AIGI (Association
internationale de g6ologie de l'ingdnieur), ICSOBA (Commission internationale
pour 1'dtude de la bauxite, de l'alumine et de l'aluminium), CBGA (Association de
gdologie carpato-balkanique), CGI (Congres gdologique international), AEG
(Association of Exploration Geochemists), AIGC (Association internationale de
gdochimie et de cosmochimie).
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28. Les phases d'ex6cution varient selon les projets. Toutefois, la procddure
normale est la suivante :

29. Approbation d'une proposition par un ou plusieurs comit6s nationaux du PICG,
puis pr6sentation au Secr6tariat.

30. Discussion et dvaluation de la proposition par le Comitd scientifique et le

Conseil du PICG.

31. Si le projet est recommandd pour acceptation, ddfinition de la cat6gorie de

financement (faible, moyen ou 6levd) par le Conseil.

32. Affectation des fonds sur une base annuelle par d6cision conjointe du

secrdtaire g6ndral de l'UISG et du secrdtaire du PICG (le montant moyen annuel
des cr6dits allouds par projet est-pass6 de 3.000 dollars des Etats-Unis en 1983
& 5.000 dollars en 1987).

33. Signature avec l'UISG d'un contrat concernant l'ex6cution des activitas du
projet (le financement couvre les frais de voyage et d'hdbergement des

participants aux rdunions du projet) ; le premier versement est effectud sur
pr6sentation du programme des rdunions.

34. Un deuxieme (et dernier) versement est fait par l'Unesco lors de la

prdsentation du rapport des rdunions et des dtats financiers, signds par le
secrataire g6ndral de l'UISG.

35. Des rapports annuels sont r6gulierement soumis par les chefs de projet et
dvalu6s par le Comitd scientifique et le Conseil, qui ddterminent sur cette base
l'enveloppe financiere de l'annde suivante.

36. La dur6e initiale normale d'un projet du PICG est de cinq ans. Le Conseil
peut, sur demande du Chef de projet, accorder une prolongation d'une ou plusieurs
ann6es sous 1'une des deux formes suivantes : projet actif, avec financement, ou
"6ch6ance diff6r6e", sans financement.

37. Une fois terminds, les projets font l'objet d'un rapport final. Toutes les
activit6s de recherche sont A la charge des pays participant au projet. C'est le
cas 6galement des frais de publication, puisque le Conseil du PICG a d6cid6 de ne
pas subventionner les publications auxquelles donnent lieu les projets.

38. Chaque annde, le Comit6 scientifique procede l'valuation scientifique de
chacun des projets en cours. Cette 6valuation est ensuite examinde et approuvde
par le Conseil, puis adress6e aux diff6rents chefs de projet.

39. Changements et recommandations dont le programme a fait l'objet pendant la
pdriode 1984-1987.

40. Le nombre des membres du Comitd scientifique a 6t6 ramen6 de 20 A 17 en 1986.

41. Une proposition visant a fusionner le Comit6 scientifique et le Conseil, qui
avait kt pr6sentde en 1985, a 6t6 dcart6e. Les deux organes ont des fonctions
diff6rentes et leur existence permet de soumettre les propositions et les niveaux

de financement un double filtrage.

42. Une autre proposition, pr6sent6e elle aussi en 1985 et tendant A modifier le

nom du PICG en substituant le mot "coopdration" "corr6lation", a 6t6 rejet6e.

Il a k6 estimd que le terme "coop6ration" avait un sens trop large et que "cor-

rdlation" rendait exactement compte des caract6ristiques propres au programme.
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43. Evolution et modification progressive des objectifs du programme.

44. Les objectifs des projets tendent nettement a s'infl6chir, la corr6lation
traditionnelle ou biostratigraphique faisant place a tous les types d'analyse
corrdlative.

45. La rdpartition des projets par theme a elle aussi nettement chang6

Pourcentage des projets

en cours
Theme 1984 1987

Echelle chronologique 12 2
Evdnements et processus 29 47
Correlation r6gionale 31 30
Ressources min6rales 16 17
M6thodes, techniques 12 4

46. L'6valuation scientifique du programme a 6t6 r6alisde dans les deux prd-
cddents rapports quinquennaux sur les r6sultats scientifiques (publids respective-
ment en 1978 et 1983).

EXAMEN DES PRINCIPAUX RESULTATS DU PROGRAMME

47. Ces rdsultats font l'objet d'une analyse tres ddtaillde, par theme, dans le
troisieme rapport quinquennal.

48. M. K.S. Heier, prdsident du Conseil du PICG, a ddclard dans sa prdface : "Il
est incontestable que les r~sultats scientifiques des 59 projets qui, au total,
sont succinctement ddcrits dans le prdsent rapport reprdsentent une contribution
majeure a l'avancement des sciences g6ologiques a l'6chelle mondiale et ont des
effets positifs pour l'ensemble des 122 pays qui participent au Programme".

49. Le rdsumd liminaire dtabli par les directeurs de publication du rapport quin-
quennal, M. Brian J. Skinner, pr6sident du Comitd scientifique du PICG, et
M. H.A.F. Chaves, membre de ce Comit6, indique : "Depuis 15 ans, le PICG a produit
une masse considdrable de r6sultats scientifiques tres importants. Cela n'a pas
cessd, et le programme est encore plus actif, plus divers et plus international
(ou mondial) que lors de sa crdation. La science moderne n'offre s~irement aucun
autre exemple de programme aussi modestement financa qui bdndficie du concours
d'autant de sp6cialistes, venant de pays aussi nombreux et tienne une aussi grande
place que le PICG dans le domaine des sciences g6ologiques".

50. Les aspects ragionaux du d6veloppement ont 6t6 pass6s en revue par le Secr6-

taire du PICG dans le rapport quinquennal et r6capitul6s dans les tableaux 3 a 9.
A ce sujet, on lit ceci :

51. "L'augmentation globale du nombre des pays participants, qui est pass6 de 110
a 122, est encourageante, mais l'analyse d6taill6e des chiffres rdvele de s6rieux

problemes. On observe un accroissement uniforme et tres positif dans la rdgion de
l'Am6rique latine et des CaraYbes. En revanche, la rdgion des Etats arabes et de

l'Afrique subsaharienne semble se ddsint6resser du PICG. Cela tient tres probable-
ment, tout du moins dans une certaine mesure, a des problmes d'ordre financier

- comme les cr6dits qu'accorde le PICG ne reprasentent que des "capitaux d'amor-

gage", les activit6s de recherche doivent 8tre financ6es par d'autres sources (le
plus souvent nationales)".
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REALISATION DES OBJECTIFS

52. Il est incontestable que, d'une maniere g6n6rale, les objectifs initiaux du
programme ont 6t6 atteints. Toutefois, 1'6valuation de 1'environnement et 1'ava-
luation directe des ressources min6rales, qui 6taient particulierement privild-
gi6es au ddbut des ann es 1980, ont occup6 moins de place pendant la pdriode
consid6r6e. Cela s'explique essentiellement par le fait que ces questions sont
trait6es avec de meilleurs rasultats dans le cadre d'autres programmes internatio-
naux et nationaux. Cet aspect du probleme doit ndanmoins tre r6examin6 dans une
certaine mesure par le Comit6 scientifique et le Conseil, eu agard en particulier

la prochaine entr6e en vigueur du troisieme Plan a moyen terme de l'Unesco. On
pourrait peut-atre rdsoudre ce probleme en accroissant encore, selon des modalit6s
qui restent a mettre au point, la coopdration entre le PICG et les autres pro-
grammes et organismes compatents.

DIFFICULTES ET INSUFFISANCES

53. Du point de vue th6matique, on a souvent dvoqu6 la place m6diocre de la gao-
physique dans les projets du PICG, ainsi que 1'insuffisance des rapports entre ce
dernier et les sciences de la mer. Sur ce point, M. Skinner a formul dans son
introduction au rapport quinquennal les remarques suivantes :

54. "On ne saurait s'dtonner de la raret6 des projets portant sur les sciences de
la mer et la g6ophysique, si regrettable soit-elle. Les sciences de la mer b6ndfi-
cient, dans le cadre d'autres programmes, d'un bon niveau de coopdration interna-
tionale, tandis qu'en gdophysique, un certain nombre de programmes permettent de
maintenir une action internationale effective."

L'dtude de ces themes a ndanmoins connu un certain ddveloppement dans les
projets du PICG mais les progres accomplis demeurent insuffisants.

55. Les problemes de coop6ration r6gionale entre les pays qui participent au PICG
ont 6t6 dvoqu6s au cours des ddbats de la Commission III de la Conf6rence g6ndrale
de l'Unesco, a sa vingt-quatrieme session, en novembre 1987. La coopdration a
notablement progress6 entre les pays d'Am6rique latine, elle a commencd a s'ame-
liorer en 1987 en Europe et en Asie, mais entre les Etats arabes et les pays
d'Afrique, elle continue de laisser a d6sirer, pour des raisons diffdrentes. Les
divergences politiques et les problemes d'organisation en sont probablement la
cause principale dans la r6gion arabe alors qu'en Afrique subsaharienne, cela
tient surtout au trop petit nombre d'experts tres qualifi6s et au manque de moyens
de financement nationaux. Dans ce contexte, le projet "La gdologie au service du
ddveloppement", suscitd par le PICG et ex6cut6 avec d'excellents rdsultats en
Afrique, peut apporter une contribution appr6ciable i la mise en oeuvre des acti-
vitas du PICG dans cette rdgion.

56. La coopdration avec les bureaux rdgionaux de science et de technologie de
l'Unesco (ROST) s'est beaucoup renforc6e depuis quelques anndes et des montants
accrus ont 6t6 mis a leur disposition pour que des r6unions r6gionales du PICG
puissent tre organisdes. Le ROSTLAC (Montevideo) et le ROSTSEA (Djakarta), qui
comptent des gaologues parmi leur personnel, se sont rdvalds tres efficaces dans
le domaine des activit6s g6ologiques. Les ROST qui ne disposent pas de gdologues
ont moins bien utilisa les fonds du PICG.

57. Les comitds nationaux du PICG ne sont que partiellement actifs. Ils sont
cens6s organiser, coordonner et subventionner l'aide de crddits nationaux les
activitas du PICG, et faire rapport chaque ann6e au Comitd scientifique et au
Conseil par l'interm6diaire du Secr6tariat du PICG. Le trop petit nombre de ces
rapports - en 1986, seuls 33 d'entre eux en ont prdsenta un - est symptomatique.
En 1987, A la suite de pressions ce chiffre a dfi nettement augmenter : 49 rapports
annuels de comit6s nationaux ont 6t6 regus.
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PARTIE II

EVALUATION D'IMPACT

COMPARAISON AVEC LES OBJECTIFS INITIAUX

58. Il est clair, si l'on se rdfire aux objectifs initiaux (cf. Partie I, 1.2),
.que le programme atteint tous ses buts. Toutefois, la politique suivie a fait
1'objet de modifications raisonnables, afin de tenir compte des tendances
actuelles du ddveloppement des sciences g6ologiques. Grace a ces modifications, le
programme comprend en permanence des projets "de pointe" et un 41dment de trans-
fert de connaissances et de technologies entre les pays industrialisds fortement
d6veloppds et ceux qui le sont moins - cf. le projet 156 - "Les phosphorites", le
projet 200 - "La corrdlation des niveaux marins et ses applications", et le pro-
jet 239 - "L'exploitation d'IGBADAT,".

59. Une composante formation a 6t4 cr6de apres la mise en place du PICG, mais
elle est restde secondaire en raison de l'existence du sous-programme X.1.4 de
l'Unesco - "Formation du personnel spdcialisd". En 1987, les activitds de forma-
tion ont 4t6 quelque peu renforc6es au sein d'un nouveau sous-programme du PICG
intituld "Les g6osciences du quaternaire et la survie humaine". Un accroissement
des activitds de ce type est envisagd pour l'avenir.

Diffusion et 6change d'informations

60. Les dchanges directs d'informations s'operent a 1'occasion de diffdrents
types de rdunions : rdunions de groupes de travail (a l'6chelle nationale et
internationale), rdunions relatives aux projets, rdunions ragionales, rdunions du
PICG organisdes i l'occasion de confdrences, colloques et congres, sdminaires,
etc., nationaux et internationaux portant sur des questions de g6ologie.

61. La diffusion indirecte se fait par le truchement des publications. Celles-ci
entrent dans deux catdgories

62. Publications de l'Unesco

- Corrdlation gdologique, bulletin annuel publi6 en anglais et en frangais.

- Les rapports quinquennaux (publids sous forme de numdros sp6ciaux de Corre-
lation g6ologique), qui r6sument les rdsultats scientifiques. Il en est
paru trois, respectivement en 1978, 1983 et 1987, en anglais seulement.

- Le Catalogue des publications du PICG, produit en collaboration avec l'Ame-
rican Geological Institute (1980, 1983, 1986, le quatrieme volume devant
paraitre en 1989).

- Une affiche sur le PICG, publide en trois langues (anglais, espagnol et
frangais). Une version arabe sera imprimde en 1988.

63. Publications des projets : (non financdes par l'Unesco). Le Catalogue des
publications en donne la liste. Leur nombre ddpasse maintenant 20.000.

Coop6ration r gionale et internationale

64. Le regrette W.W. Hutchison, pr6sident de l'UISG, a d6clar6 en 1987 que le

PICG 6tait "un programme exemplaire de coopdration digne de servir de modele pour
d'autres programmes".
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65. Lors de la vingt-quatrieme session de la Confarence g6n6rale de l'Unesco
(1987), plus de 20 d6l6guds ont par16 favorablement du PICG L la Commission III.
Quelques critiques mineures ont 6t6 formuldes au sujet de la place raservde la
gdophysique, qui a 6t6 jugde insuffisante, et de la coop6ration r6gionale et
interdisciplinaire, dont le renforcement a paru souhaitable. Mention a 6t6 faite
6galement de l'opportunit6 d'accroitre l'dl6ment g6ochimie. Il semble qu'il y ait
un malentendu sur ce point, puisqu'un nombre important de projets du PICG sont
men6s avec la participation de g6ochimistes et au moyen de m6thodes g6ochimiques
de recherche, sans que le terme "gaochimie" figure express6ment dans le titre m~me

du projet.

Difficult6s rencontr6es

66. Diff6rents types de difficult6s ont dt6 rencontr6s dans certains pays en
d6veloppement. Elles ne sont nullement propres au PICG. En voici quelques
exemples

67. P6nurie d'experts hautement qualifids en g6ologie. Ceux qui existent sont le
plus souvent surcharg6s de taches administratives, ce qui leur laisse peu de temps

consacrer la recherche scientifique.

68. P6nurie de moyens de financement nationaux et absence d'organisations natio-
nales bien 6quip6es, ce qui g~ne la recherche scientifique, surtout lorsque celle-
ci exige des instruments et techniques de laboratoire complexes et couiteux.

69. Difficultis de communication, m~me entre pays voisins, dues des problemes i
la fois techniques et politiques.

70. Barrieres linguistiques. L'Am6rique latine est une r6gion privildgi6e a cet
6gard, mais dans les autres r6gions du monde, il faut utiliser l'anglais ou le
frangais ; c'est lA un grave handicap pour les g6ologues dont ni l'un ni l'autre
ne sont la langue maternelle. Cela pose probleme jusqu'au niveau du Comit6 scien-
tifique et du Conseil du PICG.

IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE

71. M. Skinner a ddclar6 ce qui suit : "Le PICG est un programme scientifique et
toutes les propositions de projet sont jug6es avant tout sur leur valeur scienti-
fique. Mais c'est aussi un programme international, et l'on ne saurait oublier que
l'importance accord6e par les participants aux activitds des projets peut varier
d'un pays a l'autre. Il est clair en particulier que les questions de transfert de
technologie et d'information ont toutes chances de paraitre plus importantes aux
yeux des scientifiques des pays en ddveloppement qu'i leurs confreres des pays
industriels occidentaux. C'est pourquoi on s'emploie depuis cinq ans a faire mieux
connaitre les activitds dans les pays en ddveloppement et a les encourager plus
efficacement. Les rdsultats sont tres prometteurs. Plusieurs projets ont 6t6
lanc6s par des scientifiques de pays d'Afrique et ont suscit6 un niveau de parti-
cipation internationale qui est de bon augure ... Le nombre des projets ex6cut6s
en Am6rique latine a 6galement augment6 au cours des cinq dernieres anndes ... La
multiplication des projets entrepris en Asie de l'Est et du Sud-Est est plus
encourageante encore ... On note en outre une intensification notable, dans bon
nombre de projets, de l'activit6 des gdologues chinois".

72. A cet egard, le PICG constitue une contribution majeure et directe de

l'Unesco. Indirectement, il contribue h la prospection des ressources mindrales et
a la protection de l'environnement. Pour un grand nombre de pays, la participation
aux activitds des projets du PICG offre une occasion de formation continue pour
les jeunes chercheurs. Pour les chercheurs confirm6s, c'est un moyen de se tenir
au courant des progres rdalisds dans leur branche. Pour les sp6cialistes des

sciences de la terre, le PICG est un moyen de coopdration internationale, une
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source de savoir et d'expdrience et une tribune ob ils peuvent prdsenter leurs
rdsultats de recherche a la communautd internationale. Aussi l'impact du programme
va-t-il au-dela du domaine de la recherche scientifique proprement dite pour
s'dtendre a ceux de l'dducation et de la culture ainsi que de la communication et
de la comprdhension entre nations.

EFFETS ET IMPACTS SECONDAIRES OU IMPREVUS

73. Lorsque les Etats-Unis d'Am6rique, le Royaume-Uni et Singapour se sont

retirds de l'Unesco en 1985-1986, l'avenir de la participation de ces pays au PICG
a inspird quelque inquidtude. Heureusement, la coopdration avec ces trois pays
s'est poursuivie. Le Royaume-Uni comme les Etats-Unis ont d'actifs comit6s natio-
naux et les seconds sont repr~sentds au Comitd scientifique et au Conseil du PICG.
Ces deux pays occupent dgalement une place importante en ce qui concerne la parti-
cipation aux activitds du PICG et. le nombre des chefs de projet. De plus, ils ont
non seulement maintenu, mais augmentd, les contributions financieres qu'ils

versent au PICG par l'interm6diaire du CIUS et de l'UISG. Sans ces contributions,
le Programme international de corr6lation gdologique aurait connu de tres graves
difficultes.

ROLE DE LA CONTRIBUTION DE L'UNESCO

74. Les cr6dits que 1'Unesco alloue au Programme jouent uniquement un r~le cata-
lyseur. Il est pratiquement impossible de d6terminer a combien s'61vent, au
total, les frais de recherche et de publication occasionn6s par 1'ex6cution des
projets du PICG. Toutefois, plusieurs estimations arrivent a un coefficient de
multiplication qui est de l'ordre de 100 ou de 200.

75. L'Unesco assure le secrdtariat et la gestion administrative et scientifique
du Programme, qui entre dans le cadre de la Division des sciences de la terre.

76. L'information fournie en retour par les Etats membres de l'Unesco passe par
les dd6lgations permanentes.

77. Le Directeur gdndral de l'Unesco ddsigne les membres du Comit6 scientifique
et du Conseil du PICG conjointement avec le Pr6sident de l'UISG.

DIFFICULTES ET CONTRAINTES RENCONTREES DANS LA REALISATION
DE LA PRESENTE EVALUATION D'IMPACT

78. En raison des mesures d'austdrit6 et des restrictions budg6taires, les

crddits ont manqu6 pour engager des consultants.

79. Il est difficile d'6valuer l'efficacit6, et plus particulierement le rapport

co~it-efficacit6, du Programme, les donn6es disponibles sur "1'effet multipli-
cateur" des capitaux d'amorgage injectds par l'Unesco 6tant rares et difficilement

comparables. La plupart des pays participants ne rendent pas compte de la fagon

dont ils utilisent les montants qu'ils consacrent aux recherches menles au titre

du PICG : ces sommes sont en regle g6n6rale incorpordes a l'enveloppe financiere

des programmes nationaux de recherche.
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RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS ET ENSEIGNEMENTS DEGAGES DE L'EVALUATION

80. Le PICG est tres r6ceptif l'6volution des tendances du ddveloppement des
sciences g6ologiques. Les aspects g6ophysiques doivent 8tre renforcds lorsque
c'est possible et le r8le de la g6ologie de l'environnement et de la prospection

des ressources min6rales doit faire l'objet d'un examen plus approfondi.

81. L'dtablissement de contacts directs avec les pays participants est tres
utile. Des problemes pr6cis de mise en oeuvre ont 6t6 d6cel6s et ont pu tre
r6solus au moins partiellement.

82. Les transferts d'information et de technologie vers les pays en ddveloppement
sont, et doivent tre, l'un des principaux objectifs permanents de la gestion du
programme.

83. Certaines activitds ne peuvent tre men6es a bien qu'en 6troite collaboration
avec d'autres programmes, A la fois au sein et l'ext6rieur de l'Unesco.

EVALUATION GENERALE DE LA PERTINENCE ET DE L'EFFICACITE DU PROGRAMME

84. Le PICG conserve la r6putation que la qualit6 de son travail lui a valu par
le pass4 dans le monde entier. Il reste l'une des principales actions interna-
tionales dans le domaine des sciences g6ologiques. Le nombre en augmentation ragu-
liere des pays et des institutions qui. y participent et des experts qui y colla-
borent A titre individuel, et la multiplication des publications scientifiques
tdmoignent de son importance pour la communaut6 scientifique.

85. Les r6sultats obtenus sur les plans de l'organisation et du contenu scienti-
fique en d6pit de la modicit6 relative des sommes investies (y compris des contri-
butions volontaires) ont 6t6 vivement appr6cids par l'UISG comme par les Etats
membre de l'Unesco, ainsi que l'attestent les nombreuses observations positives
formul6es au cours des sessions de 1985 et 1987 (tenues respectivement Sofia et
a Paris) de la Confdrence g6n6rale de l'Unesco.

SUGGESTIONS CONCERNANT LE PROCHAIN (TROISIEME) PLAN A MOYEN TERME DE L'UNESCO

86. Une plus grande souplesse est n6cessaire au niveau de la planification, en
particulier des PAD, pour permettre les transferts entre diff6rentes cotes
budgdtaires.

87. Les r6unions scientifiques, les voyages du personnel et les publications
devraient 6tre consid6r6s comme des 6l6ments essentiels du programme. Ils ne cons-
tituent siarement pas un luxe.

88. Il serait souhaitable de renforcer la coopdration avec d'autres programmes de
l'Unesco.

89. Un plus large recours aux moyens informatiques faciliterait grandement la
communication au sein du PICG, et en particulier les contacts avec les projets.

90. Un accroissement du personnel du Secr6tariat du PICG est tres ndcessaire pour
lui permettre de r6pondre aux besoins croissants de l'Unesco et de faire face au
d6veloppement du PICG.
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COUTS DIRECTS DE PROGRAMME (PROGRAMME ORDINAIRE DE L'UNESCO)

91. Les coudts directs du sous-programme X.I,1 (PICG) au titre du Programme ordi-
naire de l'Unesco s'atablissent comme suit

1984-1985 668.700

1986-1987 722.100 (ra6valud)

Total 1.590.800 4
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Original frangais

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

CONSEIL EXECUTIF

Cent vingt-septieme session

Point 5.1.2 de 1'ordre du jour provisoire

Rapport du Directeur g6n6ral sur la mise en oeuvre
des d&cisions du Conseil ex6cutif adopt6es sur la base

des recommandations de son Comit6 temporaire

EVALUATION D'IMPACT (EVALUATION DE CATEGORlE III)
DE L'ACTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
ET DE LEURS FAMILLES (sous-programmes 11.6.3)

RESUME

Apres avoir approuv6 A sa 120e session (doc. 120 EX/9) le
systime d'6valuation des activit6s de l'Organisation, compre-
nant notamment des 6valuations de cat~gorie III ou 6valuations
d'impact, le Conseil ex6cutif a recommand6 A sa 124e session
(D6c. 5.1.2, par. 20) que les r6sultats de ces 6valuations lui
soient communiqu~s dis que possible aprs leur achvement.

En ce qui concerne 1'6valuation d'impact de l'action en
faveur des travailleurs migrants et de leurs familles (sous-
programme 11.6.3), le Directeur g6ndral a estim6 qu'il devait
pr6senter au Conseil ex6cutif le rapport final de l'ivalua-
teur, accompagn6 de ses commentaires.
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COMMENTAIRES DU DIRECTEUR GENERAL

1. L'6valuation d'impact (6valuation de categorie III) avait pour objet
d'analyser, de maniire rstrospective, sslect-ive et critique, les effets tan-
gibles des activit~s mises en oeuvre dans le cadre du sous-programme 11.6.3
(L'action en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles) et visant
notamment A promouvoir 1'6ducation des travailleurs migrants et de leurs
familles. Cette 6valuation se proposait aussi de faire le bilan de la coop6ra-
tion en la matiire entre 1'Unesco et les Etats membres concern6s, d'une part,
l'Unesco et les organisations internationales gouvernementales, non gouverne-
mentales et-les associations de travailleurs migrants int~ress~s par ces acti-
vit6s, d'autre part.

2. L'6valuation d'impact a 6t6 realisse par M. Lgon Gani, maitre de conf6-
rences de d6mographie de l'Universit6 de Paris V, qui a suivi les directives
61abordes par l'Unit6 centrale d'6valuation pour la mise en oeuvre de ce type
d'6valuation. L'6valuateur a indiqu6, dans son rapport, que l'6valuation
d'impact portait sur les activitss mises en oeuvre de 1977 A 1986 et qu'elle
avait 6t6 conduite A partir d'une analyse systsmatique des documents perti-
nents, des questionnaires adresses aux differents organismes ayant coop6r6
avec l'Organisation et des r6sultats des missions effectu6es dans neuf Etats
membres, pays d'accueil et pays d'origine des migrants. L'6valuateur a aussi
proc~dC A une comparaison des r6sultats de l'6valuation d'impact avec ceux
d'une 6valuation des activit6s relevant du meme sous-programme, qui avait 6t6
r~alisee par l'Organisation en 1981-1982.

3. Les activitss entreprises dans le cadre du sous-programme 11.6.3 ainsi
que leurs resultats sont pr6sent6s de fagon concise et claire. L'6valuateur a
soulign6 l'effet positif et l'impact favorable de certaines activit6s, comme
celles qui ont 6t6 mises en oeuvre dans le cadre du programme d'6changes
d'6ducateurs qui a incontestablement permis A ces 6ducateurs de se familiari-
ser avec le contexte socioculturel des pays d'origine ou d'accueil des tra-
vailleurs migrants et de leurs familles. Il a aussi soulign6, lors de la mise
en oeuvre de ce programme, le caractere fructueux de la cooperation entre
l'Unesco et les associations de travailleurs migrants et que les rencontres
entre enseignants des deux types de pays ont 6t6 d'autant mieux accept6es
qu'elles 6taient parrain6es par l'Organisation. De l'avis d'un Etat membre,
ces rencontres n'auraient sans doute pas eu la mame port6e, ni le mame impact,
si elles avaient 6t6 organisses A 1'initiative des seules autorit6s nationales.

4. L'analyse de la documentation pertinente et des questionnaires ainsi que
les opinions recueillies au cours des missions effectu6es dans les Etats
membres ont cependant conduit l'6valuateur A estimer que dans 1'ensemble
l'impact des activit6s mises en oeuvre au titre du sous-programme 11.6.3 6tait
relativement faible. Il a aussi fait observer que les ressources allouges I
ces activit6s ne permettaient pas de r6pondre de fagon satisfaisante aux
objectifs qui leur 6taient assign6s. Il y avait donc, de 1'avis de 1'6valua-
teur, une inadsquation entre les objectifs des activitss visant A promouvoir
1'6ducation des travailleurs migrants et de leurs familles, les moyens mis A
la disposition de ces activit6s et leur port6e effective.
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5. Le Directeur g6n6ral estime en effet que les ressources allou6es aux
activites 6valudes, surtout apres leur diminution au cours des derniers exer-
cices biennaux, ne sont pas A la hauteur des objectifs qui leur ont 6t6 assi-
gn6s dans les rdsolutions pertinentes de la Conf6rence g~ndrale, notamment
dans celles qui furent adopt6es A sa dix-neuvi;me session en 1976 et A sa
quatrieme session extraordinaire en 1982. Il souligne toutefois que le rOle de
l'Organisation, dans le domaine consid6r6, ne peut consister A r6soudre sur le
plan national les probltmes de l'6ducation auxquels un groupe particulier de
la population se trouve confront6, mais plut8t A attirer l'attention des
gouvernements des Etats membres concern6s sur l'importance de l'6ducation des
travailleurs migrants, A soutenir les efforts d6ploy~s par ces gouvernements
dans ce domaine et A encouragr les initiatives prises en faveur de l'6ducation
des travailleurs migrants et de leurs familles. Le Directeur g6n~ral tient en
outre A faire observer que les activit6s mises en oeuvre au titre d'autres
programmes de l'Organisation et dont l'analyse critique n'6tait pas prevue
dans l'6valuation d'impact, contribuent A renforcer l'impact ou A 6largir la
port6e des activit6s relevant du sous-programme 11.6.3. Il s'agit notamment
d'activit6s en matiRre d'alphab6tisation, de rdnovation des m6thodes et des
materiels didactiques dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement de
la langue maternelle, dans une perspective de bilinguisme ou dans le cadre
d'activitis culturelles.

6. L'6valuateur a par ailleurs mis l'accent sur le manque de concertation
6troite entre les unit~s charg6es de mettre en oeuvre, au sein de l'Organisa-
tion, des activit~s en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles,
ainsi que sur le manque de continuit6 dans le fonctionnement du comit6 inter-
sectoriel pour les travailleurs migrants et leurs familles, cr66 en 1974.
L'6valuateur a en outre soulign6 que les activit6s mises en oeuvre auraient d

faire l'objet d'un suivi plus syst6matique et que la diffusion des publica-
tions n'a pas eu l'ampleur souhait6e, de sorte que l'action de l'Organisation
est rest~e assez mal connue.

7. Le Directeur g6n~ral estime que ces difficult~s s'expliquent en partie
par l'6volution qu'ont connue les activit6s mises en oeuvre en faveur des
travailleurs migrants et de leurs familles durant la p6riode couverte par
1'6valuation d'impact. Dans le Plan A moyen terme pour 1977-1982, ces activi-
tls qui 6taient regroup6es sous l'objectif 1.2.4 (Promotion du respect de
l'identit6 culturelle des individus et des groupes, en particulier de ceux qui
subissent le ph~nom;ne de marginalisation au sein des soci6t6s d6velopp6es ou
en d6veloppement), ont consistg en des "6tudes, avec six exp~riences t6moins
sur des probl;mes d'identit6 culturelle chez les travailleurs migrants
transplant6s A la recherche d'emplois . l'6tranger" ; elles avaient pour objet
de porter "remMe A des situations concr;tes" en se focalisant notamment sur
"les processus d'acculturation, les conditions de maintien de la coh6sion
culturelle, la communication avec la culture des pays d'accueil". L'action en
faveur des travailleurs migrants et de leurs familles, dains le domaine de
l'6ducation, n'a 6t6 en fait entreprise que dans le cadre du deuxihme Plan A
moyen terme (1984-1989), au titre du sous-programme 11.6.3, mais dans une
conjoncture rendue difficile par l'6volution des ph6nom;nes migratoires et par

les contraintes budgdtaires imposges A l'Organisation.

8. Le Directeur g6n6ral souscrit aux recommandations faites par l'6valuateur
en vue d'amdliorer l'impact des activitds mises en oeuvre en faveur des
travailleurs migrants et de leurs familles. Ces recommandations concernent
notamment l'amslioration de la qualitg des services 6ducatifs offerts aux
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travailleurs migrants et A leurs familles, de la diffusion de la documentation
et des publications concernant 1'6ducation de ce groupe particulier de la
population, ainsi que le renforcement de la coopgration internationale dans ce
domaine. Ces recommandations rejoignent au . demeurant les mesures proposces
dans le Projet de programme et de budget pour 1988-1989. Quant aux recommanda-
tions qui concernent la n~cessit6 de repenser l'action de l'Organisation en
faveur des travailleurs migrants et de leurs familles, de revoir 1'orientation
des activit6s dans le cadre du troisiZme Plan A moyen terme, de mieux mettre
en relief la sp6cificit6 du r6le de l'Uneso par rapport A celui des autres
organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales comp6-
tentes, de renforcer la concertation au sein du Secr6tariat dans la conception
et la mise en oeuvre des activit~s, le Directeur g6n(ral se propose de sou-
mettre les r~sultats et les conclusions de l'6valuation d'impact au groupe
d'experts dont la r~union est pr6vue dans le Projet de programme et de budget
pour 1988-1989. Cette consultation a en effet pour objet de faire au Directeur
g6nfral des propositions destin6es A concevoir un ensemble d'activitOs mieux
articul6es, utilisant les ressources disponibles de facon optimale et appor-
tant, en coopEration avec les autres organisations comp6tentes, une contribu-
tion effective A l'amslioration du niveau d'6ducation et de qualification
professionnelle des travailleurs migrants. Le Directeur grnoral chargera un
groupe de travail intersectoriel de prsparer, pour cette consultation
d'experts, un document de travail qui devra tirer parti des r6sultats et des
conclusions de 1'6valuation d'impact.
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EVALUATION D'IMPACT

(Evaluation de cat~gorie III)

"L'ACTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DE LEURS FAMILLES"

(SOUS-PROGRAMME 11.6.3)

par
Lgon GANI
Maitre de conferences
de d6mographie
Universit6 de Paris V

juin 1987
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ABREVIATIONS

ABC Centre d'orientation, Amsterdam.
ADG/ED Sous-Directeur g6n6ral pour l'6ducation.
ALECSO Organisation de la Ligue arabe pour l'6ducation, la science et

la culture.
BIT Bureau international du travail.
CC Secteur de la culture et de la communication.
CCE Commission des communautss europ6ennes.
CCI Comit6 de coop6ration intersectorielle.
CDCC Conseil de la coopdration culturelle.
CEFISEM Centre de formation et d'information pour la scolarisation des

enfants migrants.
CERI Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement

(OCDE).
CIM Comit6 intergouvernemental pour les migrations.
CNDP Centre national de documentation p6dagogique du Ministere de

l'6ducation nationale.
DADG/ED/PRG Sous-Directeur g6n6ral adjoint pour l'6ducation charg6 du

programme.
DEV Bureau d'6tudes, d'action et de coordination pour le

d~veloppement.
DEV/CSF Division de la coordination de l'action op6rationnelle et de la

mobilisation des ressources extrabudg6taires.
ED/EFD Division du financement de l'6ducation.
ED/EPP Division des politiques et de la planification de l'6ducation.
ED/HEP Division de 1'enseignement sup6rieur et de la formation des

personnels de l'6ducation.
ED/PLA Division de l'enseignement primaire, de l'alphab6tisation, de

l'6ducation des adultes et de 1'6ducation dans les zones
rurales.

ED/SCM Division des sciences de 1'6ducation, des contenus et des
m6thodes de l'dducation.

ED/STE Division de l'enseignement des sciences de l'enseignement
technique et de l'6ducation relative A l'environnement.

ED/SPO Division de l'6galit6 des chances en matire d'6ducation et des
programmes sp6ciaux.

ED/UCE Unit6 de coordination et d'6valuation du Secteur de l'6ducation.
GISTI Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigr6s.
ICEI Information, Culture et Immigration.
MACO Maison arabe de culture ouvriere, Bruxelles.
NCB Centre n6erlandais des 6trangers d'Utrecht.
OCDE Organisation de coop~ration et de ddveloppement 6conomiques.
OIG Organisation intergouvernementale.
OING Organisation internationale non gouvernementale.
OIT Organisation internationale du travail.
ONG Organisation non gouvernementale.
PAD D6tails des activit~s de programme.
PNUD Programme des Nations Unies pour le ddveloppement.
REX Secteur des relations ext~rieures et de l'information du public.
SC Secteur des sciences exactes et naturelles.
SHS Secteur des sciences sociales et humaines.
SOPEMI Systame d'observation permanente des migrations (OCDE).
UGTSF Union g6n~rale des travailleurs s6nsgalais en France.
ULB UniversitE libre de Bruxelles.
VOCOM Comiti flamand des associations pour les migrants A l'exception

du Limbourg.
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RESUME

1. L'1valuation d'impact des activit6s mises en oeuvre par l'Unesco en
faveur des travailleurs migrants et de leurs familles, a 6t6 mende dans une
perspective d'analyse critique, r~trospective et s6lective des aspects signi-
ficatifs de cette action. La pdriode couverte par cette Evaluation s'6tend de
1977 A 1986.

2. Les activit~s Educatives en faveur des travailleurs migrants et de leurs

familles s'inscrivent dans une probl6matique interculturelle complexe et
6volutive : tout en facilitant leur insertion dans le pays d'accueil, ces
activit6s doivent leur permettre de sauvegarder leur propre identit6 cultu-
relle en mettant l'accent sur l'originalitE et sur la valeur de cet apport
pour la socift6 dans laquelle ils vivent. En cas de retour des travailleurs
migrants dans leur pays d'origine, 1'action Educative doit tendre A faciliter
la rdinsertion de leurs familles et en particulier celle des enfants d'age

scolaire.

3. Cette Evaluation a ftE conduite A partir d'une analyse documentaire
systdmatique, de questionnaires adress6s aux diff6rents organismes ayant
coop6r6 avec l'Organisation dans le cadre du sous-programme, et de missions
courtes effectu6es dans neuf pays concern~s par les ph6nomines migratoires.
La proc~dure d'investigation ainsi que les donn6es recueillies et interpr6t6es
ont fait l'objet d'un rapprochement avec celles de l'6valuation interne du
sous-programme, effectu~e en 1981-1982.

4. Les ressources allou6es au sous-programme 11.6.3 ne permettaient pas de
couvrir les diffdrents aspects relatifs A l'6ducation des travailleurs migrants
et de leurs familles. Les objectifs assign6s A ces activitns 6taient trop
ambitieux.

5. Des r6sultats positifs ont 6t6 obtenus, par exemple dans le cadre du
programme d'&changes d'Educateurs entre des pays d'origine et des pays
d'accueil des migrants. Des activites Educatives ont 6t6 r6alis6es en coop6-
ration avec certaines associations de migrants, mais les possibilit6s offertes
dans ce domaine n'ont pas 6t6 exploit6es autant qu'elles auraient pu l'tre.
La diffusion des publications n'a pas eu l'ampleur souhait6e.

6. L'impact des activit6s peut atre considErE comme relativement faible
outre la limitation des ressources par rapport A des objectifs ambitieux,
l'absence d'une perspective d'ensemble et d'une concertation 6troite entre les
unit6s, charg6es au sein de l'Organisation de mettre en oeuvre des activit~s
en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles, explique la port~e
limit6e des activit~s mises en oeuvre.

7. Les recommandations prennent en consid~ration les attentes exprim6es par
les responsables des principaux organismes charg6s de promouvoir l'action 6du-
cative et culturelle concernant les migrants dans les pays couverts par l'6va-
luation. Elles se situent dans la perspective d'un programme int6gr6, qui
mettrait l'accent sur la sp6cificit6 de l'action men~e par l'Unesco dans ce
domaine.
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DMmarche m6thodologique

7. La d6marche m6thodologique a 6t6 la suivante

- mise A plat des objectifs, des actions de programme et de l'impact
souhait6, tels qu'ils sont indiqu~s dans le premier et le second Plans A
moyen terme (1977-1982 et 1984-1989) et les r~solutions adoptdes par la
Conference g6n6rale (de la dix-septieme A la vingt-troisihme session)

- rassemblement de la documentation de base (PAD, rapports et publications
du sous-programme, documents publifs dans les differents pays couverts
par l'6valuation et par les OIG intdress6es par l'6ducation des travail-
leurs migrants et de leurs familles ;

- enquete par questionnaires (quatre questionnaires, 6labords au cours de
la premiere phase de l'6valuation ont 6tE adresses aux destinataires
suivants : 19 commissions nationales pour l'Unesco dans les pays d'ori-
gine des migrants ; 10 commissions nationales pour l'Unesco dans les
pays d'accueil ; 14 organisations non gouvernementales ; 16 associations
de travailleurs migrants ayant coop6r6 avec l'Unesco, dans le cadre du
sous-programme 11.6.3) ;

- enquetes par interviews, conduites aupris des sp~cialistes des OIG ayant
des programmes touchant A l'6ducation des travailleurs migrants (BIT,
OCDE, Commission des communaut6s europ6ennes, Conseil de l'Europe,
Comit6 intergouvernemental pour les migrations). Cette proc6dure a 6t6
6galement utilis6e aupris des responsables d'organismes et d'associa-
tions dans les pays oq les missions se sont ddroul6es ; les interviews
ont permis de recueillir des informations essentielles sur la port6e des
activitds de l'Unesco dans ce domaine, sur leurs effets et leurs prolon-
gements 6ventuels ; elles ont aussi permis d'identifier les attentes A
1'6gard de l'Unesco pour l'avenir ; enfin, des entretiens ont eu lieu
avec des responsables de certaines unit~s du Secr6tariat de l'Unesco qui
menent des activitds 6ducatives ou culturelles en faveur des travail-
leurs migrants et de leurs familles ;

- analyse des informations et identification des indicateurs suivants, en
vue de l'appr6ciation de l'impact des activites :

. indicateur de participation, afin d'identifier les relations 6tablies
avec les organismes qui ont d6jA coop6r6 avec ce sous-programme ou qui
seraient susceptibles de le faire, compte tenu de leur position dans
le dispositif mis en place dans chacun des pays pour promouvoir l'6du-
cation des migrants ;

. indicateur de suivi, afin d'analyser la logique selon laquelle les
activitds du sous-programme se sont articul6es et poursuivies au cours
de la p~riode consid6r6e ;

. indicateur de diffusion permettant de mesurer le rayonnement de
l'activit6 6ditoriale du sous-programme, d'identifier les destina-
taires effectifs ou potentiels des publications, selon differentes
caractdristiques
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INTRODUCTION

Objectifs de l'6valuation d'impact

1. Conform6ment aux dispositions des paragraphes 49 a 53 du Deuxi;me Plan A
Moyen Terme pour 1984-1989 concernant l'(valuation des activit6s de l'Orga-
nisation, et aux principes adopt6s par le Conseil ex&cutif lors de sa
121e session, le Programme et Budget approuv6s pour 1986-1987 comprenait la
r~alisation d'une 6valuation d'impact (cat~gorie III) des activit6s du sous-
programme 11.6.3 (L'action en faveur des travailleurs migrants et de leurs
familles) visant notamment A promouvoir i'6ducation des travailleurs migrants
et de leurs familles.

2. Cette 6valuation de type externe, a pour objet de rassembler et d'analy-
ser les donn6es et les informations pertinentes relatives A l'6volution de ces
activit6s, A leurs effets tangibles et aux suites qui leur ont Etc donn6es,
tant dans les pays d'origine que dans les pays d'accueil des migrants. Ce
faisant, i'6valuation d'impact devrait permettre d'appr&cier le degr6 d'ad -
quation entre les orientations qui ont 6t6 ddfinies, les moyens et les rdali-
sations effectives dans leurs modalit6s et leurs prolongements. L'analyse des
relations et des interactions gventuelles entre le sous-programme 11.6.3 et
les autres unit~s du SecrEtariat concern6es par i'6ducation des travailleurs
migrants et de leurs familles fait 6galement partie des objectifs assign6s A
1'6valuation 6tant admis que, dans la mesure oti elle prend corps, la coordina-
tion interne des activitds dans ce domaine sp6cifique ne peut que retentir sur
leur impact.

3. Cette 6valuation externe fait suite A une 6valuation interne effectu(e
en 1981-1982 visant A mesurer la portse des activit6s du sous-programme de
1973 A 1982. Ses r~sultats ont 6t6 pris en compte et analys6s dans la pr6sente
6valuation.

Champ de l'6valuation et psriode couverte par celle-ci

4. La p6riode couverte par l'6valuation s'6tend de 1977 A 1986. Ont 6t6
examinges toutes les activit~s rdalis~es au cours de ces dix ann6es en coop6-
ration avec les Etats membres concern6s, les organisations internationales
gouvernementales et non gouvernementales, les associations militant en faveur
de 1'6ducation des travailleurs migrants et de leurs familles.

5. Des missions courtes ont 6t6 effectu6es dans certains pays d'origine des
migrants (Gr;ce, Italie, Yougoslavie) et dans des pays d'accueil (Belgique,
Norvige, Pays-Bas, Suide, Suisse, R6publique fsddrale d'Allemagne). Des
entretiens ont eu lieu en France avec des responsables concern6s. Ces
missions ont permis d'6tablir des contacts directs avec les institutions et
les organisations charg6es de d~velopper des activit6s 6ducatives et cultu-
relles en faveur des travailleurs migrants ou d'assurer leur rdinsertion et
celle de leurs enfants en cas de retour dans leur pays d'origine. Les ques-
tionnaires et les documents d'archive ont permis de compi6ter les informations
pour les pays qui n'ont pu atre visit6s. Les documents consult6s, les ques-
tionnaires d'enqu~tes, les destinataires de ces questionnaires et la liste des
personnes rencontr6es lors des missions font l'objet d'annexes qui ne sont pas
jointes A ce rapport, mais qui sont disponibles.

6. L'6valuateur principal a fti assist( dans sa tache par un consultant,
M. Roger Bordage.
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. indicateur de convergence, en vue de mettre en 6vidence le degr6 de
coh~rence et de convergence des activit6s du sous-programine avec les
initiatives prises par d'autres unit6s du Secretariat, par les OIG
interess6es par 1'6ducation des travailleurs migrants et de leurs
familles, par les institutions des Etats membres et les organisations
non gouvernementales concern-es ;

. indicateur de d6multiplication, permettant d'identifier les prolonge-
ments qui ont 6t6 donn6s 1 la suite du d6roulement des activites du
sous-programme, et les r6sultats obtenus.

- analyse critique de la d6marche d'6valuation (il est apparu necessaire
et utile de proc~der, dans la derniere phase de l'6valuation, A une
analyse du rendement des instruments d'enqunte, aussi bien pour l'iva--
luation externe que pour l'6valuation interne et d'aborder les questions
relatives A l'interpr6tation des r6sultats obtenus).

- synthese, permettant de porter une appreciation g6n6rale sur 1'effica-
citE du sous-programme au regard de ses objectifs initiaux, de prendre
en compte les attentes qui se sont exprim6es quant au r8le de l'Organi-
sation dans ce domaine, et de proposer un certain nombre de suggestions
relatives aux activit6s futures de l'Unesco dans les pays d'origine et
dans les pays d'accueil des migrants.

INFORMATIONS GENERALES

Historique

8. C'est A sa dix-septiime session, en 1972, que la Conf6rence g6n6rale a
adopt6 la r6solution 1.142 qui autorisait le Directeur g6n6ral ". promouvoir
la reconnaissance effective et universelle du droit A l'6ducation et 1'6galit6
des chances et de traitement en matiere d'enseignement", (...) "en cherchant
des ressources extrabudgftaires afin d'aider les Etats membres A prendre des
mesures concretes pour assurer aux travailleurs migrants gtrangers et A leurs
enfants l'6galit6 d'acces A 1'6ducation et l'6galit6 des chances en matiere
d'Education et pour am6liorer cette 6ducation qui devra tre fournie dans la
mesure du possible dans leur langue maternelle."

9. En octobre 1973, l'Unesco a organis6 une r~union consultative d'experts
(cat~gorie VI) pour difinir les grandes lignes d'action d'un programme A long
terme concernant 1'6ducation des travailleurs migrants et de leurs enfants.

10. Les participants A cette r~union provenaient de cinq pays d'accueil euro-
p~ens : R~publique fsd6rale d'Allemagne, France, Pays-Bas, Suide, Suisse et de
cinq pays d'origine : Alg6rie, Espagne, Italie, Mali, Yougoslavie. Six etudes
avaient 6tt 61abor6es pour servir de documents de travail.

11. Les questions abord6es lors de la consultation 6taient les suivantes

- "la sensibilisation de l'opinion publique des pays d'accueil A la
culture nationale des communaut6s immigrantes ;

- l'adaptation de la famille immigrante A son nouvel environnement

- l'6ducation des travailleurs (hommes et femmes) et la formation
professionnelle ;
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- la scolarisation des enfants et 1'apprentissage de la culture et de la
langue maternelle ;

- les structures A mettre en place, dans le pays d'origine, pour la
r~insertion dans les 6tablissements 6ducatifs, des travailleurs et de
leurs enfants."

12. Par la suite, la Conffrence g6n6rale, A sa vingtiome session, en 1978, a
adopt6 la Rgsolution 1/1.2/1 par laquelle le Directeur g6n6ral 6tait autoris6
"A mettre en oeuvre, dans le domaine de l'Education, des activites visant A la
r~alisation de l'objectif 1.2 (promotion de l'appr6ciation et du respect de
l'identitE culturelle des individus, des groupes, des nations et des r~gions)".
Cette r6solution invitait "le Directeur g6n6ral, en particulier :

- A poursuivre et 6tendre l'action tendant A promouvoir le droit A 1'6du-
cation des travailleurs migrants et de leur famille dans les Etats
membres qui sont des pays d'immigration, A la demande des Etats interes-
sds et en collaboration avec eux, et en tenant compte de la n6cessit6 de
respecter V'identit6 culturelle et la coh6sion de la famille migrante ;

- A encourager A cette fin la coop~ration entre les Etats membres int6res-
s~s et en particulier les pays d'immigration et ceux qui sont des pays
d'6migration ;

- A coop6rer avec les Etats membres en vue de promouvoir le droit des
minorit6s culturelles visant en leur sein A utiliser leur langue mater-
nelle dans 1'enseignement."

13. A sa vingt troisiome session, en 1985, la Conf~rence g~n6rale invitait, A
nouveau, le Directeur g6n6ral, au titre du programme 11.6 (Promotion du droit
A 1'6ducation de'groupes particuliers) et du sous-programme 11.6.3 :

"A promouvoir les activitss 6ducatives en faveur des travailleurs
migrants et de leurs familles, notamment celles qui concernent l'ensei-
gnement de leur langue maternelle, la pr6servation de leur identit6
culturelle et l'alphab6tisation des femmes et des jeunes filles ainsi
que 1'enseignement pr6professionnel, en vue de faciliter leur insertion
dans le pays d'accueil et leur r~insertion ult~rieure dans le pays
d'origine, et A procder a 1'6valuation de l'impact des activitss men6es
par l'Organisation dans le domaine de 1'6ducation des travailleurs
migrants et de leurs familles."

Objectifs g~n6raux de l'action 6ducative en faveur
des travailleurs migrants et de leurs familles

14. Des 1977, les objectifs g6neraux des activites dans le domaine de 1'6duca-
tion en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles ont 6t6 les
suivants :

- sensibilisation de l'opinion publique quant A la culture nationale des
migrants et A l'amslioration des moyens d'enseignement pour les travail-
leurs migrants et leurs familles ;

- enseignement des travailleurs migrants et de leurs familles dans leurs
langues maternelles en vue de preserver leur identit6 culturelle ;

- formation des travailleurs migrants adultes en vue d'une meilleure
insertion dans les pays d'accueil ;
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- education des femmes migrantes, en commencant par l'alphab6tisation dans
les pays d'accueil ;

- am~lioration de I'6ducation et de la formation pr6professionnelle des
jeunes des deux sexes issus de la migration dans les pays d'accueil ;

- pr6paration des travailleurs migrants et de leurs familles en vue d'une
6ventuelle r~insertion dans leurs pays d'origine.

Ces objectifs n'ont pas sensiblement variE depuis cette date.

Ressources budg6taires

15. Les ressources budg6taires allou~es A la mise en oeuvre des activit6s sont
rscapitul6es dans le tableau 1. Les moyens en personnel sont indiques dans le

tableau 2.

Tableau 1

Cr6dits allou6s (en dollars USA)

Exercice Programme Programme de Total
budg6taire ordinaire participation

1977 - 1978 132.300 132.300

1979 - 1980 96.100 72.300 168.400

1981 - 1983 122.500 185.200 307.700

1984 - 1985 79.700 I 242.100 321.800

1986 - 1987 123.600 123.600
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Tableau 2

Personnel du cadre organique charg6 au Siege de l'Unesco de
l'ex6cution des activitss concernant l'6ducation en faveur

des travailleurs migrants et de leurs familles

Exercice budg6taire Ressources Total
(exprim6es en mois/homme par an)

I 1977 - 1978 I 12 24 I
| 1979 - 1980 I 12 24

1981 - 1983 I 12 I 36

I 1984 - 1985 I 12 I 24 I
1986 - 1987 i 12 I 24

Principales r6alisations

16. Durant la psriode couverte par l'6valuation, les principales activit6s
d'6ducation en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles ont
consist6 en :

- Deux reunions d'experts (catsgorie VI, voir tableau 3).

- Soixante contrats pass6s avec des commissions nationales, des
organisations non gouvernementales (ONG) et des associations de
travailleurs migrants pour la rdalisation d'6tudes, des activit6s de
formation ou la pr6paration de mat6riel 1i6s A l'6ducation en faveur
des travailleurs migrants et de leurs familles (tableau 4).

- Un programme d'6changes entre les 6ducateurs des travailleurs migrants
et de leurs familles dans les pays d'immigration et les pays
d'6migration. Ce programme a concern6 21 pays dont 1 en AmCrique du
Nord, 2 en Amerique latine et aux CaraYbes, 1 dans les pays arabes et
1 en Afrique et 16 pays en Europe.

- Pr6paration de trois documents publics entre 1977 et 1986 : le
numero 27 de la s~rie "Etudes et documents" intitul6 L'6ducation des
travailleurs migrants et de leurs familles, publi6 en 4 langues ; un
R6pertoire international, rdgional et national des organismes et
associations de travailleurs migrants et de leurs familles ; et une
synthose des rapports rddigds par les 6ducateurs lors du programme
d'6changes entre les pays d'accueil et les pays d'origine des migrants.
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Tableau 3

RMunions (cat~gorie Vi)

Date Objet de la r6union Participants

1978 R8le des associations des travailleurs 19 associations
migrants dans les activit~s d'ensei- I 8 commissions nationales

gnement et de formation des travail- I 5 OIG
leurs migrants et de leurs familles I 4 ONG

1979 Examen des facteurs A prendre en I 10 commissions nationalesi

consideration pour 6tendre le programme I
| actuellement limit6 A certains Etats | Observateurs 6 OIG

I membres d'Europe et d'Afrique du Nord, .5 ONG

aux autres Etats membres int6ress6s, I 5 associa-

ainsi que les moyens par lesquels tions

pourrait etre assur6 1'enseignement

dans les langues maternelles des

minorit6s nationales.

Tableau 4

RMpartition des contrats pass6s avec diverses organisations

I Exercice I I I I I I
I budg6tairel I I I I I
ITypes 11977-1978 11979-1980 11981-1983 11984-1985 11986-1987 ITotal
Id'activit6s I I I I I I I
I _ _ _ _ I _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ I _ _ I

II I I I [ If
I Etudes 15 4 1 7 1 28

Rgunions 2 6 8 4 20

de formation

Pr6paration 1 3 6 1 2 12
de mat~riel

Total 17 7 13 16 7 60
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RELATIONS ENTRE LES ACTIVITES RELEVANT DU SOUS-PROGRAMME 11.6.3
ET D'AUTRES ACTIVITES

17. En 1974, fut crM un comit6 intersectoriel pour les travailleurs
migrants et leurs familles. La crgation d'un tel comit6 se justifiait par le
fait qu'au sein du Secteur de 1'6ducation, d'autres unites 6taient et sont
toujours concernges par la mise en oeuvre d'activitss en faveur des travail-
leurs migrants (alphab6tisation, enseignement primaire, accis des jeunes
filles et des femmes A 1'dducation, enseignement technique et professionnel,
amelioration des programmes, m6thodes et techniques d'enseignement) et que
d'autres secteurs de l'Organisation (sciences sociales et humaines, culture et
communication) s'y int~ressaient aussi.

18. Les objectifs impartis au comit6 6taient les suivants

- "drvelopper et maintenir une vision d'ensemble du programme de
l'Unesco (rdgulier et extrabudg6taire) ayant trait aux travailleurs
migrants et A leurs familles ;

- planifier et coordonner les dotations pour les programme et budget
biennaux afin d'aboutir A un programme mieux iquilibr6 et intsgr6 et
d'6largir sa port~e ;

- d6terminer les modalit~s op6rationnelles susceptibles d'assurer
l'ex6cution effective du programme ;

- servir de lieu d'6change ("clearing house") pour les publications et
les documents ayant trait aux travaux du comitg ;

- revoir p~riodiquement ses propres termes de r6fdrence et la composi-
tion du comit6 et proposer au Comitd de cooperation intersectorielle
(CCI)l, les tchangements souhaitables en la mati;re;

- rendre compte au CCI quand cela est demand6".

19. De 1974 A f6vrier 1981, le comitg intersectoriel s'est r~uni A 11
reprises. Aprls 1982 ces reunions sont devenues 6pisodiques et ont cess6 a
partir du d6but de l'ann~e 1984, ce qui marque sa disparition "de facto".
L'activit6 du comit6 a toutefois permis de proc~der A l'6change d'informa-
tions, & la discussion et A la coordination des activit~s dans les Projets de
programme et de budget et les D6tails des activitss de programme (PAD).

20. Il en a r~sult6 une information mutuelle sur les projets d'6tudes ou
d'activitds concernant les travailleurs migrants, das leur phase pr~liminaire.
La coordination intersectorielle s'est 6galement traduite au niveau des
transferts de fonds d'une division A une autre, en vue de r~aliser des activi-
t6s d'intsret commun : ce fut le cas pour la publication d'6tudes ayant trait
A l'6ducation des travailleurs migrants et de leurs familles et pour la mise
en oeuvre de recherches appliquses concernant l'alphabstisation des femmes
immigr6es (1976).

21. Le comitg intersectoriel a aussi abord6 le problame des donn6es statis-
tiques - insuffisantes - relatives A l'6ducation des travailleurs migrants et
de leurs familles ; il fut propos6 d'y faire participer le Secteur de la

1. Le Comit6 de coop6ration intersectorielle est charge de suivre les acti-
vitss des diff6rents comit6s intersectoriels mis en place au sein de
l'Organisation.
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communication (6tudes sur la sensibilisation de l'opinion publique aux
probl mes de l'immigration par les mass media) et d'6valuer l'impact des
6missions de t6l6vision et de radio dans trois pays europ6ens (1976).

22. L'action du comit6 intersectoriel a incontestablement permis d'engager
une certaine concertation entre les diffErentes unites impliqu6es dans la mise
en oeuvre d'activit~s en faveur des travailleurs migrants ; il est
regrettable que cette concertation ait cess6 en 1984. Cela a sans doute
affect6 l'impact des diverses activit~s 6ducatives et culturelles de l'Unesco
concernant les migrants. En effet, l'impact des activit~s pr6vues ne d6pend
pas seulement des moyens spncifiques mis en oeuvre au titre du sous-programme,
mais aussi d'une synergie interne resultant de l'action concert6e de toutes
les unitss.

23. Il convient cependant de souligner qu'en d~pit de la cessation du
fonctionnement du comitE intersectoriel, une certaine concertation s'est
maintenue, A un niveau informel, entre la division ED/SPO, responsable de la
mise en oeuvre du sous-programme II.b.3, et la division ED/PLA. Des contacts
6pisodiques ont eu lieu aussi avec la division de l'6tude du d~veloppement du
Secteur des sciences sociales et humaines, A l'occasion de la publication d'un
num6ro du Courrier de l'Unesco, intitul6 "Les migrants entre deux cultures" en
septembre 1985. Pour la prdparation du Projet de programme et de budget pour
1988-1989, le secteur de l'6ducation s'est efforcE de faire le point sur les
activit6s concernant les travailleurs migrants et leurs familles et envisagdes
par les autres secteurs de l'Organisation.

24. Au sein du Secteur de l'6ducation, la division ED/PLA a pr~vu la mise en
oeuvre, en relation avec le sous-programme 11.6.3 et dans le cadre de la
D6cennie du d6veloppement culturel, de trois projets visant A exp6rimenter de
nouveaux contenus et m6thodes pour pallier les difficult6s scolaires et
d'insertion socioculturelle des enfants des travailleurs migrants dans les
pays d'accueil, ainsi que de trois autres projets sur les modalit6s de r~in-
sertion socioculturelle et linguistique, dans le systime scolaire national,
des enfants d'ex-travailleurs migrants de retour dans leur pays d'origine.

25. Le Secteur des sciences sociales et humaines a pr6vu d'organiser, en
collaboration avec le Secteur de l'6ducation, un s6minaire international, hors
SiPge, en collaboration avec les commissions nationales intsress6es, les
centres nationaux et les ONG sp6cialis6es, sur les modes d'adaptation sociale,
culturelle et professionnelle des femmes immigrges, et, plus particulierement,
sur les femmes immigr6es de la deuxiome g6nsration (sous-programme VI.4.4).
Une autre activit6 du Secteur des sciences sociales et humaines, mise en
oeuvre en relation avec le sous-programme 11.6.3, a pour objet de proc6der A
l'analyse des problemes relatifs A "la sslection par les langues et l'impact
de la structure de la famille" en ce qui concerne l'6ducation de la seconde
g6ndration de migrants dans les pays d'Europe occidentale, en vue d'aider les
Etats membres "A dgvelopper des politiques de mobilit6 sociale" pour la
seconde g6nsration de migrants (sous-programme XII.l.3).

26. Par ailleurs, dans le domaine de la culture et de la communication, il
est pr6vu de publier deux 6tudes entreprises en 1986-1987 sur les formes
populaires d'expression artistiques telles qu'elles se sont d6velopp6es dans
les "ghettos" et les "bidonvilles" et sur la contribution des immigr6s a la
culture de quatre pays d'Europe occidentale.

27. Enfin, le Bureau d'6tudes, d'action et de coordination pour le dove-
loppement devait proc6der, au titre du grand programme VIII (sous-
programme VIII.3.4) A une 6valuation des r6sultats obtenus par deux projets
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pilotes approuv6s au cours de l'exercice biennal 1984-1985, et dont l'un
concernait "Les migrants : la communication interculturelle comme facteur
d'une meilleure cohabitation entre les communaut6s et d'une meilleure
coop6ration internationale". Ce projet pilote a 6t6 mis en oeuvre a la suite
de la demande adress6e au Directeur giniral de l'Unesco par la Commission
nationale frangaise pour l'Unesco, le 11 mai 1984. Pr6sent6 au titre du
programme VIII.3 (Mise en oeuvre de l'action pour le d~veloppement), ce projet
pilote avait deux objectifs essentiels :

- "am&liorer A court terme la communication interculturelle entre les
communaut6s ftranglres et leur pays d'accueil d'une part, et les
communautss ftrangires et leur pays d'origine d'autre part" ;

- "mettre en place des dispositifs permettant de multiplier a long terme
les solutions de cohabitation dans les pays d'accueil, et de
d6velopper, toujours A long terme, la cooperation entre les pays
d'accueil et les pays d'origine."

28. Pour donner A ce projet pilote un effet multiplicateur, la Commission
frangaise avait privu d'y associer, par l'intermidiaire de leurs commissions
nationales, plusieurs pays d'6migration ainsi que des pays europ6ens d'accueil
des migrants.

29. La mise en oeuvre de ce projet pilote aurait dO se faire en concertation
6troite avec les activit~s relevant du sous-programme 11.6.3, car plusieurs
sous-projets comportaient une dimension 6ducative, comme, par exemple, la mise
au point de fiches psdagogiques interculturelles, ou de cassettes video
r6alisfes par des travailleurs s~n~galais sur leur itin~raire migratoire.
Cette concertation aurait sans doute permis d'accroftre l'impact de chaque
type ou groupe d'activit6s ; cela ne fut pas le cas, faute d'une efficace
coordination intersectorielle.

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES COMPETENTES

30. Les relations entre l'Unesco et les organisations intergouvernementales
(OIG) comp6tentes en matire d'6ducation des travailleurs migrants et de leurs
familles, comprennent des 6changes de publications, la participation des
sp&icalistes concern6s aux principaux colloques, conf6rences ou r6unions
organis6s par l'une ou l'autre de ces organisations et par quelques visites
sur le terrain effectu6es par la sp6cialiste du programme.

31. Les relations avec la Commission des communaut6s europ6ennes se
concr6tisent par des 6changes de documents et par la participation r~ciproque
des sp6cialistes concern6s aux principales reunions organis6es par l'une ou
l'autre organisation. Cependant, selon l'Administrateur principal du

programme de la Commission, ces relations ne conduisent pas A une viritable
coop6ration entre les deux organisations.

32. Avec le Conseil de l'Europe, des reunions intersecr6tariats ont permis
d'identifier des sujets d'int~rft commun ; la r6union intersecrftariats du
14 mars 1983 a mis l'accent sur trois sujets :

- les problemes relatifs A la deuxieme g6n6ration de migrants ;

- la formation des enseignants A la p6dagogie interculturelle ;

- la collecte et l'analyse des donnies statistiques, des publications,

des etudes et des recherches dans ce domaine.
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33. Les deux Organisations sont convenues de poursuivre I'6change de docu-
ments, de collaborer pour l'61aboration d'une bibliographie s~lective et du
r6pertoire international des organismes et associations de migrants. Dans
1'ensemble, cette coop6ration s'est avfrse "positive dans le cadre du projet
n0 7 du CDCC du Conseil de 1'Europe. Le champ couvert par ce projet porte sur
1'6ducation et le d~veloppement culturel des migrants, c'est-A-dire qu'il
pourrait impliquer d'autres unit6s de l'Unesco que le secteur de 1'6ducation.
Une meilleure coordination intersectorielle aurait sans doute permis d'61argir
et d'approfondir la coop~ration avec le Conseil de 1'Europe. Cela est
d'autant plus justifi6 que la sp~cialiste charg6e du projet n*7 appr~cie la
d6marche de l'Unesco A 1'6gard des Associations de travailleurs migrants qui
ont pu ainsi exprimer leur point de vue et leurs besoins au cours des r6unions
organis6es avec leur participation, alors que le Conseil de 1'Europe ne
pouvait adopter une telle d6marche du fait de contraintes institutionnelles.
L'Unesco peut en outre inscrire ses activitss en matiere d'6ducation des
migrants dans une perspective plus large incluant des pays et des organisa-
tions se trouvant hors d'Europe. La possibilit6 d'6changes mutuellement enri-
chissants existe donc, mais il faudrait pour cela, d'apr;s les termes de la
sp6cialiste charg6e du projet n'7, "une vision d'ensemble, approfondie, conti-
nue, non sectoris6e".

34. Selon le responsable du Service "Migrations internationales pour
1'emploi" du BIT, une cooperation plus active pourrait 9tre 6tablie avec
l'Unesco dans un avenir proche, I 1'occasion d'une enquete sur la deuxi;me
g6nsration de jeunes d'origine maghr6bine en Europe. Ce projet qui est
actuellement soumis A 1'approbation du PNUD, devrait ftre lanc6 en 1987 en
coop6ration avec l'Unesco et 1'ALECSO.

35. Dans le cadre du programme d'6change d'6ducateurs entre pays d'accueil
et pays d'origine ris en oeuvre dans le cadre du sous-programme Il.6.3, le
Comitr intergouvernemental pour les migrations a coop6r6 avec l'Unesco en
1978-1979. Ce programme d'6change d'6ducateurs a 6L6 considgr6 par le CIM
comme "un grand succes" et d'une trZs grande utilit6. Le CIM proposait aussi
une large diffusion des r6sulats de cette exp6rience et sugggrait que le
programme fat 6tendu A d'autres pays et r6gions, en particulier A l'Afrique, A
l'Am~rique du Nord et aux CaraYbes. Cependant, les responsables des services
concerngs du CIM n'avaient pas connaissance du rapport de synthese/l rela-
tif aux 6changes d'6ducateurs et n'avaient pas d'informations sur le suivi et
le bilan de ce programme. Il semble donc qu'il existe une discontinuit6 entre
la phase de lancement du programme d'6change, au cours de laquelle une coop6-
ration s'6tait nouse entre les deux organisations, et le d6roulement propre-
ment dit de ce programme en termes d'activit6s et de bilan.

36. Deux structures distinctes au sein de 1'OCDE ont 6t6 mises en place pour
suivre et analyser les diff~rents aspects des ph6nom;nes migratoires : d'une
part, le Systeme d'observation permanente des migrations (SOPEMI), qui produit
un rapport annuel retragant 1'6volution des mouvements migratoires A destina-
tion et en provenance des pays membres de l'OCDE ; d'autre part, le Centre
pour la recherche et 1'innovation dans 1'enseignement (CERI), qui a effectug
des 6tudes pour tenter de rep6rer les r6sultats et les effets de la mise en
oeuvre des politiques d'6ducation au niveau des enfants de migrants. Le CERI
n'entretient pas de relations particulieres avec l'Unesco et les travaux qui

1. Programme d'6changes entre 6ducateurs des travailleurs migrants dans les
pays d'immigration et des 6ducateurs des pays d'6migration. Synthese des
rapports 6tablie par Mme S. Lundgren-Turiaf, mars 1984. Doc. R6f. ED-86/
WS/87 (10 septembre 1986), original frangais, 31 p.+ annexes.



127 EX/INF.6 - page 24

ont ftl rialis(s dans le cadre du sous-programme concernant 1'(ducation des
travailleurs migrants et de leurs familles n'ont pas retenu i'attention de
l'administrateur principal du CERI.

REUNIONS D'EXPERTS

Participation des organisations concernges aux reunions d'experts

37. La r~union qui s'est tenue en juillet 1978 s'est appuy6e sur les r~sul-
tats d'une enquete pr6alable sur les aspirations et les besoins des travail-
leurs migrants et de leurs familles men~e avec le concours de trois associa-
tions de travailleurs immigr6s/ 1 et de trois commissions nationales pour
l'Unesco/2 . Ces travaux aboutirent 4 l'glaboration de quatre rapports dont
les r6sum6s furent rassembl6s dans le document de travail de cette r6union.
Participaient a cette reunion les repr6sentants de 11 associations de travail-
leurs immigr6s, de 9 commissions nationales ou d'Etats membres, de 5 OIG et de
3 OING.

38. Un certain nombre d'organisations qui regroupent ou fcdirent de tres
nombreuses associations de travailleurs immigr6s en Europe, n'6taient pas
repr6sent6es 4 ces assises. Cependant, on pouvait consid~rer que cette
r6union constituait le premier jalon d'une sdrie d'initiatives visant A ins-
taurer une coop6ration dans le domaine de l'6ducation des migrants. Les
observations recueillies dans les diff~rents pays au cours de l'6valuation
d'impact montrent que les possibilit~s offertes dans ce domaine n'ont pas 6t6
exploitges autant qu'elles auraient pu l'&tre.

39. La r6union d'experts organis6e en septembre 1979 fut charg6e d'examiner
les facteurs a prendre en considdration pour ftendre le programme, jusque-la
limit6 A certains, Etats membres de l'Europe et de l'Afrique du Nord, A
d'autres Etats membres intdress~s. A cette r6union participaient des experts
de 8 Etats membres et des repr6sentants de 6 associations de travailleurs
migrants, de 7 OING et de 4 01G. Etaient 6galement prdsents A cette reunion,
comme A la pr6c6dente, les membres du Comit6 intersectoriel pour les travail-
leurs migrants. Les participants ont soulign6 la n6cessit6 d'un accroissement
des moyens, notamment financiers, et l'importance du role du Comit6 inter-
sectoriel pour envisager l'extension du futur programme sur une base globale,
int6gr6e et interdisciplinaire.

Suites donn6es aux reunions d'experts

40. Un certain nombre d'activit6s ont ft6 r6alisfes A la suite de ces
reunions, notamment avec les associations de travailleurs migrants et avec les
OING qui y avaient participi. En premier lieu, le R6pertoire international,
r6gional et national des organismes et associations de travailleurs migrants
et de leurs familles, contenant des notices bibliographiques, a 6t6 61abor6.
D'autre part, des contrats ont 6t6 conclus avec diverses associations, en vue
de contribuer a la rdalisation d'activit6s d'alphabstisation et de formation
des femmes migrantes, pour soutenir des initiatives d'6ducation en langue
maternelle. Ces contrats ont permis, soit de soutenir des initiatives

1. FMd6ration des associations des 6migr6s espagnols en France (FAEEF)
FMdsration des colonies libres italiennes en Suisse (FCLIS)
F6dsration des associations des travailleurs grecs en Suede (FIOS)

2. Commission nationale alg6rienne pour l'Unesco
Commission nationale italienne pour l'Unesco
Commission nationale des Pays-Bas pour l'Unesco
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permettant d'informer des groupes de travailleurs migrants sur la vie sociale
et culturelle dans leur pays d'origine, soit de favoriser la cr6ation ou
1'extension des services charg6s d'informer les migrants dans leur langue, sur
leurs droits juridiques et sociaux et sur les facilit~s 6ducatives qui leur
sont offertes, ainsi qu'A leurs enfants, dans les pays d'accueil. Des OING
qui d6veloppent des activit6s sociales et culturelles parmi les travailleurs
migrants et les groupes d6favoris6s en g~n~ral ont 6galement b~n~fici6 de ces
contrats, soit pour des activit~s d'alphab6tisation, soit pour faciliter le
retour des femmes migrantes dans leur pays d'origine, soit enfin pour la tenue
d'un s6minaire r~gional A Marrakech, dont l'un des thames portait sur 1'6duca-
tion des enfants de travailleurs migrants en Europe.

Possibilit~s de coop6ration avec les associations concern6es
et extension des activit~s du sous-programme 11.6.3

41. En organisant le s6minaire sur le r8le des associations de travailleurs
migrants dans les activit6s d'enseignement et de formation qui s'est tenu en
1978, l'Unesco a pris une initiative originale en matiire de coop6ration.
L'importance et le caractre novateur de cette approche, qui reconnaissait les
associations de travailleurs migrants en tant qu'acteurs dans ce domaine, a
6t6 appr6ci6e comme telle par d'autres organisations internationales qui ne
pouvaient agir de la sorte du fait de contraintes institutionnelles. Cette
remarque formul6e par la sp6cialiste charg6e du projet n*7 du CDCC du Conseil
de l'Europe, confirm6e au cours de l'6valuation, souligne la valeur de l'ini-
tiative prise par 1'Unesco en 1978 ; les contrats passes par la suite avec un
certain nombre d'associations de travailleurs migrants ont permis de realiser
des activir6s utiles au plan de 1'information et de 1'6ducation de migrants
touch6s par ces associations.

42. La mise en oeuvre d'activit6s 6ducatives en coop6ration avec les asso-
ciations de migrants est, le plus souvent, une d6marche d~licate A entreprendre
du fait des divergences qui peuvent les opposer et des relations qu'elles
entretiennent avec les pouvoirs publics des pays d'accueil. Ainsi, en Rdpu-
blique f~d~rale d'Allemagne, il n'existe pas de regroupement repr6sentatif de
ces associations et les autorit6s f6drales sont tros r6serv6es . l'gard
d'une telle coop6ration. Toutefois, dans les pays oU cette coop6ration
s'avore possible, il apparait qu'une strat~gie d'ensemble, men~e avec conti-
nuit6 pour approfondir et 6largir la d6marche initiale en accord et en liaison
6troite avec les Commissions nationales pour l'Unesco des Etats membres
concern6s, n'a pas 6t6 d6finie et mise en oeuvre. De ce fait, les activit~s
entreprises sont pergues comme 6tant ponctuelles, sans logique apparente et
les objectifs poursuivis par 1'Unesco n'ont pas eu 1'audience qu'ils auraient
da avoir parmi les principales associations oeuvrant pour 1'6ducation des
migrants.

43. Dans au moins quatre pays ott l'6valuation d'impact s'est d~roule, des
"collectifs" d'associations de migrants occupant une position centrale dans ce

milieu, ne connaissent ni les recommandations ni les publications de l'Unesco
dans ce domaine (qu'il s'agisse des publications r6alis6es dans le cadre du
sous-programme 11.6.3 ou dans d'autres programmes). Tout aussi significative

de cette lacune est l'absence d'un repr~sentant du Secretariat de l'Unesco A
la IVe Conf6rence des immigr6s en Europe qui se tenait du 8 au 10 mars 1985 A
Runb en Suede, alors que d'autres organisations internationales comme le BIT,
l'OCDE, le Conseil de l'Europe y ont particip6. Or cette conf~rence A
laquelle ont pris part les principaux "collectifs" d'associations de travail-

leurs migrants en Europe, se proposait comme objectif fondamental de "poser
les bases n6cessaires pour ouvrir un dialogue et trouver des formes de colla-

boration avec toutes les parties concern6es par les thames migratoires en
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Europe occidentale: les gouvernements, les organismes et organisations inter-
nationales, les syndicats, les associations des immigr6s, les associations de
solidarit6, etc."/1 .

44. N6anmoins, cette strat6gie d'ensemble ne saurait atre congue dans les
limites et avec les moyens du sous-programme II.6.3. A fortiori, il parais-
sait peu r6aliste d'envisager l'extension des activit6s relatives A l'6duca-
tion des travailleurs migrants et de leurs familles aux autres Etats membres
int6ress6s en Afrique, au Moyen-Orient, en Extreme-Orient, aux Antilles et aux
Am6riques, avec les seules ressources mat~rielles et humaines dont dispose le
sous-programme dont la port6e est rest6e A un niveau modeste. Pourtant, il
6tait soulign6 en 1979 que "l'Unesco se doit de relever ce d6fi car il
n'existe aucune autre organisation intergouvernementale qui soit en mesure
d'entreprendre une telle tache"/ 2 . Des 6changes d'6ducateurs ont cependant
eu lieu entre les Etats-Unis et le Mexique en 1981, et entre le S~ndgal et la
France en 1986. Un contrat pr6voyant l'61aboration conjointe par la Colombie
et le Venezuela, de matdriels 6ducatifs pour l'alphab6tisation des jeunes
filles et des femmes immigr6es a 6t6 pr6vu pour la fin 1986.

PROGRAMME D'ECHANGES D'EDUCATEURS RESSORTISSANTS DE PAYS D'ACCUEIL
ET DE PAYS D'ORIGINE

R6alisation du programme et premier bilan

45. Conform6ment A la resolution 1.141 adopt6e par la Conference g6n~rale, A
sa dix-neuvitme session, et aux dispositions contenues dans les documents de
Programme et budget approuv6s pour 1977-1978 (19 C/5, para. 1052), 1979-1980
(20 C/5, par. 1031), 1981-1983 (21 C/5, par. 1031-1032), le Secr6tariat a mis
en oeuvre, en collaboration avec les autorit6s nationales comp6tentes, un
programme visant A 6changer des 6ducateurs de travailleurs migrants, ressor-
tissants de pays d'accueil et de pays d'origine des migrants, afin de les
familiariser avec les diff6rents contextes socio-6ducatifs et culturels.

46. La premiere tranche du programme d'6changes a fait l'objet d'un bilan,
6tabli A partir des rapports r6dig6s par les participants. Cette synthnse
(r~f. ED-86/WS/87, original en frangais) a permis de mettre en relief les
principaux problimes pos~s en matiere d'6ducation et de formation des travail-
leurs migrants et de leurs familles dans les pays d'accueil et lors du retour
dans leur pays d'origine. Ce programme s'est poursuivi en 1981 avec des
6changes d'6ducateurs entre le Mexique et les Etats-Unis et devait se prolon-
ger entre la Norvege et le Pakistan, mais ce pays n'a pas envoy6 de sp~cia-
liste en NorvWge. En 1985, des missions croisses ont ftE effectu6es entre la
Grce et la Suede et en 1986 entre l'Italie et l'Universit6 de Londres d'une
part, et entre la France et le S6n6gal d'autre part. Des 6changes d'6tudiants
ont eu lieu entre la Yougoslavie et la R6publique f6d6rale d'Allemagne au
cours de cette mgme ann6e.

1. IVe Conf6rence des associations des immigr6s en Europe : L'Europe, les
immigr6s et l'avenir ; le droit des immigr6s A la participation.
Stockholm, 1986, 118 p. (6dition frangaise).

2. Rapport final de la rdunion d'experts sur l'extension du programme aux
autres Etats membres intgress6s. Document ED-79/CONF.605/8, 19 mai 1980.
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Caractire diff~rentiel du suivi des 6changes d'6ducateurs
selon les pays : quelques exemples

47. L'identification des effets de ces 6changes s'est r6v6lCe parfois d6li-
cate, voire impossible, dans certains pays, 6tant donng le temps 6coul entre
le moment de l'6valuation et l'ann6e de leur realisation. L'analyse qui suit
ne couvre donc pas, faute d'informations, la totalit6 des pays qui ont parti-
cip6 A ce programme.

48. Les 6changes d'6ducateurs qui ont eu lieu en 1979 entre l'Autriche et la
Yougoslavie ont permis de mettre en 6vidence un certain nombre de questions
relatives A la scolarisation des enfants rest~s dans leur pays d'origine, aux
problPmes spscifiques de la premiere et de la deuxieme gdnfrations, la coop6-
ration entre les deux pays en matiRre d'6ducation et de travail social parmi
les immigr6s. Suite A ces 6changes, un atelier s'est tenu en novembre 1981 A
Salzbourg sur "la p6dagogie de 1'enseignement aux 6trangers", avec pour objec-
tif de fournir au Ministere des suggestions et des propositions en vue d'am6-
liorer la situation scolaire des enfants de travailleurs immigres. Il n'a pas
6t6 possible d'appr6cier les suites concretes donn6es A ces 6changes ; les
r6ponses au questionnaire qui avait 6t6 adress6 pour cette 6valuation, aux
commissions nationales autrichienne et yougoslave ne renseignent pas sur cet
aspect des activit6s du programme.

49. L'6change d'6ducateurs qui s'est deroul6 entre le Maroc et les Pays-Bas
en 1979 est consid~r6 par les responsables n6erlandais comme ayant 6t6 utile
en son temps. En effet, les enseignants charg6s de l'accueil des immigr6s
marocains ne connaissaient pas & l'6poque le contexte socioculturel et le
systeme d'6ducation en vigueur au Maroc. De ce fait, la mission effectu6e par
les deux 6ducateurs employ6s au Centre n6erlandais des 6trangers d'Utrecht
(Nederlands Centrum Buitenlanders), organisation nationale charg6e de promou-
voir l'6ducation et le bien-8tre des immigrgs dans la socift6 n6erlandaise, a
permis de familiariser ces responsables avec les r~alit~s marocaines dans ce
domaine. R6ciproquement, le chef de la Division de la coopdration et des
relations culturelles du Ministere de l'6ducation du Maroc a pu observer sur
place les modalit6s de cet enseignement biculturel aux Pays-Bas. Cependant,
il exprime dans son rapport de mission, un point de vue parfois radicalement
diff6rent de celui des autorit6s n6erlandaises. Nsanmoins, le rapprochement
des positions respectives sur l'6ducation des travailleurs marocains et de
leurs familles install6es aux Pays-Bas a permis d'aboutir & la signature en
1983, d'un accord culturel qui d~finit les modalit6s de coop~ration dans ce
domaine entre les deux pays.

50. Mais la contribution de ces 6changes d'6ducateurs n'a malheureusement
pas 6t6 d6velopp6e, ni renforc6e par un suivi. Depuis 1979, les responsables
n6erlandais n'ont regu aucune information sur les activit~s de l'Unesco dans
ce domaine. Selon ces responsables, il serait souhaitable que ces 6changes
d'6ducateurs s'inscrivent dans une perspective de formation de formateurs, en
vue d'obtenir un large effet d6multiplicateur, et ne se r6duisent pas A
sensibiliser un seul enseignant appe16 a intervenir directement dans des
classes multiculturelles comme cela a 6t6 envisag6 dans le projet d'6change
d'6ducateurs entre les Pays-Bas et l'Espagne.

51. La France a particip6 A deux ssries d'6changes d'6ducateurs : l'une en
1979 avec le Portugal, l'autre en 1986 avec le S&n6gal. Deux sp6cialistes
portugais appartenant a des organismes officiels charg6s de suivre les
questions relatives A l'6migration (Service de l'enseignement de base et
secondaire portugais a 1'6tranger du Ministre de l'6ducation et Institut de
1'6migration aupris du Secr~tariat d'Etat aux affaires ftrangires et A
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l'6migration) se sont rendus en France, tandis que deux 6ducateurs frangais,
relevant respectivement du Ministere de: l'aducation (sous-direction de l'adap-
tation et de l'inovation scolaires de la Direction des 6coles) et d'une asso-
ciation travaillant sur les questions de l'immigration (Information, culture
et immigration, ICEI), ont effectu6 des missions au Portugal. Faute de
renseignements, il est impossible d'appr6cier au Portugal l'impact de ces
6changes. En revanche, en France, le bilan fait apparaitre ou confirme le
fait que ces 6changes ne s'inscrivent pas suffisamment dans une perspective A
long terme et peuvent apparaitre comme des op~rations sans suite v6ritablement
organis6e. On peut cependant noter qu'un colloque sur les aspects culturels
de l'6migration portugaise en France a ftE organist par l'ICEI en dcembre
1981, avec l'aide de la commission nationale frangaise pour l'Unesco. I
aurait 6t6 sans doute utile de donner d'autres prolongements A ces 6changes :
ainsi, la sp6cialiste charg6e des questions relatives A la scolarisation des
enfants de migrants A la Direction des 6coles du Minist0re frangais de l'6du-
cation nationale, n'avait plus regu d'informations sur ces activitss apres la
remise de son rapport de mission en 1979.

52. En 1986, deux 6ducateurs ont effectu6 des missions crois6es au S6ndgal
et en France avec l'appui actif des commissions nationales pour l'Unesco des
deux pays. Les termes de rdfdrence de cet 6change prdvoyaient, parmi d'autres
points, le prolongement de ces missions A savoir l'organisation "avec l'aide
des autoritss nationales et locales, d'un cours ou d'un s6minaire A l'inten-
tion d'autres 6ducateurs de travailleurs afin de donner un effet multiplica-
teur A ce programme d'6changes ou la prdparation d'un manuel d'information au
profit d'6ventuels candidats a l'immigration". Cependant, .la r6ponse de la
commission nationale s~ndgalaise pour l'Unesco au questionnaire d'6valuation
ne fait 6tat d'aucune activit6 concr;te en relation avec ces 6changes. Pour
sa part, la commission nationale frangaise pour l'Unesco considere que ces
schanges sont organis6s de mani;re trop ponctuelle - relevant typiquement du
programme de participation - alors qu'il faudrait les concevoir selon des
sequences coh6rentes s'inscrivant sur le long terme. Selon cette commission,
il conviendrait d'articuler les 6changes d'6ducateurs avec les projets ax6s
sur la production de mat6riels didactiques, et de les envisager dans une
perspective de continuit6 avec d'autres projets pluridisciplinaires visant a
promouvoir l'6ducation et la vie culturelle des travailleurs migrants et de
leurs familles.

53. Des missions croisses de trois 6ducateurs belges d'une part, et de deux
6ducateurs espagnols d'autre part, se sont dfroul6es en mars - avril 1979.
Les suites concrtes de ces 6changes n'ont pu atre identifi6es par les commis-
sions nationales espagnole et belge pour l'Unesco. Par ailleurs, il n'a pas
6t6 possible de rencontrer en Belgique les participants a cet 6change qui
depuis, avaient pris leur retraite.

54. A la suite des 6changes d'6ducateurs qui ont eu lieu en 1979 entre
l'Italie et la Suisse, un certain nombre d'initiatives ont 6tg prises afin de
valoriser et d'amplifier les r6sultats de ces 6changes. Avec l'appui des
commissions nationales italienne et suisse pour l'Unesco, un s6minaire a 6t6
organis6 a Pescara en mars 1983 sur le th;me : L'int~gration 6ducative et
socioculturelle des enfants des travailleurs migrants dans le pays d'accueil
et leur r6insertion dans le pays d'origine. Faisant suite aux 6changes d'6du-
cateurs, ce s6minaire a cr66 une vdritable dynamique interculturelle, susci-
tant de nombreuses initiatives originales. ParallRlement aux efforts d6velop-
p6s par l'Ecole normale de Neuchatel pour initier les futurs enseignants A une
r~flexion et a une pratique p6dagogique interculturelle, un groupe mixte
italo-suisse d'6ducateurs s'est constituC d'une maniere informelle, afin de
sensibiliser les enseignants suisses a la langue et A la culture italiennes.
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Le bilan des 6changes d'6ducateurs entre la Suisse et 1'Italie s'avere donc
positif dans la mesure otl il a 6t6 relay6 et amplifii par de nombreuses
initiatives qui ont cr66 un effet de masse parmi les enseignants concerngs.

55. Un 6change croist a eu lieu en 1985-1966 entre la Grice et la Suode et
concernaient un chercheur sugdois (d'origine h61l6nique) en pgdagogie et un
chercheur grec sp6cialisE en psychologie de l'enfant ayant v6cu pendant
plusieurs ann6es en Sugde. I en a r6sult6 des enquetes sur les probltmes
relatifs A la scolarisation des enfants des travailleurs grecs immigr6s en
Suode, et des enquates en GrAce (en particulier dans des 6coles de Salonique
et d'Athones) sur la scolarisation des enfants de travailleurs migrants de
retour en GrAce. Il est aussi pr6vu d'organiser des missions d'enseignants
su6dois en Grece afin de les familiariser avec le contexte socioculturel et
6ducatif de ce pays, et ce, dans le cadre de la coopdration culturelle bilat6-
rale entre la Groce et la Suode. En Grice, les premiers r6sultats de ces
enquates ont ddja 6t6 pr~sent~s dans plusieurs 6coles afin de susciter des
projets pilotes en vue d'assurer une meilleure r~insertion des enfants de
travailleurs migrants de retour dans leur pays d'origine.

Impact

56. L'impact du programme d'6changes varie sensiblement selon les pays qui y
ont particip6. Dans certains cas, les 6changes sont venus s'inscrire dans un
contexte de relations existantes entre le pays d'origine et le pays d'accueil,
concernant l'6ducation des enfants de travailleurs migrants. Ainsi, dans le
cadre des relations entre la Suisse et l'Italie, ils ont permis de stimuler
des initiatives et de faciliter des rencontres entre enseignants de ces deux
pays. Ces rencontres ont 6ti d'autant mieux accept6es qu'elles 6taient par-
rain6es par une organisation internationale (ces rencontres n'auraient sans
doute pas eu la m8me port~e si elles avaient 6t6 organisges A l'initiative des
seules autorit~s cantonales, d'apres le prdsident de la section 6ducation de
la commission nationale suisse pour l'Unesco).

57. Dans une premigre phase (1979-1980), ces 6changes ont incontestablement
permis aux 6ducateurs qui y participaient de se familiariser avec le contexte
socioculturel des pays d'origine ou d'accueil des travailleurs migrants et de
leurs familles. Cependant, les missions de type "exploratoire" pr6sentent
actuellement moins d'int6rdt que les 6changes d'6ducateurs ou de chercheurs en
p6dagogie ayant pour objet de contribuer A la recherche de solutions appro-
prides a des problemes pr~cis. Le souci d'6lever la qualit6 de ces 6changes
et d'utiliser A bon escient les ressources consacr6es A ces op6rations sans
les disperser inutilement n'est, sans doute, pas 6tranger a la modification
demand6e en 1985 par les commissions nationales de l'Italie et du Royaume-Uni,
en vue de remplacer les 6changes d'6tudiants entre pays d'immigration et
d'6migration par des missions crois6es d'enseignants.

58. Bien que les pays d'accueil aient accumul6 au cours des dix dernieres
ann6es une riche expfrience en matiore d'6ducation des enfants de travailleurs
migrants, les travaux r6alis6s dans ce domaine dans chacun de ces pays sont le
plus souvent mal connus des pays voisins. A fortiori, les problomes que
posent l'adaptation (ou la r6adaptation) et la scolarisation des enfants de
migrants de retour dans leur pays d'origine, ainsi que les initiatives prises
pour y remsdier, sont trop souvent ignords. Les 6changes d'6ducateurs
pourraient constituer un moyen pour favoriser la circulation des informations,
des id6es, des mat6riels didactiques, des exp~riences de formation, des r6sul-
tats des recherches appliqu6es, A condition que des synthoses soient diffusees
r6guliPrement parmi les 6ducateurs ayant particip6 a ces 6changes. Or, il
apparait que la synthese des rapports r6sultant des 6changes d'6ducateurs de
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14 pays au cours de la psriode 1978-1981 n'a pas 6t6 syst6matiquement diffus6e
aupres des participants et des organismes concernis. Cela ne permet pas de
donner une large audience aux analyses et aux recommandations faisant suite A
ces 6changes d'6ducateurs.

59. L'impact de ces &changes demeure faible si l'on ne pr6voit pas leur
amplification par un effet de masse aupras des enseignants concerngs. Sinon,
le b~n~fice potentiel de l'6change n'est pas exploiti et risque de se diluer
sans laisser de traces (cas de l'ichange Belgique-Espagne). Par ailleurs,
lorsque ces 6changes se caracterisent par le souci de leur donner les prolon-
gements n6cessaires et de les soutenir, d'autres organisations internationales
viennent apporter leur appui. Par exemple, l'Unesco et le Conseil de 1'Europe
se sont relay6s pour soutenir les initiatives qui ont fait suite Z l'6change
d'6ducateurs entre la Suisse et l'Italie et qui ont anim6 le mouvement inter-
culturel parmi les enseignants des deux pays.

PUBLICATIONS SUR L'EDUCATION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DE LEURS FAMILLES

Elaboration, tirage et diffusion

60. Les principaux documents 6labores et diffus6s dans le cadre des activit6s
du sous-programme 11.6.3 sont les suivants :

- Une 6tude r6alis6e par Robert de Montvalon sur Les aspirations des
jeunes travailleurs migrants en Europe occidentale, A partir d'enquetes
effectuses par plusieurs organisations non gouvernementales, a 6t6
publige en 1976 dans la s~rie "Etudes et documents d'6ducation" sous
le n' 21.

- Un recueil de textes sur L'Cducation des travailleurs migrants et de
leurs familles, r6sumant quatre 6tudes de cas r6alis6es Z la demande
des commissions nationales de Finlande, de France, de SuAde et de
Yougoslavie. Ce document a ftE publi6 en 1978 sous le n* 27 de la
s~rie "Etudes et documents d'6ducation", dans quatre langues, avec
les tirages suivants : 3.500 exemplaires en anglais, 3.000 exemplaires
en frangais, 2.500 exemplaires en espagnol et 1.500 exemplaires en
arabe.

Ces 6tudes de cas avaient 6t6 pr6par6es en vue du s6minaire international
de 1976 charg6 d'identifier les problAmes que rencontrent les migrants pour
s'adapter aux conditions de vie dans les pays d'accueil et pour se r~adapter A
leur retour, dans leur pays d'origine.

- Un R6pertoire international, r6gional et national des organismes et
associations de travailleurs migrants et de leurs familles, contenant
des notices bibliographiques, publi6 en 1979, fournit avec les adresses
d'organismes publics et priv6s (minist-res concern6s, services et
centres d'accueil ou de formation, associations) un certain nombre de
pr~cisions sur les activit6s de ces organismes et couvre 17 pays
d'immigration ou d'imigration, tous situps en Europe. Ce document a
fti realis6 en cooperation avec dix commissions nationales et son
tirage a 6tg de 1.500 exemplaires. Une nouvelle 6dition, mise A jour,
est actuellement en preparation.

- Les documents de travail, prspar~s A 1'occasion de rdunions d'experts,
ont 6t6 tir6s A 1.000 exemplaires (frangais et anglais).
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- La synthese des rapports r6dig6s par les 6ducateurs dans le cadre du
programme d'Ochanges entre les pays d'accueil et les pays d'origine
des migrants, a 6t6 r6alis&e par une consultante en mars 1984 et
multigraphi6e en septembre 1986. Son-tirage a 6t6 de 2.000 exemplaires
(en frangais et en anglais).

61. Ces documents ont ftE envoy6s aux commissions nationales des pays euro-
p6ens (4 A 5 exemplaires par envoi), aux associations de travailleurs migrants
ayant coop6r6 avec l'Unesco (une quinzaine d'associations) et aux institutions
nationales ayant collabor6 avec les commissions nationales, dans les pays
concern6s. Il n'existe cependant pas de liste d'envoi qui permettrait une
diffusion syst6matique de ces documents auprts des principaux organismes
concern6s par 1'6ducation des migrants. Les ressources budg6taires disponibles
ne permettaient pas de faire face A la diffusion glargie de ces publications.

Demandes 6crites de documents

62. Une partie des demandes porte sur les documents publi6s par l'Unesco sur
les migrants, les minoritds, la formation des maitres A la p6dagogie inter-
culturelle. D'autres demandes sont, en revanche, tris pr~cises et concernent
des publications du sous-programme 11.6.3 comme par exemple, le R6pertoire
international, r6gional et national des organismes et associations de travail-
leurs migrants et de leurs familles. Les caractdristiques et le nombre des
demandeurs, qu'il s'agisse d'individus, d'associations, d'universit~s et de
centres de recherche ou d'institutions publiques, constituent un indicateur
int~ressant du rayonnement des activitas de l'Unesco dans ce domaine.

63. En ce qui concerne le nombre des demandeurs, il convient de pr6ciser que
les dossiers d'archives ne couvrent pas la totalit6 des requttes. En effet,
certaines demandes ont 6t6 formul6es par t616phone, ce qui rend leur identifi-
cation impossible. Cependant, on peut raisonnablement penser que les demandes
t~lphoniques de documents 6manent, pour 1'essentiel, de la r6gion parisienne;
une partie moins importante pourrait provenir d'autres r6gions de France ou
des pays europ6ens pfriphfriques, car il est peu probable qu'elles soient
adressfes A partir des pays d'6migration d'Europe mfridionale ou d'Afrique.
Le tableau 5 permet de distinguer les demandes g~ndrales portant sur les
publications de l'Unesco concernant l'6ducation des travailleurs migrants et
de leurs familles, des demandes sp6cifiques concernant des documents g1abor6s
en particulier dans le cadre des activit6s du sous-programme 11.6.3. Les deux
tiers des demandes 6crites portent sur des documents sp6cifiques identifies
pr6cis6ment par ceux qui les ont sollicit6s ; le tiers restant concerne les
publications de l'Unesco ayant trait aux travailleurs migrants en g~n~ral.

64. Pros des trois quarts des demandes 6crites (218) proviennent de pays
d'immigration situ6s en Europe de l'Ouest et du Nord. Si l'on ajoute les
requates 6manant des Etats-Unis et du Canada et si l'on 6carte les demandes
formul6es par les organisations internationales (OIG et OING), le pourcentage
s'Uleve A 91,5%. Le rayonnement des publications de l'Unesco (g6n6rales ou
sp6cifiques) relatives A l'6ducation des travailleurs migrants et de leurs
familles, concerne donc pour l'essentiel les pays d'immigration d'Europe de
l'Ouest et du Nord.

65. Aucune requate ne provient de certains pays d'Emigration (Alg6rie,
Maroc, S~ndgal) et de rares demandes 6manent de Tunisie (1), de Yougoslavie
(1), de la Turquie et de la Grece (3).

66. La diffusion in~gale des publications constitue sans doute un problsme
sdrieux qui est en rapport avec l'impact des activit6s.
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Tableau 5

Nombre et rdpartition des demandes 6crites concernant
des documents relatifs A l'6ducation des travailleurs migrants

(psriode 1978-1986)

Demandes pour des | Demandes pour des
documents d'ordre I documents 6labor~s

g6nsral I au titre du sous-
programme 11.6.3

R6publique f6dsrale d'Allemagne 4 18
Alg~rie 0 0
Australie 0 1

I Autriche 0 0
I Belgique 11 8
Canada 2 4

| Chili 0 1
| Danemark 0 5
| Espagne 2 1
| Etats-Unis d'Amnrique 3 9
| Finlande 1 2
| France 50 44
Grace 0 3

I Inde 0 1
I Irlande 0 3
I Italie 0 6
| Luxembourg 0 31
I Maroc 0 0
I Norvage 1 3
I Nouvelle-Z~lande 0 1
| Pays-Bas 3 11
I Portugal 1 2
I Royaume-Uni 6 14
I S&ingal 0 0
I Suode 2 4
| Suisse 1 2
I Tunisie 0 1
I Turquie 0 3
| Yougoslavie 1 0
I Zafre 0 1
| OIG 4 20
OING 3 10

TOTAL 95 202
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Tableau 6

Nombre et r6partition des demandes 6crites de documentation class6es
par cat~gorie de demandeurs et selon le nombre de documents sollicit~s

(documents g6nsraux sur les migrants et documents
publi6s dans le cadre du sous-programme 11.6.3)

I Cat~goriel Parti- I Associa- IUniversit6sI Institu- I Organismes I I
des I culiers j tions de I centres I tions I officiels I 1 0 1

deman- j (lyc6ens, I travail- | de i scolaires 1(ministores 0 1
deurs I 6tudiants,i leurs I recherche I ou I municipa- I j I I

ichercheurs,1 migrants I ou de I para- I litss, I I I
1professeursl ou I documenta- scolaires I ambassadesi I N I

|Nombre I autres) I ONG I tion I I commis. I G I I
I des I I I jnationales)I I G I
IdemandesI I I

I If I I
I Total
| 297 1 iii 1 31 59 11 48 24 13
I I I
I I I I _ _ _ I _ _

67. Le tableau 6 montre que les particuliers repr6sentent plus du tiers de
ceux qui sollicitent des documents sur l'6ducation des travailleurs migrants
et de leurs families. Puis viennent les centres universitaires et/ou de
recherche et les centres de documentation, les institutions officielles. Les
associations de travailleurs migrants et les ONG qui d~veloppent des activit~s
en faveur des migrants, sont relativement peu nombreuses (un dixiame des
demandes) A solliciter des publications sp6cialis6es dans ce domaine.

68. A partir de l'ann6e 1978, date A laquelle commence I'archivage des
demandes 6crites, le nombre de demandes s'accroit sensiblement pendant 4 ann6es
(de 1979 . 1982 inclus), puis ddcline tres nettement au cours des dernieres
ann6es pour devenir quasiment nul en 1986 (tableau 7). Cette evolution est
6troitement lide, d'une part, A l'annge de parution des documents et, d'autre
part, . la tenue de r6unions ou s6minaires. D'une maniZre g6nsrale, les
demandes s'6tendent g6n6ralement sur les deux ans qui suivent l'ann6e de
publications du document ou la tenue d'une r~union dont on sollicite les
rapports ou les actes.
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Tableau 7

R6partition des demandes 6crites de documentation class6es selon l'ann6e
(p~riode 1978-1986) et selon la nature des documents sollicit6s

11978 11979 11980 11981 11982 11983 11984 11985 11986 iTotal I

Documents 6 14 13 17 13 13 5 12 2 21951
g~ndraux

------------ -- I I I---I I I-- I-- ---
Documents
sp6cifiques 10 49 74 10 52 2 3 2 0 202
(11.6.3)

-------- ---- I--I--i-- -- -*- -- -- - ---
I | I I I I | | I I I

Total 116 63 87 27 65 15 8 14 I 2 2971
I I I I I | I | I I | I

Diffusion des publications

69. Au cours des diffsrentes missions effectu6es dans le cadre de l'6valua-
tion d'impact, une attention particuliere a 6t6 apportse . cette question,
dans la mesure otl le rayonnement des activit6s de l'Unesco dans ce domaine
d6pend 6troitement des points d'impact des publications et de leur utilisation
par les organismes, concern6s. Il a donc 6t6 syst6matiquement demand6 aux
responsables des organismes visit6s si les documents publi6s dans le cadre du
sous-programme 11.6.3 6taient effectivement regus et, dans l'affirmative, quel
avait 6t l'apport de ces publications A l'activit6 de l'organisme concern6.

70. En France, le responsable au Ministkre de 1'6ducation nationale, charg6
de suivre les questions relatives . l'accueil et A l'int6gration des 6lves
6trangers dans les lyc6ens et colleges, ne connaissait pas les activit~s de
l'Unesco dans ce domaine. Il en est de m~me de la conseilltre p6dagogique
auprZs de la Direction des 6coles (sous-direction de 1'innovation et de
l'adaptation scolaire), qui ne regoit pas les publications de l'Unesco concer-
nant l'6ducation des travailleurs migrants et de leurs familles, alors qu'elle
a particip6 au programme d'6change d'6ducateurs avec le Portugal en 1979. Or,
ce service de la Direction des 6coles est un point strat~gique du r~seau cons-
titu( par les 24 centres de formation et d'information pour la scolarisation
des enfants de migrants (CEFISEM), mis en place ds 1975, avec pour mission
g6n6rale "de contribuer A informer et former, au plan acadgmique, les person-
nels de 1'enseignement des premier et second degr~s ainsi que les personnels
non enseignants concern6s par les enfants issus de l'immigration".

71. Il en est de m8me du Fonds d'action social pour les travailleurs immi-
gr6s et leurs familles (d6pendant de la Direction de la population et des
migrations du MinistZre des affaires sociales). Cet organisme qui est au
centre du dispositif d'6ducation des migrants, soutient des activit6s de
formation g6n6rale A dominante linguistique, d'alphab6tisation pour les femmes
immigr(es, de formation A vis(e professionnelle pour les jeunes immigr6s, de
r~insertion dans la vie active ; ces activit6s sont men6es par prZs de

400 institutions et associations.
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72. En Belgique, la Direction g6nsrale du Ministere de 1'6ducation de la
communaut6 flamande, tout comme les responsables charggs de suivre les
questions relatives A la scolarisation des enfants de migrants prts du Minis-
tore de l'6ducation de la communaut6 frangaise, ne connaissaient pas les
travaux et les publications de l'Unesco ayant trait A ce programme. Les deux
principaux collectifs regroupant des associations, A savoir le VOCOM (coordi-
nation pour l'accueil et l'int6gration des immigr6s pour la r6gion flamande, A
l'exception du Limbourg) et le Centre socioculturel de Bruxelles (regroupant
une centaine d'associations oeuvrant pour l'6ducation des travailleurs
migrants et de leurs enfants, ainsi que pour la diffusion d'une p6dagogie
interculturelle) n'ont pas 6galement connaissance des activit~s de l'Unesco
dans ce domaine et ne regoivent aucune publication A ce sujet. Ces deux
collectifs diffusent des publications qui pourraient donner une large audience
aux travaux et aux publications de l'Unesco concernant l'6ducation des
travailleurs migrants et de leurs familles.

73. Aux Pays-Bas, les services du Ministere de l'6ducation et de la science,
charg6s de suivre les questions relatives a l'6ducation des enfants de
migrants (section de l'6ducation primaire pour les minorit6s ethniques et
section correspondante de l'6ducation scolaire), ne connaissaient que le
programme d'6change d'6ducateurs. Pourtant, les publications de l'Unesco
sont, en regle g~n~rale, envoy6es A la bibliotheque du Ministere par l'inter-
m~diaire de la commission nationale n6erlandaise pour l'Unesco. Les princi-
paux centres de conseil et d'action pour la promotion de l'6ducation des
migrants A Amsterdam (Advisory Guidance Centre, financ6 par la municipalit6 et
le Ministere de l'6ducation et de la science) et A Utrecht (Netherlands Centre
for Foreigners et Foundation for Advisory Education Centres, appuy6s par le
Ministere de l'6ducation et de la science et par le Ministere des affaires
sociales et de la culture) n'6taient pas non plus informis des activit~s et
des publications de l'Unesco dans ce domaine.

74. En Suisse, les publications de l'Unesco sont mieux connues des respon-
sables de l'6ducation, et en particulier celles qui sont 6dit6es localement
par la commission nationale suisse pour l'Unesco. Il s'agit notamment du
recueil intitul6 Une p6dagogie interculturelle. Ces publications sont 6gale-
ment connues du Centro Pedagogico-Didattico per la Svizzera, situ6 A Berne,
qui travaille en collaboration avec la commission nationale suisse pour
l'Unesco et avec diff~rentes institutions p6dagogiques suisses afin de susci-
ter et de favoriser les d6marches et les initiatives interculturelles parmi
les enseignants suisses et italiens qui travaillent dans la Conf~d~ration
helvstique.

75. Parmi les associations, la Federazione Colonie Libere Italiane in
Svizzera (ZUrich) qui a coopgr6 avec l'Unesco dans le cadre du pro-
gramme 11.6.3, connait les publications sp6cialisges de l'Organisation. En
revanche, le Centre de contact Suisses - Immigr6s (Gentve), qui regroupe plus
d'une quarantaine d'associations italiennes, espagnoles, portugaises, turques,
zafroises, grecques, vietnamiennes et suisses et qui constitue un v6ritable
organisme de relai aupres de ces associations pour tout ce qui touche A la vie
des immigr6s et de leurs familles, en particulier l'alphab6tisation, l'anima-
tion culturelle et la scolarisation des enfants dans le canton de Geneve, ne
connait pas les initiatives et les publications de l'Unesco dans ce domaine.

76. En Norvge, les responsables de l'6ducation des adultes au Ministere des
cultes et de l'6ducation (qui sont charggs d'organiser l'apprentissage du
norv6gien A l'intention des immigr6s et des r~fugi~s), ainsi que les sp~cia-
listes charg6s de l'6ducation des enfants de migrants au niveau de l'enseigne-
ment de base et de l'enseignement secondaire n'avaient pas connaissance des
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publications et des initiatives de l'Unesco pour promouvoir l'6ducation des
travailleurs migrants et de leurs familles. Ce manque d'information peut
paraitre d'autant plus surprenant que le Conseil pour l'6ducation de base
avait coop6r6 en 1986 avec l'Unesco, en b~ndficiant d'une subvention pour des
projets exp(rimentaux d'enseignement de la langue maternelle (au niveau du
pr6-scolaire et du primaire pour des enfants de rsfugids vietnamiens) et de
l'apprentissage du norv~gien comme langue seconde. Il en est de mgme des
responsables du Centre d'information pour l'enseignement des langues
(Informationssentret for Sprakundervisning), d6pendant du Ministere des cultes
et de l'6ducation, qui ne disposaient d'aucune information ou document de
l'Unesco sur l'6ducation des travailleurs migrants et de leurs familles. Ce
Centre est cependant une piece maitresse du dispositif mis en place en Norvtge
pour assurer l'apprentissage des langues maternelles par les enfants 6trangers
frsquentant les 6coles du pays, asseoir l'apprentissage du norv6gien comme
langue seconde, favoriser les d(marches interculturelles entreprises par les
enseignants. Ce Centre 6dite une revue d'information A l'intention des
enseignants portant sur les langues et les cultures des immigr6s en Norvige,
l'alphabstisation, les nouveaux titres publiss dans ce domaine ; cette revue
constitue un excellent support pour faire connaitre les initiatives et les
recommandations des organisations internationales pour promouvoir l'6ducation
des travailleurs migrants et de leurs familles. Enfin, une organisation non
gouvernementale, le Centre antiraciste, qui joue un r8le trts important en
faveur du rapprochement des immigr6s et des nationaux et qui a regu en 1986
une subvention de l'Unesco dans le cadre du programme de participation, ne
dispose pas des publications de l'Organisation concernant l'6ducation des
travailleurs migrants.

77. L'Office national de l'immigration de Suede (Statens invandrarerk), cr66
en 1969, qui depend du Ministere du travail, est l'organisme central le plus
important du dispositif mis en place dans ce pays en matiire d'immigration et
recueille les publications et les rapports ayant trait A l'immigration et aux
minorit6s. Les publications de l'Unesco dans ce domaine sont relativement peu
connues des responsables de cet Office. Aucune publication de l'Unesco
relative A l'6ducation des travailleurs migrants et de leurs familles n'est
parvenue au secretariat du Regroupement des Conf6dsrations des associations
d'immigrgs en Su-de (qui rassemble les ConfAd6rations des associations ita-
liennes, grecques, yougoslaves, espagnoles, turques, polonaises, finlandaises,
portugaises, soit plus de 450 associations). En revanche, le repr6sentant de
l'Institut p6dagogique de Stockholm 6tait plus au fait des travaux de l'Unesco
en la matiire pour avoir particip6 au programme d'6change d'6ducateurs entre
la Su-de et la Grlce en 1986.

Conclusions

78. Les publications du sous-programme relatives A l'6ducation des travail-
leurs migrants et de leurs. familles connaissent une tres faible diffusion
aussi bien dans les pays d'accueil des migrants que dans leurs pays d'ori-
gine. L'analyse des requ8tes adress6es A 1'Unesco de 1978 A 1986 montre que
les pays d'6migration sont encore moins touch6s par cette diffusion que les
pays d'immigration d'Europe de l'Ouest et du Nord. Cette diffusion limitse
des publications concerne 6galement les documents publihs par l'Unesco sur les
migrants en g6nsral.

79. La presque totalit6 des organismes publics, centraux, rsgionaux ou muni-
cipaux, qui sont charg6s, dans les Etats membres visit6s, de promouvoir et de
dsvelopper l'6ducation des diff~rents groupes immigr6s ou de preparer l'accueil
des enfants de migrants retournant dans leur pays d'origine, ne connaissent
pas ces publications. Il en est de meme des centres de coordination ou de
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regroupement des diverses associations de migrants dans les pays d'accueil,
dont une des fonctions est pr6cis6ment de relayer et d'amplifier aupros des
groupes adh6rents, les informations et les publications qui leur parviennent.

80. Les organisations ou les institutions qui ont coop6rg avec l'Unesco dans
le cadre du sous-programme 11.6.3, ne b6nsficient pas d'envois suivis de
publications, de documents ou d'informations concernant les activit6s de
l'Unesco en faveur de l'6ducation des travailleurs migrants et de leurs
familles. L'Unesco ne dispose pas non plus d'informations 6manant de ces
organismes et relatifs aux activit6s qu'ils menent.

EVALUATIONS INTERNE ET EXTERNE

81. Les deux approches de l'6valuation de l'impact, interne et externe,
difforent par un certain nombre d'aspects: acteurs ayant en charge la concep-
tion et la r~alisation de 1'exercice, implication/non implication dans les
activites dont la port6e est soumise A l'6tude, moyens mis en oeuvre et temps
imparti pour effectuer ces travaux, destinataires finaux et enjeux autour de
l'6valuation. Toutefois, ces deux approches convergent, en principe, sur
d'autres points : elles ont pour but d'6clairer le plus complotement possible
les responsables, aux diffsrents niveaux, sur la pertinence des orientations
choisies et des activit~s qui en d~coulent et ce, A partir des effets obtenus
A court et A moyen termes. Il est donc utile de rapprocher ces deux d6marches
d'6valuation, d'analyser le rendement des instruments d'enquate, les resultats
obtenus et leur interpretation.

Les questionnaires

82. L'6valuation interne qui a 6t6 r6alis6e en 1981, s'est appuy6e principa-
lement sur un questionnaire unique envoy6 A 18 commissions nationales, 5 OIG,
4 ONG et 5 associations de travailleurs migrants. Dix commissions nationales
sur 18, 4 OIG, 3 ONG et 2 associations de travailleurs migrants ont r6pondu au
questionnaire. Ce sont ces r6ponses qui ont formi le substrat de l'valua-
tion. Cependant, il est souligng dans le rapport que le principal obstacle
rencontr6 a 6t6 "la lenteur avec laquelle les organisations ont repondu, et en
particulier les commissions nationales". Cette "lenteur" n'est pas due A une
quelconque mauvaise volont6 des commissions nationales, mais traduit l'inad6-
quation du questionnaire - en tant qu'instrument d'enquete - dans la recherche
de l'impact des activitss.

83. L'6valuation externe a 6galement utilis6, parmi d'autres moyens d'inves-
tigation, un questionnaire diff~renci6 selon les destinataires : commissions
nationales des pays d'accueil ou d'6migration, organisations internationales
non gouvernementales, associations de travailleurs migrants ayant coop6r6 avec
l'Unesco. S'agissant des pays d'accueil, le questionnaire avait 6t6 adress6 A
10 commissions nationales : 5 ont r6pondu directement au questionnaire
(Autriche, Danemark, Norvoge, Suode, Suisse) et 2 ont adressi des lettres
expliquant pourquoi elles n'y r6pondaient pas (Belgique, France). En ce qui
concerne les pays d'origine, sur les 19 commissions nationales qui avaient 6t6
sollicitres, 5 ont r6pondu directement au questionnaire (Finlande, Italie,
Pakistan, S6nrgal, Yougoslavie), les commissions nationales de l'Espagne, de
France et de Tunisie ayant envoy6 une lettre de r~ponse. Cinq organisations
internationales non gouvernementales (sur 13) ont donn6 suite au questionnaire,
A savoir : la Ligue des sociftss de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, la
F6dsration internationale des associations d'instituteurs, l'Association
internationale des jeunes femmes chr6tiennes, la Fd6ration mondiale des asso-
ciations des professeurs de langues modernes et la Conf6d6ration internationale
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des syndicats libres. Enfin, 3 associations de travailleurs migrants (sur 15)
ont adress6 des r~ponses : le Mouvement de solidarit6 pour les iles du
Cap-Vert, l'Union g6n6rale des travailleurs s6n6galais en France, l'Associa-
tion africaine des femmes de 1'espace 93. On a aussi enregistr6 une rdponse
du Comit6 f6d6ral du syndicat des travailleurs de 1'6ducation, des sciences et
de la culture, membre de la Conf6ddration des syndicats de Yougoslavie.

84. Le tris faible taux de r6ponse aux questionnaires, en d6pit des
relances, le caractere tardif des r6ponses et la pauvret6 des informations
recueillies, m~ritent r~flexion et ce, d'autant plus que la preparation des
questionnaires et des lettres d'accompagnement, ainsi que le remplissage par
leurs destinataires ont exig6 une somme importante d'efforts et de temps. I
est donc ndcessaire de s'interroger sur la pertinence d'une telle proc6dure
dans un exercice d'6valuation d'impact, sur les riponses obtenues et sur la
valeur de leur interpr6tation.

Contenu et interpretation des r6ponses

85. Lors des missions des 6valuateurs dans les Etats membres ayant coop6r6
aux activit6s du sous-programme 11.6.3, les membres de commissions nationales
ayant r6pondu ou non au questionnaire qui leur avait 6t6 adress6, nous ont
fait part A plusieurs reprises des difficult6s A effectuer un travail appro-
fondi d'investigation r6trospective (de 1977 A 1986) pour rassembler les
informations demand6es. En fait, la proc6dure du questionnaire exige de la
part des commissions nationales concern6es une recherche d'archives, une
enqu8te aupres des organismes ayant coopdr6 sp6cifiquement A ces activit6s,
une synthise de ces informations pour ripondre valablement aux questions
posses. Or, les commissions nationales ne disposent pas d'un personnel suffi-
sant pour effectuer ce type de travail (dans les pays d'accueil mais aussi et
surtout dans les pays d'origine) ; la rotation de leurs membres complique
encore la tache, car il est difficile de revenir sur des operations traitses
plusieurs ann6es auparavant par les pr6dscesseurs.

86. L'utilisation du questionnaire comme instrument d'une evaluation
d'impact aussi complexe et ddlicate, souleve done des problemes importants,
tant au niveau de sa conception que dans son remplissage par les destinataires
et finalement, de l'interpr6tation des rdsultats. Dans le cadre de 1'6valua-
tion interne effectu6e pour la p6riode 1973-1982, il 6tait demand6 aux commis-
sions nationales, comme aux autres destinataires du questionnaire, de porter
une appr&ciation globale sur l'utilit6 du sous-programme par l'intermediaire
d'une seule question fermde. Les rdsultats furent les suivants : 7 commis-
sions nationales r6pondirent que le programme 6tait "tris utile", 1 r~pondit
qu'il 6tait "bien utile" et 2 ne se prononcirent pas. Dans l'ensemble, les
OIG (sauf une qui ne se prononga pas), les ONG et les associations qui r6pon-
dirent au questionnaire, estimorent que le programme 6tait "tres utile". En
cons~quence de quoi, aucune analyse critique, aucune proposition constructive
ne pouvaient 8tre dsgagdes, puisqu'il y avait "un consensus indiquant que le
programme 6tait utile" et qu'il ne pouvait se targuer que de "succ;s".

87. Les observations recueillies au cours de la pr6sente 6valuation d'impact
montrent que de telles appreciations auraient merit6 d'8tre temperses. En
effet, la d6marche m~thodologique adoptie par l'6valuation interne ne permet-
tait pas de cerner et d'analyser les forces et les faiblesses de l'activit6
d6ploy6e dans le cadre du sous-programme, sa portge externe effective, ni le
problime de sa coordination dynamique avec les autres secteurs concern6s de
1'Unesco.
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88. Outre les inconv6nients liss A l'utilisation du questionnaire dans

1'6valuation d'impact, un autre aspect m6thodologique concerne 1'appr6ciation
mime de l'impact des activitss. Peut-on en effet distinguer pr6cis6ment sur
le terrain l'impact des activit6s entreprises dans le cadre du sous-
programme 11.6.3, en ignorant les initiatives - inscrites dans d'autres

programmes - qu'appuient les commissions nationales pour promouvoir

1'6ducation et la culture des travailleurs migrants et de leurs familles ?
Dans le mame ordre d'id6es, convient-il d'identifier des besoins dans ce
domaine en les situant dans les seules limites du sous-programme ? C'est

pourquoi la commission nationale frangaise pour l'Unesco a cru bon de

souligner "que le programme de l'Unesco concernant l'6ducation des enfants de
migrants et, plus g~n~ralement, 1'ensemble des programmes relatifs aux

travailleurs migrants puissent continuer A se d6velopper dans les ann6es A
venir et A se renforcer dans une 6troite coordination". Cette opinion renvoie

au probleme central d'une perspective d'ensemble des activit6s de l'Organisa-
tion dans ce domaine.

CONCLUSIONS

89. Une certaine inad6quation existe entre les objectifs visant A promouvoir

1'6ducation des travailleurs migrants et de leurs familles tels qu'ils ont 4t6
d~finis par la Conffrence g~n~rale dans ses diff~rentes r6solutions depuis
1972 et la port6e effective des activit6s mises en oeuvre dans le cadre du
sous-programme 11.6.3.

90. Des r6sultats positifs ont 6tg obtenus A la suite des 6changes d'6duca-
teurs entre des pays d'origine et des pays d'accueil des migrants. Ils ont
permis A ces 6ducateurs de mieux connaitre le contexte socioculturel et le
systeme scolaire de ces pays. De mame, l'Unesco a pris une initiative origi-
nale, en coopgrant avec des associations de travailleurs migrants et en
soutenant des activit6s utiles sur le plan de l'information et de l'6ducation
des migrants touch6s par ces associations. Il importe cependant de noter
qu'une telle initiative ne peut avoir des effets favorables que si les asso-
ciations se regroupent pour mettre en oeuvre des activit6s 6ducatives et
culturelles, en accord avec les pouvoirs publics des pays concern6s.

91. L'action en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles
(sous-programme 11.6.3) a souffert de l'absence d'une perspective d'ensemble
qui aurait permis de situer ces activit6s dans un champ d'intervention claire-
ment d~fini et d'assurer leur suivi syst6matique. L'6valuation a montr6 que,
dans les pays d'origine comme dans les pays d'accueil des migrants, les acti-
vit6s de l'Organisation sont relativement peu connues et qu'elles sont pergues
d'une maniore parcellaire par les institutions publiques - y compris par les
commissions nationales pour l'Unesco - et par les organisations non gouverne-
mentales qui monent des actions 6ducatives et culturelles en faveur des
migrants.

92. En cons~quence, les effets tangibles et le rayonnement du sous-programme
sont rest6s limitss. Il faut cependant reconnaftre que, compte tenu des
ressources financiires et humaines qui lui ont 6t6 allouges et de la complexitg

des problames pos6s, ce sous-programme ne pouvait assurer, dans son intsgrali-
t6, la promotion de l'action en faveur des travailleurs migrants et de leurs
familles dans le domaine de l'6ducation.

93. Trois conditions auraient 6tg requises pour 6viter le "saupoudrage" des
activit6s et donner une plus grande efficacit6 A l'action de l'Unesco :
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- d'une part, une d&finition pr~cise de la contribution sp~cifique de
l'Unesco par rapport aux activitss mendes par diffdrentes OIG dans ce
domaine ;

- d'autre part, une vision d'ensemble, non sectoris6e, d'un programme de
l'Organisation en faveur des migrants ;

- enfin, une approche int6gr6e, s'appuyant sur une concertation 6troite
et rdguliPre des diff~rentes unit6s du Secretariat qui mettent en
oeuvre des activit~s en faveur des migrants.

94. En tout 6tat de cause, un certain nombre d'Etats membres/ 1 recon-
naissent l'importance de 1'action en faveur des travailleurs migrants et de
leurs families, qu'il conviendrait de poursuivre et de renforcer, compte tenu
des problZmes complexes qui continuent de se poser en particulier pour les
migrants de la deuxiPme g6n6ration. Dans cette perspective, conviendrait-il
de maintenir le statu quo ante, au risque de perp6tuer le d6calage entre les
objectifs g6ndraux et les rdalisations effectives de ce sous-programme ?

RECOMMANDATIONS

95. Il conviendrait, en premier lieu, qu'A l'instar d'autres OIG qui ont
ddfini clairement leur champ d'intervention (comme le Conseil de l'Europe en
matiZre d'interculturalisme ou 1'OCDE pour ce qui a trait A l'analyse quanti-
tative de la scolarisation des enfants de migrants dans les Etats membres de
cette Organisation), l'Unesco pr6cise la sp6cificit6 de son action dans ce
domaine. Un groupe de travail intersectoriel pourrait 6tre constitu6 A cette
fin pr~cise et pour une durte limitse. Une telle initiative ne pourrait que
favoriser le d6veloppement de la coopdration entre l'Unesco et les autres OIG
concern6es et permettrait d'6viter les chevauchements et les doubles emplois,
tout en amsliorant la compldmentarit6 et la synergie des initiatives prises
par chacune d'entre elles. Il serait A cet effet utile d'inviter les 01G A
participer A la consultation d'experts pr6vue dans le Projet de programme et
de budget pour 1988-1989 (document 24 C/5, paragraphe 02618, alin6a 3).

96. Dans l'immddiat, il ne serait guere efficace de relancer une concerta-
tion entre les unit6s concernres du Secr6tariat, dans le cadre d'un comit6
intersectoriel pour les travailleurs migrants, selon les memes principes et
modalit6s de fonctionnement ant~rieurs. Il serait pr6f6rable de susciter une
r6flexion collective en vue d'6laborer, dans le cadre du troisipme Plan A
moyen terme, un nouveau programme int~gr6 concernant l'action en faveur des
travailleurs migrants et de leurs familles. Cette intsgration devrait se
concr~tiser A tous les stades de processus de conception et de mise en oeuvre
des diff~rentes activit~s.

97. L'int~gration fonctionnelle de ces activit6s aurait, sans conteste, des
effets positifs aupros des commissions nationales et stimulerait la coopira-
tion avec les organismes publics ou non gouvernementaux oeuvrant pour la
promotion 6ducative et culturelle des migrants.

98. Les initiatives prises dans les Etats membres de l'Europe de l'Ouest et
du Nord afin d'amdliorer 1'6ducation des travailleurs migrants et de leurs
families, de faciliter leur insertion dans les pays d'accueil, tout en respec-
tant l'identit6 linguistique et culturelle des int6ressss, les difficult6s
rencontrses par les enfants des migrants, notamment ceux de la deuxizme g6n6-
ration, ont conduit les responsables des organismes charg6s de l'6ducation des

1. Documents 120 EX/5, Partie I et 125 EX/5, Partie I et Add. 2.
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migrants dans ces pays a souhaiter que l'Unesco soit encore us active dans
ce domaine. L'Organisation pourrait, par exemple, contribuer A la r~alisation
d'une 6tude comparative des dispositifs mis en place dans les pay' d'accueil
en faveur des migrants (notamment au niveau des d6marches p6dagogiques, de la
formation des maitres, de la production de mat6riels didactiques appropri6s),
ainsi qu'a la large diffusion des conclusions de cette 6tude.

99. Dans les pays d'origine des migrants, les responsables de l'6ducation
sont 6galement confront6s aux problemes pos6s par le retour d'une partie de
leurs ressortissants et par l'insertion ou la r~insertion des jeunes dans le
systme 6ducatif national. Ils sont ainsi amen6s A rechercher des solutions
appropri6es en vue de mettre en valeur les acquis de ces enfants durant leur
s6jour A l'6tranger et d'att~nuer les multiples difficult6s d'ordre psycho-
logique, linguistique et p6dagogique, auxquelles ces enfants doivent faire
face. Dans ces pays, les recherches et les expgriences pedagogiques dans ce
domaine sont encore A leurs d6buts. Une forte attente s'exprime a l'6gard de
l'Unesco pour favoriser une meilleure analyse de ces difficult6s et pour
contribuer A la recherche de solutions.

100. Dans la mesure oa les 6changes d'6ducateurs entre les pays d'origine et
les pays d'accueil des migrants se poursuivraient, il conviendrait de ddfinir
plus pr6cis6ment leurs objectifs, selon les besoins des pays concern6s ainsi
que les suites concretes qui leur seront donn6es. Il serait n~cessaire aussi
de les coordonner avec d'autres activit6s qui concourent A la promotion de
l'6ducation des migrants originaires de ces pays. Enfin, outre l'importance
particulire qui devrait 8tre accordge aux rapports r6dig6s par les 6ducateurs
au terme de ces 6changes, il serait utile de maintenir des relations suivies
avec ces 6ducateurs et de constituer un r~seau d'6change d'informations et
d'exp6riences.

101. Des lors que le champ sp6cifique d'intervention de l'Organisation sera
pr6cis6 et que la concertation intersectorielle en la matiere aura progress6,
une politique des publications, congue avec la participation des commissions
nationales concern6es, devrait accroTtre l'audience et l'impact de l'action en
faveur des travailleurs migrants et de leurs familles. Cette politique
devrait permettre :

- d'exploiter au mieux les rapports glabor6s dans le cadre des diff6-
rentes activit6s ;

- de d6finir plus precis6ment la nature des publications qu'il convien-
drait d'entreprendre en fonction des besoins identififs, ainsi que
leur p6riodicit6

- d'6tablir une liste de destinataires susceptibles d'assurer une utili-
sation efficace de ces documents et la diffusion la plus large des
informations fournies

- de d6velopper des relations avec ces memes destinataires, en sollici-
tant pdriodiquement leur point de vue sur les questions trait6es ainsi
que des informations sur leurs propres activit6s.

102. L'action en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles, men~e
depuis dix ans, devrait &tre repens6e, afin de mieux la poursuivre et de la
renforcer. Etant donn6e la nature des activit6s a mettre en oeuvre, il
faudrait concevoir celles-ci de fagon concertge et mettre en commun l'ensemble
des ressources disponibles pour les utiliser au mieux et obtenir l'impact
souhaitg. Cette nouvelle orientation conduira A mieux promouvoir entre
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l'Unesco et les organisations internationales gouvernementales, qui menent des
activitss d'6ducation et de formation des migrants, une coop~ration plus
6troite et respectueuse de la vocation propre de chacune de ces organisa-
tions. Cette coopdration devrait notamment se traduire sur le terrain par des
actions concert6es qui apporteraient une contribution effective a l'am~liora-
tion du niveau d'6ducation et de qualification professionnelle des migrants.
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UNITED NATIONS EDUCATIONAL,
SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

EXECUTIVE BOARD

Hundred-and-twenty-fifth Session

Item 5.1.2 of the provisional agenda

Report by the Director-General on the implementation of the decisions of the
Executive Board adopted on the basis of the Recommendations of its Temporary
Committee (Special).

IMPACT EVALUATION (CATEGORY III EVALUATION)
OF PROGRAMME X.2 (NATURAL HAZARDS)

SUMMARY

Having approved at its 120th session (document 120 EX/9) the Or-
ganization's system of evaluation of activities, comprising
three categories of evaluation, the Executive Board, at its
124th session (decision 5.1.2, paragraph 20), recommended that
the results of the impact evaluations should be reported to the
Executive Board as soon as possible after their completion.

With regard to the impact evaluation of the actions
undertaken by Unesco over the last twenty-five years in the
field of the study and prevention of natural hazards (Pro-
gramme X.2), the Director-General considered that, in view of
the interest and importance of this programme, he should submit
to the Executive Board not only the results of the evaluation,
but also the full report of the evaluator, together with his own
comments.
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COMMENTS BY THE DIRECTOR GENERAL

1. The impact evaluation of Programme X.2 (Natural hazards) was carried out

between July 1985 and May 1986. It concerns a wide range of activities

undertaken by Unesco in this field over the last 25 years. These activities

relate to the study of destructive natural phenomena, together with the steps

to be taken to give warning of or mitigate their effects. These natural
hazards include both those of geological origin (earthquakes, tsunamis,
volcanic eruptions and landslides) and those of hydrometeorological origin

(storms, cyclones, floods, prolonged droughts and avalanches). While it is not
usually possible to prevent a natural phenomenon from occurring, it is

possible to take steps to make property and persons less vulnerable to natural

disasters. Unesco's action therefore aims to promote better understanding of

the distribution in time and space of natural hazards and of their intensity,
to set up reliable early warning systems, to devise rational land use plans

and to secure the adoption of suitable building techniques.

2. Unesco's activities in the study of natural disasters and protection

against them date from the beginning of the 1960s. Originally concerned with
basic seismology, these activities were later extended to the reduction of

earthquake hazards and still later to other categories of natural hazards and

their socio-economic aspects. In implementing these activities, the
Organization has responded to requests for assistance from Member States; it
has carried out projects under its regular programme, and also projects

financed from extra-budgetary resources, in particular by the United Nations
Development Programme (UNDP). Close co-operation has also been developed with
several United Nations Specialized Agencies and the competent international
non-governmental organizations.

3. Following the joint proposal by the International Association of
Seismology and the Physics of the Earth's Interior, and the International
Association for Earthquake Engineering, Mr Jean Despeyroux, the President of
the French Association for Earthquake Engineering (Association frangaise de
g6nie parasismique), was asked to select the activities to be evaluated; to
draw up a general plan for impact evaluation, to secure the assistance
required for each special field, to co-ordinate the part studies and
evaluations and to draft the final document. Mr Jean Despeyroux entrusted the
specific studies and evaluations to personalities of his own choice,
independent of Unesco, requesting the Secretariat to supply them with any
basic documents and information they needed.

4. The impact evaluation of activities under Programme X.2 (i.e. activities
which have come to be part of this field since Unesco first became engaged in
it) has resulted in a very positive assessment. The evaluator emphasizes that:

governments and populations have been made aware of the problems of
natural hazards;

co-ordination between international governmental and non-governmental
organizations has been established on an on-going basis;

observation or early warning networks have been set up where they did
not exist or, where they did, have been developed or improved;



125 EX/INF.7 - page 2

personnel have been trained by means of fellowships and the creation of
specialized courses of instruction;

the setting up of international institutes has made an important
contribution to the development of research and the dissemination of
knowledge.

5. The evaluator has paid particular attention to natural hazards of
geological origin such as earthquakes, volcanic eruptions and tsunamis. It is
this type of risk, together with landslides, that Unesco is responsible for
studying within the United Nations system. However, as stated above, Unesco
also plays a part in the prevention of hazards of hydrometeorological origin,
such as cyclones, floods and exceptional droughts, which come directly within
the competence of other Specialized Agencies within the system. The main
impact of the activities implemented is felt through several large-scale
projects, carried out at the national, regional and international levels.
Other activities have been implemented in the fields of research, the
promotion of study groups and the transfer of knowledge and know-how.

6. In addition to missions sent by Unesco following earthquakes - mentioned
in the impact evaluation - the Organization has, on several occasions,

dispatched missions after volcanic eruptions, landslides, floods or cyclones.

The evaluator has pointed out the belated arrival of certain reconnaissance

missions at disaster-stricken sites. The Director-General notes in this
respect that within the first few hours after receiving the news of a natural

disaster he sends a telegram to the Member State affected, offering, in most
cases, to dispatch an expert mission. In some cases the Member State concerned

responds belatedly to the Director-General's proposal, and the experts, who
can proceed to the site only with the agreement of the national authorities,

are forced to wait for some time before they can carry out their mission.
Furthermore, the length of these missions, the cost of which is charged to the

regular budget of the appropriate sectors of the Organization, depends on the
resources available, and these are limited. Missions can therefore be extended

only in exceptional cases. Lastly, it might be useful to consider the
possibility of bringing together in a single work the conclusions drawn from

the individual missions.

7. Reference is often made to the two intergovernmental meetings on seismic

hazards, held in 1964 and 1976, which have guided Unesco's action since the
mid-1960s. Consideration should be given to the desirability of holding a

similar meeting during the period covered by the Third Medium-Term Plan, with
a view to defining the main future lines of emphasis of the programme.

8. The evaluator emphasizes the usefulness of preliminary feasibility

studies which, in addition to laying down the groundwork, have the advantage

of bringing home to those concerned the goals and the importance of the

projects envisaged. These preliminary studies should be continued and

increased in number.

9. The impact evaluation lays particular emphasis on the transfer of

knowledge and know-how which has enabled Member States gradually to dispense

with the assistance of outside experts. This is one of the major gains of the

programme, and one which should be further consolidated.

10. The evaluator stresses the difficulties encountered by the Member States

or by their competent institutions after the completion of projects, given the

lack of adequate financial assistance to carry on from that previously
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provided by UNDP. In each case, Unesco has endeavoured to remedy the situation
with assistance from the regular programme and budget, to the greatest extent
possible. However, in future, provision should be made for UNDP or other
sources of extra-budgetary financing in order to follow up projects at least
for some time after their completion.

11. While the part played by women in the activities implemented has not

been evaluated, the Organization has made efforts in this direction and
intends to continue them.

12. The evaluator recommends that Programme X.2 (Natural hazards) should be
strengthened, and proposes that a 'horizontal structure' be created within the
Secretariat to provide for internal co-ordination and the distribution of
responsibilities. The proposed strengthening of the programme is entirely
desirable, but depends on present means and on the resources that will be
available to the Organization in the context of the third Medium-Term Plan. In
addition, the Director-General envisages the institution of an intersectoral
working group for natural hazards.

13. The evaluator emphasizes the need to strengthen joint planning among the
Specialized Agencies and organs of the United Nations concerned with studying
and preventing natural hazards. In this respect, the Director-General notes
that an inter-agency memorandum of understanding on their respective tasks was
signed eight years ago between the eight agencies concerned, and that another,
separate memorandum was drawn up in 1980 between Unesco and the Office of the
United Nations Disaster Relief Co-ordinator (UNDRO). Since then, the
Organization has endeavoured to strengthen its relations with the competent
institutions with a view to improving joint planning and co-ordination in the
study and prevention of natural hazards. Similar efforts should probably also
be made by the various Specialized Agencies which co-operate with Unesco in
these fields.
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FOREWORD

1. The purpose of this report is to evaluate the impact in Member States of
Unesco's activities over the last 25 years in the study and prevention of
major natural hazards.

2. The specific studies and evaluations were entrusted to eminent persons
in Member States, independent of Unesco, who were selected both on account of
their competence in the special field concerned and on their special knowledge
of the activities in question, acquired either through their own work or
because they had been in a position to observe the impact in Member States.

3. These eminent people were asked to make a critical assessment of
Unesco's role in the preparation and implementation of several of the projects
relating to natural hazards, irrespective of whether Unesco itself had
launched or supported the projects or had acted as executing agency for other
United Nations bodies. A brief historical summary is given of each of the
themes concerned, describing the conditions under which work was begun and
continued. The critical assessment covers the basic justification of the
objectives, the suitability of the means of implementation used, the quality
of the services provided and, where relevant, any shortfalls in the conception
or implementation of the project.

4. The experts based their studies on documents of a general nature
provided by the Secretariat from Unesco's archives. Most of these documents
are listed in the Bibliography. For specific operational details the experts
referred to documents from the archives of the respective organizations. For
the qualitative evaluation of results they were entirely free to seek opinions
or assessments from any person of their choice.

5. This document was prepared on the basis of contributions provided by:

Mr C.R. ARGENT Office of the Executive Secretary,
The Royal Society, London, U.K.

Prof. I.G. GASS Professor of Earth Sciences,
The Open University.
Milton Keynes, U.K.

Dr. A. GIESECKE Director,
Centro Regional de Sismologfa
para America del Sur,
Lima, Peru

Prof. P. GULKAN Professor Civil Engineering
and Dean, Hacettepe University,

Ankara Turkey

Dr D. JURUKOVSKI Professor and Director,
Institute of Earthquake Engineering
and Engineering Seismology,

University Kiril and Metodij
Skopje, Yugoslavia

Dr V. KARNIK Senior Scientific Researchers,
Geophysical Institute,
Czechoslovak Academy of Sciences
Prague, Czechoslovakia
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Dr R.J. MAINSTONE Consultant engineer
St Albans, U.K.

Father S.S. SU Director, Manila Observatory
Manila, Philippines

Mr F. TEBBAL Directeur G~n~ral de 1'Organisme
de Contr6le Technique de la
Construction,

Hussein Dey, Algeria

Prof. M. WATABE Professor, Faculty of Engineering
Tokyo Metropolitain University
Tokyo, Japan

Mr S.O. WIGEN Tide and Tsunami Services
Fulford Harbour, Canada

6. The original contributions may be obtained on request from the author of
this report or from the Unesco Secretariat. The author expresses his cordial

thanks to all those who helped to compile the report, for the meticulous care
with which they prepared the work, the quality of their contributions and the
objectivity of their assessment of the different parts of the Programme.



125 EX/INF.7 - page 9

CHAPTER 1

HISTORICAL BACKGROUND, RESOURCES AND

INTERNATIONAL CO-OPERATION

Beginnings

7. The origins of the Natural Hazards Programme of Unesco may be traced

back to the 30th Session of the United Nations Economic And Social Council

(ECOSOC) in July 1960, at which the Council adopted a Resolution requesting

the Secretary-General of the United Nations to seek the co-operation of Unesco
and of other Specialised Agencies of the United Nations in a comprehensive

study of the ways and means of reducing damage and loss of life from

earthquakes.

8. In the following November, the Director-General of Unesco presented to

the Eleventh Session of the General Conference of that Organization a plan of

activities for the period 1961-1962, which included the organization of four
"seismological survey missions" to review the state of seismology and
earthquake engineering in the various seismic regions of the world. Their

reports were published by the International Union of Geodesy and Geophysics
(IUGG) in the form of Monographs.

The first programme and projects for earthquake hazards

9. The findings of these four missions formed the basis of the report

submitted by Unesco to ECOSOC at the latter's 34th Session, and prepared the

ground for the Intergovernmental Meeting on Seismology and Earthquake

Engineering, held at Unesco Headquarters in April 1964. This Intergovernmental

Meeting adopted a number of resolutions whose implementation constituted the

substance of Unesco's programme in this field during the subsequent 12 years.

Chapters 3 and 4 of the present study contain detailed descriptions and
evaluations of several activities undertaken during the period from 1965

onwards in response to resolutions of this Meeting.

10. In the meantime, from 1963 onwards, Unesco undertook responsibility, as
Executing Agency of the United Nations Development Programme (UNDP), for
several large-scale projects of training and research in seismology and
earthquake engineering, notably in the Balkan region of Europe, in Southeast
Asia, and in Japan, Mexico, Romania and Yugoslavia.

11. In February 1976, an Intergovernmental Conference on the Assessment and

Mitigation of Earthquake Risk was convened at Unesco Headquarters, and was
attended by delegates and observers from 52 Member States. In distinction to
the previous intergovernmental meeting, which was concerned mainly with the
advancement of scientific and technical knowledge, this Conference dealt
mainly with the application of such knowledge to risk reduction. The

resolutions adopted by this Conference, in so far as they call for action by
Unesco, have been reflected in the successive biennial programmes of Unesco up

to the present time.
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Extension of the programme to other natural hazards

12. It will appear from the above that from its beginning, Unesco's
programme in the field of natural hazards has been concerned mainly with
earthquakes and with the scientific and technical aspects of earthquake risk
reduction. However, in August 1967, the United Nations Economic and Social
Council adopted, at its 43rd Session, Resolution 1268 (XLIII) recommending
that Unesco take over from the International Relief Union (an inter-
governmental organization founded in 1927, but whose activities had been

suspended since the war) responsibility for the study of natural disasters and
continue the relevant activities of the Union. At its 77th session, held in
November 1967, the Executive Board of Unesco authorised the Director-General
to proceed further in this matter, and at its fifteenth session in October
1968, the General Conference authorized the Director-General to develop the
scientific study of natural disasters in general, and of the means of
protection against them.

13. As a result, the activities of the Science Sector of Unesco were

expanded, from 1969 onwards, to cover, in addition to earthquakes, other
natural hazards such as tsunamis, volcanic eruptions, landslides, avalanches

and river floods. Hazards of purely meteorological origin, such as tropical
cyclones, were excluded, as being with the competence of the World

Meteorological Organization (WMO). The funds allocated to these activities
within the Regular programme and budget of Unesco were substantially
increased, though with no increase in staff.

14. From 1975 onwards, other Sectors of Unesco undertook activities related

to natural hazards. In the Culture and Communications Sector, the Division of
Cultural Heritage initiated a programme aimed at the protection of cultural

monuments against the effects of earthquakes and other natural hazards, and at
the restoration of monuments damaged by such phenomena. In the Education

Sector, particular attention was paid to the problem of designing school
buildings to resist attack by earthquakes, or by strong winds in areas subject

to tropical cyclones.

Institutional framework

15. Increasing awareness of the importance of this subject led the General

Conference, at its twentieth session in October 1978, to adopt resolution

2.7/1.1, requesting the Director-General to undertake a feasibility study of
new modalities of international cooperation in the field of natural hazards,
and to present a report on the subject to the Conference at its twenty-first

session. In response to this resolution, the Director-General first sought the

advice of the Executive Board, submitting to it at its 107th session in March

1979 a document (107 EX/7) containing a detailed summary of activities up to
that time and putting to the Board general questions concerning policy and

programme structure. The Board took note of this document, but adopted no

resolution on the subject.

16. In June 1980, a group of experts was convened at Unesco Headquarters to

study new modalities of international co-operation in this field, and its

recommendations (contained in document SC-80/CR/51/2) were, to a large extent,

incorporated in the report (document 21 C/70) presented by the

Director-General to the General Conference at its twenty-first session in

October 1980. This report, after reviewing the activities of Unesco during the

previous 20 years in this field, contained the following main proposals:
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to create a Natural Hazards Unit within the Science Sector of Unesco,
responsible for promoting scientific research on earthquakes, volcanic

eruptions, landslides, floods, avalanches and droughts, and on the

location, quantification and prediction of the corresponding hazards;

to set up within the Unesco Secretariat an Intersectoral Committee on

Natural Hazards, to assist the Director-General in policy, planning and

co-ordination of Unesco's programme and activities in this field;

to expand the membership of the International Advisory Committee on

Earthquake Risk set up in 1977, to advise Unesco and UNDRO in this

field, in order to include nominees of the international

non-governmental organizations most closely associated with Unesco and

UNDRO in their work on natural hazards;

to convene in 1984 an intergovernmental conference of experts on the

exchange and processing of seismological data.

17. The General Conference took note of this report, but adopted no formal

resolution on this specific subject. In its general resolution concerning the

programme of the Science Sector for the period 1981-1983, the Conference

simply requested the Director-General to stimulate the study of the

geophysical causes of natural hazards, such as earthquakes, volcanic eruptions

and landslides, and research on methods of preventing or limiting the losses

they cause, including public information and education.

18. In the meantime, the Executive Board had requested the Director-General

to study the feasibility of creating a Special Account, to which voluntary

contributions could be made by Governments, public or private institutions or

individuals, for providing assistance to Member States after major natural

disasters. At its 110th session in November 1980, the Board authorized the

Director-General to establish this Account, and this was done in December

1980. By Circular Letter CL/2713, the Director-General invited Member States

to contribute funds to the Account, but although Member States manifested

their interest and intention to do so, no such contributions were in fact ever

received. A sum of 127,500 was transferred to the Account in December 1980,
apparently from the regular budget of Unesco, and part of this sum was used in

1981 and 1982. However, no other contributions were received and there has
been no further expenditure from the Account since then.

19. On the other hand, in the Medium Term Plan of the Organization for the
period 1984-1989, the study of natural hazards appears for the first time as a

programme in its own right (Programme X.2); in previous medium-term plans it
had been presented as part of the programme on mineral resources. This change

in presentation was reflected in the subsequent Programme and Budget documents
of Unesco for 1984-1985 (document 22 C/5) and for 1986-1987 (23 C/5). It may
be noted, however, that the activities foreseen under this Programme are
identical in nature and scope to those of the Science Sector before 1980. The
responsibility for the execution of the programme lies mainly with the Earth
Sciences Division of this Sector whose activities remain limited to those

directly related to the scientific study of earthquakes, volcanic eruptions
and landslides and of the means of mitigating the attendant risks.
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Resources and international co-operation

General

20. The evaluation made in Chapters 3 and 4 brings to light the

organizational framework within which the activities relating to the Natural
Hazards Programme was conducted. Schematically it may be said that all actions

of a general character or interest such as those aimed at making the
governments and other bodies aware of the problems, establishing an

international and multidisciplinary co-operation, investigating the needs and
resources, promoting research, studies and exchange of knowledge, are

undertaken directly by the permanent staff of Unesco, especially the Science

Sector, with, after 1974, the participation of the Culture and Communication
and the Education Sectors. For these activities Unesco largely applies to a

number of non-governmental organizations such as the leading international

associations in the field of interest, or to highly qualified experts. The

corresponding expenses are covered from the Unesco regular programme and

budget.

21. On the other hand, specific projects calling for an important financial

input and sustained activity are funded upon Unesco's initiative, by other

organizations of the United Nations system, with Unesco as executive agency.

There is also an example of a project launched and supervised by Unesco with

funds coming from an intergovernmental organization not belonging to the

United Nations system (see paras. 192 et seq.).

22. However, whichever the origin of the funds, all the activities mentioned

above call for a close co-ordination between Unesco and other

intergovernmental and non-governmental international organizations concerned

in one way or another with the prevention and mitigation of natural disasters.

23. In the following sections, the human and financial resources devoted to

the question of earthquakes and other natural hazards are reviewed and the

machinery for international co-operation examined and discussed.

Unesco regular programme and budget

24. Tables I and II hereafter summarize the human and financial resources

devoted by Unesco within its regular programme and budget to the programme

during the last 25 years. The figures given, particularly for the staff time

involved, must be considered only as approximate. They may nevertheless be

used in evaluating post activities and evaluating the future.

25. They show a regular increase of the tasks assumed by the Unesco staff

especially during the last ten years. A similar progression is to be noted as

concerns the expenses, though after 1983 the amount of money devoted to the

programme begins to decrease significantly.
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TABLE I

BUDGET ALLOCATION

POR ACTIVITIES CONNECTED WITH EARTHQUAKES AND RELATED NATURAL HAZARDS IN THE

UNESCO REGULAR PROGRAMME AND BUDGET

1961 - 1985
(in thousands of US dollars per biennium)

BUDGET SCIENCE CULTURE AND

PERIOD SECTOR COMMUNICATIONS TOTAL

SECTOR (CC/CH)

1961-62 N/SRD

(11 C/5) 50 50

1963-64
(12 C/5) 45 -45

1965-66

(13 C/5) 117 117

1967-68 (SC/NR) (SC/IOC)
(14 C/5) 106 1.6 107.5

1969-70

(25 C/5) 279 2.5 - 281.5

1971-72
(16 C/5) 262 4.8 - 267

1973-74 (SC/GEO) (SC/IOC)

(17 C/5) 192 8.3 ~ 200

1975-76
(18 C/5) 224 29 30 283

1977-78
(19 C/5) 299 37 77 413

1979-80
(20 C/5) 327 40 105 472

1981-83
(21 C/5) * 620 70 75 765

1984-1985 414 81 79 574

3 year period
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TABLE II

PROFESSIONAL STAFF AT HEADQUARTERS
ENGAGED IN ACTIVITIES CONCERNING EARTHQUAKES AND RELATED NATURAL HAZARDS

1961 - 1985

(expressed in man-months per year)

BUDGET SCIENCE CULTURE AND
PERIOD SECTOR COMMUNICATIONS TOTAL

SECTOR (CC/CH)

1961-62 (NS/SRD)

(11 C/5) 10 - 10

1963-64 (NS/SRD)
(12 C/5) 15 - 15

1965-66 (SC/NR) (SC/IOC)

(13 C/5) 18 - - 18

1967-68
(14 C/5) 12 1 - 13

1969-70

(15 C/5) 12 1 13

-1971-72
(16 C/5) 12 1 -1i

1973-74 (SC/GEO)
(17 C/5) 10 2 12

1975-76
(18 C/5) 10 3 2 15

1977-78

(19 C/5) 15 3 4 22

1979-80
(20 C/5) 18 3 4 25

1981-83
(21 C/5) 16 3 4 23

1983-85 24 3 4 31
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UNDP and other large-scale projects

26. In addition to these staff and financial resources under the regular
programme, Unesco has been responsible, under the United Nations Development
Programme, for the execution of several large-scale regional projects in the
field of natural hazards as well as a number of projects in individual
countries. The following is a list of the principal projects in seismology and
earthquake engineering:

Total UNDP Budget
Title of Project Dates Allocation (5)

International Institute of Seismology
and Earthquake Engineering, Japan

Phase I 1963-1968 865,900
Phase II 2968-1972 694,500

Regional Survey of the Seismicity
of the Balkan Region

Phase I 1970-1974 730,500
Phase II 1974-1976 223,600

Regional Seismological Network in
Southeast Asia 1973-1978 1,195,700

Yugoslavia - Institute of Earthquake
Engineering and Engineering Seismology, 1965-1978 546,500
Skopje

Yugoslavia - International postgraduate
training at the Institute of Earthquake 1979-1985 478,500
Engineering and Engineering Seismology,

Skopje

Romania - National Seismological
Observatory network 1979-1982 1,103,200

Regional - Earthquake Risk Reduction 1980-1984
in the Balkan Region 1,354,000

China - Strong-Motion Telemetry 1981-1984 624,000
Network

China - The Experimental Site for
Earthquake Prediction in the 1981-1984 1,091,200
Beijing Region-

Algeria - Assistance for the
realization of a seisric micro- 1983-1984 116,000
zoning study in the Chlef Regior
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27. The following projects launched and executed by Unesco besides the UNDP
projects are also to be mentioned:

- Under United Nations Environment Programme (UNEP):

International - Preparatory study
for international mobile early- 1982-1984 57,500
warning system for eruptions

- For the Arab Fund fcr Economic and Social Development(AFESL):

Regional - Feasibility study for a
Programme for Assessment and
Mitigation of Earthquake Risk in 1982-1984 280,000

the Arab Region

Relations with other United Nations Agencies

28. A number of other organizations within the United Nations system are
also concerned with the prevention and mitigation of natural disasters.

Office of the United Nations Disaster Relief Co-ordinator (UNDRO)

29. Within the United Nations system, the Office of the United Nations
Disaster Relief Co-ordinator (UNDRO) is the main co-ordinating agency in all
matters concerning such relief. Its mandate, as laid down by resolution 2816
(XXVI) adopted by the United Nations General Assembly on 14 December 1971
calls for UNDRO, inter alia, 'to promote the study, prevention, control and
prediction of natural disasters, including the collection and dissemination of
information concerning technological developments'.

30. UNDRO is thus recognized as the focal point within the United Nations
system for the co-ordination of disaster relief and the promotion of disaster
preparedness and prevention. Excellent working relations have been established
between the Secretariat of Unesco and UNDRO.

31. An International Advisory Committee on Earthquake Risk (see para. 40
below) has been established to serve as the advisory body on this subject to
both Unesco and UNDRO.

United Nations Environment Programme (UNEP)

32. At its fifth session, the Governing Council of the United Nations
Environment Programme (UNEP) decided to include among its goals for 1982
'Beginnings of an operational worldwide early-warning system for natural
disasters'.

33. The types of terrestrial disaster with which Unesco is principally

concerned (i.e. seismic and volcanic hazards) are not yet the subject of
systematic early warnings. However, UNEP gave its support to the organization
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in 1979 of the Symposium on Earthquake Prediction and co-operated in the

organization of a regional seminar on the same subject in South America in

1980.

Other United Nations agencies

34. The United Nations Centre for Housing, Building and Planning takes

natural hazards into consideration in the design of buildings and in urban and

regional planning. In 1971, the Centre organized in Skopje (Yugoslavia) an

inter-regional seminar on low-cost construction resistant to earthquake

hurricanes.

35. The International Atomic Energy Agency (IAEA) is concerned with hazards

to nuclear reactors and particularly the damage that may be caused by

earthquakes. In 1972 it prepared and published 'Earthquake Guidelines for

Nuclear Reactors Siting' and has been actively concerned with the

earthquake-resistant design of nuclear power plants.

36. The regional Economic Commissions of the United Nations are also

concerned to varying degrees with the study of natural hazards and of the

means of protection against them. The Economic and Social Commission for Asia

and the Pacific is particularly active in regards to flood control. The

Economic Commission for Europe organized in Romania in 1974 a regional seminar

on construction in seismic regions in which Unesco participated.

Relations with international non-governmental organizations

37. Close co-operation regarding all aspects of the programme on natural

hazards has been established with the competent international non-governmental

organizations. This point will be examined with some detail in Chapter 2.

38. Mention should also be made of the close relations established with the

International Council on Museum and Sites (ICOMOS) in connection with the

protection of cultural monuments in seismic areas.

Machinery for international co-operation

39. International co-operation may take a more or less rigidly structured

form. The question of whether intergovernmental machinery should be

established has been raised and discussed in several occasions.

40. The Intergovernmental Meeting on Seismology and Earthquake Engineering

held in 1964 adopted a recommendation that the International Association of
Seismology and Physics of the Earth's Interior, in consultation with a number

of leading international associations in the field of seismology and

earthquake engineering, name an Advisory Committee on Earthquake Risk as a

consultative body to Unesco in the field of natural hazards. This committee

was set up and did in fact act as Unesco's main consultative body in this
field from 1965 to 1976.

41. In 1976, the Intergovernmental Conference on the Assessment and

Mitigation of Earthquake Risk held at Unesco Headquarters thoroughly discussed

the possible mechanisms of international co-operation but no consensus emerged

from the discussion. It finally recommended that Unesco, with UNDRO's

co-operation, set up a Joint Committee on the Assessment and Mitigation of
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CHAPTER 2

GUIDING LINES OF THE PROGRAMME

Basic scientific studies and pluridisciplinary nature of the approach to the
problem of natural hazards

46. The ultimate aim of the Natural Hazards Programme is to reduce the risks
of destruction by natural phenomena to which various constructions or sites
are exposed. For a given element at risk and a given type of phenomenon, risk
means the probable loss (or in other words the mathematical expectation of
loss) to which the element is exposed over a certain period of arbitrary but
sufficiently long duration (a century or half-century). It is expressed in
terms of human casualties on the one hand and economic loss on the other. It
depends on:

the statistical distribution, in relation to their intensity, of the
occurrences of the phenomenon affecting the site (natural hazard);

the vulnerability of the element at risk, i.e. the proportion of losses
which it is likely to suffer according to the intensity of the
phenomenon;

the stake involved, i.e. the number of human lives in danger and the
socio-economic importance of the property at risk, including the
consequences of a temporary or extended cessation of certain activities.

47. Risk management represents the sum total of measures to be taken by
individuals, communities or States to reduce the risk to an acceptable level.
It consists mainly of measures for disaster prevention and preparedness.

48. Preventive measures aim to achieve permanent long-term reduction of the
vulnerability of the element at risk. They include:

site selection and rational land-use planning;

the construction of buildings with maximum resistance to the effects of
the phenomenon;

if necessary, the construction of protective engineering works.

49. Preparedness measures are aimed at the immediate reduction of
vulnerability or reducing the period when lives and property are at stake.
They include for example:

education of the public as to what to do in the event of disaster;

installation of human and material resources for defence or relief,
including training and maintenance; emergency planning;

evacuation of the population, protection of water and food reserves, etc.
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50. Some of these measures, such as population evacuation, presuppose not
only the foreseeing of events at some unspecified date but also their

prediction, on a short-term basis but sufficiently in advance to allow for
action.

51. An in-depth scientific study of natural phenomena, and their

characteristics and distribution in space and time, is therefore an essential
prerequisite for a logical approach to the problems of risk reduction, and

calls in the first place for the collaboration of earth science specialists.

The determination of vulnerability and the construction of protective
engineering works involve building science and techniques; but these are new

fields which even today are far from being fully explored, with new methods

which, despite the progress made, are not yet a standard part of basic
engineering training.

52. The scientific study of the problems and the dissemination of knowledge

were therefore to loom large in Unesco's action. A multidisciplinary approach

is involved, requiring co-operation between specialists in several sectors of

science and technology.

53. This idea of a multidisciplinary scientific approach is in fact to be

found throughout Unesco's activities relating to the Natural Hazards Programme.

Importance of international co-operation

54. It should be noted that even if some natural phenomena seem to affect a

narrowly restricted area, they generally occur in a more or less similar way

in the various countries or regions, and in any case the differences, if any,

are as important as the similarities for interpreting and understanding the

phenomena. Occurrences such as tsunamis can affect simultaneously several

countries in the same geographical area.

55. It may also be noted that the improvement of methods for constructing

buildings with reduced vulnerability requires a degree of research and study

which is beyond the means of individual countries. Dissemination of knowledge,

exchange of information, comparison of views and co-ordination of research are

therefore of major importance in this field.

56. Lastly, it is highly desirable that the experience gained by each

country in the fields of disaster prevention, disaster relief and

post-disaster reconstruction should benefit other countries, and that the

study of results should lead to the definition of increasingly efficacious

solutions.

57. International co-operation is thus seen to be vital in the field of

natural hazards. Unesco has resolutely oriented its programme on these lines,

and to this end has set up close relations with a number of international

non-governmental organizations, including the following:

International Association of Seismology and Physics of the Earth's

Interior;

International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's

Interior;

International Association of Hydrological Sciences;
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International Seismological Centre;

International Association for Earthquake Engineering;

International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering;

League of Red Cross Societies;

International Council on Monuments and Sites; etc.

58. The suggestions or conclusions put forward by these organizations and

the working groups in which they participated served widely as a basis for the

work of the intergovernmental meetings organized by Unesco and for subsequent

activities.

59. These activities were conducted in close co-operation with other United

Nations bodies, including:

Office of the United Nations Disaster Relief Co-ordinator (UNDRO);

United Nations Development Programme (UNDP);

United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS);

World Meteorological Organization (WMO);

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

60. These relations have been studied in greater detail under 1.5 above,

'Resources and international co-operation'.

Needs of Member States

61. Member States' needs in relation to natural hazards emerge either in the

form of specific individual requests made after a natural disaster, or of

recommendations by reconnaissance missions or else, in more general terms, as

part of the conclusions or resolutions of intergovernmental meetings.

62. The main topics of concern relate to the following themes:

establishment of systems for collecting, centralizing and processing
data concerning destructive phenomena;

preparation of land-use plans and building and siting plans aimed at
risk reduction;

data and methods for constructing engineering works with adequate

resistance to the adverse effects of natural hazards;

establishment of preparedness measures and installation of corresponding

operational mechanisms;

protection of the cultural heritage, especially monuments;

protection of educational establishments.
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63. Unesco's action under its Natural Hazards Programme comes within these

fields. It should be recalled (Section 1.3 above) that this Programme concerns

earthquakes, volcanic eruptions, landslides, avalanches and floods. A number

of these activities are analysed and evaluated in Chapter 3 of this report.
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CHAPTER 3

IMPACT OF ACTIVITIES IMPLEMENTED AT NATIONAL

AND REGIONAL LEVELS

Introduction

64. The assessment of the impact of the Programme within Member States is

based in this chapter on a number of particularly significant examples. These

are mainly national or regional projects designed to meet the specific

requirements of the countries in a given geographical area. These cases are

studied from the point of view of their specific impact in the country or

region for which the corresponding projects have been designed. It should,
however, be borne in mind that the actions in question have often produced

beneficial effects at a more general level by helping to collect data useful

to the scientific conmunity as a whole, to increase and disseminate knowledge,

to improve methods and to make the best use of human resources.

65. The first part (paras. 64 to 103) surveys four projects which have led

to or facilitated the establishment and development of the Institute of

Earthquake Engineering and Engineering Seismology at Skopje in Yugoslavia. The

second part (paras. 104 to 203) concern regional projects aimed at determining
earthquake hazard and mitigating earthquake risk in the Balkan countries,
South America, South-East Asia and the Arab countries. The following section

(paras. 204 to 216) relates to earthquake reconnaissance missions sent out to
make on-site observations at the request or with the consent of the countries

concerned. Paragraphs 217 to 236 record the action taken and the results of

the establishment of a Pacific Tsunami Warning System. The final section
(paras. 237 to 279) deals with action taken to protect or restore cultural

monuments damaged or threatened by natural disasters.

INSTITUTE OF EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING SEISMOLOGY OF SKOPJE
(IZIIS)
General

66. The creation and the development of the International Institute of
Earthquake Engineering and Engineering Seismology of Skopje, Yugoslavia, was
largely helped by an important assistance of UNDP and Unesco provided from
1965, date of the creation of the Institute, to 1982, through four national
projects with a total UNDP input of about US t 1,100,000. Unesco acted as
Executing Agency for UNDP in these projects.

67. The development of the Institute also took an indirect advantage of the
regional projects for the Balkan area analysed and evaluated in paras. 104 et
seq. The present section is more specially devoted to the four national

projects mentioned above.

Establishment of the Institute of Earthquake Engineering and Engineering

Seismology

68. The disastrous earthquake of 26 July, 1963 which destroyed a large part

of the town of Skopje, brought to light the need for a national institution

aiming at education, training and research in the field of earthquake
engineering and engineering seismology.
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69. An International Consultative Board for the Repair and Reconstruction of

Skopje was set up under the auspices of the United Nations. At its first

meeting held in Skopje on 26-31 March 1964, the Board supported the idea of
creating such an institute. Following its conclusions, the University 'Kiril

and Metodij' of Skopje established an Initiative Council in charge of defining

the goals and future activities of the Institute and preparing its

installation in the University of Skopje. The terms of reference were the
following:

to organize scientific research in engineering seismology, earthquake

engineering and related fields;

to organize post-graduate studies for the degree of master of technical

sciences in earthquake engineering and engineering seismology;

to establish an international co-operation oriented towards the exchange

of knowledge and experience;

to provide professional assistance for the repair and reconstruction of

Skopje.

70. As at that time the Institute had no staff trained in the appropriate

fields, it was also recommended to provide international assistance to the

Institute and more precisely:

to engage a number of scientists from leading institutions in the world

for giving lectures at the postgraduate level and assisting in

organizing scientific research and studies;

to provide means for training and education of the Institute staff

abroad in centres specializing in the appropriate fields;

to provide the basic equipment for research and educational activities.

71. A working group of Yugoslav and international experts was convened by

Unesco. According to its proposals, the International Consultative Board took

the following resolutions:

The Institute of Seismology and Engineering Seismology should be

established as an independent scientific institution within the

Univeisity of Skopje (later the name was changed to 'Institute of

Earthquake Engineering and Engineering Seismology').

The Institute should direct its activities, in a first stage, towards

research related to the reconstruction of Skopje and towards education

and training of engineers in the field of earthquake resistant design

and construction.

The Institute should gradually extend its activities over the whole of

Yugoslavia and abroad and thus assume an international character.

The Institute should commence its activities in the first half of 1965.

72. The final decision for the establishment of the Institute was taken on

27 May, 1965 and the activities started in 1965.
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Historical development of the Institute

73. The Institute commenced its work with a staff of ten and was housed in a

small prefabricated building, with no laboratory equipment nor equipment for

performing analytical investigations. In 1968, it moved into one wing of the

Civil Engineering Faculty building, and the staff increased to about 20. The

purchase of a computer created favourable conditions for performing more

complex analytical research.

74. Later in 1973, the Institute with its own efforts and funds started the

construction of a Dynamic Testing Laboratory and a materials testing floor,

with the equipment for quasi-static tests and a one-component seismic

shaking-table. The staff increased to fifty, including 25 professional

engineers or scientists. A strong-motion laboratory was also organized with a

network of over 100 instruments for seismic strong-motion recording, covering

the whole of Yugoslavia. A laboratory for geophysical and microtremor

measurements was also installed.

75. The many earthquakes which occured in Yugoslavia and neighbouring

countries in the period from 1969 to 1979 led to a continuous increase in the

Institute staff and equipment, including a new computer system.

76. In November 1980, the Institute moved into new premises and is now

housed in buildings with a total area of about 8,000 sq.m. In 1985, the staff

reached 130, among which 16 university professors, 25 senior researchers, 40

junior research engineers and 15 technicians. The total value of the installed

equipment has been estimated at US 15 million.

77. The organization of a regular two-year post-graduate course commenced in

1965. In the beginning the lectures were given only by international experts

engaged by Unesco and by professors from the Institute, with periodical

engagement of professors from other departments of Skopje University.

78. Following the recommendations and conclusions of the International

Consultative Board, the Institute paid special attention to international

co-operation and has established a permanent exchange of knowledge and

experience with other leading scientific and educational institutions
throughout the world.

Historical summary of the UNDP/UNESCO inputs to the Institute

79. The assistance provided by Unesco and UNDP, which contributed greatly to

the rapid development of the Institute, consisted mainly of the following:

assignment of international experts and consultants;

fellowships for training Institute staff abroad;

funds for purchase of equipment for research and training.

(a) Project AVS/SF/53/3 Yugoslavia (1965-1968)

80. Immediately after the foundation of the Institute, there was an urgent

need for the assignment of international experts, since, until the Skopje

earthquake of 1963, earthquake engineering had not been taught in Yugoslavia.
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81. During the first project, Unesco supplied a total of 97 man-months of
expert services, 24 man-months of fellowships, equipment and books to a value
of US $27,000. The latter item included a vibrator, a small two-directional
shaking table and various measurement devices.

(b) Project YUG/68/001 ( 1969-1972)

82. The first project was immediately followed by a second one (1969-1972)
with similar aims. The UNDP/Unesco input was originally planned to total 78
man-months of expert services, 48 man-months of fellowships and equipment to a
value of US $30,000.

83. Besides giving lectures, the international experts were actively

engaged, with the co-operation of the Institute staff, in the mitigation of
the consequences of the Debar 1967 and Banja Luka 1969 earthquakes.

84. The Institute benefited from a continuous input of equipment from the
Yugoslav Government and other national sources. It was therefore decided to
use the UNDP funds of US $30,000 for the construction of a powerful shaking
table for the simulation of seismic ground motion in the laboratory.

85. In 1970, when five Balkan countries launched with UNDP support a
regional project for the survey of the seismicity of the Balkan Region (REM
70/172, see section 3.2), the Institute was in a position to be host to the
central office of the project. Once this proposal was accepted, its

facilities, services and assistance were at the disposal of the project until
it terminated in 1974.

(c) Project YUG/73/008 (1973-1976)

86. Since at the end of the first two projects, the number of specialists in

the Institute was still unsufficient to cover the national needs for urban

planning, design and construction in seismically active areas, a third project
was set up for the next three years (1973-1976). It aimed at strengthening the
Institute's research and training activities, in order to assist the

Government in applying on a national scale all the necessary measures to
minimize damage to structures in the event of an earthquake. At that time,

about US $650 million were invested every year in construction works in
seismic areas of Yugoslavia.

87. The UNDP/Unesco input comprised 60 man-months of expert services, 12

man-months of fellowships and equipment to the value of US $7,100.

88. With the input from the Yugoslav Government and other national sources,

a new dynamic testing laboratory was constructed in which the single-component
shaking table, the two-component system for quasi-static tests, the equipment

for ambient vibration testing and other measurements were installed. The value
of all equipment purchased from the Yugoslav funds was estimated to

US $1,183,000.

89. The number of the Institute staff reached 64 by the end of 1976.

90. From the academic year 1973/1974 onwards, some of the lectures to
students were delivered by members of the Institute's staff. This allowed a

decrease of the number of international experts, so that the additional funds

became available for the purchase of equipment. The total amount spent on

equipment within this project was US $25,172.
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91. Two post-graduate courses were organized during this period: 30

engineers from Yugoslavia and 20 candidates obtained their Master's degrees.

92. During this period, the Institute scientists carried out research

projects on the seismic resistance of buildings and engineering structures,

nuclear engineering, engineering seismology, dynamics of soils and

foundations, dynamic testing of structures, etc. About 165 scientific and

technical reports were published, and about 130 scientific papers were

presented at national and international conferences and symposia.

(d) Project YUG/77/003 (1978-1982)

93. In accordance with recommendations made at a symposium held in Skopje in

April 1975, which was attended by representatives of fourteen countries, and

those of the Intergovernmental Conference on the Assessment and Mitigation of

Earthquake Risk, held in Paris in Feburary 1976, the post-graduate course in
engineering seismology and earthquake engineering was extended to master and
doctoral degree level.

94. The Institute, in the framework of technical co-operation among

developing countries, was ready to work together with UNDP and Unesco in

improving the understanding and teaching of earthquake engineering and

engineering seismology in other developing countries in the region. It was

proposed to contribute to these goals through a fourth project (1978-1982) in

the following ways:

by providing post-graduate training and research in the above subjects

at master and doctoral level, accessible to participants from developing
countries in the region;

by assisting in promoting the related activities of other developing

countries of the region.

95. The UNDP contribution to this project comprised 52 man-months of expert

services, 24 man-months of fellowships and equipment to the value of
US $166,000.

96. In the international post-graduate courses held during the academic four

years of this project, 50 candidates for the level of master of technical
sciences and 9 candidates for doctoral level were enrolled. During this
period, 17 candidates obtained their master's degree and 2 candidates their
doctoral degree.

97. The lectures in the post-graduate course were given by international
experts and professors from the Institute in almost equal numbers. In that

way, the need for the assignment of international experts was significantly

reduced: thus from the 52 m/m in experts foreseen in the project document,
only 30 m/m were actually needed. The remaining funds were utilized for

equipment, so that the amount spent on this was actually US 4273,396.

98. The following indices are demonstrative of the development of the

Institute during this time:

The staff increased to a total of 107, of which 12 were professors with

doctoral degree and 20 senior scientists with master's degree in

technical sciences.
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New building and laboratories with a total area of 8,000 sq.m. were
constructed, and additional equipment purchased and installed, among
which a biaxial system for earthquake simulation with dimensions
5.0 x 5.0 m. The value of the new buildings and the newly purchased
equipment was estimated at US $9,955,000.

The total number of reports and publications in this period is 560, and
over 200 papers were presented by the Institute's scientists at national
and international conferences and symposia.

International co-operation with scientific research institutions in the
United States of America, Japan, USSR, India, Balkan and Mediterranean

countries, Switzerland and others has been greatly increased and
developed.

Several disastrous earthquakes happened during this period, among which
that in Montenegro, Yugoslavia in 1979 and that in Ech Cheliff, Algeria,
in 1980. In each case, the Institute's scientists were actively engaged
in the assessment and mitigation of the earthquake consequences and in
the planning of long-term measures for mitigation of the earthquake risk.

Besides the regular two-year international post-graduate studies, the
Institute organized regular 10-week courses for candidates from

developing countries, with 25 participants each year. The lectures were
delivered in English by professors of the Institute.

Evaluation of Project Performance and Impact

99. The total contribution made by UNDP through Unesco in the three basic

domains (experts, fellowships and equipment) in the whole period from 1965 to

1982 is presented in the following table:

Experts Fellowships Equipment Total

US $629,417 US t86,000 US $353,172 ;US tl,098,589!

100. The Yugoslav Government also contributed to the process of

specialization and education of the Institute staff (specialization and study

tours of the staff in different countries abroad) with about 90 m/m or

US 80,000. It contributed to the equipment of the laboratories and the

construction of the new buildings with an input of more than US $12,000,000.
The Yugoslav Government also contributed to the scientific activities by

financing research projects. According to the calculations made, the total

Yugoslav Government contribution was approximately twelve times that of

UNDP/Unesco.

101. However, whatever the percentage, the UNDP and Unesco assistance was of

significant importance for the following reasons:
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Earthquake engineering as a scientific discipline was not included in
educational or research programmes in Yugoslavia before the
establishment of this Institute. This means that, during the first
years, the young scientists initiated work in this field, while it was
developed at a significantly higher level in other countries in the
world.

Without the assigned international experts, it would have been difficult
to achieve the high level of the post-graduate course in the Institute.

Through the educational process in which the Institute staff was
gradually engaged, their continuous education, training and improvement
of experience was also achieved.

The international experts transferred their knowledge and experience in

research methods, so that at the later stage the Institute staff could
independently carry out the scientific projects financed by the Yugoslav
Government or other national or international organizations.

The international experts constantly increased the level of education
and research in the Institute by transferring the latest scientific
achievement in the world.

The last project (1978/1982) created conditions for the Institute to
transfer its knowledge and experience through its own high level experts
to other countries.

The training and specialization of the young Institute scientists was
directed towards education and acquainting with the activities and
research programmes of the leading institutions in the world.

The contacts of the Institute's young staff during their specialization
abroad with the experts of the different countries were continued and
developed. This resulted in close scientific co-operation on joint
research projects.

The UNDP and Unesco funds allotted to equipment were used to create a
basis for further development of the Institute. A great part of the
purchased equipment was used in the educational programmes carried out
in the Institute.

102. The assistance of UNDP and Unesco thus resulted in most valuable
outputs. However, without underestimating these efforts and results, and with
the aim of improving the efficiency of future projects in other countries, the
following critical remarks can be made:

The proportion of funds allocated to experts, fellowships, and equipment
could be more adequately adapted and diversified at the various stages
of the projects. For instance, the assistance of international experts
was of extreme importance in the very first years of the organization of
the post-graduate course, whereas at a later stage the need for training
and specialization in leading centres abroad became predominant.

Due to personnel availability problems, the selection of experts for the

programme~was sometimes detrimental to the teaching programme, or did
not correspond to the level of the expert. In other words, there were
cases when an expert was engaged to cover a certain field, although it
was not his speciality.
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It is logical to expect that the contributions of about 50 international

experts over a period of 18 years would be unequal. This may be a result

of the different levels of the experts, as well as of their different
approaches to their task.

The assignment of experts from non-English speaking countries raises the

risk of their having difficulties in making themselves understood during
lecturing and in lecture notes. Such experts had limited possibilities

for transferring their knowledge and experience to the Institute
scientists.

In this respect, some extreme cases were recorded. Whereas the great
majority of experts put themselves completely at the disposal of the

Institute, placing themselves at the level of their listeners and

analysing their feelings, there were cases when the experts fulfilled
their task only from an administrative point of view.

The equipment selection made in the first years by some of the experts
was not always up-to-date, or entirely appropriate.

The equipment purchased within these projects was maintained in working
condition for a long period of time. Even today, 20 years after the

establishment of the Institute, the equipment purchased in the first
years is still used.

The fellowships for specialization in well-known centres (Japan, the

United States of America and others) were awarded to the most promising

staff members of the Institute. However, it can be noted that the

benefit derived by the trainees was sometimes diminished by a lack of

personal contact with their professors and teachers in the host

institutions.

103. This critical review of the activities of Unesco and UNDP in the process

of creating and developing the Institute certainly cannot significantly affect

the general appreciation of the achievements resulting from the action of

Unesco and UNDP in this field.

THE BALKAN PROJECTS

General

104. With a view to the survey and mitigation of earthquake risks in the

Balkan region, Unesco and UNDP launched from 1970 to 1984 three regional

projects implying a co-operative effort between the participant countries:

Bulgaria, Greece, Romania, Turkey and Yugoslavia. Albania did not participate
officially in the first two projects, although Albanian experts contributed to

some of their phases. All six Balkan countries participated in the third

project with Albania joining it officially in November 1981.

105. The first two projects which in fact are parts of a single programme

with a total UNDP input of US $954,000 will be analysed and evaluated

together. The third one which corresponds to an input of US tl,420,000 is

evaluated separately.
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Survey of the Seismicity of the Balkan Region

Background

106. The Balkan region of southeastern Europe is one of the world's most

active seismic areas where earthquakes have caused widespread losses of life
and property throughout history.

107. At a meeting of the Unesco National Commissions of the Balkan countries

in Bucharest in 1964, co-operation between national seismological institutions
was recommended, and a first meeting of experts on the seismicity of the

Balkan region was organized by Unesco in Skopje in the same year, with the

support of the Government of Yugoslavia. Two draft proposals were prepared by

Unesco and submitted to the governments of the region for consideration. The

idea was taken up again at a meeting of National Commissions in Istanbul in

1967, and Unesco organized a second meeting of experts in Skopje in April 1968
which drafted a project document. After further deliberation, the project

officially came into being in the fall of 1970 under the title 'Survey of the

Seismicity of the Balkan Region' (UNDP Project REM/70/172). When it terminated

in 1974, it was followed by a second one with same title (REM/74/009). UNDP

inputs were of US $730,500 for the first and US t223,600 for the second.

Objectives

108. The project document defined the objectives as follows:

1. Modernization of the network of seismological stations in the

Balkan region for uniform geographical distribution.

2. Collection and compilation of all available macroseismic and
instrumental data.

3. Description of the seismotectonics in the region.

4. Definition of the results of the studies in terms of quantitites

practically applicable in regional planning and microzoning.

5. Training of the staff of seismological and other institutions

within the scope of the project for more effective implementation.

109. A central project office was established at the Institute of Earthquake
Engineering and Engineering Seismology in Skopje. The Project Manager was

assisted by five co-managers, one appointed by each participating country.

110. A project co-ordinating Committee was established, consisting of one
member from each country and one representative from UNDP and Unesco.

Projects Achievements

111. As a result of the work of Project Office and national and international

experts, a uniform catalogue of earthquakes consisting of two parts (events
prior to 1901 and period from 1901 to 1970) was produced in the form of a 600

page document to which about 500 isoseismal maps were appended in 1974. This

catalogue has since been out of print, but represents the first unified

homogeneous and reliable source of basic information for the region.
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112. Prior to the initiation of the project, the seismological network in the
region was not adequately distributed and some stations were equipped with
obsolete instruments. A major component in the Project was therefore concerned
with the installation of seismographs and strong motion accelerographs. At the
conclusion of project activities, the following had been achieved:

the number of seismological stations nearly doubled;

existing stations were renovated or new ones were built;

15 sets of seismographs were supplied from UNDP funds, another 10 were

supplied by the USSR through Unesco and 32 from national funds;

22 strong motion accelerographs were supplied.

113. Joint work produced a map of the region showing zones of expected
earthquakes on the basis of geological criteria. This map served as the basis

for the prediction map of seismic sources at a later stage of the project.

114. On the basis of the data contained in the earthquake catalogue, regional

relation between magnitude, intensity and distance were derived. Further

attention was paid to the study of magnitude frequency relationships.

Combining this information with the seismotectonic study output, it was

possible to prepare maps of seismic hazard in the form of expected maximum

acceleration and particle velocity corresponding to several return periods.
This represents one of the first comprehensive studies of seismic hazard

conducted anywhere in the world, and was valuable for introducing this

particular technology to professionals of the region.

115. Microzoning provides information on local variations of seismic

intensity caused by the particular properties of underlying soil formations.

This is a key factor in the planning of urban or industrial settlements. The

Co-ordinating Committee appointed a Working Group on Microzoning which held

three meetings during the course of the project. Thessaloniki was selected as

the pilot site, and a comparative study in which several methods were applied

was conducted under subcontract. This and smaller-scale microzoning work
carried out in Turkey were instrumental in the introduction of a then

relatively recent technology.

116. Training of national personnel was regarded as a key element for the

success of the project, and a total of 14 fellowships were awarded for this

purpose.

117. Technical reports and reports prepared by consultants represent the main

output of various project operations. They provide results or methods directly

applicable by users in the participating countries. The quality of the

technical material contained in these reports was uniformly high.

Evaluation and impact

118. It is noteworthy that Unesco undertook to bring together the scientists

and engineers of the Balkan region in an unprecedented joint project in this

discipline. The preparatory phase prior to the initiation of the project was

lengthy, reflecting the caution of the member countries prior to taking the

first steps aimed at the reduction of the effects of the earthquake hazards

which transcend national boundaries.
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119. The project was expertly managed, and was assisted satisfactorily by the

work of able consultants and subcontractors. This is reflected in the quality

of publications that were produced in the course of the work. The nature of

the subjects with which the project dealt was slanted toward seismology, as

reflected by the number of earth scientists appointed by the governments to

participate in it. Every national co-manager co-ordinated the work in his own

country ably, so that tasks could be finished without delay, and reports put

out in time. The objective of upgrading the seismic stations network in the

region was realized, and benefits are still being gained from this

improvement. Equipment appears to have been selected on the basis of

robustness, simplicity of operation and economy, providing the nucleus to

which additions were made in later years in all countries (except Yugoslavia

which had developed an adequate network even before the project). One

noteworthy feature of this project was the even distribution of obligations

and project benefits among the five countries, helping the creation of a

climate conducive to improved teamwork. Training and education provide a

particularly useful method for ensuring a long-term influence for the project;

the 14 individuals who were able to spend time in leading institutions must

have served their countries better as a consequence of the professional skills

they acquired, thanks to the awards they received. It is also appropriate to

note that educational activities of this nature are in conformity with
Unesco's broad objectives.

Seismic Risk Reduction in the Balkan Region

Background

120. An improved climate of understanding between seismologists, geologists

and engineers had been established by the first Balkan project. Despite these

achievements, there was still a need for regional co-operation in mitigation

of the earthquake risk. At the Intergovernmental Conference on the Assessment

and Mitigation of Earthquake Risk, the delegates of Bulgaria, Greece, Romania,
Turkey and Yugoslavia jointly proposed the initiation of a new project for the

Balkan region:

Utilization of the data from the project 'Survey of the Seismicity of

the Balkan Region' for deriving design ground motions and improving

knowledge in earthquake engineering and physical planning;

Development of methodologies for earthquake-resistant design, disaster

prevention and preparedness.

121. After the earthquake of April 1979, which caused much damage in SR

Montenegro as well as in northern Albania, the Yugoslav Government submitted a

request to UNDP for assistance in developing further seismological and

engineering studies, particularly in Montenegro. UNDP Headquarters recommended

that the new project be conceived as a regional project aimed at establishing

a long-term programme of earthquake risk reduction in the whole Balkan region.

122. The Project Document was signed in the summer of 1980 by representatives

of Bulgaria, Greece, Romania, Turkey and Yugoslavia. Albania joined the

project in November 1981. UNDP input was US $1,420,000, with the bulk of this

sum going to Yugoslavia, in consideration of the specific needs of the SR of

Montenegro after the 1979 earthquake.
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Objectives

123. The main objectives of this project were:

Evaluation of seismic hazards and prediction of ground motion
characteristics for the purpose of planning and design.

Evaluation of vulnerability of constructions.

Development of methods for applying seismic risk reduction criteria to

physical planning.

Development of a scientific and technical basis for earthquake-resistant
design.

Disaster preparedness.

Initial scientific research on earthquake prediction.

Further improvement of equipment and their installation.

124. Taking into account the experience gained in the earlier project, five
Working Groups were created, each country being in charge of convening and
hosting one of them. The Co-ordinating Committee met in each country in turn.

Inputs to the project

125. Participating countries provided facilities and personnel for the

implementation of project activities and acted as hosts to the meetings of the

Co-ordinating Committee (5 meetings), Working Groups and Regional Seminars.
The financial input from UNDP was used to provide consultant services, group
training (seminars), individual training (fellowships and study tours) and
equipment

Project achievements

126. A large part of the funds allocated to the project was used for the
supply of equipment and for the fellowships and study tours awarded to each
country. The main output of the project consisted in the reports of the
Working Groups, comprising a total of about 1,000 pages. These reports were
printed by Unesco in the form of a five-volume set.

127. The following seminars were organized to stimulate professional interest

and bring together researchers in similar fields:

Seismic Hazard, Vulnerability and Risk
(Yugoslavia, May, 1981)

Strong Motion Data Acquisition and Analysis
(Turkey, November, 1981)

Earthquake Prediction and Instrumentation

(Greece, November, 1981)

Dynamics of Structures and Structural Components

(Yugoslavia, March, 1982)
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Repair and Strengthening of Buildings

(Bulgaria, May, 1982)

Earthquake Preparedness

(Greece, January, 1983)

Vulnerability Analysis

(Romania, December 1983)

128. The latter two seminars were organized with the assistance of UNDRO. The

proceedings of all the seminars (except the first) were printed in book form.

129. Another significant output of the project was the establishment in

Montenegro of a network of nine seismological stations of the telemetric type

and the associated peripheral equipment for an amount of about US t421,000.
With the training of personnel to run the network, this item accounts for more

than one-third of the total project expenditures.

Evaluation and impact

130. This project appears to have been conceived initially as a national

project for Yugoslavia alone, the character of a regional project being given

to it at a later stage. This fact helped to improve the scientific and

technical quality of the activities and provided a positive stimulus to their

professional environment.

131. No new scientific ground was broken during the project activities.

Instead, the strong impression gained from a study of the reports is that

engineers and seismologists found opportunities to implement the
state-of-the-art techniques and were enabled to compare them with what their

peers were doing in the countries of the region. The project activities show

that the professional attainments of persons contributing to the working or
task groups was very high, and of similar quality to work produced elsewhere

in the world.

Consultant services

132. The list of consultants engaged for various activities contains

well-known figures, the majority of them from outside the region. It appears

that the CTA was able to define precisely the terms of reference for the

consultants and the right persons were called for the right jobs. One
criticism is that in certain cases consultants from the region were engaged.

This should have been made possible in the form of national contributions not
covered by project funds, even if the contributions of these consultants were

excellent and not at all unfavourable, when compared with possible

contributions by extra-regional consultants.

Publications

133. The major result of consultants work is found in the five-volume set of

reports of the Working Groups. Just as the earthquake catalogue was the
prominent output of the previous project, this set of books summarizes most of

the significant achievements of this project. These books contain material not

readily found elsewhere, and the material is of a strong indigenous colouring.
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134. The same holds for the proceedings of the regional seminars, which,
coupled with contributions from the consultants, constitute a readily
accessible and most valuable source of information for the practising
engineers of the region.

135. It appears that these reports should have been produced in a greater
number to ensure their availability.

Fellowships

136. Use of the fellowship and study tour grants showed great variability,
reflecting the different attitudes of the different countries with respect to
this form of education. Countries such as Turkey made sparing use of the
fellowships at their disposal; this possibly reflects the view that a study
grant which is not aimed at the attainment of a degree does not ensure a
disciplined form of training. On the other hand, short-term visits to provide
the means of information and opinion exchange on which the scientific
community depends, and are the only form of training for specific skills, such
as running a computer system for the analysis of data gathered on a telemetric
seismological system. It is a subjective matter to judge the impact of these
grants on the realization of long-term objectives, but it may be felt that the
overall result was favourable.

Equipment

137. Project activities required the acquisition of certain equipment, and

according to the Project Terminal Report, $933,000 were spent on hardware of
various types. About two thirds of the equipment allocations was spent for the
benefit of a single country, namely Yugoslavia. This ratio appears to be high,
as compared to the distribution of losses due to previous events. On the other
hand, equipment procurement is an effective and long-lasting form of

establishing a common basis of data acquisition and exchange, and should be
continued.

General comments

138. The overall impression one has of this project is that it was a natural

sequel to the 'Survey of Seismicity' study, and consituted a reasonable basis

for providing scientific inputs to a parallel UNDP/UNIDO project, entitled
'Building Construction under Seismic Conditions in the Balkan Region', the
ultimate objectives of which was the preparation of practical design guides.

139. Management and execution of the project were expertly done, and

consulting services were of good quality. The equipment was adequately chosen
and purchased at the right time.

140. The publications (working group reports, seminar proceedings and

national contributions) reflected the joint work of national teams set in

motion by the project. The fact that the CTA was appointed only on a half-time

basis may appear questionable; however, when looking at the results, it can be
thought that a full-time employment would have only brought minor

improvements: it is ultimately in the mosaic of the national contributors that

the level of attainment can be determined, when, as was the case, these

contributors are of a high quality.
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Concluding remarks

141. The projects reviewed implemented in the Balkan region reflect model

regional activities co-ordinated by Unesco with good scientific attainment
levels. The proposed 'Permanent Co-ordinating Committee for Earthquake Risk

Reduction in the Balkan Region' is a reasonable form of continuing the work

initiated in 1970, with regional contributions, and should be encouraged by

providing the needed catalyser input from the United Nations Family.

REGIONAL CENTRE FOR SEISMOLOGY FOR SOUTH AMERICA (CERESIS)

Background

142. In October 1961, a Unesco Mission of Experts in Seismology visited

several of the Latin American countries to learn of the situation in each; the

mission concluded its reconnaissance with a general meeting in Santiago

attended by seismologists and earthquake engineers from Latin American
countries to summarize the information obtained and to propose relevant

measures to improve each country's capability to cope with the earthquake

hazard. One of the main conclusions was that a regional centre be established

to co-ordinate, stimulate and further seismological activities, including a
data-bank.

143. At the XIIIth General Assembly of the International Union of Geodesy and

Geophysics (IUGG), held in Berkeley, California in August 1963, the Latin
American participants requested Unesco to sponsor a meeting of experts in the

fields of seismology and associated disciplines, to discuss the establishment
of one or more regional seismological centres in Latin America. The resulting
report to Unesco recommended as an immediate objective the establishment of a
centre for South America, to be located in Peru or Brazil, subject to

consultation with government authorities, but bearing in mind that other
countries might offer better logistic and technical facilities.

144. In April 1964, in Paris, the Unesco sponsored Inter-Governmental

Conference on Seismology and Earthquake Engineering was held. The Conference

recommended the establishment of a Regional Centre in Latin America.

145. In February 1965, a Unesco mission visited Peru and other South American

countries. It concluded that the Regional Centre should be located in Lima,
and proceeded to consult the Government of Peru. The latter accepted, in
principle, the responsibility of establishing the Centre in Lima and to
support it jointly with Unesco.

146. The Geophysical Institute of Peru (IGP) provided office space and
logistic support, and a formal agreement establishing the Centre was signed by
Unesco and the Government of Peru on 9 May 1966. The Government of Peru agreed
to inform the States of South America of the establishment of the Centre and
to invite them to participate in its activities and share responsibility for
its scientific guidance as members of the Directive Council.

147. The main functions of the Centre were (i) to support seismological

projects within the region, (ii) to establish links between seismological

stations and institutions of the region and with international centres, and

(iii) to compile, process and publish seismological data. Unesco was to
provide financial resources, as authorized under Resolution 2.2241 of the

XIIIth General Conference and subsequent authorizations, through 31 December
1970. The Government of Peru was to provide suitable premises, office

furniture, equipment and supplies, and qualified personnel; the Member States
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would be urged to make voluntary contributions of funds, services and/or
materials.

148. By January 1968, seven other countries had indicated their intent to

participate as members of CERESIS: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Trinidad-Tobago and Venezuela. Brazil, Paraguay and Uruguay requested
that they be considered 'observers'.

Achievements and impact of first five years of operation (1966-1971)

149. According to the policies of United Nations Organization, the financial

assistance of Unesco was limited to a five-year period ending in 1971. After
that date CERESIS had to rely on its own resources and work as an autonomous

organization.

150. The total Unesco input to regular activities of CERESIS thus appears to

have reached an amount of about US t92,000 for the period under consideration.
Other contributions were those from Peru ( 62,000), and other countries of the
region (tl6,000).

151. The main outputs were the following:

collection of seismograms and distribution of about 2,000 copies of
seismograms;

distribution of technical documents, books, seismicity maps;

preparation and distribution of directories of earth scientists and

seismic stations of the region;

study of the seismic history of Peru;

distribution upon request of computer programmes, curves of equal

distance and azimuth for 28 stations, travel-time curves, maps;

translation of articles, books to Spanish;

technical assistance to Member States and Brazil; noise tests for new

stations and relocation of existing stations in Chile, Ecuador,

Colombia, Uruguay; advices for selection of equipment; technical data

for construction of seismoscopes in Ecuador and Peru, inspection of the

seismic array installed in Brazil; organization of radio-communication

nets, etc;

training of personnel at the Quito station;

training courses for personnel: 3 courses were organized in 1967, 1968,
1969. A total of 50 students from 8 countries have been trained in

seismic interpretation, equipment maintenance and calibration, site

selection, reporting techniques and seismological principles;

organization of seminars on seismology, of meetings of geophysicists,
creating the Andean Geophysical Programme (PGA) later integrated to the
Upper Manila Project;

participation in many meetings of international scientific associations,

etc.
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Establishment of CERESIS as an autonomous international organization

152. The question of the prosecution of the activities of CERESIS after

termination of Unesco's financial support was examined by the participating
countries by the end of 1970. There was a unanimous agreement that CERESIS had

to continue its activities as an autonomous regional organization, but there

was no agreement concerning the specific annual quota to be paid by each

Member State. It was finally decided that CERESIS should appeal to Unesco to
continue its financial support during the first semester of 1971.

153. The situation of CERESIS thus became quite critical by the end of 1970.

The Government of Peru then decided to contribute US $6,846 as a voluntary

quota for 1971 and Unesco agreed to allocate an additional amount of

US $9,000. Trinidad-Tobago contributed US $1,000. The Commission of Geophysics
of the Pan American Institute of Geography and History (PAIGH) made

contributions for specific projects for a total amount of US $6,000.

154. At last, after many difficulties, the Governments of Bolivia, Peru,
Uruguay and Venezuela made an agreement establishing CERESIS as an autonomous

intergovernmental organization. Colombia, Argentina, Trinidad-Tobago and

Ecuador joined later. According to the Statutes, the Directive Council is

constituted by representatives of Member States, Unesco and PAIGH.

Evaluation of Unesco sponsored activities from 1971 to 1985

155. Although Unesco no longer contributed to the regular budget of CERESIS
after 1971, some specific tasks were funded from Unesco regular programme in

order to help in providing technical assistance, organizing training courses,
seminars and meetings, offering travel grants, and publishing reports and

technical literature. Some contracts were also concluded for post earthquake

missions in South America. The total Unesco support from 1971 to 1985 is about
US $110,000, that is to say a mean annual rate of about US $7,000.

Impact of relations with other institutions

156. Since its establishment in 1972 as an autonomous regional organization,
CERESIS has established effective working relationships with many other

institutions, both national and international, which are active in the field
of seismology. Among them may be mentioned:

The Office of the United Nations Disaster Relief Co-ordinator (UNDRO),
The Organization of American States (OAS),
The Pan-American Institute of Geography and History (PAIGH),
The United States Geological Survey (USGS), and

The State Seismological Bureau (SSB) of the People's Republic of China.

157. It is beyond the scope of this report to list all of the activities

undertaken by CERESIS in co-operation with the above-listed and other bodies.
It is however noteworthy to mention a large-scale project on the mitigation of

earthquake risk in the Andean region (SISRA) fully implemented by CERESIS in
collaboration with USGS. This project, carried out in four stages (1981-1985),
provided the Andean region with the proper capability to cope with the

problems caused by earthquakes. The outputs of this project are comparable to

those undertaken in the Balkan region (see paras. 104 et seq.).
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Conclusion

158. Unesco's role in the establishment of the Regional Centre for Seismology

for South America has been particularly important and in many respects
decisive. The medium-term targets have been reached and the positive results

achieved by the Centre have been analysed in this chapter. It is clear that
the establishment and the activities of the Centre have been of great

assistance in the acquisition of data in this region, the training of

personnel and the increase and dissemination of knowledge. The level of

expertise achieved by the Centre itself is clearly reflected in the fact that

the United States Geological Survey and Unesco have entrusted CERESIS with a

number of important tasks in the region, including a major role in the
implementation of the SISRA project referred to in section 3.3.5.

159. The long-term objective, namely the transformation of the Centre into an

autonomous institution capable of functioning without United Nations support,

seems to have been more difficult to attain, as the participating countries do
not seem to have been particularly well prepared for this eventuality.

Unesco's support in this critical phase was decisive. The fact that the

governments concerned made the necessary financial effort to ensure the

Centre's continuing activity confirms the interest shown in its establishment

and the usefulness and quality of the services it provides.

REGIONAL SEISMOLOGICAL NETWORK IN SOUTHEAST ASIA

General

160. In 1961 Unesco, in co-operation with the International Union of Geodesy

and Geophysics (IUGG) sent a five-man mission to Southeast Asia to evaluate

the seismic risk and study the level of seismological and engineering
competence.

161. A second mission was carried out in 1968 and subsequently, the Project

RAS/71/237 'Regional Seismological Network in Southeast Asia', which involved

Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand, was carried out by Unesco from

1973 to 1979 with a total UNDP input of about US $1,200,000.

Objectives

162. The main objectives of the project were:

(a) To reorganize, strengthen and expand the seismological observatory

network in Southeast Asia on a regional basis;

(b) To promote facilities for regional co-operation.

Project achievements and evaluation

163. National seismological centres already existed in Manila and Jakarta

and, to a minor extent, in Bangkok. They were reorganized and a new national

centre was established in Kuala Lumpur. Furthermore, a regional centre was

initially established at the operation headquarters of the project manager in

Manila. This centre evolved, at the end of the project in 1979, into the

Southeast Asia Association of Seismology and Earthquake Engineering (SEASEE).
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164. Within the framework of the project, arrangements have been made for the

exchange of data on a regional basis between the four countries and Hong Kong
and also for the regular transmission of data to the International
Seismological Centre in the United Kingdom.

165. Furthermore, the following results have been obtained:

with funding from USAID, seismic source-zone maps for the Philippines

and for Indonesia have been constructed;

seismo-tectonic maps for Indonesia, Philippines, Malaysia and Thailand

have been established;

the telemetric network and the strong-motion network have been partially
installed;

SEASEE has undertaken the continuation of preparation of antiseismic

building codes and recommendations for land-use planning.

166. It appears in general that the project objectives have been fully

realized or are in the course of realization, mainly based on the efforts of

the participating countries.

167. However, the main concern in establishing a seismological network is to

ensure its permanence and continuity of operation. It is quite obvious that
many efforts would be lost if the network were to deteriorate after a few

years due to defective maintenance, or if its operation was to become
unreliable or even interrupted, due to an insufficient training of operators.
In order to prevent this, the project manager made some strong recommendations

in his final report:

(a) Steps should be taken to ensure that trained staff is not moved

around unnecessarily, and that promotions be done without

sacrifice of scientific talent and training. Where this is

inevitable, adequate training of replacements should be given
priority.

(b) Preventative maintenance and calibration of instruments and

regular replenishment of spare parts inventory should be carried
out meticulously by the staff and monitored and supervised by
senior officials.

168. The report also stated:

'Considering the great effort in planning and stockpiling supplies which
has been made to ensure the continuity of this project after the
withdrawal of UNDP support, and considering that many of these steps are
novel, UNDP should fund a brief mission in 1982 to study whether these
steps have been effective.'

169. It must be observed that there was no follow-up to this proposal and

that there was no subsequent mission as recommended about 1982. The concept of
such follow-up missions should be seriously considered in future projects of

Unesco. An alternate or cognate version of this suggestion is: withdrawal of

Unesco (or UNDP) support should not be abrupt, but by stages. This will ensure

a longer period of monitoring and supervision.
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170. Compared to Indonesia, Malaysia and Thailand, the Philippines may be

regarded as a poor nation. Compounded with the fact that there is a serious
economic-political crisis in the Philippines, the problem of instrument
maintenance and spare parts replenishment has become quite acute. In addition
to this, government bureaucratic restructuring, which happens from time to
time in all countries, can present a set-back to the advancement of
seismological research.

Conclusions

171. The impact of the Southeast Asian Seismological Programme, which was a
very extensive project, is far-reaching: for example, it affects the worldwide
catalogue of earthquakes and contributes to the efficiency of the Pacific
Tsunami System. The report of the project manager was extremely thorough,

especially in being able to foresee many of the difficulties that might arise
to hinder the continuance or permanence of the network. There should be some
built-in provisions in future projects for a more gradual withdrawal, by
stages, of financial support. The giving of financial support at each of the

terminal stages could be made to depend upon the fulfilment of certain

conditions: conditions that would more effectively ensure the stability of the
network or project.

172. More important than preventive maintenance and constant availability of
funds for replenishment of supplies and spare parts, is the scientific

dedication or commitment of the staff. This can only come from people with

sufficient academic background to provide research interests, and not just
people sent for ad-hoc training of six months or one year. If each national
centre is staffed with truly dedicated scientists, then there can hardly be

any danger of the fold-up of the network. How can Unesco help in this respect
is perhaps not a novel question.

EARTHQUAKE RISK REDUCTION IN THE ARAB STATES

Introduction

173. This section is devoted to Unesco's activities relating to earthquake

risk reduction, first in the Ibero-Maghreb region and subsequently, after the

El Asnam earthquake in 1980, throughout the Arab countries associated with
PAMERAR (Programme for Assessment and Mitigation of Earthquake Risk in the
Arab Region).

174. From 1962 to 1980, the date of the El Asnam earthquake, these

activities, including the reconnaissance or other missions made necessary by
the earthquake, were financed from Unesco's regular budget.

175. One of the measures recommended by the reconnaissance mission sent to El

Asnam, namely the microzoning of the Ech-Chlef region (formerly known as El

Asnam) led to United Nations assistance under project UNDP/ALG/83/004

'Assistance in carrying out a seismic microzoning study in the Chlef region'

for a total of $116,000, with Unesco as executing agency (1983-1984),

176. At the same time, from 1982 to 1984, Unesco directed a feasibility study

concerning the establishment of the PAMERAR programme mentioned above, a study

financed by the Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD) and the

Islamic Development Bank.
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177. These various activities are summarized and evaluated in the following

paragraphs.

Seismological survey missions

178. In pursuance of the resolutions of the General Conference of Unesco

approving the organization, in co-operation with the International Union of
Geodesy and Geophysics (IUGG), of earthquake survey missions, Unesco organized

a mission to collect and evaluate information concerning the situation of the

Mediterranean countries (including Morocco and Tunisia) in the field of

responsibility with regard to earthquake risk.

179. The aspects of interest to the mission were:

(1) the state of the existing seismological network and its

exploitation;

(2) progress in seismic zoning, the preparation of seismotectonic maps

and regional and national seismicity maps;

(3) the existence of earthquake-resistant construction codes and their

application in earthquake-prone areas;

(4) the existence of structures for training specialists in

seismology, seismotectonics and earthquake-resistant construction.

180. In December 1969, Unesco dispatched to Algeria, Tunisia and Morocco a

consultant whose mission followed on from the one referred to above. His

report emphasized the need to develop seismological surveys in the Maghreb
countries. A meeting of representatives of the three countries concerned was
held in Tunis on 27 May 1971 under the auspices of Unesco. The agenda included
the following items:

present state of knowledge on seismicity in the Maghreb;

present state of seismological observation networks;

prospects for developing seismological networks and surveys;

training of personnel;

exchange of data, publications, etc.;

protection of major civil engineering structures;

participation by Unesco.

181. Following the Intergovenmental Conference on the Assessment and

Mitigation of Earthquake Risk, held in Paris in February 1976, Unesco
organized between 1977 and 1981 a series of meetings of a working group on
seismicity in the Ibero-Maghreb region, comprising Algeria, Spain, Morocco,
Portugal and Tunisia.

182. At these meetings Unesco played an active role in preparations for

information missions, and stimulated further action through its participation
in the work, and financing, of meetings organized by the countries concerned.
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The El Asnam earthquake of 10 October 1980

183. At the request of the Algerian Government, Unesco sent an expert mission
to Algeria to study the mechanism and effects of the earthquake which occurred
in El Asnam on 10 October 1980, and to draw conclusions with a view to
reducing earthquake risk both in this region and in the rest of the country.

184. The mission, which remained on the site of the earthquake from 17 to
22 October, worked in close collaboration with the national missions in the
field. Its observations concerning the nature of the earthquake, ground
movements and the behaviour of buildings and dams enabled it to make the
following recommendations:

(1) relating to the reconstruction of the disaster area:
Implementation of the following activities as a priority:

- updating of building codes and regulations in accordance with
the regional earthquake risk;

- clearance of buildings (demolition of buildings considered to be
irretrievably damaged and strengthening of partially damaged
buildings;

- microzoning survey of the urban area of Ech-Chlef and its
surrounding region;

- establishment of a master plan for reconstruction, taking the
microzoning survey into account;

- arousing the interest of all those engaged in building
activities in earthquake-resistant construction methods and
techniques, and providing training therein.

(2) Relating to earthquake risk reduction:
Medium-term implementation of the following measures:

- strengthening of the national seismological observation network
and establishment of a national seismological service to assess
earthquake risk throughout the national territory;

- establishment of a national centre for research on earthquake
risk and its mitigation.

185. A final recommendation by Unesco was that Algeria should participate in
the project on earthquake risk assessment and reduction in the Ibero-Maghreb
region.

Microzoning in the Ech-Chlef area

186. Following the recommendations contained in the report of the Unesco

mission to El Asnam (1980), the subsequent reports and the guidelines issued
by the interministerial commission in charge of the reconstruction of

Ech-Chlef (El Asnam), it was decided to carry out an earthquake microzoning
operation in the disaster-stricken area.



125 EX/INF.7 - page 47

187. With that in view, the Algerian Government requested assistance from

UNDP and Unesco in March 1982 for the preparation of an international tender.

From 31 August to 30 November 1982, three Unesco experts assisted the Algerian

authorities in the evaluation of the proposals received. The selection was

made in two phases: three offers were selected for final negotiations and a

second check list drawn up for the final choice (November 1982).

188. Algeria then requested UNDP and Unesco to assist in monitoring the

different phases in the progress of the microzoning survey, originally

scheduled to cover sixteen months. This operation took place under the UNDP

project 'Assistance in carrying out a seismic microzoning study in the Chlef

region (1983-1984)' for a total of approximately US $92,000, with Unesco as
executing agency.

189. The aims of the project were as follows:

- to conduct a regional earthquake risk survey;

- to carry out an urban microzoning survey for Ech-Chlef and other urban

sites in the most affected area;

- to formulate recommendations for the earthquake-resistant code,

building methods, town planning and land-use management;

- to transfer knowledge and skills.

This transfer was to enable Algeria:

- to extend its field of knowledge and expertise so as to apply

the results and, as far as possible, carry out other similar

studies without, or with limited, outside assistance;

- to provide a practical and sound technical basis for the

improving design and techniques in earthquake-resistant

construction and rational land-use planning.

190. At the request of the Algerian authorities, Unesco set up a monitoring

committee of 16 members to give advice on the operations. The committee, which
proved to be a most effective co-ordinating instrument, made a major

contribution to the success of the microzoning operation and facilitated the
transfer of knowledge by means of five workshops organized for this purpose.

191. Thanks to the goodwill shown by all parties involved in the project,
including Unesco, work has begun on applying the results of the study, in
particular:

- the carrying out by the 'Organisme de Contr8le Technique de la
Construction' (CTC) of a preliminary earthquake microzoning survey on
the basis of knowledge acquired through contact with the experts;

- the organization of a conference on seismic microzoning, on 10 October
1984 in Ech-Chelf, with some hundred participants including

representatives of ten foreign countries;

- presentation by the Ministry of a number of communications on

microzoning at various international conferences.
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Unesco and the Programme for Assessment and Mitigation of Earthquake Risk in
the Arab Region (PAMERAR)

192. The problem of earthquake risk in the Arab countries was raised in 1976
by the Conference of Ministers of Arab States Responsible for the Application
of Science and Technology Development (CASTARAB) and was the subject of
recommendations on the strengthening and developing of existing seismological
centres. These recommendations were reiterated at the two Arab seminars on
seismology held in 1978 in Baghdad and in 1981 in Rabat. The El Asnam disaster
(October 1980) highlighted the need for a programme on assessment and
mitigation of earthquake risk in the Arab world, which would provide the
countries concerned with the necessary scientific and technical bases to
tackle the problem of earthquake risk.

193. The Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD) and the
Islamic Development Bank entrusted Unesco with the feasibility study.

194. This study, which concentrated on the Arab countries most exposed to

earthquake risk, was undertaken by nine scientists, between November 1981 and

November 1982, and was duly reviewed by a Monitoring Committee composed of
representatives of AFESD, the Islamic Bank and Unesco. It is divided into five
parts:

- earthquake risk assessment;

- earthquake risk reduction;

- training of technical personnel;

- organization and application of earthquake risk reduction measures;

- recommendations.

195. One of the recommendations was that PAMERAR should begin in Algeria,
recently the victim of an earthquake. After the conclusion of an agreement

between AFESD and the Islamic Bank on the one hand and Algeria on the other,

the following programme was launched:

- strengthening of the Algerian seismological network;

- strengthening of the strong-motion network;

- establishment in Algeria of an earthquake engineering centre.

196. Unesco experts participated with the Algerian authorities in the

definition of the tasks of the future centre, the establishment of the

training plan and the preparation of laboratory equipment specifications.

197. The PAMERAR feasibility study also enabled six other Arab countries and

AFESD to conclude in 1984 bilateral agreements for financing and carrying out

national activities for earthquake risk mitigation, in particular:

- the installation of a seismological network (an average of 25

instruments per country);

- the installation of a strong-motion network (average of 50 instruments

per country);



125 EX/INF.7 - page 49

- the acquisition of special equipment; and

- the training of specialists in seismology, civil engineering and civil

defence (approximately 70 man/years for the seven countries as a

whole).

198. The total loans allocated for financing PAMERAR amount to approximately

25 million US dollars for a three-year period (1985-1987).

Evaluation

199. Outstanding amongst Unesco's actions in this field is its valuable

financial contribution, particularly in defraying the experts' travel and

accommodation expenses. In addition to relieving the programme of a

by-no-means-negligible financial burden (part of which is in local currency),

this arrangement certainly makes for flexibility of execution with regard to

exchange control problems. It makes it possible to call in the appropriate

people at the right time and leaves the local bodies free to concentrate all

their efforts on executing the technical part of the programme without

dispersing their resources. This arrangement has been much appreciated in the

implementation of microzoning project.

200. This formula was also particularly successful in securing experts'

support for the programme. When approached directly by Unesco (with the

previous consent of the local body) they responded spontaneously to the

request. The apprehension which a specialist may justifiably have about

working for a body with which he is unfamiliar is dispelled by the moral

reassurance provided by Unesco. Thereafter, relations between the experts and

the local body depend on the quality of the contacts.

201. Under this programme, the ease with which high-level experts could be

approached and their contribution secured made it possible to select those

with the most extensive and valuable experience. This was mainly due to the

desire of the local bodies to obtain an objective and independent judgement

(particularly in the case of the microzoning studies) when execution of the
project was contracted out commercially to a foreign consultant firm.

202. As a suggested improvement (which does not depend solely on Unesco),

some streamlining of procedures is desirable for the starting up of

programmes. Between Unesco and the body in charge of the technical execution

of a project a large number of authorities and services have to be approached:
the responsible ministry, the ministry corresponding with Unesco, the Ministry
of Foreign Affairs, UNDP. A formula should be devised which, while enabling
these authorities to carry out their functions, would make for speedier
launching of projects.

203. Lastly, before they are launched, all projects should be preceded by an

advisability study and an awareness-heightening campaign organized directly by
Unesco for the benefit of the relevant administration and the local political

authorities. Local technical agencies should be associated early on with this

preliminary work, so that once the administration has given its consent, the

project may be carried out without a hitch. In this respect the Unesco mission

in 1980 after the earthquake at Ech-Chlef on 10 October certainly did much to

contribute to the success of one part of the programme, namely seismic

microzoning.
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EARTHQUAKE RECONNAISSANCE MISSIONS

General background

204. Various scientific, technical or socio-economic aspects of damaging or
disastrous earthquakes cannot be understood solely on the basis of seismograph
records. On-site observations are necessary and field work has been always
organized at national and international levels from the very beginning of
seismological investigations. The complexity of the earthquake origin and of
earthquake effects is such that every new piece of information is extremely
valuable for reducing future risks. Soon after a disaster, governments and

their agencies must obtain an objective assessment of the impacts in the
affected area, enabling them to organize immediate relief operations and to
introduce first rehabilitation measures. Complex, scientific, technical and

socio-economic studies on a long term basis must provide or complete basic
data for the implementation of preventive measures of legislative, economic
and engineering nature.

205. It was on the initiative of Unesco that first reconnaissance missions

started to operate from 1962 onwards in earthquake-stricken areas.

206. Between 1962 and 1985, 27 earthquake reconnaissance missions were

organized by Unesco at the request or with the agreement of governments, in

addition to seven earthquake study missions and to several missions dispatched

to study the effects of other natural events such as volcanic eruptions,
landslides, typhoons and floods. These 27 reconnaissance missions totalled

1,546 man-days. The number of Unesco experts participating in individual
missions varied between 1 and 9.

Objectives

207. The principal objectives of the missions were:

(a) The study of the seismotectonic setting of the earthquake,

earthquake history of the region, foreshock and aftershock
activity.

(b) Investigation of faulting, ground deformation and other geological

effects accompanying the earthquake.

(c) Engineering aspects, evaluation of damage to different elements at

risk, mainly to buildings.

(d) Adequacy of codes and regulations.

(e) Recommendations for repair of buildings and rehabilitation,

evaluation of consequences for land-use planning, and for

prevention and preparedness planning.

(f) Evaluation of social and economic impacts of the event.

(g) Proposals on any other aspect of particular interest to the

Government.

208. Basically, this means investigating the cause and effects of each event

as soon as possible after its occurrence, and formulating proposals to the

Government and to Unesco for short and long-term measures reducing impacts of

the disaster, as well as losses from any future event.
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Achievements of the missions

209. Almost all the Unesco missions were sent to developing countries, where
earthquakes disasters often revealed gaps in the organization of research and
in applications. Most technical observations of missions and their proposals
are quite valuable and of general validity.

210. It can be said that, taken together, the missions contributed
significantly to knowledge in the following subjects:

(a) Seismotectonics and fault movements of portions of the Anatolian
Fault, of faults in Iran and W. Peru

(b) Seismicity and seismic hazard in Anatolia, Iran, N. Venezuela, W.
India, Yugoslavia, Philippines, Peru, Chile, Colombia, and Guinea.

(c) Behaviour of local types of buildings and of modern constructions
under dynamic loading in Turkey, Iran, Venezuela, Romania, Italy,
Peru, Philippines, Pakistan, Yemen, Colombia, Chile, and Guinea.

(d) Strong ground motion in Peru and Italy.

(e) Restoration of housing in earthquake areas of developing
countries; reconstruction of historical monuments in Italy and
Yugoslavia.

(f) Up-grading and revision of regulations for earthquake resistant
design in the above-mentioned countries.

(g) Influence of soil conditions on damage in Peru, Venezuela,
Yugoslavia, and Italy.

(h) Relationship between earthquakes and large-scale landslides in
Peru.

Evaluation

211. The basic composition of missions established from the beginning, i.e.
at least one seismologist, one geologist and one structural engineer, is
correct: it corresponds also to the mandate of Unesco and should be observed
in the future. Other United Nations agencies, e.g. UNDRO, WHO, WMO or
international voluntary organizations (LRCS, ICDO, WCC, Oxfam, etc.) cover
other aspects of post-disaster assistance, mainly the relief and
rehabilitation phases. Unesco does not interfere with such activities, but the
reconnaissance missions provide other agencies with valuable information.

212. The participation of national experts in the work of the missions proved
to be very important and productive, and it should become a rule in any future
mission. The missions not only provided the Governments with objective
evaluation of earthquake disasters, but also stimulated further studies,
improvement of training and education, new technical developments and in some
cases also new United Nations projects. For instance, the mission following
the earthquake in Skopje in July 1963 initiated the preparation of the
Unesco/UNDP regional project on the Survey of Seismicity in the Balkan Region
(See paras. 104 et seq. above). Furthermore, the scientific and technical
findings of most missions improved substantially our knowledge of seismicity,
earthquake hazard and risk mitigation and this knowledge was used on other
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occasions or in other regions. Consequently, Unesco was better able to help
national authorities in the repair, planning and new construction of school
buildings and also in avoiding mistakes already made elsewhere.

213. In general, the whole system of dispatching the missions functioned
satisfactorily, and the Unesco staff were soon able to identify events
requiring field work. There were, however, several shortcomings, which
hindered the full implementation of the tasks:

(a) The early arrival of these missions is highly desirable. However,
most missions only reached the place after three weeks, because
the request from the Government was late, or the proposal
submitted by Unesco to the Government through the UNDP Office was
not immediately answered. It is understood that a Government is
concerned first with immediate relief, executed mainly by Civil
Defence and/or by the Army, and the role of a reconnaisance
mission in this context is not always properly understood. It lies
on the Unesco staff and on the local UNDP Office to explain the
objectives in a clear way, so that there may be rapid agreement on
the dispatch of the mission. Every effort should also be made to
receive the clearance of the Government for seismological field
equipment taken by the mission for the installation in the
epicentral area (aftershocks, strong motion); such equipment
increases the effectiveness of the mission.

(b) After the arrival, the mission should obtain first an evaluation
of the damage made by the authorities, good topographical maps
(preferably 1 : 100,000), geological maps and aerial photographs,
and the necessary permits, and be provided with adequate transport
and supplies. The mission should not depend on local
transportation or food supplies.

(c) The mission should be accompanied by an interpreter and at least
one local expert. Local experts attached to the mission should be
as many as feasible.

(d) The reports should be printed earlier than has been done in the
past, i.e. a few months after the termination of the mission and
they should be widely distributed, because their findings are
always useful for other earthquake-prone countries. Condensed,
abbreviated versions of the reports should be printed in journals.

(e) The missions should consist of not more than five experienced
consultants who can arrive successively, according to the needs
encountered in the field. It may be advisable to send one special
consultant immediately (1-3 days delay), who would advise Unesco
on further needs.

214. The experience gained during the period of more than twenty years

clearly demonstrates that useful information was transferred to Governments,
and that new knowledge was gained in practical and scientific terms. Thus,

Unesco should continue to pursue this component of its natural hazards
programme, increasing further its efficiency.
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215. There is, however, one serious gap in Unesco activities linked to the
missions, i.e. there is very little known on the use of results of missions by
national authorities and on follow-up national activities. In this respect,
Unesco should find ways how to obtain this information and how to use it in
improving the work of missions.

216. Unesco is not the only organization concerned with post-disaster
assistance. It is urgent that Unesco contact UNDRO and the UNDP Resident
Co-ordinator immediately after a disaster and co-ordinates with them the
dispatch of the mission. The UNDP Resident Representative is responsible for
convening co-ordinating meetings of all intergovernmental and non-governmental
organizations after a disaster. Unesco missions could benefit from the
information gathered by the other agencies, and vice versa.
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TABLE IV

UNESCO EARTHQUAKE RECONNAISSANCE MISSIONS 1962-1985

Date Country !Magni- !Casual-!Number! UNESCO
of tude ! ties! of ! rep. issued

event !miss- on
ion
man
days

1962, Sept. 1 !Iran ! 7.2 !12,225 56 1962, Dec.
1963, Feb.21 !Libya 5.6 ! 290 60 1965, Aug.
1963, Jul.26 !Yugoslavia ! 6.0 ! 1,070 !101 1963, Dec.
1965, May 3 !El Salvador ! 6.3 ! 100 ! 20 ! 1965, June
1966, May 17 !Uganda ! 6.4 ! 200 ! 15 1966, July
1966, Aug.19 !Turkey ! 6.8 ! 2,520 ! 37 ! 1967, Feb.

1966, Oct. 1 7  !Peru ! 7.6 ! 105 ! 30 ! 1967, May
1967, Jul.22 !Turkey ! 7.1 ! 86 ! 52 ! 1968, June
1967, Jul.29 !Venezuela 6.5 ! 225 ! 32 1968, May
1967, Dec.10 !India ! 6.5 ! 108 !249 ! 1969, Sept.
1968, Aug. 1 !Philippines ! 7.5 ! 216 ! 66 ! 1969, Jan.
1968, Aug.31 !Iran ! 7.1 !12,000 !138 ! 1969, May

1969, Oct.2 6  !Yugoslavia ! 6.3 ! 12 ! 28 1970, June
1970, Mar. 8 !Turkey ! 7.1 ! 1,100 ! 80 1970, Dec.
1970, Apr. 7 !Philippines ! 7.2 ! 14 ! 10 ! 1970, Dec..

1970, May 31 !Peru ! 7.5 !52,000 ! 81 ! 1970, Dec.
!125 2 reports

1970, Jul.30 !Iran ! 6.7 220 ! 28 1971, Apr.
1972, Apr.10 !Iran 6.2 ! 5,400 ! 40 ! 1972, Oct.
1972, Dec.23 !Nicaragua 5.6 ! 5,000 ! 10 ! 1973, Feb.
1974, Dec.28 !Pakistan ! 6.4 ! 1,000 48 ! 1975, Oct.
1974, Oct. 3 !Peru ! 7.6 ! 78 !study ! 1980, CERESIS
1976, May 6 !Italy ! 6.3 ! 965 ! 22 ! 1976, Dec.
1977, Mar. 4 !Romania 7.2 ! 1,565 ! 30 ! 1978, Jan.
1977, Dec.19 !Iran 5.8 ! 665 ! 52 1979, Aug.
1979, Apr.15 !Yugoslavia ! 7.1 ! 91 ! 27 1979
1980, Oct.10 !Algeria ! 7.2 ! 2,500 ! 42 1981
1982, Dec.13 !Yemen ! 6.0 ! 2,500 ! 14 I 1983
1983, Mar.31 !Colombia ! 5.5 ! 200 ! 45 ! 1984, CERESIS
1983, Dec.22 !Guinea 6.3 ! 300 52 1984
1985, Mar. 3 !Chile ! 7.8 1,800 ! 28 1985, CERESIS
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PACIFIC TSUNAMI WARNING SYSTEM

General

217. Tsunamis are sea waves generated by impulsive disturbances, of the sea

bed. Earthquakes are responsible for most tsunamis, but others causing great

destruction have resulted from volcanoes, e.g. Krakatoa in 1883, and from
landslides into or within the sea. Some tsunamis are destructive only on
shores near their source; others also wreck damage many thousands of
kilometres from their origin.

218. Since tsunamis travel in average ocean depths at about 700 km per hour,
there is sufficient time to give warning of their approach to distant shores,

if means exist for their rapid detection and the immediate transmission of
warnings.

Historical background

219. The earthquake of 1 April 1946 in the Aleutian Trench triggered a
tsunami that produced waves up to 17 metres high in Hawaii and was rated as

being the worst natural disaster in the history of the Islands. Resulting

concern was sufficient to bring into being the U.S. Seismic Sea Wave Warning

System, centred at the Honolulu Observatory, for providing warnings to civil

and military agencies throughout the Pacific. Two years were required to
install instrumentation and communication for seismic and tidal networks, and

the warning system came into operation in 1948. The System gave warnings of
the subsequent four tsunamis which occurred between 1952 and 1964. Bilateral

agreements were developed with a number of countries around the Pacific for

the rapid collection of seismic and tidal data and for the receipt of

warnings. The Warning System gradually expanded, and by the time of the great
Alaskan earthquake of 1964, nine countries and island groups in the Pacific
received warnings from the Center.

220. In addition to the United States, other countries were attempting to

cope with the threat. For example, Japan had organized a national tsunami
warning system in 1952, and it was functioning in time for the tsunami of that

year. The USSR, as a result of this same tsunami, developed a warning system
that commenced operation in 1956. However, the scope of the tsunami problem

was such that no nation alone could deal with it adequately.

Unesco participation

221. Unesco became, in 1965, the organization through which international

co-operation was formally initiated. In accordance with Resolution 111-8 of
the Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), a Working Group on the
International Aspects of the Tsunami Warning System in the Pacific was
convened in Honolulu, in April 1965. Eighteen States and agencies
participated, and considered not only the practical aspects of instituting
international co-operation, but also the requirements for standardized tide
and seismic data within the System, exchange of information, and the research
needed for a greater understanding of tsunamis and the improvement of
detection systems.

222. At its fourteenth session, the General Conference of Unesco took note

of the recommendations of this working group. It accepted with appreciation
the offer of the United States to undertake the expansion of its existing
facilities in Honolulu to become the International Tsunami Information Center
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(ITIC) and recognized this Center as a part of the 10C. An International
Co-ordination Group for the Tsunami Warning System in the Pacific (ITSU) was
formed, to provide liaison, and advice on the operation of the ITIC.

223. The Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) became the operational
headquarters of the International Tsunami Warning System. It is located at Ewa
Beach near Honolulu, and is funded by agencies of the U.S. National Ocean and
Atmospheric Administration (NOAA). The Center is staffed by geophysicists,
technical and administrative support, and includes in its facilities advanced
seismic and telecommunication equipment. Geophysicists live adjacent to the
Center, and two are always on call at hours when staff is not actually on
duty. Twenty-one seismic observatories and 53 tidal stations co-operate in the
International Tsunami Warning System and have direct communication with the
Center. The occurrence of an earthquake of magnitude 6.5 or larger anywhere in
the world will trigger an alarm at PTWC.

International Co-ordination Group for the Tsunami
Warning System in the Pacific (ITSU)

224. ITSU meetings have been convened biennially by the IOC since 1968.
Twenty-two States from around the Pacific are now members. The meetings
provide an opportunity for the Member States to report on any aspect of
tsunami preparedness undertaken in the 2-year intersessional period,
programmes of education, technological improvement, and action on

recommendations and resolutions from the previous session. New levels of
co-operation are explored, priorities and budgets are established, and formal
recommendations are submitted to IOC/Unesco for action.

225. The convening of these meetings is in itself one of the major benefits
provided by IOC/Unesco to the Pacific Tsunami Warning System. They help to
build international co-operation in dealing with a mutually shared problem,
and their recommendations provide guidelines and direction for the improvement
and extension of the Warning System by agreement, rather than by unilateral

decisions.

226. Travel costs of national representatives to the ITSU Meetings are borne
by their respective States. This is a factor that has seriously inhibited
attendance. Only 8 States were represented in 1980, 8 in 1982, and 7 in 1984.

In 1985, IOC/Unesco convened a 3-day workshop on the technical aspects of

tsunami analysis, prediction and communications, and provided travel support

for a number of participants. The workshop was instructive and very well

received and at the subsequent meeting of ITSU, 14 of the 22 Member States

were represented and observers were present from two non-Member states. This
support by Unesco at a time of fiscal restraint was greatly appreciated.

International Tsunami Information Center (ITIC)

227. The responsibilities of ITIC and its relationship to the Pacific Tsunami
Warning System have been modified from time to time. ITIC has no operational

involvement, but fulfils monitoring, co-ordinating, and educational functions
on behalf of participating Member States. Its responsibilities were redefined
in 1977 in a new Mandate which specifies that the mission of the International
Tsunami Information Center (ITIC) is to mitigate the effect of tsunamis

throughout the Pacific:
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by monitoring the international tsunami warning activities in the
Pacific and recommending improvements with regard to communications,
data networks, data acquisition, and information dissemination;

by bringing to Member and non-Member States knowledge of tsunami warning
systems, and on how to become active participants in the ITSU;

by assisting Member States of ITSU in the establishment of national
warning systems and improving preparedness for tsunamis throughout the
Pacific Ocean;

by gathering and promulgating knowledge of tsunamis and fostering
tsunami research and its application, so as to prevent loss of life and

damage to property,

by co-operating with the World Data Centres in making available all
records pertaining to tsunamis;

by assisting national authorities in investigating all aspects of major
tsunamis and developing standard survey procedures for such
investigations.

228. ITIC is located at the Pacific Region Headquarters of the U.S. National
Weather Service (NWS) in Honolulu. Normal operating expenses and salaries are
paid by NWS. Funding for many specific projects has been provided by IOC.

229. The expectations placed on ITIC are realistic in terms of the needs of
the Pacific community, but cannot be met by the small existing staff of the

Center.

230. At the ITSU Meeting in 1974, the creation of the post of Associate
Director of ITIC was recommended to provide staffing support toward fulfilling
the expectations placed on it by ITSU. The salary and expenses of the selected
candidate were to be paid by his home country, with possible support from the
IOC Trust Fund, but the post has been filled for only three short periods
between 1975 and 1983.

231. These periods have been times of substantially increased productivity at
ITIC, but the method of funding has prevented many Member States from
nominating a candidate. If this post is to be permanently filled, alternate
financing through IOC/Unesco is essential.

Evaluation

232. In order to evaluate the impact of the Pacific Tsunami Warning System,
22 Member States were invited to comment and to identify what had been been
achieved by the programme, and what could still be accomplished. The request
was also directed to several related agencies.

233. At the time of preparation of this report, responses have been received
from five of the Member States, and from two of the related agencies. The
responses may be summarized as follows:



125 EX/INF.7 - page 58

Regional warning systems are needed for South and Central America, and
the value of Unesco support was recognized. None the less, regional
systems should not duplicate the service of PTWC, providing the latter
can always be counted on to function. The capacity of a regional system
to provide substantially more rapid warning than PTWC must be
demonstrated.

IOC/Unesco support of the Visiting Experts Programme, which normally
brings two persons from developing countries to Honolulu each year for a
six-week period, was appreciated and its continuation encouraged.

ITSU Recommendations and Resolutions should be more widely distributed
and publicized. Follow-up action between ITSU meetings should include a
tour of the national centres of Member States by a visiting expert to
report on the implementation of recommendations, encourage co-operative
programmes and advise on problems.

ITIC and PTWC should work more closely together on the preparation and
dissemination of educational materials, and the publicizing of these
materials for use by Member States. Slides, film and other educational
materials should be geared to local needs.

The action of IOC/Unesco in supporting training workshops was strongly
endorsed. Workshops were identified as a powerful tool to improve the
system, through the exchange of experience between participants, and the
acquisition of new techniques. Subjects suggested for future workshops
include training in natural hazard evaluation,and in the operation of
tide, tsunami, and seismic equipment and networks.

The Pacific Tsunami Warning System has the potential to do much more.

234. The further development of the Pacific Tsunami Warning System, whether
through technological improvement at PTWC, the creation of regional tsunami
warning centres, or both, needs ongoing evaluation within these perspectives.

235. Contributing greatly to the success of IOC/Unesco's Pacific Tsunami

Warning Programme has been the ability and commitment of the leadership in the
last decade, in particular the chairmen of ITSU.

236. The continuation of Unesco's contribution to the Pacific Tsunami Warning

System is vital to the further mitigation of tsunami disasters in the Pacific.

PROTECTION AND RESTORATION OF CULTURAL MONUMENTS

General

237. In the programme as a whole, natural hazards have been taken as

including earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, cyclones, tornadoes,

floods, storm surges, and certain phenomena of more complex origin, such as
landslides and rock falls.

238. However, in their effects on cultural monuments, earthquakes are by far

the most important. Far more monuments (however broadly or narrowly these are
defined) are subject to a serious seismic hazard than to any of the other
hazards. And far more of them are likely to be damaged by a single earthquake
than in any other natural catastrophe.
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239. Earthquakes also present the most difficult and most numerous problems
of protection and restoration. Chief among them are the following:

- There is often a technical problem in providing the capacity to resist

a future earthquake without destroying or seriously compromising the

authenticity of the monument and preserving no more than its outward

appearance, and without introducing other risks through the use of
unsuitable materials.

- Underlying this technical problem, there is a serious lack of
knowledge of the very complex dynamic responses of the types of
structure found in most cultural monuments, and hence no possibility

of analysing these responses with the same degree of confidence as the
responses of modern types of structure. There is also insufficient

knowledge of the long-term efficacy of some materials and techniques -
particularly of modern cements and grouts and of the protection given

to buried steel by modern grouting techniques.

- The long intervals between serious earthquakes are a major

disincentive to taking adequate precautionary measures in advance of a

possible future shock, and they make it difficult to devise measures
that will still be effective when put to the test at an unknown future

date.

- When damage has occurred during an earthquake, the situation in the

immediate aftermath of the event militates in various ways against
adequate attention being given to cultural monuments, and may even

pose a threat of further wanton damage.

240. Other hazards have shorter return periods, are mostly more predictable,
and have effects that are better understood. Also, protection against them,
where feasible at all, is often possible by more conventional means.

241. So it is earthquakes, rightly, that have received most attention during
the period under review, and that have been the subject of nearly all the
documentation supplied by the Unesco Secretariat as a basis for this review.

242. This review will therefore be limited to the seismic hazard. It will
also concentrate on work done on the effects of earthquakes on cultural
monuments, and on methods of protecting and restoring them, rather than on

studies of seismicity, which, it is understood, are being evaluated separately.

Summary of actions by Unesco and related actions
by other bodies

243. Alongside the actions undertaken directly by Unesco may be considered

those of ICCROM (the International Conservation Centre, Rome), ICOMOS (The
International Commission on Monuments and Sites), and the UNDP-funded Balkans

Project of UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). These
actions may be considered under four headings:

Meetings of experts to advise on priorities

244. Of direct relevance to the present evaluation were three meetings held
in Udine in 1977, in Paris in 1977, and in Antigua Guatemala in 1979 to

consider, specifically, the protection of cultural monuments. In all these
meetings, members of the ICOMOS Committee on Protection of Monuments and Sites
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in Seismic Areas, and representatives of ICCROM (each time including the
writer in one or both capacities) participated with financial assistance from
Unesco. Their recommendations included the preparation of seismic maps showing
the locations of major historical sites at risk, the collection of available
information on observed damage to cultural monuments, the carrying out of
missions specifically to study the effects of past earthquakes on cultural
monuments, and the development of techniques of analysis, repair and
strengthening based on these field studies.

Advisory missions

245. Advisory missions have been undertaken at the request of Member States
to assist in devising suitable schemes for the restoration of damaged
monuments, towns and regions after serious earthquakes. These include several
missions to Peru and Guatemala, two missions to Burma, (the second of these
having been supported by extensive further investigations), one mission to
Mexico and one mission to the Azores. A number of missions have also been
fulfilled by ICCROM staff and consultants to Montenegro under a Unesco
contract.

246. The advice given in these missions has ranged from general guidelines
and matters of broad policy and principle to detailed design proposals for
specific buildings. The advice to the authorities in Peru and Guatemala was,
on the evidence of the consultants' reports, largely of the more general
character. More detailed advice on the restoration and strengthening of
specific buildings was given in the missions to Burma, the Azores, and
Montenegro. It included advice on the restoration of damaged churches in Angra
do Heroismo in the Azores.and a more detailed scheme for the restoration of
the Cathedral there, and on the restoration of the Maritime Museum in Kotor
and the Church of St. Trojica at Praskvica Monastery in Montenegro.

Training

247. Courses and seminars have been organized in various countries, chiefly
by Unesco and ICCROM, to train local architects, engineers and
conservationists to deal with problems of restoration and protection against
earthquakes.

Advisory publications

248. The document entitled 'La protecci6n de monumentos hist6ricos en areas
sismicas' was published under the Unesco/UNDP regional project for the
protection of the cultural heritage in Latin American and the Caribbean. It

records the proceedings of a seminar held in Guatemala in 1979, and is a
particularly valuable source of information about the region.

249. Proposals for a series of advisory manuals were considered by Unesco in
1980-1981, but nothing came of them at this time. More recently, a manual on
'Emergency Measures and Damage Assessment after an Earthquake' has been issued
by Unesco and a wider ranging manual on 'Repair and Strengthening of
Historical Monuments and Buildings in Urban Nuclei' has been published by
UNIDO as part of the UNDP Balkans Project.
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Evaluation in terms of the actions recommended
and actions taken

250. It will be convenient to consider these actions first under the same

headings as were used in summarizing what has been done, before looking at
them under the broader headings of what are believed to have been the
underlying objectives.

Meetings of experts to advise on priorities

251. Even in retrospect, there seems little cause to modify the
recommendations made at the meetings in Paris and Guatemala. They were very
valuable, and the outstanding need is for their fuller implementation as
discussed further below.

Study Missions

252. In view of the importance of learning as much as possible from the
observable behaviour of monuments in past earthquakes, for the purpose of
understanding and correctly modelling and analysing their likely future
behaviour, it is most regrettable that no action has been taken on the

recommended study missions. Valuable information has been gathered in
reconnaissance missions referred to in Section 3.6 above and in the course of

some of the advisory missions referred to below. More has been gathered on
missions sponsored by other organizations and in the course of other work. But

the real opportunity presented by the full-scale testing of standing monuments

in actual earthquakes remains to be seized. Detailed proposals for further
study of the monuments of Antigua Guatemala were made to ICOMOS by Grases
(13/2/80) and to Unesco by J. Mainstone (15/4/80), but a deteriorating
political situation seemed to have made it impracticable to put them into
effect there.

Advisory missions

253. The value of these missions is difficult to assess, partly because it is
not possible to make independent judgements of what was feasible and
desirable, when direct knowledge of the situations faced is missing - and

partly because no information is available on the extent to which the advice

has been put into effect.

254. The reports on the missions vary considerably, both in character and in
quality. At one extreme, a report setting out priority guidelines for
restoration in Guatemala makes virtually no attempt to apply the guidelines to

the particular situation there, and illustrates them in ways that are much
more relevant to normal situations than to the special cases of cultural

monuments. At the other extreme, the series of reports by IZIIS on restoration

of the monuments of Pagan considers in great detail a particular approach to
the problems that arise there, and the reports by J. Mainstone and by ICCROM

on restoration in the Azores and in Montenegro also make detailed proposals

for particular monuments. Even in these latter reports, it is very noticeable

that the consultants have markedly different views on what is desirable in
dealing with structures that differ greatly in nearly all respects from those
built today. And, underlying these different approaches or perhaps stemming
from them, there are different judgements about the way in which the
structures should be modelled, in order to apply to them techniques of
analysis that were developed for use in the design of contemporary structures.
These differences of approach will be referred to again below.
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255. It must, however, be added that any criticisms of the advice given that
are implied by some of these comments are not directed at the action of Unesco
in commissioning the consultants. Any short-comings in the advice stem chiefly
from the lack, as yet, of an agreed basis for deciding what structural
measures are desirable to safeguard the future of old buildings and monuments.
Unesco's action in sponsoring the missions is, in itself, wholly commendable,
and the criticisms point rather to the need for further work directed towards
establishing a sounder basis for the necessary decisions.

Training

256. Since Unesco's role in setting-up establishments such as IZIIS and IISEE
will be dealt with elsewhere, comment will be limited here to special courses.

It must be further limited to the few of which the writer has direct knowledge.

257. The achievements may sometimes have fallen short of some of the hopes
entertained, partly because of the limited duration of the courses, and partly
because of the current lack of an agreed basis for the choice of appropriate
restoration procedures. The courses have, nevertheless, been of great value in

enabling people from different backgrounds and disciplines to explore together
what is desirable and the advantages and disadvantages of proceeding in
different ways. As an illustration, it may be noted that in the most recent
course - held at Skopje in June-July of 1985 and organized by IZIIS and ICCROM
with Unesco's financial support - the differences of approach that were to be
expected were indeed brought to light. Yet the participants were able finally

to draw up an exemplary series of agreed recommendations.

Advisory publications

258. In the present state of knowledge, the Unesco manual on 'Emergency

Measures and Damage Assessment after an Earthquake' could hardly be bettered,

except in some relatively minor aspects of Section 5, which deals with damage

assessment. It is an excellent and much needed document which should be widely
circulated.

259. The UNIDO manual on 'Repair and Strengthening of Historical Monuments

and Buildings in Urban Nuclei' is also a very good document, but it has to be

recognized that there are still some inadequacies of knowledge about how the
structures of historical monuments behave in earthquakes and how to analyse

this behaviour, and some lack of agreement on the best techniques for repair
and strengthening.

Research

260. Together with the lack of systematic study of the evidence furnished by

past earthquakes, the lack of any significant co-ordinated body of research on

the topics just referred to is possibly the most serious shortcoming of what
has been done since the Paris Meeting of Experts.

Evaluation in terms of the desirable objectives

261. For the purpose of this further evaluation, it is assumed that the

primary objectives are as follows:

- To alert those in positions of authority to the risks to cultural
monuments sited in seismic areas.
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- To encourage preparedness for an earthquake and provide guidance on

measures that can be taken in advance of one and on action in its

immediate aftermath.

- To provide assistance, both financial and through the provision of

technical expertise, in repairing, strengthening and restoring
monuments that have been damaged or are likely to be damaged.

262. These primary objectives entail a need:

- To collect data on seismic hazards.

- To collect data on the effects of past earthquakes on typical

monuments.

- To study typical modes of failure exhibited by them.

- To develop appropriate techniques of repair and strengthening which

fully respect the character of the monument, and which have an

adequate assured life, or, failing this, can be replaced by something
better without damage to the monument.

263. In relation to these objectives, the balance sheet of what has been

achieved in a fairly short time and with limited resources is encouraging, but

leaves no room for complacency and shows that much still remains to be done.

Alerting to the risks to cultural monuments

264. In the absence of definite information on the present status of maps of

seismic hazard and monuments at risk, and on the use made of these maps, it is

not clear how near this objective is to fulfilment.

Encouraging preparedness and providing guidance for this

265. A major step forward has been taken with the publication of the Unesco

manual. The education activities undertaken or sponsored by Unesco have also
made a valuable indirect contribution to preparedness.

266. As to the desirability of adopting an international instrument on the

protection of the cultural heritage against natural disasters and their
consequences, a document (23 C/31) was presented at the General Conference at
its twenty-third session on this question.

Providing assistance for repairing and

restoring damaged monuments

267. Recognizing that assistance can be provided only where it has been
requested by Member States and they remain free to take or reject any advice
given, and bearing in mind the difficulties in giving advice that have already
been alluded to, it appears that Unesco has made a very worthwhile
contribution through its direct aid and advisory missions.

268. The UNIDO manual should also assist, though it will be obvious that it
cannot be claimed that it is definitive.
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Collection of data on seismic hazards

269. Collection of data on seismic hazards through reconnaissance missions

has been carried out in an exemplary manner.

Study of seismic behaviour of monuments and

methods of repair and strengthening

270. The collection of data on the effects of past earthquakes on typical

monuments, the study of typical modes of failure, and the critical development

of techniques of repair and strengthening, seem, on the other hand, to have

received far less attention than they warrant.

271. Among the topics that call for further attention in the development of

more soundly based techniques of repair and strengthening are:

- Means of consolidating various kinds of weak masonry with the minimum

change in character and appearance.

- Means of effectively transferring concentrated tie forces into such

masonry.

- Means of introducing elements of reinforced concrete into existing

masonry, where this seems essential, without thereby creating new

problems through various behavioural incompatibilities.

- Means of avoiding future problems from the long-term deterioration of

embedded steel and concrete.

- Realistic simplified analytical models for the calculation of

post-elastic responses to earthquakes of different types of both

reinforced and unreinforced masonry structures.

- Means for choosing where structural continuity, such as is provided

for instance by added ties, is desirable, and where discontinuities

might be preferable.

- Sources of energy absorption that do not entail unacceptable damage.

272. There is also a need for the further study of traditional means of

construction for dwellings and other smaller buildings, with a view to

improving the less satisfactory techniques, rather than supplanting them by

completely alien techniques that may destroy the long-established character of

whole towns and villages.

Conclusions and recommendations

Reconnaissance missions

273. These missions should, where possible, continue to record data on the

effects of the earthquake on cultural property, preferably in a manner that

will assist in meeting the other needs discussed above.
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Study of seismic behaviour of monuments and study missions

274. More emphasis should be placed on studying the structural response of

cultural monuments to earthquakes - both the types of damage suffered and the
characteristics that seem to lead to particular types of damage or to their

avoidance. The ideal place to do this is in the Field.

275. However, in preparing Chapter 3 of the UNIDO manual on 'Repair and

Strengthening of Historical Monuments and Buildings in Urban Nuclei', it was

found possible to go a considerable way on the basis of records already

available, and it should be possible to go further by drawing on a wider range

of such records, both those that have already been published and those still

in the hands of individuals and authorities.

276. As a first step, it is therefore recommended that Unesco, perhaps

through ICOMOS or ICCROM, should sponsor the wider collection, collation and
assessment of such existing data. The collection and collation and a first

assessment could best be carried out by an individual, with the full support
of Unesco in gaining access to the data held in other countries. This

assessment should then be discussed at a meeting with other experts who may,
if it then seems appropriate, make more detailed proposals for subsequent

field missions.

Research on seismic behaviour of monuments, its analysis,
and techniques for repair and strengthening

277. It may be beyond the means or outside the scope of Unesco to sponsor
some of the research that was referred to in para. 271 as being desirable. The
differences of approach disclosed by the differing advice given by Unesco

consultants - and evident also in other ways - nevertheless show the
desirablility of a discussion of the major differences in a more limited forum

than has been provided by the international conferences and symposia devoted
to problems of restoration in recent years. Such discussion is unlikely to

lead to complete agreement, but it should clarify approaches, lead to some
improvements, indicate more clearly where further research is most necessary,
and stimulate those able to undertake it to do so.

Meeting of experts

278. Past experience with the ICOMOS Committee on Protection of Monuments and
Sites in Seismic Areas suggests that financial support for the experts invited
to meetings such as those envisaged in the preceding two sections - support
sufficient to cover both travel expenses and the preparation of working papers
on specified topics by those invited - would be an important factor in
achieving success. Since Unesco seems best placed to give this support,
perhaps through ICOMOS or ICCROM, it is recommended that it should endeavour
to do so, if the primary recommendations are adopted.

Advisory missions

279. It would probably be helpful in the long term if the action taken, as a
result of the advice tendered, were monitored and recorded.
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CHAPTER 4

IMPACT OF ACTIVITIES IMPLEMENTED AT INTERNATIONAL LEVEL

Introduction

280. Chapter 3 concerned Unesco's action within Member States or at regional
level. This chapter deals with projects or actions conducted on a genuinely
international scale. Three projects seem to deserve particular attention in
the present report: the establishment and development in Japan of the
International Institute of Seismology and Earthquake Engineering (IISEE); the
establishment and development in the United Kingdom of the International
Seismological Centre (ISC); and the volcanology and volcanic hazards
programme. The distinction between activities with national and those with
regional scope is at times somewhat arbitrary: the establishment of the
Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (IZIIS) of
Skopje, which was originally intended to meet national needs has led finally
to the development of an institution with international scope, since some of
the results obtained in the Balkans are proving valuable to the worldwide
scientific and technical community. This is also true of the reports, which
constitute a series of monographs unique in the world and are a source of most
valuable information. Similar comments could be made about the tsumani warning
system and the methods of protection and restoration of cultural monuments.

International Institute of Seismology
and Earthquake Engineering (IISEE)

Historical background

281. The most effective way to mitigate the destructive effects of
earthquakes is to design and construct houses, dams, bridges, port facilities,
etc., in such a way as to resist the violent shaking.

282. Around the time at which preparations were being made for holding the
Second World Conference on Earthquake Engineering in Tokyo in 1960, a
remarkable increase was noticed in the number of scholars and students in
seismology and earthquake engineering, who came to Japan to pursue studies in
the universities and other institutions. The increase was so great that it
seemed desirable to create a unified training organization, where education
and training could be carried out in accordance with a well-arranged and
comprehensive curriculum in response to the requirements of the
earthquake-prone countries.

283. In April 1960, an ad-hoc committee was set up at the University of Tokyo
and under its auspices, a 'Training Center on Seismology and Earthquake
Engineering' was temporarily opened with the co-operation of other
institutions in Japan. The first training programme lasted from July 1960 to
March 1961, with 15 participants from 10 countries. All the participants,
except one who came from China under the UNEPTA (United Nations Expanded
Programme of Technical Assistance), were financally supported by the
Government of Japan. The training programme of 1960-1961 was a temporary one,
but in view of its success, it was decided to establish the training of young
seismologists and earthquake engineers on a permanent basis. The governmental
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institutions and agencies concerned agreed to establish a new permanent
training organization in the Building Research Institute of the Ministry of
Construction. The construction of a building for the new organization started

at the beginning of May 1961 and the two-storey building was completed at
Shinjuku, Tokyo in late October; the third and fourth floors were added later.
The new organization commenced its activities in January 1962.

284. The 1962-1963 training course was opened in September under the new
organization, and the training period was extended to a full year. It was
divided into three terms: a general course for two months, group training

courses for eight months, and the remaining two months for individual study on

subjects selected in consultation with the staff of the Institute. The 15

participants who attended this course came from 10 different countries.

Joint project between Unesco and the Government of Japan

(a) First phase

285. In July 1960, the Economic and Social Council of the United Nations

adopted a resolution on 'International Co-operation in the Field of Seismology
Research' requesting the Secretary General to secure the co-operation of

Unesco and other Specialized Agencies concerned in undertaking a study to

reduce the damage resulting from earthquakes and related problems. Encouraged

by this resolution, after informal consultations with Unesco and UNSF (United

Nations Special Fund), the Government of Japan submitted a request to the

Managing Director of the Special Fund in June 1961 for assistance in
establishing an International Institute of Seismology and Earthquake

Engineering (IISEE) by expanding and strengthening the existing International

Training Centre. In submitting the request, the Government of Japan had the

support of four governments: those of Chile, Indonesia, the Philippines and

Turkey. An agreement was signed between UNSF and the Government of Japan on 31

October 1962, but because the 1962-1963 course had already started in
September of that year, project operations with Unesco as Executing Agency

actually started in September 1963, with a Special Fund allocation of

US t808,740. The Japanese counterpart contribution was estimated at

US $1,053,895 over five years.

286. A Board of six Senior Consultants, three appointed by the Government of

Japan and three by Unesco, was set up to advise the Japanese Government, the

Executing Agency and UNSF, throughout the duration of the project, with regard

to:

the training programme of the Institute (syllabus and curriculum of the

training courses, the number of participants, staffing) and

the research programme of the Institute.

287. To this end, the Consultants met with Institute staff and Unesco

representatives in Tokyo in December 1963, March 1965 and April 1967. The
suggestions and advice given to the Institute by the Senior Consultants were

invaluable in guiding the Institute in the right direction.

288. According to the suggestions of the Consultants, fourteen UNSF/Unesco

experts served at the Institute during the five years of the First Phase and

they played an essential part in developing its international training.
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289. These experts brought to the Institute their experience of teaching and
research in seismology and earthquake engineering in their respective
countries. They assisted in the planning of the curriculum, took part in the
teaching and guided participants in their individual studies. Moreover, they
undertook research on their own account in their special fields, sometimes in
collaboration with the Japanese staff of the Institute. They carried out these
tasks conscientiously and with great enthusiasm. The Institute was also
assisted by visiting lecturers from universities and institutions in Japan.

290. During the five years 1963-1968, 57 students from developing countries
received UNDP fellowships to study at the Institute, and an equal number were
awarded fellowships by the Government of Japan. Fifty-five students
specialized in seismology and 59 in earthquake engineering, but the first part
of the teaching course was common to both groups. Because of the high
proportion of teaching staff to students, it was possible to give attention to
the individual problems of the students, who came from a wide variety of
backgrounds and had different levels of academic attainment, despite the
selection procedure adopted. Efforts were also required to overcome the
difficulties caused in some cases by the fact that English, the working
language of the Institute, was generally not the mother tongue of either the
lecturers or the trainees.

(b) Second phase

291. Towards the end of the 5-year period of the UNDP-Unesco project launched
in 1963, it was suggested by many authorities that a Second Phase of the
project was needed. Early in the summer of 1966, the Vice-Minister of
Construction in charge of IISEE called a meeting to establish a plan for the
future work of the Institute after August 1968. In 1968, the Government of
Japan presented a request for assistance from UNDP for the establishment of a
Second Phase Project at the Institute.

292. As a result of its successful operation since 1963, the IISEE had
already achieved a high reputation as an international training centre for
seismology and earthquake engineering. The number of candidates who had
applied for admission to the IISEE had increased year by year, reaching more
than 70 (about 6 times the number of places available) in the 1966-1967
academic year.

293. The Second Phase Project was started in September 1968, with a UNDP
Special Fund allocation of US 1694,500. The Japanese counterpart contribution
was estimated as US t844,500 over four years. The functions of the Institute
in the Second Phase were expanded by introducing a new Advanced Course,
besides the Regular Course.

294. The Board of Senior Consultants met twice in Tokyo during the four-year
period of the Second Phase. Two Unesco experts, one seismologist and one
earthquake engineer, participated in the teaching at the Institute during each
academic year throughout the Second Phase. In addition, the Institute was
privileged to have experts for short but intensive courses of lectures and
research.

During the four years 1968-1972, 51 fellowships were awarded by UNDP
through Unesco, of which 33 were for participation in the Regular Course and
18 for the Advanced Course. During the same period, the Government of Japan
awarded 48 fellowships for participation in the Regular Course.



125 EX/INF.7 - page 70

295. Participants in the Advanced Course who were all of M.Sc. level or
higher, devoted much of their time to research work related to problems in
their home countries. The research programmes of participants were defined
after discussion with the staff of the Institute and the Unesco experts.
Participants in the Advanced Course were also requested to assist in the
teaching programmes of the Regular Course.

Independent project by the Government of Japan

296. At the last Senior Consultants Meeting, held in Tokyo in March 1971, the
future of IISEE after the termination of the UNDP Project was discussed. It
was strongly recommended that all necessary steps should be taken to ensure
that IISEE continue to function as an international institute on the same
general lines and at least on the same scale as during the Project.

297. The UNDP Evaluation Mission which visited the Institute in April 1972,
stated in its report:

'IISEE has during its nine years of existence filled an important need
of developing countries in the fields of seismology and earthquake
engineering by training some two hundred participants. The Mission is
convinced that the Institute will be required to perform this function
for at least the next 10 to 15 years. The Government of Japan is
requested to assure the continuation of the Institute over this time
span... It is the opinion of the Mission that IISEE should expand its
functions by assisting the Governments of developing countries to
introduce training courses in seismology and earthquake engineering in
their own countries and to define the application of the relevant
principles of earthquake-resistant construction.'

298. In response to this, the Government of Japan decided that IISEE would be
operated under the Technical Co-operation Programme of the Government after
September 1972 for as long as the developing countries so wished, and that it
would examine practical ways to expand the functions of IISEE as recommended
by the Evaluation Mission.

299. In March 1979, IISEE, which had been located and had functioned
satisfactorily for 17 years in Shinjuku, Tokyo, moved, together with the
Building Research Institute, to the Tsukuba Science City.

300. Since 1980, a one-month seminar on seismology and earthquake engineering
has been conducted every second year, as a refresher course for former
participants.

301. The number of graduates of IISEE, including participants of regular,
advanced and seminar courses, has now reached about 600 from 50 different
countries.

Evaluation of Unesco participation

302. The participation of Unesco in the first and second phases of the UNDP

project was so great and so effective that the IISEE could not have become
what it is, without it. The mitigation of earthquake risk, however, cannot be

achieved in a few decades, as has been proved by recent destructive
earthquakes in various parts of the world. IISEE should therefore continue its

full function for at least a few more decades, not only with the support of
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the Government of Japan, but also with that of international organizations. In

this sense, the Unesco fund for visiting lecturers from countries other than

Japan, which started in 1985, is highly valuable, because of the difficulty of
inviting overseas lecturers within the budget of the Government of Japan.

303. While JICA (Japan International Co-operation Agency) and the IISEE, are

fulfilling their functions for training the participants, future Unesco

participation will enhance the function of IISEE and thus help the mitigation

of earthquake risks in many countries. Future Unesco participation in IISEE

could include:

sending lecturers from countries other than Japan;

offering scholarships for participants who cannot get Japanese funds;

supporting earthquake observation networks in the developing countries;

sending United Nations University students to IISEE.

INTERNATIONAL SEISMOLOGICAL CENTRE (ISC)

Historical background

304. Support for seismology first appeared in the Approved Programme of
Unesco for the 1961/1962 biennium, which contained provision for survey

missions to the seismic zones of Southeast Asia, South America, the Middle

East and Africa. Support for seismology has remained a major part of the
Unesco Natural Hazards Programme ever since. It has taken a wide variety of

forms including, inter alia, the support of missions to study the effects of

destructive earthquakes, the support of regional seismological centres and,

particularly in the present context, support for the International

Seismological Centre (ISC).

305. By virtue of its regular collection of seismological data from the

World-Wide Seismological Station Network (WWSSN) and other stations and
networks around the world, their collation and analysis, the International

Seismological Centre provides a unique and essential data base for the

systematic study of the nature of earthquakes and the structure of the Earth's

interior, and the scientific basis for efforts to mitigate the effects of
earthquakes on mankind.

306. Unesco provided invaluable support for the International Seismological

Centre's predecessor, the International Seismological Summary (ISS), from
almost as soon as Unesco itself was founded. In 1946, a formal application to

Unesco for financial assistance was made on its behalf by the International
Association of Seismology; in response, Unesco made an allocation in May 1947
of f3,000 Sterling, which saved the ISS from almost certain termination due to
shortage of funds. Unesco continued to provide financial assistance to the ISS
for the next three years, but then stopped because of the demands on Unesco
from other new projects.

Establishment of the ISC

307. Unesco played a pivotal role in the establishment of the International

Seismological Centre in 1964 and again in its reconstitution in 1970. The

Unesco General Conference in 1960 authorized the Director-General to convene a
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meeting of experts on the problem of processing seismic data, in consultation

with the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), the World
Meteorological Organization (WMO) and other agencies. In parallel with this
decision, (IASPEI) the International Association of Seismology and Physics of

the Earth's Interior at its 1960 Assembly had decided that the International
Seismological Summary should be replaced by a new centre better equipped to
exploit the potential benefits of the increasing data flow with the aid of the
most modern methods of computation. Accordingly, a meeting was convened by the
Director-General of Unesco in Paris in July 1961, and set out in its report

the mechanisms and procedures by which seismological data could be reduced and
analysed by computer, thereby facilitating the more precise location of

earthquakes. A formal invitation to locate the Centre in the Edinburgh (United
Kingdom) was made by the United Kingdom delegate to the IASPEI Assembly in
Berkeley in 1963. The Centre was set up in January 1964, with capital and

recurrent grants from the US National Science Foundation and the Royal Society

and was placed under the supervision of IASPEI. Some additional financial

support was provided by IASPEI and the Federation of Astronomical and

Geophysical Services (FAGS), itself partly funded by Unesco.

Reconstitution of the ISC

308. With the steady increase in the number of stations and station networks

reporting their observations, the Centre with its limited resources, began to

fall behind in output. This led to the recognition in the late 1960s that the

Centre to be financially viable needed wider financial support, and this would

be forthcoming only if the Centre had a formal system of supervision that

would give subscribing agencies a direct role in regulating the Centre's

activities.

309. In the belief that the International Centre should receive much greater

international support, an appeal was made by the Centre to individual

countries, but all expressed the view that any such appeal should be made

through an agency of the United Nations. In February 1968, the Assistant

Director-General for Science of Unesco wrote to many national academies and

agencies asking whether they would be willing to contribute to the Centre.

This appeal met with limited success, contributions being received only from
Austria, New Zealand and Sweden. Unesco itself awarded the Centre a contract

to meet, in part, the costs of producing the Regional Catalogue of Earthquakes.

310. It was evident that the response was insufficient to sustain the Centre,

the operational cost of which was growing with the increasing cost of

computing and the increasing data flow. The problem was referred in October

1968 to the Unesco General Conference, at which a resolution (2.225) was

adopted that:

noted the relevance of the ISC work to Unesco programmes in

geophysics and disaster prevention,

urged Member States to assist the Centre, and

requested the Director-General 'to explore, in consultation with Member

States and the competent non-governmental scientific

organizations, the possibility of establishing the Centre on

a permanent basis'.
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311. On the basis of this resolution, Unesco formally advised IASPEI, at its

Assembly in Madrid in August 1969 that it was prepared to assist in the

process of preparing a new constitution for the ISC. IASPEI accepted this

offer, and in 1969 the Director-General of Unesco invited the United Kingdom

as host country of the Centre (effectively, the Royal Society) to prepare

possible statutory solutions, to the constitutional (and related financial)

problems besetting the ISC. A meeting of experts from countries then

supporting the Centre, and from others with particular interests in the

problems of seismic data analysis was held at Unesco Headquarters in May 1970.

Although there was a minority in favour of an intergovernmental status for the

Centre, preferably under the auspices of Unesco and akin to Unesco's

Intergovernmental Oceanographic Commission, it was generally recognized that

there was little likelihood that the governments of Member States would wish

to adopt an intergovernmental convention for an organization with an annual

budget (in 1970) of only US $140,000 and a staff of less than ten. In the

event, the meeting recommended to the Director-General that the

non-governmental solution put forward by the Royal Society with provision in

the draft statutes for the international supervision of the Centre by a

Governing Council composed of representatives of contributing institutions.

Six months later, in November 1970, the first meeting of the ISC Governing

Council was held at the Royal Society in London, the ISC having been set up as

a charitable (i.e. non-profit making) trust in the United Kingdom. This

meeting brought together representatives of the founder Members of the ISC

(United Kingdom, the United States of America, Canada, New Zealand, Norway,
Sweden, USSR and Unesco), together with interested parties from other

countries. Unesco continued to take a keen and active interest in the fortunes

of the ISC, providing contracts as occasion and funding allowed, and sending

its representative to attend meetings of the Governing Council.

312. In recognition of the vital assistance provided by Unesco in the

reconstitution of the ISC, the Centre's new statutes provided for the formal

representation of Unesco on the ISC Governing Council, though without vote.

313. It is firmly believed that without the encouragement and support of

Unesco in the years leading up to 1970, which marked the Centre's rejuvenation

as an organization directly answerable to its financial supporters, the Centre

could not have survived. This association between the Centre and Unesco
continued to be of mutual benefit through the 1970s and into the 1980s and in

turn has been recognized by Unesco, which in 1982 granted the ISC Category B
Consultative Status, having previously accorded the Centre Category C
Information Status.

Unesco Support for ISC Output

314. As part of its Natural Hazards Programme, Unesco has awarded contracts

to the ISC since 1979 for the publication of the annual compendium Felt and
Damaging Earthquakes listing damaging earthquakes, their effects, felt
intensities, calculated magnitudes and other parameters. Further contracts for
this publication will be awarded during the 1986/1987 biennium.

315. From 1982 to 1984, Unesco also awarded a contract to the ISC in support

for the publication of the Bibliography of Seismology, a biannual compilation

which represents one of the longest continuously running bibliographies in the
Earth sciences.



125 EX/INF.7 - page 74

316. In order to systematize as far as possible recordings of earthquakes
made with widely differing instrumentation, and to improve the comparability
of the observational data, Unesco had provided financial assistance for the
first edition of the Manual of Seismological Observatory Practice, published
by the ISC in 1970; a French language version of the Manual was published by
the Centre, with financial support from Unesco, in 1973.

317. In 1973, Unesco awarded a contract to the ISC for the production of a
chart of epicentres in Southeast Asia: this was published by the Centre in
1975, along with a world map of epicentres for the period 1964-1970.

Unesco-funded feasibility studies

318. Recognizing that data on strong ground motion during earthquakes are an
essential element in designing building codes for earthquake-resistant
construction, Unesco funded a feasibility study in 1975 to examine the
possibility of the ISC being expanded to act as an international centre for
strong-motion accelerograph records. The study indicated how the Centre's
expertise in handling large amounts of data could be used for collecting,
cataloguing, preserving and exchanging strong-motion records, but in the
absence of the additional finance needed to enable the ISC to undertake this
additional work, no action has yet been taken in this matter.

319. In March 1978, Unesco convened a meeting of experts to examine the need
for a global seismic data bank. Subsequently, in 1979, a consultant was
commissioned by Unesco to undertake a feasibility study of establishing such a
data bank and of attaching it to the ISC. The consultant's report costed the

establishment and operation of the Bank over a period of five years at ca.
US $2 million. An application was made by the ISC (through Unesco) to the
UNDP, but without success. The ISC Governing Council therefore decided that
the ISC could have no role in such a development.

320. In 1983-1984, Unesco undertook on behalf of the Islamic Development Bank
and the Arab Fund for Economic and Social Development, a feasibility study of
the proposed Programme for Mitigation of Earthquake Risks in the Arab Region
(PAMERAR). The ISC's Senior Seismologist led the small team which carried out
this study for Unesco.

321. ISC staff have also contributed to the deliberations of a working group
convened by Unesco to study the archiving of historical seismograms. The
retention of instrumental seismic records and the assurance of their
comparability from decade to decade will facilitate in course of time an
analysis of the time-variations of energy released in earthquakes, a factor

that could be of utmost significance to governments in planning for social and
economic development.

Conclusions

322. There is little doubt that Unesco's enterprise in hosting the initial
meeting in 1961 paved the way for the establishment of the ISC in 1964.
Equally, its enterprise in calling the meeting of experts in May 1970 was

instrumental, not only in conferring that additional degree of authority that
led to the rejuvenation of the ISC with an approved constitution later the

same year, but also in providing an aura of permanence and professionalism
that led to the adherence of an increasing number of academies, and government

agencies to the ISC.
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323. It is perhaps unfortunate that the International Fund proposed by the

Intergovernmental Meeting in 1964, which could have provided a financially

stable umbrella for the ISC, failed to capture the imagination of Unesco's

Member States. Providing, as it does, a unique source of data, by combining

the observations from all national earthquake monitoring services, the Centre

needs the stability that would be conferred by intergovernmental status.

However, it has to be acknowledged that intergovernmental status would

inevitably increase the costs of its operation.

324. It must be said that, within its own terms of reference and constraints

on its freedom of action, Unesco has had a wholly beneficial effect on the

ISC. The ISC would wish its relationship with Unesco to be continued and

strengthened, wherever feasible.

VOLCANOLOGY AND VOLCANIC HAZARDS PROGRAMME

Background

325. At the present time about 800 volcanoes are known to be active, and

another 500 are potentially active, throughout the world. Eruptions occur at a

rate of about 60 per year.

326. The distribution of volcanoes is well understood in terms of plate

tectonics. The majority of dangerous volcanoes are found in developing

countries where there is insufficient scientific and technical expertise to

monitor and evaluate their hazard potential. Areas particularly vulnerable in

this respect include Southeast Asia/Southwest Pacific, the Caribbean and

Central America and the rift zones of Africa.

327. Seismic events, land surface movements, changes in the Earth's various

fields (e.g. magnetic and gravity) and in the composition of emitted gases,
may herald volcanic activity and can be identified and monitored with

increasing accuracy. But, the causitive mechanism, the movement of magma
within the Earth, has to be interpreted and such interpretation is rarely

sufficiently precise to satisfy the public demand for accurate forecasting of

eruptive activity.

328. There are not enough trained volcanologists to study and continually

monitor all active or potentially-active volcanoes, most of which are in

developing countries. However, advantage can be taken of the fact that most

volcanoes, and particularly the most violent ones, have long repose periods
between shorter intervals of activity. Surveillance of these volcanoes may be

entrusted to local volcano watchers who need only be intelligent and observant

individuals, with a few weeks basic training in identifying phenomena that
indicate approaching activity. On volcanoes showing signs of approaching
activity, this basic surveillance needs to be supplemented by seismic and

tiltmeter arrays, operated by volcanological technicians. A greater number of
such technicians need to be trained, preferably at well-equipped observatories.

329. Most developed countries have volcanologists who can interpret these

data, but in the Third World they are too few. In their absence, other

physical scientists (geologists, physicists, chemists) could be trained at

volcanological institutes. Lastly, it would be highly desirable to have teams

of fully-equipped experts available who could, at very short notice, be sent

to a volcano showing abnormal activity, in order to assist in predicting time

and type of eruption as accurately as possible.
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Unesco programme

330. Unesco's volcanological and volcanic hazard activities fall into four
categories: (i) small, usually 1-2 man, volcanological missions to specific

areas, usually at the request of local authorities, to advise on volcanic
hazards and their mitigation; (ii) meetings to review past volcanic activity
in specific regions and the status of volcanological surveillance; and (iii)
projects attempting to identify the actions needed to improve volcanic
surveillance and in the mitigation of volcanic hazards.

(i) Volcanological missions

331. The geochemical study of gases associated with the 1971 eruption of
Tenequia volcano on the island of La Palma in the Canaries is a careful,
classic geochemical study, but it has no direct relevance to the mitigation of
volcanic hazards.

332. Strictly scientific investigations such as this are usually organized

and funded by universities or other national research institutions. However,
there is no reason why Unesco should not have become involved, if such
investigations are deemed to be of international importance and significance.

333. The evaluation of volcanic risk and monitoring on the islands of Saba

and St. Eustatius in the Netherlands Antilles in 1977 was made at the request
of the Netherlands Government. As there had been no historical eruption on the
islands, this mission based its assessment on classic geological studies. It
advised on improved methods of monitoring and recommended the installation of
seismic stations as well as on emergency planning.

334. The scientists involved spent a very short time in the islands and their

report, based on a small amount of data, presented only the broadest of

conclusions. It seems likely that the government regarded the Unesco expert

assessment as political insurance, so that if volcanic activity did occur it
could claim that expert advice had been sought. Such exercises should hardly

be given highest Unesco priority, especially where the use of limited Unesco
funding is involved.

(ii) Review meetings:

335. From the documents provided by Unesco Secretariat, it appears that eight
meetings of this type, each taking 4-5 days, took place between 1974 and 1981.

336. Following the publication in 1972 of a report entitled 'The surveillance

and prediction of volcanic activity', three regional seminars were held
between 1974 and 1978 to identify work on active volcanoes in these areas.

These seminars reviewed and evaluated the various monitoring and data

interpretation methods. They made inter alia recommendations for

reconnaissance groups to be sent to places where volcanic activity seemed

imminent, for a volcanic and training centre to be established in a very

active region, such as the Pacific area. The need for educating the

populations was also emphasized.

337. At the meeting in 1981, it was proposed that source books on Volcanic

Emergency Management and on Volcanic Hazard Zoning be prepared. The

Source-book on volcanic-hazards zonation was published by Unesco in 1984 and

that on Volcanic emergency management issued jointly by UNDRO and Unesco in
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1985. These volumes are well-prepared and presented, and most generally

considered as authoritative documents identifying the types of potentially

hazardous volcanic events and how these could be assessed for individual
volcanoes. Examples of volcanic hazard zoning from various areas are presented.

338. Unesco's activities during the 1970s and early 1 980s, through the medium

of these various meetings, concentrated on the accumulation and dissemination

of data; no practical advances in the monitoring or mitigation of volcanic
hazards resulted. It was, essentially, an overlong, overdiscursive gestation

period during which practical proposals could crystallize from an

over-saturated data bank.

(iii) Projects identifying action necessary to improve volcanic

surveillance and mitigation of volcanic hazards:

339. Two projects fall under this heading, the Unesco/ROSTSEA investigation

into training and research in volcanology in the Western Pacific region and

the Unesco/UNEP sponsored feasability study of an International Mobile Early
Warning System(s) for Volcanic Eruptions and Related Seismic Activities. The

Western Pacific mission which took place made a very thorough investigation of
the problems involved. It identified the need within the region for training

programmes at volcano-watcher, technician and graduate levels, for specialist

assistance during volcanic crises and for advice on the development and use

of monitoring systems and proposed that these should be implemented through
Unesco/ROSTSEA.

340. By far, the most ambitious of all Unesco projects was the Unesco/UNEP

study of an International Mobile Early Warning System(s) for Volcanic

Eruptions and Related Seismic Activities (IMEWS). The basic premise of the

project was identified as 'the need to improve international systems of rapid

response and mutual assistance to cope more efficiently with volcanic crises'.
More specifically, the project was to:

(a) Create and operate an international system to dispatch mobile
scientific teams to crisis areas;

(b) Improve knowledge of early-warning precursors of impending

volcanic eruptions;

(c) Promote on-the-job training and experience of local scientists in
volcano monitoring techniques and equipment;

(d) Encourage and assist local scientific institutions in important
pre-crisis studies and preparations.

- 341. In order to identify more precisely the status quo, the problems

involved and the improvements necessary, three workshops were held in 1983 in
volcanically-active regions, and were attended by representatives of 26

- countries. The main topics were:

- Identification of high-risk volcanoes.

- Review of existing monitoring systems.

- Inventory of mobile monitoring capacity.
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- Inventory of specialized personnel and equipment

available for mission abroad.

- Logistics, organization and protocol of emergency
missions.

342. In order to quantify as accurately as possible the first and fourth
items, a detailed questionnaire was completed by representatives of each
participating country, with a view to the identification of high-risk
volcanoes on the basis of appropriate scientific criteria.

343. The three subsequent workshops held in 1983 identified 77 high-risk
volcanoes, but due to the lack of sufficient data in some cases, and also due
to the absence of some countries, this list is not complete.

344. The needs for assistance and the resources in staff and equipment were
also inventoried. It thus appeared that the distribution of resources versus
needs was unbalanced.

The IMEWS project

345. According to the workshop reports, there was unanimous support of the

IMEWS project which, it was recommended, Unesco should establish in the
immediate future. The operation of the project should be by Unesco or some
organization such as the World Organization of Volcanic Observatories (WOVO),
commissioned by Unesco to be its operational arm, the team members being

selected from a large roster of specialists and including junior scientists

for on-the-job training. It was recommended that a standard set of basic
monitoring equipment (costing ca. US $150K) for use by IMEWS teams should be
purchased for each region. It was emphasized that fast deployment of IMEWS
teams and their equipment was essential and that bureaucratic formalities,
such as customs clearance on monitoring equipment, that might hinder this,
should be cleared beforehand by international agreement through Unesco.

Evaluation of Unesco's action

346. The IMEWS project is well defined with clear, realistic objectives and
well-considered modus operandi. The appreciation of the part played by Unesco
in the field of mitigation of volcanic risk fully appears in the primary

proposal of the IMEWS report that:

'Unesco should establish the IMEWS project in the immediate future.'

Therefore, the following comments are concered primarily with the problems in

converting an excellent proposal into reality:

(1) The project must be international in both scope and
administration, although it is a realistic assumption that the

salaries of the scientific and technical experts on the IMEWS

teams would be paid by the institutions from which they come.

(ii) The estimate that the teams would have to be in action for one

month each year in each region, although acceptable for planning
purposes, is an oversimplification. It is an underestimate for the

Western Pacific and an overestimate for the other two regions.
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(iii) The success of the project will depend entirely on the efficiency

of its organization and administration. So, although Unesco should

establish the project, neither it nor WOVO should be the

operational arm. This, at least for the first five years, should

have a director and a small administrative team dedicated solely

to the project.

(iv) It would be realistic to start the project in one region, and only

when major operational problems have been identified and solved,
should it be extended to the other two. As the Western Pacific has

the greatest number of high-risk volcanoes, this should be where
the project starts. Because effective and rapid communications are

critical, the administrative base would have to be in a developed
country which, in this region, would be Australia, Japan, New
Zealand or the United States of America.

(v) It would be ideal if the administrative nucleus could contain

within it technicians to maintain equipment and sufficient

specialists to react immediately, whilst appropriate specialists

from elsewhere are contacted and arrive in the crisis area later.

(vi) Also, if the administrative centre were in a volcanically-active

area, it could also be used for training.

347. Unesco is assured that it may count on the active collaboration of

IAVCEI, WOVO and other international volcanological organizations in this most
worthy, high-priority project.
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CHAPTER 5

CONCLUSIONS

348. The part of this report which deals with historical background describes

how Unesco's Natural Hazards Programme came to be established. Originally

launched in 1960 in relation to earthquakes, its objectives were extended in

1967 to cover other natural hazards: tsunamis, volcanoes, landslides,

avalanches, but with the exception of hazards of a purely meteorological

origin such as cyclones, floods and drought which traditionally come within

the competence of the World Meteorological Organization (WMO). This extension

may be regarded as an implicit and objective recognition of the positive

results obtained by Unesco in the field of earthquake risk.

Individual assessments of Unesco's activities

349. Unesco's main action under this programme has been reviewed in Chapter 3

and 4. When placed in the overall context, the criticisms made about each

programme action seem to be of a minor nature such as inevitably occur in any

human enterprise. They concern points over which Unesco did not have absolute

control on account of its obligation to secure outside assistance, or on
account of the heavy administrative machinery involved in the functioning of

so complex an organization as the United Nations system.

350. This is true, for example, of the criticisms concerning the sometimes

disappointing way in which certain experts seem to have fulfilled their
educational tasks. In this field the choice is considerably limited by

problems of availability: it is in fact extremely difficult for an expert to

free himself from all other obligations for a long period at the exact moment

required by the project. The expert's adaptability is as important as his

scientific expertise: his audience is often composed of students with

backgrounds in different subjects (seismology, architecture, engineering) who

have not all reached the same level in the special subjects concerned. The

most eminent specialists in the scientific or technical fields involved are
not necessarily those best suited for this type of teaching.

351. These less fortunate choices, which were difficult to avoid and, may it
be said in passing, very rare, have not however had an adverse effect on the

overall success of the actions concerned, which have always proved positive as
a whole. It should also be noted that the experts who proved unsatisfactory or
insufficiently motivated were not re-engaged.

352. Other criticisms concerned the administrative red tape surrounding the
launching and implementation of certain projects. These are not aimed
specifically at Unesco but at the United Nations system as a whole. Greater
flexibility and more rapid decision-making would certainly be desirable. It is
difficult, however, to see what procedures could be substituted for the
present ones: it is clear that as the funds come from the Member States as a
whole, their management must be meticulous and absolutely transparent.
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353. It should at least be noted that every effort has been made at the
different levels to compensate for the resulting inconvenience. It is to the
credit of Unesco and the other agencies of the United Nations system that,
despite co-ordination difficulties and institutional constraints, the
programme activities were satisfactorily completed within a reasonable period
of time.

Global assessment

354. In general it may be said that the overall consistency of the programme
and the choice of specific actions have proved well adapted to the problems of
natural hazards, and that both the general and specific objectives have been
attained.

355. As for the impact or effects of the activities, it may be noted that:

- both governments and populations have been made aware of the problem;

- co-ordination between international governmental and non-governmental
organizations has been set up and co-operation is now on a continuing
basis;

- observation or warning networks have been completed, developed or
improved; above all, they have been set up in places where they did
not previously exist;

- training has been made possible and effective by the allocation of
fellowships and the organization of special training courses;

- the establishment of international institutes has been a major

contribution to the development of research and the dissemination of
knowledge.

356. Unesco's major role and success in this area have moreover been

unanimously recognized. For example, the records of the 107th session of the
Executive Board in 1979 contain the following passage:

'The eighteen speakers (from the Member States) who took part in the
discussion were unanimous in expressing their interest in the programme
and their appreciation of the work carried out by Unesco during the past
eighteen years. It was noted that earthquakes and other natural hazards,
with their complex scientific, technical, social, cultural and economic

implications, present problems which Unesco, among international

organizations, is uniquely qualified to tackle and there was general
agreement that the programme in this field should indeed be
strengthened.'

357. This favourable and well-justified appreciation reflects the positive

impact of the Unesco activities described in Chapters 3 and 4 among Member

States and at international level. In that connection, the request for the

strengthening of the programme is particularly significant. It is obvious that

this proposal would not have been made if Unesco's previous activities had

been unsuccessful or had obtained only mediocre results.
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358. The specific criticisms summarized in section 5.11 above therefore seem

to be of little consequence in comparison to the positive impact of the

activities as a whole, and it is only to be regretted that the Executive

Board's recommendation in 1979 that the programme should be strengthened has
not been given effect. In 1968, in implementation of the resolution of the

Economic and Social Council (ECOSOC) referred to in section 1.3, Unesco took
over the activities of the International Relief Union. Although reflected by

an extension of the field of activities and an increase in budgetary
allocations, this was not however accompanied by any strengthening of the

permanent staff responsible for the project. In 1979 and 1980 the debates of
the Executive Board and the General Conference led to a reformulation of the

programme but brought about no significant change in its content, level of

financing or methods of implementation. The data in Table III (section 1.5.7)

show that the resources, both in the form of financial allocations and of
staff, remain at the relatively low level already noted in section 1.5.7.

359. The mismatch between world resources and world needs is reflected in the

fact that since 1979, several other United Nations agencies have developed

projects of a scientific or cultural nature on similar lines to those
implemented by Unesco - such as the 'Balkan' budget of UNIDO and UNCHS, which

complements Unesco's project of the same name, or the joint UNDRO-Unesco

action in Cyprus for earthquake risk to be taken into consideration in the
Nicosia Master Plan - without any unwelcome overlapping.

360. It is fortunate that this variety of activities and resources has not so

far given rise to duplication of effort. This shows the real spirit of
co-operation which prevails in the activities of the various United Nations

agencies, and in those of the experts called in for consultation. There is
indeed no reason why this situation should change in the near future, but one

cannot help thinking that it would be regrettable if, in the absence of a
common approach, misunderstandings or tensions were to arise in future and
have an adverse effect on efficiency.

361. A somewhat similar situation, due to different causes, exists within

Unesco itself, where the internal organization, at the level of programme
sectors and the divisions of those sectors, is based on the traditional

classification of the scientific disciplines. As indicated in section 2.1
above, the Natural Hazards Programme is by nature interdisciplinary, and not

only concerns purely scientific or technical aspects but also has cultural,
educational and social implications. This makes it difficult to organize an

operation which involves the funds and staff of more than one division.

362. Thus the main criticism that may be levelled concerns not the past, in
which activities have been undeniably successful and have had a major impact,
but the future, which does not seem to correspond to the wishes of the

Executive Board. It is in fact open to question whether, in view of the

dispersion of activities and responsibilities mentioned above, the Natural

Hazards Programme is still a recognized reality within the United Nations
system.

363. Budgetary restrictions, or even financial difficulties, represent an

insurmountable obstacle in this area, and needs can only be satisfied by
pooling the resources available to each individual agency and, within Unesco,
to the different sectors or divisions. These resources being what they are,
every effort must be made to make optimum use of them.
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364. It is therefore suggested that:

- across the present 'vertical' structures of Unesco, a 'horizontal'

structure should be set up for co-ordination, which would periodically

review the operational plan of current activities, propose future

action for programming, arrange for internal co-ordination and
allocate responsibilities, and ensure co-operation with the other

United Nations agencies;

- similarly, a liaison committee should be set up between the various

United Nations agencies, that would be responsible for maintaining a

certain unity of views between the different organizations, allocating

projects and actions among those organizations in the light of their

respective missions and the availability of their financial and human

resources, ensuring the overall coherence of the actions undertaken

and settling problems of division of responsibilities.

365. Such arrangements seem essential if Unesco's action in this field of

natural hazards is to be maintained at the level of efficiency and high

quality of the last twenty-five years, and is to meet the legitimate desire
for security which is common to all nations.
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CONSEIL EXECUTIF

Cent trentieme session

COMITE SPECIAL

Point 5.1.2 de V'ordre du jour provisoire

Rapport du Directeur g6n6ral sur la mise en oeuvre des
d6cisions du Conseil ex6cutif adopt~es sur la base des

recommandations de son Comit6 temporaire et rapport du

Comit6 sp6cial a ce sujet

RESUME

Le pr6sent document a 6t6 6tabli pour donner suite a la
d6cision 129 EX/5.1.2, par laquelle le Conseil ex6cutif a

invit4 le Directeur g6n6ral A lui faire rapport sur les
progres accomplis dans la mise en oeuvre des d6cisions
qu'il avait prises sur la base des recommandations

formul6es par son Comit6 temporaire.

Conform6ment au souhait exprim6 par le Comit6 sp6cial,
(document 129 EX/36, 128 et 129) le document se compose
de deux parties :
- la premiere pr6sente un bilan d'ensemble de la mise

en oeuvre des recommandations du Comit6 temporaire ;
- la deuxieme est consacr6e aux progres accomplis,

depuis la 126e session du Conseil, et aux mesures
envisag6es dans le domaine de : 1'6valuation, la
d6centralisation, les activit6s op6rationnelles.



PREMIERE PARTIE

La premiere partie de ce document pr6sente un bilan de la mise en
oeuvre des recommandations que le Comit6 temporaire avait formul6es en
vue d'am6liorer le fonctionnement de l'Organisation (document 120 EX/3)
et que le Conseil ex6cutif avait faites siennes par sa d6cision

120 EX/3.1.

On se souviendra que le Comit6 temporaire avait adopt6 un ensemble
de quinze recommandations, elles-m~mes subdivis6es en un certain nombre
de paragraphes. Il a paru utile de pr6senter un bilan de la mise en
oeuvre de chaque paragraphe de chaque recommandation, conform6ment A la
pratique suivie par le Comit6 temporaire lorsqu'il avait 6tabli le
calendrier de mise en oeuvre de ces r6formes (document 121 EX/39).

Il a paru utile 6galement de reproduire le texte int6gral de chacun

de ces paragraphes (bien qu'il en ait r6sult6 un accroissement tres
sensible du volume de ce document), afin de faciliter l'appr~ciation des
r6sultats obtenus.

Ainsi que le Pr6sident du Comit6 sp6cial l'avait souhait6, le
document - tout en 6tant aussi factuel que possible - a 6t6 congu sous
une forme narrative et s'efforce d'indiquer, en tant que de besoin, les
facteurs qui ont facilit6 ou au contraire entrav6 la mise en oeuvre des
r formes.
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Recommandation A : CONFERENCE GENERALE

Les pr6sentes notes ont pour objet d'analyser comment les mesures et
suggestions qui figurent dans cette recommandation ont inspir6 la

r~daction des documents 23 C/2 et 24 C/2 (Organisation des travaux de la
Confdrence g6n6rale) et comment elles ont 6t6 finalement mises en oeuvre
par la Conf~rence g6n6rale elle-m~me. On rappellera, pour m6moire, que le

Conseil ex6cutif avait estim6 que le contenu du document 24 C/2 refl6tait

1'essentiel des dispositions de cette recommandation (d6cision

127 EX/5.1.2).

"1. Le Comit6 temporaire a soulign6 l'importance constitutionnelle de la
Conf6rence g6n6rale dans 1'61aboration de la politique de

l'Organisation. Il a estim6 qu'il fallait pr6server la structure
actuelle de la Conf6rence g6n6rale.

2. Consid6rant que la Conf6rence g6n6rale est 1'instance supreme

charg6e de d6finir la politique de l'Organisation, oa les
repr6sentants des gouvernements expriment leur opinion sur tous les
aspects de son action, le Comit6 temporaire recommande que soit
renforc6 le r8le de la Conf6rence g6n6rale dans la d6termination des
orientations g6n6rales ainsi que dans 1'examen et 1'approbation des
programmes d'activit6 de l'Organisation.

3. Le Comit6 est d'avis qu'une pr6paration tres attentive de la
Conf6rence g6n6rale peut en am6liorer le d6roulement et en faciliter
les travaux.

4. Le Conseil ex6cutif devrait s'attacher particulierement aux points
de son ordre du jour qui se rapportent A la pr6paration de la
Conf6rence g6n6rale.

5. Le Conseil ex6cutif, lorsqu'il pr6pare 1'ordre du jour provisoire de
la Conf6rence g6n6rale, devrait avoir A 1'esprit le souci d'all6ger
cet ordre du jour."

La structure de la Conf6rence g6n6rale, A ses 23e et
24e sessions, a suivi dans 1'ensemble le modele adopt6 lors de
la 22e session.

Il n'a pas 6t6 possible, en revanche, de r6aliser des progres
significatifs en ce qui concerne tant la dur6e de la
Conf6rence g6n6rale que l'allegement de son ordre du jour
- nombre de questions dont elle a eu A traiter 6tant d'ordre

statutaire ou r6sultant de r6solutions adopt6es A des sessions
ant6rieures. Par sa r6solution 24 C/48.1, la Confarence
g6n6rale a invit6 le Conseil ex6cutif A rechercher "les voies
et moyens de r6aliser ces objectifs" et notamment de r6duire de
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cinq jours ouvrables la dur6e de la 25e session. Le Conseil
ex6cutif a constitu6 un groupe de travail, au sein du Comit6
sp6cial, qu'il a charg6 d'6tudier la possibilit6 de
rationaliser et de simplifier 1'ordre du jour et les proc6dures
de travail de la Conf6rence g6n6rale. Le groupe a inform6 le
Comit6 sp6cial de ses travaux lors de la 129e session du
Conseil et pr6sentera un rapport au Comit6 spccial A ce sujet A
la 130e session.

"6. Conform6ment A la r6solution 4/01 de la quatrieme session
extraordinaire, le Conseil ex6cutif devrait identifier les points de

l'ordre du jour sur lesquels la Conf6rence g6n6rale pourrait, sur
recommandation de son Bureau, adopter des d6cisions sans d6bat, sous

r6serve qu'aucune d616gation ne demande un d6bat sur ces points."

Le Conseil ex6cutif n'avait pas 6t6 en mesure de donner suite A
cette recommandation pour la 23e session ; ii l'a fait, en
revanche, pour la 24e session oi il a propos6 que trois points
de l'ordre du jour soient adopt6s sans d6bat (document 24 C/2,

para. 26).

"7. Il conviendrait de poursuivre les efforts visant A r6duire le nombre

et le volume des documents soumis a la Conf6rence g6n6rale,

notamment en veillant A l'application des d6cisions figurant dans la

r6solution 22 C/48 et, de maniere g6n6rale, en veillant a ce que les

documents relatifs au programme (c'est-A-dire les documents C/3,
C/4, C/5 et C/11) soient aussi concis que possible, que les autres

documents de travail ne d6passent pas, dans toute la mesure du
possible, dix pages (y compris un r6sum6, une conclusion et des
recommandations) et en substituant, en tant que de besoin, des
compte rendus oraux aux rapports 6crits."

Le Conseil ex6cutif a attir6 l'attention des Etats membres sur

la n6cessit6 de limiter la demande de documentation

suppl6mentaire (23 C/2, paras. 8 et 9 ; 24 C/2, paras. 9 A 11).

Il a en outre 6t6 d6cid6, lors de la 24e session, de ne publier

qu'en deux langues certains documents d'information ainsi que
le Journal de la Conf6rence g6n6rale.

Cependant, et bien que la grande majorit6 des documents de
travail soumis A la Conf6rence g6n6rale n'aient pas d6pass6 dix
pages, on constate un certain accroissement en 1986-1987 du
volume de la documentation destin6e A la Conf~rence g6n6rale.

1984-1985 1986-1987

Nombre de 40793 43503
pages traduites

+ 6,64 %
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"8. Le Conseil ex6cutif devrait renforcer la pratique qui consiste A
identifier les sujets concernant les orientations g6n6rales de

1'Organisation sur lesquels les chefs de d6l6gation pourraient tre
invits A centrer leurs interventions lors du d6bat de politique
g6n6rale, sans qu'il soit, pour autant, port6 atteinte A leur droit
de s'exprimer sur d'autres sujets auxquels ls s'int6ressent.

9. Le Conseil ex6cutif devrait continuer A recommander, en application

de l'article 71 du Reglement int6rieur, que les interventions faites
au cours du d6bat de politique g6n6rale soient limit6es A une dur6e
de vingt minutes."

Les documents 23 C/2 (para. 48) et 24 C/2 (para. 49) invitaient

les chefs de d6l6gations i centrer leurs interventions en
p16niere sur le volume I du document C/5 et sur les sujets
figurant dans la section "questions de politique g6n6rale" de
1'ordre du jour. La recommandation concernant la duree des
interventions (23 C/2, para. 50 et 24 C/2, para. 51) a pu tre
appliqu6e avec succes lors des deux dernieres sessions.

"10. Le Conseil ex6cutif devrait, lorsqu'il discutera de l'organisation
des travaux de la vingt-troisieme session de la Conf6rence g6n6rale,

examiner la possibilit6 de sugg6rer, A titre exp6rimental, un d6bat
distinct en s6ance pl6niere ou ailleurs, sur une ou plusieurs
questions du programme pr6sentant un caractere important et urgent."

Sur recommandation du Conseil ex6cutif (23 C/2, para. 54 et
24 C/2, para. 55), un d6bat d'une journ6e a 6t6 organis6, en
p16nibre, qui portait : A la 23e session, sur les problemes de

la jeunesse ; A la 24e session, sur 1'ann6e internationale de
1'alphabatisation.

"11. Le Conseil ex6cutif devrait, sans pr6judice du droit qu'ont les
d616gu6s de formuler des observations sur tous les aspects des
projets de programme dont 1'examen a 6t6 renvoy4 aux diff6rentes
commissions, faire des propositions indicatives visant A centrer le
d6bat, au sein de chaque commission, sur les sujets ou problemes
particuliers qui, de 1'avis du Conseil, demandent un examen special
par la Conf6rence.

13. Le Conseil ex6cutif devrait recommander A la Conf6rence que, lorsque

les commissions de programme examinent des sujets ou problemes
particuliers, une attention particuliere soit accord6e aux r6sultats

pass6s, tels qu'ils ressortent des documents C/3 et C/11, ainsi qu'a

1'avenir, notamment en indiquant les questions sur lesquelles le
Directeur g6n6ral pourrait envisager de faire porter sa consultation
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officielle sur le Programme et budget de 1'exercice qui suit le
prochain exercice biennal."

****** *****

Le Conseil ex6cutif a jug6 pr6f6rable de laisser ce choix i
l'initiative des Commissions de programme elles-m~mes, tout en
appelant 1'attention de la Conf6rence g6n6rale sur ]a teneur de

la recommandation A.13 (23 C/2, paras. 65 et 66).

"12. Afin d'offrir diff6rentes options A la Conf6rence g6n6rale, le
Directeur g6n6ral est invit6 A examiner s'il est possible ou non de
proposer dans le projet de document C/5, selon que de besoin, le
choix entre plusieurs variantes."

Quelques options, en nombre limit6 il est vrai, ont 6t6
pr6sent6es dans les documents 23 C/5 et 24 C/5. Ce dernier
proposait en outre certaines activit6s "facultatives" (pour un

coat total de 610.000 $) en laissant A la Conf6rence g6n6rale
le soin de d6cider - si elle souhaitait les retenir - des
modalitds de leur financement.

"14. Il est propos4 que l'article 78 du Reglement int6rieur de la
Conf6rence g6n6rale soit amend6 en remplacant, A la fin du

paragraphe 2, les mots "au plus tard la veille de la seance", par
les mots "vingt-quatre heures avant l'ouverture de la s6ance"."

L'article 78 a 6t6 amend6 en ce sens par la Conference g6ndrale

sa 23e session (r6solution 23 C/31.1).

"15. Le r8le des bureaux des commissions en matiere d'examen des projets

de r6solution pr6sentds par les Etats membres, tel qu'il est d6fini

au paragraphe 13 du document 22 C/2, devrait tre renforc6. Un moyen
serait de porter i 6 le nombre des membres de ces bureaux (un
prdsident, quatre vice-pr6sidents et un rapporteur), de maniere que
tous les groupes r~gionaux puissent tre repr6sent6s. Un autre moyen

serait que chaque bureau commence ses discussions avec les auteurs
des projets de r~solution relatifs aux activit6s du programme
imm6diatement apres avoir 6t6 61u par la Conference g6n6rale.

16. En vue de promouvoir toujours davantage le dialogue entre les Etats

membres et le Secr6tariat, il conviendrait que le contenu d'un
projet de r6solution pr6sent6 par un ou plusieurs Etats membres et
les commentaires du Directeur g6n6ral sur ce projet de r6solution
soient, dans toute la mesure du possible, d'abord discut6s avec
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le(s) auteur(s) du projet de r6solution ainsi qu'avec le bureau de

l'organe comp6tent de ]a Conf6rence g6n6rale, avant que le texte

final ne soit r6dig6 et distribu6 aux Etats membres, sans qu'il soit

pour autant port6 pr6judice au droit de tous les d6l6gu6s d' tre

inform6s A temps du texte complet des projets de r6solution. Dans la

mnme perspective, il devrait tre fait davantage usage de l'article

78.4 du Reglement int6rieur de la Conf6rence g6n6rale.

17. Le Bureau de la Conf6rence g6n6rale devrait continuer a se prononcer

sur la recevabilit6 des projets de r6solution, A l'initiative du

Pr6sident de la Conf6rence g6n6rale, du bureau d'une commission, du

Directeur g6nsral ou d'un membre du Bureau de la Conf6rence

g6n6rale. En outre, ce bureau devrait tre saisi, par les bureaux

des commissions, des problemes que celles-ci peuvent rencontrer au

cours de l'examen pr liminaire des projets de r6solution."

Ces recommandations, dont la teneur avait 6t6 refl6t6e dans les

documents 23 C/2 ( 19 A 22) et 24 C/2 ( 21 A 24), ont 6t6

mises en oeuvre, dans toute la mesure du possible, lors des

deux dernieres sessions de la Conf6rence g6n6rale. Cette

pratique - qui consiste A favoriser des discussions

pr6liminaires entre les auteurs des projets de r6solution, le

Bureau de l'organe comp6tent de la Conf6rence g6n6rale et le

Secr6tariat - a certainement contribu6 A faciliter et a
acc6l6rer le processus d'adoption des projets de r6solution.

On rappellera par ailleurs que la Conf6rence g6n6rale, des sa

23e session, a amend6 l'Article 47.1 de son Reglement int6rieur

(composition des Bureaux des commissions) dans le sens

pr6conis6 par le Comit6 temporaire.

"18. Le Conseil ex6cutif devrait proposer, dans le document intitul6

"Organisation des travaux de la Conf~rence g6n6rale", la liste des

questions qui, apres un d6bat dans un des organes de la Conf6rence

g6n6rale, pourraient tre envoy6es par le Bureau de la Conf~rence au

Comit6 de r6daction et de n6gociation."

En application de cette recomiandation, le Conseil ex6cutif a

propos6 que la question "Contribution de l'Unesco i la paix et

taches de l'Unesco en ce qui concerne la promotion des droits

de 1'homme et l'limination du colonialisme et du racisme" soit
envoy6e - lors des 23e et 24e sessions - au Groupe de r6daction

et de n~gociation (23 C/2, 98 ; 24 C/2, 96). La Conf6rence

g6n6rale a suivi cette suggestion.
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"19. La possibilit& pourrait ;tre examin6e d'organiser, en marge des
travaux de la Conf6rence g6n6rale, tine ou plusieurs tables rondes
auxquelles pourraient participer les experts des d616gations A la
Conf6rence g6n6rale."

Cette proposition, reprise au 100 du 23 C/2 et au 98 du
24 C/2, n'a pas eu de suite concrete lors des deux dernieres
sessions de la Conf6rence g6n6rale.
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Recommandation B : CONSEIL EXECUTIF

Par sa d~cision 125 EX/5.].2, le Conseil ex6cutif a constituC un groupe
de travail qu'il a cliarg( d'examiner les modalit6s de mise en oeuvre de
cette recommandation. Ce groupe de travail a fait rapport au Comit(

sp6cial, 5 la 12 6 e session du Conseil. C'est sur la base de ce rapport
que le Conseil a adopt6, en annexe sa d6cision 126 EX/5.].2, un
ensemble de suggestions, de d6cisions et de recommandations qui visent 4
donner suite a la recommandation B sur le fonctionnement du Conseil
ex6cutif. I n'a pas paru necessaire de rappeler, dans le d6tail, les
dispositions figurant dans 1'Annexe cette dncision. On s'est content6
d'indiquer, dans les notes ci-apres, les paragraphes de l'Annexe qui
correspondent aux diff6rents alin6as de la recommandation B.

"1. Conforminment a 1'Acte constitutif, les responsabilitss du Conseil
ex6cutif dans l'exicution des dncisions de la Conf6rence grn6rale se
distinguent de celles du Secr~tariat par leUr caractere
essentiellement politique et de supervision, en ce sens que le
Conseil exrcutif est dspositaire de la volont6 des Etats membres et
qu'il a l'autorit supr~me pour interprnter cette volontC entre deux

sessions de la Confirence gsn6rale.

2. On ne peut obtenir du Conseil ex6cutif le travail qui est attendu de

lui aussi bien par les Etats membres que par le Secr6tariat si le
Conseil exscutif ne prend pas conscience lui-mme de son caractere
primordialement politique et si les movens mat&riels et financiers
n6cessaires A une bonne ex6cution de sa mission ne sont pas mis - sa

disposition. Il ne faut pas craindre de pr6voir des m6canismes
permettant un 4change v~ritable de points de vue et des discussions

au fond d~bouchant sur des directives pr6cises, mettant le
Secr6tariat i m~me d' tre l'outil d'ex~cution de la volont6 des
Etats membres."

Paragraphes 2, 3 et 4 de I'Annexe relatifs aux criteres a
respecter pour la rspartition des sieges et pour le choix des
membres du Conseil ; paragraphe 8 relatif a 1'organisation des
travaux du Conseil et au r~le de son pr6sident ; paragraphes 9
?i 12 relatifs aux m~thodes de travail du Conseil.

* ** **** ** ** ** * *** ** * ******* ** * ** ** ** *** ** * ******* ** * ** *** * *** ** ** * ** ** ** **

"3. Les documents demand6s par le Conseil au Secr6tariat doivent tre
adapt6s la mission particulisre du Conseil, c'est-A-dire prendre
la forme d'616ments de choix politique et non pas seulement

d'analyses techniques li6es A l'ex cution concrete des taches du
Secr6tariat. La nature des documents varie selon qu'il s'agit de
traduire dans la r6alit6 concrhte une d~cision ou au contraire
d'orienter une action et de faire un choix entre plusieurs
possibilit6s d'action. Une ('tude pourrait utilement atre demand6e au
Comit6 sprcial sur cette base, de facon 5 mettre au point la nature
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pr6cise de la documentation particuliere nacessit6e par le caractere

politique des responsabilitas du Conseil."

Paragraphes 15 h 19 de 1'Annexe relatifs A la documentation

destin6e au Conseil ex6cutif.

"4. Le nombre des membres du Conseil exscutif ne devrait pas augmenter

au cours des dix prochaines ann6es."

Paragraphe I de l'Annexe, concernant la non augmentation des

membres du Conseil ex6cutif au cours des dix prochaines

ann6es.

"5. Le Bureau du Conseil ex6cutif devrait envisager une redistribution

des points de 1'ordre du jour entre les commissions et comit6s du

Conseil, de maniere notamment A r6duire la charge de travail de la

Commission du programme et des relations extcrieures."

*** ****** *****

Paragraphes 9 A 11 de l'Annexe, concernant l'organisation des

travaux de la Commission du programme et des relations

ext6rieures et ceux de la Commission administrative et

financiere.

"6. Il conviendrait de r6examiner la composition des comitds restreints,

compte tenu notamment de la r6partition g6ographique et de l'int6rat

manifest6 par les membres du Conseil en fonction de leurs

comp6tences sp6cifiques, sans qu'il soit pour autant port6 atteinte

au droit de tout membre du Conseil de participer A ces comit6s."

******** ** * ****

Paragraphe 5 de l'Annexe concernant l'6ventuelle crbation de

nouveaux organes subsidiaires ou d'un groupe de r6daction et de

n6gociation.

** ** ** ** * ** *** ** * *** ** * *** ** * *** * ** *** ** ** ** * *************** * ** ** * ** ** ** *

"7. Dans le cadre des dispositions constitutionnelles existantes, le

Bureau du Conseil devrait tre encourags A jouer un r~le plus actif,
notamment en s'attachant A formuler des propositions sur la facon
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d'examiner certaines questions inscrites 7 cet ordre du jour et sur

1'organe qui pourrait en tre charg6."

* *** ** * *** ** * ***** ** *

Paragraiphe 6 de 1'Annexe sur le renforcement du r3le du Bureau
du Conseil.

"8. Le Bureau du Conseil ex~cutif devrait porter une attention toute
particulir , la rrvision du calendrier des sessions du Conseil,
notamment des dates et de la dur~e de la deuxieme session de la

premiere ann6e de 1'exercice biennal (consacr6e 7 l'examen du

rapport prrliminaire du Directeur g6nsral sur le futur programme et

budget EX/5) et de la premiere session de la deuxieme ann6e de

1'exercice biennal (consacr6e A 1'examen du Projet de programme et

de budget)."

* * ** ** ** *** ******* * **

Paragraphes 7 et 8 de l'Annexe relatifs i la dur~e et A la date
des sessions du Conseil. On notera par ailleurs que, en

application de la r~solution 24 C/48.1, le Conseil ex6cutif a
arr tC un certain nombre de mesures destines A r6duire ses

dipenses de fonctionnement, y compris une reduction de 18 jours

ouvrables de la dur6e totale de ses sessions en 1988-1989
(d~cisions 128 EX/9.4 et 129 EX/7.6).

"9. Le Directeur gin~ral devrait examiner la possibilit6 de prrparer le

Projet de programme et de budget pour 1986-1987 (23 C/5) en deux
volumes, comme cela est envisag6 dans la r6solution 4 XC/5.01."

******************* **

C'est sur rccommandation du Conseil exrcutif (d6cisions
120 EX/4.1 et 125 EX/4.2) que les documents 23 C/5 et 24 C/5
ont 6t6 pr6par6s en deux volumes.

"10. TI conviendrait de communiquer au Conseil ex&cutif les rapports des
comit6s intergouvernementaux, et cela au moment des d6bats du
Conseil relatifs au programme hiennal de 1'Organisation.

11. Afin de favoriser leur extension, il conviendrait d'identifier, par

des 6tudes ad6quates ou par d'autres moyens, les domaines

d'activit~s de 1'Unesco o la cr6ation de tels comit~s

intergouvernementaux pourrait s'avrrer souhaitable."

Paragraphe 25 de 1'Annexe concernant la cr~ation ou

1'6ventuelle suppression de ces comit~s. II est ; noter que les

rapports de ces Comit6s sont rguli-rement communiqu6s au
Conseil executif et A ]a Conf6rence g6nrrale.
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"12. Le Projet de programme et de budget (document C/5 - titre II)
devrait faire l'objet d'un examen d6taill6 par la Commission du
programme et des relations ext6rieures et, en tant que de besoin,
par la Commission financiere et administrative."

Paragraphe 24 de l'Annexe. Cette recommandation a 6t6 mise en
oeuvre lors de 1'examen des documents 23 C/5 et 24 C/5.

"13. Le Conseil ex6cutif devrait 6tudier les moyens susceptibles
d'assurer une meilleure prise en consid6ration, par la Conf6rence
g6n6rale, des recommandations formul6es par le Conseil ex4cutif au
sujet du Projet de programme et de budget (document C/5)."

Lors des 23e et 24e sessions de la Confsrence g6n6rale, les
Pr6sIdents des Commissions ont 6t6 invit6s a attirer
l'attention des d616gations sur les paragraphes pertinents du
document C/6, qui contient les recommandations du Conseil sur
le Projet de programme et de budget.

"14. Le Conseil ex6cutif peut confier A son Comit6 sp~cial certaines
questions complexes qui appellent des 6tudes approfondies."

Par sa d6cision 125 EX/3.5, le Conseil ex6cutif s'est prononc6
sur les objectifs, le contenu et les modalit6s d'ex6cution des
6tudes en profondeur que mene le Comit6 sp6cial. IT a, par
cette m~me d6cision, arr t6 le sujet des 6tudes en profondeur A
effectuer en 1986-1987 et, par sa d6cision 129 EX/5.1.3, celui
des 6tudes a effectuer en 1988-1989. Le Conseil ex6cutif a
6galement charg6 le Comit6 sp6cial de diverses 6tudes ad-hoc
(ex : possibilit6 de rationaliser et de simplifier l'ordre du
jour et les proc6dures de travail de la Conf6rence g6n~rale ;
examen d'ensemble du Reglement financier et des techniques
budg6taires).

* *** ** * *** * *** * *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * *** ** ** * *************** * ** ** ***** *

"15. Le document C/11 (Expose des principaux effets, r6sultats,
difficult4s et insuffisances constat6s en ce qui concerne chaque
activit6 suivie du programme) devrait tre 6tabli et diffus6
suffisamment longtemps avant l'ouverture de la session du Conseil
ex6cutif qui pr6cede la session de la Conf6rence g6n6rale. Il
conviendrait d'6tudier avec soin la possibilit6 que le Conseil
ex6cutif examine ce document en d6tail, lors de sa breve session qui
suit imm6diatement la Conf6rence g6n6rale. Parallelement, le
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Secr6tariat devrait 6tudier les voies et moyens propres renforcer
1'aspect "6valuation du programme" du document C/11."

Paragraphe 26 de l'Annexe concernant la p6riode couverte par ce

rapport et la date de sa diffusion. Voir aussi Recommandation
E(5) : Evaluation.

"16. Le Conseil ex6cutif devrait itre davantage en mesure de suivre
l'6volution des activit6s d6centralis6es et des activit6s
op6rationnelles, par des visites, par exemple, de certains de ses
membres aux bureaux r6gionaux et par l'audition des directeurs de
ces bureaux par la Commission du programme et des relations

ext6rieures."

Plusieurs membres du Conseil ex6cutif ont effectu6, au cours de
l'exercice 1986-1987, des visites aupres des Bureaux r6gionaux
(Caracas, Dakar, Bangkok notamment). Par ailleurs les

Directeurs des Bureaux r6gionaux, comme les coordonnateurs
r6gionaux, sont tres souvent pr6sents au Siege au moment de
l'examen par le Conseil du document C/5.

"17. Les documents de travail du Conseil ex6cutif ne devraient pas,
autant que possible, exc6der 10 pages (y compris un r6sum6, et, s'il
y a lieu, une conclusion et des recommandations) et devraient tre
congus de maniere qu'ils facilitent la prise de decision par les
membres du Conseil."

Paragraphes 15 A 19 de l'Annexe, concernant la documentation
destin6e au Conseil ex6cutif. Le Directeur g6n6ral a fait
r6gulierement rapport A ce sujet, tant dans les rapports qu'il
a soumis au Comit6 temporaire et au Comit6 sp6cial, que dans le
cadre de son rapport oral.
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Recommandation C : PROCEDURFS DE DECISION

** ** ** ** ** ** ** * ******* ** * *** ** * ** ** ****** ** * ****** ** * ********** ** * * * *** *

"1. Le Comit6 raffirme son attachement - la pratique du consensus,
qu'il consid~re comme une pratique indispensable au fonctionnement
harmonieux d'une organisation de cooperation internationale telle
que 1'Unesco.

2. Le consensus est une pratique de nigociation, qu'il convient de ne
pas codifier. Cette pratique est fondue sur la volontr, des Etats
membres de rechercher, aux problVmes qui se posent 1 eux, des
solutions concertses qui soient acceptables par tous.

3. Le consensus, qui est le fruit de concessions librement consenties,
n'exclut pas V'expression de rsserves. I conviendrait cependant
d'adjoindre a tout texte adoptr par consensus l'6nonc6 des rtserves
qui ont ?LtC- formul6es au moment de son adoption.

4. L'expressiQn de reserves ne devrait, en aucune maniere, ktre
interprst~e comme signifiant une non-acceptatiion et, de ce fait,
elle ne devrait affecter ni la validit6 d'une dcision prise par
consensus, ni les responsabilitrs qui en d~coulent pour les Etats
membres.

5. La r6alisation d'un consensus exige du temps et des procrdures
ad6quates de concertation entre Etats membres, y compris des
consultations informelles. Il devrait ktre tenu pleinement conpte
de cette exigence lors de l'6tablissement du calendrier de chaque
r6union.

6. S'il s'avere impossible, lorsque toutes les possibilitss de

n6gociation ont 6t6 rpuises, de parvenir 1 un consensus qui
pr6serve Jes int6rkts fondamentaux de chacune des parties en

pr6sence, il peut tre alors prrf6rable de recourir un vote
plut~t que d'adopter, par consensus, un texte fonda sur

l'ambigult6.

7. IL serait hautement souhaitable de d6ployer des efforts

particuliers pour que le programme et le budget de l'Organisation
soient, dans toute ]a mesure du possible, adopt6s par consensus.
Les Etats membtes devraient s'efforcer de parvenir A un accord non

officiel, par consensus, sur le plafond budgntaire avant que

celui-ci ne soit soumis au vote. Cependant, la recherche d'un
consensus ne doit en aucun cas servir de moyen de blocage du
processus de d~cision en la matiere.

8. A cette fin, i1 conviendrait de multiplier les possibilit6s de
concertation entre Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres

et le Secr~tariat, notamment au stage de I'61aboration par le
Secr6tariat du Projet de programme et de budget (document C/5) et
en tout cas avant 1'examen de ce Projet de programme et de budget
par Jes organes directeurs, les imp6ratifs de la cooperation

internationale et Jes responsabilitss qui en d~coulent pour tous
les membres de la communaut6 internationale constituant des
616ments de base de toute recherche d'accord."
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Cette recommandation s'adresse essentiellement aux Etats

membres. I est a noter que, lors de la 24e session de la

Conf rence g6n6rale, le plafond budg6taire a 6t6 adopt6 par

consensus et que le Groupe de r6daction et de n6gociation n'a

6t6 saisi d'aucun projet de r6solution.
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Recommandation D : DECENTRALISATION

"1. Le Comitd temporaire recommande que la mise en oeuvre de la

politique de d6centralisation soit poursuivie conform6ment aux

d6cisions prises en cette matiere par le Conseil exdcutif A sa 103e

session et aux orientations notamment d6finies dans les documents
21 C/5 et 22 C/5."

Dans le calendrier de mise en oeuvre de ses recommandations,
qu'il avait lui mame 6tabli 6 sa 121e session (document

121 EX/39), le Comit6 temporaire avait fix6 une cible

quanti.tative A la politique de d6centralisation : en 1987,
25,6 % des activit6s de programme devraient Stre
d6centralis6es. Cette cible a 6t6 non seulement atteinte mais
d6pass6e, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous :

1984-1985 1986-1987 1988-1989

% pr6vu
(dans le 19,9 % 26,7 % 28,5 %

document C/5)

% r6el

(atteint en 26,3 % 29,5 % -
fin d'exercice)

La ventilation par secteurs du taux de d6centralisation des
activit6s est la suivante :

Pourcentage pr6vu (dans le Projet de programme et de budget)

22 C/5 23 C/5 24 C/5

ED 35,3 % 37,1 % 38,6 %
SC 25,1 % 27,7 % 31,0 %
SHS 6,3 % 7,0 % 9,8 %
CLT 4,7 % (

( 12,8 % 13,1 %
COM 10,5 % (
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Pourcentage r6el (effectivement atteint)

1984-1985 1986-1987

ED 39,7 % 41,0 %

SC 30,1 % 31,6 %
SHS 11,5 % 13,4 %

CLT 9,7 % 12,1 %
COM 24,1 % )

Deux constatations

1. Le taux de d6centralisation des activit6s de

programme n'a cess6 d'augmenter, et ce dans tous les

secteurs ;

2. le taux effectif de d6centralisation a toujours 6t6

sup6rieur aux estimations, c'est-A-dire aux

pr6visions faites dans le Projet de programme et de

budget. Il en ira certainement de meme en 1988-1989,
oi le taux de 30 % sera vraisemblablement atteint,

voire d6pass6.

"2. La mise en oeuvre de cette politique de d6centralisation devrait se

faire en ayant A l'esprit la n6cessit6 de pr6server l'unit6 de

conception et d'action au sein de l'Organisation, ainsi que le

caractere n6cessairement international et interr6gional de nombre de

ses activit6s."

En vue d'assurer une d6centralisation qui soit tout A la fois

efficace et de nature A pr6server l'unit6 de conception et

d'action au sein de l'Organisation, un Comit6 intersectoriel de

la d6centralisation a 6t6 cr66 en novembre 1984. Compos6 des

Sous-Directeurs g6n6raux et plac6 sous la pr6sidence du

Directeur de Cabinet, le Comit6 a 6t6 charg6 de suivre toutes

les questions relatives a la coordination, au contr8le et a
l'6valuation des mesures prises en matiere de d6centralisation.

Il s'est r6uni 3 fois en 1985 et 3 fois en 1986. Il ne s'est

plus r6uni en 1987.

De par son mandat m~me, ce comit6 s'est essentiellement

int6ress6 A des questions de structure et de proc6dures (par
exemple modalit6s de d6centralisation de l'action
op6rationnelle ; structures de la coordination r6gionale en

Am6rique latine et dans les Caraibes). Il n'a pas fait la

preuve, en revanche, de son efficacit6 en tant que m6canisme de

coordination, intersectorielle et inter-r6gionale, de 'action

de l'Unesco, n'6tant concern6 ni par la planification ni par

l'ex6cution des activit6s dfcentralis6es.
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"3. Le Directeur g6n6ral est invit6 a envisager la possibilit6 de
soumettre 6 l'examen du Conseil ex6cutif et de la Conf6rence
g6n~rale un plan d'action s'6tendant sur la p6riode du Plan i moyen
terme pour 1984-1989 et indiquant, pour chaque 6tape propos6e, le
type d'activit6s qu'il est pr6vu de d6centraliser ainsi que les
transferts correspondants en matiere budg6taire et en matiere de
personnel."

A sa 121e session, le Comit6 temporaire a indiqu6 que ce "Plan
d'action" devrait comporter un expos6 des principales
composantes de la d6centralisation pour 1'exercice 1986-1987
ainsi que des indications sur les orientations generales
envisag6es dans le domaine de la d6centralisation pour
1'exercice 1988-1989. Ce document a 6t6 soumis au Conseil r sa
122e session (document 122 EX/25). Il pr6sentait notamment un
certAin nombre de "cibles" A atteindre en matiere de
d~centralisation des activit6s et du personnel, tant en ce qui
concerne le programme ordinaire que l'action op6rationnelle.
Comme l'indique le tableau ci-dessous, ces cibles n'ont 6t6
atteintes qu'en ce qui concerne le programme ordinaire :

Cible pour r6sultat cible pour situation
fin 1987 au 31.12.87 fin 1989 au 30.6.88

1/
Programme ordinaire

Activit6s d~centra-
lis6es dans les unit6s 25,6 % 29,5 % 28 A 32 % 28,1 %
hors Siege (PADs 88-89)

Personnel d6centralis6
dans les unitds 26,3 % 26,8 % 28 A 32 % 27,07 %
hors Siege

Action opdrationnelle

Nombre de projets 37 % 25 % 45 A 50 % 24 %
d6centralis6s

Pourcentage de cr6dits 20 % 24 % 35 A 40 % 27 %
d6centralis6s

1/ Les pourcentages indiqu6s correspondent au rapport entre les cradits
de programme/personnel d6centralis6s et le total des cr6dits de
programme/personnel du Titre II du budget.
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"4(1) I conviendrait d'examiner avec soin toutes les mesures qui

permettraient d'associer pleinement les bureaux regionaux,
conform6ment A la mission qui leur a 6t6 assignee, tant A la

conception qu'A la mise en oeuvre des activit6s de

l'Organisation.."

Les Unit6s hors Siege ont 6t6 associ6es plus 6troitement i

l'6laboration du programme, grice notamment i la pr6sence au

Siege des coordonnateurs r6gionaux et des directeurs des

bureaux r6gionaux lors de 1'examen, par le Directeur g6n6ral,

des documents C/5 et des PADs. Des PADs r6gionaux ont 6t6 mis

au point, pour la premiere fois en 1985, pour la r6gion
Asie-Pacifique. Cette exp6rience a 6t6 progressivement 6tendue

aux autres r6gions, de sorte qu'en 1987, l'Afrique, l'Asie et

le Pacifique, l'Am6rique latine et les Caralbes ainsi que les

Etats arabes disposaient de PADs r6gionaux et un calendrier des

activit6s r6gionales 6tait publi6 et largement diffus6 pour

chacune de ces r6gions.

Sur la base d'une 6tude men6e en 1985, un certain nombre de

mesures avaient 6t6 identifi6es (cf. document 122 EX/25, 17

22) destin6es A permettre aux unit6s hors Siege d'assumer la

pleine responsabilit6 de 1'ex6cution des activit6s qui leur

sont confi6es. Ces mesures concernaient principalement le

renforcement de leurs capacit6s administratives et financieres.

Certaines d616gations d'autorit6 ont 6t6 ainsi consenties, en
1985, aux unit6s hors Siege en matiere de recrutement et de

gestion du personnel (y compris les consultants et les experts

des projets opdrationnels).

Par ailleurs la mise en place, depuis 1987, dans l'ensemble des

bureaux r6gionaux, d'un systeme de gestion informatis6e a

permis d'am6liorer consid6rablement la gestion budg6taire et
comptable des activit6s d6centralis6es et d'acc6l6rer les flux

d'informations financieres entre le Siege et le hors Siege.

En revanche, les mesures pr6vues pour renforcer les capacit6s
administratives des unit6s hors Siege n'ont pas pu itre mises

en oeuvre de maniere syst6matique, hormis quelques actions
ponctuelles de formation, dans le contexte de r6duction des
effectifs et d'aust6rit6 budg6taire qu'a connu l'Organisation.

"4(2) A cet effet, il serait utile de faire une 6tude des r6sultats

obtenus par la d6centralisation, sous l'angle de l'efficacit6 du

travail, du bien-fond6 des d6penses, de l'utilisation rationnelle du

personnel."

**** *** *

Cette 6tude a 6t6 soumise au Conseil A sa 125e session

(document 125 EX/6). Elle a 6t6 61abor6e sur la base d'un

questionnaire envoy6 aux Etats membres, qui visait a mettre en
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lumiere 1'appr6ciation que portent les Etats membres eux-memes
sur l'impact de la dbcentralisation.

Les conclusions de cette 6tude, qui restent pour l'essentiel
encore valides, insistaient sur les aspects qualitatifs de la
d6centralisation, sur la n6cessit6 d'am~liorer les m6thodes de
travail des unit6s hors Siege, de consolider leurs relations
avec les Etats membres, ainsi que sur la n6cessit6 de pr6ciser

les criteres permettant de d6cider du choix des activit6s a
d6centraliser. Le Comit6 sp6cial h sa 125e session, a d6fini a
cet 6gard un certain nombre de criteres, qui sont 6num6r6s dans

la d~cision 125 EX/3.3. Mais la r~flexion sur ce sujet

m6riterait d' tre poursuivie et approfondie.

Quant A une v6ritable 6valuation de la d6centralisation, elle
n'a jamais 6t6 r6ellement tent6e. La complexit6 des donn6es et

l'absence de comptabilit6 analytique A l'Unesco rendraient
toutefois la tache tres difficile.

"4(3) Les bureaux r6gionaux devraient notamment se voir progressivement

confier 1'ex6cution des activit6s op6rationnelles qui sont men6es
par l'Organisation au niveau national, sous-r~gional et r6gional, ce

qui suppose un transfert accru de responsabilit6s, de ressources et

de postes du Siege vers les unit~s hors Siege."

En avril 1985, sur un total de 696 projets op6rationnels, 129,

soit 18,5 %, 6taient d6centralis6s. La cible qui avait 6t6
fix6e pour fin 1987 6tait de porter a 37 % le pourcentage de
projets d6centralis6s. Cette cible - sans doute trop ambitieuse

pour les capacit6s actuelles des unit6s hors Siege - n'a pas
6t6 atteinte.

Sur la p6riode consid6r6e, l'6volution a 6t6 la suivante

Nombre total Projets d6centralis6s
de projets nombre

Septembre 84 671 75 11 %

Avril 85 696 129 18,5 %
D6cembre 86 800 185 23 %

D6cembre 87 869 217 25 %
Juin 88 872 191 24 %

Diverses 6tudes et consultations ont 6t6 men6es, au sein du
Secr6tariat, de 1984 A 1986 (en particulier une vaste

consultation des coordonnateurs r6gionaux, des directeurs

r6gionaux et des repr6sentants de l'Unesco, r6unis au Siege en

d6cembre 1986), en vue d'identifier les mesures susceptibles de

favoriser la d6centralisation des projets op6rationnels et d'en

am~liorer l'ex6cution. Il en ressort que des responsabilit6s
accrues devraient 6tre accord6es aux unit6s hors Siege en ce
qui concerne : le recrutement du personnel des projets
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oparationnels ; les achats d'6quipement ; le placement des
boursiers ; la mise au point des rapports et autres documents
affarents aux projets ; le contr6le du budget et des d6penses.

Certaines mesures ont 6t6 adopt6es a cet effet :

- ainsi le plafond des d6penses que les responsables des
projets peuvent engager, sans autorisation pr6alable du Siege,
pour des achats de mat6riels a 6t6 relev6 a 2 reprises : de

1.000 $, il est pass6 a 10.000 $ en 1985 et i 15.000 $ en 1986.

- En ce qui concerne les bourses, 32 % des cr6dits affect6s au

programme des bourses (sous-programme VIII 2.3) ont 6t6
d6centralis6s en 1987. Un taux identique devrait itre atteint
en 1988.

Il n'en reste pas moins que de nouveaux progres devraient itre
r6alis6s dans ce domaine.

"5. Il appartient aux bureaux r6gionaux d'assumer une fonction

d'animation et de coordination de la coop6ration entre Etats

membres. A cet effet, les bureaux r6gionaux devraient s'attacher a
renforcer leurs relations de collaboration avec les commissions
nationales pour l'Unesco, ainsi qu'avec les organismes de

coop6ration r6gionale existant au sein comme en dehors du systeme
des Nations Unies."

* ** ** ***** **

Les efforts d6ploy6s en direction des commissions nationales se
sont traduits par l'organisation, au siege des bureaux

r6gionaux ou avec leur collaboration directe, de diverses
r6unions d'information A l'intention des commissions d'une
r6gion ou d'une sous-region

- Nairobi (juillet 86) CN d'Afrique anglophone
- Apia (d6cembre 86) CN du Pacifique
- Luanda (f6vrier 87) CN d'Afrique lusophone
- Bujumbura (f. vrier 87) CN d'Afrique francophone
- Bangkok (f6vrier 87) CN d'Asie et du Pacifique
- Indon6sie (juin 87) CN d'Asie et du Pacifique

Toutes ces r6unions avaient pour objet principal l'examen des
activit6s r6gionales ou sous-regionales et le renforcement de
la coop6ration entre les commissions nationales et les unit6s
hors Siege pour leur mise en oeuvre.

C'est au BREDA, par ailleurs, qu'a 6t6 organis6e la premiere
consultation r6gionale d'ONG, en f6vrier 87.

Toutefois, la consultation des Etats membres sur les r6sultats
de la d6centralisation, tout comme les enseignements recueillis

aupres des autorites nationales et internationales, montrent
que les unit6s hors Siege ne sont pas vraiment en mesure de se

maintenir, dans tous les pays de leur ressort, au contact
permanent des centres nationaux de d6cision et des partenaires
internationaux de l'Organisation, parmi lesquels les autres
institutions du systeme des Nations Unies.
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"6. Le Directeur g6n6ral est invit6 A accorder une attention toute
particuliere i la question de l'implantation g6ographique des
bureaux r6gionaux."

Il avait 6t6 indiqu6 au Comit6 temporaire (cf. document
121 EX/39) que priorit6 serait donn6e, au cours de la pdriode
consid~r6e, au renforcement des structures existantes plut8t
qu'A l'6tablissement de nouvelles unit6s hors Siege. Cette
prioritd a 6t6 dans l'ensemble respect~e, compte tenu du
contexte d'aust6rit6 budg6taire qui a caract~risd la p6riode.

Parmi les principales mesures de renforcement, on peut noter

- la nomination aux postes de coordonnateurs r6gionaux, pr6vus
des le 21 C/5 (novembre 85, pour l'Afrique ; janvier 86 pour
l'Asieet le Pacifique ; f6vrier 86 pour l'Am6rique latine et
les Caraibes ; janvier 87 pour les Etats arabes)

- le transfert du personnel des bureaux regionaux de Beyrouth
et du Caire a Amman (janvier 87) ;

- le renforcement de certaines unit6s telles que Kingston,
Harare, Caracas et Bangkok.

- Par ailleurs, la d6cision a 6t6 prise, en avril 88, de
d6centraliser i Venise le Bureau de coopdration scientifique
pour l'Europe, dont les effectifs seront renforcds.

Ces mesures de renforcement des structures r6gionales n'ont pu
tre bien sGr que limit6es, vu le contexte budgdtaire ; il

s'agissait moins de crder des postes que d'4viter d'en
supprimer ; de r6server une priorit6, dans les plans de
recrutement, A la nomination aux postes vacants hors Siege (a
titre d'exemple, entre 1986 et 1988, les postes de Directeur du
ROSTA, de l'UNEDBAS, de l'OREALC, du CEPES, du bureau r6gional
pour la culture en Am6rique latine et dans les Caraibes, du
BIE, ceux de coordonnateur de l'EIPDAS et du NEIDA ont 6t6
pourvus) ; et d'op6rer, lorsque c'6tait possible (vu les
r6ductions drastiques d'effectifs qui ont affect6 le Siege
lui-mime) certains transferts de poste du Siege vers le hors
Siege.

Evolution des postes Siege/hors Siege
(programme ordinaire - Titre II)

fin 1985 fin 1987
Siege hors Siege Siege hors Siege

Nombre
de postes 1515 249 1145 223

Pourcentage 14,11 % 16,30 %
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Ce tableau montre que les r6ductions qui ont affect6 les unit6s
hors Siege ont 6t6 proportionnellement moins fortes que celles
qui ont affect6 les effectifs du Siege.

Un effort avait 6t6 fait, en 1986, pour pr6server autant que
possible, les postes hors Siege dans le cadre des r6ductions
resultant du retrait de 3 Etats membres : par rapport aux

postes figurant dans le 22 C/5 approuv6, les postes existants
au ler aoilt 1986 avaient diminu6 de 18,3 % pour ce qui est du
Siege et de seulement 14,5 % pour les postes hors Siege.

Il en a 6t6 de mgme lors de 1'exercice de gel des postes
auxquels il a 6t proc6d6 d6but 1988 : sur l'ensemble des
postes du programme ordinaire qui ont 6t6 gel6s, les postes
hors Siege repr6sentent moins de 15 %.

"7. Il conviendrait de mettre en oeuvre une politique du personnel qui
encourage une plus grande mobilit6 des fonctionnaires entre le Siege

et les unit6s hors Siege. A cet effet, il conviendrait d'6tudier les

mesures propres a am~liorer les conditions de travail et d'emploi du
personnel hors SIege et de prendre tout particulierement en

consid6ration, dans les criteres de promotion, l'exp~rience acquise

dans des postes hors Siege."

Au cours de la p6riode consid6r6e, la proportion des effectifs
Siege/hors Siege (toutes cat6gories de personnel confondues :
programme ordinaire, extrabudg6taire et projets op6rationnels)
est rest~e A peu pres stable.

Siege Hors Siege
nombre % nombre %

1.01.1985 2403 74,5 822 25,5
1.07.1986 2186 74,6 744 25,4
1.07.1987 2101 75,1 698 24,9
1.07.1988 2072 75,0 689 25,0

Diverses mesures incitatives avaient 6t6 envisag6es
(cf. document 120 EX/9 add.) en vue de faciliter la mobilit6
des fonctionnaires entre le Siege et le hors Siege. Ces mesures

n'ont pu jusqu'ici faire l'objet d'une mise en oeuvre
syst6matique - du fait des contraintes budg6taires et des
exercices successifs de r6duction et de red6ploiement

d'effectifs.

"8. Il convient de veiller, lors de la mise en oeuvre du processus de
dacentralisation, A eviter tout alourdissement des structures et des

proc6dures, ainsi que les cojats suppl6mentaires qui en

r6sulteraient."

* * ** *** ** * **
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L'efficacit6 de la d6centralisation suppose, d'une part, une
circulation large et rapide de l'information entre le Siege et
le hors Siege ainsi qu'entre les unit6s hors Siege elles-mimes,
d'autre part une coordination efficace, au niveau r6gional
comme au niveau interr6gional.

Un rapport avait 6t6 soumis au Conseil ex6cutif, A sa
125e session, portant sur "l'6ventualit6 d'un plan

d'utilisation des techniques modernes dans les informations
entre le Siege et les unit6s hors Siege" (document 125 EX/7).
Il y 6tait notamment envisag6 de :
- poursuivre l'6quipement du Siege et du hors Si ge en t61ex et
t6l6copie ;
- compl6ter l'6quipement du Siege et du hors Siege en
micro-ordinateurs et veiller A leur compatibilit61
- exp6rimenter un logiciel de messagerie 6lectronique, ger6 par
l'ordinateur central.

Des progres ont 6t6 r6alis6s i cet Agard la plupart des
unit6s hors Siege sont d6sormais dquipees de t6lex.
L'informatique s'est beaucoup d6velopp6e : on comptait,

fin 1984, 265 terminaux connect6s l'ordinateur central et
80 postes de traitements de texte et micro-ordinateurs ; le
nombre des terminaux est A pr6sent de 414, celui des

micro-ordinateurs de 281. La messagerie 6lectronique,

pleinement op6rationnelle au Siege depuis fin 1987, 6quipe A
pr6sent les Bureaux de New York et Dakar.

Il n'en reste pas moins que certains types d'information
(documents de travail, circulaires administratives, rapports de
mission, correspondance 6manant d'Etats membres, etc.)
circulent mal, ou lentement.

Par ailleurs la coordination des activit6s d6centralis6es, dont
la n6cessit6 se fait d'autant plus forte que leur volume ne
cesse d'augmenter, n'a pas 6t6 exerc6e jusqu'ici de maniere
pleinement satisfaisante - m me au niveau r~gional, du fait
notamment des difficult6s de communication intra-r6gionale. La
crdation des fonctions de coordonnateur r~gional ne s'est pas
r6v616e d6cisive A cet 6gard : leurs attributions n'ont pu tre
clairement d6finies et leur influence r6elle sur les activit6s
est faible.

Les mesures envisag6es par le Directeur g6n6ral pour faire face
A ces problemes sont expos6es dans la partie II de ce document,
ainsi que dans le document 130 EX/INF.6.
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Recommandation F(1) : ELABORATION DI PROGRAMME

"1. IRaffirme que le Plan Fi moyen terme approuvw par la Conffrence
grnrale constitue le cadre conceptuel des activit~s de
1'Organisaftion et qu'i] doit servir de base ) l'61aboration des
projets de piogramme et de budget.

2. Rappelle que, conformment aux dispositions de la riso]ution
21 C/100, le Plan -) moven terme peut "Ptre ajustF, si besoin est,
chaque session ordinaire de la Confirence ghnnrale, en fonction de
l'volution des problhmes et ', partir d'une 6valuation des progr~s
accomplis".

3. Est d'avis que le Conseil ex6cutif examine, 4 sa 121e session, s'il
y a lieu ou non d'apporter des ajustements au Plan 1 moven terme
pour 1984-1989, A la lumi~re des crit~res 6nonc~s dans la rCsolution
21 C/100 cit~e ci-dessus et compte dGment tenu des r6ponses ; la
consultation entreprise en vue de la pr6paration du document
23 C/5.'

Le Plan A moven terme pour 1984-1989 a effectivement servi de
base i l'1aboration des documents 23 C/5 et 24 C/5, m~me si
certains am6nagements ont rt6 apportfs A la structure des
programmes prisentrs dans ces documents par rapport la
structure du Plan. Aprs avoir examin6 le document
121 EX/38 "Ajustements 6ventuels au deuxiome Plan 7 moven
terme", qui r&capitulait les modifications de structure
introduites dans le Projet de programme et de budget pour
1986-1987, le Conseil exrcutif a estim6 que ces amnnagements,
d'ordre essentiellement technique et lihs - l'imp~ratif de
concentration, n'affectaient ni les orientations ni les
objectifs du Plan. Il a d6cidr qu'il n'y avait pas lieu, en
cons6quence, de proc~der A un ajustement au Plan (d6cision
121 EX/4.2).

"4. Accueille avec satisfaction et approuve l'initiative qu'a prise le
Directeur g6nsral de proc~der A une large consultation des Etats
membres, des membres associ~rs et des organisations internationales
gouvernementales et non gouvernementales. Cette consultation devrait
tre poursuivie et rendue plus efficace, car elle s'est av6r6e

extr~mement utile. ELle s'inscrit dans tin processus continu auquel
concourent notamment les confCrences intergouvernementales, les
reunions des conseils et comnit6s intergouvernementaux, les changes
de vues avec les commissions nationales et les d6lCgations
permanentes, et qui devrait se poursuivre, dans toute la mesure du
possible, pendant toute la pCriode de preparation du Projet de
programme et de budget."

L'61aboration des documents 23 C/5 et 24 C/5 a donn lieu A une
consultation 6crite par voie de questionnaire. Dans l'un et
l'autre cas, le questionnaire portait principalement sur les
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priorit6s ' retenir, sur la concentration du programme et sur
les formes et modalit6s d'action propres A assurer une plus
grande effieacit6 dans la mise en oeuvre des activit6s. Le
questionnaire sur la prfparation du 24 C/5 comportait

Cgalement des questions relatives ] Ia presentation du

document C/5 ainsi qu'aux movens d'accroTtre les possibilit~s
de choix de la Conf6rence g~nrale lorsqu'elle proc~de )

l'examen du Projet de programme et de budget. Le nombre des
rsponses est rest6 relativement stable de l'une l'autre
consultation :

. pour le 23 C/5 : 95 Etats membres, 15 organisations du

systeme des Nations Unies et 64 organisations internationales
gouvernementales et non gouvernementales ;

. pour le 24 C/5 : 94 Etats membres, 12 organisation du systeme

des Nations Unies et 59 organisations internationales

gouvernementales et non gouvernementales.

Les Consultations se sont poursuivies, sous des formes diverses

(reunions de commissions nationales, de d6lCgations

permanentes, consultations informelles) jusqu'aux 23Pme et

24&me sessions de la Conflrence g6nsrale.

"5. Souligne la nrcessit6, dans un souci d'efficacit6 et d'utilisation

optimale des ressources, de poursuivre avec vigueur les efforts

entrepris pour accroitre la concentration du programme, dans le

cadre des grands programmes approuv6s par la Conf~rence

g6n6rale, en regroupant les activit~s connexes susceptibles de se

renforcer mutuellement, en s'efforgant de r6duire le nombre des

sous-programmes et, en particulier, des actions de programme

relevant des sous-programmes ou par tout autre moyen appropri6,
Ctant entendu que l'utilit6 et les possibilitns d'une concentration

varient suivant les programmes consid~rns.

6. Estime en outre qu'il devrait ;tre rendu compte des progres r6alis6s

dans ce domaine, par exemple dans l'Introduction au Projet de

programme et de budget.".

La concentration a 6t6 une pr6occupation constante du

Secr~tariat et des organes directeurs lors de l'61aboration des
documents 23 C/5 et 24 C/5. Ces efforts se sont traduits par

divers transferts ou regroupements d'activitss et par la fusion

d'un certain nombre de sous-programmes, voire de programmes,
qui ont 6tC effectuss soit sur proposition du Directeur

gsn6ral, soit sur recommandation du Conseil ex6cutif (d~cisions

120 EX/4.1 et 125 EX/4.2). Il en est r6sultr une diminution
sensible du nombre des sous-programmes, qui est pass de 187
dans le 22 C/5, 151 dans le 23 C/5 et 3 143 dans le 24 C/5.
Il a 6tC rendu compte des efforts faits en la matlinre dans les

volumes I du 23 C/5 (paragraphes A.18 A.22) et du 24 C/5
(paragraphes A.18 et A.19).
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***** ** ****** ********* ******* *** * ********* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * *** * *** *

"7. Recommande au Conseil ex6cutif, lorsqu'il formule ses

recommandations relatives ) 1'61aboration du Projet de programme et
de budget, de d6terminer clairement le degr6 de prioritC des
sous-programmes ou Clments de programme.

8. Recommande en outre qu'en examinant les recommandations du Conseil
exrcutif, la Conf6rence g~nsrale indique le degr6 de priorit6 qu'il

convient d'accorder A ces sous-programmes et projets, compte tenu de

leur urgence, de leur utilitr, du degr5 de soutien dont ils
bCnCficient et de leur efficacit , au regard de 1'Acte constitutif."

* ** ** * ****** *** ** ** ** ** *

Le Conseil ex~cutif a formul6, dans ses d6cisions 120 EX/4.1 et

125 EX/4.2, un certain nombre de directives quant aux priorit6s

. observer dans l'61aboration des documents 23 C/5 et 24 C/5.

En ce qui concerne le 23 C/5, le Conseil n'avait donn6 aucune
indication quant aux prioritCs 6ventuelles entre les diff6rents

grands programmes : 'enveloppe budg6taire allouce A chaque

grand programme a Ct6 d6termin6e sur la base de celle qui lui

6tait affectie dans le cadre du Programme et budget pr6c~dent
(document 22 C/5). Le Conseil ex6cutif a en revanche formul

des recommandations tres pri cises V 1'intention de la

Conf6rence g6nsrale quant au degr6 de priorit6 qu'il convenait

d'accorder aux diverses activit~s. Ces dernieres 6taient en
effet classnes, dans le document 23 C/5, en deux cat6gories de

prioritE. Le Conseil ex6cutif a sugg6r6 la Conf6rence

g6nnrale le transfert de nombreuses activit6s d'une catigorie
de priorit6 a une autre.

En ce qui concerne le 24 /C5, le Conseil exscutif avait

identifi6, dans sa d~cision 125 EX.4.2, un certain nombre de
prioritrs, qu'il s'agisse de programmes (programmes II, XI.1
et XI.4), de domaines (r3le des sciences exactes et naturelles,

des sciences sociales et humaines, et leurs interactions ;
am~lioration de la condition f~minine) ou de "fonctions"

(6changes d'informations et d'expnriences ; formation .. ).

I a cbt6 rendu compte de la facon dont ces directives ont ftr
mises en oeuvre dans les documents 121 EX/39 et 126 EX/12,
soumis respectivement au Comit6 temporaire et au Comit6

sp~cial.

"9. Tout en mettant 1'accent sur le caract~re intellectuel de la mission

de coop6ration internationale qui est celle de l'Unesco, le Comit6

temporaire souligne qu'il convient de maintenir un 6quilibre

appropri6 entre la riflexion et l'action, car des liens de

compl6mentaritg et de renforcement mutuel unissent les activit6s

d'6tudes et de recherche et les activitns pratiques, en particulier
les activit6s op6rationnelles."

* * ** *** *** * ** ** ** ** ** * **
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Apres avoir examin6 le document 23 C/5, le Conseil ex~cutif
avait estim6 (d6cision 121 EX/4.1, par. 10) que 1'6quilibre
rCalis3 entre action et rnflexion Ctait "dans l'ensemble
satisfaisant". Le tableau ci-dessous montre que cet "6quilibre"
a 6t6 peu modifi6 par la Conference g6n6rale (23 C/5
approuv6) ni par le Conseil ex~cutif, lorsqu'il a d6cid& des
r~ductions . op~rer dans le programme 3 la suite du retrait du
Royaume-Uni (23 C/5 ajust6).

23 C/5 23 C/5 23 C/5
projet approuvr ajust

Conf6rences et reunions 11,2 11,2 12,1
Etudes et recherches 10,6 9,1 11,4
Publications 11,1 10,6 12,2
Formation 28,0 28,9 27,3
Services tech./consultatifs 20,4 20,1 21,1
Subventions ONG' 4,3 4,3 5,7
Autres contributions 5,9 6,2 0,8

Autres 2,8 3,1 3,8

Costs indirects 5,9 6,5 5,6

100 % 100 % 100%

En ce qui concerne le 24 C/5, 1'analyse du programme selon la
nouvelle nomenclature de "fonctions" (cf. document 24 C/5,

volume I, par. A.22 A A.33) permet de mieux apprecier la place

faite respectivement 3 i'action et 3 ]a r6flexion. Le Conseil
exncutif, dans sa decision 126 EX/4.1 (par. 11) a estim6 que
"dans l'ensemble, le document 24 C/5 accorde une place
approprire aux activit6s visant, d'une part, 3 favoriser le
progres de la connaissance ainsi que les 6changes
d'informations et de donn6es d'exp~rience, et d'autre part, 3
promouvoir la formation et 3 apporter un soutien aux activit~s
des Etats membres". La encore, cet "6quilibre" a 6t6 peu
modifi6 par la Confirence g6nrrale.

24 C/5 24 C/5
projet approuv6

- progres de la connaissance 10,8 % 10,7 %

- Collecte, diffusion et 6change

d'informations 24,4 % 24,7 %

- Action normative 1,3 % 1,4 %
- Sensibilisation du public 2,1 % 1,8 %
- Formation 35,7 % 36,0 %
- Formulation de politiques et de

plans et identification de projets 10,4 % 10,1 %
- Participation a la mise en oeuvre

des activit~s dans les Etats membres 12,6 % 12,6 %
- Programme, coordination et

6valuation des activit6s du programme 2,7 % 2,7 %

100 % 100 %
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"10. Des consultations devraient ^tre poursuivies avec les autres

institutions du syst6me des Nations Unies afin de coordonner leurs
(tudes et leurs autres activitis avec celles de l'Unesco, en vue de
les rendre compl6nientaires, de parvenir a une efficacitr accrue et
d'8viter tout risque de double emploi de part et d'autre."

*********** ****** ***

Cette coordination a rev~tu plusieurs aspects

les institutions des Nations ITnies ont -t6 associ6es : la

consultation Ccrite sur la pr6 paration des documents 23 C/5 et

24 C/5 (une synth.se des observations qu'elles ont formul6es a
8tC prrsentse dans les documents 120 EX/5 et 125 EX/5). Leurs
commentaires ont 6t5 de nouveau sollicit~s une fois les

documents 23 C/5 et 24 C/5 publi6s ; ces commentaires ont 8t6

portrs la connaissance de la Conf6rence g~n6rale : ses

vingt-troisi~me et vingt-quatrieme sessions.

des efforts ont: rtC faits, dans le document 24 C/5, pour
pr~ciser davantage la nature de la collaboration avec les
institutions du systrnme des Nations Unies. Une 8tude avait

d'ailleurs ft6 r6alisCe en 1986 sur Ia coordination avec ces
institutions et les doubles emplois 6ventuels. Cette &tude

concluait qu'il ny avait pas A proprement parler de double
emploi entre les activitfs de l'Unesco et celles des autres
institutions du syst~me des Nations Unies, mais plut8t des
domaines d'action conamuns, qui appelaient tine concertation

permanente et une coordination renforc6e. Elle faisait aussi
apparaitre que c'est 1'ensemble des mecanismes de coordination
qui devraient tre revus, l'8chelle du syst~me tout entier.

. Enfin, des consultations sp~cifiques sont prriodiquement
organis6 es avec certaines institutions, en tant que de besoin.

"Il. Souligne qu'il conviendrait de veiller, lors de l'laboration des
actions de programme, au renforcement de l'approche
interdisciplinaire et intersectorielle."

***** ** ** c* * ** ** ** ** ** ***

Les efforts faits pour donner suite A cette recommandation se
sont traduits par certains am&nagements apport6s la structure
des programmes (programmes VTTT.1 et XIT.1 par exemple), voire

des grands programmes (transfert du programme du livre du grand

programme III au grand programme XI). Mais il est difficile, en

fait, d'appr6cier l'impact r6el de ces efforts. L'innovation la

plus significative, a cet 6gard, a peut tre 6t6 constitu6 e par

l'introduction, dans le 24 C/5, d'un certain nombre d'activit~s

programm6es conjointement au titre de deux ou m~me plusieurs
grands programmes (cofinancement et ex6cution conjointe).
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* ** ** ** ** ** ** ** * *** ** ** *** ** * ** ** *** * ** ** * ******* *** ** ** * *** ** * *** ****** **

"12. Considbre que des crit~res de s6lection des activit6s les plus
appropriees devraient tre clairement d~finis, sur la base des
indications contenues dans la resolution 10.1 (par.9) adoptle par la
Conf6rence gfn6rale ? sa dix-huitisme session et dans la d~cision
108 EX/4.1 (par.14) adopt6e par le Conseil ex6cutif :i sa 108e
session ainsi que des travaux pert-inents mends par le Secritariat,
et qu'il devrait Ztre tenU compte de ces critbres, autant que
possible, dans l'61aboration des futurs projets de programme."

Un ensemble de criteres pour la s~lection des activit~s a 6t6
progressivement d6fini par la Conf6rence gnn6rale (rssolution
18 C/10/1) et par le Conseil ex6cutif (d&cisions 108 EX/4.1,
4X/EX/2, 120 EX/4 et 125 EX/4.2). Les r6ponses de certains
Etats membres i la consultation sur le 24 C/5 ont igalement
fourni des indications cet gard, dont il est rendU compte
aux par. C.009 a C.013 du document 125 EX/5 (Partie III). Mais
la question qui se pose, en fait, est celle de l'applicabilit6
de ces criteres, qui ne sont pas toujours compatibles entre eux

ni hi6rarchisss par ordre de priorit6.

"13. Estime que les orientations sur lesquelles se fonde le programme
&tant dsfinies dans le Plan ' moyen terme, les plans de travail du
document C/5 devraient comporter une pr6sentation sch6matique et
concise des activitCs, qui 6numere les types d'action et pr6cise les

modalit6s d'ex6cution retenus".

D'importantes modifications ont Ctr- apport6es hi la pr~sentation
des plans de travail dans les documents 23 C/5 et 24 C/5. Parmi

les plus saillantes :

, pr6sentation du C/5 en deux volumes

. pr6sentation 4 la fois plus concise des activitts (style
"t616graphique") mais aussi plus d6taillie (indications quant
aux types d'action envisag6s : s6minaires, bourses, etc. et aux

modalit6s d'exrcution : contrats, dates, lieu, collaborations
extsrieures etc.) ;
. allocations budgstaires au niveau des activit&s et non plus

des actions de programme ;
. ventilation des coGts au titre de chaque sous-progranime

. indicateurs d'6valuation ("r6sultats attendus")

. nombreux appendices budgftaires.

Comme tel, le document C/5, dont le volume s'est accru,

s'apparente dcsormais a une sorte de "PAD biennal". Les

Propositions pr6liminaires du Directeur g6nnral sur le

Programme et budget pour 1990-1991 (document 130 EX/5)

contiennent diverses suggestions visant allhger et simplifier

la pr6sentation du document C/5.

* * *** * ** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** *** ** * *** * ** ** ** ** *** ** ** * ***
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Recommandation E(2) : MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

* * ************ ********* * ** ******** * *** ** * ** *** ** ** * *** * *** ** ** * ** ** * **** *

"1. Le Comit6 temporaire rappelle que, aux termes de l'article V.B.5(B)
de 1'Acte constitutif :

"Le Conseil ex6cutif, agissant sous 1'autorit6 de la Conf6rence
g6n6rale, est responsable devant elle de l'ex6cution du programme
adopt6 par la Conf6rence. Conform6ment aux d6cisions de la

Conf~rence g6n6rale et compte tenu des circonstances qui

surviendraient entre deux sessions ordinaires de celle-ci, le

Conseil ex6cutif prend toutes dispositions utiles en vue d'assurer
1'ex6cution efficace et rationnelle du programme par le Directeur

g6n6ral".

2. Le Comit6 temporaire souligne qu'il importe que le programme de
l'Unesco soit mis en oeuvre dans des conditions optimales

d'efficience et d'efficacit6 et en 6conomisant au maximum les

ressources tant financieres qu'humaines, dans tous les types

d'activit6 qui composent le programme. La s6lection des activit6s les

plus appropri6es, leur planification et leur pr6paration d6taill6es,

y compris la coordination avec les autres activit6s du programme, et

l'ex6cution subs6quente du programme constituent les 616ments de
base de ce processus. Tout doit 6tre fait par ailleurs pour

continuer A limiter, dans toute la mesure du possible, les d6penses

d'administration et de personnel".

Le paragraphe 2 de cette recommandation vise essentiellement
l'am6lioration des conditions d'ex6cution du programme, par une

utilisation optimale des ressources financieres et humaines
disponibles. Les mesures prises pour donner suite A cette
recommandation se sont inscrites dans un contexte d'aust6rit6
budg6taire exceptionnel, qui a marqu6 toute la p6riode

1984-1988. On rappellera pour m6moire

- necessit6 d'absorber, dans l'ex6cution du programme

1984-1985, un d6ficit de 10.483.000 dollars (la Conf6rence
g6n6rale ayant d6cid6 de "r6duire" le plafond budg6taire de
quelque 10 millions de dollars, sans apporter pour autant de
changements au plan de travail) ;

- n6cessit6 d'absorber, entre 1985 et 1987, le "d6ficit de
recettes" r6sultant du retrait de trois Etats membres ;

- n6cessit6 d'absorber, depuis 1986, le d6ficit des d6penses
de personnel 116 au maintien du "lapse factor" i 5 % ;

- n6cessit6 d'absorber partiellement, en 1986-1987, le d6ficit

i6 aux fluctuations mon6taires ;

- n6cessit6 d'absorber, en 1988-1989, un d6ficit de plus de
12,5 millions de dollars, correspondant aux d~penses

obligatoires non incluses dans le plafond budg6taire.
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Aussi est-il difficile, dans la pr6sentation de ce bilan,
d'op6rer une claire distinction entre les mesures qui ont 6t6
prises pour donner suite h cette recommandation et celles qui
r6sultaient de la n6cessit6 de pallier des d6ficits successifs.

Parmi ces mesures, on peut citer :

. compression des d6penses de personnel

. mesures d'aust6rit6 ;

. am6lioration des m6canismes de gestion, de contr6le et

d'6valuation

. depuis 1988, larges d616gations d'autorit6.

- Compressions d'effectifs et r6ajustements de la charge de
travail

La p6riode 1984-1988 a 6t6 marqu6e par des compressions

successives de postes et d'effectifs : des la fin 1984, la
d6cision a t6 prise de "geler" 290 postes et d'inscrire 100
postes de moins au budget 1986-1987. En 1986, le retrait de
trois Etats membres de 1'Organisation a conduit i la

suppression de quelque 700 autres postes (programmes

ordinaire et extrabudg6taires). En 1988, les contraintes du
"lapse factor" ont impos6 de nouveaux "gels" de postes (cible
au ler juillet 1988 : 129, qui devront itre port6s A 135 au ler
octobre 1988).

Evolution du nombre des postes
(programme ordinaire)

22C/5 Ap. 23C/5 Ap. 24C/5 Ap.
(1985) (1987) (1988)

2745 2644 2081
(y compris

Titre IX)
(100 %) (96,3 %) (75,8 %)

Les compressions successives d'effectifs imposaient un

r6examen des structures de certaines unit6s du Secr6tariat, en

vue de r46quilibrer la charge de travail entre ces unit6s et au

sein de ces unit6s. Diverses mesures de restructuration ont

d6jh 6t6 prises :

. en 1987, fusion des deux secteurs de la culture et de la
communication ;

. en 1988, r6organisation de PRS, avec la cr6ation de l'Office

des programmes et service d'information (IPS) et de l'Office
des publications et p riodiques de l'Unesco (OPP) ;
am6nagements des structures de CC, PER, OPI ; reexamen des
structures de REX et de DEV.

On notera 6galement les progres accomplis en matiere de

planification du recrutement : un groupe de travail, presid6
par le Directeur g6 n6ral adjoint, se r6unit p6riodiquement pour
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daterminer - compte tenu des contraintes budg6taires et des
exigences du programme - la liste des postes autoris6s au
recruLement.

- mesures d'austi.rit6

Les problemes budgetaires qui ont affect6 1'Organisation n'ont
pas permis, bien sir, de conserver le programme dans son

int6grit6. Mais des efforts ont 6t6 faits, tout au long de la
p6riode, pour pr6server autant que possible les activit6s, tout

en r6alisant des 6conomies sur leurs modalit6s d'ex6cution. Ces

6conomies ont port6 principalement sur des postes de d~pense
tels que : auxiliaires temporaires, consultants aupr-s du

Secr6tariat, voyages du personnel, services contractuels,
fournitures diverses, etc.

1984-1985 1986-1987 1988-1989

Pr6vu D6penses Pr6vu D6penses Pr6vu Planifi6

(22C/5Ap) relles (23C/5Ap) r6elles (24C/5Aj) (PADs)

(en centaines de milliers de dollars)

Auxiliaires 7.117 2.928 10.149 2.361 8.725 3.446
temporaires

Consultants 2.660 1.430 3.967 1.245 1.092 624
pour le

Secr6tariat

Voyages du 10.631 6.681 8.953 7.478 7.514 3.855
Personnel

Ces mesures d'aust6rit6 ont 6t6 encore renforc6es en
f6vrier 1988 : les Sous-Directeurs g6n6raux ont 6t6 invit~s A
fixer eux memes - en fonction des besoins et de la nature de
leurs programmes - des objectifs chiffr6s pour les 6conomies A
r6aliser sur des postes de d6penses tels que : organisation de
r6unions (dont la dur6e devra &tre, en principe, r6duite de
25 % par rapport aux pr6visions et la documentation r6duite
d'environ 50 %) ; coats d'impression, missions du personnel,
fonctionnement des services.

- am6lioration des m6canismes de gestion, de contr8le et
d'6valuation

Parmi les mesures les plus significatives mises en oeuvre a cet
effet, on peut citer :
. la mise au point d'une nouvelle nomenclature de "fonctions"
et de "modalit6s d'action", qui constitue un instrument non
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seulement de programmation, mais ;iussi de gestion (puis qu'il
permet d'adapter le choix des modalits d'action en fonction
des objectifs, ou "fonctions" assign6s au programme) ;

. l'informatisation des PADs - qui a Gt6 g6ndralis6e a
1'ensemble du Secr6tariat en 1988 et qui permet d'assurer un
contr8le budg6taire continu ainsi qu'un suivi r6gulier de 1'6tat
d'avancement de 1'ex6cution du programme ;

. une meilleure information de la Direction g6nbrale (et des
organes directeurs), par la mise au point psriodique de
Tableaux de bord des activit6s et par les am~liorations
apport6es la pr6sentation des Rapports sur la situation
budg6taire, 6tablis chaque trimestre par le Bureau du
budget ;

. l'extension de l'informatique et de ses usages au sein du
Secr6tariat : ce dernier dispose A l'heure actuelle de quelque
400 terminaux et 280 micro-ordinateurs et est d~sormais 6quip6
d'un systeme de messagerie 6lectronique.

. l'61argissement des fonctions assignees a l'Inspection
g6n6rale, qui est appel6e a devenir un service "organisation et
m6thodes", charg6 d'6tudier toutes mesures susceptibles
d'am~liorer la gestion administrative ; de rationaliser les
proc6dures et m6thodes de travail ; de proc6der a une
6valuation continue des structures et du fonctionnement du
Secr6tariat, ainsi que de la charge de travail de ses
diff~rentes unit6s.

. la mise en oeuvre du systeme d'auto-4valuation, qui permet
aux sp6cialistes du programme d'appr6cier les r6sultats obtenus
et les difficult6s rencontr6es au fur et A mesure du
d6roulement des activit6s, et de piger de la pertinence des
modalit6s d'action retenues.

- d6l6gations d'autorit6 et flexibilit6 du programme

En d6cembre 1987, le Directeur gen6ral a proc6d6 A une large
d616gation d'autorit6 aux Sous-Directeurs g6n6raux en matiere
d'ex6cution du programme : ces derniers ont d6sormais

l'entiere responsabilit6 de 1'approbation comme de 1'ex6cution
des PAD, auxquels ils peuvent apporter toutes modifications
qu'ils estiment opportunes dans le cadre des reglements
existants, et des objectifs approuv6s par la Conf6rence
g6n6rale. Cette politique vise a introduire le maximum de
flexibilit6 dans la mise en oeuvre du programme, de maniere A
am6liorer l'efficacit6 de 1'action et a subordonner le choix des

moyens A la r6alisation des objectifs - compte tenu de
l'6volution des besoins, des situations et des possibilit6s.
Elle vise A privil6gier l'adaptabilit6 et l'innovation, et i
substituer le contr8le a posteriori au contr8le a priori. A cet

effet, diverses mesures ont 6t6 prises pour am6liorer le suivi
de l'ex6cution du programme et l'information de la Direction
g6n6rale i ce sujet : outre la r6vision p6riodique des Tableaux

de bord des activit6s, des rapports trimestriels sont d6sormais
adress6s a la Direction g6n6rale sur les principaux aspects de
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1'ex6cution du programme (listes des contrats de consultants et

des contrats d'honoraires etc).

Dans ce meme souci de flexibilit6, le Conseil ex6cutif, a sa

129e session, a autoris6 le Directeur g6n6ral i proc6der a des

r6allocations de cr6dits, A l'int6rieur d'une mame ligne

budg6taire, pour permettre A l'Organisation de r6pondre

rapidement des besoins urgents des Etats membres (d6cision

129/EX.7.2).

Dans ses propositions pr6liminaires concernant le Programme et

Budget pour 1990-1991 (document 130 EX/5, para. 32 A 34), le

Directeur g6n6ral sugg re plusieurs m6canismes destin6s

permettre au Secr6tariat d'ex6cuter le programme dans des

conditions d'efficacit6 et de souplesse accrues (6tablissement

d'une provision pour une coop6ration accrue avec les Etats

membres ; autorisation de transferts entre lignes budg6taires
jusqu'A concurrence de 10 % des cr6dits ; allocations de cr6dit

au niveau des actions de programme et non plus des activit6s).

Ces propositions se fondent sur les recommandations du Groupe
de travail que le Comit6 sp6cial a cr66 A sa 129e session pour

proc6der A une revue d'ensemble des reglements financiers et

des techniques budg6taires de l'Organisation.

********* ******************************* *** *********** **** ** *** ****

"3. A cet 6gard, il convient de porter une attention particuliere aux
conf6rences intergouvernementales et aux r6unions, notamment A
leur contenu, A leur calendrier et A leur p6riodicit6, de facon A
tenir compte des compl6mentarites qui pourraient exister entre elles,

de leur pr6paration et de leur couit financier. Il convient 6galement

de s'int6resser aux 6tudes, bourses de perfectionnement, missions
du personnel et autres modalit6s d'action".

- conf6rences et r6unions on constate une nette

diminution de leur nombre entre le 22 C/5 et le 24 C/5.

Cat6gorie 22 C/5 23 C/5 24 C/5
approuv6 approuv6 ajust6

I
II 42 35 41
III

IV 1 3 2

V 16 23 23
VI 95 62 54
VII 45 31 22
VIII 33 17 20
Autres 20 8 -

Total 252 179 162
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On notera qu'il a 6t proc6d6, en 1986-1987, i un r6examen de
la p6riodicit6 des conf6rences dans le domaine de I'6ducation
(conf6rences r6gionales des ministres de 1'6ducation ;
Confdrence internationale de 1'6ducation - cf. document
24 C/36) et dans le domaine des sciences et de la technologie
(conf6rences CAST et MINESPOL, cf. document 126 EX/INF.8).

6tudes et recherche

La place r6serv6e aux activit6s d'6tudes et de recherche est
rest6e a peu pres la m~me dans les Programme et budget pour
1986-1987 et 1988-1989 : 23 C/5 ajust6 12,7 % ; 24 C/5
approuv6 12,9 % (on notera toutefois que la nouvelle
nomenclature de "fonctions" et de "modalit6s d'action" adopt6e
dans le cadre du 24 C/5 recense de maniere plus syst6matique
les activit6s d'6tudes et de recherche). Un Comit6
intersectoriel a 6t6 charg6, en 1986, de r6pertorier et de
coordonner ces 6tudes.

Bourses et allocations d'6tudes

Au titre du Programme des bourses (sous-programme
VIII.3.2), 1689 bourses et allocations d'6tudes ont 6t6
octroy6es au cours de l'exercice 1984-1985 et 1214 au titre de
l'exercice 1988-1989. Il est A signaler que le nombre des
bourses et allocations octroy6es aux femmes a augment6 de 3 %
en 1986-1987, pour atteindre 24,5 % (ce qui veut dire que le
quart des boursiers de l'Unesco sont des femmes) et que 45 %
des boursiers ont 6t6 plac6s dans des institutions des pays en
d6veloppement.

De maniere plus g6n6rale, le nombre total de bourses
individuelles octroy6es par l'Unesco (tous secteurs confondus,
Siege et hors Siege) a 6t6, en 1986-1987, de 4216. Ce chiffre
est A mettre en rapport avec le nombre total de personnes
ayant particip6 A des cours, stages, s6minaires organis6s par
l'Unesco ou avec son concours (environ 86.000) pendant la
meme p6riode. Le Secr6tariat tend en effet A privil6gier les
programmes de formation de groupe, qui sont moins on reux et
ont un effet nultiplicateur plus grand que les formations
individuelles.

- missions du personnel

Ces missions ont i-ait l'objet d'une gestion rigoureuse, ainsi
qu'il a 6t6 dit plus haut. On s'est efforc6 cependant de
pr6server les missions destin6es A apporter un soutien direct
aux Etats membres (services consultatifs, activitss de
formation) et celles qui sont indispensables A la coordination
avec le systeme des Nations Unies.

** ** ** ** * ** * * ** *** * ** **** ** ** *** * ** ** * *** ** ** * ** *** *********** ***********~

"4. (a) en encourageant la coop6ration interr6gionale, r6gionale et
sous-r6gionale entre les Etats membres par une d6centralisation des
activit6s du programme ordinaire et des activit6s op6rationnelles en
les confiant soit aux bureaux r~gionaux concernes soit, s'il y a
lieu, A des entit6s nationales ;".

Voir la recommandation D : D6centralisation
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* ** * ** * *** ** ** ** **** * * ****** ** ** *** * ** ** * *** * *** ** * ** * ** *** *** * ***** * ** **

"4. (b) en favorisant 1'6tablissement et 1'application des m canismes de

coop6ration n6cessaires entre les pays en d6veloppement, en sus

des formes de coop6ration r6gionale ou sous-r6gionale, l'accent

6tarit mis en particulier sur les sous-programmes et projets fond6s

sur les compl6mentarit 6 s naturelles d'int6r~ts entre les Etats

membres pr6sentant des caract~ristiques bio-g6ographiques similaires

ou confront6s A des problemes similaires ;".

La mise en oeuvre de cette recommandation a donn6 lieu A
l'introduction, dans le Programme et budget pour 1986-1987,

d'un nouveau sous-programme intitul6 "D6veloppement de la

coop6ration technique entre pays en d6veloppement dans les

domaines de comp6tence de l'Unesco". Au titre de ce

sous-programme, des 6tudes et enqu~tes ont 6t6 entreprises en

vue d'identifier les facteurs favorables et les obstacles au

d6veloppement de la CTPD, ainsi que les possibilit6s concretes

existant en la matiere. Un Comit6 intersectoriel a 6t6 cr66, en

1986, qui est charg6 de suivre et de coordonner l'ensemble des

activit6s de l'Organisation comportant une composante de

CTPD. Sur la base de ses travaux, un "Document d'information

sur la contribution du programme de l'Unesco au renforcement

de la coop6ration technique entre pays en d6veloppement" a 6t6

mis au point en 1987 et sera r6gulierement mis a jour.

L'Unesco participe par ailleurs aux n6gociations de projets de

CTPD organis6es par les gouvernements des pays en

d6veloppement, en coop6ration avec l'Unit6 sp6ciale du PNUD

charg6e de la CTPD ; C'est ainsi qu'elle a particip6, en

1986-1987, aux reunions organis6es A cet effet par le P6rou, la

Chine, l'Inde, la Tunisie et la Turquie, et qu'elle a apport6

son soutien technique et financier a la mise en oeuvre d'un

certain nombre de projets approuv6s au cours de ces

exercices.

* ********************* **** * ** ** *** * ** ** ** ** ** ** ** * ** ** ** * * ***************

"4. (c) en 6tablissant une collaboration plus 6troite entre

l'Organisation et les commissions nationales ainsi que les

organisations non gouvernementales ;".

La p6riode 1985-1987 aura 6t6 marquee par un effort pour

pr6server au maximum le soutien financier que l'Unesco apporte

aux activit6s des commissions nationales et des ONG et pour

am6liorer les modalit6s de sa coop6ration avec elles.

C'est ainsi que les subventions aux ONG et le Programme de

participation (lequel favorise tout particulierement la

coop6ration avec les commissions nationales) n'ont jamais 6t6

soumis aux mesures d'aust6rit6 qui ont affect6 le programme,

hormis bien sur les r~ductions drastiques op6r6es par la

Conf6rence g6n6rale a sa 23eme session (r6duction de 25 %

pour les subventions aux ONG et de 23,7 % pour les cr6dits du

Programme de participation).
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22 C/5 23 C/5 24 C/5
approuv6 ajusta ajust6

Subventions 5.137.400 3.857.500 3.820.100
aux ONG

Programme de 14.034.800 10.705.800 10.037.400
participation

Malgr6 tous ces efforts, la part du Programme de participation

dans le total des cr~dits de programme du Titre II est pass~e
de 15 % en 1984-1985 A 12,3 % en 1988-1989.

Plusieurs dvaluations ont 6t6 entreprises, par ailleurs, en-vue

de renforcer les modalitas de cooperation avec les commissions
natipnales d'une part, les ONG de l'autre.

- Une 6valuation de 1'application de la Charte des commissions

nationales est en cours : les r~sultats d'une enqu~te A laquelle
80 commissions nationales ont r4pondu seront discut6s lors
d'une reunion interr6gionale et pr~sentds a la 132e session du
Conseil.

- le Conseil ex~cutif a cr66 un groupe de travail pour mener
une 6tude prospective sur les relations entre l'Unesco et les
ONG.

- une 6valuation d'impact portant notamment sur la

coopdration avec les ONG oeuvrant dans le domaine de la
creation est en cours et sera pr~sent6e au Conseil ex6cutif A

sa 131e session.

"4. (d) en favorisant, le cas 6chdant, la poursuite et le developpement
des grands programmes intergouvernementaux ;".

Un nouveau programme intergouvernemental a 6t6 lanc6 au

cours de l'exercice 1986-1987 : le Programme

intergouvernemental d'informatique (PII), dont le Comit6

intergouvernemental a tenu sa premiere session en octobre

1986.

Le Comit6 intergouvernemental pour la D~cennie mondiale du

d6veloppement culturel, cr66 par la Conf6rence generale A sa
24eme session, se r6unira pour la premiere fois en octobre
prochain. Une 6tude de faisabilit6 doit 6tre men6e, en

1988-1989, concernant 1'6ventuelle creation d'un Programme

international pour la D~cennie, qui serait financ6 par des
fonds extrabudgdtaires. Les r~sultats de cette 6tude seront

soumis A la 25eme session de la Conf6rence g6narale.
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* * ** *** *** * *** ** ** ** ** * ***************** ** ** ** ** ** * *** * ** ** ** ** ** * ** ** * **

"4. (e) en mettant en oeuvre des projets pilotes qui assurent la
comp16mentarits entre les formes bilat6rales et multilat6rales de
coopSration pour le d6veloppement"

C'est une modalit6 d'action A laquelle il est fait plus souvent

recours - comme en t6moigne le fait que les cr6dits allou6s, en

1988-1989, aux projets pilotes (3.600.000 dollars) sont

sup6rieurs A ce qu'ils ataient en 1984-1985 (3.100.000 dollars),
et ceci en d6pit de toutes les r6ductions successives qui ont
affect6 le programme.

(voir 6galement la recommandation E(4) Activit6s

op6rationnelles, oi il est rendu compte ( 2) de la mise en
oeuvre des projets pilotes pr6vus au titre du sous-programme
VIII.3.4).

"5. Dans le cadre des fonctions qui lui sont assign6es par l'Acte
constitutif A l'6gard de l'ex6cution du programme, le Conseil

ex6cutif devrait rechercher les moyens de suivre de facon s6lective
les divers types d'activit6 mis en oeuvre par l'Unesco sans alourdir

outre mesure le volume de la documentation 6tablie par le

Secr6tariat A 1'intention du Conseil. Les questions relatives aux
programmes pour lesquels des difficult6s peuvent tre apparues
dans la planification ou l'ex6cution de certaines activit6s, dont il

est actuellement rendu compte dans le document C/11, pourraient itre
6galement mentionn6es, selon que de besoin, dans les rapports oraux
du Directeur g6n6ral au Conseil ex6cutif.

L'annexe A la d6cision 126 EX/5.1.2, intitul6e "Mise en oeuvre
de la Recommandation B sur le mode de fonctionnement du
Conseil ex6cutif", contient en ses paragraphes 9 et 10
plusieurs suggestions A cet 6gard :

- information r6guliere du Conseil, par voie de rapport ou
de tableaux synoptiques, sur l'6tat d'avancement de la
mise en oeuvre du programme ;

- organisation, sur la base de ces rapports, de s6ances de
questions/r~ponses en Commissions.

Le Directeur g6n6ral s'est efforc6 de donner suite A ces
suggestions en diffusant, A la derniere session du Conseil, un
document d'information sur 1'ex6cution du programme,
comportant une partie narrative (129 EX/INF.3, Partie II) et
des donn6es chiffr6es (129 EX/INF.3, Partie III).
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Recommandation E(3) : PUBLICATIONS ET DOCUMENTATION

"1. Le Comit6 temporaire estime que les publications entrent dans une
cat6gorie d'activit6s de 1'Unesco qui constitue un domaine d'action
sp6cifique ayant ses objectifs propres et qui ne devrait pas &tre
seulement consid6r6 comme venant en compl6ment des autres activit6s
de l'Organisation ou pour en assurer le soutien.

2. Les activit6s de l'Unesco dans le domaine des publications devraient
reposer sur des propositions et des directives discut6es et arrit6es
par la Conf6rence g6n6rale au moment oii elle procede A la discussion
et a l'adoption de chaque programme biennal.

4. La Confdrence g6n6rale pourrait d6finir les axes [ privildgier en
matiere de publications et les themes susceptibles de retenir plus
particulierement l'attention d'un public de sp6cialistes ou du
public au sens le plus large, en particulier ceux qui r6pondent au
mieux aux besoins et aux aspirations des pays en d6veloppement, qui
sont en rapport avec les activitas de d6veloppement, qui mettent en
lumiere les problemes qui touchent A l'6volution de la femme dans la
soci6t6, enfin ceux qui devraient int6resser les jeunes et les
initier aux pr6occupations de notre monde contemporain."

Des travaux que le Conseil ex6cutif a consacr6s a l'examen de
la mise en oeuvre de la Recommandation E(3) sont n6es une s6rie
de d6cisions qui fondent la politique actuelle de l'Unesco en
matiere de publications.

C'est ainsi que, sur recommandation du Conseil ex6cutif, la
Conf6rence g6n6rale, a sa vingt-troisieme session, a adopt6
deux r6solutions qui ont orient6 l'Unesco dans la voie d'une
nouvelle politique d'ddition. Par la r6solution 20.2, elle a
invit6 le Directeur g6n6ral "A s'engager dans une pratique
6ditoriale selon laquelle l'Office des presses de l'Unesco
serait amen6 A fonctionner selon les m6thodes de travail d'une
v6ritable maison d'6dition mais A caractere universitaire". La
Conf6rence g6n6rale a 6galement 6num6r6 les principaux 616ments
de cette nouvelle politique : responsabilit6 de l'Office des
presses dans la s6lection des manuscrits et l'6tablissement du
plan des publications ; r6le et composition du Comit6 de
lecture, charg6 d'assister l'Office des presses ; possibilit6
d'apporter, en cours d'exercice, tout am6nagement qui
paraltrait souhaitable au Plan des publications. Par la
r6solution 20.1, la Conf6rence g6n6rale recommandait par
ailleurs que "les ouvrages destin6s au grand public soient plus
fr6quemment produits dans le cadre des contrats de co6dition".

Ces orientations ont 6t6 reprises et pr6cis6es lors de la 24e
session : la r6solution 24 C/20.1 souligne le r8le du Conseil
des publications et du Comit6 de lecture, recommande un recours
accru aux contrats de co6dition et invite A une plus large
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d6centralisation des activit 6 s de fabrication, promotion et
diffusion des publications. Par la r6solution 20.2, adopt6e sur
proposition du Conseil ex6cutif, elle invite le Directeur

g6n6ral "5 6tudier les moyens d'accroTtre l'autonomie de

l'Office, et notamment la possibilit6 de le doter de moyens
financiers propres".

"3. Le Comit6 temporaire considere qu'il est souhaitable de proc6der, A

l'occasion de la pr6paration du Projet de programme et de budget
pour 1986/87, A une r6vision des m6thodes et des pratiques suivies
en matiere de publications, afin de les moderniser et par 1A m me
d'am6liorer la qualit6 des publications et d'accroltre le nombre de

leurs lecteurs.

5. La mise en oeuvre de la politique des publications devrait prendre
en compte, entre autres &l6ments, les consid6rations suivantes :

(a) Les efforts visant A accroTtre l'efficacit6 du programme des
publications devraient itre poursuivis, de maniere A avoir des
publications moins nombreuses mais de meilleure qualit6 et de plus
grande diffusion, par la recherche notamment d'une meilleure

ad6quation entre les objectifs de chaque ouvrage et les besoins et
attentes des utilisateurs. A cet effet, il conviendrait de proc6der,
pour un certain nombre de publications, a l'identification et A la
d6finition du groupe-cible de consommateurs ainsi qu'A l'6valuation
de l'emploi qu'il fait de ces publications. Toutefois,
l'appr6ciation des activit6s de l'Organisation dans le domaine des
publications ne saurait se faire sur la simple base du rendement
commercial de chaque publication. La valeur des publications de
l'Unesco devrait 9tre appr6ci6e principalement au regard de son
utilit6 v6ritable et du b6n6fice, intellectuel ou autre, que la
communaut6 internationale peut en retirer.

6. En cons~quence, le Comit6 temporaire recommande que le Conseil
ex6cutif invite le Directeur g6n6ral a :

(c) accroltre la responsabilit6 de l'Office des presses en matiere de
publications et cela des le stade de la conception des ouvrages, en
ayant recours, en qualit6 d'auteurs, aux plus grands sp~cialistes et
aux institutions de recherche sur la base d'une repr6sentation
g6ographique la plus large possible,

(e) constituer des comit6s de lecture pour chacun des domaines de
comp6tence de l'Organisation,

(g) assurer aux publications une pr6sentation aussi attrayante que
possible, tout en veillant A la clart6 et A la concision de leur
r6daction, et rechercher des m6thodes modernes pour leur promotion
et leur distribution."

L'am6lioration et la modernisation des m6thodes de gestion et
de production se sont poursuivies au cours de la p6riode
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consid6r6e. Il en est r6sult6, surtout pour ce qui est du
Courrier de l'Unesco et des autres p6riodiques, une dLminution
des frais d'impression et une normalisation des dates de
parution.

Par ailleurs, une exp6rience d'insertion d'encarts
publicitaires de caractere commercial a eu lieu dans les
num6ros du Courrier de juin et de septembre 1987. La difficult6
majeure consiste a trouver des agences ou des d6marcheurs qui
acceptent de prendre en charge la vente d'espaces publicitaires
avec les contraines d6ontologiques et techniques qui sont

celles de l'Organisation. Un appel d'offres en ce sens est
actuellement A l'6tude.

L'autorit6 de l'Office des presses dans la mise en oeuvre de la
politique des publications s'est beaucoup accrue au fil des
ans, grAce notamment aux travaux du Comit6 de lecture (pr6sid6
par le Directeur de l'Office des presses) et a ceux du Consei1

des publications - qui ont jou6 l'un et l'autre un r8le

important dans l'6tablissement et la r6vision du Plan des
publicAtions.

Le Comit6 de lecture, qui a tenu 23 rtunions depuis sa cr6ation

en juillet 1985, a fait appel en tant que de besoin, selon une

juste r6partition gaographique, aux avis de personnalit6s et de

sp6cialistes ext~rieurs A 1'Organisation, et il a contribu6 A
un contr8le plus rigoureux de la pertinence et de la qualit6
des manuscrits ainsi qu'A une meilleure diversification

culturelle et linguistique des auteurs.

Cette recherche d'une plus grande qualit6 a 6t6 en partie
facilit6e par la r6duction sensible de la production 6ditoriale

dans son ensemble, r6duction impos6e par les restrictions

budg6taires. Les statistiques relatives aux ouvrages que

l'Unesco a fait paraitre au titre du Plan des publications,
pour la p6riode 1984-1989, sont les suivantes

1984-1985 1986-1987 1988-1989
(Plan r~vis6)

titres 196 134 127

- 31,6 % - 5,2 %

unit6s 423 227 206

- 46,3 % - 9,25 %

La diminution relative du nombre des unit6s, c'est-A-dire des
versions linguistiques, s'explique par le fait que les memes
contraintes financieres ont parfois conduit A ne publier tel ou
tel ouvrage que dans la langue d'origine du manuscrit (anglais

ou frangais, par exemple). C'est pourquoi le Secr6tariat s'est

attach6, conform6ment aux d6cisions pertinentes de la
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Conf6rence g6n6rale, a accroitre le nombre de titres publi6s en
arabe, espagnol, russe et chinois dans le cadre de contrats de
co6dition conclus avec des partenaires extdrieurs a
1'Organisation.

L'Office s'est efforca par ailleurs d'accroitre la diffusion
des publications, en poursuivant une politique de prix

s6lectifs, A l'instar des autres institutions du systeme des
Nations Unies. Les travaux que la r6union interinstitutions sur

les arrangements relatifs aux langues, A la documentation et
aux publications (IAMLADP) a consacr6s A cette question, lors
de sa derniere session tenue du 27 juin au ler juillet 1988,
ont confirm6 les difficult6s rencontr6es ant6rieurement.

Certes, le coefficient multiplicateur appliqu6 par les

organismes des Nations Unies, et en particulier par l'Unesco,
reste nettement inf6rieur i ceux pratiqu6s par les 6diteurs
commerciaux ; de plus, en ce qui concerne notamment les

publications destin6es au grand public, il existe une

convergence de vues au sein du systeme des Nations Unies sur la

n6cessit6 de fixer des prix de vente diff6rents pour les pays
d6velopp6s, les pays en d6veloppement, voire les pays les moins

avanc6s. Cependant, cette politique continue de se heurter dans
certains Etats membres A des obstacles qui n'ont pu 6tre que
tres partiellement surmont6s jusqu'ici : absence d'un contr8le
des prix et d'une 16gislation r6glementant la circulation du
livre ; pr6levement de taxes locales et non-convertibilit6 des
monnaies locales. L'Unesco, pour sa part, s'est employ6e A
pratiquer des prix relativement bas, et a fait en sorte, par le

jeu des subventions qu'elle a pu parfois accorder A ses
partenaires ext6rieurs, que le prix des publications de
l'Organisation soit en rapport avec le pouvoir d'achat des
publics vis6s (ce fut le cas, par exemple, pour l'Histoire
g6n6rale de l'Afrique).

L'action d'ensemble men6e par le Secr6tariat pour mettre en
oeuvre la nouvelle politique des publications a toutefois 6t6
entrav6e par l'insuffisance des ressources financieres et
humaines mises A la disposition de l'Office. C'est ce constat
qui a conduit successivement le Conseil ex6cutif (d6cision
127 EX/5.6.1) et la Confarence g6n6rale (r6solution 24 C/20.2)
a inviter le Directeur g6n6ral A "6tudier les moyens
d'accroltre l'autonomie de l'Office, et notamment la
possibilit6 de le doter de moyens financiers propres". A sa
derniere session, sous couvert du document 129 EX/10, le
Conseil a 6t6 inform6 des premieres mesures prises ou
envisag6es par le Directeur g6n6ral pour doter 1'Office d'une
autonomie de fonctionnement qui lui permette d'atteindre le
degra de comp6titivit6 et de capacit6 de diffusion n6cessaires
A une maison d'6dition A caractere universitaire.

C'est ainsi, notamment, que l'Office est d6sormais habilit6 a
soumettre au Conseil des publications un plan biennal d'6dition
d'ouvrages de prestige et d'ouvrages de large diffusion, dont
l'6tablissement et la r6 alisation relevent de sa seule
responsabilit6. Pour le financement de ces publications, comme
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indiqu6 au par. 5 du document 129 EX/10, le Directeur g6n6ral a
pr6vu que I'Office dispose A l'avenir de ressources propres au
titre du Fonds des publications. Par ailleurs des mesures
viennent d'itre prises pour renforcer les effectifs de l'Office
- afin de le doter progressivement d'un personnel dont le
nombre et les qualifications soient en rapport avec sa mission.

* * *** *** * ** ** ** ** * ** *** ** * *** ** ** * ****************************** ** ** *** * *

"5.(b) Il conviendrait 6galement de veiller a diversifier les strat6gies
de publication, en fonction de la nature des ouvrages - specialis6s
ou de vulgarisation, i vie longue ou a vie courte, p6riodiques ou
non - et des publics vis6s, en ayant notamment plus largement
recours A la formule des collections et aux possibilit6s qu'offre la
co-6dition."

Par la multiplication des contrats avec les entreprises

commerciales, le Secr6tariat s'est efforc6 de faire en sorte
que Te nombre de contrats de co6dition et de cessions de droits

ne souffre pas trop de la r6duction notable de la production
6ditoriale de l'Organisation. La plupart des contrats de cette

nature ont 6t6 sign6s avec des maisons d'6dition situ6es dans
les pays suivants . R6publique f6d6rale d'Allemagne, Belgique,
Br6sil, Cuba, Espagne, Etats-Unis d'Am6rique, France, Grece,
Turquie, Inde, Irak, Italie, Japon, Kowert, Pakistan, Pologne,

Portugal, Royaume-Uni, S6n~gal, Thailande, Tunisie, URSS et
Venezuela, de mime qu'avec des organisations telles que

l'Organisation de l'Unit6 africaine. Cette politique, qui a
pr6sent6 l'avantage d'am6liorer la diffusion des titres de
l'Unesco dans certains Etats membres et de rem6dier dans une
certaine mesure au d6s6quilibre linguistique de la production
des publications, a toutefois 6t6 entrav6e par des problemes de

communications et de d6lais, et a eu en outre pour effet dans
certains cas de d6courager les agents de vente traditionnels
qui n'ont pu b6n6ficier aupr&s des co6diteurs des mimes

conditions que celles que leur accorde g6n6ralement
l'Organisation. Cependant, en ce qui concerne les publications,

1'exp6rience est encore trop r6cente pour que le Secr6tariat
puisse d'ores et d6jA en tirer des conclusions d6finitives. Cet

exercice d'6valuation sera effectu6 au cours de 1'ann6e 1989.

Dans le domaine des p6riodiques, les d6marches entreprises en
vue d'6tendre la pratique des co6ditions aux revues Museum et
Perspectives ont 6t6 suspendues en raison de l'augmentation
sensible du prix de l'abonnement qui en 6tait r6sult6 pour les
revues telles que Impact et la Revue internationale des

sciences sociales. Par ailleurs, toujours dans le souci

d'61argir l'6ventail des partenaires ext6rieurs de

l'Organisation, aux fins notamment de la conclusion de contrats

de co6dition, des contrats ont 6t6 nou6s aupres des

associations nationales d'6diteurs.

Enfin, l'effort de renouvellement des s6ries et des collections

publi6es par l'Unesco s'est poursuivi et a trouv6 r6cemment sa

concr6tisation dans l'approbation par le Conseil des
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publications d'un plan d'ouvrages de grande diffusion et de
prestige dont la mise en oeuvre incombe d6sormais A l'Office
des publications et des p6riodiques.

"6. (a) lui pr6senter, en mame temps que le projet de programme biennal,

un rapport contenant les grandes lignes de la mise en oeuvre de la
politique des publications de l'Organisation, en harmonie avec les
orientations g6n6rales du Plan A moyen terme et A la lumiere de
l'exp6rience d6jA acquise par le Secr6tariat dans ce domaine,

(b) faire p6riodiquement rapport au Conseil ex6cutif sur les

dispositions qu'il envisage de prendre pour mettre en oeuvre le plan

des publications, A la lumiere des orientations d'ensemble fix6es
par la Conf6rence g6n6rale, et sur les ajustements qui s'avereraient

n6cessaires,

Le Conseil ex6cutif a pu suivre la mise en oeuvre des d6cisions

et r6solutions qui ont fagonn6 la nouvelle politique des
publications sur la base des rapports successifs du Directeur
g6n6ral (doc. 124 EX/11, 125 EX/9, 126 EX/12, 127 EX/17 et
129 EX/10).

"6. (d) poursuivre les efforts de d6centralisation en matiere de
production, de promotion et de vente des publications, en faisant
davantage appel aux capacit6s locales existant dans les diff6rents
Etats membres et les bureaux r6gionaux et sous-regionaux,"

Les efforts ont 6t6 poursuivis, compte tenu des moyens
disponibles, en vue d'une meilleurs d6centralisation des
activit~s. S'agissant de la promotion, des s6minaires ont 6t6
organis6s avec des 6diteurs A Dakar pour l'Afrique (1985), a
Barcelone pour l'Am6rique latine (septembre 1986) et A
Francfort pour l'Asie et le Pacifique (octobre 1986). La faible
participation a la Foire d'Alger et les contraintes budg6taires

ont malheureusement contraint A reporter le seminaire prevu
avec des 6diteurs et des libraires du monde arabe. Les
diff~rents contacts ont permis de recenser, en matiere de
promotion et de diffusion des publications, les possibilit6s
qui s'offrent dans diff6rentes r~gions du monde et les

difficult6s que l'on y rencontre. C'est cette derniere

consid6ration qui a conduit A affecter un agent local

relevant de l'Office aupres de chacun des Bureaux regionaux de
Dakar, Caracas et Bangkok, dont l'action prolonge et complete
l'activit6 de l'Unit6 de promotion nouvellement cr6ee au Siege,
et qui a pour mission de susciter un int6r~t accru des m6dias
pour les publications de l'Unesco. Enfin, la participation aux
foires et expositions et le recours A la publicit6 ont

6galement permis de mieux faire connaltre les publications de
l'Unesco A travers le monde.
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En ce qui concerne la d6centralisation de la production,
l'Office s'est employ6, compte tenu de certains imp6ratifs li6s
i la qualit6, aux prix et, surtout, aux d6lais, a rechercher un
6ventail d'imprimeurs 6quitablement r6partis ? travers les
Etats membres. Mais il faut reconnaitre que les r6sultats de
cette demarche sont rest6s relativement modestes, en raison
notamment des retards enregistr6s dans les r6ponses aux appels
d'offres et des difficult6s auxquelles se heurtent la plupart
des entreprises contact6es pour satisfaire aux sp6cifications
propres A l'Unesco.

"6. (f) renforcer la coop6ration entreprise avec les Etats membres, avec
les Commissions nationales et, plus particulierement avec les
organisations non gouvernementales, de maniere les associer plus
6troitement A la conception, A la promotion et A la diffusion -des
publications de l'Unesco,

******** ** * ***

Les consultations effectu6es aupres des commissions nationales
et des organisations non gouvernementales (consultation 6crite
men~e en 1986, s6minaires organis6s dans le cadre des r6unions

r6gionales et sous-r6gionales de Commissions nationales, etc.)
ont permis de mieux d6finir les "groupes cibles" des diff6rents
types de publications de l'Unesco de m me que les themes A
privil6gier en fonction de ces groupes cibles. Dans le mime
esprit, des rencontres p6riodiques organis6es avec les

d6l6gations des divers groupes r6gionaux ont fourni de

pr~cieuses indications de nature A am6liorer le systeme de
production et de vente des publications.

"6. (h) cr6er des bibliotheques et des salles de lecture pour les
publications de l'Unesco dans chaque bureau r6gional et

sous-r6gional de l'Unesco, et organiser la vente de ces publications
par leur interm6diaire et par celui des 6diteurs et des libraires
locaux."

Des bibliotheques et des salles de lecture 6quipent aujourd'hui

les bureaux r6gionaux de l'Unesco A Bangkok, Beijing, Jakarta,

La Havane, Le Caire et Caracas. L'ouverture ou l'am6nagement de

salles de lecture A Nairobi, Karachi et New Delhi reste
assujetti i la disponibilit6 de ressources financieres

suffisantes, notamment au titre du Fonds des publications. Il
est a noter cependant que dans chaque Etat membre, les

bibliotheques d6positaires peuvent faire fonction de salles de
lecture.
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"7. Le Comit6 temporaire recommande au Conseil ex6cutif d'inviter le
Directeur g6n6ral A poursuivre ses efforts pour que, dans toute la
mesure du possible, le volume de la documentation soit limit6, dans

l'esprit des recommandations du Corps commun d'inspection pr6sent6es

i la 114e session du Conseil ex6cutif et conform6ment A la d6cision
du Conseil a sa 116e session ;

8. Le Comit6 temporaire recommande au Conseil ex6cutif de prier le
Directeur g6n6ral de tenir le Conseil oralement inform6, chaque
ann6e, des progres accomplis dans ce domaine."

Au cours de la p6riode consid6r6e, le Directeur g6n6ral s'est
employ6 A appliquer avec rigueur une politique de r6duction du
volume de la documentation conform6ment aux d6cisions

pertinentes des organes directeurs, et a rendu compte

rdgulierement au Conseil exdcutif des r6sultats de ses efforts
dans le cadre de son rapport oral. Cette politique s'est
appuy6e sur des mesures de restrictions qui ont 6t6 et qui
pourront encore tre renforc6es en fonction des besoins :
assujettissement des secteurs de programme au systeme des

contingents de documentation, sanction financiere en cas de
d6passement et limitation du volume autoris6 pour la

documentation des conf6rences et r6unions.

En 1987, le volume de la documentation produite dans le cadre
de l'ex6cution du programme a 6t6 inf6rieur de 50,12 % aux
pr6visions initiales (en ce qui concerne le nombre de pages
traduites). Pour 1986, cet 6cart n'6tait que de 7,16 %.
Cependant, s'agissant de la documentation destin6e au Conseil
ex6cutif et A la Conf6rence g6n6rale, non seulement des
d6passements par rapport aux pr6visions ont continu6 d' tre
observ6s mais ils ont marqu6 une tendance i la progression
(+ 26,30 et + 17,13 % en 1987 contre + 13,83 % et 3,01 % en
1986, respectivement). Pour les deux derniers exercices, les
statistiques du volume global de la documentation 6tablie,
d'une part, A l'intention des organes d6lib6rants et, de
l'autre, pour les besoins de l'ex6cution du programme,
s'6tablissent comme suit :

Nombre de pages traduites

Conseil Conf6rence Ex6cution
ex6cutif g6n6rale du programme

(Secteurs)

1984-1985 37.939 40.793 112.704

1986-1987 40.290 43.503 70.950

Augmentation! + 6,19 % + 6,64 % - 37 %
Diminution
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Il ressort de ces chiffres que la politique de limitation du
volume de la documentation a port6 ses fruits pour ce qui est
de l'ex6cution du programme. Force est de constater cependant
que des r6sultats contraires ont 6t6 enregistr6s en ce qui
concerne la documentation destin~e aux sessions du Conseil
ex6cutif et de la Conf6rence g6n6rale, en d6pit des efforts que
le Secr6tariat n'a cess6 de d6ployer pour soumettre a ceux-ci
des documents aussi succincts que possible et malgr6 la mise en

oeuvre de propositions sp6cifiques touchant la documentation de

la Conf6rence g6n6rale. Il y a donc lieu de penser que toute
am6lioration sensible de la situation de cette documentation ne
pourra passer que par une r6vision appropri6e des m6thodes de
travail des organes directeurs, et en particulier par un
allegement substantiel de leur ordre du jour.

Par ailleurs, l'informatisation de la planification et de la
gestion des travaux de documentation, qui est entr6e

aujourd'hui dans une phase op6rationnelle, permettra un

contr8le encore plus strict et plus suivi du volume de la
documentation produite dans le cadre de l'ex6cution du

programine. Dans le m~me souci d'efficacit6, une 6tude est en
cours en vue de moderniser et de simplifier, toujours grace A
1'informatique, les proc6dures et les moyens techniques des
services charg6s de la traduction et de la reproduction des
documents. L'objectif est de mettre en place un systeme

permettant de g6rer et de suivre toutes les phases du

traitement des documents - depuis les pr6visions du secteur
d'origine jusqu'a la diffusion, en passant par

l'enregistrement, la planification, la traduction, la

composition, la reproduction et la diffusion.
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Recommandation E(4) : ACTIVITES OPERATIONNELLES

"Le Comit6 temporaire,

Recommande au Conseil ex6cutif d'inviter le Directeur g6n6ral et les

membres du Conseil A intensifier leurs efforts visant A obtenir,

tant aupres des sources de financement multilat6rales qu'aupres des

Etats membres, notamment au titre de fonds en d6p8t, des ressources

accrues en vue de 1'ex6cution des activit6s op6rationnelles dans les

pays en d6veloppement."

L'6volution des programmes op6rationnels financ6s sur fonds

extrabudg6taires peut itre appr6ci6e A la lumiere du tableau

ci-apres, qui indique pour chaque source de financement les
montants annuels des cr6dits attribu6s et des d6penses

effectu6es entre 1984 et 1987.

Une constatation s'impose : le d6clin continu, au cours des
ann6es 84-87, du volume des activit6s op6rationnelles ex6cut6es

par l'Organisation. Les d6penses r6elles effectu6es au cours de

l'exercice 1986-1987 (139,3 millions de dollars) sont en

diminution de 18 % par rapport A l'exercice 1984-1985 (169,6
millions de dollars).

1984-1985 1986-1987

pr6visions ex6cution taux pr6visions ex6cution taux

$M $m % $M $M %

234 169,6 72,4 215 139,3 64,8

La cause de ce d6clin r6side naturellement dans la r duction
des allocations de cr6dits mises A la disposition de
l'Organisation - lesquelles sont pass6es d'une moyenne annuelle

de quelque 114 millions de dollars au cours des ann6es

1981-1984 A moins de 90 millions en 1987. Ce d6clin reflete les

6volutions constat6es sur la scene internationale (changements
dans les priorit6s retenues par les sources de financement et
les Etats membres b6n6ficiaires) ; mais il reflete aussi la
n6cessit6 d'efforts accrus pour renforcer la competitivit6 de
l'Organisation.



2.

1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
alloca- d6penses taux alloca- d6penses taux alloca- d6penses taux alloca- d6penses taux
tions r6elles tions r6elles tions r6elles tions r6elles

$M $M % $M $M % $M $M % $M $M % 

Nations Unies

PNUD 48,2 36,4 76 43,3 33,6 78 45,5 35,2 77 36,6 27,4 75 o
FNUAP 6,5 5,2 80 7,6 6,1 81 7,2 6,0 83 7,6 6,2 82
autres sources 7,8 5,3 68 8,0 5,9 74 6,8 5,3 78 7,1 5,8 82

Sous-total

Nations Unies 61,5 46,9 75 58,9 45,6 78 59,5 46,5 78 51,3 39,4 77

Autres programmes

Banque mondiale 3,3 2,2 68 4,0 2,8 70 2,4 1,3 54 1,9 1,1 61
(asst. technique)
Banques et fonds 3,1 1,7 56 3,4 1,3 39 2,5 1,3 52 2,7 1,8 66

r6gionaux
Fonds-en-d6p8t 27,7 25,3 91 10,7 8,8 82 6,5 5,0 77 4,3 3,5 83
auto-financ6s

Fonds-en-d6p8t 14,4 8,5 59 15,0 9,4 63 12,6 8,1 65 15,4 9,6 62
(dons)

Experts associ6s 2,1 2,1 100 1,8 1,8 100 1,7 1,7 100 2,2 2,2 100
PIDC 3,4 1,4 42 4,5 3,2 70 4,1 2,9 71 3,8 2,5 66
Autres comptes
sp6ciaux et 6,0 4,5 75 5,5 4,1 74 7,3 5,5 75 7,9 6,9 87

contributions
volontaires

Sous-total

autres programmes 60,0 45,7 76 44,9 31,4 70 37,1 25,8 70 38,2 27,6 72

Total 122,5 92,6 76 103,8 77,0 74 96,6 72,3 75 89,5 67,0 75
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Le PNUD a continu6 de repr6senter la source majeure du

financement extrabudgdtaire, puisqu'il a contribu6 pour 45 % au

montant global des d6penses effectu6es par l'Unesco entre 1985

et 1987. Force est pourtant de constater la baisse constante
des fonds attribu6s - l'Organisation par le PNUD depuis le

d6but de la d6cennie. La part de l'Unesco dans i'enveloppe

globale de crddits allou6s par le PNUD est tomb6e de 8 % en

1980 A 4 % en 1987, tandis que les allocations annuelles

consenties par le PNUD A l'Organisation passaient pendant la

m~me p6riode de 67,5 A 36,6 millions de dollars.

La tendance au d6clin est 6galement particulierement sensible

en ce qui concerne la Banque mondiale, alors que, pendant la

m~me p6riode, la FAO, l'OIT ou le PNUD enregistraient de fortes

hausses au titre de la composante "assistance technique" des
projets financ6s par la Banque.

D6caissements provenant des pr~ts et cr6dits

de la Banque Mondiale

1985 1986 1987

FAO 6.371.924,02 9.544.326,00 16.018.598,22

OIT 4.039.330,96 4.550.977,44 6.177.905,44

Nations Unies 1.284.957,40 630.214,00 1.126.879,74

UNICEF 2.402.381,30 4.016.465,65 3.704.450,42

PNUD 9.260.569,70 12.750.776,91 18.747.759,94

UNESCO 1.738.339,90 1.090.921,95 760.870,97

OMS 3.213.781,86 223.386,52 557.504,07

Diverses d6marches ont 6t6 entreprises, depuis 1984, pour
tenter d'enrayer ce d~clin. Sur la base d'une 6tude conjointe
qui avait 6t6 men6e en 1984 sur le programme de coopdration
Unesco/Banque mondiale, des ndgociations ont 6t6 entam6es, en
1985, en vue de rdviser l'Accord Unesco/Banque mondiale (qui
date de 1964), en y int6grant de nouvelles perspectives de
coop6ration, li6es tant A l'dvolution des besoins des Etats
membres qu'aux changements de structures internes A la Banque.
Ces n6gociations n'ont pas abouti. De nouvelles d6marches ont
6t6 entreprises, d6but 1988, dont il est rendu compte dans la
2e partie de ce document.

La r6duction substantielle des d6penses effectu6es au titre des
fonds en d6p8t autofinanc6s s'explique par l'achevement, en
1984-1985, de plusieurs projets de grande envergure, tels que
le Mus6e national de Lybie.
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On constate en revanche un net accroissement des activit's
financ6es par le FNUAP et une relative stabilit6 des d6penses
financ6es par les Banques r6gionales et les fonds de
d6veloppement les contacts avec ces organismes (en
particulier la Banque Africaine de d6veloppement, le Fonds
islamique de d6veloppement et le Fonds de 1'OPEP pour le
d6veloppement international) ont 6t6 intensifi6s au cours de
ces dernieres ann6es, par le biais de r6unions p6riodiques et
la r6alisation de missions conjointes d'identification, de
pr6paration ou d'6valuation de projets. 52 missions ont 6t6
ainsi entreprises, depuis 1984, dans divers Etats africains
pour aider ces pays i 61aborer des dossiers en vue de
l'obtention de pr~ts aupres de la Banque Africaine de
d6veloppement. Celle-ci tend ) associer davantage l'Unesco i
l'ex6cution des projets : pour l'ann6e 1984, les allocations de
cr6dits consenties a l'Unesco par la Banque Africaine de
d6veloppement se montaient A 915.000 dollars ; au ler juillet
1988, elles d6passent d6j 1,5 millions de dollars.

Entre 1984 et 1987, les d6penses annuelles effectu6es au titre
des fonds en d6p8t ont 6t6 relativement stables, de l'ordre de

9 millions de dollars. Les d6marches entreprises aupres des
Etats membres et des organisations en vue d'obtenir des

arrangements de fonds en d6p~t se sont syst6matis6es : des
r6unions annuelles, ou semestrielles, ont lieu avec les
principaux donateurs, au cours desquelles sont examin6s les
projets A la recherche d'un financement. Parmi les principaux
donateurs, on peut mentionner plusieurs Etats membres (RFA,
Arabie Saoudite, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Japon, Pays-Bas, Norvege, Suede et Suisse), des organisations
telles que 1'AGFUND (Programme du Golfe arabe pour les

Organisations des Nations Unies) et l'Association pour l'Appel

islamique, ainsi que quelques institutions du secteur priv6
telles que le Otto Benecke Stiftung (RFA) et le Comit&

catholique contre la faim et pour le d6veloppement (France).

Au chapitre de la mobilisation des ressources, les r6sultats
enregistr~s en 1987 et 1988 (et qui donc prdfigurent I'avenir)

sont un peu plus encourageants, comme en t6moigne le tableau
ci-dessous.

La tendance gen6rale A la baisse des fonds mobilis6s, lesquels

6taient A leur plus bas niveau en 1986, s'est invers6e depuis,

ces fonds ayant atteint en 1987 un niveau superieur ceux de
1984 et 1985. Les nouvelles allocations pour les six premiers
mois de 1988 sont encourageantes. Il y a lieu d'esp6rer que
l'augmentation des CIP nationaux et r6gionaux approuv6s par le

Conseil d'administration du PNUD va permettre non seulement de

maintenir ce rythme mais de l'acc6l6rer. En ce qui concerne les

autres sources des Nations Unies, notamment le FNUAP, le volume

des projets confi6s a l'Unesco pendant les six premiers mois de
1988 et celui des fonds correspondants sont encourageants, si

on les compare aux montants annuels mobilisss au cours des
ann6es pr6c6dentes.
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Source 1984 1985 1986 1987 1988
(ler

(millions of US$) senestre)

Nations Unies

PNUD 31.9 22.2 26.1 38.5 17.1

FNUAP 4.7 7.6 5.2 10.2 8.9

Autres sources 3.6 4.2 3.9 5.0 3.1

Sous-total

Nations Unies 40.2 34.0 35.2 53.7 29.1

Autres programmes

Banque mondiale 4.3 1.5 0.6 1.6 0.1

(asst. technique)

Banques et fonds 3.7 2.3 3.3 1.5 0.6
r6gionaux

Fonds-en-d6pot 3.7 21.3 2.0 17.5 -
auto-financas

Fonds-en-d6pot 12.6 8.2 11.7 12.4 6.7
(dons)

Experts associ6s/

Contributions volontaires

et comptes sp6ciaux 9.3 9.6 10.0 9.3 5.5

Sous-total

autres programmes 33.9 42.9 27.6 42.3 12.9

Total 74.1 76.9 62.8 96.0 42.0
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cr6dits de programme sont consacr6s A des activit6s directement
orientaes vers l'action : (il n'existe pas pour l'heure de base
comparative avec les C/5 ant6rieurs, cette grille d'analyse
ayant 6t6 61abor6e A l'occasion de la pr6paration du 24 C/5) :

Ventilation des cr6dits de programme (Titre II A) par fonctions

- Progres de la connaissance 9,7
- Collecte, diffusion et 6change

d'informations 21,7

- Action normative 1,2
- Sensibilisation du public 1,9
- Formation 31,8 )
- Formulation de politiques et de )

plans et identification de projets 9,3 ) 63

- Participation A la mise en oeuvre )
des activit6s dans les Etats membres 22,0 )

- Programme, coordination et 6valuation
des activit6s du programme 2,4

On notera A cet 6gard que les liens entre programme ordinaire
et programmes op6rationnels ont 6t6 renforc6s grace a la
fusion, au sein de chaque secteur, des unit6s charg6es de la
mise en oeuvre de chacun de ces programmes. Cette fusion a
facilit6 l'exploitation, au profit de l'action op6rationnelle,
des r6sultats des 6tudes de pr6investissement, des analyses et
des travaux de planification effectu6s dans le cadre du

programme ordinaire.

"3 Recommande 6galement au Conseil ex6cutif de demander au Directeur

g6n6ral :

(a) de continuer A prendre des mesures approprides en vue d'assurer
l'utilisation optimale des ressources humaines et mat6rielles

disponibles dans les pays onI sont ex6cut6s les projets

opdrationnels ;"

De gros progres ont 6t6 enregistr6s dans ce domaine au cours
des derni~res ann6es.

L'Unesco fait de plus en plus fr6quemment appel aux services

d'experts nationaux : en 1987, 50 % du nombre total des

mois/hommes de travail d'experts fournis dans le cadre des
projets op6rationnels ex6cut6s par l'Unesco ont 6t6 confi6s A

des experts nationaux ; la proportion 6tait de 10 % au d6but de

la d6cennie. Les chiffres sont encore plus 61ev6s en ce qui

concerne les projets financ6s par le PNUD, oni le pourcentage
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d'hommes/mois de travail effectu6s par des experts riationaux
est pass6 de

21 % en 1983
A 38 % en 1984

46 % en 1985
53 % en 1986
57 % en 1987

Par ailleurs, l'Unesco place de plus en plus de boursiers dans
des institutions des pays en d6veloppement : la proportion
6tait de 35 % en 1984-1985, elle a 6t6 de 45 % en 1986-1987
(61 % pour ce qui est des bourses financ6es par le PNUD).

Quant aux 6quipements destin6s aux projets op6rationnels, on
observe 6galement un accroissement du volume de fournitures et
de mat6riels achet6s sur place :

Commandes pass6es dans les pays en d6veloppement

1983 5,6 %
1984 6,7 %
1985 8,2 %
1986 11,0 %
1987 23,3 %

************* **************** ** ********** ************** ** *** *** *** ****

"(b) de tenir compte de la n6cessit6 d'am6liorer l'efficacit6 des
activit6s op6rationnelles de l'Organisation, en gardant pr6sent A
l'esprit le principe d'une r6partition g6ographique 6quitable lors
de la s6lection des experts et des consultants, et de diversifier
les sources d'acquisition des mat6riels d'enseignement et de
laboratoire destin6s aux projets de l'Unesco ;"

Les deux tableaux ci-apres indiquent la r6partition
g~ographique des candidatures soumises par 1'Unesco et des
nominations effectu6es par les gouvernements dans le cadre des
projets op6rationnels A financement extrabudg6taire
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Candidatures soumises par l'Unesco

Groupe 1984 1985 1986 1987 1988

(le semestre)

r~gional % % %

I 42,59 46,20 43,40 56,91 40,42

II 9,50 7,60 11,53 8,94 2,12

III 14,45 18,98 7,69 4,06 6,38

IV 9,88 7,60 18,68 13,82 12,77

V
(E. arabes) 7,98 4,44 5,49 7,31 19,15

V
(Afrique) 15,60 15,18 13,18 8,94 19,15

Total 100 100 100 100 100

Experts nomm~s par les gouvernements

Groupe 1984 1985 1986 1987 1988

(le semestre)

r6gional % % % % %

I 33,96 60,46 55,56 54,00 41,17

II 11,32 2,33 6,67 10,00 5,88

III 15,09 11,63 4,44 10,00 5,88

IV 9,43 11,63 15,56 8,00 23,52

V
(E. arabes) 3,77 4,65 6,67 4,00 5,88

V
(Afrique) 26,41 9,30 11,11 14,00 17,65

Total 100 100 100 100 100
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A plusieurs reprises, 1'attention du Secr6tariat a 6t6 appel6e
sur la n6cessit 6 d'am6liorer la diversification g6ographique
des candidatures soumises par l'Unesco, ce qui implique,
notamment, une plus grande diversit6 dans le choix des
consultants auxquels il est fait appel pour pr6parer les
projets. Une certaine am6lioration semble s'amorcer en 1988 ;
mais de nouveaux progres devront itre faits pour diversifier
les candidatures - les nominations relevant, quant h elles,
exclusivement des gouvernements b6n6ficiaires.

En ce qui concerne les 6quipements, on a d6jA not 6 (voir
pr6c6dent) un net accroissement, au cours de la p6riode
consid6r6e, de la proportion des commandes pass6es dans les
pays en d6veloppement : il en va de mame des commandes pass6es
dans les principaux pays donateurs sous utilis6s.

Pour favoriser la diversification des sources
d'approvisionnement, l'Unesco a entrepris des missions dans
plusieurs pays afin d'y explorer les divers types d'6quipement
disponibles. Depuis 1985, des missions ont ainsi 6t6 organis6es
au Br6sil, en Inde, en R6p. de Cor6e, en Bulgarie, RDA, Japon,
S6n6gal, Nig6ria, Pays-Bas, Hongrie, Finlande, Norvege.
L'Unesco coopere par ailleurs activement avec l'Inter Agency
Procurement Services Unit des Nations Unies (IAPSU) et exploite
syst6matiquement les informations collect6es dans ce cadre.

"(c) d'6tablir des m6canismes concrets destin6s A promouvoir la
coop6ration technique entre pays en d6veloppement, en ayant en vue
notamment les similitudes bio-g6ographiques et les dimensions
inter-r6gionales de cette coop6ration ;"

Voir la recommandation E(2) : Mise en oeuvre du programme,
paragraphe 4 (b).

"(d) d'intensifier les activit6s op6rationnelles et d'augmenter leur
efficacit6 et la c6l6rit6 de leur ex6cution, notamment par une
simplification des proc6dures suivies, tout en renforcant, dans la
mesure du possible, 1'articulation de ces activit6s avec celles du
programme ordinaire ;"

Le tableau pr6sent6 au 1 de la recommandation montre que le
taux d'ex6cution (pourcentage des d6penses effectu6es par
rapport au montant des allocations) s'est maintenu aux
alentours de 75 % pendant la p6riode consid6r6e. Il est
meilleur en ce qui concerne le FNUAP, mais plus faible en ce
qui concerne les projets Banque mondiale, Banque et fonds
r6gionaux et ceux financ6s par des fonds en d6p8t, oai le taux
d'ex6cution se situe entre 60 et 65 %.
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Diverses mesures ont 6t6 prises, depuis 1984, en vue

d'am6liorer l'efficacit6 et la rapidit6 de l'action
op6rationnelle de l'Unesco.

La cr6ation fin 1985 du Bureau d'6tude, d'action et de

coordination pour le d6veloppement (DEV) visait principalement
deux objectifs :
- assurer une meilleure articulation entre les activit6s de
r6flexion sur le ddveloppement et l'action op6rationnelle pour
le d6veloppement ;
- assurer une meilleure coordination de l'action
op6rationnelle et stimuler la mobilisation des ressources

extrabudgtaires.

Un examen approfondi des fonctions, de la structure, de la
charge de travail et du fonctionnement de DEV a 4t6 men6 au
cours du le semestre 1988. Cette 6valuation a r6v6l6 que :

- les activit6s de r6flexion men6es par la Division de l'6tude
et de la planification du d6veloppement (qui avait 6t6
constitu6e par le regroupement de plusieurs unit6s relevant
initialement du Secteur des Sciences sociales et humaines)
n'ont eu que tres peu d'impact sur la conduite de l'action
operationnelle. Il y a eu, de fait, peu d'interactions entre
cette Division et les autres unitds de DEV ;

- il n'a pas 6t6 possible d'6tablir une claire distinction
entre le r8le des secteurs de programme et celui de la Division

de la coordination de l'action op6rationnelle et de la

mobilisation des ressources extrabudg6taires (DEV), tant en ce
qui concerne la recherche et la pr6paration de nouveaux projets

qu'en ce qui concerne leur suivi. Il en est r6sult6, bien
souvent, des doubles emplois, qui ont pu conduire parfois A une
diffusion des responsabilitds ou A des retards dans

1'ex6cution.

Les mesures envisag6es pour porter remede A cette situation
sont 6voqu6es dans la 2e partie de ce document.

Plusieurs autres mesures ont par ailleurs 6t6 mises en oeuvre,

depuis 1984, en vue d'amdliorer le suivi et le contr8le de
l'action op6rationnelle :

- intdgration, dans chaque secteur, des divisions

op6rationnelles et des divisions dites de "substance", en vue
d'op6rer une synergie de nos efforts sur le terrain ;

- examen p6riodique, au sein de chaque secteur et au niveau du

CCO (Comit6 de coordination des activitas op6rationnelles) de

l'6tat d'avancement des projets, des difficult6s majeures

rencontr6es et des ddmarches A entreprendre pour les

surmonter ;

- extension du systeme de gestion informatis6e des projets

(PMIS), qui rassemble toutes les donn6es de base sur les
projets et l'6tat de leur execution. Ce systeme a 6t6 6tendu,
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en 1986, 5 tous les secteurs et A l'ensemble des projets
(projeLs en cours d'ex6cution et projets A la recherche d'un
financement). Diverses am6liorations ont 6t6, depuis cette

date, apportdes au systeme et un gros effort de formation des
"project officers" a 6t6 entrepris. Une 6valuation, rdcemment

men6e par l'Inspection g6n6rale, a mis en 6vidence l'utilit6 de

cet instrument et suggere de nouvelles possibilit6s

d'am6lioration.

- on se reportera 6galement aux indications fournies au titre
de la Recommandation E(5) : Evaluation, 4(c), quant aux

efforts d6ploy6s pour am6liorer l'6valuation des projets

op6rationnels ex6cut6s sur fonds extrabudg6taires.

"4. Suggere que, afin de mettre davantage d'informations A la

disposition des Etats membres et des organes directeurs de

l'Organisation, le Conseil ex6cutif invite le Directeur g6ndral A

6tudier la possibilit& :

(a) d'inclure dans une annexe du document C/5 une pr6sentation

analytique et concise des activit6s op6rationnelles dont la mise en

oeuvre est pr6vue au cours de l'exercice biennal ;

(b) de continuer A am6liorer la pr6sentation des informations sur
l'ex6cution des activit6s op6rationnelles, qui figurent dans les
documents C/3 et C/11."

- La pr6sentation des activit6s op6rationnelles a fait l'objet

d'une pr6sentation plus substantielle dans les deux derniers
documents C/5. Ainsi le 24 C/5 comportait :

. dans le volume I, une pr6sentation synth6tique des
principales activitas prevues au titre de chaque grand
programme et des pr6visions quant aux allocations
escompt6es pour chacune des grandes sources de
finaiicement ;

. dans le volume II, une description des activit6s pr6vues
au titre de chaque programme, suivie d'une liste des
projets en cours et des projets escompt6s, ventil6s par
source de financement

. une liste r6capitulative de ces activit6s par region et
par pays (appendice XVIII).

- Les document C/3 et C/11 ont eux aussi fait l'objet
d'am6liorations A cet 6gard :

. le document 24 C/11 comportait, pour chaque programme, une

section consacr6e aux activit6s op6rationnelles a
financement extrabudgataire
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le document 24 C/3 contenait une description des activit6s

op6rationnelles ex6cut6es dans le cadre de chaque grand
programme, ainsi qu'une liste comp1 te des projets
ex6cut6s pendant le biennium, avec indication des d6penses

correspondantes, suivie de graphiques.

- On notera enfin que le document d'information intitul6
"Tableau de bord de 1'ex6cution du programme" (voir document
120 EX/INF.3, partie III) comporte plusieurs rubriques

consacr6es aux programmes extrabudg6taires. Ce document

d'information sera diffus6 aux membres du Conseil et aux
d616gations permanentes sur une base semestrielle.
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Recommandation E(5) : EVALUATION

** *** ** * **w* * ** ** ** * *** * **** ** * ** ** ** * ************************ ** * ** *** * ***

"1. Le Comit6 temporaire se f6licite des mesures annonc6es par le
Directeur g6n6ral dans le rapport oral qu'il a pr6sent6 A la
119e session du Conseil ex6cutif, du rapport du Groupe de travail
consultatif sur les m6thodes et techniques d'6valuation, ainsi que
des nouvelles propositions formul6es par le Directeur g6n6ral dans
le document 120 EX/9.

2. Le Comit6 temporaire souligne l'importance de l'6valuation en tant
que facteur important d'appr6ciation de l'efficacit6 et de l'impact
des activitas de l'Unesco et en tant que partie int6grante de la
planification, de la programmation, de la budg~tisation et de la
mise en oeuvre du programme.

3. L'6valuation ne constitue pas une fin en soi, mais devrait itre un
moyen d'am6liorer les programmes et un instrument utile
d'appr6ciation pour le Directeur g6n6ral et les organes directeurs
de l'Unesco.

4. Dans cette optique, le Comit6 temporaire

(b) souligne l'importance de l'Unit6 centrale d'6valuation, dont les
fonctions devraient Stre clairement d6finies ;"

Les mesures propos6es par le Directeur g6n6ral et par le Groupe
consultatif pr6voyaient la mise en place d'un systeme
d'6valuation A 3 niveaux :

- l'6valuation de cat6gorie I, ou auto-6valuation, vise a
am~liorer la programmation annuelle des activit6s et le choix
des modalit6s de leur ex6cution ;

- l'6valuation de cat6gorie II a pour but de mettre la
disposition des organes directeurs des 616ments
d'appr6ciation sur le programme en cours et de faciliter
ainsi leurs d6cisions concernant les programmes futurs. Elle
contribue, dans une large mesure, a 1'41aboration des
documents C/3 et C/11 ;

- l'6valuation de catagorie III, de caractere "ex-post", vise a
apprccier l'impact des activit~s de l'Organisation dans les
Etats membres.

Ce syst~me d'6valuation a 6t6 mis en place au cours des ann6es
1985-1986, sous l'impulsion de l'Unit6 centrale d'Avaluation
(CEU). Cette unit6, qui a 6t6 cr66e en d6cembre 1984 au sein
des services de la Direction g6n6rale, aux c~ts du Bureau
d'6tudes et de programmation et du Bureau du Budget, a pour
tache de coordonner et d'animer les diff6rentes activit6s
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d'4valuation, tant interne qu'externe. C'est elle, notamment,
qui a mis au point le cadre m6thodologique pour
l'auto-6valuation des activit6s du programme ordinaire er pour
la r6alisation des avaluations d'impact.

- Evaluation de cat6gorie I :

Le premier exercice d'auto-6valuation du programme a t6
r6alis6 en d6cembre 1986. Pr6c6d6 d'une large campagne de
sensibilisation et d'explication, il a associ6 l'ensemble des
secteurs de programme et de soutien du programme, ainsi que les
Bureaux et Unit6s hors Si&ge. Dans chacun de ces secteurs et
bureaux, des fonctionnaires ont 6t6 charg6s d'assurer la
coordination de l'exercice et de faciliter l'exploitation de
ses r6sultats. Un premier rapport, tirant les enseignements des
activit6s d'auto-6valuation r6alis6es en 1986-87, a 6t6 soumis
au Directeur g6n6ral fin 1987 puis diffus6 en 1988 au sein du
Secr6tariat.

- Evaluation de cat6gorie II

C'est sur la base des r6sultats du premier exercice d'auto-
6valuation qu'a 6t6 pr6par6 le document 24 C/11 : "Expos6 et
6valuation des principaux r6sultats, effets, difficult6s et
insuffisances constat6s en ce qui concerne la mise en oeuvre du

programme en 1986-87" - qui comportait un certain nombre

d'am6liorations par rapport aux pr6c6dents documents C/11 :
caractere plus 6valuatif ; pr6sentation plus concise (l'analyse

6tant men6e par programmes et non plus par sous-programmes) ;
introduction d'une 6valuation des activit6s financ6es par des
ressources extrabudg6taires.

- Evaluation de cat6gorie III

Un autre aspect essentiel de la p6riode consid6r6e a 6t6 la
mise en oeuvre des 6tudes d'impact, qui repr6sentent une
modalit6 d'6valuation tout a fait novatrice. Celles-ci sont
entreprises par des experts ind6pendants, choisis par le

Directeur g6n6ral parmi des sp6cialistes de renom propos~s, en
g6n6ral, par les commissions nationales ou les d6l6gations
permanentes aupres de l'Unesco. Huit de ces 6tudes ont 6t6
r6alis6es depuis la cr6ation de l'Unit6 centrale d'6valuation
et pr6sent6es au Conseil ex6cutif, accompagn6es des

commentaires du Directeur g6n6ral. Leurs conclusions et

recommandations constituent une contribution importante a

l'61aboration des Projets de programme et de budget et pour la

pr6paration du Plan a moyen terme.

Evaluations d'impact r6alis es entre 1985 et 1987

. Activit6s du programme X.2 (Risques naturels)

. Activit6s du Centre de coordination des recherches et de la

documentation en sciences sociales desservant l'Afrique

subsaharienne (CERDAS)
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. Activit6s du Centre arabe de recherche et de documentation en

sciences sociales (ARCSS)

. Composante "6quipement" des projets financ6s A 1'aide de

ressources extrabudg6taires

. Conf6rences r6gionales des ministres charg6s de la politique

de la science et de la technologie (CAST et MINESPOL)

. Action en faveur des travailleurs migrants et de leurs

familles

. Activit6s relatives A la condition de la femme et i la

promotion de la condition f6minine

. Programmes d'6tudes et de recherches consacr6s A la condition
f6minine

- Evaluation des activit6s op6rationnelles

L'6valuation des activit6s op6rationnelles financ6es sur fonds
extrabudg6taires s'est poursuivie de maniere r6guliere, selon

les regles et proc6dures 6tablies par les agences de

financement elles-mimes (PNUD, Banque mondiale, FNUAP, PNUE,
AGFUND, etc.) et qui pr6voient en g6n6ral des 6valuations

tripartites. Une quinzaine de projets op6rationnels ont 6t6

ainsi 6valu6s en moyenne chaque ann6e. Pour la premiere fois,
des r6sum6s d'6valuation ont 6t6 61abords en coop6ration avec
le PNUD et la Banque mondiale, portant sur une vingtaine de

projets ex6cut6s par l'Unesco et financ6s par ces organismes ;
ces r6sum6s ont 6t6 ins6r6s dans le document 24 C/11, au titre

des grands programmes correspondants.

L'Unit6 centrale d'6valuation a par ailleurs mis au point des
proc6dures en vue de permettre une 6valuation plus rigoureuse
des projets ex6cut6s au titre des fonds en d6pot. Elle a
elle-mime proc6d6, en 1987, A trois 6tudes d'6valuation de
projets sous-rdgionaux financ6s par des fonds en d6pot.

Information et formation du personnel

Dans le mime temps, l'Unit6 centrale d'6valuation a poursuivi
des actions de sensibilisation et de formation du personnel,
aussi bien au Siege que dans les Bureaux regionaux, par
l'organisation en particulier de deux s6minaires (octobre 1986
et novembre 1987) A l'intention de 80 sp6cialistes du programme

au Siege et hors Siege. Par ailleurs, un nombre important de
fonctionnaires ont suivi les s6minaires de formation organisds
par les secteurs de programme, en coop6ration avec le Bureau du

personnel et CEU, sur l'application des nouvelles proc6dures
d'6valuation des projets financ6s par le PNUD.

On peut noter 6galement que l'Unit6 centrale d'6valuation a
publi6 en janvier 1987 un "Glossaire des termes relatifs A
l'6valuation et termes connexes", en 5 langues, et qu'elle a
6tabli une "Liste des 6tudes d'6valuation ex6cut6es par

l'Unesco", qui est depuis lors rdgulierement mise A jour.
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"4. (a) considere que la forme d'6valuation la plus importante des
activit6s de programme de l'Unesco est celle laquelle procedent
les Etats membres ;

(c) invite le Directeur g6n6ral A continuer de recourir A la fois A
1'6valuation interne et - en cas de besoin - a 1'6valuation
externe ;"

* ***** ** **** *** *********

Les 6valuations d'impact, r6alis6es par des sp6cialistes
ind6pendants, constituent un systeme d'6valuation externe qui
vient compl6ter les 6tudes en profondeur men6es par le Conseil

ex6cutif et qui associe directement les Etats membres A
l'6valuation des activit6s de l'Unesco.

Il a par ailleurs 6t6 fait amplement appel, dans la mise en
oeuvre du systeme d'6valuation "interne" (cat6gories I et II),
A 1'exp6rience des Etats membres, par le biais notamment de
services de consultants. Des 1985, des consultants ext6rieurs
avaient 6t6 associ6s A la mise au point et A l'exp6rimentation
du systeme d'auto-6valuation. Depuis lors, une collaboration a
6t6 6tablie avec des institutions sp6cialis6es en 6valuation
dans divers Etats membres, et une "liste d'6valuateurs dans les
domaines de comp6tence de l'Unesco" a 6t6 diffus6e et

r6gulierement mise a jour.

Une coop6ration 6troite a 6t6 6galement 6tablie avec les unit6s
d'6valuation des autres agences de coop6ration multilat6rale,
en particulier la FAO, VOIT, le PNUD et la Banque mondiale.
L'Unesco participe activement aux travaux du Groupe de travail
interagences sur l'6valuation, qui visent notamment a am6liorer
et harmoniser les proc6dures d'6valuation au sein du systeme
des Nations Unies et A d6velopper des activit6s d'6valuation
communes.

"14. (d) recommande que des efforts accrus soient faits pour d6finir
clairement des cibles et des indicateurs au niveau des

sous-programmes, lorsque c'est possible, en vue de faciliter
l'6valuation, et pour garantir que le m6canisme d'6valuation soit
aussi simple et peu cofiteux que possible ;"

Depuis sa cr6ation, l'Unit6 centrale d'6valuation s'est

efforc6e d'am6liorer la pertinence des indicateurs d'6valuation

contenus dans les documents C/5 : des "cibles" et des
"r6sultats attendus" ont 6t6 introduits dans la description de
chacun des sous-programmes du 23 C/5. La pr6sentation de ces
indicateurs a 6t6 simplifi6e dans le document 24 C/5, oa la
rubrique "cible" - souvent trop vague - a 6t6 supprime tandis
que l'accent 6tait mis, dans la formulation des "r6sultats
attendus", sur les indicateurs quantitatifs, l'identification
aussi pr6cise que possible des utilisateurs, des domaines
d'intervention et des buts vis6s.
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"4. (e) recommande en outre que le Comit6 sp6cial examine chaque ann6e
des rapports sur 1'6valuation et fasse rapport au Conseil ex6cutif,

lequel pourra envisager que ces rapports soient examin6s par la
commission du programme comp6tente de la Conf6rence g6n6rale ;"

Le Conseil ex6cutif et la Conf6rence g6n6rale ont 6t6
r6gulierement inform6s, A la fin de chaque exercice biennal,
des travaux accomplis en matiere d'6valuation (documents

122 EX/5 et 127 EX/5). On sait par ailleurs que toutes les
6valuations d'impact sont soumises au Comit6 sp6cial, lequel
est 6galement tenu inform6 des mesures prises pour donner suite

aux recommandations contenues dans ces 6valuations.

"4. (f) recommande 6galement qu'il soit envisagd de pr6parer, A titre
indicatif, un plan A long terme d'6valuations."

Il n'a pas 6t6 donn6 suite A cette recommandation - le Comit6
sp6cial ayant estim6, A sa 124e session, que c'est dans le
cadre de la pr6paration du troisieme Plan a moyen terme que
devraient tre d6finies les orientations qui guideront le
d6veloppement futur des activit6s d'6valuation.
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Recommandation F(1) : PERSONNEL

** ** * ** ** ** ** * *** ** ** * ******************** *** ** ** ** * ** * ** * ** **************

"1. Le Comit6 temporaire souligne 1'importance que rev~t une politique
globale du personnel de nature h favoriser un fonctionnement

efficace de 1'Organisation et a cr6er les meilleures conditions de
travail pour ses fonctionnaires".

Les r6formes en matiere de politique du personnel ont 6t6 au

centre des pr6occupations des organes directeurs et du

Secr6tariat pendant toute la p6riode consid6r6e. Toutefois, les

difficult6s budg6taires qui ont commenc6 A affecter

l'Organisation das 1985-86 ont fait s6rieusement obstacle A la
mise en oeuvre de ces r6formes. Elles ont impos6 une politique

d'ajustement, caract6ris6e par d'importantes r6ductions de

postes et d'effectifs, dont les r6percussions se font encore
sentir. Dans ce contexte, et compte tenu des contraintes

financieres qui continuent de peser sur l'Organisation, le
Directeur g6n6ral a pr6sent6 au Conseil ex6cutif, A sa 129e
session, les grandes lignes d'une nouvelle politique du

personnel - orient6e essentiellement autour de 4 priorit6s
l'am6lioration du recrutement ; 1'organisation des carrieres
la formation ; la participation du personnel et l'am6lioration
des relations humaines (cf. document 129 EX/INF.12). Par

ailleurs, le Comit6 sp6cial vient d'entreprendre une 6tude en
profondeur visant A d6finir "une politique d'ensemble du

personnel". Les r6sultats de cette 6tude en profondeur seront
pr6sent6s au Conseil A sa 131e session.

"2. Le Comit6 temporaire souligne que cette politique devrait tenir
pleinement compte des principes d6finis par l'Article VI.4 de l'Acte

constitutif qui stipule que "sous r6serve de r6unir les plus hautes
qualit6s d'int6grit6, d'efficacit6 et de comp~tence technique, le
perspnnel devra &tre recrut6 sur une base g6ographique aussi large
que possible".

* ** * ********* ********

S'agissant des dispositions de 1'Article VI.4 de l'Acte

constitutif, et plus particulierement de l'am6lioration de la

r6partition g6ographique du personnel, les progres n'ont pas

t6 tres significatifs au cours de la p6riode consid6r6e.

Etats membres 1.1.84 1.1.85 1.1.86 1.1.87 1.1.88

surrepr6sent6s 15 12 10 9 6

normalement

repr6sent6s 99 103 102 96 102
sous-repr6sentA-s 16 15 18 24 20

non-repr6sent6s 31 30 28 29 30

160 160 158 158 158
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Si la proportion d'Etats membres surrepr6sent6s a nettement

diminu6 (9,37 % en 1984 ; 3,79 % en 1988), si celle des Etats

normalement repr6sent 6 s a 16gerement augment6 (61,80 % en 1984

et 64,5 % en 1988), le pourcentage d'Etats sous ou non

repr6sent 6 s est rests Li peu pres stationnaire (sous

repr6sent6s 10 % en 1984 et 12,5 % en 1988 ; non

repr6sentas 19,3 7 en 1984 et 18,7 % en 1988). L'effort en la

matiere a consist6 A essayer de maintenir les acquis obtenus,

en d6pit des circonstances (gel du recrutement et d6part

anticip6, A la faveur des mesures incitatives, de

fonctionnaires de pays sous repr6sent6s ou au seuil de la

repr6sentation normale).

De sorte que des deux cibles fix6es par le Comit6 temporaire

(cf. document 121 EX/39), l'une a 6t6 atteinte et m~me d6pass6e

(r6duire le nombre d'Etats surrepr6sentds A une fourchette

comprise entre 8 et 10 unit6s), I'autre reste toujours aussi

lointaine (r6duire le nombre d'Etats non repr6sent6s A 15

unit6s).

"3. Le Comit6 temporaire note avec satisfaction les d6cisions que le

Directeur g6n6ral a prises ou entend prendre en vue d'am6liorer les

proc6dures de recrutement et les m6thodes de gestion du personnel,

telles qu'elles sont expos~es dans le document 120 EX/9".

* ** * *** ******** * * * **

Les r6formes mentionnees dans le document 120 EX/9 ont 6t6,

pour la plupart, reprises dans la recommandation F(1) du Comit6

temporaire (1), A l'exception de deux dispositions, dont l'une

concernait la planification du recrutement a court et moyen

terme, et l'autre l'61aboration de tableaux d'effectifs par

secteurs A I'issue de l'approbation des PADs.

En ce qui concerne la planification du recrutement, on notera

que le Plan d'ensemble A moyen terme (1984-1989) pour le

renouvellement et le recrutement du personnel (document

22 C/56) a fait l'objet de deux r6visions successives A

l'occasion des 23e et 24e sessions de la Conf~rence g6nkrale

(document 23 C/53 et 24 C/58). Par ailleurs, des la fin des

op6rations de red6ploiement (fin 1986), un groupe de travail a

6t6 cr66, sous la pr6sidence du Directeur g6n6ral adjoint, qui

se r~unit r6gulierement pour d6terminer la liste des postes A
maintenir ou A rendre vacants et fixer les priorit6s en matiere

de recrutements.

Quant aux tableaux d'effectifs par secteurs, ils n'avaient plus

6t6 publi6s depuis 1981. Cette pratique a 6t6 reprise en 1988.

(1) voir le Deuxieme Rapport du Comit6 temporaire : document 121 EX/39,

Partie III B.
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"4. Le Comit6 temporaire se f6licite de la d6cision du Directeur g6n6ral
de proc6der A une claire d6l6gation d'autorit6 en faveur du
Directeur g6n6ral adjoint et du Sous-Directeur g6n6ral pour
l'administration g6n6rale en ce qui concerne les nominations, les
promotions et les mutations aux postes du cadre organique jusqu'au
niveau P-4 inclus".

S'agissant de la d6l6gation d'autorit6 en matiere de
recrutement et de gestion du personnel, les mesures prises en
1984 sont maintenant entr6es dans les habitudes du Secr6tariat.
En 1988, ces mesures ont 6t6 renforc6es et 6tendues jusqu'au
personnel de grade P-5, de sorte que seuls les postes de
directeur et au-dessus continuent d'itre du ressort direct du
Directeur g6n6ral. Cette d6l6gation d'autorit6 s'6tend
6galement A l'administration des cr6dits de personnel et a la
cr6ation ou au reclassement de postes en cours d'exercice
(cf. note verte DG/88/2).

"U. Le Comit6 temporaire souligne la n6cessit6 d'introduire de nouveaux
talents et de renouveler r6gulierement les comp6tences et le
personnel au sein du Secr6tariat, en particulier dans les domaines
sp6cialis6s et en 6volution rapide de l'Organisation. Le Comit6
temporaire appelle en outre l'attention sur les dispositions
r6gissant la prolongation d'engagements au-del de l'age de la
retraite, telles qu'elles sont 6nonc6es a l'article 9.5 du Statut du
personnel".

* ** ********** ***** *

Le contexte budg6taire a constitu6 un obstacle 6vident A la
mise en oeuvre des mesures visant A acc6l6rer le renouvellement

des comp6tences, le nombre moyen de recrutements externes ayant
6t6 n6cessairement tres faible au cours de la p6riode

consid6r6e :

Nominations de candidats externes

Prof. Prof. GS

(Siege) (U. perm.) (Siege)

1984 60 30 55

1985 44 13 10

1986 34 17 23

1987 29 28 23

1988 7 13 10
(ler sem.)
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Des efforts non n6gligeables ont cependant 6t6 d6ploy6s dans
deux domaines auxquels le Comit6 temporaire avait port6 une
attention sp6ciale, A savoir la representation des femmes dans

les postes professionnels et la limitation stricte des

prolongations de contrat au-del de l'age de la retraite.

Pourcentage de femmes dans les postes

soumis A r6partition g6ographique

Siege Siege + Hors Siege

1.1.1984 23,4 % 20,6 %

1.1.1988 25,1 % 21,6 %

La cible fix6e par le Comit6 temporaire - 27 % de femmes dans

le personnel du cadre organique fin 1987 - n'a pas 6t6

atteinte. Ces r6sultats doivent Stre cependant appr6ci6s en

tenant compte du fait que lors de l'exercice de r6duction des

effectifs, en 1986, les femmes ont demand6 A b6n6ficier, en

proportion beaucoup plus importante que les hommes, des mesures

incitatives.

Nombre de fonctionnaires au-delA de l'ge de la retraite

au 1.7.1985 au 1.7.1988

Siege U.perm. Total Siege U.perm. Total

P 22 16 38 7 3 10

GS 6 1 7 3 - 3

En revanche, le programme des jeunes cadres, dont la reprise a

6t6 annonc6e A plusieurs reprises depuis 1985, n'a pu tre mis

en oeuvre - du fait des contraintes budg6taires et des
exercices de red6ploiement successifs. En vue de reconstituer
un corps stable d' "administrateurs g6naralistes" exp6riment6s,
le Directeur g6n6ral entend r6activer ce programme des le
pr6sent exercice. A partir de 1990, les candidats A ce
programme seront recrut6s par concours.
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************************************* ********** ******** ** ** ** * ** ** ** ** ** *

"6 Le Comit6 temporaire recommande en particulier que les efforts
soient poursuivis en vue :

a) d'acc6l6rer la proc6dure de recrutement, afin de r6duire la psriode
qui est actuellement n6cessaire pour une nomination ;"

* ** **** *** *** ** ****

Les problemes qui avaient 6t6 identifi6s par le Comit6
temporaire en matiere de d6lai de recrutement ont 6t6
pratiquement r6solus. La proc6dure de pr6-s61ection des
candidatures, mise en oeuvre des 1984, a permis d'atteindre,
voire dans certains cas de d6passer, la cible qui avait 6t6
fix6e par le Comit6 temporaire en matiere de d6lais de
recrutement, A savoir 9 mois (pour les postes du cadre
organique) et 3 mois (pour les postes GS) entre le d6but de
l'affichage et la d6cision de nomination.

D61ais moyens de recrutement (postes professionnels)

Siege U. perm. Total

Moyenne (mois) 16,6 18,7 17,0
1984 Nombre de

nominations 87 22 109

1.1.87 Moyenne (mois) 5,2 13,2 6,7
au Nombre de

30.6.87 nominations 16 4 20

1.7.87 Moyenne (mois) 8,8 16 10,5
au Nombre de

1.7.88 nominations 32 13 45

Ces statistiques doivent itre appr6cies en tenant compte de 2
facteurs

1. elles portent sur un nombre beaucoup plus restreint de
nominations en 1987 et 1988.

2. certaines nominations sont d6lib6r6ment retard6es, depuis
le 2e semestre 1987, du fait de la n6cessit6 de maintenir
un volant de postes vacants correspondant un taux

d'abattement (lapse factor) de 5%.

Parmi les mesures qui ont 6t6 prises en vue d'acc616rer, mais
aussi d'am6liorer la qualit6 du recrutement, on peut citer

A
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- un allgement du Roster (fichier des candidatures), qui
est pass6 de 37.000 dossiers en juillet 1984 A quelque
12.000 dossiers en juillet 1988 (la cible fix6e par le
Comit6 temporaire 6tait de 12/15.000 dossiers fin 1987).
Les efforts devront tre poursuivis pour non seulement
r6duire encore le Roster mais aussi 1'am6liorer

qualitativement ;

- des r6ductions 6ventuelles, au cas par cas et de concert

avec les secteurs, de la dur6e de l'affichage.

***** *** ** ************************ ********

"(b) d'associer plus 6troitement les diff6rents secteurs de

l'Organisation au recrutement et A la gestion du personnel ;"

** ** ********** * *****

La proc6dure de pr6s6lection des candidatures, op6r6e
conjointement par le Bureau du personnel et le secteur, a donn6

d'excellents r6sultats. Les secteurs sont 6galement directement

associ6s A l'6tablissement des plans de recrutement

prioritaires et des listes de postes A maintenir ou A rendre
vacants (voir 3 ci-dessus). Par ailleurs, dans le cadre des
nouvelles d6l6gations d'autorit6 consenties en 1988, les

Sous-directeurs g6n6raux et les directeurs de Bureau ont 6t6
habilit6s A proc6der, A l'int6rieur de leurs unit6s, A des

mutations internes A grade 6gal pour le personnel jusqu'A P-4

inclus.

"c) de renforcer la formation initiale du personnel et sa formation en
cours d'emploi ;"

En matiere de formation, le systeme de tutorat, introduit A
titre exp6rimental en novembre 1984, a pour but de faciliter
l'int6gration des nouveaux fonctionnaires au sein du

Secr6tariat. Le systeme a 6t6 g6n6ralis 6 en mai 1987 et donne
entiere satisfaction. Quant aux plans sectoriels de formation
en cours d'emploi, des plans individuels ont 6t6 pr6par6s A
partir d'entretiens entre les membres du personnel et leurs
sup6rieurs hi6rarchiques. Cet exercice a permis de d6gager A la
fin de 1986 un plan global de formation pour le Secteur ADM,
qui s'articule autour de quatre domaines prioritaires :
informatique, techniques g6n6rales de gestion, langues et
formations sp6cialis6es ; une partie de cette formation a
commenc6 d6but 1987. Depuis le d6but de 1988, cet exercice a
6t6 61argi A l'ensemble du Secr6tariat et des coordonnateurs
ont 6t6 d6sign6s dans les Secteurs pour aider a
1'identification des domaines de formation prioritaires.

La formation est une des priorit6s de la nouvelle politique du
personnel : le budget de formation avait particulierement 6t6
affect6 par les mesures d'aust6rit6 impos6es par la situation
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budg6taire ; le Directeur g6n6ral a d6cida de d6gager, au titre
de l'exercice 1988-1989, un cr6dit suppl6mentaire de 400.000
dollars, qui sera affect6 un plan global de formation -
pr6voyant tout aussi bien le renforcement de la formation
initiale (p6riode probatoire), la g6n6ralisation des plans
sectoriels de formation et le d6veloppement des possibilit6s
individuelles de formation.

"(d) d'am6liorer la communication entre l'administration et le
personnel".

***** ******

Diverses mesures avaient 6t6 6tudides, en 1986-87, dans le
cadre d'un programme dit de "consolidation" des rdformes, en
vue d'am6liorer les courants de communication entre la base et
le sommet de la hi6rarchie administrative et de renforcer la
participation du personnel. Plusieurs d'entre elles sont
entr6es en vigueur en 1988, compl6t6es par un certain nombre
d'autres initiatives.

1. information du personnel

- publication p6riodique d'une lettre du Directeur g6n6ral a
tous les membres du personnel (la premiere en avril 88),
ainsi que d'un bulletin du Bureau du personnel (ler num6ro

publi6 en aoit) ;

- publication, par voie de circulaire administrative, d'une
liste complete des mouvements de personnel a tous les
grades, y compris ceux du cadre de service et de bureau

2. participation/consultation

- refonte et rationalisation des comit6s consultatifs mixtes

ou paritaires ;

- revitalisation de la Commission consultative sur les
questions de personnel ;

- mise en place, A l'automne, de "groupes d'id6es" (inspir6s
des cercles de qualit6) ;

- de maniere g6ndrale, les d616gations d'autorit6 consenties

dans le cadre de l'ex6cution du programme (voir

recommandation E(2), visent A substituer les contr8les a
posteriori aux contr6les a priori et, ce faisant, a
favoriser l'innovation en suscitant les initiatives

individuelles.
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* *** ** ** * *** * *** ** * *** * *** * ** ** * *** *** * ** * ** ******* * *** ** * * **** * ***** * ** *

"7. Le Comit6 temporaire recommande que la restructuration du Bureau du
personnel annonc6e par le Directeur gen6ral prenne en consid6ration
les pr~sentes recommandations et les nouvelles exigences du
programme".

Depuis 1984, la structure du Bureau du personnel n'avait pas
6t6 r6vis6e, malgr6 une importante r6duction de ses effectifs
(environ 30 % entre 1985 et 1988). Il vient d';tre proc6d6 a un
r6am6nagement de ses structures, qui vise a r66quilibrer la
charge de travail et a mieux associer les t~ches de gestion et
de recrutement du personnel au sein de deux divisions, l'une
charg6e du personnel au Siege et l'autre du personnel hors
Siege. I est pravu par ailleurs de cre6r aupres du Directeur
adjoint une unit6 sp6cifiquement charg6e de la d6finition et
des orientations de la politique du personnel, des plans de
recrutement et de carriere ainsi que des m6thodes de gestion du
personnel.

"8. Le Comit6 temporaire souligne par ailleurs

(a) l'opportunit6 de proc6der, dans le cadre de la restructuration du
Secr6tariat qui est en cours, a un r6examen de la rdpartition de la
charge de travail entre les diff6rentes sections, divisions, bureaux
et secteurs ainsi qu'au sein de chacun d'entre eux, et en ce qui
concerne le Secr6tariat du Conseil ex6cutif dont les ressources en
personnel devraient tre accrues, A la lumiere des recommandations
formul6es par le Comit6 temporaire au titre du point B de son ordre
du jour et relatives au renforcement du r8le du Conseil ex6cutif ;"

* *** *** * **** *****

L'exercice de r6duction et de red6ploiement des effectifs, qui
s'est traduit par l'abolition de quelque 800 postes en 1986, a
conduit A r6examiner les structures de certaines unit6s du
Secr6tariat, en vue d'un r66quilibrage de la charge de travail
entre ces unit6s et au sein de ces unit6s. Diverses mesures de
restructuration ont ainsi 6t6 prises :

- fusion des deux secteurs de la culture et de la
communication, en 1987, puis restructuration interne du
secteur CC en 1988 ;

- restructuration du Secteur des programmes g6n~raux et du
soutien du programme, en 1988 ;

- diverses r6organisations internes ont 6t6 op6r6es A
l'occasion de 1'examen des Tableaux d'effectifs en 1988 ;

- l'Inspection g6n6rale a entrepris, d6but 88, des 6tudes
relatives A la restructuration de l'Office de
l'information du public ; du secteur des relations
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ext6rieures ; du Bureau d'6tudes, d'action et de
coordination pour le d6veloppement ; du Bureau du
personnel ; des unit6s administratives, au Siege et hors
Siege ;

- l'Inspection g6n6rale a par ailleurs mis au point tin
certain nombre de criteres et de dispositions permettant
de proc6der A une 6valuation syst6matique de la charge de
travail et des besoins en personnel, tiche qui lui est
d6sormais confi6e en application de la d~cision
126 EX/5.1.2, qui recommandait l'6tablissement d'une unit&
permanente d'inspection du personnel.

En ce qui concerne le Secr6tariat du Conseil ex6cutif, il est
apparu que la charge et le rythme de travail qui sont les siens
ne n6cessitaient pas la cr6ation d'un poste suppl6mentaire A
plein temps ; ses effectifs sont renforc6s, pendant la dur6e
des sessions du Conseil ex6cutif, par le d6tachement de divers
fonctionnaires qui assurent le Secr6tariat des diff6rentes
commissions, comit6s et groupes de travail du Conseil.

Un gros effort a 6t6 fait, par ailleurs, pour limiter le
recours A l'assistance temporaire (contrats temporaires et
personnel surnum6raire), comme en t6moignent les tableaux
ci-dessous

Membres du personnel engag6s a titre temporaire

Siege U. perm. Total

P GS P GS P GS

au 1.7.1985 33 20 5 11 38 31

au 1.7.1988 16 13 1 2 17 15

Nombre de jours de travail assur6s par des surnum6raires

1983 123.996 hommes/jours
Ann6es 1984 84.506 " i
de - 1985 86.278 " i

Conf6rence 1986 44.404 " i
g6n6rale 1987 : 66.242 " "

1988 16.995 "
(ler semestre)
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"(b) l'importance des mesures visant amiliorer 1'organisation des
carrieres ;"

Le systeme de postes n'est pas propice, on le sait, au

d6veloppement r6gulier des carrieres. Diverses mesures

d'ajustement ont 6t6 6tudi6es, depuis 1985, et soumises A
l'examen de 1'ACPP (Commission consultative pour les questions

g6n6rales de personnel). Mais, du fait de la conjoncture
budg6taire et des contraintes lides au red6ploiement du

personnel, elles n'ont pas eu de suite concrete. De sorte que
fin 87, le pourcentage de fonctionnaires ayant atteint

l'6chelon maximum de leur grade et se trouvant ainsi bloqu6s
dans la progression de leur carriere 6tait le suivant

P GS

Siege U. perm. Siege U. perm.

21,5 % 18,2 % 19,7 % 11,5 %

Diverses mesures ponctuelles ont 6t6 prises, en 1987 et 1988,
pour rem6dier aux cas les plus flagrants :

- 100 reclassements de postes ont 6t6 d6cid6s au titre de
l'ann6e 1987 (50 ont 6t6 effectu6s, 50 sont encore en
cours)

- 65 reclassements de postes ont 6t6 op6r6s dans le cadre
des Tableaux d'effectifs pour 1988, ainsi que 10
reclassements avec passage du cadre de service et du
bureau au cadre organique

- 18 promotions a titre personnel ont 6t6 accord6es A des
fonctionnaires particulierement m6ritants mais manquant de
perspectives de carriere.

Mais c'est une vdritable politique d'organisation des carrieres
qui reste a mettre en place, avec une claire distinction entre
classement des postes et progression des carrieres. Il est
pr6vu notamment d'assouplir le systeme de carriere du personnel
des services g6n6raux, en exploitant la possibilit du jumelage
des grades et en facilitant le passage du cadre de service et
de bureau au cadre organique.

Un systeme d'6valuation ad6quat est un 616ment indispensable de
toute politique de d6veloppement des carrieres. Un nouveau
systeme a 6t6 mis au point en 1984 et adopt6 en ACPP

(Commission consultative pour les questions g6n6rales de
personnel) en 1985. Il est mis en oeuvre A titre exp6rimental A
ED et A COL : les premiers r6sultats devraient itre disponibles
fin 1988.
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"(c) l'int~r~t que rev tent des consultations fr6quentes avec les
associations du personnel ;"

Des consultations r6gulieres ont lieu d~sormais avec les
Associations sur toutes les questions concernant le personnel -
au niveau du Directeur g~n~ral adjoint (r6unions mensuelles),
de l'ADG/ADM et du Bureau du personnel. La nouvelle structure
de PER comprendra un "point focal" charg6 des relations avec
le personnel. Par ailleurs, de nouvelles dispositions viennent
d'Stre prises pour permettre aux observateurs des Associations
de prendre une part accrue aux sessions des Comit6s
consultatifs des cadres, et pour les tenir inform6s des
d6cisions prises par l'Administration sur toutes les questions
soumises A l'examen de ces Comits.

"(d) l'utilit6 d'une mise a jour et d'une publication r6gulieres des
dispositions du Manuel concernant le recrutement et la gestion du
personnel ;"

******* *** * ** ***

Les retards qui avaient 6t6 not6s par le Comit6 temporaire dans
la mise A jour du Manuel ont 6t6 rattrap6s. Cette mise a jour
se poursuit d6sormais r6gulierement, en tant que de besoin. Par
ailleurs, une nouvelle 4dition du Statut et Reglement du
personnel est en pr~paration ; elle incorporera toutes les
modifications annonc6es par voie de circulaires administratives
au cours de ces dernieres ann6es.

"(e) l'opportunit6 de rdexaminer, comme le Directeur g~n6ral envisage
d6jA de le faire, les types et la durde des engagements dans un
souci de souplesse et d'efficacit6 accrues

Un document concernant les types et la dur6e des engagements a
6t6 soumis a l'examen du Conseil ex6cutif a sa 121e session
(document 121 EX/35). Il contenait diverses propositions visant
notamment a pr6ciser et assouplir les criteres regissant
l'octroi de contrats de dur~e inddterminde. Le Conseil
ex6cutif, par sa d6cision 121 EX/8.7, a invit6 le Directeur
g6n6ral a mettre en oeuvre ces propositions "en tenant compte
toutefois de la conjoncture actuelle". La situation budg6taire
et les compressions d'effectifs successives ont retard6
l'application de ces dispositions jusqu'a fin 1987, oa un
ensemble de quelque 70 professionnels et 180 GS, r6pondant aux
criteres retenus par le Conseil ex6cutif et ayant fait l'objet
d'une recommandation positive de la part des Comit~s
consultatifs, ont b6n6fici6 d'un engagement de dur6e
ind6termin6e.
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D6tenteurs d'engagements de dur6e ind6termin6e

1.7.1985 1.7.1988

Professionnels 160 (soit 12,7 %) 181 (soit 18,3 %)

GS 952 (soit 48,3 %) 957 (soit 54,0 %)

"9. Le Comitd temporaire estime que les informations qui sont
r6gulierement fournies au Conseil ex6cutif sur les questions de
personnel sont utiles et devraient continuer d'Etre mises A sa
disposition. Le Secr6tariat devrait 6galement fournir A tout membre
du Conseil ex6cutif qui en fera la demande tout autre renseignement
concret et pertinent sur ces questions."

**** ** * *** ****

Un document d'information contenant un ensemble de statistiques
sur les effectifs, le recrutement et la gestion du personnel a

6t6 pr~par6 chaque ann6e A 1'intention du Conseil ex6cutif

122 EX/INF/5 (1985)

125 EX/INF/10 (1986)

127 EX/INF/9 (1987)

130 EX/INF/5 (1988)
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Recommandation F(2) : QUESTIONS FINANCIERES ET BUDGETAIRES

"1. Le Comit6 temporaire souscrit aux propositions du Directeur g6n6ral

concernant les techniques budg6taires et la pr6sentation du budget
qui figurent dans les documents 120 EX/5, partie III, et 120 EX/9
et recommande au Conseil ex6cutif de les approuver."

Techniques budg6taires. Les techniques budg6taires propos6es
par le Directeur g6ndral et le calcul de la base budg6taire
r6sultant de leur application dans les projets de programme et

de budget de l'Organisation pour 1986-1987 (23 C/5) et
1988-1989 (24 C/5) ont 6t6 approuv6s par la Conf6rence

g6n6rale, sur recommandation du Conseil ex6cutif. En ce qui
concerne le prochain exercice biennal, le Conseil ex6cutif
examinera i sa pr6sente session le document 130 EX/5, qui
contient les propositions prdliminaires du Directeur g6n6ral
concernant le Projet de programme et de budget pour 1990-1991

(25 C/5), et qui traite 6galement des techniques budg6taires a
utiliser pour calculer la base budg6taire probable pour cette

p6riode.

Pr6sentation du budget. De m~me, en ce qui concerne la
pr6sentation du document 25 C/5, des propositions d6taill6es
ont 6t6 formul6es par le Directeur g6n6ral et recommanddes par

le Conseil ex6cutif a la Conf6rence g6n6rale. I convient de
rappeler i ce propos que les documents 23 C/5 et 24 C/5 se
sont compos6s de deux volumes. Selon les propositions du
Directeur g6n6ral pour 1990-1991, le document 25 C/5 pourrait

tre pr6sent6 en un ou en deux volumes.

"2. En ce qui concerne les points pour lesquels le Directeur gen6ral
sollicite un avis (document 120 EX/9), le Comit6 temporaire

recommande :
(a) que le soin de prendre une d6cision sur la pr6sentation du

24 C/5 soit laiss6 A la Conf6rence g6n6rale lors de sa

vingt-troisieme session (par.23, 120 EX/9) ;
(b) qu'une sdrie de documents paralleles soit soumise A la

vingt-troisieme session de la Confdrence genarale (par.26,
120 EX/9) ;

(c) que le Directeur g6n6ral soit invit6 A 6tudier s'il est
n6cessaire de cr6er un groupe d'experts en matiere budg6taire
et financiere pour assister la Commission financiere et

administrative et a faire rapport au Conseil ex6cutif sur
cette question (par.32 (c), 120 EX/9)."

Pr6sentation du document 24 C/5. La pr6sentation du Projet de

programme et de budget pour 1988-1989 (document 24 C/5) a 6t6
arr t6e par la Conf6rence g6n6rale a sa vingt-troisieme

session, sur recommandation du Conseil ex6cutif et compte tenu

des r6sultats de la consultation des Etats membres.
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Prasentation d'une "s6rie de documents paralleles". Une "s~rie

de documents paralleles" a 6t6 prepar6e par le Directeur
g6n6ral et prdsentae A la vingt-troisieme session de la
Conf6rence g6n6rale en vue de fournir une illustration

technique, pour divers montants possibles du budget de

l'Organisation, de l'application des principes du dollar

constant et du dollar courant. La Conf6rence g6n6rale a pris
acte de ces documents et a pri6 le Conseil ex6cutif de se
prononcer sur la valeur du dollar constant ou courant qui
devrait itre retenue dans le document 24 C/5. Le Conseil s'est

prononc6 pour le dollar constant. En ce qui concerne le
document 25 C/5, le Directeur g6n6ral a propos6 de continuer A

utiliser la m~me technique (autrement dit, d'6tablir le Projet

de programme et de budget pour 1990-1991 sur la base du dollar
constant).

Etude de la n6cessita de cr6er un groupe d'experts des
questions budg6taires et financieres. L'6tude sur la n6cessit6
de cr6er un groupe d'experts a 6t6 pr6sent6e par le Directeur
g6n6ral au Conseil ex6cutif, A sa 122e session ; ce dernier a

estim6 que la constitution de ce groupe n'6tait pas
souhaitable.

La question de savoir s'il faut cr6er un groupe d'experts des
questions financieres et budg6taires, qui donnerait un avis
technique A la Commission financiere et administrative du
Conseil ex6cutif a 6t6 p6riodiquement soulev6e et r6gl6e au
coup par coup. R6cemment, le Comit6 sp6cial a cr66 un groupe
de travail charg6 de proc6der A un examen d'ensemble du
Reglement financier et des techniques budg6taires de
l'Organisation : il soumettra son rapport et ses
recommandations au Conseil ex6cutif A sa pr6sente session.
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Recommandation G(1) : INFORMATION DU PUBLIC

"1. Le Comit6 temporaire estime que l'information du public est un
aspect important de l'ex6cution des activit6s de programme de
l'Unesco, en relation avec la mission de coop6ration intellectuelle
et de compr6hension internationales que lui assigne son Acte
constitutif.

2. Le Comit6 temporaire considere qu'il est souhaitable d'am6liorer
les m6thodes et les pratiques suivies en matiere d'information du
public afin de les moderniser et de les adapter A 1'6volution des
techniques de communication et de r6pondre ainsi A la n6cessit6
d'assurer 1'information la plus large et la plus d6taill6e sur les
activit6s de l'Organisation".

Un gros effort de modernisation a 6t6 fait au cours de la
p6riode consid6r~e. Il s'est traduit notamment par

- l'informatisation du systeme de documentation et de
distribution de l'OPI, avec la mise au point d'un index
informatis6 du mat6riel d'information disponible et la
diffusion d'un catalogue de ce mat6riel (par theme et par
langue)

- un recours accru aux nouvelles technologies de communication
(d6veloppement du traitement de texte et de la t6l6copie
d6veloppement des liaisons par facsimil6 et par talex)

- le d6veloppement de la production video (acquisition
d'6quipement et formation du personnel). C'est IA une forme de
production et de distribution beaucoup moins on6reuse que le
film et qui a permis d'accroltre la diffusion des programmes
et films Unesco par les chaines t6l6vis6es, notamment celles
des pays en d6veloppement. La plupart des films Unesco ont 6t6
transf6r6s sur video et les archives audiovisuelles de l'OPI
sont en cours d'informatisation, de m~me que la phototheque.

"3. Le Comit6 temporaire note qu'une restructuration de l'Office de
l'information du public est en cours. Il fait siennes les

orientations et les recommandations formul6es par le groupe de
travail consultatif sur l'information du public, et se f6licite des

d~cisions d6jA prises par le Directeur general dans ce domaine."

La restructuration de l'Office de l'information du public,
d6cid6e en 1985, se fondait sur le souci d'op6rer une claire
distinction entre "information d'actualit6" et "information de

base" sur l'Unesco. L'OPI comprenait 3 divisions : presse
6crite ; information audiovisuelle ; information de base et
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documentation, A quoi s'ajoutait une unit6 d'action r6gionale,
destin6e A coordonner les activit6s des attach6s r6gionaux
d'information et des correspondants locaux.

Apres une 6tude attentive des r6alisations obtenues et des
difficult6s rencontr6es par l'OPI au cours de ces 3 dernieres
ann6es, le Directeur g6n6ral a d6cid6 d'apporter certains
am6nagements A son organisation interne et A ses orientations
d'action. Il apparait en effet que les strat6gies d'action, et

partant la structure de l'OPI, devraient s'organiser non pas
- comme cela a 6t6 plus ou moins le cas jusqu'ici - autour de

la notion de "produits" mais autour de celle de

"destinataires", avec le souci de satisfaire leurs besoins
d'information vis-A-vis de l'Organisation et de ses activit6s.

La nouvelle structure de l'OPI se fonde ainsi sur les

principes m~mes 6nonc6s par le Comit6 temporaire - A savoir de
diversifier les stratdgies en fonction des publics vis6s :
milieux professionnels des m6dias ; partenaires

institutionnels de l'Unesco ; grand public.

La Division de la presse et de l'audiovisuel sera charg6e
d'assurer l'information des m6dias, tandis que la Division de
la promotion aura pour tache d'assister les "relais

institutionnels" de l'Organisation (commissions nationales,
fondations, ONG, Clubs Unesco et, de maniere g6n6rale, tous
les r6seaux d'institutions qui collaborent avec elle) dans
leurs efforts pour promouvoir l'image de l'Unesco et faire
connaitre son action. La r6int~gration de la Division du
Courrier dans l'OPI procede de la m~me d6marche : le Courrier

constitue en effet l'instrument par excellence de diffusion
aupres du public des objectifs fondamentaux de l'Organisation

et d'une meilleure compr6hension des d6fis et d6bats qui
relevent de sa comp6tence. Il en va de mime de la Division des

relations publiques et des 6v6nements sp6ciaux, dont les
activit6s (organisation de manifestations telles que
confdrences et expositions, d6veloppement des coproductions
audiovisuelles, lancement de projets sp6ciaux) devraient

contribuer A promouvoir dans le grand public une image
concrete de l'action et des objectifs de l'Unesco.

"4. Conform6ment aux d6cisions d6jh prises par le Directeur g6n6ral,
tous les secteurs de programme, A tous les niveaux, devraient Stre
sensibilis6s A l'importance que revit, pour une mise en oeuvre
efficace du programme, l'information du public - qu'il s'agisse du
public sp6cialis6 ou du grand public. A cet effet, il conviendrait
de renforcer la coordination entre les secteurs du programme et
l'Office de 1'information du public et d'encourager toute mesure de
nature A am~liorer les 6changes d'information au sein du

Secr6tariat, au Siege comme hors Siege. Il conviendrait 6galement
d'envisager, chaque fois que possible, une composante "information
du public" dans la mise en oeuvre des activit6s de programme.

Diverses mesures ont 6t6 prises pour tenter d'instaurer une
coop6ration efficace et permanente entre l'OPI et les secteurs
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de programme : d6signation d'"antennes" de l'OPI au sein des
secteurs ; organisation de consultations p6riodiques
OPI/secteurs pour identifier les activit6s de programme
susceptibles d'int~resser les m6dias. Cette collaboration
s'est traduite, le plus souvent, par l'organisation de
conf6rences de presse et la constitution de dossiers de presse
pour pr6parer certaines grandes manifestations (conf6rences
r6gionales de ministres, Journ6e internationale de
l'alphab6tisation, remise de prix, etc...). Elle a pris la
forme 6galement de contributions financieres apportses par les
secteurs pour la production de magazines video ou 1'envoi de
missions de tournage.

De fait, la qualit6 de la collaboration entre 1'OPI et le
reste du Secr6tariat varie beaucoup d'un secteur A 1'autre et
s'est jusqu'ici surtout 6tablie sur une base "ad hoc". Elle
devrait pouvoir Stre renforc6e grace A une meilleure
planification du travail de 1'OPI (choix des themes A traiter
au cours de l'ann6e) - tsche qui incombera A la nouvelle Unit6
de coordination et d'6valuation - ainsi qu'A une

responsabilisation de tous les fonctionnaires du Secr6tariat
quant A la mission d'information qui leur revient. A cet
effet, le Directeur g6n6ral. adjoint organisera p6riodiquement
des r6unions intersectorielles afin de passer en revue la
collaboration entre l'Office et les secteurs, d'examiner les
activit6s pr6vues en matiere d'information du public et de
d6terminer les moyens pour en assurer 1'efficacit6.

"5. Le Comit6 temporaire souligne la n6cessit6 de rechercher, en
mati&re d'information, des strat6gies diff6renci6es qui tiennent
compte de la nature de 1'information i diffuser, du canal par
lequel elle sera diffus6e et des publics auxquels elle s'adresse.
I conviendrait notamment de faire une meilleure distinction entre
l'information destin~e au grand public, aux m6dias et A la presse
et aux publications p6riodiques sp6cialis6es.

6. Dans cette perspective, l'Organisation devrait s'attacher a
identifier les divers groupes-cibles d'utilisateurs, a examiner
leurs besoins et leurs centres d'int6r~t et A en suivre

1'6volution. Cette tsche pourrait tre accomplie notamment au moyen
d'6tudes et d'enquites, et en coop6ration avec les commissions
nationales et les organisations non gouvernementales int6ress6es."

Une enqu~te a 6 entreprise, en 1986, auprbs des commissions

nationales pour mieux connaitre les diff6rents "groupes

cibles" de l'information produite par l'Office et de leurs
besoins en ce domaine. Sur la base de cette enqu~te, les
listes des destinataires des principales productions de

l'Office (communiqu6s de presse, "notes d'informations" sur
les grands 6v6nements de l'Organisation, "Unesco special",
etc.) ont 6t6 r6vis6es, et class6es par centres d'int6r~t.
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En ce qui concerne 1'information d'actualit6, une liste d'une

soixantaine de destinataires a ainsi 6t6 s6lectionn6e, A qui
des d6p~ches de presse, contenant des informations

essentiellements journalistiques, sont r6gulierement envoy6es
par telex. Ces destinataires ont 6t6 s6lectionn6s en fonction

de leur capacit6 . retransmettre tres rapidement aupr&s des

m6djas l'information recue (agences de presse, agences de

radiodif fusion, journaux A vocation r6gionale ou
internationale, bureaux r6gionaux, etc.). Les communiqu s de
presse et les "notes d'information" continuent par ailleurs

d' tre diffus6s par voie ordinaire a quelque
2.000 destinataires.

Pour ce qui est de 1'information de base, un gros effort de
modernisation et de diversification a 6t6 fait. De nouveaux
types de mat6riel ont 6t6 mis au point :

- les fiches "Memo Unesco", qui pr~sentent une information de

base sur les activit6s majeures de l'Unesco et ses m6canismes

institutionnels. Elles sont principalement destin6es aux

"relais" habituels de l'Unesco (commissions nationales,

centres Unesco, Bureaux r6gionaux, centres d'information des
Nations Unies..). Il en existe i l'heure actuelle une

soixantaine ;

- "Unesco special", diffus6 sur un rythme A peu pres mensuel i
quelque 17.000 m6dias 6crits et audiovisuels et qui contient
des reportages sur diffsrents aspects des activit6s de

l'Unesco ;

- le bulletin "Faits et chiffres", qui contient des nouvelles
r6centes sur les activit6s de l'Organisation ; publi6 sur une

base trimestrielle, diffus6 20.000 exemplaires environ, il

est destin6 aux r6dacteurs des bulletins d'information publi6s

par les ONG.

En vue de rationaliser les efforts et les moyens, il est
envisag6 de remplacer ces deux derniers bulletins par une
publication mensuelle - qui s'inspirera quelque peu de la
formule des "Unesco features" - qui a connu, en son temps, un
assez large impact. Mais la strat6gie mise en oeuvre au cours
de ces derni&res ann6es - qui est de diversifier les mat6riels
en cr6ant des "modules" souples et facilement adaptables -
semble avoir fait ses preuves et devoir tre poursuivie.

Quant A l'"information d'actualit6", elle devrait sans doute,
A l'avenir, mettre davantage 1'accent sur les objectifs, les
programmes et les r6alisations de l'Unesco.

Par ailleurs le regroupement, dans la nouvelle structure de
1'OPI, des services de information 6crite et de

1'information audiovisuelle r6pond au souci d'op6rer une

synergie des efforts d6ploy6s en direction des m6dias, qu'ils
soient 6crits ou audiovisuels ; l'Unesco a r6ussi A renforcer

sa pr6sence, au cours de ces dernieres ann6es, sur les chaines
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de radio et de t6 l6 vision, grace notamment au d~veloppement de
ses productions video (voir plus bas, 9). Ces d6marches
doivent itre rendues compl6mentaires de celles qu'elle inne en
direction de la presse 6crite et s'inscrire dans une strat(gie
de communication multimedia.

Un systeme d'6valuation de l'image de l'Unesco dans les m6dias
avait 6t6 mis au point en 1985. Ce systeme visait tout A la
fois A mesurer l'6volution de l'image de l'Organisation dans
la presse et a appr6cier l'impact des activit6s de l'OPI a cet
6gard. Ce systeme n'a jamais pu &tre rdellement exploit6
- faute de moyens, notamment en personnel. C'est une fonction
qui incombera d6sormais A l'unit6 d'6valuation et de
coordination, qui sera notamment charg6e d'analyser et
d'6valuer r6 gulierement l'image de l'Unesco dans les m6dias et
dans le public.

"7. L'information du public devrait faire une plus large place aux
activit6s de coop6ration, et le concours de tous les organismes
pouvant servir de relais de diffusion devrait &tre activement
recherch6. La Confdrence g6n6rale et le Conseil ex6cutif devraient

ainsi prendre toutes les mesures appropri6es pour rappeler aux
Commissions nationales, aux organisations internationales non
gouvernementales dot6es du statut consultatif, et aux organisations
et institutions qui regoivent un soutien de l'Unesco les

responsabilit6s qui leur incombent en matiere d'information du
public, et pour que leur soit fournie A cet effet toute l'aide
n6cessaire, y compris une documentation g6n6rale d6crivant

l'ensemble des activit6s de l'Unesco."

Divers efforts ont 6t6 faits pour renforcer la coopdration
entre l'Unesco et les relais "institutionnels" dont elle
dispose dans les Etats membres. On notera particulierement :

- une s6rie de s6minaires sur l'information du public

organis6s A l'intention des commissions nationales. La

25e consultation collective de secr6taires g6n6raux de

commissions nationales (1986) a d'ailleurs 6t6 consacr6e aux
activit6s des commissions nationales dans ce domaine ;

- la cr6ation d'un Comit6 mixte Unesco/ONG, charg6 d'examiner

les moyens de renforcer la participation des ONG aux activit6s

d'information du public ;

- le d6veloppement des Centres d'information sur l'Unesco, qui

ont pour vocation d'adapter, de traduire et de diffuser le
mat6riel d'information produit par l'Organisation. Huit

centres se sont ainsi cr66s, grace A l'appui de fondations
priv6es (Amsterdam, Anvers, Barcelone, Essen, Florence,

Londres, Milan et Porto) ;
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- 1'organisation, lors de la Ie Conf6rence panafricaine des
Clubs Unesco (1986), d'un atelier de formation sur le theme

"L'animateur et les madias".

L'OPI a par ailleurs continu6 d'apporter son soutien aux

activit6s d'information du public organis6es par les

Commissions nationaes, les Clubs Unesco et les ONG. C'est

ainsi qu'a 1'occasion du 40e anniversaire de l'Unesco,

1'Office a diffus6 aupres de ses principaux relais un film

vid6o ("De l'id6al i l'action"), une exposition de

photographies et un ensemble de diapositives et de d6pliants,
ainsi qu'une brochure pr6sentant les principales r6alisations

de l'Unesco au cours de ces 40 ann6es d'existence.

Le renforcement de la coop6ration entre l'OPI et les "relais"
de l'Organisation, 1'identification et la production de

mat6riels r6pondant A leurs besoins sp6cifiques, constitueront

l'une des priorit6s du nouvel Office.

"8. Les activit6s de relations publiques, en particulier en direction

des m6dias, devraient tre intensifi6es, tant au Siege qu'hors
Siege, au sein de l'Office de l'information du public comme dans
les secteurs du programme. Dans la mime perspective, ii

conviendrait de renforcer les contacts avec les journalistes qui
s'int6ressent aux diff~rents domaines d'action de l'Unesco et
d'intensifier les activit6s (telles que bourses de voyage, bourses

d'6tudes ou s6minaires) qui permettent de mieux faire connattre
l'action de l'Unesco, notamment Ilaction qu'elle mene sur le
terrain."

Un ensemble d'initiatives ont 6t6 prises, depuis 1984, pour
multiplier les contacts personnalis6s avec les m6dias :

- d6veloppement des interviews et des conf6rences de presse,
participation du Directeur g6n6ral A des 6missions
radiophoniques ou t616visees ;

- organisation de "briefings" a l'intention des journalistes A
l'occasion des sessions du Conseil ex6cutif et de la

Conf6rence g6ndrale avec la participation de sp6cialistes des
secteurs de programme ;

- organisation de s6minaires d'information et de
sensibilisation pour des journalistes d'un mime pays ou d'une
m~me r6gion ; organisation de s6minaires sur des themes pr6cis

du programme ;

- invitation de journalistes de diff6rentes r6gions du monde A
participer A des activit6s de l'Unesco, au Siege comme hors
Siege (A l'occasion, par exemple, de conf6rences r6gionales ou

plus r6cemment du lancement du projet sur la Bibliotheque
d'Alexandrie) ; organisation de visites de projets sur le
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terrain. Cette formule - qui permet d'associer directement les
journalistes i 1'action de l'Unesco - est certainement celle
qui a le plus grande impact. Elle se heurte, mallieureusement
aux contraintes budg6taires.

Diverses manifestations d'envergure (expositions, tables
rondes, conf6rences, concerts) ont 6galement 6t6 organisees
avec le souci de sensibiliser l'opirnion publique A l'action
que mane l'Unesco. Parmi les nouvelles initiatives prises dans
ce domaine, on peut signaler le lancement de projets sp6ciaux,
tels que "Les routes de la soie" ou plus r6cemment encore "Les
merveilles du monde" (co-productions d'une s6rie de films pour
la t6l6vision consacr6e au patrimoine culturel) qui ont pour
vocation d'accroTtre la "visibilit6" de l'Unesco de par le
monde et pour caract6ristique d'&tre appel6s A devenir tres
vite des projets autofinanc6s.

"9. Conform6ment aux orientations d6finies dans le deuxieme Plan A
moyen terme, la strat6gie de l'Unesco en matiere de radiodiffusion

et de t6l6vision devrait 8tre renforc6e, notamment en direction des
pays en d6veloppement."

La production radiophonique de l'Unesco connaissait d6j , en
1984, une large distribution (230 stations pour les programmes

en anglais, 72 pour le franCais, 88 pour l'espagnol et 35 pour

le russe). Au cours de la p6riode consid6r6e, l'Unesco a
produit de nouveaux programmes, dans la s6rie par exemple
"grands anniversaires" ou "oeuvres repr6sentatives" ainsi que

des 6missions sp6ciales A 1'occasion du 40e anniversaire de
l'Unesco. Deux innovations m6ritent d' tre soulign6es : la

production, depuis 1986, de "news spots", c'est-a-dire des
"nouvelles breves" d'actualit6 diffus6es, en quatre langues,
par insert t6l6phonique ; la mise en route, au Bureau r6gional
de Caracas, depuis 1986 6galement, d'un projet pilote de
production et de distribution de programmes radiophoniques A
vocation r6gionale.

Mais la principale innovation, au cours de la p6riode
consid6r6e, a 6t6 le d6veloppement de programmes vid6o

destin6s aux stations de t616vision. Depuis 1986, un magazine

vid6o trimestriel, intitul6 "Actualit6s de 1'Unesco" a 6t6
diffus6 aupr.s d'une centaine de stations de t6l6vision ainsi
d'ailleurs que vingt programmes vid6o de plus longue dur6e.
Ainsi qu'il a 6t6 dit, la plupart des films Unesco sont
d6sormais diffus6s en vid6o cassettes et un nouveau catalogue

Films/Vid6o 1987-1988 a 6t6 publi6.
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"10. I conviendrait d'avoir fr6quemment recours, pour la r6alisation
des productions audiovisuelles de l'Unesco, A des co-productions,

en particulier avec des chaines de t6l6vision nationales ou

locales, publiques ou priv6es, afin de leur assurer la qualit6
professionnelle la meilleure et de favoriser leur diffusion par les

canaux existants."

La p6riode 1985-1988 aura 6t6 marqu6e par un important

d6veloppement des co-productions :

- trois s6ries internationales ont 6t6 ainsi r6alis6es en
co-production : "Only One Earth" (11 programmes sur

l'environnement et le d6veloppement) ;

- "Traditions orales" (70 programmes sur les contes

traditionnels) ;

- "Le patrimoine mondial" (15 programmes sur la Convention du
patrimoine mondial) ;

- une quinzaine de programmes de t6l6vision ont 6t6

co-produits avec des chaines t6l6vis6es nationales.

En 1988, cinq nouveaux contrats de co-production de s6ries ont

6t6 sign6s ou sont en cours de n6gociation.

"11. Des sp6cialistes hautement qualifi6s sont n6cessaires au bon

fonctionnement de l'Office de l'information du public, mais ils
devraient tre ouverts aux sensibilit6s des diff6rentes r6gions ou

des diff6rentes cultures, et avoir une bonne connaissance des
milieux d'information avec lesquels ils ont pour mission

d'entretenir des relations suivies."

L'Office de l'information du public a subi, comme 1'ensemble
du Secr6tariat, les contraintes li6es aux r6ductions de postes
et au red6ploiement des effectifs. La r6affectation du

personnel existant dans les nouvelles structures de l'Office
est men6e avec le souci d'assurer une utilisation optimale des
capacit6s de chacun.

Il est clair que l'efficacit6 de l'OPI est li6e A la souplesse

et A la rapidit6 d'action qu'un Office de cette nature doit
avoir. C'est pourquoi l'Office a 6t6 rattach6 aux services de

la Direction g6n6rale, et plac6 sous l'autorit6 du

Directeur g6n6ral adjoint. Des instructions ont 6t6 donn6es
pour que les membres de l'OPI puissent disposer, dans leurs
relations avec les milieux professionnels de la presse, de
toute la facult6 d'initiative n6cessaire a l'exercice de leurs
fonctions - l'objectif vis6 6tant de donner au travail de
l'Office un style nouveau, plus direct, plus vivant.



130 EX/7 - page 90

******** *********** ****** ******************* *** **** ************

" 12 . Il conviendrait de d~centraliser certaines activit6s d'information
du public et d'en charger les unit~s regionales et
sous-rdgionales ; ii devrait &tre fait appel i cet effet A des
sp~cialistes locaux originaires de la r~gion ou de la sous-region."

La cr6ation de l'Unit4 d'action r4gionale, en 1986, a permis
de donner une nouvelle impulsion i la politique de
d6centralisation de l'information.

L'6quipe des attach4s r~gionaux d'information, qui depend de
cette Unit4, a 6t6 renouvel6e. Ils disposent d~sormais d'une
plus grande marge d'initiative dans leurs taches de
traduction, d'adaptation et surtout de production de
l'information, y compris l'information de base sur l'Unesco,
6crite et audio-visuelle. Cette information est transmise aux
m~dias, soit directement par telex, soit par l'interm~diaire
des correspondants locaux, qui sont en liaison permanente avec
eux, selon les modalit6s propres aux petites agences de
presse.

Des efforts ont 6t6 faits, A cet 6gard, pour acc4l4rer
l'6tablissement de reseaux de correspondants locaux

("stringers") dans les differentes r~gions du monde. Le r6seau
de l'Am~rique latine comprend d6sormais des correspondants i
Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogota et Mexico ; celui de
l'Asie et du Pacifique, un correspondant i New Delhi et un
autre A Manille ; pour l'Afrique, un correspondant a 4t6
d4sign6 A Nairobi. Un recrutement est en cours pour Abidjan,
Harare et Djakarta.

Des progres significatifs ont 6t6 accomplis, depuis deux ans,
dans la production locale des attach6s r6gionaux
d'information. Dans le cas de l'Am4rique latine,
l'augmentation est de plus de 50 %. Elle prend la forme de
"nouvelles r gionales" concernant l'Unesco, d'articles de type
"features" et mame, dernierement, de programmes radiophoniques
r6gionaux. Les "revues de presse" r gionales produites par les
attach6s r~gionaux d'information - qui constituent un precieux
outil de travail pour le Secretariat dans son ensemble -
montrent une nette augmentation de l'utilisation, par les
m6dias des diffarentes regions, du materiel d'information
produit par l'OPI.
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Recommandation G(2) : CONSULTANTS EXTERIEURS

"1. Le Comit6 temporaire recommande que l'Unesco continue A faire appel
A des consultants ext6rieurs quand et 1A oi cela s'avere n6cessaire,
en particulier lorsque leur concours semble devoir repr6senter une
contribution positive aux efforts qui sont poursuivis en vue

d'am6liorer la mise en oeuvre du programme et le fonctionnement de
l'Organisation."

*** ** * ****** ***

Ainsi qu'il a 6t6 dit A propos de la Recommandation E(2), le
recours a des services de consultants ext6rieurs pour aider le
Secr6tariat a fait l'objet, depuis 1985, de strictes limitations,
du fait des contraintes budg6taires.

Il a cependant 6t6 fait appel A une expertise externe, en tant
que de besoin, pour contribuer aux efforts d'am6lioration de
certains aspects du fonctionnement de l'Organisation. Par
exemple :

- en 1985, pour la restructuration de l'Office des presses et de
l'Office de l'information du public ;

- pour l'6valuation de la phase exp6rimentale du nouveau systeme
d'auto-6valuation ;

- pour l'identification des principes et criteres devant guider
l'exercice de red6ploiement ;

- en 1986, pour la mise au point d'un programme dit de
"consolidation" des r6formes (groupe de consultants su6dois) ;

- en 1988, pour contribuer aux travaux d'61aboration du troisieme
Plan a moyen terme ;

- pour la mise au point d'une strat6gie permettant de renforcer
les possibilit6s de financements extrabudg6taires ;

- pour aider au renforcement de l'universalit6 de l'Unesco.

"2. Il faudrait choisir les particuliers ou organisations dont le
concours est sollicit6 en fonction, essentiellement, de leur
exp6rience et de leur comp6tence et d'une r6partition g6ographique
6quitable."
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Le tableau ci-dessous indique la r~partition g6ographique, de
1984 A 1988, des consultants engag6s au Siege pour conseiller le
Secretariat.

Consultants engag6s au Siege pour conseiller le Secretariat

Groupe r~gional 1984 1985 1986 1987 1988
% % % % O(er sem)

1 59,03 66,66 38,00 56,3 55,6
II 6,03 5,13 8,00 8,4 9,3
III 9,63 8,33 18,00 12,7 7,4
IV 6,03 5,13 14,00 7,0 7,4
V Afrique 8,44 4,49 10,00 9,9 7,4
V Etats arabes 10,84 10,26 12,00 5,6 13,0

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

On constate la persistance d'un desequilibre en faveur des
consultants appartenant au groupe r~gional I. Ceci s'explique en
partie par des contraintes budgataires (l'Organisation devant
prendre en charge les frais de voyage et de s4jour des
consultants). Mais les efforts devront 6tre poursuivis pour
am~liorer la diversification g~ographique des consultants du
Siege.
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Recommandation G(3) : ROLE DES DELEGATIONS PERMANENTES

"1. Le Comit6 temporaire reconnait l'importance du r8le et des fonctions
des d6l6gations permanentes aupres de l'Unesco. Elles permettent
d'accroltre la continuit6 et 1'efficacit6 de la contribution que les
Etats membres apportent, comme il est pr6vu aux Articles IV, V et
VII de l'Acte constitutif, a l'61aboration des politiques, des
grands axes de travail et du programme de l'Organisation.

2. A cet 6gard, le Comit6 temporaire reconnalt l'utilit6 des r6unions
informelles de d6l6gu6s permanents tenues a l'initiative du
Directeur g6n6ral, et recommande au Conseil ex6cutif d'inviter le
Directeur g6ndral a en organiser plus fr6quemment et plus
r6gulierement, ainsi qu'A en 6tendre la pratique A d'autres
fonctionnaires de rang sup6rieur du Secr6tariat, afin de favoriser
le dialogue entre les d6l6gations permanentes et ce dernier.

3. Le Comit6 temporaire invite le Conseil ex6cutif a demander aux
d6l6gations permanentes d'intensifier leurs contacts et 6changes de
vues afin de pr6parer le terrain en vue d'un consensus."

Des progres importants ont 6t6 r6alis6s, depuis 1985, dans la
mise en oeuvre de cette recommandation. De multiples d6marches
ont 6t6 entreprises, par le Secr6tariat d'une part, par les
d6l6gations permanentes d'autre part, pour que s'instaurent des
relations plus r6gulieres d'information et de concertation.

- La pratique, 6voqu6e par le Comit6 temporaire, des r6unions
entre le Directeur g6n6ral et l'ensemble des d6l6gu6s
permanents s'est 6tendue, depuis 1988, a d'autres occasions
que la pr6paration du Conseil ex6cutif et de la Conf~rence
g6n rale. Des r6unions plus fr6quentes ont 6t6 convoqu6es, a
1'initiative du Directeur g6n6ral ou i celle des d6l6gu6s
permanents, sur des themes sp6cifiques, tels que la
pr6paration du troisieme Plan A moyen terme, ou encore le
suivi des missions du Directeur g6n6ral dans les Etats
membres.

- Le Directeur g6n6ral rencontre par ailleurs r6gulierement les
diff6rents groupes r6gionaux pour les tenir inform6s des
activit6s, comme du fonctionnement de 1'Organisation. Sept
r6unions ont 6t6 ainsi organisSes, A 1'initiative des groupes
rsgionaux, depuis le d6but de 1'ann6e 1988.

- Le Directeur g6n6ral a bien sir, des entretiens individuels
avec les d6l6gu6s permanents, i leur demande ou A son
initiative, ainsi que des r6unions informelles avec les
pr6sidents des groupes r6gionaux.
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- Les contacts entre le Secr6tariat et les d614gations
permanentes se sont 6galement beaucoup d6velopp~s. Ils
revatent diverses formes :

reunions entre un (ou plusieurs) groupe(s) de d416gations
permanentes et divers membres du Secretariat sur des
questions lides au fonctionnement de l'Organisation
(exercice de red~ploiement, par exemple, ddcentralisation,
situation budg~taire, etc.) ou A 'ex~cution du programme
(prdparation de Conf4rences r4gionales ; D~cennie mondiale
du developpement culturel ; activit~s du Secteur des
sciences sociales et humaines ; preservation du patrimoine
dans les Etats arabes... pour ne citer que quelques
exemples recents). LA encore, ces rencontres ont lieu A
i'initiative des Secteurs ou A celle des d4l4gations
permanentes ;

. r~unions d'information A l'intention des nouveaux d~l4gu6s
permanents, pour les familiariser avec les proc4dures et
les m4thodes de travail de l'Organisation ;

. participation de membres du Secr6tariat A des r4unions de
groupes r4gionaux, A 1'invitation de ces derniers.

- En sus des documents qui leur 6taient traditionnellement
adress4s, les d4l4gations permanentes recoivent d4sormais les
"notes vertes" du Directeur g~n6ral ainsi que les "Tableaux
de bord sur l'ex~cution du programme" - afin de les associer
plus 6troitement A la vie et A l'action de l'Organisation.
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Recommandation G(4) : TROISIEME PLAN A MOYEN TERME

"1. Les d~cisions fondamentales concernant les msthodes de pr6paration
du troisieme Plan a moven terme et le calendrier de son examen et
de son adoption devraient tre prises par la Conf6rence generale a
sa vingt-troisieme session, sur la base d'un document r~dig par le
Directeur gin6ral et examinr initialement par le Conseil ex6cutif A
sa 122e session.

2. Le document devrait contenir des propositions pr~cises concernant
l'organisation d'une large consultation des Etats membres avant
l'4laboration du Projet de plan, comme cela a t6 fait en 1981 pour
le deuxieme Plan."

Un document intitul6 "M6thodes de pr6paration du troisieme
Plan i moyen terme et calendrier de son examen et de son
adoption" a tA soumis A la 122e session du Conseil et A la
vingt-troisime session de la Conf6rence g6n6rale - qui a
adopt6 a ce sujet la r6solution 23 C/48. Conform~ment a cette
r6solution, le Conseil exrcutif a exawin6, A sa 124e session,
le calendrier des travaux prsparatoires et leurs modalit6s. II
a notammeit invit6 le Directeur g6n6ral (dscision 124 EX/4.1)
"A proc6der en 1987 s une large consultation des Etats
membres, des Membres associns, des organisations
internationales gouvernementales et non gouvernementales,
ainsi que des personnalit6s 6minentes des milieux
intellectuels, 6ducatifs, scientifiques, culturels et des arts
et de la communication, y compris les membres et anciens
membres du Conseil ex6cutif" et soulign6 "le r3le 6minent que
doivent remplir les commissions nationales dans tout le
processus de consultation...".

A sa 125e session, le Conseil a examin6 et modifi6 le projet
de questionnaire propos6 par le Directeur g6n6ral. La version
finale de ce questionnaire a rt6 envoy6e en janvier 1987 ; une
synth se des r6ponses a cette consultation a 6t6 soumise au
Conseil i sa 129e session, en m~me temps qu'une esquisse de
Plan (document 129 EX/41.

D'autres consultations ont r6t6 mennes A l'occasion de r6unions
de commissions nationales, de dsl6gations permanentes ou de
r6unions organisres dans le cadre du programme. Il en est
rendu compte dans le document 129 EX/4, Partie I (par. 6 i
11). Ces consultations se poursuivront tout aU long du
processus d'61aboration du Plan et jusqu': son examen par la
Conference g6n~rale a sa vingt-cinquieme session.
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CONSEIL EXECUTIF

Cent trentibme session

COMITE SPECIAL

Point 5.1.2 de l'ordre du jour provisoire

Rapport du Directeur g6niral sur la mise en oeuvre des
d6cisions du Conseil ex~cutif adopties sur la base des
recommandations de son Comit6 temporaire et rapport du
Comit6 spncial i ce sujet

DEUXIEME PARTIE

RESUME

Cette deuxieme partie du document 130 EX/7 est consacr6e
aux progres accomplis r6cemment et aux mesures de r6forme
prises ou envisagnes dans le domaine de 1'action
op6rationnelle, de la d6centralisation et de l'6valuation.
Le Comit6 spscial avait en effet souhait6 qu'un rapport
d6taill6 lui soit soumis sur ces trois questions q sa
130e session. Les informations qui y figurent viennent
comp16ter celles qui ont d6ja 6t6 prssenties, dans la
premiere partie du document, au titre du bilan de la mise
en oeuvre des recommandations D, E(4) et E(5).
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ACTIVITES OPERATIONNELLES

Le bilan pr~sent6 dans la premire partie de ce document au titre
de la recommandation E(4) fait apparaTtre un dnclin constant de

1'action opsrationnelle mense par l'Organisation au cours de ces cinq,

et mime dix dernieres ann6es - et cela a un moment o les problemes de
d~veloppement requierent, plus que jamais, un renforcement de la
cooperation technique internationale dans les domaines de compftence
de l'Unesco. Le redressement de 'action op(rationnelle doit donc Stre
un des objectifs prioritaires du processus de r6forme de l'Organisation.

Un certain nombre d'indications ont 6t6 fournies, dans la premiere

partie du document, quant aux efforts d6ployds et aux r6sultats
obtenus, depuis un an, da-ns un certain nombre de domaines o6 l'action
de l'Organisation se caract~rise par sa continuit6 (recours accru aux
services d'experts nationaux, diversification des 6quipements,
d6veloppement de la TCDC, etc.). On se reportera 6galement au
document 130 EX/16, consacr6 aux activit6s op6rationnelles pour le
d6veloppement.

Les pr6sentes notes ont principalement pour objet d'6clairer les

nouvelles orientations qui ont inspir6 les efforts de l'Organisation au

cours des six derniers mois et qui visent

- d'une part, i mobiliser des ressources financieres sur une plus
grande 6chelle, grace notamment a un renforcement de notre

coop6ration avec les institutions et organes de financement du
systeme des Nations Unies ;

- d'autre part, A rationaliser nos moyens et m6thodes d'action, en
vue d'am6liorer l'efficacit6 de i'Organisation dans l'exccution
des programmes op6rationnels.

1) Mobilisation des ressources financieres

De nouvelles perspectives s'ouvrent, a V'heure actuelle, pour le
d~veloppement de l'action op6rationnelle dans des domaines qui
intnressent directement 1'Unesco : le d6veloppement durable (Rapport
Bruntland) ; le d6veloppement des ressources humaines ; l'6ducation de
base ; l'att~nuation des coGts socio-culturels des politiques
d'ajustement structurel - autant de themes qui figurent d6sormais au
rang des priorit6s de la coop6ration technique multilatsrale. II en va

de mime pour la Tnobilisation des ressources financieres (accroissement
escompt6 de l'ordre de 450 millions de dollars dans les allocations du

PNUD pour le 4* cycle de programmation ; Projet PNUD/Banque

mondiale pour le dnveloppement 6conomique et la gestion des ressources

naturelles).

Aussi diverses d6marches ont elles 6t6 entreprises, au cours du
premier semestre 1988, en direction des institutions et organismes de
financement du systeme des Nations Unies, en vue de renforcer notre
coop6ration et de l'6tendre A de nouveaux domaines.

PNUD : La visite du Directeur g6n6ral au 'i? ge du PNUD en mai 1988,
celle de 1'Administrateur au Singe de l'Unesco, en juin, ont confirms
la volont6 du PNUD de resserrer la collaboration avec l'Unesco et, en
particulier, de l'associer tres ktroitement A :
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- la formulation d'un Plan d'action pour le drveloppement des

ressources humaines en Afrique ;
- la r6alisation d'6tudes sectorielles pour la pr~paration des

exercices de programmation par pays ;
- l'&valuation conjointe de nouvelles technologies dans le domaine

de l'ducation.

Une mission intersectorielle de l'Unesco se rendra au Siege du
P UD, en septembre, pour pr6ciser les modalit6s de cette collaboration.

OIT : Suite ? un 6change de lettres entre les directeurs generaux des
deux organisations, des consultations interagences ont permis de

d6finir quatre domaines prioritaires de coopiration, A savoir :
- les implications des mesures d'ajustement structurel sur le

d6veloppement des ressources humaines ;
- 6ducation et formation pour l'auto-emploi
- 6ducation et formation des techniciens

- technologies 6ducatives.

Des actions conjointes devraient pouvoir tre mises sur pied,
d'ici la fin de l'ann6e, dans le cadre du premier au moins de ces
themes.

UNICEF : Des travaux pr6paratoires ont 6t6 entrepris pour le lancement

d'opsrations conjointes dans le cadre d'une campagne de "Lutte contre
l'analphabntisme et d6veloppement d'une education de base".

Banque Mondiale : Suite A la visite que le Directeur g~njral a

effectu~e A la Banque mondiale, en avril dernier, il est actuellement
proc6d6 un rsexamen de la coop6ration entre les deux institutions. Ce
r6examen pourrait conduire a accroitre le r~le de l'Unesco dans les
n6gociations en matizre de politiques d'ajustements structurels, pour
tout ce qui concerne l'6ducation ; renforcer sa place dans l'exscution
de la composante "assistance technique" des projets financs par la
Banque ; et A d6velopper la collaboration dans des domaines tels que :
les statistiques, la formation de planificateurs de l'&ducation, la
science et la technologie ainsi que les questions li6es a

1'environnement.

On notera A cet 6gard qu'un poste de chargC de liaison avec la
Banque mondiale, le PNUD et la Banque interam~ricaine de d6veloppement
vient d'itre cr6& au Bureau de New:York.

L'Unesco a poursuivi, au cours de la m~me prriode, la coopnration
avec les Banques et Fonds rgionaux de d6veloppement :
- Banque africaine de d6veloppement dix huit missions conjointes

d'identification, de pr6paration et d'6valuation de projets
avaient 6t6 entreprises en 1987 ; onze ont d6jA t6t r6alis6es au
premier semestre 1988 et quatorze autres sont pr-vues d'ici fin
1988.

- Banque islamique de dsveloppement un grand projet (de l'ordre de

dix millions de dollars) portant sur l'quipement scientifique des
6tablissements d'enseignement au Liban vient d' tre r~activ6.

En ce qui concerne les fonds en d6p~t, le montant des nouveaux
fonds mobilis6s au cours du premier semestre 1988 6taient de
6,8 millions de dollars (onze millions pour l'ann6e 1987). Par ailleurs,
des nsgociations sont en cours pour la signature de cinq projets
auto-financ6s.
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Pour des informations plus dntaill6es, on se reportera au document
130 EX/16.

2) Identification de projets

A la lumiere des nouvelles perspectives de coop6ration rvoquies
plus haut, l'Unesco a entrepris d'identifier un certain nombre de

projets d'envergure qui pourraient tre soumis a des sources de

financement externes.
- Une priorit6 a 6t6 accordie A l'Afrique : un groupe de travail

intersectoriel a ft6 charg6 de pr6parer un ensemble de projets
novateurs, s'inscrivant dans le cadre du Programme sp6cial des

Nations Unies pour le redressement conomique de l'Afrique, et
susceptibles de mobiliser- d'importants financements
extrabudg6taires.

- De m~me, le Secr6tariat 6labore actuellement la contribution que

l'Unesco apportera au Programme d'assistance economique sp6ciale A

l'Amirique centrale, en application de la r6solution 42/204 de
l'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies.

- Par ailleurs, l'ADG/BEP a 6t6 charg6 de pr~sider un groupe de
travail intersectoriel en vue d'identifier et de mettre au point
six projets op6rationnels de grande ampleur, portant sur des

domaines prioritaires.

- Il est A noter que l'Un*esco a 6t6 6troitement associ6e au Plan
d'aide humanitaire au peuple afghan et A la reconstruction de
l'Afghanistan, initi6 par le Secr6taire gen6ral des Nations Unies.

Un programme de reconstruction des institutions 6ducatives et de
sauvegarde du patrimoine culturel a 6t6 mis au point, qui pourrait

Ztre financ6 par les contributions qui seront riunies A l'occasion
d'une prochaine Confirence des pays donateurs.

- On peut mentionner 6galement la mise au point d'un projet int6gr6
de formation, de recherche et d'6change d'informations intgressant
dix huit universit6s du bassin amazonien, et qui vient d'Ztre
soumis au financement de la Banque interam~ricaine de
d6veloppement (BID), et du PNUD.

3) Ex6cution des activit6s op6rationnelles

Les d6marches entreprises en vue de revitaliser notre coop6ration
avec les institutions de coop6ration et les agences de financement
n'auront d'impact rsel que si l'Unesco est en mesure de faire la preuve
de sa comp6titivit6 et de son efficacit6 dans l'ex6cution des
programmes qui lui sont confiss.

L'6valuation A laquelle il a 6t6 procHd6 (voir premiere partie du
document) de la facon dont l'Organisation a conduit jusqu'ici son
action op6rationnelle a montr6 qu'il convenait de riam6nager les
structures charg6es de sa mise en oeuvre et de rsviser profondiment les
proc6dures et les mithodes de gestion utilis6es.

Il convient, en premier lieu, de rendre aux secteurs de programme
la pleine responsabilit6 de l'action op6rationnelle, pour ce qui
concerne l'identification, la prsparation, l'ex6cution et l'6valuation
des projets. C'est dans les secteurs de programme, en effet, que se
trouvent les capacit6s d'expertise et de gestion n6cessaires au bon
d6roulement d'un projet. C'est au sein des divisions de "substance"
qu'une synergie peut tre r6alis6e entre les activitss du programme
ordinaire et 'action op6rationnelle.
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Il convient, par ailleurs, de renforcer notre politique de
mobilisation de ressources extrabudg6taires ("fund raising"), en
instaurant des contacts permaments, au plus haut niveau, avec les
diff~rentes sources de financement : multilat6rales et bilat~rales,
publiques et priv6es.

Il convient enfin de rsviser les proc6dures et les m6thodes de
travail utilisres en :
- d616guant le maximum de responsabilit6, pour 1'ex6cution des

projets op6rationnels, aux unit6s hors Siege ;
- assouplissant les proc6dures administratives, de maniere A

instaurer des relations plus directes, et plus rapides, entres les
divisions de programme (ou les unit6s hors Siege) et les chefs de
projet

- assurant une formation continue du personnel aux techniques de
gestion de projets.

L'6tude des changements, fonctionnels et organiques, que demande
la r6alisation de tels objectifs est en cours. Un certain nombre de
d6cisions ont d'ores et d6jA 6t6 arrit6es :
- suppression du Bureau d'6tude, d'action et de coordination pour le

d6veloppement ;
- renforcement, au sein des divisions de programme, du personnel

charg6 de la mise en oeuvre des activit6s op6rationnelles ;
- cr6ation, aupres du Directeur g6n6ral adjoint, d'une unit6 charg6e

de d6finir et de mettre en oeuvre une politique de mobilisation
des ressources ("fund raising") et d'assurer la coordination
d'ensemble de l'action opsrationnelle et des relations avec les
sources de financement extrabudgstaires.
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DECENTRALISATION

Le bilan qui a 6t6 pr6sent6 dans la partie I de ce document au

titre de la recommandation D : Drcentralisation, fait apparaTtre a la
fois les lignes de force, mais aussi les difficult6s rencontries dans la

mise en oeuvre de la politique de d6centralisation.

Des progres importants ont W accomplis, stir le plan quantitatif,

en matiere de d~centralisation : les cibles fix6es dans le Plan d'action

pour la dscentralisation soumis au Conseil a sa 122e session (document
122 EX/25) - qui pr~voyaient que 28 . 32 % des cr6dits de programme
et de personnel (Titre II) devraient tre d6centralis6s fin 1989 - ont
d'ores et d6ja 6t6 atteintes. En d6pit des contraintes budg6taires, le
pourcentage de postes du programme ordinaire 6tablis hors Si8ge a

progress6 par rapport A l'exercice 1984-1985.

Ces r6sultats, pour encourageants qu'ils soient, ne sauraient faire

oublier les difficult6s et les obstacles auxquels se heurte la mise en
oeuvre d'une d6centralisation effective et efficace. La consultation des
Etats membres entreprise en 1986 (document 125 EX/6), tout comme les
d6bats du Comit6 spscial et du Conseil ex6cutif a ce sujet, et les
enseignements que le Directeur g6niral a tir6s de ses missions,

convergent vers les m~mes conclusions : l'Unesco est aujourd'hui moins
pr6sente dans les Etats membres que d'autres institutions

internationales ; l'6loignement des unitis hors Sitge, tant vis-a-vis du

Siege qu'entre elles, pose des problmes de communication

imparfaitement rnsolus. Ces unit6s ne disposent pas, bien souvent, des
capacitss et des moyens n6cessaires pour pouvoir r6pondre rapidement
aux besoins des Etats membres et faire la preuve de leur comp6titivit6,
notamment sur le terrain de l'action op~rationnelle. La coordination des

activit~s dncentralisses n'a pu tre exercee jusqu'ici de maniere

pleinement satisfaisante - la nature exacte des responsabilit6s des
diverses structures rsgionales (coordonnateurs, bureaux intersectoriels,
bureaux sous regionaux, conseillers r~gionaux) n'ayant pas toujours 6t6
clairement d6finie, pas plus que leurs relations fonctionnelles entre
elles, ainsi qu'entre le Siege et elles.

Aussi le Directeur a-t-il d6cid6, fin 1987, de confier au Sous
directeur ggn~ral charg6 de la coordination r~gionale et de la

d6centralisation une mLssion d'6tude et de r6flexion, en vue d'identifier

les moyens de surmonter ces problZmes et de renforcer la prssence de
l'Unesco sur le terrain. Sur la base du bilan qui a pu ainsi Stre 6tabli
de l'6tat actuel de la d6centralisation, le Directeur g6nsral a arr~t6 un
certain nombre de mesures qui peuvent s'organiser autour de trois

cbjectifs :

- am6liorer la repr6sentation de I'Unesco sur le terrain
- am~liorer l'efficacit6 de l'action dicentralis6e
- am6liorer la circulation de l'information et la coordination

r6gionale et interr6gionale
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1) Am6liorer la reprssentation de l'Unesco sur le terrain

L'un des objectifs majeurs de la d6centralisation est de rapprocher
l'Unesco de ses Etats membres. Or l'expsrience prouve que les
structures hors Siege ne sont pas en mesure, A 1'heure actuelle, de
maintenir, dans tous les pays qui relevent de leur comp6tence, un
contact 6troit avec les instances nationales ainsi d'ailleurs qu'avec les
reprrsentants locaux des autres institutions internationales. Ceci est
li6, en grande partie, aux disparit6s qui caractfrisent la repr6sentation
de l'Unesco sur le terrain. Celle-ci comporte quelques bureaux
r~gionaux importants, des bureaux sous regionaux plus modestes et de
nombreuses unites r6duites i une ou deux personnes. Certaines unit6s
hors Siege ont par ailleurs un profil sp6cifique, li6 principalement,
sinon exclusivement, a l'un des domaines de comp6tence de l'Unesco.

Aussi le Directeur g6n6ral a-t-il d~cid6 de renforcer les structures
d6centralis6es, et en toute priorit6 les plus modestes d'entre elles, de
maniere A assurer, dans les plus brefs dilais, une prssence effective de
l'Organisation dans tous les pays d'une mime rngion. Ce renforcement
s'opnrera par la cr6ation mais surtout par le transfert de postes, depuis
le Siege et depuis les bureaux regionaux les plus importants, vers les
petites unit6s. Un plan d'am6nagement des structures hors Siege en
Afrique est A l'6tude : des transferts ont d'ores et d6jA 6t6 dscidss au
profit des bureaux de Lagos et de Harare.

Ce renforcement doit aussi s'entendre comme un 61argissement
toutes les repr6sentations de l'Unesco, quelle que soit leur nature
(bureaux, conseillers, repr6sentants), seront appel6es d6sormais a
repr~senter l'Unesco pour l'ensemble de ses activitss, qu'elles rel.vent
du programme ordinaire ou de l'action op6rationnelle, d'un domaine de
comp6tence ou d'un autre. Chaque repr6sentation hors Siege devra
fonctionner comme une extension du Siege - notamment dans ses
relations avec les instances gouvernementales (en particulier les
commissions nationales pour l'Unesco) et les repr6sentations des autres
institutions intergouvernementales. Des mesures seront prises, a cet
effet, pour renforcer la formation initiale des fonctionnaires nommes
hors Siege, favoriser la rotation entre le Siege et le hors Siege et
am6liorer bien s~r la circulation de l'information entre le Siege et le
hors Siege ainsi qu'entre les unit6s hors Siege elles-memes (voir 3
plus bas).

2) Am~liorer l'efficacit6 de l'action d6centralis6e

Ainsi qu'il a 6t6 dit dans la premiere partie de ce rapport, le taux
de d6centralisation des activit6s du programme ordinaire s'est accru a
un rythme assez rapide au cours de ces dernieres ann6es, celui des
activit6s op6rationnelles progressant i un rythme plus lent. L'un et
l'autre cependant peuvent et doivent tre am lior6s, ce qu4 suppose un
renforcement des unit~s hors Siege, en termes d'effectifs bien sir, mais
aussi en termes d'efficacit6 et d'autonomie.

Renforcer la capacit6 d'initiative des unites hors Siege, tout en
am~liorant l'efficacit6 de leur fonctionnement, telle sera l'une des
responsabilit6s assign6es a l'Unit6 de coordination des activit~s
rsgionales, qui vient d' tre cr66e aupres du Directeur g~nnral adjoint.
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Cette unit6, qui sera charg6e de tous les aspects administratifs de la
d6centralisation, aura notamment pour mission de :

- simplifier les relations fonctionnelles entre les structures hors
Siege et les secteurs de programme, par un allegement et une
harmonisation des proc6dures - la caract~ristique de 1'action
dscentralise devant tre sa rapidit6. C'est ce souci de
simplification qui a d'ailleurs conduit le Directeur g6n6ral A
supprimer, 5 compter du ler octobre 1988, les fonctions de
coordonnateur r6gional ;

- accroItre la capacit& d'action des unit6s hors Siege, en proc6dant
aux d616gations de responsabilit6s n6cessaires, afin qu'elles soient
en mesure d'assumer pleinement la gestion des activit~s et des
ressources qui leur sont confices. TI conviendra notamment de
doter les unites hors Siege des moyens de donner suite elles-mmes

certaines requ~tes urgentes qui ltur sont adressres par les Etats
membres. Cette drcentralisation de fonctions et de responsabilit6s
s'impose tout particulirement dans le domaine de 1'action
op~rationnelle, o6 I'Unesco doit pouvoir faire preuve d'une
compktitivit6 et d'un dynamisme analogues A ceux des autres
organisations sur le terrain. II importe 6galement, en matiere
d'action oprrationnelle, d'amnliorer les m~canismes de concertation
entre les UInit6s hors Siege et les Coordonnateurs/Repr6sentants
r6sidents du PNUD. Le Directeur g6n6 ral a adress6 A ces derniers,
au mois de juin, une lettre circulaire sollicitant leurs suggestions
a cet 6gard ;

- renforcer les capacit6s administratives et financi~res des Unit6s
hors Siege, par le perfectionnement, en particulier, des systemes
de gestion budg6taire et l'intensification des actions de formation
au bhnrfice du personnel administratif hors Siege. On notera, 1
cet 6gard, que le Di recteui g~n~ral vi ent de charger l'ADG/ADM
de mettre au point un plan sexennal de recrutement, de formation
et de rotation des administrateurs ; Lin niouvement de rotation des
administrateurs, qui incluera notamment une rotation Siege/hors
Siege, est d'ores et drj en pr6paration et prendra effet A
1'automne.

3) Am6liorer la circulation de 1'information et la coordination rsgionale
et interrrgionale

Une circulation large et rapide de V'information est une condition
indispensable au bon fonctionnement de la d6centralisation.

Elle suppose des moyens techniques. I] a d6js 6t6 fait rtat, dans la
premi~re partie de ce rapport, des progr;s accomplis en matiere
d'6quipement des unit6s hors Siege : t~lex, facsimile, et dernierement
messagerie 6iectronique - dont le d6veloppement hors Siege doit tre
une des prioritss du prochain biennium.

Elle suppose aussi une rationalisation des circuits d'6change
d'information entre le Siege et le hors Siege (notes vertes, documents
des organes directeurs, copies de notes et correspondances, notes
administratives, mat6riel de l'OPI, etc.). Ce sera l'une des
responsabilit6s de l'Unit6 centrale de coordination des activit~s
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r6glonales que de mettre au point les proc6dures permettant de
syst6matiser ces 6changes, du Siege vers le hors Siege et inversement.
Ces 6changes doivent atre les plus rapides possibles : les unitss hors
Siege 6tabliront des contacts directs avec les divisions du Siege - avec
notification simultan6e au Sous-directeur g6n6ral concern6 et A l'Unit6
centrale de coordination.

L'efficacit6 de la d~centralisation exige enfin des m6canismes
appropri~s de coordination intersectorielle, r~gionale et interrsgionale.
A cef effet, l'Unit6 de coordination sera charg6e :

- d'une part, de collecter et d'analyser 1'ensemble des informations
en provenance des unit6s hors Siege qui pr6sentent une
signification particuliere pour la politique g6nsrale et le
programme de l'Organisation - ceci afin de tenir jour, pour chaque
region, un "tableau de bord" 1 V'intention de la Direction
g6n6rale ;

- d'autre part, de convoquer, au d6but de chaque annse, des
r6unions ragionales regroupant les responsables de toutes les
unit6s permanentes d'une mame r6gion, afin de les aider A
harmoniser et coordonner leur action.

L'objectif vis6 est de cr6er un m6canisme de coordination
suffisamment souple pour ne pas entraver les circuits de relations entre
les secteurs de programme et les unit6s hors Siege - lesquels doivent
tre les plus directs et les plus rapides possible -, tout en priservant

cette "unit6 de conception et d'action" que requiert ]a missi.on de
coop6ration internationale qui est celle de l'Unesco.

On se reportera 6galement au document 130 EX/INF.6 : "Rapport du
Directeur g6n6ral sur la politique de d6centralisation", qui pr6sente une
analyse de la situation actuelle, des raisons historiques de cette
situation, de ses avantages et de ses contraintes, une r~flexion sur les
objectifs A atteindre, compte tenu de la sp6cificit de l'Unesco au sein
du systeme des Nations Unies, et un expos( des mesures a prendre pour
atteindre ces objectifs, distinction faite des mesures imm6diates et des
mesures a plus long terme.
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EVALUATION

Auto-6valuation du programme (6valuation de cat6gorie I)

Le Rapport sur les r6sultats de l'auto-6valuation des activit6s de
l'Organisation en 1986-1987 a t6 diffus6, en mars 1988, aupres de tous
les secteurs de programme et de soutien du programme, afin que ceux-ci
puissent tenir compte des recommandations et propositions d'am6lioration
qu'il contient lors de la mise en oeuvre du programme pour 1988-1989
ainsi que dans la pr6paration du troisieme Plan i moyen terme. L'Unit6
centrale d'6valuation entreprendra une 6tude sur les mesures prises par
les secteurs afin de donner suite a ce rapport.

Par ailleurs, l'Unit6 centrale d'6valuation apporte r6gulierement sa
contribution aux diff6rents stades de la pr6paration du troisieme Plan A
moyen terne en 61aborant, sur la base des enseignements du premier
exercice d'auto-6valuation, ainsi que de l'6valuation du premier Plan A
moyen terme et des r6sultats de diverses &valuations d'impact et
th6matiques, des criteres pour orienter les choix en matiere de
continuit6 ou d'innovation dans les diff6rents domaines d'activit6 de
l'Organisation.

Enfin, l'Unit6 centrale d'6valuation est actuellement attach6e A
l'Aaboration, en consultation avec les Secteurs de programme, d'une
mise A jour des Directives pour 1'auto-6valuation des activit6s de
l'Organisation, afin de tenir compte, lors de la mise en oeuvre du
deuxieme exercice d'6valuation interne du programme, des enseignements a
caractere m6thodologique tirs du premier exercice men6 en 1986-1987.

Evaluation de cat6gorie II

L'Unit6 centrale d'6valuation 6tudie actuellement, avec la
collaboration des Secteurs de programme, les modalit6s du calendrier du
deuxieme exercice d'auto-6valuation, de maniere A faciliter la prise en
compte des r6sultats de l'exercice lors de la pr6paration du Projet de
programme et de budget biennal (document C/5), puis de les refl6ter dans
les documents d'6valuation destin6s aux organes directeurs
(documents C/11 et C/3).

Evaluations d'impact (6valuation de cat6gorie III)

Trois nouvelles 6valuations d'impact ont 6t6 pr6sent6es A la 129e
session du Conseil ex6cutif : "Evaluation de l'impact des r6seaux
r6gionaux d'innovation 6ducative pour le d6veloppement" (document
129 EX/INF.7) ; "Evaluation d'impact des activit6s relatives A la
conception et A la rdalisation d'infrastructures et d'espaces 6ducatifs",
(document 129 EX/INF.8) ; "Evaluation de l'impact des activit6s de
l'Unesco en matiere de production endogene des programmes et messages
dans le domaine de la communication depuis 1981" (document
129 EX/INF.9). Le Conseil a d6cid6 d'en reporter l'examen A sa 130e
session.

Le document 24 C/5 pr6voyait la r6alisation en 1988-1989 de quatre
nouvelles 6valuations portant sur "l'impact des activit6s mendes par
l'Unesco depuis 1976 dans le domaine des politiques et de la
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planification de la communication", "l'impact du Programme g6n6ral
d'information (PGI) depuis sa cr~ation en 1976", "l'impact de l'appui
technique et financier apport6 par l'Unesco, sous diverses formes, A des
activit6s ponctuelles entreprises par les Etats membres et les
organisations non gouvernementales dans les domaines de l'alphab6tisation
et de la postalphab6tisation" et "l'impact des activit6s men6es par
l'Unesco au cours des dix dernieres ann6es en matiere d'enseignement
sup~rieur agricole". Ces deux dernieres ont 6t6 supprim6es en raison des
coritraintes budg6taires.

Le rapport sur l'6valuation d'impact du Programme g6n6ral
d'information a 6t6 achev6 au inois d'aoit 1988 et sera mis A la
disposition du Conseil ex6cutif & sa 130e session ainsi qu'une 4valuation
concernant les activit6s du Programme international de Corr6lation
G6ologique (PICG). Ce dernier rapport a 4t6 61abor6 sous la supervision
du Comit6 scientifique du PICG, ce qui r6pond aux souhaits exprim6s
par les Etats membres, lors de la consultation sur la pr6paration du
troisieme Plan a moyen terme, de voir les diff6rents comit6s
intergouvernementaux jouer tin r6le plus dynamique dans les activit6s
d'6valuation.

Information et formation du personnel

Un troisieme s~minaire de formation, anima par des sp6cialistes
ext6rieurs de renom, sera organis6 en novembre prochain A l'intention des
fonctionnaires de rang sup6rieur.

Evaluation des activit6s op6rationnelles

L'Unit6 centrale d'6valuation a particip6, en septembre 1987, A
l'6valuation des projets SEANAD et LENAD "News Agency Development"
au Zimbabwe, au Botswana et au Lesotho, qui sont finances par un
fond-en-d6p8t. Elle a contribu6 i 61aborer un cadre m~thodologique pour
l'6valuation de projets pilotes d'alphab6tisation et d'6ducation civique
des femmes et a effectu6 une mission aupres de l'Asia-Pacific Institute
for Broadcasting Development (AIBD), afin d'identifier les voies et
moyens de renforcer la coop6ration entre l'Unesco et l'AIBD. Elle a
6galement contribu6 A l'6valuation, S mi-parcours, du projet r6gional
Unesco-AGFUND sur le d6veloppement des constructions scolaires dans la
r~gion Asie et Pacifique.

Coop6ration avec le systeme des Nations Unies

L'Unit6 centrale d'6valuation a poursuivi sa collaboration avec les
autres institutions du systeme des Nations Unies, notamment en
participant, en mars 1988, au Groupe de tiavail inter-agences sur
l'6valuation, qui a pour objet de favoriser le d6veloppement de
m6thodologies communes et d'6valuations conjointes, ainsi que la
formation permanente du personnel concern6 par l'6valuation. L'Unit6
centrale d'6valuation a effectu6 une mission d'information aupres du
FNUAP et de la Banque mondiale, et a 6tabli avec le PNUD les bases d'une
6valuation th6matique conjointe concernant des projets op6rationnels
ex6cut6s par l'Unesco.
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L'Unit6 centrale d'6valuation a 6galement 61abor6 une 6tude
comparative des systemes d'6valuation de 12 des principales institutions
du systeme des Nations Unies; cette 6tude devrait contribuer a favoriser
la rationalisation du systeme d'6valuation de 1'.Unesco, en apportant une
meilleure connaissance des problemes et des solutions trouv6s ailleurs,
ainsi qu'en fournissant les bases d'une meilleure harmonisation des
approches m6thodologiques employ6es.

L'6tablissement d'une base de donn6es informatis6e sur les
diff6rentes activit6s d'6valuation r6alis6es tant dans le cadre du
programme ordinaire que dans celui des activit6s op6rationnelles
constituera l'une des tiches prioritaires de l'Unit6 centrale
d'6valuation dans les mois a venir. Cette base de donn6es facilitera la
coordination des diff~rentes activit6s d'6valuation et l'utilisation plus
syst6matique des r6sultats de 1'6valuation dans les processus de
planification, de programmation et de b'udg6tisation des activit6s de
l'Organisation.
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Point 3.1 de l'ordre du jour

RAPPORT DU COMITE TEMPORAIRE'DU CONSEIL EXECUTIF
CHARGE D'EXAMINER LE FONCTIONNEMENT

DE L'ORGANISATION

RESUME

Le pr6sent rapport est soumis au Conseil ex6cutif en applica-
tion du paragraphe 8 de la d6cision 119 EX/5.11 par laquelle le
Conseil, A sa 119e session, a institu6 un comit6 temporaire
de 13 trembres (par. 4 de la d6cision), ayant pour mandat "de
pr6sentcr au Conseil des recommandations et des mesures con-
c~retes tendant a am~liorer le fonctionnement de l'Organisation"
(par. 5 de la d6cision). Ce rapport se compose de deux parties

la premisre partie contient les recommandations du Comit6 au
Conseil ex6cutif, la seconde rend compte des d6bats du Comit6
temporaire.



120 EX/3 - page 2

F. Questions administratives et budg6taires

(1) Personnel
(2) Questions budg6taires et financieres

G. Autres questions

(1) Information du public
(2) Consultants ext~rieurs
(3) R~le des d6l6gations permanentes
(4) Autres questions

5. Le rapport se compose de deux parties : la premiere contient le texte des
recommandations soumises par le Comit6 temporaire a l'examen du Conseil

ex6cutif ; la seconde rend compte des d6bats des trois sessions du Comit6
temporaire.
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1. Le Comit6 temporaire cr66 par le Conseil ex6cutif, conform6ment A sa
dscision 119 EX/5.11, a tenu trois sessions sous la pr~sidence de

M. I. Margan, la premiere le 25 mai 1984, la deuxisme du 2 au 13 juille t 1984
et la troisisme du 3 au 18 septembre 1984, avec une seance suppl6mentaire le
21 septembre 1984.

2. Ont particip6 aux travaux du Comit6 temporaire

M. J-P. Cot (France) et ses supplsants, Mme J. Baudrier, M. Y. Brunsvick,
M. A. Zavriew, Mlle G. Rouchet et Mlle C. Aveline ; M. J.K. Gordon
(Royaume-Uni) M. D.J. Church, M. G. Crabtree et M. R.I. Russell (sup-
plants de M. W.A. Dodd) ; M. J.A. Ostrovsky (URSS), M.Y. Khilchevsky,
M. N. Kanaev et M. V. Gal (suppl6ants de M. D.V. Ermolenko) ;
M. A. Isaksson (Islande) et son suppl~ant, M. G. Gunnarsson ;
M. T. Kagawa (Japon) et ses suppl~ants, M. K. Omura, M. N. Noguchi et
M. M. Homma ; M. T.N. Kaul (Inde) et ses suppl6ants, M. I. Rahman,
M. G.V. Rao et Mlle B. Bose ; M. Y. Diar6 (Guinde) (suppl6ant de
M. M. Keita) ; M. M. Messadi (Tunisie) et ses suppl6ants, M. A. Guellouz
et M. M. Mami ; M. M.M. Musa (Nig6ria) (suppl6ant de M. B. Olaniyan) ;
M. A. Rahal (Alg6rie) et son supplhant, M. A. Baghli ; M. J.I. Vargas
(Br~sil) et son supplgant, M. A.A. Dayrell de Lima ; M. H. Wynter
(Jamaique) et sa suppliante, Mlle D. Richmond. M. P. Seddoh, pr6sident du
Conseil ex6cutif, 6tait 6galement prisent. Le Directeur g~n~ral 6tait
repr6sent6 par M. J. Knapp, directeur g6niral adjoint. M. G. Bolla,
directeur ginfral adjoint chargg de mission, M. J.B. Kabor6, M. H. Lopes,
M. G. Saddler et M. T.C. Young, sous-directeurs g6niraux, ainsi que
M. J. Mill~rioux, secr6taire du Conseil ex6cutif, ont 6galement particip6
aux travaux du Comit6.

3. A sa premiere session, le Comit6 temporaire a d6battu et est convenu de
sa proc6dure et de l'organisation de ses travaux.

4. A ses deuxisme et troisieme sessions, le Comit6 temporaire a examin6 les
points ci-apres, inscrits A son ordre du jour :

A. Mode de fonctionnement et efficacit6 de la Conffrence g~n~rale

(1) Structure
(2) M6thodes de travail

B. Mode de fonctionnement et efficacit6 du Conseil ex6cutif

(1) Structure
(2) M6thodes de travail

C. Proc6dures de d6cision de la Conffrence g~n~rale et du Conseil
ex6cutif

(1) Dispositions constitutionnelles existantes
(2) Pratique traditionnelle
(3) Am~liorations possibles

D. Dscentralisation

E. Questions relatives au programme

(1) Elaboration du programme
(2) Mise en oeuvre du programme
(3) Publications et documentation
(4) Activit6s op&rationnelles
(5) Evaluation du programme
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PREMIERE PARTIE

RECOMMANDATIONS



lok f
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6. Le Comit6 teinporaire sounet a l'examen du Conseil ex6cutif les observa-
tions et recommandations suivantes :

Recoinmandation A : CONFERENCE GENERALE

1. Le Comit6 temporaire a soulign6 l'importance constitutionnelle de la
Conf6rence g6n6rale dans 1'61aboration de la politique de l'Organi-
sation. I a estim6 qu'il fallait pr6server la structure actuelle de
la Conference g6n6rale.

2. Consid6rant que la Conf6rence g6n6rale est 1'instance supreme char-
g6e de d6finir la politique de l'Organisation, oni les repr6sentants
des gouvernenents exprinent leur opinion sur tous les aspects de son
action, le Comit6 teinporaire recomnande que soit renforc6 le r~le de
la Confirence g6n6rale dans la d6termination des orientations gin6-
rales ainsi que dans 1'examen et 1'approbation des programmes d'acti-
vit6 de l'Organisation.

3. Le Comit6 est d'avis qu'une pr6paration tres attentive de la Conf6-
rence g6n6rale peut en axn6liorer le d6roulenent et en faciliter les
travaux.

4. Le Conseil ex6cutif devrait s'attacher particulierement aux points
de son ordre du jour qui se rapportent a la pr6paration de la Conf6-
rence g6n6rale.

5. Le Conseil ex6cutif, lorsqu'il pr6pare 1'ordre du jour provisoire de
la Conf~rence g6ndrale, devrait avoir A 1'esprit le souci d'all6ger
cet ordre du jour.

6. Conforro6nent A la r6solution 4/01 de la quatrieme session extraordi-
naire, le Conseil ex6cutif devrait identifier les points de 1'ordre
du jour sur lesquels la Conf6rence generale pourrait, sur recominanda-
tion de son Bureau, adopter des decisions sans d6bat, sous riserve
qu'aucune d616gation ne demande un d6bat sur ces points.

7. I conviendrait de poursuivre les efforts visant a r~duire le noxnbre
et le volume des documents soumis a la Confirence g6n6rale, notan-
ment en veillant A l'application des dicisions figurant dans la riso-
lution 22 C/48 et, de maniere g6n6rale, en veillant A ce que les
documents relatifs au programme (c'est-a-dire les documents C/3,
C/4, C/5 et C/11) soient aussi concis que possible, que les autres
documents de travail ne d6passent pas, dans toute la nesure du pos-
sible, dix pages (y copris un r6su=6, une conclusion et des recom-
mandations) et en substituant, en tant que de besoin, des compte
rendus oraux aux rapports 6crits.

8. Le Conseil ex6cutif devrait renforcer la pratique qui consiste A
identifier les sujets concernant les orientations g6n6rales de l'Or-
ganisation sur lesquels les chefs de d616gation pourraient tre
invitis A centrer leurs interventions lors du d6bat de politique
gindrale, sans qu'il soit, pour autant, port6 atteinte A leur droit
de s'expriner sur d'autres sujets auxquels ils s'int6ressent.

9. Le Conseil ex6cutif devrait continuer A recommander, en application
de 'article 71 du Reglement int6rieur, que les interventions faites
au cours du d6bat de politique gin~rale soient lixit6es A une durie
de vingt minutes.
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10. Le Conseil ex6cutif devrait, lorsqu'il discutera de l'organisation des
travaux de la vingt-troisieme session de la Conf6rence g~n~rale, examiner
la possibilit6 de sugg6rer, a titre exp6rimental, un d6bat distinct en
s6ance pl6niere ou ailleurs, sur une ou plusieurs questions du programme
pr6sentant un caractere important et urgent.

11. Le Conseil ex6cutif devrait, sans pr6judice du droit qu'ont les d6legues
de formuler des observations sur tous les aspects des projets de pro-
gramme dont l'examen a 6t6 renvoy6 aux diff~rentes commissions, faire des
propositions indicatives visant a centrer le d6bat, au sein de chaque
commission, sur les sujets ou problemes particuliers qui, de l'avis du
Conseil, demandent un examen sp~cial par la Conf6rence.

12. Afin d'offrir diff6rentes options A la Conf6rence g~n~rale, le Directeur
gin6ral est invit6 & examiner s'il est possible ou non de proposer dans
le projet de document C/5, selon que de besoin, le choix entre plusieurs
variantes.

13. Le Conseil ex6cutif devrait recommander a la Conf&rence que, lorsque les
commissions de programme examinent des sujets ou problemes particuliers,
une attention particuliere soit accord~e aux r~sultats pass6s, tels
qu'ils ressortent des documents C/3 et C/11, ainsi qu'A l'avenir, no-
tamment en indiquant les questions sur lesquelles le Directeur g6n6ral
pourrait envisager de faire porter sa consultation officielle sur le
Programme et budget de 1'exercice qui suit le prochain exercice biennal.

14. Il est propos6 que l'article 78 du Reglement int~rieur de la Conf6rence
g6n6rale soit amend6 en remplacant, A la fin du paragraphe 2, les mots
"au plus tard la veille de la s~ance", par les mots "vingt-quatre heures
avant l'ouverture de la s6ance".

15. Le r~le des bureaux des commissions en matiere d'examen des projets de
resolution pr6sent6s par les Etats membres, tel qu'il est ddfini au pa-
ragraphe 13 du document 22 C/2, devrait tre renforc6. Un moyen serait de
porter a 6 le nombre des membres de ces bureaux (un pr6sident, quatre
vice-pr6sidents et un rapporteur), de maniere que tous les groupes r6-
gionaux puissent tre repr6sent~s. Un autre moyen serait que chaque
bureau commence ses discussions avec les auteurs des projets de r&solu-
tion relatifs aux activit6s du programme imm6diatement apres avoir 6t6
6lu par la Conf6rence g6n6rale.

16. En vue de promouvoir toujours davantage le dialogue entre les Etats
membres et le Secr6tariat, il conviendrait que le contenu d'un projet de
r6solution pr6sent6 par un ou plusieurs Etats membres et les commentaires
du Directeur g6niral sur ce projet de r~solution soient, dans toute la
mesure du possible, d'abord discut~s avec le(s) auteur(s) du projet de
r~solution ainsi qu'avec le bureau de l'organe comp6tent de la Conf&rence
g~ndrale, avant que le texte final ne soit r6dig6 et distribu6 aux Etats
membres, sans qu'il soit pour autant port6 pr~judice au droit de tous les
d5lgu~s d' tre inform6s a temps du texte complet des projets de r~solu-
tion. Dans la m~me perspective, il devrait tre fait davantage usage de
l'article 78.4 du Reglement int6rieur de la Conf6rence gdn~rale.

17. Le Bureau de la Conf6rence g6n~rale devrait continuer a se prononcer sur
la recevabilit6 des projets de r6solution, A l'initiative du Pr&sident de
la Conf~rence g~ndrale, du bureau d'une commission, du Directeur g6ndral
ou d'un membre du Bureau de la Confirence g6n6rale. En outre, ce bureau
devrait tre saisi, par les bureaux des commissions, des problemes que
celles-ci peuvent rencontrer au cours de l'examen pr~liminaire des pro-
jets de risolution.
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18. Le Conseil exscutif devrait proposer, dans le document intitul6 "Orga-
nisation des travaux de la Conf6rence gsn~rale", la liste des questions
qui, apres un d6bat dans un des organes de la Conffrence g6nsrale,
pourraient tre envoy6es par le Bureau de la Confirence au Comitg de
r6daction et de nigociation.

19. La possibilit6 pourrait tre examin6e d'organiser, en marge des travaux
de la Conffrence gindrale, une ou plusieurs tables rondes auxquelles
pourraient participer les experts des dilgations i la Conffrence
gdn6rale.

Recommandation B : CONSEIL EXECUTIF

OBSERVATIONS

1. Conform&ment A l'Acte constitutif, les responsabilitis du Conseil ex6cu-
tif dans 1'exscution des d&cisions de la Conffrence gsn6rale se dis-
tinguent de celles du Secr6tariat par leur caractere essentiellement
politique et de supervision, en ce sens que le Conseil ex6cutif est d6-
positaire de la volont6 des Etats membres et qu'il a l'autorits suprme
pour interpreter cette volont6 entre 'deux sessions de la Conf&rence
g6nsrale.

2. On ne peut obtenir du Conseil ex6cutif le travail qui est attendu de lui
aussi bien par les Etats membres que par le Secr6tariat si le Conseil
ex6cutif ne prend pas conscience lui-m~me de son caractere primordiale-
ment politique t si les moyens mat~riels et financiers nscessaires a une
bonne ex6cution de sa mission ne sont pas mis a sa disposition. Il ne
faut pas craindre de prevoir des mscanismes permettant un schange viri-
table de points de vue et des discussions au fond d6bouchant sur des
directives pricises, mettant le Secr6tariat A m~me d' tre 1'outil d'ex6-
cution de la volont6 des Etats membres.

3. Les documents demand6s par le Conseil au Secr6tariat doivent tre adapt6s
i la mission particuliere du Conseil, c'est-A-dire prendre la forme
d'616ments de choix politique et non pas seulement d'analyses techniques
li6es i 1'ex6cution concrete des tiches du Secr6tariat. La nature des
documents varie selon qu'il s'agit de traduire dans la rsalit6 concrete
une d6cision ou au contraire d'orienter une action et de faire un choix
entre plusieurs possibilitss d'action. Une 6tude pourrait utilement tre
demand6e au Comit6 special sur cette base, de facon A mettre au point la
nature precise de la documentation particuliere nscessitie par le carac-
tere politique des responsabilitss du Conseil.

RECOMNANDATIONS

4. Le nombre des membres du Conseil ex6cutif ne devrait pas augmenter au
cours des dix prochaines ann6es.

5. Le Bureau du Conseil ex6cutif devrait envisager une redistribution des
points de l'ordre du jour entre les commissions et comitis du Conseil, de
maniere notamment a riduire la charge de travail de la Commission du pro-
gramme et des relations ext~rieures.

6. 11 conviendrait de r6examiner la composition des comitis restreints,
compte tenu notamment de la r6partition gsographique et de V'intir~t
manifest6 par les membres du Conseil en fonction de leurs comp6tences
spicifiques, sans qu'il soit pour autant ports atteinte au droit de tout
membre du Conseil de participer A ces comitis.
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7. Dans le cadre des dispositions constitutionnelles existantes, le Bureau
du Conseil devrait tre encourag6 a jouer un r~le plus actif, notamment
en s'attachant a formuler des propositions sur la facon d'examiner cer-

taines questions inscrites A cet ordre du jour et sur l'organe qui pour-
rait en tre charg6.

8. Le Bureau du Conseil ex6cutif devrait porter une attention toute particu-

liere a la rivision du calendrier des sessions du Conseil, notamment des

dates et de la durse de la deuxieme session de la premiere annie de
l'exercice biennal (consacr6e a 1'examen du rapport pr6liminaire du Di-

recteur g6n6ral sur le futur programme et budget EX/5) et de la premiere

session de la deuxieme annse de l'exercice biennal (consacr6e a l'examen
du Projet de programme et de budget).

9. Le Directeur g6n6ral devrait examiner la possibilit6 de pr6parer le
Projet de programme et de budget pour 1986-1987 (23 C/5) en deux volumes,

comme cela est envisag6 dans la rssolution 4 XC/5.01.

10. Il conviendrait de communiquer au Conseil ex6cutif les rapports des
comit~s intergouvernementaux, et cela au moment des d6bats du Conseil
relatifs au programme biennal de l'Organisation.

11. Afin de favoriser leur extension, il conviendrait d'identifier, par des

6tudes ad~quates ou par d'autres moyens, les domaines d'activit~s de
l'Unesco ohi la cr6ation de tels comit~s intergouvernementaux pourrait
s'avirer souhaitable.

12. Le Projet de programme et de budget (document C/5 - titre II) devrait
faire l'objet d'un examen ditaill6 par la Commission du programme et des

relations ext~rieures et, en tant que de besoin, par la Commission finan-

ciere et administrative.

13. Le Conseil ex6cutif devrait 6tudier les moyens susceptibles d'assurer une
meilleure prise en consid~ration, par la Conf6rence g6nsrale, des recon-

mandations formul6es par le Conseil ex6cutif au sujet du Projet de pro-

gramme et de budget (document C/5).

14. Le Conseil ex6cutif peut confier a son Comit6 sp&cial certaines questions
complexes qui appellent des 6tudes approfondies.

15. Le document C/11 (Expos6 des principaux effets, r6sultats, difficult6s et

insuffisances constat6s en ce qui concerne chaque activit& suivie du pro-

gramme) devrait tre 6tabli et diffus6 suffisamment longtemps avant
l'ouverture de la session du Conseil ex~cutif qui pr6cede la session de

la Conf6rence g6n6rale. Il conviendrait d'6tudier avec soin la possibi-.
lit6 que le Conseil ex6cutif examine ce document en d6tail, lors de sa

breve session qui suit imm~diatement la Conference gin~rale. Parallele-
ment, le Secr~tariat devrait 6tudier les voies et moyens propres a
renforcer l'aspect "6valuation du programme" du document C/11.

16. Le Conseil ex6cutif devrait tre davantage en mesure de suivre l'6volu-

tion des activit~s d6centralis6es et des activit6s op6rationnelles, par

des visites, par exemple, de certains de ses membres aux bureaux regio-

naux et par l'audition des directeurs de ces bureaux par la Commission du

programme et des relations ext6rieures.

17. Les documents de travail du Conseil ex6cutif ne devraient pas, autant que

possible, exc~der 10 pages (y compris un rssum6, et, s'il y a lieu, une
conclusion et des recommandations) et devraient tre congus de maniere

qu'ils facilitent la prise de d~cision par les membres du Conseil.
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Recommandation C . PROCEDURES DE DECISION

1. Le Comit& r~affirme son attachement A la pratique du consensus, qu'il
considere comme une pratique indispensable au fonctionnement harmonieux
d'une organisation de coop6ration internationale telle que l'Unesco.

2. Le consensus est une pratique de n~gociation, qu'il convient de ne pas
codifier. Cette pratique est fond~e sur la volont6 des Etats membres de
rechercher, aux problemes qui se posent a eux, des solutions concert6es
qui soient acceptables par tous.

3. Le consensus, qui est le fruit de concessions librement consenties,
n'exclut pas l'expression de riserves. 11 conviendrait cependant d'ad-
joindre a tout texte adopt6 par consensus l'6nonc6 des riserves qui ont

6t6 formul6es au moment de son adoption.

4. L'expression de r6serves ne devrait, en aucune maniere, tre interpr6tie
comme signifiant une non-acceptation et, de ce fait, elle ne devrait
affecter ni la validit6 d'une dicision prise par consensus, ni les res-
ponsabilitis qui en d~coulent pour les Etats membres.

5. La rialisation d'un consensus exige du temps et des proc6dures ad6quates
de concertation entre Etats membres, y compris des consultations infor-
melles. Il devrait tre tenu pleinement compte de cette exigence lors de
l'6tablissenent du calendrier de chaque rsunion.

6. S'il s'avere impossible, lorsque toutes les possibilit~s de nsgociation
ont 6t6 6puis6es, de parvenir A un consensus qui preserve les int~rits
fondamentaux de chacune des parties en prisence, il peut tre alors pr6-
firable de recourir a un vote plut8t que d'adopter, par consensus, un
texte fond6 sur l'ambigult6.

7. Il serait hautement souhaitable de diployer des efforts particuliers pour
que le programme et le budget de l'Organisation soient, dans toute la
mesure du possible, adopt6s par consensus. Les Etats membres devraient
s'efforcer de parvenir a un accord non officiel, par consensus, sur le
plafond budg6taire avant que celui-ci ne soit soumis au vote. Cependant,
la recherche d'un consensus ne doit en aucun cas servir de moyen de
blocage du processus de dscision en la matiere.

8. A cette fin, il conviendrait de multiplier les possibilit6s de concer-
tation entre Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres et le Secr6-
tariat, notamment au stade de 1'6laboration par le Secr6tariat du Projet
de programme et de budget (document C/5) et en tout cas avant l'examen de
ce Projet de programme et de budget par les organes directeurs, les imp6-
ratifs de la coop6ration internationale et les responsabilit~s qui en
d~coulent pour tous les membres de la communaut6 internationale consti-
tuant des 616ments de base de toute recherche d'accord.

Recommandation D : DECENTRALISATION

1. Le Comit6 temporaire recommande que la mise en oeuvre de la politique de
dicentralisation soit poursuivie conform6ment aux d6cisions prises en
cette matiere par le Conseil ex6cutif a sa 103e session et aux orienta-
tions notamment d6finies dans les documents 21 C/5 et 22 C/5.

2. La mise en oeuvre de cette politique de dicentralisation devrait se faire
en ayant a l'esprit la n6cessit de pr6server l'unit6 de conception et
d'action au sein de l'Organisation, ainsi que le caractere nscessairement
international et interrdgional de nombre de ses activitis.
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3. Le Directeur g6nsral est invit6 a envisager la possibilit6 de soumettre a
l'examen du Conseil ex6cutif et de la Conf6rence g6n6rale un plan d'ac-
tion s'6tendant sur la p6riode du Plan a moyen terme pour 1984-1989 el
indiquant, pour chaque 6tape propos6e, le type d'activitss qu'ii est
pr6vu de d6centraliser ainsi que les transferts correspondants < ti re
budgstaire et en matiere de personnel.

4. I1 conviendrait d'examiner avec soin toutes les mesures qui permeturaient
d'associer pleinement les bureaux r6gionaux, conform6ment a la mission
qui leur a 6t6 assign6e, tant A la conception qu'A la mise en oeuvre des
activit6s de l'Organisation. A cet effet, il serait utile de faire une
6tude des risultats obtenus par la d6centralisation, sous l'angle de
l'efficacit6 du travail, du bien-fond6 des d6penses, de l'utilisation
rationnelle du personnel. Les bureaux r6gionaux devraient notamment se
voir progressivement confier l'ex~cution des activit6s op6rationnelles
qui sont men6es par l'Organisation au niveau national, sous-r6gional et
regional, ce qui suppose un tiansfert accru de responsabilitis, de
ressources et de postes du Siege vers les unit6s hors Siege.

5. Il appartient aux bureaux rdgionaux d'assumer une fonction d'animation et
de coordination de la coop6ration entre Etats membres. A cet effet, les
bureaux r6gionaux devraient s'attacher a renforcer leurs relations de
collaboration avec les commissions nationales pour l'Unesco, ainsi
qu'avec les organismes de coop6ration r~gionale existant au sein comme en
dehors du systeme des Nations Unies.

6. Le Directeur g6n6val est invite a accorder une attention toute particu-
liere a la question de L'implantaion g6ographique des oureaux regionauA.

7. Il conviendrait de mettre en oeuvre une politique du per;onnel qui encou-
rage une plus grande mobilit6 des fonctionnaires entre le Siege et les
unit~s hors Siege. A cet effet, il conviendrait d'6tudier les mesures
propres A am6liorer les conditions de travail et d'emploi du personnel
hors Siege et de prendre tout particulihrement en consid6ration, dans les
criteres de promotion, l'exprience acquise dans des postes hors Siege.

8. 11 convient de veiller, lors de la mise en oeuvre du processus de dicen-
tralisation, A 6viter tout alourdissement des structures et des proc6-
dures, ainsi que les coGts suppl~mentaires qui en r~sulteraient.

Recommandation E(L) : CLABORATION DU PROGRAMME

Le Comit6 temporaire,

1. R6affirme que le Plan A moyen terme approuv6 par la Conf6rence generale
constitue le cadre conceptuel des activit~s de l'Organisation et qu'il
doit servir de base a l'Kiaboration des projets de programme et de
budget.

2. Rappelle que, conformsment aux dispositions de la r6solution 21 C/100, 1e
Plan a moyen terme peut " tre ajust6, si besoin est, a chaque session
ordinaire de la Conf6rence g6nfrale, en fonction de l'6volution des pro-
blemes et a partir d'une valuation des progres accomplis".

3. Est d'avis que Le Conseil ex~cutif examine, a sa 121e session, s'il y a
lieu ou non d'apporter des ajustements au Plan a moyen terme pour 1984-
1989, a la lumiere des criteres nonc6s dans la r6solution 21 C/100 cit~e
ci-dessus et compte diment zenu des r~ponses A Ia consultation entreprise
en vue de la pr~paration du document 23 C/5.
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4. Accueille avec satisfaction et approuve l'initiative qu'a prise le Direc-
teur g6n6ral de proc~der A une large consultation des Etats membres, des
membres associ~s et des organisations internationales gouvernementales et
non gouvernementales. Cette consultation devrait &tre poursuivie et
rendue plus efficace, car elle s'est avsr6e extr~mement utile. Elle s'ins-
crit dans un processus continu auquel concourent notamment les conf6-
rences intergouvernementales, les r6unions des conseils et comit~s inter-
gouvernementaux, les 6changes de vues avec les commissions nationales et
les d616gations permanentes, et qui devrait se poursuivre, dans toute la
mesure du possible, pendant toute la p6riode de pr6paration du Projet de
programme et de budget.

5. Souligne la n~cessit6, dans un souci d'efficacit6 et d'utilisation opti-
male des ressources, de poursuivre avec vigueur les efforts entrepris
pour accroItre la concentration du programme, dans le cadre des grands
programmes approuv6s par la Conf~rence g~n~rale, en regroupant les acti-
vit~s connexes susceptibles de se renforcer mutuellement, en s'efforcant
de r~duire le nombre des sous-programmes et, en particulier, des actions
de programme relevant des sous-programmes ou par tout autre moyen appro-
pri6, 6tant entendu que l'utilit6 et les possibilit~s d'une concentration
varient suivant les programmes consid6r6s.

6. Estime en outre qu'il devrait tre rendu compte des progres r6alis6s dans
ce domaine, par exemple dans l'Introduction au Projet de programme et de
budget.

7. Recommande au Conseil ex6cutif, lorsqu'il formule ses recommandations
relatives a lediaooration du Projet de programme et de budget, de d6ter-
miner clairement le degr6 de priorit6 des sous-programmes ou 616ments de
programme.

8. Recommande en outre qu'en examinant les recommandations du Conseil ex6-
cutif, la Conference gin~rale indique le degr6 de priorit6 qu'il convient
d'accorder A ces sous-programmes et projets, compte tenu de leur urgence,
de leur utilit6, du degr6 de soutien dont ils b6n6ficient et de leur
efficacit6, au regard de l'Acte constitutif.

9. Tout en mettant l'accent sur le caractere intellectuel de la mission de
coop6ration internationale qui est celle de l'Unesco, le Comit6 tempo-
raire souligne qu'il convient de maintenir un 6quilibre appropri6 entre
la r6flexion et 'action, car des liens de compl6mentarit6 et de renfor-
cement mutuel unissent les activit~s d'6tude et de recherche et les acti-
vit~s pratiques, en particulier les activit6s op6rationnelles.

10. Des consultations devraient tre poursuivies avec les autres institutions
du systsme des Nations Unies afin de coordonner leurs 6tudes et leurs
autres activit6s avec celles de l'Unesco, en vue de les rendre compl6-
mentaires, de parvenir a une efficacit6 accrue et d'6viter tout risque de
double emploi de part et d'autre.

11. Souligne qu'il conviendrait de veiller, lors de l'6laboration des actions
de programme, au renforcement de l'approche interdisciplinaire et inter-
sectorielle.

12. Considere que des criteres de selection des activit6s les plus appro-
pri6es devraient tre clairement d6finis, sur la base des indications
contenues dans la risolution 10.1 (par.9) adoptie par la Conference g6-
n~rale a sa dix-huitisme session et dans la d~cision 108 EX/4.1 (par.14)
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adopt6e par le Conseil ex6cutif A sa 108e session ainsi que des travaux
pertinents men6s par le Secr~tariat, et qu'il devrait tre tenu compte de
ces criteres, autant que possible, dans l'61aboration des futurs projets
de programme.

13. Estime que les orientations sur lesquelles se fonde le programme &tant
d6finies dans le Plan A moyen terme, les plans de travail du document C/5
devraient comporter une pr6sentation sch6matique et concise des activi-
tss, qui 6numere les types d'action et precise les modalit6s d'ex6cution
retenus.

Recommandation E(2) : MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

1. Le Comit6 temporaire rappelle que, aux termes de 'article V.B.5(b) de
l'Acte constitutif

"Le Conseil ex~cutif, agissant sous l'autorit6 de la Conference gen6rale,
est responsable devant elle de l'exscution du programme adopt6 par la
Conf6rence. Conform6ment aux d~cisions de la Conference g6n~rale et
compte tenu des circonstances qui surviendraient entre deux sessions or-
dinaires de celle-ci, le Conseil ex6cutif prend toutes dispositions
utiles en vue d'assurer l'ex6cution efficace et rationnelle du programme
par le Directeur g6n~ral".

2. Le Comit6 temporaire souligne qu'il importe que le programme de l'Unesco
soit mis en oeuvre dans des conditions optimales d'efficience et d'effi-
cacit6 et en 6conomisant au maximum les ressources tant financieres
qu'humaines, dans tous les types d'activit6 qui composent le programme.
La s~lection des activit6s les plus appropri6es, leur planification et
leur pr6paration d6taill6es, y compris la coordination avec les autres
activit~s du programme, et l'ex6cution subs~quente du programme consti-
tuent les 616ments de base de ce processus. Tout doit tre fait par
ailleurs pour continuer a limiter, dans toute la mesure du possible, les
dspenses d'administration et de personnel.

3. A cet 6gard, il convient de porter une attention particuliere aux conf6-
rences intergouvernementales et aux r6unions, notamment A leur contenu, a
leur calendrier et a leur p6riodicit&, de facon A tenir compte des com-
pl6mentarit6s qui pourraient exister entre elles, de leur pr~paration et
de leur cout financier. Il convient 6galement de s'int6resser aux 6tudes,
bourses de perfectionnement, missions du personnel et autres modalit6s
d'action.

4. En ce qui concerne la mise en oeuvre des activit6s de l'Unesco, le Comit6
temporaire souligne que l'Organisation aurait int~r~t a faire appel aux
multiples relais dont elle dispose a travers le monde, notamment :

(a) en encourageant la coop~ration interr6gionale, rsgionale et sous-
r6gionale entre les Etats membres par une d6centralisation des acti-
vit~s du programme ordinaire et des activit6s op6rationnelles en les
confiant soit aux bureaux r~gionaux concern~s soit, s'il y a lieu, a
des entit6s nationales ;

(b) en favorisant l'&tablissement et 1'application des mrcanismes de
coop6ration n6cessaires entre les pays en d6veloppement, en sus des
formes de cooperation r~gionale ou sous-r~gionales, l'accent 6tant
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mis en particulier sur les sous-programmes et projets fond~s sur les
compl6mentarit~s naturelles d'intir~ts entre les Etats membres pre-
sentant des caract&ristiques bio-g~ographiques similaires ou confron-
t6s a des problemes similaires ;

(c) en 6tablissant une collaboration plus 6troite entre l'Organisation
et les commissions nationales ainsi que les organisations non
gouvernementales ;

(d) en favorisant, le cas 6ch~ant, la poursuite et le d6veloppement de
grands programmes intergouvernementaux ;

(e) en mettant en oeuvre des projets pilotes qui assurent la complimen-
tarit6 entre les formes bilat~rales et multilat~rales de coopiration
pour le d6veloppement.

5. Dans le cadre des fonctions qui lui sont assign6es par l'Acte constitutif
A l'5gard de l'ex6cution du programme, le Conseil ex~cutif devrait recher-
cher les moyens de suivre de facon s6lective les divers types d'activit6
mis en oeuvre par l'Unesco sans alourdir outre mesure le volume de la
documentation 6tablie par le Secr~tariat A l'intention du Conseil. Les
questions relatives aux programmes pour lesquels des difficult6s peuvent
tre apparues dans la planification ou 1'ex6cution de certaines activi-

t6s, dont il est actuellement rendu compte dans le document C/11, pour-
raient tre 6galement mentionn6es, selon que de besoin, dans les rapports
oraux du Directeur g6n6ral au Conseil ex6cutif.

Recommandation E(3) : PUBLICATIONS ET DOCUMENTATION

1. Le Comit6 temporaire estime que les publications entrent dans une cat6-
gorie d'activit6s de l'Unesco qui constitue un domaine d'action speci-
lique ayant ses objectifs propres et qui ne devrait pas tre seulement
consid6r6 comme venant en compl6ment des autres activitis de 1'Organi-
sation ou pour en assurer le soutien.

2. Les activit~s de l'Unesco dans le domaine des publications devraient
reposer sur des propositions et des directives discut~es et arr~ties par
la Conf~rence gin6rale au moment o6 elle procede a la discussion et a
l'adoption de chaque programme biennal.

3. Le Comit6 temporaire considere qu'il est souhaitable de procoder, a
1'occasion de la pr6paration du Projet de programme et de budget pour
1986/87, A une r6vision des m6thodes et des pratiques suivies en matiere
de publication, afin de les moderniser et par 1A m~me d'am6liorer la
qualit6 des publications et d'accroltre le nombre de leurs lecteurs.

4. La Conf~rence g6n6rale pourrait d6finir les axes A privil6gier en matiere
de publications et les themes susceptibles de retenir plus particuliere-
ment l'attention d'un public de sp&cialistes ou du public au sens le plus
large, en particulier ceux qui r6pondent au mieux aux besoins et aux
aspirations des pays en d6veloppement, qui sont en rapport avec les acti-
vit6s de d~veloppement, qui mettent en lumiere les problemes qui touchent
A l'6volution de la femme dans la socift6, enfin ceux qui devraient
int6resser les jeunes et les initier aux pr6occupations de notre monde
contemporain.



120 EX/3 - page 14

5. La mise en oeuvre de la politique des publications devrait prendre en
compte, entre autres 616ments, les considerations suivantes :

(a) Les efforts visant A accroftre l'efficacit6 du programme des publi-
cations devraient tre poursuivis, de maniere A avoir des putblica-
tions moins nombreuses mais de meilleure qualit6 et de plus ._nde
diffusion, par la recherche notamment d'une meilleure adiqua,_on
entre les objectifs de chaque ouvrage et les besoins et attentus des
utilisateurs. A cet effet, il conviendrait de proc6der, pour un cer-
tain nombre de publications, A l'identification et a la d~finition
du groupe-cible de consommateurs ainsi qu', l'6valuation de l'emploi
qu'il fait de ces publications. Toutefois, l'appr6ciation des acti-
vit6s de l'Organisation dans le domaine des publications ne saurait
se faire sur la simple base du rendement commercial de chaque publi-
cation. La valeur des publications de l'Unesco devrait 6tre appr6-
ci6e principalement au regard de son utilit6 v6ritable et du bin6-
fice, intellectuel ou autre, que la communaut6 internationale peut
en retirer.

(b) Il conviendrait 6galement de veiller a diversifier les stratigies de
publication, en fonction de la nature des ouvrages - spicialisis ou
de vulgarisation, a vie longue ou a vie courte, piriodiques ou non -
et des publics visis, en ayant notamment plus largement recours A la
formule des collections et aux possibilit~s qu'offre la co-6dition.

6. En consiquence, le Comit6 temporaire recommande que le Conseil ex6cutif
invite le Directeur g6ndral A :

(a) lui pr6senter, en meme temps que le projet de programme biennal, un
rapport contenant les grandes lignes de la mise en oeuvre de la po-
litique des publications de l'Organisation, en harmonie avec les
orientations g6n6rales du Plan a moyen terme et a la lumiere de
l'exp6rience d6jA acquise par le Secr6tariat dans ce domaine,

(b) faire piriodiquement rapport au Conseil ex6cutif sur les disposi-
tions qu'il envisage de prendre pour mettre en oeuvre le plan des
publications, a la lumiere des orientations d'ensemble fixies par la
Confdrence g6ndrale, et sur les ajustements qui s'avereraient
ndcessaires,

(c) accroltre la responsabilit6 de l'Office des presses en matiere de
publications et cela des le stade de la conception des ouvrages, en
ayant recours, en qualit6 d'auteurs, aux plus grands spdcialistes et
aux institutions de recherche sur la base d'une repr6sentation g-o-
graphique la plus large possible,

(d) poursuivre les efforts de dicentralisation en matiere de production,
de promotion et de vente des publications, en faisant davantage
appel aux capacit6s locales existant dans les diff~rents Etats
membres et les bureaux rigionaux et sous-r~gionaux,

(e) constituer des comitis de lecture pour chacun des domaines de comp6-
tence de l'Organisation,

(f) renforcer la coopiration entreprise avec les Etats membres, avec les
Commissions nationales et, plus particulierement avec les organisa-
tions non gouvernementales, de maniere a les associer plus 6troite-
ment a la conception, a la promotion et A la diffusion des publica-
tions de l'Unesco,
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(g) assurer aux publications une presentation aussi attrayante que
possible, tout en veillant a la clart6 et a la concision de leur
redaction, et rechercher des m6thodes modernes pour leur promotion
et leur distribution,

(h) cr6er des bibliotheques et des salles de lecture pour les publica-
tions de l'Unesco dans chaque bureau r6gional et sous-rdgional de
l'Unesco, et organiser la vente de ces publications par leur inter-
m~diaire et par celui des 6diteurs et des libraires locaux.

7. Le Comit6 temporaire recommande au Conseil ex~cutif d'inviter le Direc-
teur g~n~ral a poursuivre ses efforts pour que, dans toute la mesure du

possible, le volume de la documentation soit limit6, dans l'esprit des
recommandations du Corps commun d'inspection prisent6es a la 114e session
du Conseil ex6cutif et conform6ment i la d~cision du Conseil i sa
116e session.

8. Le Comit6 temporaire recommande au Conseil ex6cutif de prier le Directeur
g6niral de tenir le Conseil oralement inform6, chaque annge, des progres
accomplis en ce domaine.

9. Le Comit6 temporaire prie en outre les Etats membres, leurs d~l6gations
permanentes et les membres du Conseil ex6cutif de limiter leurs demandes
de documents au plus strict n~cessaire.

Recommandation E(4) : ACTIVITES OPERATIONNELLES

Le Comit6 temporaire,

1. Recommande au Conseil ex6cutif d'inviter le Directeur g6ngral et les
membres du Conseil a intensifier leurs efforts visant A obtenir, tant
aupres des sources de financement multilatirales qu'aupres des Etats
membres, notamment au titre de fonds en d6p~t, des ressources accrues en
vue de l'ex6cution des activit~s op6rationnelles dans les pays en
d6veloppement.

2. Suggere que le Conseil ex6cutif invite le Directeur g6n6ral, conformment
aux r6solutions 20 C/15.1 et 21 C/7/09, a faire en sorte, lors de l'61a-
boration du Projet de programme et de budget pour 1986-1987 (23 C/5),
qu'une part appropride du budget ordinaire soit allouie a l'ex~cution des
programmes et projets de coop6ration technique.

3. Recommande 6galement au Conseil ex~cutif de demander au Directeur
gin~ral :

(a) de continuer i prendre des mesures appropri6es en vue d'assurer
l'utilisation optimale des ressources humaines et matfrielles dis-
ponibles dans les pays oni sont exdcut~s les projets opfrationnels ;

(b) de tenir compte de la n~cessit6 d'am~liorer l'efficacit& des acti-
vit6s op6rationnelles de l'Organisation, en gardant pr6sent i
l'esprit le principe d'une repartition g~ographique 6quitable lors
de la s6lection des experts et des consultants, et de diversifier
les sources d'acquisition des mat~riels d'enseignement et de labora-
toire destinss aux projets de l'Unesco ;

(c) d'6tablir des m6canismes concrets destin6s a promouvoir la coop6ra-
tion technique entre pays en ddveloppement, en ayant en vue no-
tamment les similitudes bio-g~ographiques et les dimensions inter-
r~gionales de cette coop6ration ;
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(d) d'intensifier les activit~s op6rationnelles et d'augmenter leur
efficacit6 et la c616rit6 de leur ex6cution, notamment par une
simplification des proc6dures suivies, tout en renforgant, dans la
mesure du possible, l'articulation de ces activitss avec celles du
programme ordinaire ;

4. Suggere que, afin de mettre davantage d'informations a la disposition des
Etats membres et des organes directeurs de l'Organisation, le Conseil
ex6cutif invite le Directeur g6n6ral A 6tudier la possibilit:

(a) d'inclure dans une annexe du document C/5 une pr6sentation analy-
tique et concise des activit~s op6rationnelles dont la mise en
oeuvre est pr6vue au cours de l'exercice biennal ;

(b) de continuer A am~liorer la pr6sentation des informations sur l'ex6-
cution des activit6s op6rationnelles, qui figurent dans les docu-
ments C/3 et C/11.

Recommandation E(5) : EVALUATION DU PROGRAMME

1. Le Comit6 temporaire se f6licite des mesures annonc6es par le Directeur
g6n6ral dans le rapport oral qu'il a pr~sent6 i la 119e session du
Conseil ex6cutif, du rapport du Groupe de travail consultatif sur les
m6thodes et techniques d'6valuation, ainsi que des nouvelles propositions
formul6es par le Directeur g6nsral dans le document 120 EX/9.

2. Le Comit6 temporaire souligne l'importance de l'6valuation en tant que
facteur important d'appr6ciation de l'efficacit6 et de l'impact des acti-
vitas de l'Unesco et en tant que partie int6grante de la planification,
de la programmation, de la budg6tisation et de la mise en oeuvre du
programme.

3. L'6valuation ne constitue pas une fin en soi, mais devrait tre un moyen
d'am6liorer les programmes et un instrument utile d'appr~ciation pour le
Directeur g~n~ral et les organes directeurs de l'Unesco.

4. Dans cette optique, le Comit6 temporaire :

(a) considere que la forme d'6valuation la plus importante des activit~s
de programme de l'Unesco est celle A laquelle procedent les Etats
membres

(b) souligne l'importance de l'Unit6 centrale d'6valuation, dont les
fonctions devraient tre clairement d6finies ;

(c) invite le Directeur g6n6ral a continuer de recourir 1 la fois A
l'6valuation interne et - en cas de besoin - i l'6valuation
externe ;

(d) recommande que des efforts accrus soient faits pour d~finir clai-
rement des cibles et des indicateurs au niveau des sous-programmes,
lorsque c'est possible, en vue de faciliter l'6valuation, et pour
garantir que le m6canisme d'6valuation soit aussi simple et peu
coGteux que possible ;

(e) recommande en outre que le Comit6 sp6cial examine chaque ann6e des
rapports sur l'6valuation et fasse rapport au Conseil ex6cutif,
lequel pourra envisager que ces rapports soient examines par la
commission du programme comp6tente de la Conf~rence g6n6rale ;
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(f) recommande 6galement qu'il soit envisag6 de pr~parer, a titre indi-

catif, un plan a long terme d'6valuations.

Recommandation F(1) : PERSONNEL

1. Le Comit6 temporaire souligne l'importance que rev~t une politique glo-
bale du personnel de nature a favoriser un fonctionnement efficace de
l'Organisation et a cr6er les meilleures conditions de travail pour ses

fonctionnaires.

2. Le Comit6 temporaire souligne que cette politique devrait tenir pleine-
ment compte des principes dsfinis par l'Article VI.4 de l'Acte constitu-
tif qui stipule que "sous r~serve de r6unir les plus hautes qualit~s
d'int~grit6, d'efficacit6 et de compktence technique, le personnel devra
etre recrut6 sur une base g~ographique aussi large que possible".

3. Le Comit6 temporaire note avec satisfaction les d&cisions que le Direc-
teur g6n6ral a prises ou entend prendre en vue d'am~liorer les proc6dures
de recrutement et les m6thodes de gestion du personnel, telles qu'elles
sont expos6es dans le document 120 EX/9.

4. Le Comit6 temporaire se f~licite de la d~cision du Directeur g6n6ral de
proc6der a une claire dUl~gation d'autorit6 en faveur du Directeur gene-
ral adjoint et du Sous-Directeur g~niral pour 1'administration g&n~rale
en ce qui concerne les nominations, les promotions et les mutations aux
postes du cadre organique jusqu'au niveau P-4 inclus.

5. Le Comit6 temporaire souligne la n~cessit6 d'introduire de nouveaux
talents et de renouveler rsgulierement les compitences et le personnel au
sein du Secr~tariat, en particulier dans les domaines sp6cialisis et en
6volution rapide de l'Organisation. Le Comit6 temporaire appelle en outre
l'attention sur les dispositions r6gissant la prolongation d'engagements
au-dela de l'ge de la retraite, telles qu'elles sont &nonc6es i
l'article 9.5 du Statut du personnel.

6. Le Comit6 temporaire recommande en particulier que les efforts soient
poursuivis en vue :

(a) d'accUl~rer la proc6dure de recrutement, afin de r~duire la p6riode
qui est actuellement n~cessaire pour une nomination

(b) d'associer plus 6troitement les diff~rents secteurs de l'Organisa-
tion au recrutement et a la gestion du personnel ;

(c) de renforcer la formation initiale du personnel et sa formation en
cours d'emploi

(d) d'am~liorer la communication entre 1'administration et le personnel.

7. Le Comit6 temporaire recommande que la restructuration du Bureau du per-
sonnel annonc&e par le Directeur g~n6ral prenne en consid6ration les
pr&sentes recommandations et les nouvelles exigences du programme.

8. Le Comit6 temporaire souligne par ailleurs :

(a) l'opportunit6 de proc~der, dans le cadre de la restructuration du
Secr6tariat qui est en cours, a un riexamen de la r~partition de la
charge de travail entre les diff~rentes sections, divisions, bureaux
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et secteurs ainsi qu'au sein de chacun d'entre eux, et en ce qui concerne
le Secretariat du Conseil exscutif dont les ressources en personnel de-
vraient tre accrues, a la lumiere des recommandations forul6es par le
Comit6 temporaire au titre du point B de son ordre du jour et relatives
au renforcement du r8le du Conseil exscutif ;

(b) l'iportance des mesures visant i amsliorer l'organisation des
carrieres ;

(c) l'int6r~t que revitent des consultations frsquentes avec les asso-
ciations du personnel ;

(d) l'utilit6 d'une mise a jour et d'une publication r6gulieres des dis-
positions du Manuel concernant le recrutement et la gestion du
personnel ;

(e) l'opportunits de r6examiner, comme le Directeur g6n6ral envisage
d6jA de le faire, les types et la dur6e des engagements dans un
souci de souplesse et d'efficacit6 accrues ;

9. Le Comits temporaire estine que les informations qui sont r6gulierement
fournies au Conseil exscutif sur les questions de personnel sont utiles
et devraient continuer d' tre Tnises i sa disposition. Le Secr6tariat
devrait 6galement fournir a tout membre du Conseil ex6cutif qui en ferait
la demande tout autre renseignement concret et pertinent sur ces
questions.

Recomandation F(2) : QUESTIONS FINANCIERES ET BUDGETAIRES

1. Le Comits temporaire souscrit aux propositions du Directeur general concer-
nant les techniques budgstaires et la presentation du budget qui figurent
dans les documents 120 EX/5, partie III, et 120 EX/9 et recommande au
Conseil exscutif de les approuver.

2. En ce qui concerne les points pour lesquels le Directeur gsn6ral solli-
cite un avis (document 120 EX/9), le Comits temporaire recommande

(a) que le soin de prendre une d~cision sur la pr6sentation du 24 C/5
soit laiss6 i la Conf6rence gsnsrale lors de sa vingt-troisieme
session (par. 25, 120 EX/9) ;

(b) qu'une s~rie de documents paralleles soit sounise i la vingt-
troisi&ine session de la Conference g6n6rale (par. 26, 120 EX/9) ;

(c) que le Directeur g6nsral soit invit6 a studier s'il est nscessaire
de cr6er un groupe d'experts en matiere budg6taire et financiere
pour assister la Commission financiere et administrative et a faire
rapport au Conseil exscutif sur cette question (par. 32 (c),
120 EX/9).

Recomandation G(1) : INFORMATION DU PUBLIC

1. Le Comits temporaire estime que l'information du public est un aspect
important de l'exscution des activit6s de programme de l'Unesco, en rela-
tion avec la mission de coop6ration intellectuelle et de compr6hension
internationales que lui assigne son Acte constitutif.
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2. Le Comit6 temporaire considere qu'il est souhaitable d'amsliorer les m&-
thodes et les pratiques suivies en matihre d'information du public afin
de les moderniser et de les adapter i l'6volution des techniques de
communication et de ripondre ainsi a la n~cessit6 d'assurer l'information
la plus large et la plus dstaill~e sur les activitss de l'Organisation.

3. Le Comit6 temporaire note qu'une restructuration de l'Office de l'infor-
mation du public est 'en cours. I fait siennes les orientations et les
recommandations formul6es par le groupe de travail consultatif sur 'in-
formation du public, et se fslicite des decisions dsja prises par le
Directeur g6n~ral dans ce domaine.

4. Conform6ment aux dicisions dija prises par le Directeur g6n6ral, tous les
secteurs de programme, a tous les niveaux, devraient tre sensibilis6s a
l'importance que rev~t, pour une mise en oeuvre efficace du programme,
l'information du public - qu'il s'agisse du public spicialis6 ou du grand
public. A cet effet, il conviendrait de renforcer la coordination entre
les secteurs du programme et l'Office de l'information du public et d'en-
courager toute mesure de nature a amtliorer les 6changes d'information au
sein du Secr6tariat, au Siege comme hors-Siege. Il conviendrait 6galement
d'envisager, chaque fois que possible, une composante "information du
public" dans la mise en oeuvre des activitis de programme.

5. Le Comit6 temporaire souligne la n~cessit6 de rechercher, en matiere
d'information, des stratigies diffirencihes qui tiennent compte de la
nature de l'information a diffuser, du canal par lequel elle sera
diffusie et des publics auxquels elle s'adresse. Il conviendrait notam-
nent de faire une meilleure distinction entre l'information destin6e au
grand public, aux m~dias et a la presse et aux publications piriodiques
spicialisies.

6. Dans cette perspective, l'Organisation devrait s'attacher a identifier
les divers groupes-cibles d'utilisateurs, a examiner leurs besoins et
leurs centres d'intir~t et a en suivre l'6volution. Cette tache pourrait
tre accomplie notamment au moyen d'6tudes et d'enqu~tes, et en coop6ra-

tion avec les Commissions nationales et les organisations non gouverne-
mentales int~ressies.

7. L'information du public devrait faire une plus large place aux activit6s
de coop6ration, et le concours de tous les organismes pouvant servir de
relais de diffusion devrait tre activement recherch6. La Conf6rence
g~ndrale et le Conseil ex6cutif devraient ainsi prendre toutes les me-
sures appropri6es pour rappeler aux Commissions nationales, aux organi-
sations internationales non gouvernementales dot6es du statut consul-
tatif, et aux organisations et institutions qui recoivent un soutien de
l'Unesco les responsabilitis qui leur incombent en matiere d'information
du public, et pour que leur soit fournie a cet effet toute l'aide n6-
cessaire, y compris une documentation g6n6rale dscrivant l'ensemble des
activit~s de l'Unesco.

8. Les activit~s de relations publiques, en particulier en direction des
mndias, devraient tre intensifi6es, tant au Siege qu'hors Siege, au sein
de l'Office de l'information du public comme dans les secteurs du pro-
gramme. Dans la mime perspective, il conviendrait de renforcer les
contacts avec les journalistes qui s'int6ressent aux diff~rents domaines
d'action de l'Unesco et d'intensifier les activitis (telles que bourses
de voyage, bourses d'6tudes ou seminaires) qui permettent de mieux faire
connaltre 'action de l'Unesco, notamment l'action qu'elle mane sur le
terrain.
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9. Conform6ment aux orientations dsfinies dans le deuxieme Plan a moyen
terme, la strat~gie de l'Unesco en matiere de radiodiffusion et de t616-
vision devrait tre renforc6e, notament en direction des pays en
d6veloppement.

10. Ii conviendrait d'avoir fr6quemment recours, pour la rialisation des
productions audiovisuelles de l'Unesco, A des coproductions, en parti-
culier avec des chalnes de t6lvision nationales ou locales, publiques ou
priv6es, afin de leur assurer la qualit& professionnelle la meilleure et
de favoriser leur diffusion par les canaux existants.

11. Des sp~cialistes hautement qualifi6s sont n~cessaires au bon fonctionne-
ment de l'Office de l'information du public,, mais ils devraient tre
ouverts aux sensibilit6s des diff~rentes r6gions ou des difffrentes
cultures, et avoir une bonne connaissance des milieux d'information avec
lesquels ils ont pour mission d'entretenir des relations suivies.

12. Ii conviendrait de d6centraliser certaines activit6s d'information du
public et d'en charger les unitis r~gionales et sous-r6gionales ; il
devrait tre fait appel a cet effet a des sp6cialistes locaux originaires
de la r6gion ou de la sous-region.

Recommandation G(2) : CONSULTANTS EXTERIEURS

1. Le Comit6 temporaire recommande que l'Unesco continue a faire appel a des
consultants ext6rieurs quand et la oji cela s'avere n~cessaire, en parti-
culier lorsque leur concours semble devoir repr6senter une contribution
positive aux efforts qui sont poursuivis en vue d'amdliorer la mise en
oeuvre du programme et le fonctionnement de l'Organisation.

2. Il faudrait choisir les particuliers ou organisations dont le concours
est sollicit6 en fonction, essentiellement, de leur exp~rience et de leur
comp6tence et d'une repartition g6ographique 6quitable.

Recommandation G(3) : ROLE DES DELEGATIONS PERMANENTES

1. Le Comit6 temporaire reconnait l'importance du r~le et des fonctions des
d6l6gations permanentes aupres de l'Unesco, elles permettent d'accroltre
la continuit6 et 1'efficacit6 de la contribution que les Etats membres
apportent, comme il est pr6vu aux Articles IV, V et VII de l'Acte cons-
titutif, a 1'61aboration des politiques, des grands axes de travail et du
programme de l'Organisation.

2. A cet 6gard, le Comit6 temporaire reconnalt l'utilit6 des r6unions in-
formelles de diliguds permanents tenues a l'initiative du Directeur g6n6-
ral, et recommande au Conseil ex6cutif d'inviter le Directeur g6nsral a
en organiser plus friquemment et plus r6gulierement, ainsi qu'! en
6tendre la pratique a d'autres fonctionnaires de rang supfrieur du Secr6-
tariat, afin de favoriser le dialogue entre les d6l6gations permanentes
et ce dernier.

3. Le Comit6 temporaire invite le Conseil ex6cutif A demander aux dil6ga-
tions permanentes d'intensifier leurs contacts et 6changes de vues afin
de priparer le terrain en vue d'un consensus.
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Recommandation G(4) : AUTRES QUESTIONS

TROISIEME PLAN A MOYEN TERME

1. Les d6cisions fondamentales concernant les m6thodes de preparation du
troisieme Plan a moyen terme et le calendrier de son examen et de son
adoption devraient tre prises par la Conf6rence g6n6rale A sa vingt-
troisieme session,' sur la base d'un document r6dig6 par le Directeur
g6n6ral et examin6 initialement par le Conseil ex6cutif i sa
122e session.

2. Le document devrait contenir des propositions pr6cises concernant l'orga-
nisation d'une large consultation des Etats membres avant 1'61aboration
du Projet de plan, comme cela a 6t6 fait en 1981 pour le deuxieme Plan.



.'
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DEUXIEME PARTIE

RAPPORT
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PREMIERE SESSION

7. Le Comite temporaire a tenu sa premiere session le vendredi 25 mai 1984, imm6-

diatement apres la 119e session du Conseil exdcutif, afin de decider de la ma-

nisre dont il s'acquitterait de la t&che qui lui 6tait confide.

8. Le Comitd a dlu prdsident, par acclamation, M. Ivo Margan (Yougoslavie), membre

du Comitd et dgalement president du Comit6 spdcial du Conseil exdcutif.

9. Le Comitd a adoptd d titre provisoire le calendrier de ses travaux futurs : il
tiendrait sa deuxieme session du 2 au 13 juillet et se r6unirait A nouveau pen-

dant au moins deux semaines au ddbut de septembre, avant l'ouverture de la 120e ses-

sion du Conseil exdcutif.

10. Le Comitd a dgalement fait l'inventaire des documents qu'il aurait A examiner
aux termes de son mandat et il a dtd decidd que le Secrdtariat lui fournirait

des que possible une liste des questions qui avaient 6t6 soulevdes A la 119e session
du Conseil lors de l'examen des points 3.3, 4.1.1, 5.1, 5.11 et 6.5 de l'ordre du

jour. Le Comitd a dgalement exprimd le voeu de pouvoir disposer de toutes les dtudes

dej& effectudes sur les points soulevds dans la lettre du ministre du ddveloppement
outre-mer du Royaume-Uni, ainsi que d'informations sur la ddcentralisation dans

d'autres organisations du syst~me des Nations Unies.

11. Le Prdsident a invitd les membres du Comitd & lui comruniquer des suggestions
et propositions concernant l'ordre du jour des prochaines rdunions. Le Prdsident

ayant d'autre part rappeld que le Comitd pouvait, aux termes du paragraphe 6 de la

resolution 5.11 adoptde par le Conseil exdcutif & sa 119e session, "prendre en con-
siddration telles autres informations et opinions qu'il jugera pertinentes et ndces-

saires a l'accomplissement de sa mission", il a 6t6 ddcidd que celles-ci devraient

lui 8tre communiqudes par 6crit.

12. Au cours de la discussion sur les mdthodes de travail du Comit6, il a 6t6 con-

venu que les membres de celui-ci pourraient procdder & des 6changes de vues in-
formels entre les reunions ; que leurs suppldants, dont beaucoup 6taient membres des

ddldgations permanentes au Sisge, pourraient 6galement organiser des rdunions offi-

cie.ses ; que les membres du Comitd pourraient s'ils le souhaitaient prendre l'avis

de ,pdcialistes extdrieurs, 6tant entendu qu'ils le feraient de leur propre initia-

tive et a leurs frais ; enfin que des 4tudes ddtailldes pourraient 8tre effectudes
sur certains points a titre individuel par des membres du Comite, a charge pour eux

d'en faire rapport en sdance pldniere. La possibilitd de crder des sous-comitds et de
ddsigner des rapporteurs a 6galement 6td mentionnde mais n'a pas 6t6 retenue.
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DEUXIEME SESSION

13. Le Comitd temporaire a tenu sa deuxieme session du 2 au 13 juillet 1984, sous

la pr6sidence de M. I. Margan.

14. Au cours de sa quinzieme seance, le 11 juillet 1984, le Comite temporaire s'est

entretenu avec M. T. Raison, ministre du developperient d'outre-mer du Royaume-Uni.

Point A de l'ordre du jour : MODE DE FONCTIONNEMENT ET EFFICACITE

DE LA CONFERENCE GENERALE

15. L'objet du ddbat, tel qu'il a 6td d6fini par les membres du Comit6 temporaire,
dtait d'examiner les moyens de renforcer la capacitd de la Confdrence gendrale

de s'acquitter pleinement de ses fonctions et responsabilitds constitutionnelles. Il

ne s'agissait donc pas d'envisager une modification des dispositions constitution-
nelles fondamentales, mais d'examiner les conditions susceptibles d'en assurer une
application aussi efficace que possible.

16. Le Comitd temporaire a etd unanime a souligner l'importance de la Conference
gdndrale qui constitue, a-t-il 4td rappeld, l'organe suprme chargd de deter-

miner la politiquegen6ralede l'organisation et d'en approuver les programmes d'acti-
vitd. (Recommandation A.1).

17. Certains membres du Comitd ont cependant dvoqu6 le sentiment de "frustration"

6prouv6 par leurs ddldgations, qui estiment que la Confdrence gdn6rale n'est

pas en mesure d'exercer ses principales fonctions statutaires : confront~s A un

ordre du jour trop charg6, submerges sous la documentation et une avalanche de projets

de rdsolution, les ddldguds doivent consacrer trop de temps a des questions pdriph6-

riques, sans avoir pour autant vraiment prise sur l'essentiel. Saisis d'un projet de

programme et de budget "trop bien ficeld", selon le mot d'un membre du Comit6, ils h4-

sitent a l'amender autrement que sur des details, de crainte d'dbranler l'ddifice

tout entier.

18. Tous les membres du Comitd temporaire n'ont pas dtd d'accord avec un tel diagnos-

tic : plusieurs ont fait dtat des amdliorations progressives qui ont dtd appor-
t~es, au fil des anndes, dans les methodes de travail de la Confdrence gendrale. !ai'

tous ont estimd qu'il conviendrait de renforcer l'autoritd politique de la Confdrence

gdndrale, conformement a 1'article IV.B.2 de l'Acte constitutif, qui stipule : "La

Conf6rence gdndrale d6termine 1'orientation et la ligne de conduite gdndrale de !'Or-

ganisation. Elle se prononce sur les programmes soumis par le Conseil ex6cutif".
(Recommandation A.2).

(1) Structure de la Conference g6ndrale

19. La structure actuelle de la Confdrence g~ndrale, c'est-a-dire le nombre d'or-

ganes dont elle se compose et la repartition des taches entre ces diffdrents

organes, est apparue dans l'ensemble satisfaisante aux membres du Comit4 temporaire.
L'idde, qui avait dtd envisag6e, de recr6er un comitd des rdsolutions habilitd A
examiner les projets de rdsolution, en liaison avec leurs auteurs, a 6t6 repoussde,

l'expdrience passde s'dtant rdv4le tres peu concluante a cet 6gard.
(Recommandation A.1).

(2) Mdthodes de travail de la Conf6rence g6ndrale

20. L'importance que rev~t une tres bonne preparation de la Confdrence g~ndrale a
6t6 soulignde & maintes reprises au cours du d~bat. C'est mdme lI, selon l'un

des membres du Comit6, le seul domaine oa l'on puisse agir utilement, le secret
d'une conference reussie residant dans la qualit6 de sa pr~paration.

(Recommandation A. 3).
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21. La responsabilit6 toute particuliere qui incombe au Conseil exdcutif en cette

matiere a 6t6 6galement soulignde. Plusieurs membres du Comit6 temporaire ont
insist6 a cet 4gard sur la n6cessit4 d'une meilleure coordination, ce qu'un orateur

a appeld une meilleure "osmose", entre les deux organes directeurs. Le Conseil ex6-

cutif devrait notamment aider la Conf~rence g~ndrale A mieux centrer ses ddbats, de

maniere que le nombre de questions dont elle est saisie soit compatible avec sa capa-

cit6 de travail, et que la nature de ces questions lui permette d'exercer pleinement

son pouvoir politique, c'est-A-dire son pouvoir d'orientation et de choix. Une atten-

tion toute particulisre devrait donc 6tre attach6e A 1'dlaboration du document C/2,
qui pr6sente les recommandations du Conseil ex6cutif relatives & l'organisation des

travaux de la Conf6rence g~ndrale. (Recommandation A.4).

(i) L'ordre du jour

22. Un dldment important, dans la prdparation de la Conf6rence g6nsrale, est l'dla-
boration de son ordre du jour. Celui-ci est g6ndralement trop charg6 et consti-

tue bien souvent, selon le mot d'un orateur, "une invitation a la digression".

23. Le Conseil devrait donc viser, lorsqu'il pr6pare 1'ordre du jour de la Conf6-

rence gdnerale, A une plus grande sdlectivit6. Certes, la marge de manoeuvre

est dtroite en ce domaine, car la plupart des questions qui figurent sur cet ordre
du jour sont, soit des questions statutaires, soit des questions dont l'inscription
a 6t6 demandde par des Etats membres ou par l'Organisation des Nations Unies. Mais le
r6le du Conseil devrait 6tre, a-t-il 6t6 pr~cis6, de consultation et de ndgociation
avec les Etats membres, de maniere A centrer l'ordre du jour sur les questions les
plus importantes, en proc~dant par exemple au regroupement de certains points, et A
mettre les ddlgations en mesure de mieux comprendre l'ordre du jour qui leur est
propos6, dans sa coh6rence interne et ses principales articulations.

(Recommandation A.5).

24. En vue d'alldger les travaux de la Confdrence g~ndrale, il a 6t6 6galement sug-
g~rd que le Conseil ex6cutif - commel'y invite d'ailleurs lardsolution 4XC/4/01 -

aide la Conference g~ndrale A identifier les points de son ordre du jour sur lesquels
elle pourrait adopter des ddcisions sans discussion pr~alable. Des doutes ont cepen-
dant 6t6 exprimds quant a la possibilits, pour le Conseil, de se prononcer sur les
points qui pourraient ne pas faire l'objet d'un ddbat A la Conf6rence g6ndrale, alors
mame que le sentiment des Etats membres sur ce sujet n'est pas, le plus souvent, en-
core connu. Il appartient, en tout 6tat de cause, au Bureau de la Conf6rence g~nd-
rale, a-t-on estim6, de faire A cet 6gard des recommandations approprides a la Con-
ffrence. (Recommandation A.6).

25. Certains membres du Comit6 ont exprimd le souhait que soit assur6 un meilleur

partage des t~ches entre la Conf6rence g~ndrale et le Conseil ex~cutif, en don-

nant un r6le accru au Conseil ex~cutif pour V'examen de certaines questions, notam-

ment 1'examen de certains rapports soumis par les Etats membres ou par le Commis-
saire aux comptes. Un membre du Comit6 a sugg rd que le Conseil entreprenne une 6tude
de toutes les dispositions constitutionnelles, rdglementaires ou autres ddfinissant
les conditions d'inscription d'une question a l'ordre du jour de la Conf6rence g~nd-
rale et du Conseil ex6cutif, afin de ddterminer quelles sont les modifications qu'il
pourrait 6tre opportun d'y apporter.

(ii) La documentation

26. Un autre 416ment important, dans la prdparation de la Conf6rence g6ndrale est la
qualit6 et la quantit4 de la documentation qui sera soumise A son examen. Il a

6t6 soulign6 que les documents pr6par6s A cet effet par le Secr6tariat n'avaient pas
A souffrir de la comparaison avec ceux qui sont produits dans d'autres instances des
Nations Unies. Mais le Comit6 temporaire est convenu de la necessit6 de poursuivre les
efforts visant a rdduire le nombre et le volume des documents de la Confdrence
g6ndrale.
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27. Une distinction a 6t6 faite & cet dgard entre plusieurs types de documents

- les documents de politique g~ndrale (documents C/3, C/4, C/5, C/11 par exemple)
qui devraient 6tre aussi concis que possible, sans qu'il soit souhaitable de
leur fixer une limite precise ;

- les documents de travail, qui ne devraient pas en regle g6n6rale d~passer
10 pages, y compris un r6sum6 - beaucoup d'orateurs ont soulign6 l'utilit6
d'un r6sum6 substantiel - une conclusion et, s'ily alieu, des recommandations

- les documents d'information, dont il conviendrait de rdduire le nombre au
maximum. Lorsqu'une demande d'information est formulde, il a 6t6 sugg6r6 qu'cn
ait recours, chaque fois que possible, A une rdponse orale plut6t qu'a un
rapport 6crit. (Recommandation A.7).

28. Les dispositions de la rdsolution 22 C/48, relative a la rdduction du volume de
la documentation de la Conference gdndrale, ont dtd 6galement dvoqudes, notam-

ment celle qui invite les Etats membres A limiter les demandes de rapports 6crits
qu'ils adressent au Directeur g~ndral. Un membre du Comit6 temporaire a souhaitd que
soit tout particulierement r6duit le nombre des rapports relatifs a la mise en oeuvre
des resolutions adoptdes par la Confdrence gdndrale.

29. La responsabilit6 du Conseil exdcutif, en cette matiere, a 6galement dtd souli-
gnde ; c'est a lui qu'il incombe, a rappeld un orateur, d'examiner ces documents

et donc de demander, le cas dchdant, qu'ils soient condenses, voire de decider qu'ils
ne seront pas prdsentds & la Confdrence g~ndrale.

(iii) Les consultations entre Etats membres

30. La responsabilitd qui est celle des Etats membres, dans le processus de prdpara-
tion de la Confdrence gdndrale, a 6d mise en 6vidence et la n6cessitd d'un exa-

men de leur participation & ce processus a 6d dgalement reconnue. Le Comite a notam-
ment souhait6 que se multiplient, pendant les mois qui prdcedent la Conf6rence g6nd-
rale, les consultations prdliminaires entre Etats membres, au niveau regional par
exemple ou a tout autre niveau, de maniere a faciliter les dchanges d'id6es et le
mfrissement des propositions, et a disposer du temps n~cessaire a la gestation des
decisions importantes. Le Comit4 temporaire a dgalement mis l'accent sur la ndces-
sitd de renforcer, durant cette pdriode, le dialogue entre les Etats membres et le
Secrdtariat (voir par. 63).

(iv) Le debat gendral

31. En ce qui concerne les mdthodes de travail de la Confdrence g6ndrale, l'atten-
tion du Comit6 temporaire s'est notamment portde sur le d6bat de politique

g6ndrale. Certains membres du Comitd ont insistd sur la ndcessitd de centrer davan-
tage ce ddbat sur un certain nombre de themes importants, de maniere a ce qu'il soit
moins dispersd et, a ajoute un orateur, moins politisd. Ils ont rappeld la contri-
bution que le Conseil exdcutif pouvait apporter a cet effet, en identifiant, dans
le document C/2 (Organisation des travaux de la Confdrence gdnerale), une liste de
sujets sur lesquels les chefs de ddlgation pourraient 8tre invitds A concentrer
leurs interventions.

32. Il conviendrait, a estimd un orateur, d'identifier non pas des questions tres
g6ndrales, mais des sujets spdcifiques, prdcis, se rapportant par exemple A

certains grands programmes, et sur lesquels il serait opportun que les chefs de
ddldgation aient un dchange de vues approfondi en pldniere.

33. De nombreux membres du Comitd temporaire ont tenu a rappeler cependant qu'il ne
pouvait 6tre question de limiter la libertd d'expression des repr6sentants des

Etats membres. L'un d'entre eux a remarqud que les prdoccupations, les int6rats et
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les prioritds des Etats membres 6taient necessairement varies et qu'on ne saurait en

aucun cas emp~cher leurs d416guds de traiter des questions qui les intdressent plus
particulierement. Un autre membre du Comit4 a estimd qu'il n'etait pas seulement du

droit, mais aussi du devoir, des Etats membres de s'exprimer sur tous les aspects de
l'action de l'Organisation qu'ils jugent importants, et qu'il fallait en consdquence

les y encourager - tant il est vrai que c'est par le dialogue que peut se renforcer

la coopdration internationale. Un autre encore a rappeld que le debat g~ndral avait

pour objet de dfterminer la "politique gdndrale" de l'Organisation, c'est-&-dire

d'identifier les objectifs qu'elle doit s'assigner et les stratdgies qu'elle doit

adopter pour les atteindre. La pldniere ne saurait 6tre transformde en un organe
technique sans perdre sa signification ainsi que sa spdcificit6 par rapport aux

commissions du programme.

34. En consdquence, le Comitd a estim6 que le Conseil exdcutif devrait attirer l'at-

tention des chefs de ddldgation sur certaines questions importantes concernant
les orientations g~ndrales de l'Organisation, mais sans que ces recommandations
puissent 6tre interpr6tdes comme une limitation apportde & leur droit de s'exprimer
sur d'autres questions qu'ils jugent 6galement importantes. (Recommandation A.8).

35. Dans la m6me perspective, le Comite temporaire a souhaits que soit poursuivie

la pratique qui consiste A recommander aux Etats membres de limiter leurs inter-
ventions & une durde de 20 minutes, en pr~cisantiqu'il ne s'agissait 1A que d'une in-
vitation a s'astreindre A une certaine moddration. Plusieurs membres du Comit6 ont
not6 avec satisfaction les progrss ddj& accomplis en ce sens, qui montrent, selon
eux, que l'apprentissage des "regles du jeu" de la vie internationale se fait pro-
gressivement, sans qu'il soit necessaire d'avoir recours A des rdglementations
rigides. (Recommandation A.9).

36. La possibilit4 a dt6 par ailleurs examinde d'instaurer un ddbat distinct, d'un

ou deux jours, en seance pldniere sur une question importante du programme telle
que l'alphabdtisation, la protection du patrimoine culturel, un programme scienti-
fique intergouvernemental etc. Ce ddbat, par son caractere technique, contribuerait
& amdliorer l'image de marque de l'Unesco et A renforcer le dialogue entre groupes
rdgionaux.

37. Certaines rdserves ont 6t6 cependant exprimdes, au sein du Comitd temporaire,
& l'6gard de cette proposition, qui risquerait d'isoler une question avant

*qu'elle ne soit discut~e en commission. Un orateur a fait remarquer que de toute
fagon, les questions qui n'avaient pu trouver de solution en commission 4taient tou-
jours de nouveau debattues en pldniere. Il a 6t6 entendu qu'un tel ddbat devrait
viser, non & nourrir des controverses, mais & offrir l'occasion d'un echange de vues
constructif sur une ou plusieurs questions du programme pr6sentant un caract~re a la
foisimportantet urgent. C'est dans cette perspective que le Comit6 a recommand6 au
Conseil ex~cutif d'examiner la possibilit6 de sugg~rer, pour la vingt-troisisme
session de la Conference g~ndrale, l'organisation & titre experimental d'un d6bat
distinct de ce type, en sdance pl4niere ou ailleurs. (Recommandation A.10).

38. En vue 6galement de susciter une contribution plus active des nombreux experts
qui assistent A la Confdrence generale en tant que membres des d4lgations na-

tionales, il a 6t6 sugg~r6, a l'instar de ce qui se fait dans certaines confdrences
des Nations Unies, d'organiser en marge des travaux de la Confdrence une ou plusieurs
tables rondes auxquelles ces experts pourraient participer. La charge de travail et
les coats supp14mentaires qu'une telle proposition pourrait entrainer ont dtd dvo-
quds ; un membre du Comit6 a suggdrd que l'organisation de ces tables rondes soit
confide & des organisations non gouvernementales, ou encore prise en charge par le

pays hate lorsque la Confdrence se rdunit hors Siege. (Recommandation A.19).
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(v) Les commissions de programme

39. En ce qui concerne l'examen ddtailld du programme par les commissions, certains
membres du Comit6 ont estimd que des amdliorations dtaient n~cessaires afin de

permettre aux d4l6guds d'exercer un rdel pouvoir d'orientation, de modification et de

choix d 1'6gard des propositions qui leur sont soumises. D'autres n'ont pas dtd de

cet avis.

40. Un membre du Comitd temporaire a estim6 qu'il conviendrait de centrer davantage

les discussions sur certains aspects des programmes ou sur certaines questions

particulieres qui demandent un examen spdcial par la Confdrence. L'avis a 6td 6mis

que le Conseil exdcutif pourrait faire des propositions indicatives a cet effet, par

exemple dans le document C/2 relatif & l'organisation des travaux de la Confdrence
gdndrale dtant entendu que ces propositions ne limiteraient en rien le droit des
d4l6guds de faire des observations sur tout autre aspect des programmes dont l'exa-

men est confid aux diffdrentes commissions. (Recommandation A.11).

41. Un membre du Comitd temporaire a estimd qu'il conviendrait d'envisager la possi-

bilitd, lorsque des problemes de fonds particuliers se posent, de soumettre ces

points & 1'examen du Conseil exdcutif, en cours de session, pour qu'il fasse rapport
a la Conference gdndrale. Certes, le Groupe de r6daction et de ndgociation se saisit

g6ndralement des points litigieux ; mais c'est, comme son nom l'indique, un organe

de rddaction et de ndgociation, qui siege en sdance privde et dont la charge de tra-

vail est ddj& fort lourde. Le Conseil exdcutif constitue une enceinte on Dourrait

s'engager, en public, un ddbat de fond. Plusieurs membres du Comitd ont exprimd des

reserves A 1'4gard d'une pratique qui ferait double emploi avec le ddbat qui s'ins-

taure en pl6niere sur les questions qui n'ont pu dtre rdsolues en commission.

42. Il a 6td soulign6 que les ddbats en commissions de programme devraient porter
non seulement sur le programme propos6 par le prochain exercice biennal, mais

6galement sur les realisations passdes - telles qu'elles ressortent notamment des

documents C/3 et C/11 - et sur les activitds futures de l'Organisation. Un membre

du Comitd a estimd a cet 6gard qu'il conviendrait d'assurer une meilleure articula-

tion, ou harmonisation, entre les documents C/3, C/4, C/5 et C/11, pour que la Con-

f6rence g6n6rale puisse avoir une vue intdgrde des orientations qui ont 6td d6finies,

des progrss accomplis, des difficultds rencontrdes et des activit6s propos~es.

43. Dans le msme ordre d'iddes, un autre membre du Comit6 temporaire a souligne la

n~cessit6 d'am6liorer la coordination entre les divers conseils intergouverne-

mentaux spdcialisds et la Conf6rence gdndrale. Les travaux de ces conseils, a-t-il

estim6, sont bien souvent ignores par la Conference gdndrale ; aussi conviendrait-il

d'indiquer clairement, dans le projet de programme et de budget, quels sont les pro-

grammes ou activitds qui d6coulent directement des recommandations de ces conseils
il serait souhaitable 6galement de renforcer la pratique qui consiste a inviter les

presidents des conseils intergouvernementaux a prendre la parole devant les commis-

sions de programme. Un autre orateur a estim6, pour sa part, que le vdritable pro-

blme dtait celui d'une insuffisante coordination entre les ddldgations que les Etats

membres envoient respectivement a la Confdrence gdndrale et aupres de ces organes

spdcialisds.

44. Plusieurs membres du Comit6 ont estim6, par ailleurs, que les commissions de

programme devraient consacrer davantage de temps a formuler des propositions et

suggestions concernant le programme a mettre en oeuvre pendant l'exercice biennal

qui suit l'exercice a venir. Il appartient A la Confdrence gdndrale, a-t-il 6t6
remarqu6, si elle veut exercer pleinement ce pouvoir d'orientation qui est le sien,

de donner des directives pour les travaux ultdrieurs de l'Organisation A la lumisre

des rdsultats pass6s. Aussi le Comits a-t-il d6 d'avis que le Conseil exdcutif re-

commande a la Conf6rence gdn6rale de faire des suggestions quant aux questions sur

lesquelles le Directeur g6ndral pourrait envisager de faire porter sa prochaine con-

sultation relative au futur programme et budget. (Recommandation A.13).
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(vi) La pr6sentation du Projet de programme et de budget

45. En vue 6galement de renforcer le pouvoir d'orientation et de choix de la Confd-

rence gdndrale, diverses observations et propositions ont dtd formuldes quant &
la presentation du document C/5 (Projet de programme et de budget), qui conditionne

pour partie - a-t-il dt6 remarqu6 - ses modalitds d'examen et d'approbation par la

Confdrence g6n6rale/l.

46. Le Comit6 a ainsi d6battu de la possibilit4 d'inclure, dans le Projet de pro-

gramme et de budget, le choix entre differentes options. Il s'agirait, a-t-il

6t6 precis6, de pr6senter, au niveau par exemple d'un sous-programme ou d'une action

de programme, le choix entre plusieurs modalit6s d'exdcution (telles qu'une dtude,

une publication et une session de formation). Ces options ne sauraient remettre en

cause les orientations ddfinies dans le Plan & moyen terme ; elles ne devraient 6tre
proposdes que dans les cas particuliers on plusieurs modalit~s d'action apparal-

traient 4galement pertinentes et efficaces pour atteindre un m~me objectif. Aussi

le Comit6 a-t-il 6t6 d'avis que le Directeur g6ndral devrait examiner s'il est pos-

sible ou non d'inclure dans le prochain Projet de programme et de budget, selon que

de besoin, un choix entre plusieurs variantes. (Recommandation A.12).

47. Le Comit6 a 6galement souhaits que le Directeur g6ndral examine la possibilitd

de prdsenter le prochain Projet de programme et de budget en deux volumes, selon

la formule envisagde dans la rdsolution 4 XC/5.01 - c'est-a-dire un document de po-

litique g~ndrale et un document de nature plus technique, ddcrivant le detail des

activitds propos6es. (Recommandation B.9).

48. Le premier document rdpondrait davantage, a-t-il 6td remarqu4, aux attentes des
gouvernements, qui formulent leurs prdoccupations en termes de politique g6nd-

rale ; le second constituerait un document de travail & l'usage des experts, des com-

missions nationales et, bien sQr, du Secrdtariat. Un membre du Comitd a exprimd ce-

pendant de fortes r6serves sur l'opportunite d'une telle formule, rappelant l'intdrat
que le document C/5, tel qu'il est actuellement prdsent6, suscite aupras des commu-
nautds intellectuelles, et en particulier des milieux scientifiques, dans les Etats
membres. Les fonctions qui seraient celles du premier volume sont d'ores et ddj&

remplies, a-t-il estimd, par 1'introduction du Directeur g6ndral au Projet de pro-
gramme et de budget et par le "livre vert" des r6solutions de la Conf~rence g~ndrale.
-i autre orateur a d'ailleurs tenu & souligner l'utilitd de l'introduction du Direc-
.eur gendral, qui permet de mettre en dvidence les articulations du programme, son
6conomie et sa cohfrence internes : aussi a-t-il souhait6 que le document C/5 comporte
d6sormais, en marge des grands programmes, les rdfdrences aux paragraphes correspon-

dants de 1'introduction du Directeur gdndral.

49. Une autre proposition a port6 sur une modification, non plus seulement de la
pr6:entation formelle du document C/5, mais de sa nature m~me. A l'heure ac-

tuelle, a exposd un membre du Comitd temporaire, la Confdrence gdndrale est saisie
d'un texte extramement complet, d6taill6, auquel elle ne peut apporter, tout au
plus, que quelques modestes retouches de ddtail. Afin de permettre & la Confdrence
g~ndrale d'exercer la pl6nitude de ses fonctions, il conviendrait qu'elle soit saisie
d'un document de nature diff~rente, plus concis, qui :

- proposerait des orientations gendrales pour chaque grand programme

- ddfinirait les grandes lignes et les objectifs des programmes et des sous-
programmes ;

1. Certaines de ces observations ont dtd prdsent~es au cours du ddbat relatif au
point B de l'ordre du jour ; pour la commodit6 de l'expos6 - puisqu'elles con-
cernent aussi bien la Confdrence g~ndrale que le Conseil exdcutif - elles ont
6t6 regroup6es sous une mame rubrique.
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- soumettrait des propositions budgdtaires par grand programme, programme et

sous-programme ;

- indiquerait les modalitds d'action possibles et les types d'opdrations envi-

sagdes au titre du Programme ordinaire comme au titre des programmes extra-

budg6taires.

Les plans de travail seraient ddfinitivement 6tablis par le Directeur g6ndral en ap-

plication des directives de la Conf6rence g6ndrale et des propositions des experts,

qui retrouveraient ainsi un intdrat rdel a participer aux travaux des diff6rentes

commissions. Tl appartiendrait au Conseil ex6cutif, en veillant A l'exdcution du pro-

gramme conformdment & l'article V.B.5 de l'Acte constitutif, de s'assurer que les
activitds mises en oeuvre sont conformes au programme adoptd par la Conf6rence g6n6-

rale. Une telle rdvision des instruments de pr6sentation et de mise en oeuvre du

programme ne pourrait @tre appliqu6e que progressivement. La rdforme envisagde n'im-

pliquerait pas de changement dans le principe d'une planification sexennale, mais

restituerait & la Conf6rence gendrale un pouvoir d'orientation sur le programme
biennal qu'elle n'exerce plus vraiment.

50. Un membre du Comit6 a fait remarquer que la logique de cette proposition con-

duirait a inverser les sessions de la Conf6rence gdn6rale et du Conseil ex6-

cutif. Un autre a estimd qu'elle risquerait de priver la Confdrence gdndrale de

certaines de ses prerogatives essentielles, & savoir l'approbation du programme
d'activites de l'Organisation, au profit du Conseil exdcutif. De nombreux membres

du Comit4 ont cependant manifest4 leur int6r~t pour cette proposition, qui devrait

faire selon eux l'objet d'une reflexion approfondie. Il a donc 6t6 convenu d'en

reprendre l'examen au cours de la session suivante du Comit6.

(vii) Le role des bureaux

51. Le Comit6 a 6t6 d'avis que l'un des moyens tout A la fois de renforcer l'auto-
rit4 de la Conf6rence g6ndrale et d'amdliorer le ddroulement de ses travaux

dtait de renforcer le role du Bureau de la Conf~rence gdndrale ainsi que des bureaux

des diff~rentes commissions.

52. A cette fin, le Comit6 a estim6 qu'il conviendrait d'amender l'article 47.1 du

Reglement int6rieur de la Conf6rence g6ndrale, en portant a 6 le nombre des

membres des bureaux des commissions (un prdsident, quatre vice-pr~sidents et un
rapporteur), de maniere que tous les groupes rdgionaux puissent y 8tre repr6sentes.
(Recommandation A. 15).

53. Le bureau de la Conf6rence genfrale et les bureaux des commissions devraient
jouer un r6le plus actif de rdgulation, en coordonnant les travaux au sein de

chaque organe comme entre les diff6rents organes de la Confdrence, et en identifiant
les moyens susceptibles de resoudre les difficultds qui se prdsentent. Mais l'accent
a 6t6 principalement port6 sur le r6le que devraient jouer les bureaux dans le trai-
tement des projets de r6solution (cf. par. 59).

(viii) Les projets de resolution

54. Certains membres du Comit6 ont estim6 que l'un des problemes auxquels se heur-
tait la Conf~rence g~ndrale 6tait le nombre 4levd de projets de rdsolution qui

sont soumis & son examen et le peu de temps dont disposent les dfldgations pour en

prendre connaissance, consulter leur gouvernement et proc6der & des negociations.

55. En vue de r~duire le nombre des r~solutions, un membre du Comitd a propos6 que

soient examindes de nouvelles conditions de recevabilit6 des projets de r6solu-

tion, notamment ceux qui ont des incidences financieres ; il conviendrait par exemple
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que ces projets reunissent 20 ou 30 coauteurs, appartenant & au moins trois groupes

rdgionaux. Mais la plupart des membres du Comit6 ont estimd qu'on ne saurait limiter

en aucune maniere la libert6 d'expression des Etats membres, qui passe, en particu-

lier, par le droit de d6poser des projets de rdsolution.

56. Un autre membre du Comite a suggdre de supprimer les "resolutions proposdes"

par le Directeur g6ndral'au titre de chacun des grands programmes, estimant que

ces rdsolutions, tout en 6tant inefficaces & canaliser le flot des propositions sou-

mises par les Etats membres, avaient pour effet de centrer les discussions davantage

sur des questions de forme que sur des problemes de fond. Mais cet orateur s'est d6-

clar6 conscient que cette opinion n'6tait pas partagde par la grande majoritd des

Etats membres.

57. Le m@me orateur a souhaitd qu'une distinction plus nette soit faite entre les

projets de rdsolution qui appellent un ddbat de fond et doivent faire l'objet

d'une ddcision et ceux qui visent A apporter des modifications mineures au plan de

travail et dont la Conf6rence gendrale se contente habituellement de "prendre note".

Un autre membre a expliqud que les Etats membres 6taient favorables aux rdsolutions

de programme, qui constituent un moyen de centrer la discussion et de canaliser les

decisions.

58. En vue de permettre aux ddldgations de disposer d'un ddlai suffisant pour dtu-
dier les projets de resolution qui leur sont soumis, le Comitd temporaire a dtd

d'avis qu'il conviendrait de modifier l'article 78.2 du Reglement interieur de la

Confdrence gendrale de maniere A prdciser qu'en regle generale, aucun projet de rd-

solution ne sera discut6 ni mis aux voix si le texte n'en a pas 6td soumis A toutes

les deldqations, dans les langues de travail, "24 heures avant l'ouverture de la

s6ance", et non pas - comme dit le texte actuel - "au plus tard la veille de la
s6ance". (Recommandation A.14).

59. Le Comit6 temporaire a par ailleurs estim6 que le Bureau de la Conf6rence gdnd-

rale et les bureaux des commissions devraient 8tre encouragds & jouer un r6le
plus actif dans l'examen et le traitement des projets de r6solution. Les bureaux des

commissions devraient, des qu'ils ont dt6 constituds, passer en revue les projets

de rdsolution scoumis par les Etats membres, vdrifier leur recevabilit6 et entre-

prendre, s'il y a lieu, des consultations avec les auteurs de ces projets en vue

notamment (cf. par. 13 du doc. 22 C/2) d'examiner leurs incidences sur le budget,
le programme et les orientations definies dans le Plan, les possibilitds d'harmonisa-

tion ou de fusion entre certains d'entre eux, ou encore la suite qui pourrait leur

8tre donnde dans le cours de h'ex6cution du programme sans qu'il soit besoin de mo-

difier les r6solutions propos6es ou les prdvisions budgdtaires. (Recommandation A.15).

60. A cet 6gard, un membre du Comitd, dvoquant l'utile prscsdent stabli par la Com-

mission IV A la vingt-deuxieme session de la Conference gdndrale, a souhaitd que
le paragraphe du document C/2 qui concerne l'examen prdliminaire des projets de r6so-
lution par les bureaux des commissions soit modifi6 de manisre & prdciser que les
bureaux pourraient, s'il y a lieu, traiter sgalement du fond des propositions - et
pas seulement de leur forme - sans qu'il soit bien entendu portd atteinte au droit
des Etats membres de soumettre leurs propositions & la Commission pldniere. Plu-
sieurs membres du Comitd ont exprimd de fortes r6serves A l'dgard de toute pratique
qui tendrait & saisir les bureaux - c'est-A-dire des organes restreints - de questions
de fond avant que celles-ci n'aient fait l'objet d'un d6bat en bonne et due forme au

sein de la Commission.

61. Le Comite a estim6 que le Bureau de la Confdrence g6ndrale devrait continuer de
se prononcer sur la recevabilits des projets de rdsolution, lorsqu'il en est

saisi par le Prdsident de la conffrence g6ndrale, le Bureau d'une commission, le
Directeur gdndral ou un membre du Bureau de la Conf6rence gdndrale. Le Comit6 a
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6galement recommand6 que les bureaux des commissions saisissent, des que possible,
le Bureau de la Conffrence gdndrale des problemes qu'ils peuvent rencontrer au cours

de l'examen prdliminaire des projets de resolution - l'objectif 6tant de multiplier
les possibilitds de concertation entre Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres
et le Secrdtariat. (Recommandation A.17).

62. C'est dans la m6me perspective qu'a 6t6 dvoqude la question des "note- " du Di-

recteur g~ndral relatives aux projets de rdsolution soumis par les Etats membres.
Les membres du Comitd temporaire ont 6t6 d'accord pour reconnaitre l'utilit6 de ces
notes, dont l'objectif - ont rappel6 certains d'entre eux - doit 6tre avant tout de
clarification ; il doit s'agir de commentaires essentiellement techniques, indiquant
les implications pratiques, juridiques et budg6taires qu'aurait un projet de rdso-

lution, s'il dtait adopt6. Plusieurs membres du Comit6 temporaire ont soulign6 qu'il

entrait dans les fonctions du Directeur gdndral d'6clairer la Conf~rence g~ndrale

quant & la maniere dont une proposition s'inscrit dans le cadre des orientations
g6nfrales qu'elle a adopt~es, quant aux relations que cette proposition entretient

avec l'ensemble du programme et quant aux consequences qu'elle aura pour sa mise en

oeuvre. Le Comit4 a estimd que les notes du Directeur g6ndral, qui visent A faciliter

les ddbats de la Conf6rence g6ndrale, s'inscrivaient dans un processus de dialogue

entre les Etats membres et le Secrdtariat, qu'il conviendrait de renforcer encore

davantage.

63. A cet effet, le Comit6 temporaire a recommand6 que, dans toute la mesure du pos-

sible, le contenu d'un projet de rdsolution et les commentaires du Directeur
g~ndral sur ce projet fassent l'objet de discussions pr6alables entre le Secrdtariat

et le(s) auteur(s) du projet de rdsolution, puis au sein du bureau de la commission

comp6tente de la Confdrence gendrale, avant que le texte final des commentaires du
Directeur g~ndral et, 6ventuellement, le texte rdvis6 du projet de r~solution ne
soient diffusds aux Etats membres. (Recommandation A.16).

64. Plusieurs membres du Comitd, tout en reconnaissant l'utilitd de concertations

renforcdes entre le Secretariat et les Etats membres, ont cependant exprim6 cer-

taines rdserves & l'gard d'une pratique qui ne devrait en aucun cas, a-t-il 6t6 prd-
cis6, empecher les ddlegations d'&tre inform~es & temps du texte complet des propo-
sitions soumises par les Etats membres, c'est-a-dire & la fois du texte original et,
dventuellement, du texte rdvis6 des projets de r~solution. Il conviendrait donc
d'4viter les lenteurs, voire les blocages, que l'application syst6matique d'un tel
processus de consultations pr~alables pourrait entrainer. Dans cet esprit, le repr6-
sentant du Directeur gdneral a prdcis6 que la formule "dans toute la mesure du pos-
sible" s'appliquait, en particulier, & deux types de projets de resolution. D'une
part, il ne saurait 6tre envisag6, pour un projet de rdsolution ddpos6 avant l'ouver-
ture de la Conference gdndrale, d'attendre la r6union des bureaux des commissions

pour diffuser la note du Directeur g6ndral qui s'y rapporte. Le repr~sentant du Di-

recteur gendral a rappeld & cet dgard que les projets de r~solution vis6s par l'ar-
ticle 78.A.1 duReglementintdrieur de la Confdrence g6ndrale (propositions comportant
la prise en charge de nouvelles activitds ou un accroissement sensible des ddpenses

budgftaires) devaient 6tre communiquds aux Etats membres sept semaines au moins avant
l'ouverture de la session. I a soulignd, d'autre part, que dans le cas des projets

de resolution qui sont ddpos6s tres peu de temps avant leur examen par l'organe

compdtent de la Conffrence g~ndrale, les ddlais 6taient insuffisants pour procdder

aux consultations prescrites ci-dessus.

65. En vue 6galement de faciliter l'examen, par les commissions de programme, des

projets de r6solution soumis par les Etats membres, le Comit6 temporaire a
recommand6 que soit mis en oeuvre, aussi souvent que de besoin, l'article 78.4 du
Reglement intfrieur de la Conf6rence g~ndrale, qui stipule : "Lorsque le Pr~sident

du Conseil exdcutif estime qu'un projet de rdsolution ou un amendement soumis a

l'examen d'une commission, d'un comit4 ou d'un organe subsidiaire de la Conf6rence
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rev~t une importance particulisre, soit par l'activit6 nouvelle qu'il annonce, soit

par les incidences budgdtaires qu'il comporte, il peut demander que le Conseil soit

mis en mesure de faire connaitre son avis & l'organe intdressd". Une application

plus frdquente de cet article aurait pour effet, a-t-il 6t6 remarqu6, de renforcer

les processus de consultation entre Etats membres tout en renforgant l'autorit6 du

Conseil exdcutif lui-m6me.

66. Le Comit6 temporaire a sou-lignd l'utilit6 et l'efficacit6 des travaux du Groupe

de redaction et de ndgociation. Un membre du Comitd a cependant rditdr6 ses

rdserves & l'dgard de toute procddure ou pratique qui a pour effet de ddlaguer A un
organe restreint les droits et responsabilitds qui sont ceux des Etats membres. Evo-

quant le rythme et la charge de travail qui sont gdndralement ceux du groupe de r6-

daction et de ndgociation, certains membres du Comitd ont souhait6 qu'il commence

ses travaux le plus t6t possible dans la session, c'est-&-dire des qu'il est consti-

tud. Mais de nombreux membres du Comit6 se sont oppos6s d ce que le Groupe de rddac-

tion et de n6gociation traite d'une question avant que les Etats membres n'aient eu

la possibilit6 d'exposer leurs iddes et d'6changer leurs vues A son sujet, au cours
d'un ddbat public. Il a donc 6t6 estim6 ndcessaire de conserver la disposition qui

pr~cise que le Groupe de rddaction et de ndgociation ne peut 6tre saisi d'une ques-

tion qu'apres qu'elle a 6t6 ddbattue en pldnisre ou en commission. En vue, cependant,

d'aider la Conf~rence gdndrale & mieux planifier ses travaux, le Comitd temporaire a

estimd que le Conseil exdcutif devrait, comme il ,'a d'ailleurs ddjA fait dans le

pass6, identifier dans le document C/2 (Organisation des travaux de la Conf~rence

g~ndrale) un certain nombre de questions qui pourraient 6tre envoy6es par le Bureau
de la Confdrence au Groupe de rddaction et de n6gociation, apres d6bat dans un des

organes de la Confdrence g6ndrale. (Recommandation A.18).

Point B de l'ordre du jour : MODE DE FONCTIONNEMENT ET EFFICACITE

DU CONSEIL EXECUTIF

67. Le point B de l'ordre du jour avait trait au r6le du Conseil exdcutif. Le Comitd
temporaire a estim6 que 1'objet duddbat n'6taitpas d'examiner une modification des.

dispositions constitutionnelles existantes mais de rechercher les conditions et les

moyens qui permettront au Conseil d'exercer plus pleinement ses fonctions statutaires/1.

69. Les responsabilitds du Conseil exdcutif, a-t-il d6 rappe16, sont essentielle-
ment de deuk ordres : elles concernent d'une part, l'examen du programme de tra-

vail de l'Organisation, avec les previsions budgdtaires correspondantes, que le Con-
seil exdcutif soumet ensuite & la Confdrence gdn6rale en formulant toutes recommanda-
tions qu'il juge opportunes et, d'autre part, la supervision de l'exdcution du pro-
gramme tel qu'il a 6t6 adoptd par la Conf~rence g~ndrale.

69. Un membre du Comitd temporaire a toutefois mis en dvidence la diversit6 des
fonctions que le Conseil exdcutif est appeld A assumer, du fait mime de la

nature en quelque sorte "polyvalente" du Conseil. Celui-ci est en effet tout a la fois
le repr~sentant de la Conf6rence g~ndrale (ses membres sont 4lus par la Confdrence et
choisis en son sein), un organe intellectuel (ses membres sont, aux termes de l'Acte
constitutif, des personnalitds comp~tentes dans le domaine des arts, des lettres,
des sciences, de l'dducation et de la diffusion de la pensde) et un organe intergou-
vernemental i(ce sont aussi les repr6sentants de l'Etat dont ils sont ressortissants).

Le Conseil executif est donc investi de diverses fonctions - fonction de conception

et d'orientation, fonction de n6gociation, fonction plus technique de contr6le -
qu'il lui est parfois difficile de concilier ou d'exercer pleinement.

1. Le Comit6 temporaire avait A sa disposition les documents 22 C/33 et 22 C/33 Add.,
soumis a la Conf6rence g~ndrale lors de sa vingt-deuxisme session et relatifs

aux conditions de fonctionnement du Conseil exdcutif et aux perspectives de son

6largissement 6ventuel a l'avenir.
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70. Certains des membres du Comit6 temporaire ont en effet estim6 que le Conseil

ex6cutif n'exergait pas la plnitude des fonctions et responsabilit6s qui lui

sont assigndes : il conviendrait donc d'examiner les raisons qui ont conduit & cette
situation et de ddfinir tres clairement la place qui doit &tre celle du Conseil dans
la vie de l'Organisation, en particulier ses attributions sp6cifiques par rapport a

la Confdrence gendrale et au Secrdtariat.

71. Les m~mes membres du Comit6 ont soulign6 a cet 6gard la n6cessit6 de clarifier
les r6les respectifs du Conseil executif et du Secr6tariat. Selon un orateur,

le Secrdtariat a tendance A faire un peu plus, et le Conseil un peu moins que ce qui
leur incombe constitutionnellement ; afin de rdtablir un 6quilibre approprid, le

Conseil exdcutif devrait se comporter comme une "opposition parlementaire coop6ra-

tive" face au Directeur g6ndral. Un autre orateur a estim6, en revanche, qu'il con-
venait de renforcer tous les organes institutionnels de l'Unesco, et non pas l'un
au ddtriment de l'autre. Le vrai problsme, A son sens, est en fait de restaurer
l'autoritd du politique au sein de l'Organisation, et ceci & tous les niveaux. Un

membre du Comit6 a fait valoir que le Conseil exdcutif s'6tait insensiblement 6loi-

gnd, au fil des ans, de la partie politique de sa mission pour aligner progressive-

ment ses prdrogatives sur celles du Secr6tariat, en s'occupant du d6tail de 1'ex6-

cution administrative, alors que ses responsabilitds sont essentiellement politiques
et de supervision. Le Conseil exdcutif doit orienter l'action du Secrdtariat, en
determinant les lignes g6ndrales de l'ex6cution du programme, et s'assurer que la
volont6 de la Conf6rence q6n6rale et 1'esprit qui a inspir6 ses d6cisions sont fid6-

lement respect6s. Il appartient au Directeur g6ndral de proc6der aux choix de d6tail

lids A 1'ex6cution concrete des activitds. D'autres membres ont exprimd leur ddsac-
cord sur cette fagon de voir.

72. C'est dans cet esprit que le Comit6 temporaire a adopt6 la Recommandation B.1

qui vise Ardaffirmer 1 'autorits politique du Conseil exdcutif, en tant que ddposi-
taire de la volont6 des Etats membres et instance chargde de l'interprdter entre

deux sessions de la Conf6rence gendrale.

73. Renforcer l'autorit6 du Conseil, ont soulign6 certains membres du Comit6, c'est
aussi lui donner les moyens ndcessaires a l'accomplissement de sa mission. Ils

ont mentionnd A cet 6gard les besoins qui sont ceux du Conseil, en temps, en argent,

en ressources humaines : un budget qui lui permette de cr6er les groupes de travail

necessaires ; des sessions d'une longueur approprike au volume des.questions dont il
a A traiter ; des m6canismes ad6quats permettant des 6changes de vues approfondis et

de vdritables ddbats de fond ; des membres qui soient suffisamment disponibles pour
participer r6gulierement aux sessions du Conseil - l'absentdisme des membres du

Conseil ayant 6t6 soulign6 a plusieurs reprises comme un facteur qui nuit A son
autorit6. Il importe, a estim6 le Comitd temporaire, que les Etats membres, partant
leurs reprdsentants au Conseil ex6cutif, se montrent plus vigilants dans l'exercice

de leurs responsabilit6s et se donnent les moyens de les assumer pleinement.

(Recommandation B.2).

(1) Structure

(i) Composition

74. Diverses propositions ayant 6t6 faites, en dehors du Comit6, qui visaient les
unes a accroitre le nombre des membres du Conseil en vue d'une meilleure repr6-

sentativit6, les autres a rdduire ce nombre, par souci d'une plus grande efficacit6,
leiComit6 temporaire a 6tded'avis qu'il conviendrait de respecter, en cette matiere,

un moratoire de dix ans : ces dix anndes pourraient Ztre mises a profit pour dvaluer

les consdquences du recent accroissement qui a port6 a 51 le nombre des membres du
Conseil, examiner les adaptations n~cessaires et rechercher les m6thodes de travail

les plus approprides. Au terme de cette p6riode de temps, la question pourrait &tre



120 EX/3 - page 37

examin6e de nouveau, afin de determiner, d la lumisre de l'experience acquise, s'il

y a lieu d'accroitre, de maintenir ou de rdduire le nombre actuel de 51 membres.

(Recommandation B.4).

75. Un membre du Comitd a precisd que cette recommandation ne concernait que le

nombre total des membres du Conseil, sans prejuger d'dventuels changements

c ns la rdpartition des sieges d.l'interieur des groupes rdgionaux. Un autre orateur

E souligns, pour sa part, que le seul critere qui devait atre pris en considdration
c ins ce domaine dtait celui d'une reprdsentation rdgionale ad6quate, a 1'exclusion
- tout autre critere, linguistique, culturel ou autre. Ce point de vue a 6t6 contes-

-e par certains membres.

(ii) Pdriodicitd des sessions du Conseil

76. Plusieurs propositions ont dt6 faites a cet dgard au cours du ddbat. L'une

d'entre elles suggdrait de ne tenir qu'une seule session, plus longue (6 d

8 semaines en septembre-octobre), au cours de la premiere annse de l'exercice bien-

nal. Cette formule viserait d r aliser des gains en temps, en argent et en effica-

cit6 et d assurer une prdsence plus assidue des membres du Conseil pendant toute

la durde de cette unique session. Elle exigerait cependant un amendement a l'Acte

constitutif, et ses incidences sur le temps de prdparation, en amont, du rapport

prdliminaire du Directeur gdndral sur le futur Programme et budget (doc. EX/5) et/ou,

en aval, du Projet de programme et de budget (doc. C/5) devraient &tre soigneuse-

ment examin es.

77. Deux autres propositons ont portd, non plus sur le nombre des sessions du Con-

seil, mais sur leurs dates : l'une visait d avancer la premisre session de la

premisre annde de l'exercice biennal ; I'autre a retarder (d'environ un mois) la

premisre session de la deuxibme annse de l'exercice, afin que le Secretariat dispose

de plus de temps pour l'6laboration du Projet de programme, ce qui permettrait des

contacts informels plus nombreux.

78. Le Comite temporaire ne s'est pas prononc6 sur le fond de ces propositions,
mais il a souhaitd attirer l'attention du Bureau du Conseil executif sur cette

question, pour qu'il procede a un rdexamen du calendrier des sessions du Conseil.

Il conviendrait notamment que les dates et la durde de chaque session soient fixdes
suffisamment longtemps d l'avance, compte dfment tenu de la charge de travail pr&-
visible et de la disponibilit6 des membres du Conseil. (Recommandation B.8).

(iii) Les organes subsidiaires du Conseil

79. Le Comitd temporaire a 6t6 d'avis qu'il conviendrait de proc6der d un r6examen
des taches qui sont assignses aux differents organes subsidiaires du Conseil

+ exdcutif, de maniere notamment d assurer une distribution plus rationnelle de la
charge de travail entre les commissions et les comitds de composition restreinte.

. 80. De nombreux membres du Comit6 se sont ainsi accordds sur la ndcessite de rdduire
la charge de travail qui incombe actuellement a la Commission du programme et

des relations extdrieures. Plusieurs propositions ont 6t6 faites d cet 6gard : soit
de scinder la Commission en deux organes distincts, dont l'un s'occuperait du pro-
gramme et l'autre des relations extdrieures ; soit de confier au Comitd special les

questions relatives aux relations exterieures, tandis qu'une partie des questions
traitdes par le Comit6 sp6cial (celles qui ont trait d l'6valuation par exemple)
serait confide a la Commission financiere et administrative ; soit encore de crder,
au sein mCme de la Commission du programme et des relations ext6rieures, un certain
nombre de groupes de travail. Le Comitd temporaire a estime qu'il ne lui appartenait
pas de se prononcer definitivement sur cette question, alors mcme que les Presidents
des commissions n'avaient pas 5t6 consultes. Mais il a voulu attirer l'attention du
Conseil executif, et notamment de son Bureau, sur la ndcessit6 de reexaminer la
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charge de travail de la Commission du programme et des relations exterieures et
d'allger son ordre du jour. (Recommandation B.5).

81. Dans la mame perspective, de nombreux orateurs ont estim6 qu'il conviendrait de

faire davantage appel aux comitds de composition restreinte que comporte actuel-

lement le Conseil et dont certains - tels que le Comit6 des ONG - sont actu..ellement

"sous-utilis6s". Il conviendrait donc de revoir la composition de ces organes, de
reexaminer leur mandat et de preciser leurs fonctions.

82. En ce qui concerne le Comite des conventions et recommandations, un membre du
Comitd temporaire a exprimd les rdserves de son gouvernement d 1'6gard du fonc-

tionnement d'un organe qui, A son sens, s'est dcartd de ses objectifs originels et

fait ddsormais double emploi avec les travaux mends dans d'autres enceintes des

Nations Unies. Il conviendrait donc de revoir les proc6dures appliquees par ce Comite,

de maniere a centrer ses travaux sur les questions qui sont de sa comp6tence. Un

autre orateur a estimd, pour sa part, que ni le mandat, ni la composition de ce
Comit6 - dont les resultats sont tout & son honneur - ne faisaient problime. Il

conviendrait en revanche de lui donner le temps et les ressources ndcessaires pour

s'acquitter d'un ordre du jour toujours tres chargd.

83. De nombreuses observations ont porte sur le Comitd spdcial ; plusieurs membres
du Comit6 ont souhait6 qu'il recoive un mandat plus 6toff6 et des fonctions

plus prdcises. Nombre d'interventions ont soulign6 l'intdrat que prdsente la for-

mule des "6tudes en profondeur", dont les possibilitds devraient 6tre encore davan-

tage explordes. Dans cette perspective, l'idde a 6t 6mise, puis reprise par plu-

sieurs membres du Comit6 temporaire, que le Comit6 sp6cial pourrait Ctre, selon

le mot de l'un d'entre eux, une sorte d'"antichambre" o0 certaines questions pour-

raient &tre examindes en ddtail, mfries, ddbattues, mises au clair. Il conviendrait,

a estimd le Comit6 temporaire, que le Conseil exdcutif, revenant a une ancienne

pratique, confie au Comit6 special - comme il en a le pouvoir - certaines questions

complexes qui appellent, de l'avis du Conseil, des etudes approfondies.

(Recommandation B.14).

84. Certains membres du Comit6 temporaire ont estim6 que le Comit6 sp6cial devrait

&tre ainsi tout particulisrement chargd de l'6tude de certains aspects du pro-

gramme qui ont pu ou qui pourraient faire probleme ou susciter des divergences de

vues et dont la clarification serait profitable au Conseil exdcutif comme A l'Unesco
dans son ensemb1 : c'est le cas, par exemple, de la question des relations entre

droits de 1'homme et droits des peuples. Cette derniere proposition a suscit6 cer-

taines r6serves de la part d'autres membres du Comit6, qui se sont interrogds notam-

ment sur les criteres qui pourraient 8tre utilis6s pour ddfinir les questions susci-
tant "des divergences de vues" ; il conviendrait dgalement, ont ajoute certains, de
ne pas accabler le Comit6 sp6cial, dont la charge de travail est d6ja lourde et qui
est, de surcroit, un organe de composition restreinte. Un orateur a precis6 a cet
6gard qu'au cas oQ le Conseil ex6cutif d6ciderait de confier au Comitd sp6cial ce

type d'6tudes, il conviendrait de revoir la composition et le mandat de ce Comitd.

85. De nombreux membres du Comit6 temporaire ont soulign6 la n6cessit6 de revoir

la taille et la composition des comitds restreints, surtout si des fonctions

plus larges doivent leur &tre confides. La participation a ces comites est en effet

fondde sur le principe du volontariat, qui n'a pas toujours joud en faveur d'une

representation g6ographique 6quilibr&e. Celle-ci apparait pourtant souhaitable, a

la fois pour que la diversit6 des cultures soit prise en consid6ration dans les
travaux des comites et pour 6viter que les resultats de ces travaux ne soient de

nouveau longuement ddbattus en pl6niere, comme c'est parfois le cas. Il convien-

drait 6galement de tirer un meilleur parti des competences professionnelles et des

intfrats propres & chacun des membres du Conseil, competences qui restent parfois
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sous-utilis6es. Le Comit6 temporaire a donc estimd qu'il conviendrait de rdexaminer

la composition des comit6s restreints, en ayant & l'esprit ces deux criteres compl4-
mentaires - rdpartition gdographique et comp6tences specifiques - en vue d'une meil-

leure efficacitd de leurs travaux. Cet examen, a-t-il 6t6 soulignd, ne saurait re-

mettre en cause l'article 29.3 du Reglement int6rieur du Conseil exdcutif qui sti-

pule : "Tout membre d, Conseil peut participer aux travaux d'organes subsidiaires

dont il ne fait pas partie. En pareil cas et sauf d6cision contraire du Conseil,
il ne bdndficie pas du droit de vote". (Recommandation B.6).

86. Le Comita temporaire a estimd, en revanche, qu'il conviendrait de faire preuve

de beaucoup de prudence avant d'envisager la mise en place de nouveaux organes

permanents, qui risqueraient de rendre le fonctionnement du Conseil encore plus com-

plexe. C'est ainsi que l'idde de cr6er au sein du Conseil ex6cutif un groupe de

rddaction et de n6gociation a 6t6 rejetde, le Comit6 temporaire ayant estim6 que ni

les fonctions ni la pratique actuelle du Conseil n'appelaient la cr6ation d'un tel

groupe sur une base permanente - le Conseil exdcutif n'6tant pas lui-mame en situa-

tion de ndgociation permanente. Il conviendrait, en revanche, de travailler de ma-

niere d la fois ponctuelle et souple, en ayant recours, aussi souvent que de besoin,

A la formule des groupes de travail, comitds ad hoc et autres "task forces". Il pour-

rait &tre ainsi envisagd de cr6er davantage de groupes de travail charg6s de l'6tude

de sujets pr6cis et qui feraient appel aux comp6tences sp6cifiques de certains

membres du Conseil, sans que le souci d'une repr6sentation gdographique 6quitable

soit pour autant ndgl.ig6 au moment de la constitution de ces groupes.

(2) M6thodes de travail

(i) L'ordre du jour

87. De l'avis de nombreux membres du Comit6 temporaire, l'ordre du jour du Conseil

gagnerait a ?tre plus s~lectif. Certes, comme dans le cas de la Conf6rence

g~ndrale, la marge de manoeuvre est 6troite en ce domaine puisque nombre de ques-

tions qui figurent A cet ordre du jour soit ont 6t6 renvoydes au Conseil par la
Conffrence g~n6rale, soit ont 6t6 propos6es par l'Organisation des Nations Unies

cou des Etats membres, soit decoulent de ddcisions ant6rieures du Conseil. Il pour-
rait cependant btre envisag6, a sugg6rd 13n orateur, de planifier davantage l'tude
'Ies diff~rentes questions sur l'ensemble de l'exercice biennal, de maniere a assu-
-r une repartition 6quilibr6e de la charge de travail entre les sessions, tout en

-onservant a l'ordre du jour de chacune d'entre elles l'examen de certains points
relatifs A l'ex6cution du programme. Il a 6t6 6galement estimd que le Conseil devrait
centrer davantage ses ddbats sur un nombre limit6 de questions importantes et que le

Bureau du Conseil pourrait l'aider & cet effet.

(ii) Le Bureau du Conseil

88. Le Coirit6 temporaire s'est en effet prononc6 en faveur d'un renforcement du
r6le du Bureau, qui devrait etre encourag6 a apporter une aide plus active au

Prdsident du Conseil dans la gestion de la session. Le Bureau devrait notamment
s'attacher a orienter les travaux du Conseil, en formulant des propositions quant
aux questions de l'ordre du jour qui appellent une attention particuliere, quant a
la maniere de les examiner et quant d l'organe qui pourrait en &tre charg6 (Recom-
mandation B.7). Il devrait 6galement 6tudier avec soin le calendrier des futures

sessions du Conseil (cf. par. 78) et faire des suggestions quant aux questions a
inscrire a leur ordre du jour.

89. A cet effet, ont estim6 certains orateurs, il conviendrait que le Bureau se
r6unisse plus souvent qu'il ne le fait, plusieurs fois au cours de la session,

voire une fois par jour. Un membre du Comit6 a propos6, dans le mame esprit, que
le Bureau se rdunisse quatre fois par an pour examiner les questions relatives a
l'ex~cution du programme.



120 EX/3 - page 40

90. Le renforcement du r6le du Bureau passe dgalement, a estim6 ce m~me orateur,
par un 6largissement de sa composition : le Bureau, pour etre plus reprdsen-

tatif des vues des diffdrentes rdgions, devrait comporter deux membres de chacun
des groupes regionaux. Un autre orateur a suggdre, pour sa part, que les Presidents
de tous les comitds de composition restreinte du Conseil fassent partie du Bureau,
y compris celui du Comitd des conventions et recommandations, qui n'est pas un organe
permanent.

(iii) La documentation

91. Plusieurs observations ont porte sur la qualit6, la forme et la nature de la
documentation pr6parde pour le Conseil ex6cutif. Il conviendrait de poursuivre

- a-t-il 6td rappeld - les efforts visant d rdduire le nombre et le volume des docu-
ments du Conseil, qui ne devraient pas, autant que possible, exc6der 10 pages - y

compris un r6sumd et, s'il y a lieu, une conclusion et des recommandations.

(Recommandation B.17).

92. Certains orateurs ont dgalement insistd sur les criteres de qualitd qui

devraient &tre exig6s pour de tels documents, sur un respect effectif des

ddlais qui sont prescrits pour leur diffusion ainsi que sur les possibilitds d'une

plus large informatisation dans ce domaine.

93. Mais c'est principalement la nature de ces documents qui a retenu l'attention

des membres du Comitd. Les responsabilitds du Conseil ex cutif dtant essentiel-

lement de nature politique, les documents qui sont prdpards a son intention devraient
etre avant tout, a remarqud un orateur, des documents de synthese, aptes a faciliter

la prise de ddcision. Or la plupart des documents qui sont soumis a l'examen du Con-

seil sont rddigds dans l'optique du Secrdtariat, c'est-a-dire qu'ils pr~sentent des
analyses techniques lides a l'ex cution des taches, plut~t que des dldments de choix
politique, c'est-d-dire de choix entre plusieurs orientations ou plusieurs possibi-
litds d'action. Le Comit6 temporaire a estimd qu'il conviendrait de pr ciser davan-

tage la nature de la documentation & soumettre au Conseil executif pour qu'il puisse
exercer pleinement son pouvoir d'orientation et de choix : une dtude pourrait &tre

utilement demandde au Comit6 spdcial A cet effet. (Recommandation B.3).

(iv) L'examen du Projet de programme et de budget

94. L'une des principales responsabilitds du Conseil exdcutif est l'examen, avan-
sa soumission d la Conf6rence generale, du Projet de programme et de budget

prdpard par le Directeur gdneral.

95. Le Conseil exdcutif intervient - a-t-il 6td rappeld - des les premieres 6tapes
du processus d'61aboration de ce programme de travail, puisqu'il examine, lors

de la deuxisme session de la premiere annee de l'exercice biennal, le rapport preli-
minaire du Directeur gdndral sur le futur programme et budget (doc. EX/5), qui con-
tient notamment une synthese des rdponses des Etats membres et des organisations
internationales gouvernementales et non gouvernementales a la consultation organi-

sde par le Directeur g6ndral. A cet dgard, certains membres du Comitd temporaire
ont souhait6 que le processus de consultation soit encore renforcd, par des contacts
informels plus nombreux avec, en particulier, les commissions nationales pour
l'Unesco et d'autres institutions nationales d6signdes par les Etats membres. Plu-
sieurs membres du Comit6 ont estimd par ailleurs que le Conseil exdcutif devrait
consacrer plus de temps, au cours de cette session, d l'examen des rdponses des
Etats membres d la consultation. Un orateur a 6galement dvoqud la forme qu'il con-
viendrait de donner a la ddcision qu'adopte le Conseil a l'issue de cet examen : un
texte narratif serait, selon lui, plus approprid ; ce texte devrait mettre l'accent
sur les questions qui mdritent des dtudes approfondies et appellent de plus amples
consultations informelles avec les Etats membres.
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96. Lors de sa session suivante, le Conseil exdcutif examine le Projet de programme
et de budget (doc. C/5) qui a 6t6 dlabore entre temps par le Directeur general.

Il a 6t6 sugg6r6 & cet dgard que le Conseil revienne a une ancienne pratique, selon
laquelle le Titre II du programme 6tait examin6 en detail par la Commission du pro-

gramme et des relations exdtrieures, pendant que la Commission financiere et admi-

nistrative procedait a son examen financier. Cette formule permettrait d'avoir un

d6bat en seance pl6niere pluscourt, portant sur les orientations g6n6rales du pro-
gramme, tandis que les discussions en commission pourraient &tre davantage centr6es

sur certains grands programmes ou groupes de grands programmes. Le Comit6 temporaire

a fait sienne cette proposition, qu'il recommande au Conseil ex6cutif d'examiner.
(Recommandation B.12).

97. La nature de la ddcision qu'adopte le Conseil ex~cutif a l'issue de son examen

du Projet de programme et de budget a 6t6 6galement 6voqu6e. Un orateur a estim6
qu'un texte narratif aurait une portde plus large qu'une recommandation et permet-

trait de rendre compte plus clairement des opinions minoritaires. Selon un autre

orateur, cette formule, qui fut essay~e par le pass6, n'a pas prouv6 son efficacitd

- alors qu'une recommandation, naturellement plus courte, permet de fixer l'atten-

tion sur l'essentiel. Mais le probleme principal, ont soulign6 plusieurs membres du
Comite, est que la Conf6rence g6ndrale prZte fort peu d'attention a cette d6cision

qui lui est pourtant destinde (c'est le document C/6) - sans doute parce qu'il s'agit
d'un document de port6e gdndrale, qui ne correspond pas aux pr6occupations des ex-
perts. Une solution consisterait peut-&tre a centrer cette ddcision sur un certain
nombre de points importants qui meritent un examen attentif par la Conf6rence gend-
rale. Une autre solution consisterait a inclure cette ddcision dans le document C/2
relatif a l'organisation des travaux de la Conf6rence g~n6rale, qui est gdndralement
lu de maniere attentive par les del6gations. Mais il s'agit 1& de documents ayant des
statuts differents, le document C/2 4tant adopt6 par la Conference gdndrale - ce qui
n'est pas le cas de la d6cision du Conseil. Il conviendrait en tout cas que le Con-
seil ex6cutif 6tudie les moyens propres a assurer une meilleure prise en considdra-
tion par la Confdrence g6ndrale des recommandations que le Conseil formule sur le
Projet de programme et de budget. (Recommandation B.13).

98. La contribution que les comit6s intergouvernementaux apportent tant a la concep-
tion qu'a l'ex6cution d'importants programmes de l'Organisation a 6td par ail-

leurs soulign6e au cours des debats du Comitd temporaire. Certains orateurs ont sou-
haitd qu'une meilleure articulation soit assurde entre les travaux du Conseil ex&-
cutif et ceux de ces comites sp6cialises. A cet 6gard, le Comite temporaire a estim6
qu'il serait bon que le Conseil ex6cutif ait communication des rapports des comitds
intergouvernementaux au moment de ses d6bats sur le programme biennal de l'Organi-
sation. (Recommandation B.10).

99. Le Comit6 temporaire, considdrant que ces comitas constituent un instrument
prdcieux de coop6ration internationale, a recommandd qu'il soit proc6d6 a

l'identification des secteurs d'activite de l'Unesco oa la creation de tels comit6s
intergouvernementaux pourrait s'av6rer souhaitable. (Recommandation B.11).

(v) L'execution du programme

100. Un autre aspect important des responsabilitds du Conseil concerne la surveil-
lance de l'execution du programme.
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101. Le Comitd temporaire a soulign6 l'utilite du rapport oral que le Directeur

g6ndral presente, a chaque session du Conseil ex6cutif, sur les activit s

de l'Organisation depuis la prdcedente session. Un membre a 6mis l'idee que le

texte de ce rapport pourrait 6tre distribu6 a l'avance, le Directeur gdneral en

assurant ensuite une breve prdsentation orale. Mais de nombreux membres du Comitd

ont estime qu'il perdrait des lors beaucoup de son intdret et de son actualit6. Il

vaudrait mieux, selon eux, que le Directeur gdneral s'efforce, comme il l'a fait

a la 119e session du Conseil, de distribuer le texte 6crit du rapport, sous forme

de document d'information, aussit5t apres l'avoir prononc6. Plusieurs orateurs ont

dgalement soulign6 l'inter6t d'une formule qui permet au Directeur g6n ral de

prdsenter les questions a propos desquelles il souhaiterait avoir le sentiment du

Conseil ou recevoir ses directives.

102. Plusieurs membres du Comitd temporaire ont estimd que l'organisation de
sdances de questions r6ponses entre la Commission du programme et des rela-

tions extdrieures et les sous-directeurs gdndraux sur l'dtat de l'exscution du

programme dtait une excellente innovation. Il conviendrait sans doute, ont ajout6

certains, de rdpartir ces s~ances sur plusieurs sessions du Conseil de maniere a
permettre l'examen, a chaque session, d'un groupe homogene de grands programmes.

103. Le Comite temporaire a soulignd l'utilite et la qualitd du document C/11

qui ddcrit les resultats obtenus et les principales difficultds rencontr~es

au cours des 18 premiers mois de 1'exercice biennal en ce qui concerne chaque
activite suiviedu programme. Certains orateurs ont estime cependant qu'il pourrait

8tre envisage d'avoir recours, pour son 6tablissement, a des methodes plus modernes

- faisant appel par exemple 6 l'informatique - de maniere a prdsenter une sorte
de "tableau de bord" permanent des activites en cours. Il conviendrait, a-t-il 6t6

ajout6, de developper la composante "6valuation du programme" que comporte le

document C/11. Un orateur, dvoquant son aspect "encyclop~dique", a souhaitd qu'il

en soit prdsentd des comptes rendus synthdtiques.

104. La question du calendrier d'6tablissement et de diffusion du document C/11

a 6d 6galement evoqude. Le document est distribu6 trop tard, a estimd un

orateur, un moment oli les pr6paratifs des Etats membres sont tres avances, de

sorte qu'il est peu probable qu'ils y pr~tent grande attention. Une solution

consisterait A diffuser le document C/11 en m6me temps que le Projet de programme

et de budget, ce qui permettrait un examen conjoint des deux documents. Mais,

outre la charge de travail que cela impliquerait pour le Secrdtariat, le document
C/11 ne porterait plus des lors que sur la premiere ann6e de 1'exercice biennal,
qui est l'annde de "mise en route" du programme. Sans donc r6duire excessivement

la pdriode sur laquelle porte l'observation, il conviendrait, a estim6 le Comit6

temporaire, de veiller a ce que le document soit 6tabli et diffuse suffisamment
longtemps avant l'ouverture de la session du Conseil qui precede la Conference
g6ndrale. La possibilit6, pour le Conseil executif, de proc6der a son examen
detailld lors de la breve session du Conseil qui suit immddiatement la Conference

devrait 8tre 6galement 6tudide. (Recommandation B.15).

105. Pour ce qui est de l'dvaluation, il a 6t6 rappel4 que le Comit6 sp6cial

- qui est n6 d'ailleurs du souci d'associer plus 6troitement du Conseil

ex~cutif A l'4valuation du programme - pourrait et devrait jouer un rdle important

dans ce domaine, par le biais notamment de ses "4tudes en profondeur". Un orateur

a suggdre que cette pratique des 6tudes en profondeur soit encore d6veloppde et

que l'une d'entre elles soit r6gulierement consacree & l'examen des deux principaux

documents traitant de 1'execution du programme, le document C/11 et le document C/3

(rapport du Directeur general sur l'exercice biennal precedent).
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106. Le Conseil ex cutif, a-t-il 6t6 estim6, devrait 6tre dgalement en mesure de

suivre de pres 1'6volution des activites operationnelles et des activites

decentralisdes. A cet effet, le Conseil pourrait envoyer certains de ses membres
en mission aupres des bureaux regionaux ; dans la m~me perspective, il pourrait

6tre envisag6 d'organiser des sdances de questions/rdponses entre la Commission
du programme et des relations extdrieures et les directeurs des bureaux regionaux.

(Recommandation B.16)

107. En ce qui concerne enfin 1'aspect financier de l'ex6cution du programme, un

membre du Comitd a suggerd que le document portant indication des virements

entre articles budgdtaires soit dlargi, de fagon qu'y figurent des renseignements

& jour sur les ddcaissements et les engagements effectuds pour chaque article

budg taire.

Point C de l'ordre du jour : LES PROCEDURES DE DECISION DE LA CONFERENCE GENERALE

ET DU CONSEIL EXECUTIF

108. Plusieurs membres du Comit6 ont estimd que la question des processus et
procddures de prise de decision devrait faire l'objet d'un examen particu-

lierement attentif, car elle est, selon eux, au coeur meme de certaines des diffi-

cultds que connait prdsentement l'Unesco.

109. Certains orateurs ont ainsi fait valoir que les critiques adress6es par

plusieurs Etats membres a l'Unesco 6taient lides, pour l'essentiel, au fait

que ces Etats ont le sentiment que leurs vues et opinions ne sont pas suffisamment
pris en considdration au moment de l'adoption des ddcisions. Ils ont 6voqu6, dans
cette perspective, les transformations qui sont intervenues sur la scene inter-

nationale dans les ann es 70, avec l'irruption d'une nouvelle "majorit6" d'Etats
membres ayant rdcemment acc6dd 6 l'independance, provoquant ainsi l'apparition de
nouveaux centres d'int6rdt, de nouveaux themes, de nouvelles questions A ddbattre.
Certains ont 6t6 d'avis que les critiques adress6es A l'Unesco tenaient en partie
A l'effort insuffisant des Etats membres pour informer l'opinion publique sur

l'Unesco et son activit6.

110. Plusieurs orateurs ont contest6 la validitd de notions telles que celles de
"majorit6" et "minorit6", et surtout de "majorit6 automatique", s'agissant

d' ne organisation de coopfration internationale telle que l'Unesco, voude au
developpement de la comprehension internationale, A l'avancement du savoir et au
renforcement de la paix. On ne saurait, sans simplification abusive, transposer
le schema de la vie politique nationale au plan international oi il n'existe pas
de "parti" ni d'alignement forc6 sur tel ou tel corps de doctrine, sur telle ou
telle directive. La vie internationale, a soulign6 un orateur, n'est pas un "jeu
A somme nulle" ; les organisations internationales ne sont pas des arenes on
s'affronteraient les superpuissances et oh tout ce qui est gagn6 par les uns
serait perdu par les autres. La diversit6 des intdr~ts, des prdoccupations et
des besoins, jointe A l'interddpendance qui lie ddsormais toutes les nations du
monde, est telle qu'il ne peut guere exister que des majorit4 ponctuelles, si
bien que la minorite ne saurait 6tre, elle non plus, "automatique". Constatant A
cet dgard qu'on assimile volontiers la minorite aux nations occidentales, un
orateur a rappeld que les Etats du groupe dlectoral II 6taient eux aussi en situa-
tion de "minorite". Mais le fait nouveau, ont souligne certains membres du Comite,
est que desormais aucun Etat, ou groupe d'Etats, ne peut plus exercer un contr6le

complet du "jeu" parlementaire international. Des lors, ont-ils ajout6, ce sont
peut-6tre moins les procddures de ddcision qui sont en cause, que la rdalite
elle-m~me.
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(1) Les dispositions constitutionnelles

111. L'Acte constitutif, a-t-il et6 rappel6, prevoit que chaque Etat membre dispose
d'une voix et que les decisions sont prises i la majorit6 simple des membres

prdsents et votants, sauf pour un nombre limit6 de questions, ohi la majorit6

qualifide des deux tiers est requise.

112. Plusieurs membres du Comit6 ont evoqu6 A cet 6gard la notion de "vote pondere",
pour en contester tout a la fois la legitimitd et l'utilit6 dans une organisa-

tion comme l'Unesco. Cette procedure, ont-ils estime, constituerait une negation de
la d6mocratie et un retour aux pratiques censitaires du XIXe siecle ; en introduisant
une idee de "valeur" differente entre les Etats, elle s'inscrirait en faux contre
les iddaux des peres fondateurs, et contre le principe d'6galit6 entre les peuples

qui est i l'origine du systeme des Nations Unies et de l'Unesco en particulier. La

notion de "gros contributeurs", sur laquelle pourrait se fonder une revendication

de privileges en cette matiere, est d'ailleurs - a prdcis6 un orateur - une notion

ambigus : car s'il est vrai que certains Etats membres versent une contribution
plus importante en valeur absolue, cette contribution represente un sacrifice moins

lourd, pour chacun de leurs citoyens, que celui que consentent les contribuables-
des pays moins fortunds. Une telle r forme constituerait, aux yeux de cet orateur,

une remise en question radicale de la notion de communaute internationale, qui est
fond6e sur des devoirs et des responsabilites, au moins autant que sur des droits.

113. Un membre du Comite a par ailleurs 6voque 1'hypothese qui consisterait a
exiger, pour certains types de questions, une majorite qualifide plus large

que la majorit6 des deux tiers. Mais une telle procddure, a-t-il estim6, risquerait

de susciter l'apparition de multiples "minorites automatiques" de blocage, para-

lysant ainsi les travaux de l'Organisation dans leurs aspects essentiels.

114. En ce qui concerne le mode de scrutin, certains membres du Comit6 ont souhaitd

que soit examinde la possibilit6 d'un elargissement du recours au scrutin
secret. Aux termes des articles 87 et 49 du Reglement intdrieur respectivement de

la Conf6rence gen6rale et du Conseil executif, le scrutin secret n'est en effet

pr6vu que pour les 6lections et ddcisions concernant des personnes. Ce type de

scrutin, ont-ils estim6, pourrait cependant se r6v6ler utile dans d'autres circons-
tances, notamment lorsqu'il s'avere que, sur certaines questions importantes, il
sera impossible de parvenir a un consensus. Le scrutin secret permettrait alors

d'assurer que chaque ddlegation pourra se ddterminer librement, sans subir aucune
pression d'aucune sorte. Les autres membres du Comit6, en revanche, ont estim6
qu'une telle mesure - outre qu'elle porterait atteinte aux principes de reprdsen-
tativitd et de responsabilit6 qui sont le fondement de toute vie parlementaire,
qu'elle soit nationale ou internationale - risquerait de developper ce que l'un
d'entre eux a appeld une "ambiance florentine", faite de suspicion et de jeux
d'influence et fort peu propice, en tout cas, au renforcement de cette "trans-
parence" si souvent revendiquee i propos de l'Organisation. La majorite des
membres du Comit6 a donc 6t6 d'avis qu'il fallait s'en tenir, L cet 6gard, aux
dispositions r6glementaires existantes.
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(2) La pratique du consensus

115. Aucune disposition, constitutionnelle ou r6glementaire, ne se refere au con-

sensus - plusieurs membres du Comit6 l'ont rappeld - car il ne s'agit pas
d'une procedure mais d'une pratique, qui vise A constituer, par la negociation, les

bases d'un accord qui soit acceptable par tous et permette d'adopter une decision

-ans qu'il soit besoin de recourir au vote/ 1 .

16. Les membres du Comite temporaire ont, A l'unanimite, rdaffirme leur attache-

ment ) la pratique du consensus, qui leur est apparu comme le mode de ddcision

le plus approprid s'agissant de l'Unesco - en raison m~me de la nature des questions

dont elle traite et des objectifs qu'elle s'assigne. (Recommandation C.1).

117. L'Unesco a en effet pour vocation de promouvoir la cooperation internationale,

par la confrontation des iddes, l'explicitation des divergences, la recherche

d'une vision partagde des problemes et des solutions qui peuvent leur 6tre apportdes.

La recherche du consensus, qui vise A prendre en compte l'ensemble des opinions
exprimees, est la traduction - dans les modes de ddcision - de cette volontd de

dialogue et de comprehension mutuelle qui est au fondement de l'Unesco. Comme telle,

la recherche du consensus devrait 6tre, non pas une pratique occasionnelle, mais la

demarche premiere dans tout processus de prise de decision. Il y a 12 - plusieurs

membres du Comit6 l'ont soulign6 - une obligation'non pas de rdsultat mais de

comportement, qu'on ne saurait donc en aucun cas codifier et qui suppose l'existence
d'une volonte politique de ndgociation ainsi que la claire conscience que tout
progres de la cooperation internationale passe par de ndcessaires concessions

rdciproques. (Recommandation C.2).

118. Car le consensus - ce point a 6td notd A diverses reprises - n'est pas l'una-

nimitd, qui implique l'absence de divergences de vues. Le consensus n'existe

que par la ndgociation et il est le fruit de concessions librement consenties.
Comme tel, il n'exclut pas l'expression de rdserves, qui peuvent prendre diverses
significations, de l'approbation nuanc6e jusqu'aux reticences spdcifides I l'dgard
de telle ou telle formulation. Mais ces rdserves, qui sont parfaitement legitimes,
ne sauraient avoir le sens d'une v6ritable opposition, c'est-I-dire d'une non-
acceptation, sauf 6 vider le consensus de toute signification. L'existence de

reserves ne peut.donc, en aucune maniere - et le Comit6 temporaire a dt6 unanime A
ce sujet - affecter la validitd d'une ddcision prise par consensus, ni les respon-
sabilit s qui en ddcoulent pour les Etats membres. (Recommandation C.4).

119. Il convient, a-t-il 6t6 precis6, de considerer ces reserves comme des posi-

tions temporaires, susceptibles d'dvolutions ult6rieures. Car la pratique
du consensus est un processus dynamique, qui ne prend pas fin au moment oi la
d cision est adoptee, mais qui doit ouvrir des horizons nouveaux et prdserver les
chances de negociations A venir. Le consensus marque ainsi l'6tat d'entente globale
auquel les Etats membres sont arrives A un moment donne ; les rdserves en eclairent
la portde. Dans cette perspective, certains membres du Comite, estimant que les
rdserves sont partie intdgrante de la ddcision, ont dt6 d'avis qu'il conviendrait
d'adjoindre A tout texte adopte par consensus l'dnonc6 des rdserves qui ont dtd
formuldes au moment de son adoption. Cette formule permettrait d'dviter que les
rdserves ne tombent dans l'oubli et de faire en sorte que,,lorsqu'il est fait
reference 6 une decision prise par consensus, il soit 6galement fait r6fdrence aux
rdserves qui l'accompagnaient. (Recommandation C.3).

1. Le Comite temporaire avait i sa disposition le texte de l'allocution

prononc6e par M. Amadou-Mahtar M'Bow devant l'Academie diplomatique

internationale : "Le consensus dans les organisations internationales"

(21 mars 1978).
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(3) Am6liorations possibles

120. De nombreuses observations et propositions ont port6 sur les moyens d'am6-
liorer et de renforcer la pratique du consensus au sein de l'Unesco, dessi-

nant ainsi ce qu'un membre du Comit6 a appeld une sorte de "code de conduite" ou
de "rsgles du jeu" qui devraient 8tre tacitement observdes par l'ensemble des
parties en pr6sence.

121. Il conviendrait ainsi d'dviter ce qui a 6t6 ddfini comme des "consensus sous
menace", c'est-&-dire des consensus qui seraient imposes, au nom m~me de la

sauvegarde du consensus, d l'une des parties en pr6sence. Cette obligation en
quelque sorte morale s'applique aussi bien, a-t-il 6t6 remarqu6, A la majoritd
- qui doit faire preuve d'autodiscipline en ne cherchant pas A imposer des vues
qui mettent en cause certains principes, valeurs ou int6rets essentiels pour la
minorit6 - qu'd la minorit6 elle-meme, qui ne doit pas chercher A utiliser le
consensus pour obtenir toujours davantage de concessions ou pour paralyser le
processus de decision. Le consensus, a-t-il 4td rappel6, exige un ndcessaire 6qui-

libre des sacrifices ; s'il vise & prendre en compte les int~rets de la minorit6,
il ne saurait aboutir d une "oppression" de la majorit6.

122. Il conviendrait 4galement d'dviter les consensus equivoques destin6s d
occulter une situation de mesentente et qui ne seraient rien d'autre qu'un

simple compromis verbal. Certes, a estimd un membre du Comitd, un certain "clair-

obscur" est n~cessaire, dans la mesure m~me oa le consensus doit 6tre acceptable

pour tous. Mais il ne saurait permettre aucun changement d'interpr~tation apres

l'adoption de la d~cision. De la m~me fagon, un nombre excessif de reserves, a notd

un orateur, finit par affaiblir le consensus et une certaine discipline semble 6ga-

lement ndcessaire en cette matiere. Aussi le Comit6 a-t-il 6td d'avis que si, une

fois toutes les possibilites de ndgociation 4puis6es, des oppositions irrdductibles

demeuraient et qu'un rapprochement s'avfrait impossible, il 6tait souvent prdf6-

rable de recourir d un vote clair plut6t que d'adopter un texte de consensus fond6

sur l'ambiguitd. (Recommandation C.6).

123. Un accord gdndral s'est 4galement degag6, au sein du Comit6, sur les condi-

tions ndcessaires d la rdalisation d'un consensus qui satisfasse toutes les

parties en presence. Outre l'existence d'une reelle volont6 politique de n6gocia-

tion, le consensus exige du temps et des procedures addquates de concertation.

(Recommandation C.5). Les organes directeurs, en effet, ne disposent pas toujours

du temps n6cessaire a des ddbats de fond et A des consultations approfondies. C'est

ld une exigence qu'il conviendrait d'avoir toujours a l'esprit au moment de l'6ta-

blissement du calendrier de leurs r6unions. Elle implique dgalement, a observ6 un
orateur, une certaine autodiscipline de la part des d6ldgations, qui devraient
s'abstenir de d6poser en derniere minute des projets de rdsolution portant sur des

questions importantes ou ddlicates. Le Comit6 temporaire a 6galement insist6 sur la

ndcessit6 de pr6parer les ddlibdrations des organes directeurs, par le renforcement

des consultations prdliminaires entre Etats membres, m6me informelles. Le consensus

est en effet un processus de ndgociation, dont il convient d'explorer toutes les

possibilites en multipliant A cet effet les espaces et les canaux de concertation.

Un orateur a rappe1 le r6le que peuvent jouer A cet 6gard les bureaux des commis-

sions de la Conf6rence gdnerale, le Comit6 sp cial du Conseil ex~cutif ou encore

les d~lguds permanents qui peuvent, avant les rdunions des organes directeurs,

6tablir des contacts informels et effectuer un travail prdparatoire.

124. En ce qui concerne les domaines sur lesquels le consensus devrait, par

priorite, 6tre recherch6, quelques membres du Comit6 ont precise qu'd leur
sens, il conviendrait de concentrer les efforts sur les domaines qui font l'objet
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d'une acceptabilite g6n rale et ne donnent pas lieu A des controverses politiques.

Un orateur a souhait6, pour sa part, que le consensus soit systematiquement recherche

dans tous les domaines qu'il a qualifids de "sensibles", c'est-a-dire ceux qui

touchent de plus pres aux int6r~ts legitimes des uns et des autres. De maniere g6-

n6rale, le Comit6 temporaire a estim6 que le programme et le budget de l'Organisa-

tion 6taient deux domaines oQ l'esprit de consensus devrait s'appliquer par excel-

lence et que tous les efforts devraient 8tre d6ploy6s pour que l'un et l'autre

soient, dans toute la mesure du possible, adopt6s par consensus - sans qu'une telle

exigence puisse, pour autant, donner lieu A un blocage du processus de d6cision en

la matiere. (Recommandation C.-7).

125. En vue de pr6parer le consensus sur le Programme et le budget, il conviendrait

- a estim6 le Comit6 temporaire - de multiplier les possibilit6s de concerta-

tion entre les Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres et le Secrdtariat,

pendant. toute la phase d'61aboration du Projet de programme et de budget (document

C/5) puis, une fois que celui-ci est pret, avant son examen par les organes direc-

teurs. (Recommandation C.8).

126. Un membre du Comit6 a estim6 qu'un effort particulier 6tait & faire, & cet

4gard, en vue de renforcer le processus de consultation des Etats membres

pendant la preparation du projet de programme, 'de telle sorte que le texte 61abor6

soit la r6sultante de l'ensemble des avis exprim6s et en d~gage les points d'accord

commun. Le Comit6 a 6galement soulign6 que les Etats membres devraient s'efforcer

de parvenir A un accord non officiel, par consensus, sur le plafond budgetaire,

avant que celmi-ci ne snit soumis au vote, et qu'il conviendrait donc d'examiner

les moyens de pr6Tarer ce consensus budg6taire.

127. Il a 6t6 sugg6r6, & cet effet, que le Conseil exdcutif, des la deuxieme ses-

sion de la premire annde de l'exercice biennal, donne au Directeur gdndral,
sur la base d'une 6tude qui lui serait soumise, des indications quant au taux de

croissance budg6taire qu'il conviendrait de retenir pour l'61aboration du Projet
de programme et de budget ; de la mime fagon, le Conseil executif devrait, des

la premi~re session de la deuxisme annee de l'exercice biennal, proc6der A un
examen du plafond budg6taire qu'il lui paraitrait appropri6 de recommander a la
1onf~rence g6ndrale pour adoption, de manisre, a ajout6 un orateur, A permettre
,:x processus de concertation de se mettre en place. Le Comit6 temporaire a d6cid6

x' il ne se prononcerait sur le contenu de ces propositions qu'apres avoir examine
le point de son ordre du jour relatif aux questions budgetaires.

Point n de l'ordre du jour : DECENTRALISATION

128. Lr lomit6 temporaire a recommand6 que la mise en oeuvre de la politique de

d6centralisation des activites de l'Organisation soit poursuivie conform6-

ment aux orientations qui ont dt6 ddfinies en diverses occasions par les organes

directeurs, en particulier par le Conseil ex6cutif lorsqu'il s'4tait pench6 sur

cette question, en 1977, lors de sa 103e session/'. Le Comit6 temporaire a 6gale-

ment apport6 son soutien aux objectifs exposds dans l'Introduction du Directeur

agn6ral aux documents 21 C/5 (Projet de programme et de budget pour 1981-1983)

et 22 C/5 (Prolet de programme et de budget pour 1984-1985) et qui visent A mettre

1. Le Comit6 temporaire avait a sa disposition les documents 103 EX/28 et

103 EX/44 qui presentent l'un, le rapport du Directeur g6ndral sur la ddcen-

tralisation des activit6s de l.'Organisation et l'autre, le rapport du Groupe

de travail du Conseil ex6cutif sur la ddcentralisation.
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en place, dans chaque rdgion, un rdseau solidement intdgr6, comportant un bureau
rdgional principal dont les responsabilitds s'6tendraient A l'ensemble des domaines
de compdtence de l'Unesco, plusieurs bureaux sous-rdgionaux dont les attributions
seraient dgalement diversifides et enfin quelques reprdsentants affect6s & tel ou
tel pays particulier. (Recommandation D.1).

129. Le Comitd temporaire a estim6 qu'il n'entrait pas dans son mandat d'examiner
le detail de la mise en oeuvre administrative de la d6cent.ralisation - il

s'agit la en effet de mesures qui concernent la gestion interne de l'Organisation
et relevent donc de la seule responsabilit6 du Directeur gdndral. Il lui appartenait,
en revanche, de prdciser les grandes lignes directrices qui devraient inspirer la
mise en oeuvre des orientations d6finies par les organes directeurs en cette matiere.

(i) Port6e et limites de la d6centralisation

130. Le but poursuivi par la d6centralisation, a-t-il 6t6 rappel6, est de rappro-
cher l'Organisation de ses Etats membres, en vue d'amdliorer sa capacit6 de

r6ponse A leurs besoins et & leurs aspirations, d'accroitre ainsi l'efficacit6 de
son action et d'amdliorer la perception que les populations, et leurs gouverne-
ments, ont de l'Unesco.

131. Comme telle, la ddcentralisation ne saurait constituer une fin en soi. Elle
ne saurait en aucun cas - le Comit6 temporaire a 6t6 unanime sur ce point -

porter atteinte A l'intdgrit6 de l'Organisation, ce qu'un membre du Comit6 a appel6
"son unit6 de conception et d'action". Il ne s'agit pas de cr6er autour des bureaux
rdgionaux des "mini-Unesco" qui seraient des entitds ind6pendantes, ayant chacune
sa philosophie, sa maniere d'agir et son programme et budget propres, mais de pro-
cdder & une ddlgation contr6lde d'autoritd au profit de certaines structures re-

gionales ou sous-rdgionales.

132. Plusieurs membres du Comit6 ont rappeld B. cet 6gard qu'il conviendrait d'6vi-

ter A tout prix que le processus de ddcentralisation ne conduise A un morcel-

lement, voire A un 6clatement de l'Organisation, qui affecterait gravement son

caractere universel et sa capacit6 de s'acquitter pleinement de certaines de ses

fonctions essentielles. L'Unesco, a-t-il dtd soulignd, est une Organisation de

coopdration intellectuelle dont de nombreuses et importantes activitds appellent

une approche internationale ou interrdgionale. Il en va ainsi de la promotion des
6changes d'iddes et d'expdriences ainsi que de l'appreciation mutuelle des cultures,

ou encore du ddveloppement de la coop6ration entre pays en ddveloppement - qui ne

peut se limiter au domaine de la coopdration r6gionale, mais implique dgalement une

coopfration interrdgionale renforc6e. C'est en ayant & l'esprit cette n6cessitd de
pr6server & la fois l'unite et l'universalit6 de l'action de l'Organisation que le

Comit6 temporaire a adopt6 la Recommandation D.2.

133. C'est en effet son caractere universel, comme l'a not6 un membre du Comit6,

qui fait toute la specificit6 d'une organisation comme l'Unesco. Car il existe

d~j&, au sein ou en dehors du systeme des Nations Unies, des organismes de coop6ra-

tion r6gionale qui oeuvrent dans certaines des domaines de comp6tence de l'Unesco

- c'est le cas par exemple de l'ALECSO ou de l'OUA. Aussi conviendrait-il d'examiner

soigneusement toutes les possibilitds de coopdration et de coordination qui peuvent

s'offrir avec les organismes r6gionaux existants, afin d'identifier les services

que l'Unesco pourrait mettre, par leur intermddiaire, d la disposition des Etats

membres, avant d'entreprendre la creation de nouveaux bureaux rdgionaux. Celle-ci,

en tout 6tat de cause, ne devrait 6tre envisagde qu'avec prudence, la oa des besoins

r6els se font sentir, en ayant soin d'6viter tout double emploi avec des institu-

tions existantes et de prdciser suffisamment le champ d'action des bureaux r6gio-

naux pour que le caractere universel de l'Organisation ne s'en trouve pas affaibli.
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134. Certains membres du Comit6 ont cependant fait valoir'que ddcentralisation et
universalit6 n'6taient pas deux concepts necessairement antinomiques. L'uni-

versalit6 risquerait au contraire de rester bien abstraite, si elle ne s'incarnait
pas dans la realite vivante des r6gions, l oG les Etats membres peuvent le plus
directement participer aux activitds de l'Unesco et percevoir les effets de son
,ction. Tous les membres du Comitd se sont par ailleurs accordds sur la nscessitd
e renforcer la coordination entre les bureaux de l'Unesco et les organismes de
2ooperation r~gionale. (Recommandation D.5).

135. La complexitd qui est inh rente a tout processus de decentralisation a dgale-
ment dtd soulignee. Sa mise en oeuvre comporte certains 6cueils, et les risques

d'echec ne sont pas n~gligeables. En t~moignent les difficultes que connait presen-
tement tel ou tel bureau r~gional ou sous-r6gional, difficult~s qui peuvent tenir,
par exemple, a l'absence de communications rapides avec le Siege, ou a I'interieur
meme de la region. Aussi conviendrait-il de proceder avec discernement et prudence,

de maniere - a soulign6 un orateur - a 6viter que le processus de decentralisation
n'aboutisse, a l'inverse de l'effet recherchd, a un alourdissement des structures
administratives, a l'6miettement des activites, a la multiplication des fonctions,
a un accroissement des d6penses - en somme a un suppldment de bureaucratie.
(Recommandation D.8).

136. Il serait sage, en une telle matiere, de partir de l'exp6rience acquise et
d'en tirer des enseignements approprids pour guider l'action future. Dans

cette perspective, le Comit6 temporaire a estim4 qu'il serait utile de procdder
a une 6tude des rdsultats obtenus par la d6centralisation, du point de vue de
l'efficacit6 du travail, du bien-fond6 des d6penses et de l'utilisation ration-
nelle du personnel. (Recommandation D.4).

137. De nombreux membres du Comit6 ont par ailleurs souligne la n~cessit6 d'une
approche pragmatique, qui tienne compte de la diversitd des situations et

des secteurs d'activit6. Il ne saurait 6tre question d'adopter une d~marche unique
pour l'ensemble des r~gions les problemes, les bescins different trop de l'une
a l'autre. De la m~me fagon, il conviendrait de prendre en consideration la diver-

site des situations locales - linguistique, culturelle, etc. - de maniere a assurer
une veritable d~centralisation a l'intdrieur de chaque r~gion elle-m~me. Certains
membres du Comitd ont 6voque a cet 6gard la question de l'implantation gdographique
des bureaux r6gionaux, a laquelle une attention toute particuliere devrait 4tre
accord~e. (Recommandation D.6). Il est peu probable 6galement qu'il faille viser
& un meme niveau de ddcentralisation - tant en ce qui concerne les activites de
programme que les postes budg6taires - pour tous les secteurs de l'Organisation
une certaine flexibilitd est, la encore, n~cessaire.

138. Mais si le pragmatisme est de rigueur, il n'en conviendrait pas moins, ont

soulign6 plusieurs membres du Comit6, de se fixer des cibles et un calen-

drier. Aussi le Comit6 temporaire a-t-il souhaitd que le Directeur gendral envisage
la possibilite de soumettre a l'examen du Conseil executif, en septembre 1985, puis
de la Conf~rence gendrale, lors de sa vingt-troisieme session, un plan d'action
s' tendant sur la deuxieme partie du Plan a moyen terme pour 1984-1989 et indiquant,
pour chaque dtape proposde, le type d'activites qu'il est pravu de ddcentraliser

ainsi que les transferts correspondants en matiere budgdtaire et en matiere de

personnel. (Recommandation D.3).
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(ii) Le role des bureaux regionaux

139. De nombreuses interventions ont eu trait au r~le et aux fonctions qui devraient
6tre assum~s par les bureaux regionaux dans le cadre de cette politique de d6-

centralisation. Le vrai probl(me - tel que l'a ddfini un membre du Comitf - est de
faire en sorte que ces bureaux ne restent pas confinds au seul r~le d'ageinces d'ex6-
cution mais soient au contraire pleinement associds a toutes les activitds de 1'Or-
ganisation, sans qu'il soit port6 atteinte a l'unit6 de son action. Il conviendrait
donc, a souligns un oraceur, d'dtablir entre le Siege et les divers bureaux rdgio-
naux "un fiot ' double sens d'initiative et de conseil".

140. Plusieurs membres du Comitd ont ainsi estir6 que les bureaux r~gionaux
devraient 6tre encourag6s a participer de maniere plus active au processus de

pLanification et de programmation des activitds de l'Organisation - comme le prd-
voient d'ailleurs les textes qui d6finissent leurs missions. Il appartient au Direc-
zeur gendral de d~terminer les modalit~s de consultation interne les plus approprides
a cet effet. Mais la fonction des bureaux r6gionaux - a-t-il 6t6 observ6 - devrait
6tre aussi de susciter et de coordonner la reflexion des Etats membres sur le futur
programme biennal, par I'organisation, par exemple, de consultations collectives
des commissions nationales pour l'Unesco de la r~gion. Les r~sultats de ces consul-
ta ions pourraient dtre communiquds au Conseil ex6cutif au moment de ses d~bats sur
Le Projet de programme et de budget.

141. Les bureaux regionaux ont 6galement un r6le essentiel a jouer dans l'exdcution
du Programme. Un membre du Comit6 a soulign6 a cet 4gard la contribution qui

pourrait 6tre la leur a la definition de modes d'action qui soient plus 6troitement
adapt~s aux diff~rents contextes locaux. Le besoin se fait en effet souvent sentir,
dans le cadre des directives arr~t~es par la Conf~rence g~ndrale, de praciser,
voire d'infl6chir les modalit6s d'ex6cution qui ont 6t6 pr~vues pour certains types
de programmes ou d'activit6. Il conviendrait 6galement de confier progressivement
aux bureaux r6gionaux, a-t-on rappel4, la responsabilit4 de l'execution des pro-
grammes de cooperation rdgionale et sous-r~gionale, ainsi que des projets men6s
dans les Etats membres, sous contrat par exemple avec des commissions nationales

pour l'Unesco ou d'autres institutions sp6cialis6es. Un accent particulier a 6t6
mis, dans cette perspective, sur la ddcentralisation des activites op~rationnelles

ainsi que sur la necessit6 d'un transfert significatif de ressources et de fonctions

du Siege vers les unitds hors Siege - le processus de d~centralisation ne devant
pas pour autant, comme l'a observ6 un membre du Comit6, entrainer un gonflement
des effectifs totaux. (Recommandation D.4).

142. Plusieurs membres du Comit6 ont soulign4 que la decentralisation impliquait

une plus large d41dgation d'autoritd au profit des bureaux r~gionaux, pour

qu'ils puissent proc6der a la mise en oeuvre des activitds sans avoir a en r6fdrer
constamment au Siege. C'est la cependant une question complexe; comme il a 6t6

remarqu6, car le Siege doit pouvoir conserver un contr6le g~ndral de l'ensemble de

1'ex cution du programme et en assurer une active coordination. Aussi un membre

du Comit6 a-t-il sugg6r6 que le Directeur gen~ral envisage la possibilit4 de s'en-

tourer, en cette matiere, des avis de consultants extdrieurs.

143. Il appartient 6galement aux bureaux r~gionaux d'assumer une fonction d'ani-

mation et de coordination de la cooperation entre Etats membre dans leurs

regions respectives. (Recommandation D.5). Les bureaux regionanx, a-t-il 6td observ6,

pourraient 8tre les catalyseurs d'une reflexion commune sur les problemes auxquels

la region est confront6e, en organisant, par exemple, des reunions r~gionales sur

des thsmes d'int6rdt commun et en suscitant des 6changes de vues entre les diff4-

rentes commissions nationales pour l'Unesco de la region. La qualit6 de la collabo-

ration qui s'instaurera entre les bureaux rdgionaux et les commissions nationales
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constitue, de l'avis de plusieurs orateurs, l'un des dl6ments cl6s de la r6ussite

de la politique de ddcentralisation. Les commissions nationales, a-t-il 6t6 rappeld,

sont l'un des instruments les plus pr6cieux pour la promotion de la coopfration

internationale dans les domaines de compdtence de l'Unesco. Evoquant l'insuffisance

de moyens et de ressources qui affecte encore nombre d'entre elles, plusieurs membres

du Comit6 ont souhait6 que des efforts continuent d'6tre ddployds pour renforcer les

commissions nationales et les aider A s'acquitter au mieux de leur mission. Les bu-

reaux rdgionaux, a ajout6 un orateur, pourraient 6galement se r v6ler d'utiles ins-
tances de coordination entre les commissions nationales, les autres organismes na-

tionaux qui entretiennent des relations avec l'Organisation et les d6l6gations per-

manentes aupres de l'Unesco, dont les activit6s se d6ploient bien souvent, selon

son expression, en ordre dispersd. Ce role de coordination devrait enfin s'6tendre

a toutes les activitds qui interessent conjointement l'Unesco et le systeme des

Nations Unies, a ajout4 un membre du Comite, qui a souhaitd que soient davantage

pr~cis~es, a cet dgard, les relations entre les bureaux de l'Unesco et les reprd-

sentants residents du PNUD.

(iii) Le personnel

144. Il est indispensable, ont rappel plusieprs membres du Comit4, que le per-

sonnel hors Siege soit composd d'hommes et de femmes repr6sentatifs de l'Orga-

nisation tout entisre, qui en reflatent le caractere universel et dont la competence

et l'exp6rience ne le cadent en rien A celles de leurs homologues en poste au Siege.

Dans cette perspective, le Comita temporaire a souligne la n6cessit6 d'une politique

du personnel qui encourage une plus grande mobilit6 des fonctionnaires entre le
Siege et les unitds hors Siege. (Recommandation D.7).

145. A cet effet, il conviendrait d'6tudier les mesures propres a rendre plus
attrayants les transferts, ou les nominations, sur des postes hors Sisge, en

termes de conditions d'emploi - le transfert ne devrait en aucun cas avoir des inci-
dences financieres negatives pour les fonctionnaires - et en termes de carrisre
ainsi l'expdrience acquise a l'occasion de sdjours hors Siege devrait-elle 6tre
d~iment prise en considdration dans les critsres de promotion, tandis que des efforts
devraient 6tre faits pour assurer une rotation plus rapide du personnel entre le
Siege et les init6s hors Siege. Plusieurs membres du Comit4 se sont felicit s a cet
6gard de l'initiative annonc6e par le Directeur gdn6ral lors de la 119e session du
Conseil exdcutif et visant a r6viser dans cet esprit les dispositions rdglementaires
en matiere de personnel.

146. Certains membres du Comit6 ont 6galement soulign6 l'int6r~t qu'il y aurait
a encourager le recrutement de jeunes fonctionnaires : outre que ceux-ci

sont ordinairement plus mobiles, plus dispos6s a rechercher des postes hors Siege,
ils consLitueraient un afflux de talents nouveaux propre a assurer un renouvelle-
ment des comp tences au sein de l'Organisation et a 6viter cette "scl~rose bureau-
cratique" qui guette toute administration. Un membre du Comit6 a 6vcqu6 a cet
6gard la nscessit6 d'une "d6centralisation interne", caracterisde par une plus large
ddlegation d'autorit6 et de nature a attirer des jeunes vers l'Organisation.

147. De maniere plus g n rale, un membre du Comit6 s'est prononc4 en faveur d'une

rotation plus rapide du personnel de l'Organisation, qui pourrait prendre

la forme, par exemple, d'un retour des fonctionnaires pEndant quelques anndes dans

leur administration ou leur universit6 d'origine. Certains orateurs ont soulign6

les avantages que prdsenterait une telle formule, tant pour le fonctionnaire lui-

m~me - qui pourrait mettre & profit ce cong4 pour actualiser ses connaissances et
reprendre contact avec les r6alitds de son pays ou de sa rdgion - que pour les
Etats membres, qui bendficieraient de l'experience acquise au sein d'une adminis-

tration internationale, et pour l'Organisation, qui se trouverait ainsi constamment
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rdgdndrde par des apports nouveaux. D'autres membres du Comitd, en revanche, ont
estim4 qu'un tel systeme risquerait de porter prejudice A l'inddpendance de la
fonction publique internationale, qui appelle la formation d'un corps de fonction-
naires experimentds auxquels puissent 6tre offertes de veritables perspectives de
carridre. La question de la dur6e des contrats a 6t6 dvoquee & cet 6gard, certains
orateurs estimant qu'il conviendrait d'envisager la possibilit6 d'accroltre le
nombre des contrats de durde indeterminde, ou du moins d'allonger la durde des
contrats de durde determinde.

148. Le Comit4 est convenu de reprendre l'examen des questions relatives au per-
sonnel & sa session de septembre.
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TROISIEME SESSION

149. Le Comite temporaire a tenu sa troisieme session du 3 au 18 septembre 1984,

avec une s6ance suppldmentaire le 21 septembre 1984, sous la prdsidence de

M. I. Margan.

Point E(1) de l'ordre du jour ELABORATION DU PROGRAMME

150. Les membres du Comite ont soulign6 la place centrale qu'occupait cette

question dans la vie de l'Organisation et par l m~me dans l'ordre du jour

de leurs travaux.

151. Certains de ses membres ont estime qu'elle 6tait d'ailleurs en partie lide
aux difficultes que connaissait actuellement l'Unesco. Selon eux, elle etait

au coeur des preoccupations d'un certain nombre d'Etats membres qui considdraient

que les programmes 6taient trop dispersds et que certains aspects des activites

6taient politis~s. S'il dtait vrai que l'Unesco - en tant qu'organisation inter-

gouvernementale - 6tait par definition un organisme de nature politique, il con-

venait cependant d'6viter, selon le mot de l'un de ces membres, "l'intrusion des

id6ologies" et des consid6rations politiques au coeur de ses travaux. L'Unesco

n'avait pas pour mission, a estime un autre orateur, de combler le foss6 separant

les diff~rents systemes sociopolitiques ni, en d'autres termes, "de concilier

l'inconciliable", mais d'oeuvrer dans les domaines oba une coopfration internationale

dtait fructueuse et necessaire.

152. D'autres membres du Comit6 ont estim6, en revanche, que la situation presente

n'6tait que le reflet des mutations du monde contemporain. Quant aux allhga-

tions de "politisation", ou de "surpolitisation", il convenait de garder A l'esprit
la formule utilis6e par un membre du Conseil ex6cutif dans la contribution 6crite
qu'il avait adressee au Comitd temporaire : "l'Unesco n'est pas une institution
culturelle qui fait de la politique, mais une institution politique qui se sert
de la culture (dans son acception la plus large) pour une politique qui vise A
6tablir dans l'esprit des hommes les fondements de la paix". De par sa nature,
l'Unesco 6tait crtes appel~e a traiter de questions A "valence" politique, telles
que les droits de l'homme, le desarmement, le racisme et l'apartheid, mais son
approche 6tait celle de ses domaines de comp6tence et des missions que lui assignait
son Acte constitutif. Comme telle, elle 6tait tout a la fois unique dans le systeme
des Nations Unies et irremplagable.

(i) Le Plan A moyen terme

153. Le Comitd temporaire 6tait saisi d'une proposition visant A charger - soit le
Secretariat, soit le Comit6 spdcial du Conseil ex6cutif - d'une 6tude sur les

ajustements qu'il conviendrait dventuellement d'apporter au Plan a moyen terme, A
la lumiere des ddbats de la 119e session du Conseil ex6cutif et des reponses des
Etats membres A la consultation sur la prdparation du Projet de programme et de
budget pour 1986-1987. Tant les ddbats du Conseil que les reponses a la consultation
avaient mis en lumiere, selon les auteurs de cette proposition, l'existence de
divergences de vues sur certains grands programmes ou aspects de ces grands pro-
grammes : il conviendrait donc, & leur avis, que le Conseil ex6cutif soit en mesure
d'examiner sa 121e session tout ajustement qui pourrait s'avdrer necessaire, 4tant
entendu que le Plan a moyen terme etait un document d'orientation et, par la m~me,
de nature essentiellement indicative.
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154. Sur ce dernier point, A savoir la nature du Plan i moyen terme, de nombreux
membres du Comitd ont soulignO que le Plan dtait un document de politique

generale, qui constituait le cadre de refdrence de toutes les activites de l'Organi-
sation et devait servir de base A l'61aboration des documents de programme pour
toute la pdriode sexennale. (Recommandation E(1).1). Il a 6t6 rappeld que, si les
ddcisions relatives au budget avaient un caractere obligatoire pour tous les Etats
membres, les resolutions concernant le Plan A moyen terme avaient la valeur et la
port6e de toute autre r6solution adopt6e par la Conference gen6rale. Il ressortait
de nombreux textes que les decisions relatives au Plan a moyen terme avaient valeur
d'engagement moral de la part des Etats membres.

155. S'agissant des ajustements qui pourraient 6tre apportds au Plan a moyen terme,
plusieurs membres du Comite ont rappeld les dispositions de l'alinea 3 (b)

de la resolution 21 C/100, qui 6noncent les criteres sur la base desquels pourraient
6tre envisages des ajustements - L savoir l'volution des problemes et l'6valuation
des progres accomplis. Plusieurs membres du Comitd ont fait valoir A cet 6gard que
les debats du Conseil executif A sa 119e session n'avaient pas apporte d'6ldments

qui puissent justifier, au regard de tels criteres, une revision du Plan. Plusieurs
membres du Comite ont 6t4 d'avis qu'il etait pr6matur4 d'envisager un tel rdexamen,
alors que la mise en oeuvre du Programme et budget pour 1984-1985, qui constitue

la premiere tranche du Plan a moyen terme, venait A peine de commencer.

156. Les membres du Comit6 sont convenus que, en tout 6tat de cause, c'6tait au

Conseil executif qu'il appartenait de prendre l'initiative en cette matiere

en particulier, s'il jugeait utile d'examiner plus avant la question, il lui 6tait

loisible de designer l'organe appropri6 pour une telle 6tude ou de demander au

Secretariat un document preparatoire sur cette question. Cependant, a-t-il 6t6
observ6, il conviendrait que le Conseil executif formule des directives pr6cises

pour la conduite d'une telle 6tude ; un orateur a dout6 A cet 6gard qu'il soit en

mesure de le faire des sa 120e session. Plusieurs membres du Comit6 ont par ailleurs

estim6 qu'une telle tdche ne saurait 6tre confide au Comite sp~cial avant qu'il n'ait
6t6 proc~d4 a une revision de sa composition et que, dans la meilleure des hypotheses,
celui-ci ne pourrait entreprendre l'6tude envisagde avant la 121e session du Conseil.

157. Au terme de son ddbat sur cette question, le Comit6 temporaire a 6t6 d'avis

que le Conseil exdcutif examine, lors de sa 121e session, s'il y avait lieu

ou non d'apporter des ajustements au Plan a moyen terme, A la lumiere des criteres

6noncds dans la r6solution 21 C/100 et compte tenu des reponses des Etats membres k
la consultation entreprise par le Directeur general en vue de la preparation du

document 23 C/5. (Recommandation E(1).3).

(ii) Consultation des Etats membres

158. Les membres du Comite temporaire ont soulign6 l'intdr~t et l'utilite de la

consultation r6gulierement entreprise par le Directeur g6ndral aupres des

Etats membres et des organisations internationales gouvernementales et non gouverne-

mentales en vue de la preparation du Projet de programme et de budget.

159. Certains membres ont cependant souhait4 que soient poursuivis les efforts en

vue d'amdliorer le deroulement de cette consultation. Il conviendrait, ont-ils

sugg r6, que le questionnaire porte sur des questions plus specifiques s'inspirant

des debats de la precedente session de la Confdrence g6ndrale et interessant la

formulation d'autres strat6gies de programme dans certains domaines ddlicats. Il a
6t6 rappeld A cet egard que, dans une recommandation formulde A sa deuxibme session,
le Comit6 temporaire avait jug6 souhaitable que la Conference gendrale indique les

questions sur lesquelles le Directeur gdndral pourrait envisager de faire porter

sa consultation relative au Programme et budget de l'exercice biennal suivant

l'exercice A venir.
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160. Ces m~mes orateurs ont soulign6 la necessite d'ameliorer la prdsentation et la

forme des questionnaires qui sont adresses aux Etats membres dans le cadre de

la consultation biennale, necessit6 dont temoignait A leurs yeux le nombre relative-
ment faible de r6ponses parvenues au Secrdtariat (75 sur 161 Etats membres). Il

conviendrait donc, ont-ils precis6, de simplifier la redaction des questions qui

sont pos6es aux Etats membres, afin de les encourager, en retour, A rediger leur
r~ponse de maniere plus simple et plus directe.

161. Il a dt6 6galement sugger6 que le Directeur g6neral entreprenne une 6tude sur

les pratiques suivies dans les autres organisations du systeme des Nations

Unies en matiere de consultation officielle des Etats membres, et qu'il fasse

rapport A ce sujet au Conseil exdcutif, puis a la Confdrence gdn6rale A sa vingt-
troisieme session. Plusieurs orateurs ont mis en doute l'utilitd d'une telle 6tude,
en raison du caractere specifique de l'Unesco (existence de commissions nationales
et de liens 4troits avec les organisations non gouvernementales) et de l'originalit6

m~me de la proc6dure qu'elle met en oeuvre. Il ne semble pas, ont-ils remarqu6, que
d'autres organisations menent des consultations systematiques par 6crit a l'aide
de questionnaires comme le fait l'Unesco.

162. Enfin certains membres du Comit6 ont fait valoir que le processus de consul-

tation devait se poursuivre au cours de la pr paration de la synthese des
r~ponses et, apres la session du Conseil executif, pendant la periode d'61aboration

du Projet de programme et de budget. Plusieurs membres du Comit6 se sont dleves

contre l'idde - inapplicable selon eux - d'associer les Etats membres A l'elabo-
ration du document qui presente la synthese des reponses A la consultation, tache
dont le Secr6tariat, ont-ils estim6, s'6tait jusque-la fort bien acquittd. Certains

orateurs ont sugg&:O toutefois que le Directeur g neral, lorsqu'il communiquerait

le document de synthese aux Etats membres et aux organisations consultees, les

Lnvite a exprimer a nouveau leurs observations et commentaires. I a 6t6 remarque

ar ailleurs que cette consultation officielle s'inscrivait dans un processus

,us vaste, auquel concouraient notamment les conferences intergouvernementales,

.s reunions des conseils et comites intergouvernementaux, les commissions natio-

riles et les deldgations permanentes. Le Comit6 temporaire a souhait6 que ce

rocessus soit poursuivi, dans toute la mesure du possible, pendant tout la

1 riode d'6laboration du document 23 C/5. (Recommandation E(1).4).

(iii) Concentration et priorites

163. Les membres du Comite sont convenus de la necessit6 de poursuivre les efforts
visant A accroitre la concentration du programme. (Recommandation E(1).5). Ce

principe une fois pos6, le Comit6 s'est interrog6 sur la signification qu'il con-
venait d'accorder au terme "concentration", et sur les moyens d'y parvenir. Selon
un orateur, la concentration consistait ) regrouper des activitds connexes de
fagon qu'eiles se renforcent mutuellement. Un membre du Comite a toutefois estime
qu'il convenait d'61argir cette definition, en precisant que la concentration
avait pour objectif l'accroissement de l'efficacitd de l'Organisation dans la
rdalisation des taches qui lui sont assignees, ainsi que l'utilisation optimale
des ressources dont elle dispose. Au demeurant, ont fait observer plusieurs
membres, il conviendrait de distinguer la notion de "priorites" de celle de
"concentration", celle-ci ne pouvant Ctre assimilde a un processus de selection
ou de hidrarchisation des activites.
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164. De fait, la notion de concentration - ont note certains orateurs - pouvait

s'appliquer A trois niveaux bien distincts : celui de la planification,
celui de la programmation et celui de la mise en oeuvre ; l'appr6ciation des

progres accomplis en matiere de concentration divergeait sensiblement selon que

l'on privilegiait l'un ou l'autre de ces aspects. Certains membres du Comit6 ont
note que l'adoption du deuxihme Plan A moyen terme, avec le regroupement des acti-
vites en 14 grands programmes, constituait A cet egard un progres remarquable.
Pour d'autres, cet effort devait dtre poursuivi activement au niveau de la program-

mation et de la mise en oeuvre : il convenait notamment de parvenir A une diminu-
tion significative du nombre des sous-programmes et des actions de programme

proposes dans le cadre des documents C/5. Un plan d'action echelonne devrait 6tre
etabli A cet effet, qui serait soumis au Conseil & sa 121e ou a sa 122e session
et present6 A la Conference generale & sa vingt-troisieme session, et qui viserait

a reduire le nombre des sous-programmes et, tout particulierement, des actions de

programme au cours des deuxisme et troisieme exercices biennaux de la p6riode cou-

verte par le Plan & moyen terme. Il a 6t6 observ6 qu'un tel plan d'action, d'une

part, presupposait une rdvision du Plan & moyen terme - du moins en ce qui concer-

nait le nombre des sous-programmes - et, d'autre part, prdjugerait des rdsultats de
la consultation des Etats membres sur la preparation du document 24 C/5.

165. Un membre du Comit6 a estime qu'il etait plus facile d'apprehender la concen-
tration par son contraire, c'est-&-dire la dispersion des activitas, des

ressources et des centres de decision. Au reste, il ne lui apparaissait guere

possible d'etablir des regles et des principes generaux en matiere de concentra-

tion : on ne pouvait vraiment se prononcer qu'au regard de chaque programme, cas

par cas ; peut-ftre m~me, dans certaines situations particulieres, y avait-il

int6r~t a "deconcentrer" certaines activites en vue d'une plus grande efficacite.

C'est pourquoi il lui semblait impossible d'assigner une limite theorique au

nombre des sous-programmes composant chaque programme ainsi qu'& celui des actions

de programme proposdes dans le cadre de ces sous-programmes - tant il est vrai

qu'il n'existait pas de "theoreme" de la concentration.

166. Deux membres du Comite ont propos6 que l'on examine attentivement, en vue de

determiner leur viabilite, toutes les activitds auxquelles avaient 6t6

allou6s, dans le Programme et budget pour 1984-1985, des credits inf6rieurs a
100.000 dollars (abstraction faite des depenses de personnel et des cofrts indirects'.

Plusieurs membres ont doute du bien-fonde d'une telle demarche, car l'importance

d'une activit6 n'6tait pas necessairement proportionnde & son conit. Certains

orateurs ont ainsi fait observer que bon nombre d'activitds auxquelles les pays en
ddveloppement attachaient la plus haute importance se verraient dlimindes si un tel

critere devait 6tre applique. D'autres ont avance qu'il serait plus logique, en

r6alit6, de proc6der A l'inverse, c'est-a-dire de soumettre a un examen tres
attentif toutes les activites dont les credits etaient superieurs A 100.000 dollars.
Un orateur a estim6 que la proposition initiale pouvait se justifier s'il s'agissait
derechercher les activites isoldes n'exergant aucun effet catalyseur, mais s'est
interrog6 sur la validit6 du seuil de 100.000 dollars sugger6.

167. Plusieurs membres du Comit6 ont propose pour leur part qu'une activite ddja

adoptee ne puisse 6tre supprimde que lorsque le r6sultat d'une 6valuation

montrait que cette activite 6tait & la fois inutile et inefficace et qu'elle ne
contribuait pas sensiblement A la realisation des objectifs de l'Organisation ;
lorsque l'activit6 6tait financde depuis assez longtemps pour que son impact soit
jug4 suffisant et qu'il apparaisse souhaitable de rdaffecter les ressources A

d'autres activit6s prioritaires, et lorsque deux tiers des Etats membres

demandaient qu'il y soit mis un terme, compte tenu des criteres susmentionnes.
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168. Enfin, certains membres du Comit6 ont soulign6 la necessitd de s'assurer
que les activites nouvelles qu'il 4tait proposd d'inscrire au Projet de

programme et de budget soient dotdes de ressources suffisantes, afin d'atteindre

1'objectif souhaitd.

169. S'agissant des prioritds, certains membres du Comit6 ont proposd que, dans

le cadre du rapport preliminaire sur la pr6paration du document C/5 qu'il

prdsente au Conseil executif la premihre ann6e de l'exercice biennal, le Directeur

g6n6ral 6tablisse une liste de priorite! qui classerait les diffdrents sous-

programmes par ordre d'importance, en se fondant sur les resultats de la consul-

tation des Etats membres. Plusieurs membres du Comite ont estime que cet exercice

de hidrarchisation serait difficile sinon impossible a realiser. Cet effort avait
d'ailleurs ddja 6t6 tent6, en particulier A l'Organisation des Nations Unies, et
n'avait pas donnd pleine satisfaction. La compilation quantitative des priorites

6tablies par les Etats membres, telles qu'elles ressortaient des reponses A la
consultation, relevait d'une approche mecaniste qui tendait a defavoriser les
activites n'interessant qu'un petit nombre d'Etats, alors m6me qu'elles revdtaient

pour eux la plus haute importance, et qui aboutissait, en derniere analyse, A

l'elimination des opinions minoritaires. Par ailleurs, comme l'a fait observer
un membre du Comit6, il dtait essentiel de tenir compte de l'interdependance des

programmes, qui faisait que si certains programmes n'6taient pas r6alis6s,

d'autres ne le seraient pas non plus. Si une tel'le liste devait 6tre dtablie, il

conviendrait en tout cas d'dtablir des criteres prdcis i l'intention du Directeur

gdndral.

170. Plusieurs membres du Comite ont d'ailleurs fait des propositions a cet

dgard. Certains d'entre eux ont sugg6r6 que, pour l'exercice biennal
1986-1987, l'on opere une nette redistribution des ressources alloudes A des

programmes dont il 6tait apparu, lors des debats de la vingt-deuxieme session de

la Conference gdndrale et de la recente consultation sur la preparation du 23 C/5,

qu'ils ne b6ndficiaient pas de l'appui sans reserve d'un nombre suffisamment
important d'Etats membres au profit des programmes auxquels tous les Etats membres

accordaient une priorite 4levde et qui se prataient davantage A une coopdration
internationale fructueuse, ou bien encore que l'on modifie l'orientation et le

contenu des programmes en question. Plusieurs orateurs ont fait valoir le carac-

tere flou et discutable des criteres proposds. Il a 6t6 soulign6 que, s'il 6tait

vrai qu'il n'y avait pas necessairement unanimit6 au depart sur tous les programmes

propos6s dans le Projet de programme et de budget et que nombre d'entre eux faisaient

l'objet, avant leur adoption, de ndgociations et de compromis, tous les programmes,
une fois adopt6s - la plupart du temps par consensus - avaient la mame 16gitimit6.

Il n'4tait pas d'exemple, a-t-il 6t6 ajoute, de programme ou de sous-programme du

Plan A moyen terme comme du 22 C/5 qui n'ait regu l'appui sans r6serve d'un nombre
tres important d'Etats membres. Il convenait enfin de distinguer ce qui relevait de

la nature m6me des programmes, de leur qualite et de leur pertinence, et ce qui

avait trait i leur mode d'adoption. La question des procedures de d6cision dtait

essentiellement diff~rente de celle des priorit6s, et avait deja 6t6 examinee par

le Comit6 temporaire au titre du point C de son ordre du jour.

171. D'autres propositions ont dtd faites, au cours des ddbats du Comit6, quant aux

criteres pouvant servir A 6tablir le degre de priorit6 des activitds. Ainsi, pour-

raient recevoir un rang de priorit6 6lev6 les programmes et activites qui repondent aux
besoins de la plupart des Etats membres, notamment des pays en developpement, et tout
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particulierement des moins avancds d'entre eux ; ceux qui apportent une contribution
majeure aux grandes missions assign6es a l'Unesco en vertu de son Acte constitutif ;
ceux qui ont fait tout particulierement la preuve de leur efficacit6 et de leur uti-

lit6 ; ceux qui pr6sentent un caractere d'urgence ; ou encore ceux qui regoivent le
soutien le plus large. Plusieurs orateurs ont rappeld avec force que s'il fallait

se fdliciter de voir pris en compte les besoins des pays en ddveloppement, ces

besoins devaient ttre apprdcids d la lumiere des prioritds qui sont ddfinles par

les pays en d veloppement eux-mames et telles que ceux-ci les expriment. Un autre

membre a fait observer que les demandes des pays au titre du Programme de partici-
pation constituaient un bon indicateur de leurs besoins.

172. A l'issue de ses d6bats, le Comit6 temporaire a recommand6 que le Conseil

exdcutif, lorsqu'il formule ses recommandations relatives A 1'6iaboration du
Projet de programme et de budget, d6termine clairement le degr6 de priorit6 des
sous-programmes ou dldments de programme. (Recommandation E(1).7). Il a recommand6
en outre que la Confdrence gendrale, lorsqu'elle examine les recommandations du
Conseil, indique le degr6 de prioritd qu'il convient d'accorder A ces sous-
programmes et projets, compte tenu de leur urgence, de leur utilitd, du degr6 de
soutien dont ils bdndficient et de leur efficacit6 au regard de l'Acte constitutif.
(Recommandation E (1).8). Deux membres du Comit6 ont cependant exprim6 des reserves
d 1' gard de cette dernisre recommandation, estimant que le "degr6 de soutien"
apport6 & telle ou telle activite ne saurait btre reconnu comme un critere perti-
nent pour l'dtablissement de priorites (cf. par. 170), car il impliquait une modi-

fication inacceptable des proc6dures de ddcision de la Conf~rence g6n6rale et du

Conseil exdcutif.

(iv) Types d'activit s

173. Le Comit6 temporaire a soulignd la ndcessit6 de maintenir un 6quilibre appro-
prid entre la r6flexion et l'action dans les programmes de l'Organisation, du

fait de la compldmentarit6 de ces deux formes d'activit6. Certains membres du
Comitd ont cependant souhait6 que le nombre des 6tudes proposdes dans le 23 C/5

soit sensiblement rdduit et que les activit~s de recherche, tout en s'inscrivant
clairement dans les domaines de comp6tence de l'Organisation, soient mieux arti-
cul~es - chaque fois que possible - aux aspects du programme plus directement

orientds vers l'action, et prdpardes et ex cutdes avec le plus grand soin, y com-

pris en ce qui concerne le choix des participants. Un orateur a estime que les
activites op6rationnelles dtaient souvent celles qui dtaient les plus profitables
aux pays en ddveloppement. De nombreux membres du Comite ont cependant vigoureu-
sement rappeld la mission intellectuelle dont l'Unesco est investie en vertu de
son Acte constitutif ; ils ont soulign6 1'int ret que les pays du Tiers Monde
attachent aux activit6s touchant d la coopdration intellectuelle et A la comprd-
hention internationales, ainsi qu'aux possibilitds d'6changes, de rencontres et
de confrontation d'iddes que leur offre l'Unesco. Celle-ci ne saurait se reduire
a n' tre qu'un simple organisme d'assistance technique, mais devait refl~ter la
complexit6 de la communaute internationale et permettre & chacun d'entrer en
contact avec les peuples du monde entier. A cet dgard, plusieurs orateurs ont
rappeld que, dans les dtudes entreprises par l'Unesco, il devait Ztre tenu plei-
nement compte de la ndcessit d'assurer une r partition gdographique dquitable.
(Recommandation E(I).9).
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174. Certains membres du Comit4 ont jugs qu'il serait opportun de rdaffirmer les
dispositions de la decision 4.1 adoptse par le Conseil ex6cutif & sa 113e ses-

sion qui stipulent que l'Organisation doit s'efforcer de concentrer son action nor-
mative dans les domaines oO le consensus apparait possible et oQ le besoin de normes
universelles est largement ressenti dans la communaut6 internationale. Plusieurs
membres du Comitd ont estim6 qu'il existait des textes plus pertinents sur l'action
normative de l'Unesco. L'un d'entre eux a d'ailleurs soulignd qu'il 4tait difficile
de savoir si un consensus 6ta-it possible avant d'avoir tent6 de le rdaliser.

175. Certains membres du Comit6 ont estim6 qu'il serait essentiel de d6finir plus
clairement les crit~res utilis~s pour la s6lection des types d'activitas les

plus approprids dans les futurs projets de programme et de budget, en s'inspirant
en particulier des decisions pertinentes adopt6es par la Conf6rence g~ndrale a sa
dix-huiti~me session (Rdsolution 10.1) et par le Conseil exdcutif A sa 108e session
(108 EX/D~c., 4.1). La difficult6 d'une telle ddfinition a cependant 6t6 soulignde,
d'autant que les textes mentionn6s A cet 6gard ne contenaient guere de critsres
pr6cis. Un orateur a d'ailleurs estim4 qu'il 6tait impossible de determiner, a priori,
quelles 6taient les modalit6s d'action les plus approprides : ce n'est que cas par
cas, en fonction des programmes, de leurs objectifs et des rdsultats qui en 6taient

attendus qu'un tel choix pouvait 6tre fait. (Recommandation E(1).12).

(v) Collaboration avec le systeme des Nations Unies

176. Le Comitd temporaire s'est accord6 sur la n6cessit6 de poursuivre la collabo-
ration avec les autres institutions du systsme des Nations Unies, afin d'ac-

croitre l'efficacit4 globale du systeme et de rdduire au minimum les possibilitds
de chevauchement et de double emploi de part et d'autre. (Recommandation E(1).10).
Certains membres ont fait observer que coordination ne signifiait pas subordination,
l'Unesco n'6tant pas un appendice du systeme des Nations Unies mais l'un de ses

organes centraux. Il convenait donc de r~affirmer l'importance du r6le de l'Unesco
dans l'6tude des problemes et de leurs incidences aux plans social, 6ducatif, cultu-
rel et de l'information et de souligner son caractere vital et indispensable pour
l'accomplissement de telles 6tudes. Des consultations devaient certes &tre entre-
prises avec les autres organisations du systeme des Nations Unies, mais afin que
celles-ci coordonnent davantage leurs 4tudes et activitas avec celles que mane
1'Unesco, et pour que soit clairement mise en lumiere la spcificit6 de la contri-
bution de chacane d'entre elles. Certains membres du Comitd ont sugg~rd, A cet
4gard, que soit rdalisde une 6tude qui identifierait les principaux domaines donnant
lieu A une collaboration entre les institutions du systeme des Nations Unies, ana-
lyserait l'efficacitd des actions concert~es entreprises dans chaque domaine et for-
mulerait pour l'avenir des recommandations g~ndrales en se fondant sur les domaines
dans lesquels la collaboration s'6tait r v614e la plus fdconde. Plusieurs orateurs
ont rejet6 l'idde de telles 6tudes en soulignant le cot, financier et humain, qui

serait celui d'une 6tude aussi vaste, et aux implications aussi nombreuses. Cer-

tains orateurs ont sugg6r6 que le Directeur g6n6ral fasse r6gulierement rapport sur

les r~sultats des consultations entreprises avec les organisations du systeme. Il
a 6t6 remarqu6 A cet 6gard que l'introduction du Directeur g~ndral au Projet de
programme et de budget rendait compte de maniere ddtaillde et adequate des diff6-
rentes demarches et consultations entreprises dans le cadre de la pr~paration du
programme.
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177. Deux membres ont propos6 par ailleurs d'appeler l'attention des Etats membres
sur le fait que leurs d6l4gations aupres des diffdrentes institutions du sys-

tame des Nations Unies devaient s'efforcer d'harmoniser leurs positions. Plusieurs
membres du Comit6 ont estim6 qu'il n'appartenait pas au Comit6 temporaire de for-
muler une recommandation a l'adresse des Etats membres, qui 4taient souverains en
la matiere.

(vi) Conception et prdsentation du document C/5

178. Plusieurs membres du Comit6 ont affirm6 la n~cessit6 d'approfondir la concer-
tation intersectorielle a chaque 4tape de la pr~paration et de la mise en

oeuvre du document C/5, en veillant notamment, pour 1'ex~cution des programmes inter-
disciplinaires, a l'4tablissement de PAD communs A toutes les divisions concerndes.

179. Le Comit6 temporaire, soulignant que les orientations qui fondent le pro-
gramme 6taient d~ja longuement 6nonc es dans le Plan A moyen terme, a estim6

que les plans de travail du document C/5 pouvaient 6tre present6s de fagon sch6ma-
tique ; ils devraient comporter une prdsentation concise des activites propos~es,
ainsi que des formes d'action (6tudes, seminaires, actions de formation, publica-
tions etc.) et des modalit s d'ex cution (services contractuels, subventions) rete-

nues dans le cadre de chaque action de programme. Les plans de travail devraient
6galement, ont soulign6 certains orateurs, apporter toutes les informations finan-
cieres pertinentes et indiquer si l'activit6 aurait un effet multiplicateur.
(Recommandation E (1).13).

(vii) Recommandation du Comit4 temporaire

180. Avant l'approbation de la recommandation relative au point E(1) - Elaboration

du programme - M. Gordon (suppl6ant de M. Dodd) a souhaite formuler certaines

observations. Tout en donnant son accord, A titre personnel, au texte de la recom-
mandation, il s'est dit d&gu que le Comit6 n'ait pas retenu un certain nombre de
propositions qu'il avait faites et auxquelles son gouvernement 6tait attach6. Il a

regrett4, en particulier, que le Comite n'ait retenu aucune des 6tudes spdcifiques

qu'il avait sugger~es, et qui lui semblaient n6cessaires pour assurer le suivi des

propositions gsn~rales visant A amdliorer le fonctionnement de l'Organisation. Par

ailleurs, il ne pouvait donner au Comit6 l'assurance que ce texte recevrait l'agrE-

ment de son gouvernement, en ddpit des efforts qu'il allait faire dans ce sens.

181. M. Kaul a indiqud qu'il aurait souhait6, quant & lui, que la recommandation
du Comit6 fasse 6tat du rale essentiel que, dans le cadre de la collaboration

avec les autres institutions du systeme des Nations Unies, l'Unesco devait jouer
dans 1'6tude des problemes mondiaux et de leurs incidences aux plans social, cul-
turel, 6ducatif et de l'information, ainsi que de son caractere indispensable pour

l'accomplissement de telles 6tudes. Il avait cependant bon espoir que M. Gordon
serait en mesure de convaincre son gouvernement de donner son agrement aux recom-

mandations formuldes par le Comitd. Si tel n'6tait pas le cas, les membres du

Comit6 seraient en droit de revenir sur les termes de leur accord.
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182. M. Ostrovsky (suppldant de M. Ermolenko) a d clard que, bien qu'il efit des

rdserves A formuler au sujet de plusieurs aspects de la recommandation et

notamment de ses paragraphes 3, 7 et 8, il avait donn6 son accord & l'ensemble du
texte dans un esprit de compromis, afin de faciliter le consensus au sein du Comitd.

Il comprenait mal que l'on cherchat d remettre en cause ce consensus. Si cela devait

se produire, il se rdservait le droit de revenir sur les concessions qu'il avait

faites au cours des ddbats.

183. M. Musa (suppldant-de M. Olaniyan) a remercid M. Gordon de s'6tre exprim6 avec

honn~tet6 et sinc~rit6 et d'avoir accept6 la recommandation par consensus. Il

a notd que le Comit6 avait travailld dans un climat de cordialit6 tout au long de

ses n6gociations, qui avaient 6t6 mendes dans un esprit de concession r6ciproque.

Agir autrement signifierait vouloir imposer son point de vue d tous les autres. C'est

ainsi que, pour sa part, il avait eu des difficultds d approuver le paragraphe 3 de

la recommandation, car son gouvernement avait clairement indiqu6 que, dans l'6tat

actuel des choses, le r6examen du Plan & moyen terme ne lui paraissait pas justifi6.

En outre, son gouvernement et son groupe rdgional 4taient fermement opposds a ce que

le rang de priorit6 d'un programme fft ddtermin6 en fonction du degrd de soutien dont

il b~ndficiait parmi les Etats membres. Cela 6tant, le texte mis au point par le

Comit6 lui semblait susceptible de favoriser un meilleur fonctionnement de l'Organi-

sation et mdritait donc A ce titre de recevoir l'appui des gouvernements. Si, a un

moment ou d un autre, ce texte devait 6tre remis en question, il se rdservait la

possibilit6 de revoir sa position.

184. M. Diard (suppldant de M. Keita) a estim6 que le Coinit6 4tait parvenu C des

rdsultats tr(s positifs. Il avait 6galement des rdserves d formuler au sujet

de la recommandation, en ce qui concernait notamment le paragraphe 3 relatif au

rdexamen 6ventuel du Plan A moyen terme. Il espdrait ndanmoins que le texte ne serait

pas remis en question, car cela l'autoriserait d revenir sur l'accord qu'il avait

donnd antdrieurement.

185. M. Dayrell de Lima (suppldant de M. Vargas) a soulign6 que la cr~ation du

Comit4 temporaire lui 6tait apparue comme un effort sincere en vue d'aboutir

d des propositions acceptables pour tous. Les choses devaient 6tre claires : si cer-

tains devaient remettre en question tel ou tel aspect du texte sur lequel s'dtait
r~alis6 le consensus, c'dtait l'6difice tout entier des recommandations qui serait
d revoir.

186. M. Isaksson a estim6 que la recommandation relativ l'61aboration du pro-

gramme devait 6tre plac~e sur le mrme plan que toutes les autres recommanda-
tions adoptdes par le Comit6. Des lors que le J.mit6 6tait parvenu, apres des ndgo-
ciations difficiles, a s'accorder sur ces re'ci aandation_, il appartenait a chacun

de ses membres de faire le maximum pour que celles-ci soient acceptdes par leur

gouvernement et leur groupe rdgional.

187. Mme Baudrier (supplant de M. Cot) a formd le voeu que l'esprit qui avait

anim6 les travaux du Comitd temporaire inspire le Conseil exdcutif a sa

120e session. Le Comita avait prouvd aux Etats membres qui formulaient des cri-

tiques A 1'6gard de l'Unesco que ceux-ld memes qui ne partageaient pas leur ana-

lyse n'6taient pas indifffrents d leurs prdoccupations. Cette volont6 d'amdliorer

le fonctionnement de l'Organisation, qui dtait 6galement partagde par le Directeur

gdndral, comme en tdmoignaient les initiatives qu'il avait prises a cette fin,
dtait encourageante pour l'avenir. Aussi dtait-il difficile de concevoir que l'on

pft remettre en question les efforts rdalis~s au sein du Comit6.
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188. M. Rahal s'est d clar6 satisfait du travail mend par le Comit6. Il @tait certes
indvitable que les points de vue s'y affrontent et que chacun des membres du

Comit6 ne puisse faire approuver toutes ses propositions. Si certains membres 6prou-
vaient un sentiment de d6ception, c'dtait peut-Etre parce qu'ils n'avaient pas expos6
leurs problimes de fagon suffisamment explicite. Au demeurant, les recommandations
formuldes par le Comit6 temporaire devaient 6tre considsrdes comme un travail pr6-
paratoire destin6 au Conseil ex6cutif et n'avaient donc pas & recevoir i'assentiment
des gouvernements. Si ceux-ci avaient des r6serves & formuler, c'est au sein du Con-
seil ex6cutif qu'il leur appartiendrait de le faire. Cependant, si les membres du
Comit6 pensaient devoir exprimer des reserves & ce stade, M. Rahal souhaitait indi-
quer que les recommandations du Comit6 ne refldtaient pas pleinement les vues de son
groupe r6gional.

189. M. Noguchi (suppl6ant de M. Kagawa) a rappeld que son gouvernement attachait
une importance toute particulihre & la question de 1'61aboration du programme.

Bien que le Comitd n'ait pas retenu certaines de ses propositions, notamment celle
tendant & ce qu'un programme b6ndficiant du soutien le plus large de la part des
Etats membres regoive un degrd de priorit6 dlevd, le texte final lui paraissait
relativement satisfaisant. Il esp6rait que ce texte pourrait dtre approuv& par le
Conseil ex6cutif et mis en oeuvre progressivement.

190. M. Gordon (suppldant de M. Dodd) a prdcis6, afin de dissiper ce qui lui semblait
6tre un malentendu, qu'il ne remettait nullement en question le consensus rda-

lis6 sur un texte qu'il jugeait important et utile. Ses observations concernaient la

decision unilatdrale que devait prendre son gouvernement dans les mois a venir con-
cernant le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Unesco. Il ne pouvait dire si le

texte mis au point par le Comit6, qui allait peser dans une mesure appr6ciable sur
cette d~cision, dtaitde nature a satisfaire les attentes de son gouvernement.

191. Le President a estim6 que, dans les circonstances actuelles et compte tenu du
mandat du Comit6 temporaire, celui-ci avait obtenu les meilleurs r6sultats pos-

sible ; ses travaux, s'ajoutant a ceux des cinq groupes de travail constituds par le

Directeur gdndral, ouvraient des perspectives concretes pour l'amdlioration du fonc-
tionnement de l'Organisation.

Point E(2) de l'ordre du jour : MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

192. Les d6bats du Comit6 temporaire relatifs a la question de la rise en oeuvre du

programme se sont essentiellement d6roul6s autour de deux grands axes. Le Comit6

s'est prdoccupd, d'une part, des divers moyens dont dispose l'Organisation pour mettre

en oeuvre le programme adopt6 et de la fagon de les utiliser et de les coordonner au

mieux. Il s'est d'autre part penchd sur les questions touchant & l'efficacit6 du fonc-
tionnement du Secretariat et, en particulier, au rdle que le Conseil ex~cutif est
appeld a jouer, en vertu de l'Acte constitutif, pour assurer l'ex6cution efficace

et rationnelle du programme par le Directeur gdndral.

193. Les membres du Comit6 ont souscrit dans l'ensemble a l'idde que la raise en

oeuvre du programme devrait comporter des dispositions destindes a favoriser,
quand il y a lieu, la d6centralisation des activitds en faisant appel aux multiples

relais dont dispose l'Organisation A travers le monde. Celle-ci pourrait notament

encourager la coopdration interrdgionale, regionale et sous-rdgionale entre les

Etats membres en confiant l'execution des activitds du Programme ordinaire et des

activitds opdrationnelles soit aux bureaux r6gionaux concernds, soit, s'il y a lieu,

a des entitds nationales. (Recommandation E(2).4(a)). A ce propos, un membre du

Comit6 a soulign6 combien il importait de favoriser l'6tablissement et l'application
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des mdcanismes de coop6ration necessaires entre les pays en d veloppement, en mettant

l'accent en particulier sur les sous-programmes et les projets fondds sur' les compl6-

mentaritds naturelles d'intdrdts entre les Etats membres prdsentant des caractdris-

tiques biogdographiques similaires ou confrontds & des problemes analogues.
(Recommandation E(2).4(b)).

194. Selon une autre suggestion, l'Organisation devrait collaborer plus 6troitement

avec les commissions nationales et les organisations non gouvernementales de

fagon, en particulier, & ddvelopper le Programme de participation et les arrange-
ments contractuels avec des organisations et des institutions dans les Etats membres.

Le r6le que les universitds pourraient jouer A cet dgard, dans le domaine des publi-

cations ou de l'information du public par exemple, a 4t6 6voqud. Les membres du Co-

mite sont tombds d'accord qu'il 6tait souhaitable d'6tablir une collaboration plus
6troite entre l'Organisation et les commissions nationales ainsi que les organisa-

tions non gouvernementales. Le ddveloppement du Programme de participation, en re-

vanche, supposait ndcessairement, ont estimd certains orateurs, une augmentation des

ressources financieres. Pour d'autres, il s'agissait plut6t de redistribuer ces res-

sources et de revoir l'ordre des prioritds. Plusieurs orateurs se sont opposds & ce
qu'il soit express~ment ou implicitement fait mention de la n6cessit6 d'accroitre les

ressources dans la recommandation qu'adopterait le Comitd. Celui-ci a finalement dd-

cid6 de se borner & recommander l'dtablissement d'une collaboration plus 6troite avec
les commissions nationales et les organisations non gouvernementales ; l'opinion d'un

de ses membres, qui avait fermement preconisd i'accroissement du Programme de parti-

cipation, serait, quantA elle, consignde dans le rapport. (Recommandation E(2).4(c)).

195. Deux autres propositions relatives A la decentralisation des activit6s de pro-

gramme ont 6t6 avancdes : l'Unesco pourrait, d'une part, envisager d'dtendre A

d'autres secteurs de son activitd le principe des grands progra mes intergouvernemen-
taux comme la Commission oceanographique intergouvernementale, le Porgramme intergou-

vernemental sur l'homme et la biosph~re et le Programme international pour le ddve-

loppement de la communication ; elle devrait, d'autre part, attacher une importance

accrue aux projets pilotes, qui avaient valeur d'incitation pour les Etats membres et

assuraient la ndcessaire compldmentaritd entre les fornes bilatdrAles et ultilatd

rales de coopdration pour le developpement. La recommandation adoptde pax le Comitd

rr-fl te dans une certaine mesure ces propositions. (RecomMandation E(2).(c) et (d)).

r.6. Tout en-souscrivant A l'idde que l'Unesco pourrait mieux employer les moyens

dont elle dispose pour d~centraliser ses activites de programme, les membres

du Comite se sont dits conscients de la ndcessite pour l'Organisation de conserver

son r6le central en matiere de direction et de gestion, afin d'dviter-que son auto-

rite ne se disperse entre un trop grand nombre de centres de d6cision inddpendants.
Selon un orateur, la dscentralisation - qui 6tait parfois, mais pas toujours, une

bonne chose - ne saurait 6tre considdrde comme une fin en soi ; l'Organisation de-
vrait avoir & cet 6gard une action catalytique, mais non "cataleptique". Le succes
de la mise en oeuvre du programme ddpendait, & ses yeux, de la pleine utilisation
de toutes les ressources & la disposition de 1'Organisation. L'importance d'une
approche dquilibrde et souple de l'exdcution du programme - qu'impliquait la notion
de pleine utilisation des ressources de l'Organisation - a dtd soulignde par un cer-

tain nombre d'orateurs & propos d'autres aspects de la mise en oeuvre du programme.

Ainsi, selon un membre, il dtait essentiel pour la bonne exdcution du programme
d'assurer une rdpartition convenable des t&ches entre les secteurs ou divisions

d'ex6cution et & l'intdrieur de chacun d'entre eux ainsi que de veiller & ce que
l'organigramme adopt6 soit approprid eu dgard aux t&ches en question. La m&me idde
a etd exprimde par plusieurs orateurs en ce qui concerne le mode d'action retenu,
qui devrait consister en un judicieux dosage de rdflexion, de recherche, d'dchanges

d'information, derdunions et de mesures pratiques, dosage A tablir cas par cas. Il

a 6td notd enfin, s'agissant des procedures de mise en oeuvre, que la concentration

pouvait dtre une caractdristique de l'exdcution du programme tout autant que de son

dlaboration.
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197. Au cours du d~bat sur la mise en oeuvre du programme, diverses suggestions con-
cernant les moyens possibles d'amdliorer, tant 1'efficacitd du fonctionnement du

Secrdtariat que la surveillance de ce fonctionnement par le Conseil exdcutif, ont 6t6
faites. Un certain nombre de membres du Comitd ont estimn qu'il n'y avait pas lieu
d'aborder, & propos du point de l'ordre du jour consacrd & la mise en oeuvre du pro-
gramme, des questions qui touchaient au fonctionnement du Secr6tariat et A la sur-
veillance de l'exdcution du programme par le Conseil exdcutif. A leur avis, c'dtait
l confondre mise en oeuvre et 4valuation. Le debat, ont-ils estimd, devait se cir-
conscrire & la fagon dont le programme 6tait mis en oeuvre et aux moyens utilises A
cet effet. D'autres ont fait valoir qu'il n'6tait guere possible d'observer une dis-

tinction rigoureuse entre mise en oeuvre et 4valuation.

198. Parmi les propositions qui touchaient a la question de l'dvaluation, l'une sug-
g6rait que les programmes qui, au moment de leur adoption, avaient donn6 lieu a

des divergences majeures fassent l'objet d'un dialogue continu avec les Etats membres

et soient examinds avec une attention particuliere par l'Unite centrale d'dvaluation

cette proposition a 6td jugee inacceptable par le Comite dans son ensemble. L'idde de

faire une telle distinction entre les programmes et de cr6er ainsi - a fait remarquer

un orateur - une catdgorie de programmes "parias" s'est heurtde a une forte opposi-
tion. Il a 6t6 affirm6 que le dialogue avec les Etats membres pouvait se poursuivre

et se poursuivrait effectivement par les voies normales mais qu'un programme, des

lors qu'il avait 6td adopt6 par la Conference gdndrale, ne pouvait @tre soumis & un
traitement diff6rent de celui des autres programmes de l'Organisation approuves par

la Confdrence g6ndrale.

199. En ce qui concerne le fonctionnement du Secretariat, certains membres du Comit6
ont dit qu'A leur avis il fallait s'efforcer de reduire les dspenses d'adminis-

tration et de personnel. L'Unesco, semblable en cela a n'importe quelle autre adminis-

tration, a-t-il 6t dit, n'dtait pas A l'abri de l'expansion bureaucratique et il 6tait pos-
sible de r6duire les d6penses sans porter prejudice & l'Organisation ni & son per-
sonnel. Pour l'un des orateurs, ces r6ductions permettraient de ddgager des ressources

suppl6mentaires fort ndcessaires pour d'autres activit6s. Les mimes orateurs ont sou-
lign6 combien il importait de reduire les frais de voyage. Il fallait veiller a ce

que chaque mission soit pleinement justifide et que ses buts soient clairement ddfi-

nis. Un orateur a dvoqu6 A ce sujet les 6conomies qu'il serait possible de rdaliser

en combinant les missions dans des pays de la meme region et en tirant mieux parti

des technologies nouvelles ou traditionnelles telles que le t6lex, le t6l6phone ou

le tl66graphe, de fagon A faire 1'6conomie de certaines missions. Plusieurs oraterrs
ont insist6 sur l'opportunits de profiter, pour les voyages, des tarifs les plus

avantageux, qui pouvaient aussi permettre de r6aliser des 6conomies extremement

substantielles. La n6cessit6 d'une organisation efficace des rdunions, s6minaires

et confdrences a 6td soulignde. Les reunions, qui ne devraient pas 8tre trop nom

breuses, devraient dtre minutieusement pr6pardes A tous 6gards, y compris en ce qui

concerne le choix des participants. Plusieurs orateurs ont insist6 sur la n6cessite

de veiller a ce que les documents de travail parviennent aux participants en temps

utile. Les resultats de toutes ces reunions, a-t-il dtd fait observer, devraient
6tre largement diffus6s de fagon qu'elles puissent aboutir aux r6sultats souhait6s.

200. Un certain nombre de membres du Comit6 se sont dlevds contre l'imputation

d'inefficacitd faite au Secr6tariat. Sur quoi s'appuyait-on, ont-ils demand6,

pour dtayer une telle alldgation ? Pouvait-on citer des exemples de missions non

justifises, de cas oQ l'on n'avait pas profitd, pour des voyages, des tarifs les

plus avantageux ? Le Comitd, selon eux, n'avait pas A se mdler de questions adminis-
tratives telles que l'organisation des voyages et les dates fix6es pour ceux-ci. Le

Directeur g6n6ral, ont-ils d6clars, avait prouvd qu'il 6tait conscient de la n6ces-

sitd de faire des 6conomies, et il n'y avait aucune raison de rdexaminer des ques-

tions comme les d6penses d'administration et de personnel et le coat des missions,

qui avaient rdcemment fait l'objet d'un certain nombre d'6tudes. S'agissant de la

pr6paration des conf~rences, un membre du Comit6 a sugg6r6 que les Etats membres
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et leurs representants devraient peut-8tre examiner dans quelle mesure leurs exi-

gences excessives vis-A-vis du Secr~tariat Ataient responsables de certaines defi-

ciences, telles que l'arrivde tardive de certains documents. N'6tait-il pas quelque

peu contradictoire, se sont demand6 certains, de vouloir A la fois des documents

plus nombreux et une reduction des depenses d'administration et de personnel ?

201. Il serait ddplacd, ont-soutenu un certain nombre de membres, que le Comitd

fasse allusion dans sa recommandation aux exigences d'efficacitd et d'6cono-

mie auxquelles devait satisfaire le Secretariat, alors que rien ne permettait de

penser que celui-ci faisait preuve, en aucune fagon, d'inefficacite ou d'absence de

souci d'dconomie. Une recommandation d~taillde, outre qu'elle ferait double emploi

avec d'autres recommandations et aurait un caractere arbitraire, risquerait, a-t-on

notamment fait valoir, de donner de l'Unesco une image negative que rien ne justi-

fiait. D'un autre c6td, a-t-il 6t6 dit, les prdoccupations exprimdes quant a la

ndcessitd d'accroitre l'efficacitd du Secrdtariat 6taient ldgitimes et devaient

trouver leur expression dans la recommandation du Comit6. Celui-ci a finalement

d6cid6, comme plusieurs de ses membres le souhaitaient, d'inclure dans la recomman-

dation un paragraphe soulignant, en termes g6neraux, qu'il importait que le programme

de l'Unesco soit mis en oeuvre avec efficacitd, efficience et dans un souci d'6cono-

mie et que tout devait 6tre fait pour continuer & limiter, dans toute la mesure du
possible, les d6penses d'administration et de personnel. (Recommandation E(2).2).

202. Au cours de ses d6bats, le Comitd a abord6, outre les questions concernant

l'efficacitd du Secrstariat, la question de savoir s'il conviendrait que le

Conseil executif suive de plus pros, & certains 6gards, l'ex6cution du programme.
Certains membres du Comitd ont formuld plusieurs propositions qui devraient, a leur

avis, permettre au Conseil exdcutif de mieux s'acquitter du devoir qui lui incombait,

aux termes de l'Acte constitutif, d'assurer 1'exdcution efficace et rationnelle du

programme. Il faudrait par exemple que la Commission du programme et des relations

ext~rieures suive de maniere plus continue la mise en oeuvre des programmes. Il y

aurait peut-ftre lieu d'accorder une attention particuliere, a-t-on suggdre, au

contr6le de la mise en oeuvre du programme de bourses, dtant donn6 que le Plan a
moyen terme prdvoyait d'accroitre l'importance de ce programme. Une autre proposi-

tion concernait le Comitd spdcial, lequel, a-t-il dtd dit, pourrait utilement pro-

cdder & une 6tude critique de la prdparation, du d6roulement et des rdsultats d'un
dchantillon reyrdsentatif des r6unions organisses par 1'Unesco au cours d'une

pdriode d6terminde. Il a aussi 6td sugg6rd que les PAD (Ddtails des activitds du

programme) dtablis chaque annde par les divers secteurs du Secrdtariat soient mis

& la disposition des Etats membres et des membres du Conseil exdcutif qui en feraient
la demande. L'acces aux informations figurant dans les PAD, lesquels devraient indi-
quer clairement les objectifs des ddpenses, faciliterait l'6valuation de l'ex~cu-
tion du programme. Il a dgalement 6t6 propos6 que le Directeur gondral complete le
rapport oral qu'il prdsente au Conseil exdcutif & chacune de ses sessions par un
rapport dcrit contenant des informations claires et substantielles concernant cer-
tains programmes sur lesquels il pourrait 6tre utile que le Conseil exdcutif donne
son avis. Les membres du Comit6 qui ont formuld les suggestions ci-dessus ou y ont
souscrit ont pris soin de prdciser qu'ils ne souhaitaient nullement empidter sur

les prerogatives du Directeur g6ndral. Le but de ces propositions, selon les termes

m~mes d'un membre du Comit6 qui a soulign6 l'utilite de l'dvaluation pdriodique de

la fonction publique effectu6e dans son pays, 4tait de faire en sorte que le Conseil

soit mieux & mame d'encourager et d'6pauler le Directeur gdndral dans l'action per-
manente que celui-ci menait pour obtenir une efficacitd maximale au coat le plus bas.
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203. Les suggestions selon lesquelles le Conseil ex6cutif pourrait suivre de plus
pres certains aspects de la mise en oeuvre du programme ont suscit6 de vives

objections. Le Comit6, a-t-on soulign6, devait se garder de faire des propositions
qui risqueraient d'empidter sur les pr6rogatives du Directeur g6ndral. Il importait,
ont fait remarquer plusieurs orateurs, de laisser au Secr6tariat une grande marge
d'initiative et une grande libert6 d'action au stade de l'ex6cution. Autrement, ont
ddclard certains membres du Comitd, on courrait non seulement le risque de priver
l'ex6cutif de son autorit6, mais aussi celui d'associer l'organe directeur si 6tro -
tement aux affaires courantes qu'il ne serait plus en mesure de demander des compte
A l'ex6cutif ou de s'acquitter de sa fonction essentielle de supervision de l'ex~cu--
tion du programme. Le role du Conseil ex6cutif, a fait observer un autre membre,
6tait de donner au Directeur g6ndral des directives g6ndrales et non d'exercer un
contrale minutieux sur le fonctionnement du Secr6tariat. C'est pour cela - parce
qu'il s'agissait de documents internes, de caractere administratif - qu'un certain
nombre de membres du Comit6 s'opposaient a la proposition de mettre les PAD & la
disposition des membres du Conseil qui le demanderaient. Pour les m~mes motifs, il
ne semblait pas raisonnable de compl6ter & chaque session le rapport oral du Direc-
teur g~ndral - qui fournissait toujours l'occasion d'un d6bat au cours duquel des
questions pouvaient 8tre posdes - par un rapport 6crit donnant des renseignements

d6taill~s sur l'ex~cution de certains programmes. Il a dt6 not6 & cet 6gard que,
outre le fait qu'il empidterait sur le domaine de l'ex6cutif, un suivi plus 6troit
par le Conseil prdsenterait 6galement l'inconv6nient d'alourdir la bureaucratie. En

habilitant le Conseil & examiner les PAD, on aboutirait probablement & transformer
un document interne en un document plus 6labord, dont la prdparation t6moignerait

de plus d'inhibition et de moins d'initiative. De mnme, le compldment 6crit au
rapport du Directeur g nfral qu'il 6tait sugg6r d'instituer entrainerait une augmen-

tation de la charge de travail du Secr6tariat, qui fournissait ddj& au Conseil, dans

le document C/11, des renseignements ddtaillds sur la mise en oeuvre du programme.

On a fait observer, enfin, que s'ils voulaient suivre tous les d6tails de celle-ci,

les membres du Conseil s'imposeraient aussi a eux-mmes une charge de travail sup-
pl6mentaire. Un membre du Comit6, faisant valoir que le volume de la documentation

pr~sent~e au Conseil 6tait ddj& trop considdrable pour qu'elle puisse 6tre assimilse,

a demandd instamment & ses collegues de ne pas perdre de vue la n~cessit6 de la
limiter dans toute la mesure du possible. Lorsque la mise en oeuvre d'un programme

devait 6tre suivie de plus prds - et il lui paraissait opportun que le Conseil soit

tenu au courant de la mise en oeuvre du programme dlargi de bourses - il convenait

que cela se fasse au moyen de rapports essentiellement pdriodiques. Quant & la

suggestion selon laquelle un 6chantillon reprdsentatif des r6unions de l'Unesco

devrait 8tre 6tudid par le Comitd spdcial, elle risquerait, a tenu & souligner un
autre orateur, d'entrainer une surcharge de travail pour les membres de ce Comit6.

204. Le Comit6 temporaire a decid6 en fin de compte d'inclure dans sa recommanda-

tion sur la mise en oeuvre du programme un paragraphe affirmant que le Conseil

ex6cutif devrait rechercher les moyens de suivre de fagon s6lective les divers types

d'activit6 mis en oeuvre par l'Unesco sans alourdir outre mesure le volume de la do-

cumentation, et sugg6rant par ailleurs que les questions relatives aux programmes

pour lesquels des difficultds peuvent 6tre apparues dans la planification ou 1'ex6-
cution de certaines activitds, dont il est actuellement rendu compte dans le docu-

ment C/11, pourraient 6tre 6galement mentionndes dans les rapports oraux du Direc-

teur g~ndral au Conseil exdcutif. (Recommandation E(2).5).
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Point E(3) de l'ordre du jour : PUBLICATIONS ET DOCUMENTATION

A. Publications

205. Le Comitd temporaire a estimd que les publications devaient 6tre considdrdes
comme un domaine d'action spdcifique de l'Organisation, et non comme une acti-

vitd subsidiaire, destinde a servir de soutien ou de compldment & d'autres activitds.
(Recommandation E(3).1).

206. Il a souhait6 & cet dgard que la Confdrence g6ndrale definisse de manihre plus
precise la politique des publications de l'Organisation et les principes qui

devraient guider sa mise en oeuvre, dans le cadre des directives qu'elle avait
enoncdes en 1976.

207. C'est & la Confdrence gdndrale en effet qu'il appartient de ddterminer les

objectifs et les stratdgies qui devraient 6tre ceux de l'Organisation dans
le domaine des publications. Plusieurs membres du Comitd ont souligne que la pra-
tique actuelle - qui consiste A adopter un plan de publication qui n'est autre qu'un
r capitulatif des propositions faites au titre des divers grands programmes - devrait

8tre modifide, d1argie et approfondie de manisre & ddgager, pour chaque exercice
biennal, les orientations et les modalitds qui devraient 8tre retenues pour sa mise
en oeuvre. La Confdrence g6ndrale devrait notanmuient definir les axes a privilegier
dans le programme des publications ainsi que les thames suceptibles de retenir plus

particulierement l'attention tant des divers sp6cialistes interessds aux activitds

de l'Unesco que du public au sens le plus large. (Recommandation E(3).4).

208. Il conviendrait & cet effet que le Directeur gendral soumette au Conseil
executif, en m~me temps que le Projet de programme biennal, un document defi-

nissant les principes gendraux de la mise en oeuvre de la politique des publications

et que le Conseil exdcutif consacre un d~bat special & son examen, de manidre a
faire & la Conference gendrale des propositions precises dans ce domaine.
(Recommandation E(3).6(a)).

209. Plusieurs membres du Comit6 ont soulignd les limites d'une programmation trop
rigide des activites dans un domaine tel que celui des publications, qui

appelle de frequents ajustements et excade bien souvent le cadre de l'exercice
biennal. Aussi a-t-il dt6 souhait6 que le Conseil executif soit rdgulihrement
informe des dispositions que le Directeur gdndral envisage de prendre pour mettre

en oeuvre le programme des publications, afin que le Conseil puisse decider, a la
lumiere des orientations ddfinies par la Conference g ndrale, de tout ajustement
ou modification qui s'avdrerait necessaire. (Recommandation E(3).6(b)).

210. Le Comite temporaire s'est par ailleurs accorde sur la n6cessit6 de procdder
& une revision des mdthodes et pratiques suivies en matisre de publications,

de manisre & les moderniser et & accroitre, par ld m4me, la qualit6 des ouvrages
publids et le nombre de leurs lecteurs. (Recommandation E(3).3).

211. Certains orateurs ont souhaitd que des efforts accrus soient faits pour am6-

liorer la qualit6 des publications de l'Unesco : il conviendrait, a souligne

un membre du Comitd, de suivre une politique rigoureuse sur le plan redactionnel,

en veillant & la concision et & la clartd du style, et de rechercher, dans la
limite des crddits disponibles, la prdsentation la plus attrayante possible

(Recommandation E(3).6(g)). Un orateur a souhaitd & cet 6gard que les commissions
nationales et les organisations non gouvernementales soient systsmatiquement et

regulierement consultdes sur le choix des titres et des auteurs, de maniere que les

publications de l'Unesco bdndficient le plus souvent possible de la collaboration

des 6crivains les plus dminents de ses Etats membres. Le Comite temporaire a recom-

mand6, d cet dgard, qu'il soit fait appel, en qualite d'auteurs, aux meilleurs spd-

cialistes et instituts de recherche sur la base d'une repr6sentation geographique

la plus large possible. (Recommandation E(3).6(c)).
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212. Plusieurs membres du Comit6 ont dgalement mentionnd la ndcessitd d'une concen-
tration accrue des activitds de publication. L'Organisation devrait, selon le

mot d'un orateur, publier moins pour publier mieux. Ainsi, chaque fois qu'il apparait
que les ressources humaines et financieres de l'Unesco sont insuffisantes pour qu'une
publication puisse voir le jour en rdpondant aux conditions de qualite, de rapidit6
et de quantitd fixdes, des coupures devraient 8tre ddciddes au moment de la planifi-
cation de l'action (par la suppression ou l'interruption d'une publication, des rdduc-
tions de diverses sortes, etc.). Selon un autre orateur, il conviendrait de distinguer,
parmi les publications pdriodiques, celles qui n'ont pas d'dquivalent et qu'il importe
de maintenir, voire de renforcer ; celles qu'il serait possible de fusionner, de
manisre & en accroitre l'impact tout en en rdduisant les coats ; celles enfin pour
lesquelles une suppression pourrait 8tre envisagde, ou qui pourraient 6tre confides
a des organisations non gouvernementales intdressdes.

213. Le Comite temporaire a d'ailleurs ddbattu de la mesure dans laquelle le rap-
port cout-bdndfice devrait influer sur la ddtermination du plan de publica-

tions. Plusieurs orateurs ont relevd la faible rentabilite de certaines publications,
notamment de certaines revues, qui ont en commun un coat tres dlevd et une diffusion

relativement confidentielle. Toutefois le Comitd temporaire a estimd que les publi-

cations de l'Unesco ne sauraient 8tre apprdcides sur la simple base du rendement

commercial. L'Office des presses de l'Unesco doit certes fonctionner comme une

maison d'ddition - mais d'un type tres particulier, qui s'apparenterait, dans une

certaine mesure, a une maison d'6dition universitaire. L'activitd de publication
est lide a la fonction de coopdration intellectuelle de l'Unesco : si le critere

coat-utilit6, ou coat-b6ndfice, doit 8tre applique dans le rdexamen du programme
des publications, il devrait 8tre essentiellement interprdt6 en termes d'utilitd

reelle pour la communautd internationale et de bdndfice intellectuel qu'elle peut

en retirer. Ainsi telle publication pdriodique - qui n'aurait jamais vu le jour sans

l'initiative de l'Unesco et qui r6pond a un besoin qu'aucune maison d'ddition ne
pourrait satisfaire, ne saurait 6tre supprimee - a rappeld un orateur - sous pre-

texte qu'elle ne fait pas l'objet d'une tres large duf fusion. (RecommandationE(3).5(a)).

214. Le Comitd temporaire a tenu a souligner la ndcessit6 de diversifier les stra-
t6gies de publications, en fonction de la nature des ouvrages publids et des

lecteurs vis6s. Les strategies de conception, de diffusion et de promotion ne seront

pas les memes, par exemple, pour les publications pdriodiques ou non pdriodiques, ou
encore pour ce qu'on pourrait appeler les ouvrages "a vie longue", ou "A vie courte".
Pour ces derniers, qui visent gdn6ralement A l'information de sp6cialistes dans un
domaine bien prdcis, il convient - a pr6cis6 un orateur - de rechercher une forme

aussi peu coateuse que possible ; pour les ouvrages "a vie longue" en revanche

- qu'il s'agisse d'ouvrages gdn6raux ou d'ouvrages de rdference, tels que l'Histoire
g6n rale de l'Afrique ou l'Index translationum, auxquels le prestige de l'Unesco est
attachd - il va de soi qu'une prdsentation extremement soignee est requise.
(Recommandation E(3).5(b)).

215. Plusieurs membres du Comitd ont 6galement rappeld que les stratdgies de publi-
cations ne sauraient 8tre les memes selon que le public visd est un public de

spdcialistes, ou au contraire ce qu'il est convenu d'appeler le grand public. Toute
tentative visant & toucher simultandment ces deux catdgories de public serait voude

d l'echec. Aussi le Comit6 temporaire a-t-il soulign6 la ndcessitd de rechercher une

meilleure addquation entre les objectifs de chaque publication et les besoins et
int6rets des lecteurs. Il conviendrait a cet effet de procdder, pour un certain
nombre de publications, & l'identification et a la ddfinition du groupe cible de
consommateurs, ainsi qu'a l'dvaluation de l'emploi qu'il fait de ces publications.

(Recommandation E(3).5).
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216. Dans le cadre de cette politique de diversification, plusieurs orateurs ont

soulignd les avantages que prdsente la constitution'de "collections", en

particulier de collections intersectorielles, et les possibilitds qu'offre la pra-

tique des codditions. Un membre du Comit6 a fait valoir l'intdret d'un 61argissement

de la coop6ration avec les organisations non gouvernementales, qui pourraient 8tre

plus 6troitement assocides & la conception, d la promotion et & la diffusion des
publications de l'Unesco. Le Sous-Directeur g6ndral pour le soutien du programme a

indiqu6 & cet dgard que des d6marches avaient 6t6 entreprises aupres d'un certain
nombre d'organisations non gouvernementales, afin de ddterminer s'il serait possible

de mettre au point des modalit6s de coopdration s'inspirant de 1'accord existant

entre l'ICOM et l'Unesco, accord par lequel est garanti chaque ann6e un certain

nombre d'abonnements & la revue Museum. (Recommandation E(3).6(g)).

217. Parmi les mesures qui seraient de nature & amdliorer le fonctionnement de cette
maison d'6dition sp6ciale qu'est l'Unesco, un orateur - se rdfdrant aux conclu-

sions de l'6tude en profondeur que le Comit6 sp6cial avait entreprise sur le programme

de publications de l'Unesco et dont il avait dtd rendu compte au Conseil exdcutif a
sa 110e session/ 1 - a propos6 de renforcer les attributions de l'Office des presses

et d'accroitre la responsabilitd en matisre de publications, des le stade de leur

conception jusqu'd leur diffusion. La rdpartition actuelle des taches entre l'Office

des presses et les secteurs au sein du Secrdtariat entraine en effet un double ddsa-

vantage : d'une part, ceux qui sont charg6s de la conception des ouvrages et des

revues ne sont pas amends A se preoccuper de la diffusion ; d'autre part, l'Office

des presses, qui n'a pas actuellement la responsabilite de la conception, n'est pas

aussi motiv6 qu'il pourrait l'6tre pour respecter les calendriers, veiller a la

promotion, etc.

218. Une solution a 6t6 avancde, & laquelle les membres du Comitd ont apport6 leur
appui : il serait mis en place, pour chacun des secteurs du Secrdtariat, un

comit6 de lecture responsable de toutes les publications du secteur concern6.

(Recommandation E(3).6(e)).

219. Un accroissement des responsabilit6s de l'Office des presses pourrait en outre,

selon l'auteur de cette proposition, appeler une modification de ses structures.

Il serait utile que 1'Office des presses se dote, en lieu et place de ses divisions
actuelles, d'une division des pdriodiques et d'une division des non-pdriodiques,

chacune supervisant l'ensemble des questions de programmation, de conception, de

fabrication, de diffusion et de promotion.

220. Le Comits temporaire a par ailleurs soulign6 la n6cessits de poursuivre et de
renforcer la decentralisation des activitds de l'Organisation en matiere de

publication. Un orateur a estim6 que les bureaux r6gionaux devraient 8tre davantage
associds, non seulement a la diffusion des publications, mais aussi a leur concep-

tion et & leur production - faisant valoir que des 6conomies appreciables pourraient

6tre realisdes s'il 6tait fait davantage appel aux capacitds d'impression et d'4di-

tion qui existent dans les pays en ddveloppement. (Recommandation E(3).6(d)).

221. La n6cessite d'une rdvision des methodes de promotion et de diffusion des

publications de l'Unesco a 6t6 6galement 6voqude. Un membre du Comitd a prdco-

nisd une modernisation des systemes de distribution et une revision de la politique

suivie en matisre de prix : il conviendrait d'augmenter les prix pratiquds A 1'6gard

des abonn s des pays industrialisds, tout en maintenant des tarifs rdduits pour les

pays en ddveloppement. Un autre membre du Comitd a contestd le bien-fondd d'une telle

pratique discriminatoire, estimant que les pays industrialisds avaient autant besoin

que les pays en developpement de bdndficier de cet effort d'avancement du savoir et

de diffusion des connaissances auquel les publications de l'Unesco contribuent.

1. Document 110 EX/SP/RAP/1.
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222. Un orateur a estim6 que les difficult~s rencontr~es dans le domaine de la dif-
fusion des publications pourraient 8tre plus facilement surmontees si l'on

s'inspirait de l'expdrience acquise en la matiere dans le cadre de l'UNISIST et du
PGI par exemple.

223. Plusieurs membres du Comitd temporaire ont par ailleurs soulign4 l'importance
que revetent les activitds de promotion dans le domaine des publications. Faute

d'une promotion addquate, les publications, si excellentes soient-elles, ne sauraient
rencontrer le succss escomptd. Le Sous-Directeur g~ndral pour le soutien du programme
a explicit6 les problsmes particuliers auxquels l'Unesco se heurte en la matiere. Tout
en reconnaissant l'existence de certaines deficiences, il a soulign6 que le develop-
pement de l'action de promotion supposait des ressources financisres considerable-
ment accrues.

224. Un membre du Comit6 a sugg~rd & cet dgard que, lorsqu'une action de programme
donne lieu & la publication d'un ouvrage et que les ressources sont suffisantes,

les aspects relatifs A l'information du public fassent partie integrante du projet.

225. Un autre membre du Comit6 a exprime le voeu que les bureaux rdgionaux et sous-
r6gionaux soient dotes de moyens adequats pour assurer aux publications de

1'Organisation une meilleure diffusion. Ces bureaux devraient recevoir les ouvrages
de fagon plus systematique et 8tre informds plus rapidement de leur parution. Ils
devraient aussi compter dans leurs effectifs un professionnel de l'information,
recrutd sur le plan local, qui pourrait assurer avec le maximum d'efficacite la pro-
motion des publications dans la rdgion interess~e. Le mame orateur a fait valoir
qu'une d6centralisation bien comprise de l'effort de promotion des publications
devrait viser & multiplier les points de vente et & developper les contacts des
agents de l'Organisation, non seulement avec les divers services officiels natio-
naux, mais aussi avec les rdseaux de distribution commerciale, les librairies
notamment. Tout en prenant acte des efforts ddj& ddployds par l'Organisation en
matiere d'information des unites hors Sihge sur les publications, il a souhait6 que
ces efforts soient dirig6s non seulement vers les sp~cialistes, mais aussi, et au
premier chef, vers le grand public. (Recommandation E(3).6(h)).

226. Plusieurs membres du Comit6 ont dvoqu4 6galement la responsabilit6 qui est

celle des Etats membres dans le domaine de la diffusion et de la promotion
des publications. De nombreux orateurs ont soulign6 le role que peuvent et que
doivent jouer & cet 6gard les commissions nationales pour l'Unesco. En outre, la
n6cessitd de ddvelopper la diffusion des publications de l'Organisation dans les

diverses institutions nationales, les bibliothsquesnotamment, a dt6 relevde.
(Recommandation E(3).6(f)).

227. Le Sous-Directeur gdndral pour le soutien du programme a indiqu6 qu'& la

suite des conclusions et recommandations du Groupe de travail sur l'infor-
mation du public cr64 l'initiative du Directeur general, ce dernier avait d'ores

et ddjd d6cidd que certaines publications p~riodiques seraient fusionndes et qu'une

meilleure qualit6, et une diffusion plus large, seraient activement recherchdes. Il

a soulign4 les fortes incidences financihres que comporterait une ddcentralisation

des points de vente Unesco ; aussi 6tait-il envisag4 d'amorcer ce processus dans le
cadre d'une approche commune & lafamille des Nations Unies ; les structures mises

en place pourraient ainsi 8tre prises en charge par plusieurs organisations du

systsme. Il a rappel6, par ailleurs, que les commissions nationales 6taient encou-

ragdes & cr6er des points de vente pour les publications de l'Unesco.
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B. Documentation

228. Les membres du Comit6 temporaire se sont accordds a reconnaltre la ndcessit6

de poursuivre les efforts entrepris en vue de rdduire le volume de la docu-

mentation. C'est la un probleme dont les aspects ont d6j& 4td attentivement exa-
minds a plusieurs reprises au-sein de l'Unesco ainsi que d'autres organes et sur
lequel un certain nombre de recommandations ont 6t6 formuldes. Les mesures prises
par le Directeur g6ndral pour mettre en oeuvre les d cisions adoptdes A ce sujet
par le Conseil exdcutif font l'objet du document 120 EX/14, qui sera soumis au

Conseil ex6cutif A sa 120e session. (Recommandation E(3).7).

229. Le Comitd a attird particulierement l'attention sur la n6cessitd, pour les

Etats membres, leurs d6l6gations permanentes et les membres du Conseil exd-

cutif, de limiter leurs demandes de documents au plus strict ndcessaire.

(Recommandation E(3).9).

230. I a en outre invitd le Directeur gdndral A faire rapport pfriodiquement et,
a-t-il ftd-prdcise, oralement, au Conseil ex6cutif sur les progrss rdalis6s

dans ce domaine. (Recommandation E(3).8).

Point E(4) de l'ordre du jour : ACTIVITES OPERATIONNELLES

231. Le Comit6 temporaire, en abordant ce point, a jugd utile de rappeler que les

activit6s opdrationnelles de l'Unesco consistent en des projets et programmes

de coop6ration multilaterale exdcutds par l'Unesco au b6ndfice de pays en ddvelop-

pement, dont le financement est assur6 essentiellement par des ressources extra-

budg6taires.

232. Les membres du Comitd ont 6t6 unanimes a souligner A la fois la place 6mi-
nente qu'occupent ces activit6s dans les prcgrammes de l'Unesco du point de

vue des ressources qui leur sont consacrdes, et l'importance qu'y attachent les

pays en ddveloppement. Plusieurs orateurs ont fait valoir que la coopfration bila-

t6rale, quelle -que fOt sa valeur, obdissait n6cessairement a tout un ensemble de

consid6rations politiques et 6conomiques ; la coop6ration multilatfrale, elle,

6tait moins suspecte d'arriere-pensdes politiques et permettait de limiter a un

minimum l'intervention de 1'Etat donateur.

233. Eu 6gard a cette importance, il apparait souhaitable, a estimd le Comitd,

de mieux faire connaitre cette action op6rationnelle tant aux Etats membres
qu'aux organes directeurs de l'Unesco. Une information addquate dans ce domaine

est indispensable aux Etats membres, a-t-il 6t6 soulignd, pour leur permettre de
mieux articuler, notamment dans le cas des activitds de coop6ration r6gionale,
leurs activitds opdrationnelles de type bilatdral avec celles de l'Unesco. Une
telle information pourrait en outre, ont indiqu6 d'autres membres, les inciter
a participer plus largement a ces activit6s. Les organes directeurs de l'Unesco,

pour leur part, s'ils ne sont pas appelds, ont fait observer certains orateurs,
a se prononcer sur ces activit6s, devraient ndanmoins en avoir une image aussi
complete que possible. Or, le document C/5 ne fournit a cet dgard que des indica-
tions tres succinctes - le titre des projets et le montant des ressources qu'il
est proposd de leur affecter. Ce qu'il faudrait, sont convenus les membres du

Comit6, c'est une prdsentation analytique et concise des activites opdrationnelles
dont la mise en oeuvre est prdvue pour 1'exercice biennal. Certains membres ayant
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propos6 que cette prdsentation soit incluse dans le document C/5, d'autres ont fait

valoir que cela risquerait d'alourdir de fagon excessive un document d~j& volumineux

et qu'en tout dtat de cause, le montant exact des ressources disponibles pour les
activitds opdrationnelles n'6tait pas connu au moment de son dlabcration. Le Comitd,
se ralliant A leurs arguments, a suggdr6 que la prdsentation analytique souhaitde

fasse l'objet d'une annexe au document C/5, qui pourrait &tre publide apres ce der-

nier. Il a 6galement fait sienne l'idde, avancde par un orateur, que les informa-

tions sur l'exdcution des activit6s operationnelles qui figurent dans les documents

C/3 et C/11 pourraient utilement 6tre compl~tdes et am6liordes du point de vue de

leur prdsentation. (Recommandation E(4).4).

234. Le fait que la coopdration multilaterale traverse actuellement une crise est

apparu indubitable. Mais les membres du Comite ont apprdcid diversement

l'importance des facteurs auxquels il convenait de l'attribuer. Pour certains d'entre

eux, les difficultds rencontrdes 6taient certes dues en grande partie A la stagna-
tion, voire A la diminution, non seulement du volume total de ressources consacrdes

d cette coopdration, mais aussi de la part de l'Unesco dans ce total. Mais elles

tenaient aussi A la fagon dont les activit6s operationnelles 6taient g~r6es. Le
Comit6 se devait, leur semblait-il, d'envisager les mesures concretes qui pourraient

6tre prises pour remddier A cette derniere catdgorie de problemes.

235. La condition premiere d'une bonne gestion, a fait valoir l'un d'entre eux,

6tait une coordination efficace entre les activitds opdrationnelles des

diverses institutions des Nations Unies, qui soit assurde en tenant drment compte

de la ndcessit6 de respecter le caractere tripartite du systeme de d6veloppement

des Nations Unies - lequel associe pays en ddveloppement, agences d'exdcution et

institutions ou sources de financement - et du r6le important du PNUD a cet dgard.
Plusieurs orateurs ont estim6 que, pour l'exdcution de prcjets relevant des

domaines de compdtence de l'Unesco, c'est A cette derniere que devait revenir
le r6le essentiel. La non-utilisation par le PNUD d'importantes ressources mises

A sa disposition en monnaies non convertibles a 6t6 par ailleurs dvoqude. D'autres
orateurs ont soulign6 qu'il conviendrait d'attacher une importance accrue a la
coopfration de type Sud-Sud, en particulier A la mise en oeuvre et d la coordina-
tion de projets intdressant plusieurs pays n'appartenant pas n6cessairement a une

m4me rdgion mais que rapprochaient des caractfristiques biogdographiques communes

un membre a donns plusieurs exemples concrets de situations justiciables de cette

coopdration de conception nouvelle/1. Le Comit6, souscrivant d cette observation,
a dscid6 de recommander que des m6canismes concrets destin6s d promouvoir ce type

de coop~ration soient 6tablis. (Recommandation E(4).3 (c)).

236. Une dvaluation ad6quate des activitds opdrationnelles en cours d'exdcution,

a soulign6 un orateur, 6tait elle aussi indispensable a une saine gestion

d cet 6gard, il apparaissait souhaitable d'amdliorer la pratique actuelle de

1'6valuation tripartite, d laquelle, malgr6 sa ndcessit6 et son utilit4, certains

reprochaient de demeurer trop superficielle, et de la complter, dans certains cas,

par une dvaluation exterieure. Un orateur a contest6 qu'il y ait lieu de modifier

1. Dans le domaine scientifique, il a 6t6 fait mention de la coopdration entre

pays semi-arides ou tropicaux pr6sentant des caractdristiques gqologiques et

6cologiques similaires et/ou se trouvant confrontds A des problqmes analogues,
lids A la ndcessit6 d'6laborer des technologies nouvelles adaptdes a leur

situation particuliere (par exemple utilisation des ressources de la biomasse,

nouvelles m6thodes d'exploitation des ressources minrales non primaires,

coordination des apports de la flore et de la faune d la pharmacopde ou encore

61aboration de stratdgies compldmentaires dans le domaine de l'infcrmatique,

au niveau~ production et commercialisation).
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la pratique actuelle ; de fagon g6ndrale, le Comit6 temporaire a estim6 qu'une -
dvaluation rdguliere devait faire partie int6grante des projets mais que les res-
ponsables de ces projets devaient 6tre & m6me, 6tant donn6 l'existence de techniques
dprouvdes dans ce domaine, de s'acquitter de cette tache sans trop de difficult6s,
en faisant, le cas 6chdant, appel au concours de sp6cialistes de la r6gion m~me,
dans la mesure du possible.

237. Une centralisation excessive et des d6lais beaucoup trop longs pour le recru-
tement des experts ont 6t6 signalds par un orateur comme faisant obstacle A

la bonne exdcution des activit6s op6rationnelles. Sur ce dernier point en particu-
lier, il lui apparaissait urgent de simplifier et d'accdldrer les procddures. Il
serait possible, par exemple, a suggdrd le m~me orateur, d'engager les opdrations

de recrutement avant m~me la signature de l'accord d'assistance (comme il 6tait
suggdrd dans le document 119 EX/17, par. 11). La plupart des membres du Comit6 ont

estim6 que c'6tait l. prendre trop de risques. Une autre solution consisterait,

a-t-il avancd, a crder un pool d'experts dans lequel l'Unesco pourrait puiser pour
rdpondre rapidement aux demandes. Plusieurs orateurs ayant soulign6 que les experts
devaient dtre recrutds sur la base d'une rdpartition g6ographique 6quitable, il a

6td rappe16 que ce principe devait aller de pair avec un souci constant d'efficacitd.

(Recommandation E (4) .3 (b)

238. Tout en portant des appr6ciations parfois diffdrentes sur les modalit6s et

l'ampleur souhaitable d'une ddcentralisation des activitds opdrationnelles,

les membres du Comitd ont 6t6 unanimes a souligner qu'il fallait, d'une part conti-

nuer A prendre des mesures approprides en vue d'assurer l'utilisation optimale des
ressources humaines et matdrielles disponibles dans les pays oa sont ex6cutds les

projets opdrationnels et, d'autre part, viser A une diversification accrue des
sources d'acquisition des matdriels d'enseignement et de laboratoire destinds A
ces projets, diversification qui permettrait d'utiliser, dmoindres frais, les dqui-
pements de bon niveau technique disponbiles dans beaucoup de pays. (Recommandation

E(4).3(a).

239. Soulignant que les nombreux organismes d'aide au ddveloppement que comptait

sa sous-rdgion reprochaient plus particulierement A l'Unesco la lourdeur et
la complexit6 de ses proc6dures, un orateur a sugg6rd qu'il conviendrait, dans le

cadre de la rdorganisation des structures du Secr6tariat, de renforcer la coordi-
nation entre le Secteur de la coop6ration en vue du d6veloppement et les relations
extdrieures et les secteurs du programme, et de procdder & un rdexamen de leurs
attributions respectives. Sur ce point en particulier, une majorit6 d'orateurs

a estimd que la tAche du Comitd consistait, non pas a entrer dans des considdra-
tions ddtailldes qui risquaient d'entraver 1'action du Directeur g6ndral au lieu

de la faciliter, mais de d6gager, dans un esprit constructif, un certain nombre

d'iddes-forces propres a orienter son action. Dans cette perspective, le Comit6

a recommand6 qu'il soit demand6 au Directeur gdndral d'intensifier les activitds

opdrationnelles et d'augmenter leur efficacit6 et la cdl6rit4 de leur ex6cution,

notamment par une simplification des procddures suivies, tout en renforgant, dans

la mesure du possible, l'articulation de ces activitds avec celles du programme

ordinaire. (Recommandation E(4).3(d)).

240. En tout 6tat de cause, ont soulign6 plusieurs membres du Comitd, l'efficacit6

des activitds opdrationnelles ddpendait dans une large mesure des ressources

extrabudg6taires disponibles ; l'Unesco devait, certes, faire tout ce qui 6tait en

son pouvoir pour favoriser l'augmentation de ces ressources. Certaines initiatives

dans ce sens ont 6td suggdrdes : ainsi la convocation d'une confdrence rassemblant

pays donateurs et pays b6ndficiaires - encore que, a-t-il rappeld, des rdunions de

ce genre fussent ddja organisdes periodiquement par le Directeur g6n6ral - ou un

recours accru aux publications de l'Unesco en tant qu'instruments d'information,

en faveur des activit6s op6rationnelles. En derniere analyse cependant, c'6tait
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aux Etats membres qu'il appartenait de faire en sorte que ces activit6s b6ndficient

de ressources plus importantes, d'une part, en soumettant un nombre accru de projets

qu'ils souhaitent voir exdcuter par l'Unesco au titre de la coop6ration technique,

d'autre part, en ddgageant davantage de ressources d cette fin. Le Comitd ne pouvait
donc guere faire plus que recommander au Conseil exdcutif d'inviter le Directeur g6-
n6ral et les membres du Conseil d intensifier leurs efforts pour les inciter a ce
faire. (Recommandation E(4).1).

241. L'idde a toutefois dtd 6mise que, pour supplder au manque de ressources extra-
budgdtaires, l'Unesco pourrait, A l'instar d'autres organisations, consacrer

une part accrue de son budget ordinaire d l'exdcution de programmes et projets de
cooperation technique. Certains orateurs ont fait observer en premier lieu qu'un tel

accroissement risquerait de se faire au d~triment des activit6s de r6flexion, dont

le Comit6 avait A plusieurs reprises soulignd l'importance. Il leur a dtd r6pondu
que la volontd de voir l'action de l'Unesco d6boucher sur des r6sultats concrets

constituait une prdoccupation non moins essentielle, et que par ailleurs les acti-

vit s opdrationnelles se ddfinissaient essentiellement, non pas comme des activit6s
"sur le terrain" par opposition aux activit6s de r flexion, mais comme les activitds

que l'Unesco exdcute dans le cadre d'un systeme tripartite de coopdration, par oppo-

sition A celles dont elle assume seule la responsabilit6.

242. Certains membres, estimant eux aussi qu'il 6tait prdfdrable de ne pas 6voquer

la possibilit6 d'un recours - ni, a fortiori, d'un recours accru - aux res-

sources du programme ordinaire pour financer les activitds opdrationnelles, ont

rappeld qu'aux termes mames de la ddfinition que le Comitd temporaire avait adopt~e

en entamant son examen de ce point, les activitds operationnelles 6taient essentiel-

lement financdes par des ressources extrabudgstaires ; un membre a souligne l'atta-

chement de son gouvernement a ce principe. Le Comit6 temporaire a toutefois not6
que, comme l'avait rappeld le Directeur gendral adjoint, une 6tude de faisabilit6

sur l'affectation d'une partie du budget ordinaire de l'Unesco A l'ex6cution de
programmes et projets de coopdration technique avait d6jd 6t6 faite par le Directeur

general a l'invitation de la Conf6rence generale (rdsolution 20 C/15.1). Il a en

consdquence suggdr6 que le Conseil exdcutif invite le Directeur g6ndral a veiller A
ce que, lors de l'61aboration du 23 C/5, une part appropride du budget ordinaire

soit alloude A l'ex6cution des activitds opdrationnelles. (Recommandation E(4).2).

Point E(5) de l'ordre du jour - EVALUATION DU PROGRAMME

243. Le Comit6 temporaire a souscrit aux observations et recommandation figurant

dans le rapport du Groupe de travail consultatif sur les m6thodes et techniques

d'dvaluation et a accueilli favorablement les mesures annoncees dans le rapport oral

du Directeur g6ndral d la 119e session du Conseil exdcutif et les propositions com-

pl6mentaires que le Directeur general a faites dans le document 120 EX/9 a la lumiere

des recommandations du Groupe de travail. (Recommandation E(5).1).

244. Le Comitd a estim6 en particulier que le Groupe de travail avait insist- A juste
titre sur l'importance de l'6valuation pour ddterminer l'efficacitd et assurer

la pertinence des activitds de l'Unesco ainsi qu'en tantque partie intdgrante de lapla-
nification, de la programmation, de la budgdtisation et de l'ex6cution.
(Recommandation E(5) .2).

245. Il a dt6 soulign6 que l'6valuation n'6tait pas une fin en soi mais devait 6tre
un moyen d'amdliorer les programmes, contribuant ainsi A une realisation plus

efficace des objectifs de l'Unesco et servant, en fin de compte, les int r&ts des

Etats membres. Son importance en tant qu'instrument d'appr6ciation et de gestion pour

le Directeur g~ndral et les organes directeurs a dtd soulign6e. (Recommandation E(5) .3)

246. L'6valuation et ses rdsultats n'taient pas seulement importants pour la prise de
d cisions mais aussi comme question intdressant directement les personnes qui s Ioc-

cupent de 1 'exdcution du programme. C' est pourquoi une information en retour efficace et,
comme le Groupe de travail l'avait fait observer, une implication et une motivation posi-
tives du personnel 6taient n6cessaires.
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247. L'dvaluation interne devait continuer a 6tre utilis6e, mais le principe et la
possibilit6 du recours A des consultants ext6rieurs, lorsqu'il y avait lieu,

ont 6galement fait l'objet de commentaires favorables. Un membre a sugger6 d'dtendre

A d'autres domaines determin6s le systeme de "r6examen par les pairs" qui fonctionne

d~jA dans le cadre du Programme international de corrdlation g6ologique, mais un

autre a estim6 qu'il n'etait guere possible d'adopter ce systeme pour les programmes

qui n'avaient pas un caractere strictement scientifique et technique et pouvaient

avoir des implications politiques. (Recommandation E(5).4 (c)).

248. Le Comit6 temporaire a reconnu, comme le Groupe de travail, qu'il fallait

ameliorer le systeme d'6valuation & l'Unesco. Il n'6tait pas facile d'4valuer

les activites de 1'Organisation et il n'y avait pas de methode infaillible ; il

6tait particulierement difficile, comme plusieurs membres l'ont fait observer, de

parvenir a un dosage correct des criteres qualitatifs et quantitatifs d'apres

lesquels juger du succes des activites.

249. Le Comitd a donc accueilli favorablement les propositions du Groupe de

travail et du Directeur g6n6ral visant a renforcer les mecanismes d'6valua-
tion, et en particulier l'Unitd centrale d'4valuation qui, a-t-il 4t6 souligne,

devrait avoir des fonctions nettement definies. (Recommandation E(5).5 (b)). Il

importait toutefois de garder present i l'esprit que la forme d'6valuation la plus

importante des activites de programme de l'Unesco 6tait en fin de compte l'4valua-

tion qui est faite par les Etats membres eux-mrmes, notamment lors de la Conf6rence

generale et dans le cadre du Conseil ex6cutif. (Recommandation E(5).4 (a)).

250. Plusieurs membres du Comit6 se sont inquiet6s des ddpenses que pourrait

entrainer une am6lioration des procedures et des mecanismes d'6valuation,

tandis que d'autres ont estim6 qu'il s'agissait Th d'un bon investissement. Un

membre a consid6r6 qu'elle ne devrait pas impliquer de d~penses supplementaires

un autre a soutenu que la creation de l'Unit6 centrale d'6valuation, par exemple,
pourrait fort bien entrainer un surcroit de depenses et qu'il ne pouvait 6tre
question de pr juger des decisions du Conseil executif et de la Conference gendrale
A cet egard. Il a et6 recommandd, toutefois, que ces mecanismes soient aussi peu
cofteux - et aussi simples - que possible. (Recommandation E(5).4 (d)).

251. La question de savoir oO l'Unite centrale d'4valuation devrait se situer dans
1'organigramme a 6t6 debattue. Le Directeur general n'avait pas encore pris de

d6cision a ce sujet mais le Groupe de travail avait sugg6rd qu'elle fasse partie de
son Cabinet. Un membre a exprime l'opinion qu'elle devrait constituer une unite dis-

tincte, tout en reconnaissant avec d'autres qu'elle devrait de toute fagon rester en

liaison 4troite avec la Direction gendrale et lui faire directement rapport.

252. Le Comit6 a 6t6 d'avis que, pour faciliter l'6valuation, des cibles et des indi-
cateurs de progres devraient, chaque fois que possible, 6tre clairement 6nonc6s

pour chaque sous-programme dans le document C/5. Il a 6t6 propos6 que, dans le cas oQ.
cela ne serait pas possible, ces cibles et ces indicateurs soient affines et precis6s
ultdrieurement, puis soumis aux membres du Conseil ex6cutif et aux Etats membres qui
en feraient la demande. (Recommandation E(5).4 (d)).

253. Il conviendrait de confier au Comitd special du Conseil executif des responsa-

bilit~s particulieres touchant les questions d'dvaluation. Il a 6t6 recommand6
qu'il examine chaque annde des rapports sur l'4valuation et en rende compte au

Conseil executif, lequel pourrait ensuite transmettre ces rapports, pour examen, & la
Commission de programme compdtente de la Conf~rence g nerale. Ces rapports pourraient
comprendre ceux de l'Unit6 centrale d'6valuation, conformment aux vues du Directeur

g neral, qui a indiqu6 que le Conseil ex cutif devrait dtre tenu pleinement informd

de toutes les dvaluations r alis~es. Toutes les 6valuations r6trospectives d'impact

devraient, en outre, 8tre mises i la disposition des Etats membres qui le demande-

raient. En ce qui concerne les rapports, un des membres s'est declare prdoccup6 par
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l'accroissement du volume de la documentation, tandis qu'un autre a fait observer
que, si le Comitd spdcial devait 6tre chargd de questions d'dvaluation, il con-
viendrait de revoir son mandat et sa composition, ainsi que l'avait ddj recommand6
le Comit6 temporaire. (Recommandation E(5).4 (e)).

254. Le Comit6 a examind la possibilit6 de mettre en place un plan progressif a
long terme d'dvaluations. Il a t6 reconnu qu'un plan de ce type dtait

souhaitable et qu'il conviendrait de pr~voir un calendrier suffisamment long, mais
des doutes ont 6t6 exprimds quant a la possibilit6 d'adopter un plan de dix ans,
ainsi que l'avait proposd un membre, parce que ce serait aller au-delA de la
pdriode couverte par l'actuel Plan A moyen terme. (Recommandation E(5).4 (f)).

Point F (1) de l'ordre du jour : PERSONNEL

255. Le Directeur gdndral adjoint charge de mission a prdsente brievement les
rdsultats des travaux du Groupe de travail consultatif sur les procedures

de recrutement et les methodes de gestion du personnel, ainsi que les d cisions
que le Directeur general avait prises ou comptait prendre en vue d'ameliorer

l'utilisation des ressources humaines de l'Organisation. Le Comitd temporaire a
pris note avec satisfaction de ces initiatives, tandis que certains orateurs ont
souligne l'importance que leurs gouvernements respectifs attachaient I un passage
rapide, dans ce domaine, de la rdflexion A l'action concrete.

256. Certains orateurs ont estim6 qu'en abordant l'examen de cette question, le
Comite devait garder present i l'esprit le fait que, comme l'avait fait

observer le Sous-Directeur gdndral pour l'administration gdndrale, l'Unesco

suivait, en matiere de personnel, la politique elaborde i l'chelon du systeme

des Nations Unies tout entier par des organismes comme la Commission de la fonc-
tion publique internationale et le Corps commun d'inspection. En outre, a souligne

un orateur, les problemes de personnel qui se posaient A l'Unesco n'etaient pas

propres A l'Organisation, mais inherents au caractere specifique de la fonction
publique internationale, dont les membres devaient concilier leur double qualite

de serviteurs de la communaut6 internationale et de ressortissants nationaux.
Sous-estimer l'importance de cette derniere qualitd risquerait, selon un orateur,
de cr~er une forme d'exode des competences au detriment des pays en developpement
qui sont en droit, par exemple, d'esp6rer b6ndficier, au terme d'une certaine
periode, de l'expdrience acquise par les fonctionnaires qu'ils ont detach6s aupres
des organisations internationales.

257. Plusieurs membres du Comite ont fait observer que les diverses institutions
conservaient ndanmoins, dans le cadre de la politique d finie a l'6chelon

du systeme des Nations Unies, une certaine libert6 d'action et que, sans chercher
A empidter indament et de fagon peut-6tre contre-productive sur ce qui 6tait,
selon l'expression utilis~e par de nombreux orateurs, une "prfrogative" du Directeur

general, le Comit6 temporaire se devait de sugg rer certaines ameliorations qui

paraissaient s'imposer face a ce que certains ont appeld un malaise au sein du

Secretariat, malaise dont tdmoignaient notamment, de l'avis d'un membre, plusieurs

cas recents de demission.

258. Un orateur a contest6 qu'il y ait eu plusieurs demissions. D'apres lui, il
n'y aurait eu que deux demissions au cours des cinq dernieres annees, pour

un effectif total de 2.700 personnes ; l'un des deux membres du personnel con-

cernes avait ddmissionn6 pour bdn ficier du pdcule considdrable auquel lui donnait

droit le systeme de pensions du personnel, et l'autre parce qu'il travaillait

depuis longtemps d~ja au Secrdtariat. En tout dtat de cause, les demissions 6taient

un ph6nomene normal, m~me dans les administrations nationales, et d'ailleurs, les

membres du personnel du Secrdtariat n'avaient pas, normalement, a indiquer les
raisons de leur ddmission. Ceux qui le faisaient, a-t-il conclu, cherchaient &
exploiter le climat regrettable r6gnant actuellement au sein du l'Organisation.
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259. Divers orateurs, soulignant que nombre de pays, voire de rdgions, demeuraient

sous-repr~sent~s au sein du Secr6tariat, ont estim6 que c'6tait au niveau
de la r~partition g~ographique qu'une amdlioration devait @tre principalement
recherchde. A cette fin, ont-ils suggdrd, non seulement la pratique consistant A
envoyer en prioritd les avis de vacances de poste aux pays sous-represent s
devait 6tre poursuivie, mais il faudrait envisager de ne pas communiquer du tout
ces avis aux pays surrepr sent s. De l'avis d'un autre orateur, l'Organisation
ne devrait pas recruter de ressortissants de pays surrepr sentds.

260. L'idde a prdvalu, au terme de cet dchange de vues, que le Comit6 devait

s'attacher, sans chercher en aucune maniere a limiter indament la marge de
manoeuvre qui devait @tre celle du Directeur gendral en la matiere, A formuler un
certain nombre de recommandations propres A faciliter la mise en oeuvre d'une

politique globale et coherente du personnel, de nature A favoriser un fonctionne-

ment efficace de l'Organisation et crder les meilleures conditions de travail pour
ses fonctionnaires. Cette politique, a-t-il 6t rappeld, devait tenir pleinement
compte des dispositions de l'article VI.4 de l'Acte constitutif, oh il est stipuld

que "sous rdserve de r~unir les plus hautes qualites d'intdgrit6, d'efficacitd et
de compdtence technique, le personnel devra 6tre recrut6 sur une base gdographique
aussi large que possible". (Recommandation F(1).1 et 2).

261. Un orateur a estimd que le Comit6 temporaire se devait 6galement d'examiner
les incidences que ne manquerait pas d'avoir sur les questions de personnel

le retrait annoncd d'un Etat membre de l'Organisation. Ce retrait, en m@me temps
qu'il ddlierait ledit Etat membre de toute obligation, entrainerait naturellement
aussi la perte des droits qui sont les siens, notamment celui d'avoir un contingent
de fonctionnaires au sein de l'Unesco. Il serait irr aliste de ne pas tenir compte
de ce fait, en particulier dans la perspective d'une reduction des effectifs du
Secr tariat, jug~e souhaitable par certains. D'autres membres du Comitd, rappelant
que le Conseil executif A sa 119e session avait bien pris soin de ne pas lier la
constitution du Comit6 temporaire aux cons quences du retrait dventuel d'un Etat
membre de l'Organisation, ont estim6 qu'il 4tait prdf~rable de ne pas aborder, a

ce stade, une question aussi complexe sur le plan juridique et politique. Le Comit6

est convenu de revenir sur cette question au titre du point de son ordre du jour
intituld "Autres questions".

A. Recrutement

262. Les membres du Comit6, souscrivant dans leur ensemble A l'opinion exprimee par
le Groupe de travail consultatif, ont estimd que l'Organisation devrait 6tabli]

des plans de recrutement A court, moyen et long terme.

263. Ils ont 6t6 unanimes par ailleurs A considdrer que des efforts accrus devaient
6tre faits pour accdlerer la proc6dure de recrutement.

(Recommandation F(1).6 (a)).

264. Une rdduction de la dur~e des avis de vacance pour les postes du cadre orga-
nique a 6t6 jugee souhaitable A cet effet, 6tant entendu que, comme l'a ex-

pliqu6 le Directeur general adjoint chargd de mission, une certaine souplesse
devait 5tre preservde, cette durde variant en fonction de la nature du poste, de la
necessitd de continuer A amdliorer la r~partition geographique, de l'existence de
candidats qualifies au sein du Secretariat ou du systeme des Nations Unies et, enfin,
de l'opportunit6 d'obtenir le concours de talents nouveaux, en particulier dans les
domaines scientifiques.

265. Un bon fichier central des candidatures constituait, ont soulign6 certains
orateurs, un instrument essentiel d'un recrutement rapide et efficace. Il

fallait donc d'urgence actualiser et moderniser, en l'informatisant, celui de
l'Unesco qu'ils ont jugd beaucoup trop volumineux, malcommode et, partant, mal
utilisd.
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266. Une pr6sdlection rigoureuse des dossiers de candidature par le Bureau du per-
sonnel se traduirait elle aussi par une amdlioration sensible I cet 6gard. Une

cooperation accrue a ce stade avec les secteurs interess6s permettrait, a-t-il 6t6

soulign6, d'identifier rapidement les candidatures les plus interessantes et donc de

simplifier la tache ult6rieure du Bureau du personnel.

267. Un membre du Comit6 a indiqu6 qu'a son avis une importance accrue devait 6tre
accord6e, au niveau de la selection, aux capacites de gestionnaire des can-

didats. Un autre orateur a souhait6 pour sa part que soit levd, conform6ment aux
assurances donnees par le Directeur g6ndral au Conseil executif, l'obstacle au recru-
tement & des postes du cadre de service et de bureau de candidats originaires de pays
en developpement que constitue actuellement l'obligation d'avoir comme langue mater-
nelle une des langues de travail du Secr6tariat, et que la seule condition exigde a

cet 6gard du candidat soit qu'il ait une bonne connaissance pratique d'une de ces
langues de travail.

268. L'attention a 6t6 appelde aussi sur l'opportunit6 d'assurer aussi rapidement
que possible le remplacement des fonctionnaires qui prennent leur retraite.

Certains membres ont fait observer que, si les departs a la retraite n'6taient pas
toujours previsibles, il fallait neanmoins s'efforcer au maximum de les anticiper. Il
serait m~me souhaitable, a estim6 un membre du Comit6, que le fonctionnaire nouvelle-
ment nomm6 puisse entrer en fonctions avant le depart de son predecesseur.
(Recommandations F(1).5).

B. Gestion du personnel

269. Une bonne gestion du personnel, ont estim6 les membres du Comite, supposait
entre autres elements l'6tablissement de plans de renouvellement et de trans-

fert du personnel qui tiennent compte de la politique de d6centralisation, un systeme
d'organisation des carrieres, et enfin la formation adequate des fonctionnaires, tant
au stade de leur orientation initiale qu'en cours de service. Sur tous ces plans, il
est apparu qu'une coop~ration plus 6troite entre les secteurs et le Bureau du per-
sonnel devait &tre recherche.

270. Une gestion optimale du personnel supposait aussi que, dans le cadre de la

restructuration en cours du Secretariat, il soit proced6 A un r6examen de la
repartition de la charge de travail entre differentes unites. (Recommandation
F(1).8 (a)). De l'avis d'un orateur, il serait utile, si cela n'avait pas deja 6t6
fait, de chercher A determiner la correlation optimale entre la dotation en effectifs
d'une unit6 et son efficience. Certains membres du Comit6 ont souligne k ce propos
qu'il conviendrait, dans le cadre d'un tel rdexamen, de veiller A ce que le Conseil
ex6cutif dispose des ressources en personnel qu'exige le renforcement de son rdle, &
la lumiere des recommandations formul6es par le Comit6 temporaire au titre du point B
de son ordre du jour.

271. Dans cette m~me perspective, le Comit6 a accueilli avec satisfaction la deld-

gation d'autorit6 au Directeur gendral adjoint et au Sous-Directeur general
pour l'administration g6ndrale en ce qui concerne les nominations, les promotions et
les transferts aux postes du cadre organique jusqu'i la classe P-4 incluse
(Recommandation F(1).4). Un membre a souhaite que les deldgations d'autorit6 en
matiere de personnel soient clairement ddfinies et, 6ventuellement, 61argies. Le
Directeur g~ndral adjoint charg6 de mission a appei6 l'attention sur le fait que,
s'il convenait certes d'associer plus 4troitement les secteurs & la gestion quoti-
dienne du personnel, la n6cessit6 de veiller t ce que soit respect6 l'ensemble com-

plexe des directives formuldes par la Conf6rence g6ndrale et le souci de ne pas favo-

riser indament une promotion interne aux secteurs exigeaient que les decisions en

matiere de recrutement, de transfert et de promotion soient prises au niveau des
services centraux.
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272. Si les membres du Comite ont 6t6 unanimes i reconnaitre que l'Organisation

devait offrir aux fonctionnaires des perspectives de carriere suffisamment

attrayantes pour s'assurer les services d'un personnel de la plus haute qualit6, ils
ont diff6rd sur le point de savoir quels criteres devraient regir l'octroi des pro-

motions. Pour d'aucuns, l'amdlioration de la rdpartition geographique devait 6tre le

critere essentiel, alors que pour d'autres, il ne devait pas intervenir A ce stade.
Un orateur a fait valoir que le m6rite devait primer l'anciennet6 pour les fonction-

naires de rang supdrieur (classe D-1 et au-dessus), cependant que, pour un troisieme
intervenant, il fallait s'efforcer de proceder L une 6valuation des services des

fonctionnaires qui prenne en compte 6galement ces deux 414ments d'appr6ciation.

273. Il y aurait lieu, a estim6 un orateur, de pr~voir un mecanisme permettant aux
fonctionnaires du cadre de services et de bureau d'acc6der au cadre organique

et, par ailleurs, d'examiner 6 la lumiere de l'experience pass~e la pratique des en-
gagements de dur~e ind6terminde. Le Comit6 dans son ensemble a estim6 qu'un tel examen
rentrait dans le cadre de l'6tude approfondie que, dans le souci d'assouplir et

d'ameliorer la gestion du personnel, le Directeur g6ndral comptait faire sur les

types et la dur&e des engagements ; le Comite a soulign6, dans sa recommandation,
l'importance qu'il attachait A cette 4tude.(Recommandation F(1).8 (e)).

274. Les membres du Comitd temporaire ont 6td nombreux L mentionner que des efforts
accrus devaient 6tre faits pour 6liminer, ou du moins reduire, les contraites

financieres et administratives qui faisaient obstacle i un renforcement de l'orien-
tation initiale du personnel et de sa formation en cours d'emploi.

(Recommandation F(1).6 (c)).

275. Plusieurs orateurs ont soulign6 la necessite d'assurer un renouvellement r~gu-
lier du personnel au sein du Secretariat, compte tenu notamment de l'impor-

tance qui s'attache A une reactualisation constante des savoirs et des savoir-faire
dans les domaines de specialisation, en particulier scientifiques, de l'Organisation
(Recommandation F(1).5). Un membre a fait observer qu'en l'occurrence, l'amdlioration
de la r6partition geographique, qui devait constituer une consid~ration primordiale,
coincidait pleinement avec l'int~r~t de l'Organisation. De nombreux pays en d6velop-
pement disposaient en effet d'6minents sp6cialistes dans des domaines scientifiques
et techniques de pointe. Ceux-ci repr6sentaient, A son avis, un potentiel qui
n'6tait pas suffisamment exploite. Certains orateurs ont 6voqu6 la possibilit6 de
recruter davantage de candidats provenant d'autres organisations du systeme des
Nations Unies ou des administrations nationales. Le Comite dans son ensemble a
accueilli avec satisfaction l'intention exprimde par le Directeur g6ndral de r&-
activer le programme des jeunes fonctionnaires du cadre organique et d'utiliser
pleinement le programme des experts associds.

276. Dans le m~me ordre d'iddes, le Comit4, tout en convenant avec certains de-res
membres qu'une certaine latitude devait 6tre laissde au Directeur g6ndral en

ce qui concerne la prolongation de l'emploi apres l'age de la retraite, a jug6 utile
de rappeler qu'aux termes du point 2415 du Manuel, une telle prolongation ne devait
etre octroyde qu'aux fonctionnaires dont les services sont veritablement indispen-
sables ou auxquels une mise a la retraite immediate causerait des difficult6s
insurmontables. (Recommandation F(1).5).

277. D6sireux de voir se poursuivre les efforts entrepris pour amdliorer la commu-
nication entre l'Administration et les fonctionnaires, le Comit6 a souligne

l'int~r~t que rev~taient des consultations frequentes avec les associations du
personnel. (Recommandation F(1).8 (c)).



120 EX/3 - page 80

C. Consultants extdrieurs

278. La question du recours aux services de personnel temporaires et de surnumd-
raires a donne lieu & un ddbat au cours duquel certains orateurs, tout en

reconnaissant l'utile contribution que ce type de personnel pouvait apporter au
fonctionnement efficace du Secrdtariat, ont estimd que ce dernier y recourait de
fagon quelque peu excessive, et jugd utile de rappeler qu'il convenait de respecter
rigoureusement les textes rdglementaires le concernant, & savoir les points 2416,
2430 et 2435 du Manuel, d'oQ il ressortait que l'engagement de personnel apparte-
nant d cette categorie ne saurait avoir pour objet le remplacement de fonctionnaires
permanents ni 6tre un moyen de faire des dconomies sur les ddpenses de personnel. I
serait en tout dtat de cause opportun, ont-ils estim6, que le Secrdtariat fournisse
rdgulisrement au Conseil exdcutif des informations statistiques ddtailldes, du moins
en ce qui concerne le personnel temporaire engagd pendant plus de six mois d'affilde
au titre du programme ordinaire.

279. De manisre plus g6ndrale, le Comit6 temporaire - tout en soulignant l'utilit6
des informations qui sont rdgulisrement fournies au Conseil exdcutif sur les

questions de personnel - a estimd qu'il conviendrait dgalement de fournir a tout
membre du Conseil qui en ferait la demande tout autre renseignement concret et per-
tinent sur ces questions. (Recommandation F(1).9).

280. Ayant ainsi achev6 son examen des questions touchant au personnel, le Comit6
temporaire a exprim6 le voeu qu'il soit tenu compte de ses suggestions et

recommandations lors de la restructuration du Bureau du personnel envisagde par
le Directeur g6n ral et que, de m~me, les dispositions pertinentes du Manuel fassent
l'objet de mises & jour publides de fagon rdgulisre. (Recommandation F(1) .7 et 8 (d))

Point F(2) de l'ordre du jour : QUESTIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES

Techniques budg6taires

281. En prdsentant ce point, le Directeur gdndral adjoint chargd de mission a fait
boserver notamment que les propositions du Directeur gdndral concernant les

techniques budg6taires exposdes dans les documents 120 EX/5 (partie III) et 120 EX/9
(par. 22 d 32), refl6taient fidslement les ddcisions prises par la Confdrence g6nd-
rale A sa vingt-deuxieme session (rdsolution 22 C/44) en vue de la preparation du
document 23 C/5. Le Comit6 temporaire a souscrit dans son ensemble d ces proposi-
tions, en particulier & celle d'avoir recours, pour l'dlaboration du document 23 C/5,
aux techniques suivantes :

- utilisation d'un dollar constant dquivalant A 6,45 francs frangais ou
2,01 francs suisses, comme pour le 22 C/5 approuvd ;

- pour le calcul des co~ts imputables & l'inflation, ajustement de la base du
budget en cours en fonction du niveau des prix prdvu pour la fin de 1985, de
fagon A la rapprocher le plus possible de la pdriode 1986-1987 couverte par
le 23 C/5 ;

- utilisation, pour le calcul de la provision destin6e & faire face aux
fluctuations mondtaires (Titre VIII du budget) du taux de change du dollar
par rapport au franc frangais et au franc suisse en vigueur pendant le mois

precedant celui oQ la version d6finitive du document 23 C/5 sera mise au

point. Ce montant serait rdvisd quand la Confdrence g~ndrale adopterait le
budget, sur la base du taux de change en vigueur pendant le mois pr6cddant

son adoption ;
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- fixation de la base budgdtaire pour 1986-1987 a 391.168.000 dollars des
Etats-Unis, ce montant ne comprenant pas les cofts imputables & l'inflation
ou les 6conomies rdsultant de l'apprdciation du dollar.

282. En ce qui concerne le paragraphe 25 du document 120 EX/9, dans lequel le Direc-
teur g6ndral se ddclare dispos6 A prdparer les futurs projets de programme et

budget, a partir du document 24 C/5, sur la base de la valeur courante du dollar, au

lieu de continuer & appliquer le principe du dollar constant, le Comitd temporaire

a estim6 que la responsabilitd d'une ddcision sur ce point devrait rtre laissde a la

Confarence g6ndrale A sa vingt-troisisme session (Recommandation F(2) .2 (a)) . Un ora-
teur a exprima l'opinion que, du point de vue technique, il 6tait pr6fdrable de s'en
tenir A l'utilisation du dollar constant pendant toute la pdriode 1984-1989 couverte
par le Plan & moyen terme pour sviter de bouleverser le processus budg6taire.

283. Sur le point de savoir si le Directeur gandral devrait soumettre au Conseil
exdcutif et A la Confdrence gdndrale, & titre indicatif, une sdrie de documents

paralleles relatifs au 23 C/5 (par. 26 du document 120 EX/9), le Comit6 temporaire a

conclu par l'affirmative (Recommandation F(2).2 (b)).

Prdsentation du budget et questions connexes

284. Un membre ayant demands des prdcisions sur ce qui distinguait les propositions

concernant l'Atablissement du document C/5 en deux volumes faites respective-

ment par la Confdrence gdndrale d sa quatrisme session extraordinaire (rdsolution

4 XC/5.01 (par-3 (b)) et par le groupe de travail sur les techniques budg6taires et

la prssentation du budget, le Sous-Directeur gdndral chargd du budget a indiqud au

Comita temporaire qu'elles correspondaient A deux ddmarches diffdrentes, que le Di-

recteur gendral avait tentd de concilier dans la partie IV du document 120 EX/5.

Selon la formule envisagde par la Confdrence g6ndrale & sa quatrisme session extra-

ordinaire, un premier volume fournirait des informations destindes a stimuler les
6changes de vues au sein des organes directeurs de l'Organisation et axdes sur les

grandes lignes du programme, de fagon d aider la Confdrence g6ndrale a prendre des
d6cisions, le second volume contenant des renseignements ddtaill6s sur la manihre

dont le Plan d moyen terme avait dtd traduit en action, avec indication des montants

budg6taires correspondants, pour permettre au Secr6tariat d'ex6cuter le programme et

aux Etats membres de participer aux activitds de l'Organisation. Quant au Groupe de

travail sur les techniques budgetaires et la pr6sentation du budget, il prdconisait

une formule suivant laquelle l'un des volumes aurait trait essentiellement aux ques-

tions relatives au programme, et l'autre aux questions budg6taires, financisres et

statistiques connexes.

285. Le Comitd temporaire a estim6 d'un commun accord que le document C/5 approuv6

devrait continuer d 6tre publid ; en effet, il s'dtait avdr6 6tre, en particu-

lier, un instrument de travail indispensable pour le Secr6tariat, les Etats membres

et les commissions nationales.

286. Il a 6td convenu que le Directeur g6ndral devrait continuer a mettre le docu-

ment de justification budgdtaire A la disposition des Etats membres qui en

feraient la demande, 6tant entendu qu'il le serait sous sa forme actuelle, c'est-d-

dire en version bilingue anglais/frangais, pour dviter les frais suppldmentaires
qu'entrainerait sa traduction dans toutes les langues de travail de la Confdrence

gdndrale. Le Comit6 temporaire a pris bonne note du fait que les donndes budgdtaires

prdsentdes dans les justificatifs n'avaient qu'un caractere indicatif, puisqu'elles
dtaient calculdes plus de deux ans avant h'ex6cution des activitds. En consdquence,

le Directeur g6ndral ne devait pas dtre considdrd comme lid par les chiffres detail-

16s fournis pour les diffdrents postes.
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Crdation d'un groupe d'experts des questions budgdtaires et financieres

287. En ce qui concerne la proposition du Groupe de travail sur les techniques bud-

g taires et la presentation du budget relative & la crdation d'un petit comit6
budgetaire ou financier compos6 d'experts qui aiderait la Commission financiere et

administrative du Conseil ex~cutif, plusieurs orateurs ont exprim6 des rdserves,

estimant que cette proposition impliquait une critique & l'dgard de la Commission.

L'un d'entre eux a considdr6 que la Commission 6tait beaucoup plus competente pour

traiter de questions techniques que n'importe quel groupe d'experts ext rieur. Un

autre a fait valoir que la creation d'un tel groupe d'experts entrainerait des d6-

penses suppldmentaires, qu'il 6tait possible d'dviter en utilisant pleinement les

capacites actuelles de la Commission financiere et administrative. Un autre orateur,
en revanche, estimant que l'apport d'un petit groupe d'experts pourrait 6tre fdcond,
s'est prononc6 pour sa crdation et a invoqu6 & cet dgard 1'exemple de la r union &
laquelle avaient particip6, en avril 1984, des experts financiers du "Groupe de

Geneve" d'une part, et le Directeur du Bureau du budget et ses assistants d'autre

part.

288. A la lumiere de cet 4change de vues, le Comit6 temporaire a decide d'inviter

le Directeur gendral d 4tudier l'opportunit6 de cr6er un groupe d'experts des

questions budgetaires et financieres charg6 d'aider la Commission financiere et admi-

nistrative du Conseil executif, et & presenter en temps utile ses conclusions au
Conseil ex~cutif (Recommandation F(2).2 (c)).

Questions budgetaires

289. Deux membres ont present4 au nom du "Groupe de Geneve" une proposition recom-

mandant, en ce qui concerne 1'exercice 1984-1985, que le deficit budgetaire
rdsultant du retrait des Etats-Unis a la fin de l'ann~e 1984, s'il se confirmait,

soit couvert par une reduction des d penses et non par des moyens tels que 1'accrois-

sement des contributions, le recours a des emprunts, des pr~levements sur le Fonds de

roulement ou le report de la restitution aux Etats membres des excedents accumulds.
En ce qui concerne l'exercice 1986-1987, ils ont recommand4 que le 23 C/5 soit dtabli

sur la base d'une croissance reelle zdro, avec absorption maximale des augmentations

de depenses obligatoires, ou sur la base de 75 % du budget actuel, au cas oa les
Etats-Unis ne reviendraient pas sur leur decision, compte tenu des contraintes bud-

gdtaires auxquelles les Etats membres doivent faire face dans le contexte actuel de
crise 6conomique mondiale.

290. 1984-1985 - Au cours du d~bat qui s'est engagd, plusieurs membres, tout en
convenant qu'il 6tait souhaitable que les Etats-Unis restent membre de l'Unesco,

notamment pour pr6server l'universalit6 de l'Organisation, ont reaffirm6 que le pro-

blame dont le Comit6 temporaire 6tait saisi 6tait celui, plus vaste, de l'amdliora-

tion & long terme du fonctionnement de l'Organisation. L'Unesco n'6tant pas parfaite,
il y avait lieu, a-t-il 6t6 dit, de continuer d tout mettre en oeuvre pour rdaliser des
6conomies au niveau de son fonctionnement, & condition, bien entendu, que cela ne

se fasse pas au detriment des principes et des programmes de l'Organisation. Pour
d'autres orateurs, il importait d'61aborer sans tarder un plan d'action 6ventuel
un membre a estim4 que les ressources actuelles laissaient une marge suffisante pour
procdder en 1985 aux rdductions budgdtaires ndcessaires en rognant sur les activitds
dont le rang de prioritd n'6tait pas des plus 4levds.

291. En ce qui concerne les moyens & mettre en oeuvre pour faire face a un ddficit
budgdtaire en 1985 - augmenter les contributions, emprunter, recourir au Fonds

de roulement ou utiliser les excddents accumulds -, le Directeur gdn6ral adjoint a

apped 1'attention du Comit6 temporaire sur la rdponse du Directeur gdn6ral au d6bat

que le Conseil exdcutif avait consacr6, & sa 119e session, au point 5.11 de son ordre
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du jour (Communication du ministre britannique du d6veloppement outre-mer au Direc-

teur gdn6ral relative a la politique du Royaume-Uni vis-a-vis de l'Unesco). Dans
cette r6ponse, le Directeur g6n6ral avait clairement indiqu6 que le retrait des

Etats-Unis posait le probleme d'une rdduction des ressources, et qu'il s'agissait
1 d'un probleme budgetaire et non d'une question de tr6sorerie. Par cons6quent,
il ne pouvait envisager, pour faire face A cette reduction, ni de faire appel au
Fonds de roulement, ni de recourir a des pr~ts bancaires. Il n'avait pas non plus
l'intention, si les Etats-Unis se retiraient, de proposer que les Etats membres
versent des contributions supplementaires, des propositions de cette nature ne
pouvant 6tre formul6es que par les organes directeurs.

292. Quant au montant du deficit, il pouvait 8tre estimd A quelque 43 millions de

dollars pour 1985. Etant donnd qu'une r6duction budgetaire de cette ampleur
aurait de graves repercussions sur le programme, ainsi que sur le recrutement et
la formation du personnel, le Directeur g6ndral accorderait toute l'attention vou-

lue aux mesures qu'il conviendrait de prendre pour combler ce deficit. Les membres

du Comitd temporaire se sont accordds A estimer que le Directeur g6ndral devrait

procdder A une 6tude approfondie des consequences du retrait et faire rapport a ce
sujet au Conseil executif a l'une de ses prochaines sessions.

293. Un membre a tenu A ce que soit notee la position officielle de son gouverne-

ment, suivant laquelle l'exc6dent budg6taire de 150 millions de dollars ddgag6

pour 1981-1983 devrait 8tre restitud dans son integralitd aux Etats membres en 1984.

Il a ajout6 qu'il espdrait que les ndgociations informelles en cours aboutiraient A

une solution. Si tel n'6tait pas le cas, la question viendrait indvitablement compli-

quer encore les d~bats du Conseil ex~cutif. Deux autres orateurs ont estime qu'une

telle mesure ne serait peut-6tre pas pleinement conforme aux dispositions des
articles 4.3 et 4.4 du Reglement financier.

294. 1986-1987 - Le Comit6 temporaire a ax4 ses ddbats sur la croissance zdro. Le

principe d'une telle croissance, ont soulign6 les auteurs du projet de recom-
mandation, fondait la position de leur groupe a l'6gard des budgets de toutes les

organisations du systeme des Nations Unies. Cette position, a-t-il 6t6 dit, refldtait

la r6alit6 6conomique existante. A ce propos, l'un des auteurs a declar6 que la crois-

sance du budget de l'Unesco depuis 1973 6tait de 55 %, taux considerablement superieur

A l'accroissement du PNB de son propre pays. Le mgme orateur a ajout6 que son gouver-

nement s'inquidtait de voir s'accroitre fortement la part des cr6dits d'aide natio-

naux qui allait A l'aide multilaterale, plut6t qu'a l'aide bilaterale, ne serait-ce

que parce que la seconde 4tait nettement orientde vers les pays en d~veloppement les

moins avances. D'autres orateurs ont 6mis des doutes quant A l'opportunit6 pour le

Comitd temporaire d'examiner cette question, plusieurs exprimant l'avis que les dd-

cisions ant6rieures de la Conf6rence g6ndrale et du Conseil ex6cutif excluaient

que l'option croissance z6ro soit retenue pour la pr6paration du budget de 1986-1987

et l'un d'eux estimant qu'eu 6gard A 'article 13.1 du Reglement financier, le Comitd

temporaire n'avait pas comp6tence pour formuler des propositions en matiere finan-

ciere. Le premier point a 6t6 contestd par un autre membre, qui a appel l'attention

du Comit6 temporaire sur le paragraphe C-37 de la partie III du document 120 EX/5,

oQ le Directeur g6ndral s'est d6clar6 dispos6 A "absorber dans la base budgetaire

de 391.168.000 dollars le credit de un million de dollars qui peut 6tre r6serv6
pour financer 1'ex6cution des projets de resolution prdsent6s par les Etats membres

et approuves par la Confdrence g6ndrale" ; c'dtait la essentiellement, estimait-il,

une position tendant A une croissance zdro, que son gouvernement accueillait avec

satisfaction. Le Directeur g n6ral adjoint a d~clar6 que si aucune proposition impli-
quant une croissance budgetaire n'6tait faite dans ce paragraphe, c'6tait parce que

le Directeur g6ndral, dans le meme paragraphe, demandait au Conseil ex6cutif d'indi-

quer s'il conviendrait de pr6voir une croissance nette pour 1986-1987 (cf. 120 EX/5,

par. C-37).
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295. Plusieurs orateurs, evoquant la situation critique des pays en dsveloppement
et l'urgente ndcessite d'accroitre l'assistance aux moins avances d'entre eux,

ont ddclare que la position du "Groupe de Geneve" en matiere de croissance budg6taire
dtait inacceptable aux yeux des pays de leurs groupes regionaux. Deux membres ont
soulign6 l'incongruit6, l'irrdalisme et l'injustice qu'il y aurait A adopter un taux
de croissance zero ou n~gatif alors que la moitid de la population des pays en ddve-
loppement vivait en dega du seuil de pauvret6. Un orateur a fait observer qu'aucun
gouvernement national n'avait retenu pour son propre budget le principe d'une crois-
sance zero. Le mnme orateur a invite instamment les membres du "Groupe de Geneve" a
faire montre d'un esprit de compromis, comme l'avaient ddj& fait les pays favorables
& une croissance rdelle, qui avaient modifi6 leur position pour tenir compte de
l'opinion des autres. Ils ont exprimd l'avis que l'action en faveur du developpement
et la coopdration entre nations n'6tait pas seulement pour tous les pays une obliga-
tion morale, mais servait dgalement les interets des pays en developpement et indus-
trialisds dans la mesure oG il s'agissait de sortir de la crise que traversait actuel-
lement l'dconomie mondiale. De plus, il ne fallait pas oublier que, si les pays en
developpement 6taient favorables & une croissance du budget de l'Unesco en raison
de l'immensite de leurs besoins, cette croissance representait aussi pour eux,

lorsqu'il s'agissait de faire face & leurs obligations financieres, un plus grand
sacrifice, puisqu'ils 6taient les principales victimes de la crise dconomique. Deux
membres du Comit6 ont donnd un aperqu des efforts que faisaient leurs gouvernements

respectifs pour accroltre leur aide au d veloppement malgr6 les contraintes budge-
taires auxquelles ils se heurtaient ; l'un d'entre eux a fait observer que, m6me si

la priorit6 6tait maintenant donnde & l'aide bilatdrale, l'aide multilat6rale par
l'intermddiaire d'organismes tels que l'Unesco avait en fait augment6, passant en
pourcentage de l'aide publique totale, de 29,3 % en 1979 & 42,4 % en 1983. Un autre

membre, faisant dtat de la politique suivie & cet 6gard par son gouvernement, a
estim6 que l'application de mesures d'austeritd n'6tait pas n6cessairement incom-

patible avec un accroissement des efforts d'aide au d6veloppement.

296. Sur le principe de l'absorption maximale, lors de la preparation du Projet de

budget pour 1986-1987, des accroissements de depenses obligatoires, qu'un

membre jugeait contraire au principe du dollar constant et au m6canisme de la

Rdserve budg6taire, les membres du Comit6 ont 6t6 d'accord pour estimer que le

Directeur g6n ral devrait continuer & tout mettre en oeuvre pour absorber ces
accroissements, dans la mesure oG cela ne compromettait pas l'int~grit6 du

programme.

297. Constatant que le Comit6 ne pourrait probablement pas parvenir a un consensus

sur les questions budg taires soulevdes dans le projet de recommandation, ses

deux auteurs, tout en le regrettant, n'ont pas insist6 pour qu'il soit adopt6, 6tant

entendu que leurs points de vue seraient pleinement refl6t6s dans le rapport de la

r6union.

Point G(1) de l'ordre du jour : INFORMATION DU PUBLIC

298. De l'avis gendral du Comit6 temporaire, 1'information du public est une compo-

sante importante de l'exdcution des activit s du programme de l'Unesco. De

nombreux membres ont jug6 qu'elle devrait b6ndficier d'une prioritd accrue, car

elle n'est pas simplement un appendice du programme de l'Organisation, mais une

activit6 & part entiere, lide aux missions fondamentales qui lui sont assign6es

par l'Acte constitutif, dans la mesure oa elle contribue & promouvoir ses id6aux
et donc & renforcer la coop6ration intellectuelle et la compr6hension internatio-
nales. (Recommandation G(1).1).



120 EX/3 - page 85

299. Le Comit6 a reconnu qu'il 6tait n6cessaire d'amdliorer les politiques.suivies

et les m6thodes utilis~es dans le domaine de l'information du public et donc

de restructurer les services du Secr6tariat charg6s de ces taches ; il a accueilli

avec satisfaction les recommandations du Groupe de travail consultatif sur l'infor-

mation du public et les initiatives prises par le Directeur g6ndral A cet 6gard

(Recommandation G(1).2 et 3). L'information du public 6tant indispensable A une mise

en oeuvre efficace du programme, lorsque c'est possible, une composante "information

du public" devrait 6tre comprise dans la mise en oeuvre des activit6s du programme
(Recommandation G(1).4). Il serait par cons6quent n6cessaire d'6tablir une liaison
plus 6troite entre les secteurs du programme et l'Office de l'information du public.
Il a 6t6 propos6 que des journalistes professionnels de l'Office de V'information du

public soient d6tach~s en permanence aupr~s de chacun des secteurs. Ce point de vue
n'a pas 6t6 partag6 par d'autres membres, qui ont jug6 inopportune la creation de
postes suppldmentaires. D'autres ont estim6 pr~fdrable de disposer d'un noyau cen-
tral de sp6cialistes, travaillant en collaboration avec chaque secteur.

300. De nombreux membres du Comitd ont t6 d'avis qu'il fallait mettre des ressources
suppl6mentaires a la disposition de l'Office de l'information du public puis-

qu'il 6tait admis que son r6le devrait 8tre accru, mais d'autres ont soutenu que,
par souci d'6conomies budgdtaires, il serait pr~fdrable de pr~coniser une reaffec-
tation des ressources existantes en vue d'accroitre l'efficacit6 de 1'Office de
l'information du public.

301. La plupart des membres du Comit6 temporaire sont convenus que l'essentiel 6tait
d'amdliorer l'image de l'Unesco aupres du grand public et des sp6cialistes,

ainsi que dans les m6dias ; un membre a soulign6 que, en matiere d'information, il
fallait prendre en compte la demande et pas seulement l'offre. On a object6 toute-
fois qu'il n'6tait pas necessaire de faire de la publicit6 pour l'Unesco parce que,
en tant qu'organisation internationale, elle 6tait au service de ses Etats membres
et que son action devait suffire A la faire connaitre. Un autre membre a soutenu

que, aussi louable que put 8tre l'action de l'Unesco, d'autres organisations dont
les m6rites n'6taient pas moindres cherchaient aussi & retenir l'attention du public

et qu'il dtait donc n~cessaire d'informer celui-ci. Il a g~ndralement 6t6 convenu
que les Etats membres et les commissions nationales partageaient avec le Secr6tariat

la responsabilit6 de la tache consistant & mieux 6clairer le public. Un membre a
estim6 que les conferences regionales et les sessions de la Conference g6ndrale

organis6es en dehors du Siege offraient un bon moyen de faire mieux connaitre

l'Unesco.

302. La plupart des membres se sont accord6s A reconnaitre l'impact des medias sur
l'opinion publique qui, A son tour, comme un membre 1'a fait observer, pouvait

influencer m~me la politique des gouvernements. Il leur apparaissait donc important
de maintenir, dans tous les pays, des contacts r6guliers avec les m6dias, en parti-
culier avec les journalistes qui s'int6ressent aux divers aspects de l'action de
l'Unesco. D'autres incitations, telles que l'attribution de bourses d'6tudes et
de voyage et l'organisation de seminaires, devraient 8tre pr~vues pour familiariser
les journalistes avec l'action de l'Organisation et les encourager A diffuser des
informations A son sujet, comme ils l'avaient d6jd fait avec tant d'efficacit6, a
relev6 un orateur, pour les campagnes de sauvegarde du patrimoine culturel. (Recom-
mandation G(1).8)- Certains membres ont soulign6 la ndcessit6 de faire un effort

particulier pour am6liorer l'image de l'Unesco dans les pays o5 elle s'6tait le

plus ddgradde, souvent du fait de l'ignorance, mais aussi, comme l'a dit un membre,

en raison d'opinions partisanes prdconques de la part de certains didments de la
presse. Le mnme orateur a regrett6 qu'il ne f~t pas suffisamment rendu compte des

r6unions de l'Unesco et estim6 qu'il serait peut-4tre utile de s'inspirer de la

formule des communiquds de presse publi6s par l'Organisation des Nations Unies.
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303. Une vigoureuse politique de relations publiques dirigde plus particulierement
vers les midias a donc dtd preconisde, et le Comite s'est f~licit6 de la recom-

mandation formul6e & cet effet par le groupe de travail consultatif et de la decision
d'y donner suite prise par le Directeur g n6ral. Il a approuve, egalement, la d~ci-
sion de d6signer deux porte-parole responsables aupr~s du Directeur gendral.

304. La question des stratdgies d'information a t6 longuement examinde. Le Comit6
a reconnu la necessite d'elaborer des strategies diff6rencides, tenant compte

de la nature de l'information & diffuser, du canal utilise pour ce faire et des pu-
blics vis6s, et faisant une distinction plus nette entre les moyens de communication
de masse et les mddias specialis6s. (Recommandation G(1).5).

305. Il a dtd jugd particulierement important & cet 4gard de s'attacher A identifier
les divers groupes cibles, ainsi qu'A analyser leurs besoins et leurs centres

d'int6r&t et d en suivre l'6volution. Cela pourrait se faire avec l'aide des commis-
sions nationales et des organisations internationales non gouvernementales oeuvrant
dans le domaine de la communication, ainsi qu'en proc6dant & des dtudes et des
enqu~tes. Les moyens de communication de masse - y compris les agences de presse -
constituaient A l'dvidence une des principales cibles et il convenait a ce titre de
veiller a bien, prendre en compte leurs besoins et leurs critsres particuliers.
(Recommandation G(1).6).

306. Le Comitd a recommandd, suivant en cela le groupe de travail consultatif, que
certaines activitds de l'Unesco en matiere d'information, en particulier

celles qui ont trait & l'information gdndrale de base, soient ddcentralisdes vers
les bureaux rdgionaux et sous-rdgionaux afin de mieux diversifier l'information en
fonction des besoins des differents groupes cibles. Un membre du Comit6, tout en se
f~licitant de la ddcision du Directeur g6ndral & cet 6gard, a estimd que le processus
de d~centralisation devait 8tre acc ldre et qu'une large place devait 8tre faite au
personnel local dans l'attribution des postes du cadre organique des bureaux rdgio-
naux. (Recommandation G(1).12).

307. Considdrant, a l'instar du Directeur gendral, qu'il dtait indispensable de
doter l'Office de l'information du public de spdcialistes hautement qualifids,

la plupart des membres ont estimd que l'engagement de journalistes professionnels
competents et dynamiques pourrait largement contribuer & revitaliser les services
d'information du public de l'Unesco et A faire mieux connaitre les politiques, les
programmes et les r6alisations de l'Organisation. Grace A leur connaissance du fonc-
tionnement des medias et d leurs nombreux contacts avec d'autres professionnels de
la communication, ils seraient mieux d m~me que quiconque de "vendre" l'Unesco,
selon 1'expression d'un membre du Comit6. Plusieurs membres ont fait observer que
ces professionnels devraient faire preuve d'ouverture d'esprit et de dispositions
favorables vis-&-vis de l'Organisation, voire, pour reprendre les termes de l'un
des orateurs, 6tre des "militants de la cause de l'Unesco". Les membres du Comit6
se sont accordes & penser -que ces professionnels devraient provenir de diffdrentes
rdgions gdographiques et culturelles qu'ils connaissaient bien. Un membre a ajoutd
qu'il serait peut-&tre opportun de s'attacher plus particulierement les services de

journalistes ayant des contacts dans les pays oa l'Unesco avait mauvaise presse,
tandis qu'un autre a estimd que la prioritd devrait aller & des professionnels des

pays en ddveloppement. (Recommandation G(1).11).

308. La question du degrd d'autonomie & accorder au personnel, y compris au respon-
sable, d'une unitd restructurde de l'information du public a dt6 examinde, et

plusieurs membres du Comite se sont d6clards rdsolument favorables au principe de
l'inddpendance professionnelle. D'autres ont nuancd ce point de vue en faisant

observer que les journalistes du service d'information avaient des responsabilitds

en tant que membres du personnel ; un orateur a estim6 qu'une coordination devait
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6tre assurde a un niveau elev6 au sein du Secr6tariat, alors qu'un autre a jug6

peu raisonnable, des lors que l'Unesco ne devait rendre compte de son action qu'A

ses Etats membres, d'instituter un syst me de double alldgeance et de double res-

ponsabilitd. On a 6galement fait observer que si le principe de la libert6 du jour-

naliste pouvait s'appliquer A l'information de caractere g6n6ral, il fallait ndan-

moins exercer un certain contr6le sur les questions d'actualit6 ou les nouvelles

concernant l'Unesco.

309. Plusieurs orateurs ont 6voqu6 la question de la qualitd et du choix de l'in-
formation. En exigeant du personnelde l'Office de l'information du public

un tres haut niveau de competence professionnelle, on devrait obtenir une informa-

tion claire et bien pr~sentde. Un membre a praconis6 une nouvelle conception de la

prdsentation de l'information sur l'Unesco, et l'a d6crite comme une "force tran-

quille" qui ferait contrepoids au sensationnalisme frdquemment rencontr6 dans la

presse. Un autre membre a estim6 que la qualit6 de l'information pourrait 6tre

amdliorde en sollicitant l'avis d'experts ext6rieurs, notamment au sujet de cer-

tains problemes techniques concernant des publications sp cialisdes.

310. Diverses observations et iddes ont dt6 formuldes sur la question des supports

A utiliser pour la diffusion de l'information. Pour la majoritd des membres

du Comit6 temporaire, il faudrait que, parallslement aux mdthodes plus classiques

comme les publications, l'Unesco exploite davantage, dans les limites des ressources

disponibles, les nouvelles techniques et les nouveaux moyens de communication tels

que le mat6riel viddo et la tdldvision par cable. Un membre s'est toutefois demand6

si, dans certains pays oG ces technologies nouvelles sont encore inexploitdes ou

inexistantes, il ne serait pas plus utile d'axer les efforts sur des techniques

telles que les fichiers d'adresses ou les bulletins d'information. Un autre membre

du Comit6 a soulign6 que 1'usage des nouvelles technologies ne devait pas aboutir

a renforcer la domination d'un petit nombre de rdseaux ou d'agences des pays indus-

trialisds mais 8tre d6velopp6 dans tous les pays.

311. L'Unesco devrait 6galement renforcer sa strat gie en matiere de radiodiffusion

et de t6l6vision, notamment en direction des pays en ddveloppement. L'accent

a 6t6 mis sur l'importance de la radiodiffusion aux fins de la communication rurale

dans les r~gions isoldes. (Recommandation G(1).9).

312. Pour la' rdalisation des productions audiovisuelles de l'Unesco, le Comit6 a

prdconiss de recourir davantage a des coproductions, en particulier avec des

chaines de td6lvision nationales ou locales, publiques ou privdes de tous les pays,

afin de leur assurer la qualit6 professionnelle la meilleure et d'accroitre leurs

chances de diffusion. Il s'est fdlicits de la ddcision du Directeur gdndral A cet

dgard. Un membre a ajoutd qu'il conviendrait de produire davantage de documentaires

t616vis6s sur 1'Unesco et sur ses activit s et de leur donner une plus grande

publicit6. (Recommandation G(1).10).

313. Afin d'amdliorer les activitds d'information du public de l'Unesco, il 6tait

essentiel de collaborer avec des organismes pouvant contribuer A produire

et retransmettre l'information, comme l'a reconnu le Groupe de travail consultatif.

Ainsi, les commissions nationales, les organisations internationales non gouverne-

mentales dotdes du statut consultatif et les organisations et institutions aux-

quelles l'Unesco accorde un soutien pourraient - entre autres organismes - jouer

un role important, tout comme les contacts personnels. Il conviendrait, a cette fin,
d'accorder A ces organismes toute l'assistance voulue, notamment en leur communi-
quant une documentation gdn rale sur les activit6s de l'Unesco qui, de l'avis d'un

membre, leur faisait souvent ddfaut. (Recommandation G(1).7).
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Point G(2) de l'ordre du jour : CONSULTANTS EXTERIEURS

314. Les membres du Comite temporaire sont convenus qu'il 6tait parfois utile de
faire appel A des consultants exterieurs - qu'il s'agisse de membres du

Corps commun d'inspection, d'organisations non gouvernementales, ou encore d'orga-
nisations ou de particuliers comptents dans les Etats membres - mais que leur
aide ne devrait 6tre recherch e que quand les comp6tences voulues n'dtaient pas
disponibles au sein du Secrdtariat lui-mdme.

315. Le ddbat a et centrd sur le point de savoir s'il 6tait suffisamment fait
appel au concours d'experts extdrieurs et sur la question des critsres prd-

sidant & leur choix. Un certain nombre d'orateurs ont estimd qu'une organisation
internationale comme l'Unesco devrait, en regle gdndrale, dtre capable de s'acquitter
de ses taches sans recourir a des spdcialistes extfrieurs. Il conviendrait, a-t-il
6t6 dit, de recourir davantage aux spdcialistes du Secr6tariat, qui ne cessaient
pas d'dtre des experts le jour ofi ils y entraient, revenaient moins cher que des
consultants et obtenaient frdquemment de meilleurs resultats. L'Unesco a certes
toujours eu pour pratique, a-t-on soulign6, de demander l'avis d'experts extdrieurs
avant de se lancer dans de grandes innovations en matihre de programmes, et on a
citd a cet dgard les exemples de l'UNISIST et du PIDC. Un membre du Comit6 a fait
observer que les groupes de travail consultatifs rdcemment cr66s par le Directeur
gendral pour revoir le fonctionnement de l'Organisation 6taient essentiellement

compos~s d'experts extdrieurs. Certains membres du Comit4 ont ainsi conclu que la
pratique du recours A des consultants extdrieurs etait solidement 6tablie A
l'Unesco et qu'il serait inopportun que le Comitd temporaire recommande son extension.

316. D'autres membres du Comitd ont estimd en revanche que l'Unesco devrait exa-

miner la possibilitd de recourir davantage aux comp6tences tres diverses dis-
ponibles dans les Etats membres. Un orateur a considdrd que ces competences devraient

6tre utilisdes aussi bien dans le cadre de la planification, de l'ex6cution et de
l'dvaluation des programmes que pour chercher a amdliorer les proc6dures de gestion

de l'Unesco. Il faudrait, a-t-on soutenu, que des propositions concretes soient

faites a cet effet dans le projet de C/5 et dans d'autres documents pr~sentds aux

organes directeurs, et que la Confdrence gdndrale et le Conseil ex6cutif puissent

demander que l'on fasse appel A des consultants extdrieurs pour des questions spd-

cifiques de programme ou de gestion. C'est au Directeur gendral qu'il appartiendrait
d'engager ces consultants et d'examiner en premier lieu leurs avis, mais des copies
des rapports pr~sent6s devraient 6tre mises & la disposition des Etats membres qui
en feraient la demande, et les organes directeurs devraient 8tre informes des recom-
mandations faites et de leur adoption ou non-adoption totale ou partielle. Plusieurs

membres du Comit6 ont contest6 l'idde qu'il faille solliciter l'avis de consultants

exterieurs sur des questions de programme ou de gestion : & leur avis, les questions
en cause n'6taient pas compliqudes au point de justifier le recours & des experts
extdrieurs. Il 6tait aussi & craindre que les organes directeurs ne prennent 1'habi-
tude de faire appel A des consultants extdrieurs pour des questions sp~cifiques,
puis de contr6ler l'application des recommandations formuldes par ces derniers. Cette

pratique, a-t-il 6t6 estimd, risquerait d'empidter sur les prerogatives du Directeur

g~ndral.

317. Exprimant des prdoccupations plus immediates, un membre du Comit6 a estim6

que le Directeur g~ndral devrait - A la lumisre des rapports des groupes de
travail consultatifs, des decisions prises par le Conseil exdcutif a sa 120e session

et de tous autres developpements pertinents qui interviendraient par la suite -
explorer la possibilite de demander au Corps commun d'inspection ou A des consultants
exterieurs des avis sur des questions specifiques de gestion concernant les proc6-

dures internes du Secretariat. Il a dt4 propos6 que le Directeur gdneral porte les

conclusions de cet examen & la connaissance du Conseil executif, dans le rapport oral
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qu'il lui presenterait a sa 121e session. Certains membres du Comit6 ont souscrit
d cette idde, mais d'autres ont mis en doute la n6cessit6 de toute nouvelle 6tude

des proc&dures internes de l'Organisation. On a fait observer que le Corps commun
d'inspection examinait periodiquement les m6thodes de travail de l'Unesco et que
ses rapports 6taient ensuite soumis A l'examen du Conseil ex6cutif. Il a aussi 6t6
jug6 douteux que le Corps commun d'inspection, dont le calendrier de travail est

6tabli A l'avance, puisse faire une nouvelle 4tude de ce genre dans un proche avenir.

318. L'accent a 6t6 mis par plusieurs membres du Comit6 sur la necessit6 de re-

examiner les procedures suivies par l'Organisation pour le choix des experts
et des consultants exterieurs. La necessit6 de veiller A ce que les experts soient
recrutes dans toutes les r6gions du monde a 6t6 vigoureusement soulignde. Un membre
du Comit6 s'est demand6 pourquoi, d'apres les chiffres dont il disposait, 61 % des
consultants engag~s par l'Organisation au cours de la p6riode 1981-1983 venaient de

pays du groupe electoral 1 alors que, par exemple, 6 % seulement venaient de pays
du groupe 2. Il semblait, & la lumiere de tels chiffres, que la principale question
dont le Comit6 devait se pr~occuper, s'agissant des consultants ext6rieurs, 6tait
celle d'une repartition gdographique equitable. La diversification, a-t-il 4t6

repondu, est une preoccupation majeure du Secretariat. Toutefois, il convient de ne
pas oublier, en examinant les chiffres cit6s, que les consultants sont, dans une
large mesure, charg6s de travaux de r6daction et que les langues de travail du

Secr6tariat sont celles de deux pays du groupe 1. Un membre du Comit6, faisant

observer que son pays ne manquait pas d'experts tres qualifies mais que la liste

d'experts dressde par sa Commission nationale 6tait relativement limit~e parce que

la connaissance de l'anglais et du frangais 4tait un des 616ments pris en compte

pour son stablissement, a consid6rd que la langue 6tait un facteur limitatif in6-

vitable & l'observation du principe de la r6partition g6ographique. La connaissance

de l'anglais et du frangais, a-t-on fait valoir par ailleurs, n'est pas l'apanage

exclusif des personnes venant de pays du groupe 1 ou de celles qui ont l'anglais ou

le frangais pour langue maternelle.

319. Toujours A propos du choix des consultants, l'attention a 6t6 appelde sur le

risque de faire constamment appel A un m~me groupe restreint d'experts. Cer-

tains experts, a fait observer un orateur, passaient plus de temps au service de

l'Organisation en qualit6 de consultants qu'ils n'en consacraient, dans leur propre

pays, a 1'exerci-ce de leur profession et A l'enrichissement de leur savoir. Il fau-

drait, a-t-il 6t6 sugg6rd, proceder A un examen approfondi des criteres et des

m6thodes de recrutement des consultants ainsi que des arrangements relatifs A la

consultation des Etats membres au sujet de l'engagement d'experts.

320. Le Comit6 temporaire a finalement adopt6 un texte dans lequel il recommande

que l'Unesco continue a faire appel A des consultants exterieurs lorsque

leur concours semble devoir representer une contribution positive aux efforts qui

sont poursuivis en vue d'ameliorer la mise en oeuvre du programme et le fonction-

nement de l'Organisation, et qui stipule que leur choix devrait 6tre fonction de

leur exp6rience, de leur comp6tence, et du principe d'une repartition geographique

equitable. (Recommandation G(2).1 et 2).

Point G(3) de l'ordre du jour : ROLE DES DELEGATIONS PERMANENTES

321. Au moment d'entreprendre l'examen du r6le des delegations permanentes aupr~s

de l'Unesco, il a 6t6 entendu que les propositions qui seraient eventuelle-
ment formuldes A cet 6gard ne devaient entrainer aucune modification de l'Acte

constitutif. L'objet du d6bat 6tait de savoir dans quelle mesure il 4tait possible

ou souhaitable, compte tenu de cette contrainte, d'associer plus directement et plus

systematiquement les d616gations permanentes aux travaux de l'Organisation.
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322. Un membre du Comit6, s'exprimant au nom de plusieurs membres de son groupe
regional, a fait 6tat du sentiment de frustration qu'6prouvaient les membres

de certaines ddldgations permanentes, qui estimaient que leurs connaissances, leurs
comp~tences et leur expdrience n'6taient pas pleinement mises A profit A l'Unesco
et qui avaient parfois l'impression d'8tre pratiquement rdduits au r6le de "boite
aux lettres". Un autre orateur s'est exprim6 dans le m6me sens, tout en s'empres-
sant de prdciser que ce sentiment ne tenait nullement au fait que les d6l6gations
permanentes manquaient de travail. Tous les membres du Comit6 n'ont pas partagd ce
point de vue : l'un d'eux - d46lgud permanent - s'est ddclard satisfait de son r6le
actuel. Le Comit6, a estim6 une autre membre, ne devrait pas s'appesantir sur un
probleme de caractere personnel, donc de portde limitde. Il s'agissait en rdalit6,
selon lui, d'une question a rdsoudre au sein de chaque d6ldgation et entre le
membre du Conseil ex6cutif et sa ddldgation, plut6t qu'entre le Secr6tariat et les
ddldgations permanentes. Pour un autre orateur, le m6contentement des ddldgations
permanentes devait 8tre replac6 dans le contexte du malaise ressenti par de nom-
breux diplomates, depuis que leurs gouvernements et les responsables nationaux
avaient tendance A traiter des affaires directement, sans le truchement de leurs
repr~sentants officiels. Le Secretariat de l'Unesco, a-t-il 6t6 avanc6, contribuait
lui aussi A ce sentiment de frustration, dans la mesure on il avait tendance a
s'adresser aux Etats membres sans passer par les d6ldgations permanentes.

323. En tout 6tat de cause, ont indiqu6 deux membres au moins du Comit6, ces

prdoccupations laissaient a penser que l'Organisation ne tirait pas pleine-
ment parti d'un utile potentiel, particulierement d meme, de par sa position stra-

tdgique, d'amdliorer la communication entre le Secr~tariat d'une part, le Conseil

exdcutif et les Etats membres, d'autre part. Grace a des consultations approprides,
a-t-il 6t6 soulign6, les d4lgations permanentes pourraient largement contribuer

& developper l'esprit et la pratique du consensus, et favoriser ainsi le d~roule-

ment fructueux des reunions des organes directeurs de l'Unesco. Il a 6t6 sugg~r6

A cet 6gard que l'organisation de consultations entre les d4lgations permanentes

sur les questions devant 6tre examinees par la Conference g~ndrale et le Conseil

ex6cutif pourrait permettre d'allger le calendrier et la charge de travail de ces

organes. Il convenait 6galement, a-t-on fait valoir, que les Etats membres non

represent~s au Conseil exdcutif soient associds plus 6troitement aux ddbats concer-

nant les questions de politique g~ndrale ou autres entre les sessions de la Conf6-

rence g~ndrale. En bref, des efforts accrus devaient 6tre faits pour mettre les
d6ldgations permanentes A m6me de jouer leur r6le de partenaires pleinement asso-
ci6s A la rdalisation des objectifs de l'Organisation.

324. Il importait, A cet 6gard, ont avanc6 les m~mes membres, de renforcer et de

rendre plus reguliers les contacts entre l'Organisation et les d16Tgations

permanentes. Il ne s'agissait pas de cr6er un organe regroupant les d614gu6s per-

manents mais plut6t de consolider les m6canismes de communication existants. Ainsi,

les reunions qui avaient lieu habituellement entre le Directeur g6ndral et les

d4lguds permanents avant les sessions du Conseil ex~cutif et de la Conference

g~n~rale devraient 8tre organis~es de fagon plus rdgulihre au niveau des groupes

r~gionaux ; au lieu d'dtre simplement des r6unions d'information A sens unique,

elles devraient donner lieu a un dialogue approfondi dans l'int~rdt mutuel du Secrd-

tariat et des Etats membres. LA encore, il importait de d velopper les contacts

entre les d4lgations permanentes et les membres du Secr~tariat. Enfin, il conve-

nait d'augmenter - en 6tablissant 6ventuellement des sous-comit~s rdgionaux ad hoc-

les possibilit~s de consultations entre le Conseil ex~cutif et les d~ldgations per-

manent es sur les principales questions touchant A la politique g n~rale et au pro-
gramme. Ce type de consultation susciterait probablement une plus large partici-

pation que les consultations par correspondance auxquelles avait souvent recours

le Secrftariat et aurait l'avantage de favoriser les 6changes de vues. Les resultats
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de toutes ces discussions, a-t-il 6td souligne, devraient stre consignds dans des
procss-verbaux qui seraient portes d l'attention des secteurs interessds et des

organes de decision de l'Organisation.

325. On ne saurait dire, ont estimd de nombreux membres du Comit6, que les possi-

bilitds de consultation entre les ddldgations permanentes et l'Organisation

fussent insuffisantes. Des rdunions avaient lieu rdgulisrement entre le Directeur

gdndral et les ddl guds permanents, et il appartenait a ces derniers de faire en

sorte qu'elles ddbouchent sur un veritable dialogue. Rien n'empschait non plus les

membres des deldgations permanentes de rencontrer les membres du Secrdtariat chaque
fois qu'ils le souhaitaient. Enfin, il leur dtait losible d'avoir des consultations

avec le Conseil ex cutif par l'intermddiaire de ceux de ses membres qui repr6sen-

taient le pays ou la rdgion de la d6ldgation considdrde.

326. La majoritd des membres du Comitd s'est ddclarde opposde a toute suggestion
tendant a officialiser les circuits de communication existant entre les

ddldgations permanentes et l'Organisation, et en particulier d l'dtablissement d'un

lien institutionnel entre les ddldgations permanentes et le Conseil ex6cutif. Etant

donn6 que tous les Etats membres n'avaient pas de deldgation permanente A Paris, et
encore moins au Siege, une telle mesure, a-t-on fait valoir, serait discriminatoire.

Le risque de crder une autoritd parallsle d celle du Conseil exdcutif (si seuls y

6taient repr~sentss les Etats membres ayant une ,ddldgation permanente au Siege) ou

a celle de la Confdrence gdndrale (si tous les Etats membres en faisaient partie)

a aussi 6td evoqud & cet 6gard. L'opinion a dt6 6mise que la crdation de liens offi-

ciels entre le Conseil exdcutif et les groupes rdgionaux de del gations permanentes,
loin de contribuer A prdparer le consensus, risquerait de ddboucher sur une politi-

sation accrue et, partant, de faire obstacle au consensus. La pratique actuelle de

rdunions informelles des groupes rdgionaux de d ldgations permanentes, dont celles-

ci rendaient compte a leurs gouvernements respectifs, 6tait certainement tout aussi

propre A faciliter le consensus. Il 6tait surprenant, a declar6 un membre, d'entendre

soutenir qu'en contribuant plus largement aux activitds de l'Organisation, les ddld-

gations permanentes r duiraient la charge de travail de la Conference gendrale : le

probleme, avait-il cru comprendre, venait plut6t de ce que la Confdrence gendrale ne

jouait pas pleinement son r6le. Un autre orateur a fait observer que beaucoup de
deldgu s permanents avaient d jA, en tant que suppl ants de membres du Conseil,
l'occasion de s'exprimer au sein du Conseil, les autres pouvant dans certains cas

particuliers y faire des ddclarations A l'invitation du President. A l'idde qu'un
mdcanisme officiel de consultation des Etats membres par l'intermddiaire des delega-
tions permanentes s'avererait plus efficace qu'une consultation par correspondance,
un troisieme orateur a object4 qu'il appartenait aux Etats membres d'exploiter plei-

nement les formes de consultation existantes. Le Comitd dans son ensemble n'a pas cru

devoir retenir la suggestion d'dtablir des proces-verbaux des rdunions des delegues
permanents avec le Directeur general, le Secretariat ou le Conseil exdcutif - cela
ne ferait, a fait observer un membre, qu'ajouter au volume ddjA considdrable des
actes officiels.

327. Un facteur important d prendre en considdration, a-t-il 6td suggdrd, lors de
l'examen du r6le que devraient jouer les ddl1gations permanentes au sein de

l'Organisation, est leur statut particulier. Contrairement A ce qui est le cas
pour les membres du Conseil exdcutif, il n'ex'iste aucun texte statutaire a leur

sujet ; leur statut officiel est celui d'agents de leurs gouvernements respectifs,

accrdditds aupres de l'Organisation et charg~s des questions touchant aux rela-
tions entre cette dernisre et leur propre pays. Leur role, a-t-il dtd notd, ne
pouvait se comparer A celui des reprdsentants permanents aupres de l'Organisation
des Nations Unies, on la structure des organes directeurs est differente. Il 6tait

en revanche a peu pres analogue d celui des ddldguds permanents aupres des autres
institutions sp~cialisdes. La fonction des ddldgations permanentes, ont conclu un

certain nombre de membres du Comitd, consistait A reprdsenter leurs gouvernements
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respectifs mais non a jouer directement un rble dans les travaux de l'Organisation.
Il n'appartenait en tout cas pas au Conseil ex6cutif, a estimd un orateur, de faire
des recommandations aux Etats membres - qui sont souverains - quant aux fonctions
qu'ils devraient assigner a leurs ddl6gations permanentes aupres de l'Unesco.

328. Plusieurs membres se sont prononc~s en faveur de toute mesure qui permettrait
aux d6l6gations permanentes de remplir plus efficacement leurs fonctions pr6-

sentes. L'accent a dtd mis sur l'importance des contacts informels entre ddldga-
tions permanentes, et des doutes ont dtd exprim6s quant a l'existence de conditions
appropri6es au Siege oa 53 ddlgations permanentes seulement disposaient de bureaux.
Si, pour un orateur, il appartenait aux membres des ddlgations permanentes eux-
m~mes d'organiser leurs relations, de nombreux membres du Comit6 ont estim6 qu'il
fallait leur fournir des possibilitds accrues de se rencontrer. Il n'dtait peut-
6tre pas possible, vu les contraintes actuelles en matibre d'espace, d'envisager
un salon des d4ldguds a l'instar de celui qui existe au Siege de l'Organisation des
Nations Unies a New York, mais l'Unesco devrait faire davantage pour faciliter les
contacts et les rencontres entre les membres des ddldgations permanentes.

329. La majorit4 des membres du Comit4 ont estim6 que la forme la plus addquate
a donner a leurs conclusions relatives au r6le des ddldgations permanentes

6tait celle d'une r~solution de portde limitde invitant le Directeur g6ndral A
accroitre la fr~quence et la rdgularit6 de ses r6unions informelles avec-les d416-
gations permanentes et A en 6tendre la pratique a d'autres hauts fonctionnaires du
Secretariat, afin de favoriser le dialogue entre les d6ldgations permanentes et
ce dernier. (Recommandation G(3) .2) . Une proposition tendant a ce que le Comitd
recommande aux Etats membres de confier un r6le accru a leurs d~ldgations perma-
nentes aupres de l'Unesco a dt6 diversement accueillie. Certains membres du Comit6

ne voyaient pas d'objection de principe a adresser ce genre de recommandation aux
Etats membres ; il 6tait logique, en fait, qu'une recommandation visant a accroitre
le r6le joud par les d6dlgations permanentes aupres de l'Unesco soit adressde aux

Etats membres - auxquels il appartenait, en derniere analyse, de faire le ndces-

saire a cet effet. La plupart d'entre eux ont estimd que le Comit6 n'avait pas
compdtence pour sugg6rer aux Etats membres de renforcer le r6le de leurs ddl6ga-

tions permanentes, ce qui pourrait 6tre interpr~t6 comme une critique a l'dgard
de leur pratique actuelle. Le Comit6 a ddcidd, en cons6quence, de se borner dans

sa recommandation a reconnaitre l'importance du r6le des ddl6guds permanents, qui
permettent d'accroitre la continuit6 et l'efficacit6 de la contribution des Etats

membres au fonctionnement de l'Organisation. (Recommandation G(3) .1). Il a rdsolu
enfin d'inviter le Conseil ex6cutif & demander aux d~ldgations permanentes d'inten-
sifier leurs contacts et dchanges de vues afin de pr6parer les bases d'un consensus.

(Recommandation G(3).3).

Point G(4) de l'ordre du jour : AUTRES QUESTIONS

A. Troisisme Plan a moyen terme

330. Il a 6td recommand6 que les ddcisions fondamentales concernant les m~thodes

d'61aboration du troisibme Plan a moyen terme et le calendrier de l'examen

et de l'adoption de ce Plan soient prises par la Conf6rence g6ndrale A sa vingt-
troisisme session.

331. De l'avis du Comit6 temporaire, il 6tait important que les Etats membres

puissent disposer d'un d4lai suffisant pour mener une rdflexion approfondie

sur le prochain Plan a moyen terme. On ne saurait prendre a la hate - comme cela

s'4tait produit par le pass6, a fait observer un orateur - des d6cisions de
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de politique g6ndrale aussi importantes. Il a donc 6t6 convenu que le Directeur
g6ndral devrait 6tablir un document & ce sujet de fagon que le Conseil executif
puisse proc~der & un premier examen lors de sa 122e session. (Recommandation

G(4).1).

332. Le document 6tabli par le Directeur g6ndral devrait pr6senter des propositions

pr6cises concernant l'organisation d'une large consultation des Etats membres,

prdalable A l'6laboration du projet de Plan, comme cela avait 6t6 fait en 1981 pour
le deuxisme Plan. (Recommandation G(4).2) Plusieurs membres du Comitd ont sugg6r6
que, dans ce document, le Directeur gdndral examine 6galement les mesures A prendre

afin que les Etats membres et le Conseil ex6cutif aient toute possibilitd de for-
muler des observations sur le projet et, le cas 6chdant, de proposer des modifica-

tions, & tous les stades de sa pr6paration. D'autes membres, en revanche, ont estimd

qu'une telle possibilit6 existait ddj&.

333. Un membre a propos6 que, vu l'importance que revdtait la question du calen-

drier, le document du Directeur g6ndral donne en particulier des indications

sur le point de savoir quelle session ordinaire de la Conf~rence gdndrale devrait

examiner le projet de Plan ou s'il conviendrait de convoquer & cette fin une ses-

sion extraordinaire en 1988. Toutefois, d'autres membres ont estim6 qu'il serait

prematur6, pour le moment, que le Comit6 fasse une proposition & cet 6gard.

B. Cons6quence du retrait d'un Etat membre de l'Unesco

334. Le Comits temporaire dtait saisi de deux projets de recommandation A l'inten-
tion du Conseil ex6cutif en ce qui concernait les cons6quences du retrait

d'un Etat membre de l'Organisation. Le premier projet, qui avait 6t6 examind ini-
tialement au titre du point relatif au personnel (voir point F(1), par. 261),

concernait les effets, sur les questions de personnel, du retrait annonc6 par un
Etat membre ; eux termes de ce projet, le Conseil exdcutif dtait pri6 d'examiner
la question A sa 120e session et d'inviter le Directeur gdn6ral & presenter ses
vues sur une rdvision des contingents et les principes d'une 6ventuelle rdduction

du personnel. La seconde proposition tendait & recommander au Conseil exdcutif

d'inviter le Directeur g6ndral A faire une 6tude de toutes les cons6quences pro-
bables du retrait d'un Etat membre de l'Unesco, portant plus particulisrement sur

les incidences qu'aurait ce retrait sur le Programme et budget de l'Organisation

ainsi que sur le maintien au sein du personnel et le recrutement des ressortissants

du pays qui cesserait d'5tre membre de l'Organisation. Il 6tait 6galement suggdr6

que cette 6tude soit effectude & la lumisre des prdc6dents dventuels existant &
l'Unesco et dans d'autres institutions des Nations Unies et qu'elle soit 6ventuel-
lement pr6sent~e par le Directeur gendral au Conseil exdcutif a sa 121e session.
Les auteurs des deux propositions ont indique clairement qu'ils les presentaient

sans aucune intention vindicative mais dans un esprit rdaliste et constructif eu

dgard a la gravit6 du problsme qui se posait.

335. L'auteur du premier projet n'a pas insist6 pour que sa proposition soit exa-

minde plus avant au Comit6 temporaire, notant que le second projet, non seule-

ment refl6tait sa propre idde, mais la d6veloppait.

336. Le Comit6 temporaire s'est accord6 sur l'extr~me importance de cette ques-

tion. Il convenait d'examiner non seulement les cons6quences immediates

qu'aurait pour l'Organisation le retrait d'un Etat membre mais aussi les graves

implications que cette dscision pourrait avoir sur un plan beaucoup plus large.

Ce retrait risquait d'dtre suivi d'autres ddparts, et d'amorcer un mouvement ana-

logue dans d'autres organisations, ce qui pourrait, comme l'a indiqu6 un membre,

porter atteinte aux bases de la comprdhension et de la coopfration internationales
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et mettre en pdril les fondements m~mes de l'Unesco. Selon le m~me orateur, les
cons6quences qu'aurait une telle d6cision pour le pays concern6, ses ressortissants
et notamment son personnel scientifique 6taient 6galement prdoccupantes.

337. Le Comit6 s'est ensuite interrog6 sur le point de savoir s'il avait compd-
tence pour examiner la question et sur l'opportunit6 de procdder d un tel

examen et de formuler une recommandation A l'intention du Conseil ex6cutif.

338. De nombreux membres ont dtd d'avis qu'une question aussi importante et urgente
ne saurait 6tre "escamot6e". Un orateur a estimd qu'il fallait poser un "re-

gard clinique" sur la situation prdsente de l'Unesco. Il convenait de procdder de
fagon r6aliste, et en particulier de bien se prdparer aux d6cisions que l'Organisa-
tion serait amende A prendre. D'autres membres ont prdconis6 la prudence car, s'il
dtait toujours bon de faire preuve d'esprit de prdvoyance, ce n'dtait ni le moment
ni le lieu de d6battre d'une telle question ; le Comit6 exdcutif 6tait l'instance
appropride pour un tel ddbat et le Comits temporaire devait se garder de compliquer
la question en l'examinant prdmatur6ment et en prdjugeant des rdsultats des initia-
tives prises par le Directeur gdn6ral A cet dgard. Le Directeur g6ndral, ont soutenu
ces membres, partageait certainement les prdoccupations des membres du Comit6 qui
appuyaient la recommandation. En outre, a estimd un orateur, une recommandation
de cet ordre risquait d'8tre mal interpr6tde dans certains secteurs des mddias et
par 1A m~me de nuire aux intdr~ts de l'Organisation. A quoi il a 6td r6pondu qu'en
se refusant & affronter directement le probleme et A se prdparer aux mesures n6ces-
saires, on s'exposait tout autant a 6tre mal interpr6td et A voir ainsi entach6e
la r6putation de l'Unesco. En outre, le fait de ne pas prdvoir de mesures propres
& assurer la continuite de l'Organisation ne pouvait que nuire A son efficacit6. Si
le Comit6 avait pour mandat d'ameliorer l'efficacite de l'Organisation, sa veritable
raison d'8tre dtait le retrait d'un Etat membre de toute premiere importance et il
lui incombait donc d'examiner cette question.

339. Le Comit6 temporaire, ont estimd les m~mes orateurs, avait aussi le devoir
d'appeler l'attention du Conseil ex6cutif sur l'urgente n6cessit6 d'examiner

toutes les incidences du ddpart d'un Etat membre. Il leur apparaissait que le
Conseil avait a cet dgard une responsabilit6 particuliere qui faisait pendant en
quelque sorte A celle du Directeur g6ndral. Il y avait lA, de l'avis d'un membre
du Comit6, un 6quilibre a respecter. Dans le m~me ordre d'id6es, un autre orateur
a soutenu que la ddcision 6voqude avait de nombreuses consdquences non seulement
pour le Secr6tariat, mais aussi pour le Conseil exdcutif et, bien 6videmment, pour
la Confdrence gdndrale. D'autres membres du Comitd, en exprimant leur confiance
dans le Directeur g~ndral, ont estimd que le Conseil ex6cutif 6tait certainement
l'instance appropri6e pour un tel ddbat mais ont soutenu A nouveau qu'il n'appar-
tenait pas au Comit6 de pr6juger des mesures de pr6caution que le Directeur g6n6ral
avait tres certainement prises ou envisageait de prendre. De l'avis d'un orateur,
il ne s'agissait pas la d'une absence de confiance dans le Directeur gen6ral ;
il s'agissait en fait d'assumer ses responsabilit6s et c'6tait assur6ment ce que
le Directeur g6ndral lui-m~me attendait du Conseil exdcutif et du Comit6 temporaire.

340. S'agissant du contenu de la recommandation propos6e, plusieurs membres du

Comitd ont soulign6 que des informations aussi complete que possible devraient

6tre fournies au Conseil exdcutif sur toutes les consdquences probables du retrait

d'un Etat membre, notamment sur les aspects juridiques de la question, ses inci-

dences sur les questions de personnel et pour le Programme et budget de l'Organisa-

tion. Ce dernier point en particulier, a soulign6 un membre, revatait une urgence

et une importance primordiales. De l'avis gdn6ral, toutefois, demander une 6tude

que le Conseil exdcutif ne pourrait examiner avant sa 121e session, alors qu'il

serait trop tard, n'avait guere de sens, sauf si - possibilit6 sugg6rde par un

membre - une session extraordinaire dtait convoqu6e.
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341. Deux des membres ont r dig6, sur la base des d6bats du Comit6, un nouveau
texte suggdrant que le Conseil ex6cutif prie le Directeur g6ndral de faire

rapport au Conseil executif dans les meilleurs ddlais, et si possible A sa 120e ses-

sion, sur toutes les consequences que pourrait avoir le retrait d'un Etat membre de

l'Unesco, A la lumiere des prdc dents 4ventuels, tant A l'Unesco que dans les autres

institutions du systeme des Nations Unies, afin de permettre au Conseil d'examiner

et de suggerer les moyens de parer A ces cons~quences.

342. Au terme de son ddbat, le Comit6 a decid6 de ne pas faire de recommandation

formelle au Conseil exdcutif, mais de demander A son Pr6sident d'exposer au

Conseil l'essence de cette proposition lorsqu'il lui pr~senterait le rapport et

les recommandations du Comite temporaire. Etant donnd l'importance des travaux du

Comit6 et l'urgence de la question traitde, il serait souhaitable, a-t-il dtd dit,
que son rapport puisse 6tre examin6 par le Conseil exdcutif pendant la premiere
phase de ses travaux.

C. Renforcement du r6le de la Conference gendrale

343. Le Comit6 temporaire 6tait saisi d'une proposition tendant A ce que le
Conseil exdcutif confie A l'un de ses organes subsidiaires le soin de pour-

suivre la rdflexion sur les voies et moyens de renforcer le r6le de la Conf6rence

gendrale dans la ddtermination de l'orientation et de la ligne g~ndrale de conduite

de l'Organisation, conformdment aux dispositions de l'article IV.B.2 de l'Acte
constitutif, en faisant notamment porter cette rdflexion sur la prdsentation du

document C/5.

344. L'un des auteurs de cette proposition a expliqud, en la prdsentant, qu'elle

visait A garantir la poursuite, a long terme, de la rdflexion extr6mement

int~ressante sur les moyens de renforcer le r6le d'organe directeur de la Confd-

rence gendrale, rdflexion que le Comitd temporaire avait entam e A sa deuxieme

session. Cette proposition avait 6t6 prdsentde, a-t-il precisd, pour donner suite

a la decision, prise alors par le Comit6, de revenir sur ce point lors de la ses-

sion en cours. Il avait notamment 6t6 sugger6 que le Comit6 pourrait examiner la

prdsentation et la fonction des documents destinds A la Conference g~ndrale, en

particulier le document C/5, la formulation de directives concernant l'organisa-

tion des travaux de la Confdrence gendrale ainsi que les cons quences qu'aurait

pour le Conseil exdcutif le renforcement de l'autoritd de la Confdrence gdndrale,

dans la mesure oa la redistribution envisagde des taches entre les deux organes
directeurs aurait pour effet d'accroitre le r6le du Conseil. De l'avis des coauteurs,

l'un des organes subsidiaires du Conseil exdcutif pourrait faire a cet dgard des
suggestions visant & permettre au Conseil de s'acquitter plus efficacement des
fonctions qui sont les siennes aux termes des articles IV et V de l'Acte constitutif.

345. Les membres du Comit6 temporaire ont ddclard qu'ils adh~raient A l'idde qui
inspirait cette proposition et ils ont reconnu l'importance de la question.

Il s'agissait d'une proposition ayant de multiples implications, mais il serait
regrettable, a indiqud un membre, que les iddes tres originales qui dtaient a son
origine tombent dans l'oubli. Ils ont donc jugd que le Comite temporaire devrait
signaler au Conseil executif la ndcessit6 de consacrer A cette importante question
toute l'attention qu'elle mdritait. En ce qui concernait plus prdcisement la prd-

sentation et la fonction des documents destinds A la Confdrence g6ndrale, il ne
fallait pas ndgliger, a-t-il dtd mentionnd, le document C/4 qui dtait un document

d'orientation.

346. L'examen de cette question s'inscrivant logiquement dans le cadre des points

de 1'ordre du jour qui avaient 6td trait s A sa deuxisme session, le Comit6

temporaire a decidd quP le contenu de la proposition devrait 6tre mentionnd, a pro-

pos des points concernant les organes directeurs de l'Organisation, dans la prdsen-

tation du rapport du Comit6 que le Pr~sident ferait au Conseil.
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Point 4.2 de l'ordre du jour provisoire

EXPOSE ET EVALUATION DES PRINCIPAUX RESULTATS, EFFETS,
DIFFICULTES ET INSUFFISANCES CONSTATES EN CE QUI CONCERNE

LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME EN 1986-1987

RESUME

Le pr6sent document, comme les documents 19 C/112, 20 C/112,
21 C/11 (partie II), 22 C/11 et 23 C/11, a 6t6 61abor6 en
application des directives de la Conf6rence g~n6rale, qui, A sa
dix-huitieme session, a invit6 le Directeur g6n6ral "A inclure
dans les futurs documents C/5 de brefs expos6s des principaux
effets, r~sultats, difficult6s et insuffisances constat6s en ce
qui concerne chaque activitC suivie du programme" (Risolution
18 C/10.1, par. 19 (d)). Ces expos6s ont 6t6 r~unis, depuis
1976, dans un document s6par6 portant sur les dix-huit premiers
mois de la mise en oeuvre du programme.

Le pr6sent document a, en outre, 6t6 61abor6 conform6ment
A la d6cision 5.1.2 adopt~e par le Conseil ex6cutif a sa
122e session.
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INTRODUCTION

1. Pour la premiere fois, le document 24 C/li, qui repr~sente 1'6valuation
de cat6gorie II du systeme d'6valuation de l'Organisation, mis en place par
le Directeur g6n6ral en 1984-1985, apres son approbation par le Conseil ex6-
cutif A sa 120e session, se fonde sur les r6sultats de l'auto-6valuation des
activit6s (6valuation de cat~gorie I), effectu6e A la fin de l'ann6e 1986 et
au d6but de 1987.

2. Ce premier exercice d'auto-6valuation, dont l'objectif est de conduire
les sp6cialistes du programme A mieux appr6hender les modalitcs d'ex6cution
des activit6s et A revoir 6ventuellement leur orientation pour en accroitre
1'efficacit6 et en am6liorer la pertinence, a 6t6 pr6c6d6 par 1'61aboration
de directives appropri6es ainsi que par une action d'explication, de sensibi-
lisation et de formation anim6e et coordonn6e par l'Unit6 centrale d'6valua-
tion, au Siege de l'Organisation et dans les principaux bureaux r~gionaux.

3. L'exercice d'auto-6valuation a consist6 A passer en revue, dans toutes
les unit6s de l'Organisation, au Siege et hors Siege, les activit6s mises en
oeuvre en 1986 et 61aborer, apres cet examen collectif, des 6nonc6s
d'auto-6valuation pour chaque sous-programme. Les membres de l'Unit6 centrale
d'6valuation ont aussi particip6 A cette phase de r6flexion et d'61aboration
des 6nonc6s d'auto-6valuation qui ont 6t6 repris dans un rapport d'ensemble
pour chaque secteur de l'Organisation.

4. L'Unit6 centrale d'6valuation a ensuite proc6d6 A l'6valuation de chaque
programme, en faisant la synthese des 616ments contenus dans les rapports
6manant des secteurs. Cette synthese a 6t6 faite en se fondant sur les objec-
tifs et les r6sultats attendus tels qu'ils sont Cnum6r6s dans les r6solutions
prises par la Conf&rence g6n6rale sa vingt-troisieme session et qui fi-
gurent au d6but de chacun des quatorze grands programmes.

5. La nouvelle pr6sentation qui en r6sulte par rapport i celle du document
ant6rieur (23 C/11) est conforme A la d6cision 5.1.2 adopt6e par le Conseil
ex6cutif a sa 122e session. L'6valuation de chaque programme comprend deux
sections, la premiere consacr6e aux "Principaux resultats", la seconde aux
"Problemes rencontr6s et aux propositions d'am6lioration". Ces deux sections
sont pr6c6d6es de l'6num6ration des sous-programmes constituant le programme,
avec pour chacun d'entre eux le budget approuv6 et r6vis6, et les d6penses
engagees a la date du 30 juin 1987, puisque le C/11 porte sur les 18 premiers
mois de la mise en oeuvre du programme de l'Organisation.

6. Conform6ment A la recommandation 5.1.2 adopt6e par le Conseil ex6cutif A
sa 122e session, le document 24 C/11 s'efforce de pr6senter une analyse cri-
tique de la mise en oeuvre des activit6s, en mettant en relief les principaux
r6sultats obtenus, en fournissant des donn6es chiffr6es, en indiquant, dans
toute la mesure du possible, les effets des activit6s et en proposant cer-
taines am6liorations de leurs modalit6s d'ex6cution. Des efforts ont 6t6
aussi d6ploy6s pour r6duire le volume du document, sans porter pr6judice A la
qualit6 de l'information qu'il contient. C'est pourquoi le style tres concis
qui a 6t6 adopt6 fait tres peu de place aux aspects narratifs ou descriptifs.

7. Le document 24 C/11 comprend trois parties : la premiere est consacr6e i
l'6valuation des activit6s mises en oeuvre au titre des 14 grands programmes
de l'Organisation ; la deuxieme a l'6valuation des activit6s g6n6rales ainsi
qu'A celles des services administratifs g6n6raux et de soutien du programme ;
et la troisieme correspond une analyse critique des activit6s financ6es par
des ressources extrabudg6taires.

8. Conform6ment aux r6solutions 14.1 et 14.2 adopt6es par la Conf6rence
g6n6rale, sa vingt-troisieme session, des mesures ont 6t6 prises pour
accroitre la participation des femmes aux activit6s mises en oeuvre par l'Or-
ganisation. Les donn6es chiffr6es relatives A cette participation sont indi-
qu6es, dans toute la mesure du possible, dans la premiere partie du document
24 C/l et notamment dans l'valuation du grand programme XIV. Un rapport
sp6cial du Directeur g6n6ral sur la contribution de l'Unesco i l'am~lioration
de la condition des femmes sera, en outre, pr6sent6 A la Conf6rence g6n6rale
a sa vingt-quatrieme session (doc. 24 C/16).
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9. La Conf6rence g6n6rale dispose donc du document 24 C/3 (Rapport du
Directeur g6n6ral sur l'activit6 de 1'Organisation en 1984-1985), du document
24 C/l (Expos@ et @valuation des principaux r~sultats, effets, difficult6s
et insuffisances constat~s en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme
en 1986-1987) ainsi que des rapports d'un certain nombre d'6valuation
d'impact (evaluation de cat&gorie III). Ces documents fournissent un ensemble
d'information et d'analyses permettant a la Conf~rence g6n6rale de proc6der a
1'examen critique du Projet de programme et de budget de l'Organisation pour
1988-1989 (doc. 24 C/5).
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CHAPITRE I

EVALUATION DES ACTIVITES DE PROGRAMME
(Titre II.A du document 23 C/5)
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GRAND PROGRAMME I

REFLEXION SUR LES PROBLEMES MONDIAUX
ET ETUDES PROSPECTIVES

Budget approuv6 D~penses
et ravis6 engages

1.107.950 616.702

I. Principaux r6sultats

Meilleure connaissance de l'6volution de la problmatique mondiale
ainsi que de sa perception par les divers courants de pens6e, en vue
notamment d'identifier et d'6valuer la port6e des 6volutions et des
mutations dans les domaines de comp~tence de l'Organisation

1. Poursuite de la collecte des informations sur les problmes mondiaux et
les &tudes prospectives, grace A 1'6tablissement d'un fichier des 6tudes
men6es au sein du Secr~tariat et A 1' laboration de syntheses des travaux les
plus significatifs r6alis~s par diff6rentes organisations intergouvernemen-
tales, gouvernementales et non gouvernementales.

2. Promotion de la recherche sur la probl6matique mondiale, grace i la
r6alisation d'6tudes ("6tats de la r flexion") et a la publication d'un
rapport de synthese de travaux men~s en 1984-1985 et intitul6 Perceptions et
analyses de la probl6matique mondiale ; grace aussi A l'elaboration de
5 programmes d'6tudes r~gionales visant A tablir, pour chaque r6gion, un
bilan des perspectives et des enjeux, A l'horizon 2000, dans les domaines de
comp6tence de l'Unesco (certaines de ces 6tudes seront largement diffus6es
dans le cadre du rapport de synthese biennal A paraitre en 1988 ainsi que des
"Cahiers de la problmatique mondiale" et de la s~rie "Etudes et documents du
grand programme I"). Ces activit6s, men6es en consultation avec l'Universit&
des Nations Unies, tiennent compte des travaux d~j engag~s ou pr6vus au sein
d'autres organisations et institutions.

3. Promotion des changes d'information et d'id~es sur les problemes mon-
diaux et les 6tudes prospectives, grace i la publication du premier num~ro
des "Cahiers de la problmatique mondiale", intitul6 Nouvelles technologies
et d6veloppement (1986) ; i l'organisation, dans le cadre des programmes
d'6tudes rsgionales, de trois r6unions pour mettre au point les rapports de
synthese des recherches concernant l'Asie, l'Afrique et les Etats arabes ; et
i la diffusion des r6sultats d'une enquete prospective "Le monde i l'horizon
2000", men6e en 1986 aupres de la communaut6 intellectuelle et scientifique
internationale.

Constitution d'un r~seau international de recherches
sur les problemes mondiaux

4. Promotion des 6changes et de la diffusion d'informations entre les six
6quipes de chercheurs constituant le r~seau charg& de la mise en oeuvre des
programmes d'6tudes r6gionales, et grace a l'&1aboration de la premiere
lettre d'information des activit6s men~es au titre du grand programme I.

Contribution au processus de planification de l'Organisation

5. Mise en vidence des principales mutations pouvant intervenir dans les
domaines de comp6tence de l'Unesco ainsi que de leurs interactions, A la
lumiere notamment de l'enquete prospective "Le monde a l'horizon 2000" et par
le biais des &tudes r~gionales.

6. D6veloppement des recherches relatives A l'analyse des problemes mon-
diaux et concernant notamment les perspectives ouvertes par la "mod6lisa-
tion", ainsi que les m6thodes de l'analyse prospective appliqu6e aux domaines
de comp6tence de l'Organisation.
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II. Problmes rencontr6s et propositions d'am~lioration

7. Pour faire face aux difficult6s r6sultant de la diminution des res-
sources budg6taires de l'Organisation, le nombre et le coOt des r6unions
pr6vues ont 6t6 diminu6s ; certaines activit6s ont da 9tre report6es, comme,
par exemple, l'61aboration d'un r6pertoire s6lectif des institutions, r6seaux
d'6change d'informations, programmes, 6quipes de recherche et chercheurs
individuels, sp6cialis6s dans l'analyse et la prospective des problemes
mondiaux. En revanche, les activit6s relatives au d6veloppement de la re-
cherche et A l'intensification de la circulation de l'information ont 6t6
privil6gi6es. Le coOt de la s6rie "Etudes et documents du grand programme I",
nouvelle publication inauguree en 1987, a pu 6tre r&duit (tirage limit6 et
diffusion des textes dans leur lanque d'origine).

8. La mise en oeuvre des programmes d'6tudes ragionales est r6alis6e en
6troite collaboration avec les bureaux r6gionaux de l'Organisation, de fagon
A b6n6ficier de leur connaissance de la r6gion et de la coop6ration qu'ils
ont 6tablie avec les communaut6s intellectuelles et scientifiques.
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EDUCATION POUR TOUS

Programme II.1 - G6n6ralisation de l'6ducation : dsveloppement et
renovation de 1'enseignement primaire et intensification
de la lutte contre 1'analphabCtisme

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 engagees

Sous-programme 11.1.1 202.360 126.824

Sous-programme 11.1.2 852.510 660.755

Sous-programme 11.1.3 2.376.360 1.714.913

Sous-programme 11.1.4 130.500 107.497

I. Principaux r6sultats

Information sur les strat6gies et exp6riences nationales,
et mobilisation de l'opinion publique

1. Contribution a 1'6change des r6sultats d'exp6riences significatives
grace a la publication de Theory and practice of literacy work, d'Alpha 2000
pour les Etats membres d'Afrique, d'une analyse des mat~riels de post-
alphab6tisation utilis6s pour 1'6ducation civique des femmes des communaut6s
rurales d'Asie et du Pacifique, de l'ouvrage "Le d6fi de l'alphab6tisation"
et d'une breve 6tude statistique faisant la synthese de la situation de
l'alphab6tisation dans le monde ; grace i la publication par l'Institut de
l'Unesco pour 1'6ducation (Hambourg) de trois nouveaux ouvrages en anglais et
en frangais consacr6s a des 6tudes sur la postalphab6tisation et A leur dif-
fusion i 300 institutions de toutes les r6gions du monde ; grace enfin a la
formation dans cet Institut de 45 sptcialistes de 25 Etats membres.

2. Promotion de l'alphab6tisation dans les Etats membres, grace a une con-
tribution technique et financiere a des campagnes de sensibilisation de
l'opinion publique et a des programmes nationaux et sous-r6gionaux d'alphab6-
tisation dans 11 Etats membres d'Afrique, d'Asie, d'Am6rique latine et des
CaraYbes, ainsi qu'a l'utilisation accrue de mat6riels audiovisuels, notam-
ment en Asie et dans le Pacifique. La vingtieme Journ6e internationale de
l'alphab6tisation a ainsi 6t6 c6l6br6e dans environ 90 Etats membres. Plus de
30 organisations non gouvernementales ont particip6 aux consultations col-
lectives sur l'alphab6tisation.

3. Contribution a la formulation de priorit6s r6gionales en matiLre
d'alphab6tisation des femmes, et a l'61aboration de propositions a prendre en
compte pour la d~finition des objectifs de l'Ann6e internationale de l'alpha-
b6tisation, grace i l'organisation de 13 consultations sous-r6gionales, r6-
gionales et internationales.

G6n6ralisation de l'acces A 1'enseignement primaire
et plans int6grds d'6limination de l'analphabstisme

4. Contribution A la r6novation de 1'enseignement primaire grace A la for-
mation de 5.000 sp6cialistes en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, en
Europe, en Am6rique latine et dans les Caraibes.

5. Promotion des programmes d'alphab6tisation et de postalphab6tisation,
grace aux activit6s appropri6es men6es dans une quarantaine d'Etats membres
de toutes les ragions du monde, et grace a la preparation de documents
d'information sur la situation de l'analphab6tisme dans une vingtaine d'Etats
membres, destin6s A servir de base A l'61aboration de leurs plans nationaux.

6. Diffusion d'informations sur la planification et la gestion des pro-
grammes d'alphab6tisation et de 1'enseignement primaire, grace a la traduc-
tion de 12 modules de formation en frangais et d'un guide en anglais, A la
production d'un film ;id6o en Afrique, a 1'61aboration d'un programme de



24 C/11 - page 8
Grand programme II

recherche sur l'6ducation environnementale en Europe, a la cr6ation de
5 r6seaux nationaux de coop6ration, ainsi qu'A la production et l'exp6rimen-
tation d'un ensemble de mat~riels padagogiques en Am~rique latine et dans les
Caraibes ; grace enfin A la production de mat6riels a l'intention des
nouveaux alphabetes et & la traduction d'un guide sur la production de ces
mat6riels en Asie et dans le Pacifique (140 experts ont 6t6 form~s a la mise
au point et a la production de mat6riels destin6s aux nouveaux alphabetes et
22 prototypes ont 6t6 r6alis6s et utilis6s dans 12 Etats membres).

Lutte contre l'analphab6tisme de retour et tablissement
de liens entre l'6ducation et le monde du travail

7. Insertion des jeunes ayant quitt6 l'6cole dans la vie active, grace a la
r~alisation d'exp6riences et d'6tudes dans 11 Etats membres d'Afrique et
d'Am6rique latine et des Caraibes ; i la r~daction de trois 6tudes sur la
pr6vention de l'analphab6tisme fonctionnel et l'insertion des jeunes dans le
monde du travail en Europe ; grace i la publication de l'6tude intitul~e
"Programmes 6ducatifs & finalit6 d'emploi pour jeunes d6favoris6s : un m~mo-
randum pour dscideurs municipaux" qui a regu un accueil tres favorable des
commissions nationales pour l'Unesco, des organisations non gouvernementales
et des organismes des Nations Unies intaressas ; grace enfin a l'organisation
par l'Institut de l'Unesco pour l'6ducation (Hambourg) d'un atelier sur
l'alphab6tisation fonctionnelle auquel ont assist des participants de
23 Etats membres et 3 organisations sp6cialis6es.

Projet majeur dans le domaine de l'6ducation en Ambrique latine et dans les
CaraYbes ; Programme r~gional d' limination de l'analphab~tisme en Afrique ;

Projet r~gional de g6n~ralisation et de r6novation de l'enseignement primaire
et d'6limination de l'analphabstisme en Asie et dans le Pacifigue

8. Cr6ation, dans le cadre du Programme d'6ducation pour tous en Asie et
dans le Pacifique de comitas nationaux dans 10 Etats membres, formation de
200 agents d'alphab6tisation et publication d'un guide et d'une s~rie de
manuels de formation.

9. Contribution, dans le cadre du Projet majeur dans le domaine de l'6duca-
tion en Am~rique latine et dans les CaraYbes, a l'6change d'informations par
la mise au point de programmes de formation et d'6tudes en collaboration avec
pres de 3.000 experts et responsables de haut niveau dans la ragion.

10. Renforcement des infrastructures n6cessaires a la mise en oeuvre du Pro-
gramme r6gional d'6limination de l'analphab6tisme en Afrique, grace a la
cr6ation de 26 organes interminist6riels nationaux ; a l'61aboration de plans
int6gr6s d'61imination de l'analphab6tisme dans 10 Etats membres et A l'am6-
lioration des m6thodes utilis6es pour les mettre au point.

II. Problemes rencontras et propositions d'amblioration

11. Les Etats membres devraient fournir des informations plus completes sur
les r6alisations des candidats aux prix internationaux d'alphab6tisation,
afin que les criteres de s6lection puissent etre appliqu~s de fagon plus
syst6matique.

12. Les demandes sollicitant une contribution de l'Unesco a la c616bration
de la Journ6e internationale de l'alphab6tisation ne cessent de croitre. Il
faudrait donc rechercher des ressources extrabudg6taires pour compl~ter les
cradits ouverts au titre du Programme ordinaire.

13. L'exp6rience des bureaux regionaux et plus particulierement du Bureau
r6gional d'6ducation pour l'Asie et le Pacifique (ROEAP) semble indiquer
qu'il faudrait avoir plus largement et plus efficacement recours aux m~dias
pour mieux sensibilier l'opinion publique au probleme de l'analphab6tisme.

14. Dans le cadre de chacun des projets r6gionaux d'alphab6tisation, il
faudrait d~velopper les 6changes de sp6cialistes d'une r gion A l'autre pour
tirer parti de tous les 616ments d'exp6rience disponibles.
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Programme 11.2 - D~mocratisation de 1'6ducation

Budget approuv6 Depenses
et r6vis6 engagees

Sous-programme 11.2.1 297.450 198.931

Sous-programme 11.2.2 297.700 209.378

Sous-programme 11.2.3 169.000 157.011

I. Principaux r~sultats

Application de la Convention et de la Recommandation concernant
la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement,
&galit6 des chances et de traitement en matiere d'6ducation

15. Promotion de politiques de 1'&ducation visant a 6liminer toutes les
formes de discrimination, grace a la diffusion du rapport de la 4e consulta-
tion des Etats membres sur l'application de la Convention et de la Recom-
mandation ; A la formation de 100 planificateurs et administrateurs de
l'enseignement dans 3 Etats membres d'Afrique ; grace a la r6alisation de
3 etudes en Asie et dans le Pacifique et d'une enquete, ainsi qu'A l'organi-
sation d'une reunion d'experts sur la participation des 61eves, des familles
et des communaut6s a la gestion des institutions et activit6s 6ducatives.

Articulation de 1'6ducation scolaire et extrascolaire

16. Contribution a 1'6limination de l'analphabbtisme, a la g6n6ralisation et
a la r&novation de l'enseignement primaire, et A l'expansion de l'6ducation
des adultes grace a la planification du d6veloppement coordonn6 de 1'6duca-
tion scolaire et extrascolaire, et a l'organisation d'activit6s r6gionales et
sous-rCgionales de formation a 1'intention de 450 sp~cialistes de 40 Etats
membres.

Protection et 6ducation de la premiere enfance

17. D6finition de strat6gies peu cofteuses de d6veloppement de la Protec-
tion et de l'ducation de la premiere enfance (PEPE), grace A l'organisation
d'une r6union internationale d'experts, A la pr6paration d'une publication et
d'une enquete sur la d6mocratisation de la PEPE en Afrique, A la r6alisation
d'une 6tude et A l'organisation d'une r~union d'experts sur le role des meres
dans la protection de 1'enfance dans les groupes sociaux marginaux d'Am6rique
latine et des Caralbes (36 participants dont 19 femmes).

18. Promotion des innovations dans le domaine de la protection et de 1'6du-
cation de la premiere enfance grace A la pr6paration d'un manuel sur le d6ve-
loppement pracoce de 1'enfant A 1'intention des parents, et i la formation de
40 enseignants en Asie ; a la pr6paration d'un cours de t616enseignement et
d'unit6s d'information destin6s A l'Am6rique latine ; A l'organisation d'un
ssminaire d'orientation sur 1'6valuation, l'adaptation et l'utilisation exp -
rimentale des mat6riels de formation, auquel ont particip6 20 enseignants,
grace enfin au versement de subventions a l'Organisation mondiale pour 1'6du-
cation pr~scolaire et a la FCd~ration internationale pour 1'6ducation des
parents.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'amnlioration

19. Davantage d'efforts doivent &tre faits pour accroatre la participation
des Etats membres aux activit6s tendant a la dCmocratisation de l'6ducation.
Le d6veloppement du programme a 1'6chelon regional pourrait faire l'objet
d'une attention accrue.

20. Il faudrait renforcer le caractere interdisciplinaire du programme rela-
tif A la protection et a l'6ducation de la premiere enfance, de maniere a
mieux tenir compte de composantes telles que l'6ducation, les soins de sant6
et la nutrition. En outre, les activit6s concernant les jeunes enfants
seraient plus efficaces si elles 6taient regroupCes.
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Programme 11.3 - Education des adultes

Budget approuve D6penses
et r6vis6 enga Ies

Sous-programme 11.3.1 306.760 246.114

Sous-programme 11.3.2 421.050 358.026

Sous-programme 11.3.3 120.310 79.436

I. Principaux r~sultats

Formation et diffusion de l'information

21. Contribution A 1'identification des besoins, . 1'am~lioration des pro-
grammes et des m6thodes de formation, grace A l'organisation d'une consulta-
tion internationale de sp~cialistes de 19 Etats membres et de 3 r6unions
techniques r~gionales qui ont rassembl6 85 participants d'Am6rique latine et
des Caralbes.

22. Am6lioration de l'information sp6cialis&e sur les activit6s d'6ducation
des adultes, grace i la publication du bulletin Education des adultes - Notes
d'information, du Encyclopedic Dictionary of Adult Education et de bibliogra-
phies, respectivement en Afrique et en Amarique latine, ainsi que de syn-
theses de rapports nationaux en Am6rique latine et dans les Caralbes ; grace
A la publication d'un catalogue et d'une bibliographie des mat~riels d'6duca-
tion des adultes en Asie et dans le Pacifique, et A l'am6lioration des ser-
vices de bibliotheque et de documentation dans 4 Etats membres d'Afrique,
d'Asie et du Pacifique.

L'6ducation des adultes et le monde du travail

23. Contribution au d6veloppement et A l'am6lioration des activit~s visant a
assurer aux adultes une formation professionnelle et une instruction g6n6rale
appropri6e, grace A la formation de 800 6ducateurs d'adultes et l'attribution
de 43 bourses de voyage c des animateurs de 37 Etats membres pour qu'ils
6tudient diff~rentes exp6riences novatrices dans le domaine de l'6ducation
des travailleurs.

Acquisition d'une conscience accrue des droits et responsabilit6s
civiques, participation effective a la vie de la communaut6 et
meilleure compr~hension des grands probl-mes mondlaux

24. Meilleure compr~hension du r8le de l'6ducation des adultes dans la solu-
tion des problemes de l'analphab6tisme, de la marginalit6 rurale et urbaine,
de la pr6servation de 1'environnement, et de la pauvret6, grace a l'organisa-
tion de 2 ateliers en Afrique, 4 en Europe et d'une universit6 d'6t6 dont les
cours ont 6t6 suivis par 16 participants de toutes les regions du monde
grace enfin au lancement d'un plan r6gional pour l'Asie et le Pacifique
visant A am~liorer 1'6ducation des femmes travaillant dans les taudis et sur
les chantiers de construction.

25. Promotion de la participation des femmes A la vie de la communaut6,
grace A la mise en oeuvre, dans un Etat membre d'Asie, d'un projet pilote qui
a permis de former 16.500 femmes et jeunes filles et dans le cadre duquel
300 instructeurs sont form6s chaque mois ; grace a la formation de 40 femmes
dans un Etat membre d'Afrique, et a l'61aboration d'un guide pour l'organisa-
tion de la formation des adultes.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am~lioration

26. Il est sugg6r6 de cr6er un r6seau mondial d'6change de donn6es d'exp6-
rience dans le domaine de l'6ducation des adultes et d'accroitre le r6le de
1'Unesco dans la promotion de la coop6ration intellectuelle a cet 6gard. Un
rapport technique synoptique pourrait 6tre 6tabli sur le r6le de 1'6ducation
des adultes dans la praparation de ces derniers a un emploi. De nouvelles
activit6s visant a renforcer le r6le de 1'6ducation des adultes dans la lutte
contre la d6sertification et la faim dans la r6gion du Sahel pourraient Ctre
envisag6es & l'avenir.
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27. Il faudrait s'efforcer de consolider et de d6velopper la coop~ration
avec l'Organisation internationale du Travail.

Programme 11.4 - Egalit6 des chances des jeunes filles
et des femmes en matiere d'6ducation

Budget approuv6 D~penses
et r6vis6 engag~es

Sous-programme 11.4.1 131.550 64.547

Sous-programme 11.4.2 563.930 345.489

Sous-programme 11.4.3 237.200 151.544

Sous-programme 11.4.4 98.600 68.819

I. Principaux r6sultats

Elimination des obstacles a l'6galit6 des femmes
et des hommes en matiere d'6ducation

28. Pour donner suite aux recommandations de la Conf&rence mondiale charg6e
d'examiner et d6valuer les r6sultats de la D6cennie des Nations Unies pour la
femme (Nairobi, 1985), contribution i la mise en oeuvre d'activit6s visant A
am~liorer le contenu des programmes et la formation des enseignants grace a
l'organisation d'un atelier en Europe (150 participants, dont 100 femmes) ;
la fourniture d'une assistance a 2 Etats membres d'Afrique et d'Am~rique
latine ; et A l'organisation de s6minaires d'orientation g6n6rale pour la
formation professionnelle des jeunes filles et des femmes.

29. Mise au point d'approches novatrices et de strat6gies visant a accroltre
le taux de scolarisation des jeunes filles dans les 6tablissements d'ensei-
gnement primaire en zone rurale, grace A la mise en oeuvre de 2 projets en
Afrique ainsi qu'en Asie et dans le Pacifique et a l'am~lioration des pro-
grammes et des mat6riels ; ainsi qu'a l'6laboration de 5 6tudes de cas sur la
situation des femmes indigenes en Am~rique latine et dans les Caralbes.

30. Contribution A l'alphab6tisation ainsi qu'a l'61aboration et i la pro-
duction de mat6riels d'alphab6tisation et de postalphab6tisation grace 2 la
formation de 900 sp6cialistes dans toutes les r6gions du monde, l'accent
ayant 6t6 mis en particulier sur 1'initiation des femmes au travail d'alpha-
b6tisation en Asie et dans le Pacifique (organisation de 18 cours de forma-
tion et s6minaires) ; grace A l'ex6cution d'un projet pilote d'alphabctisa-
tion et de postalphab6tisation et a 1'6laboration de 16 mat6riels didactiques.

31. Renforcement des services nationaux d'orientation dans 38 Etats membres,
en Afrique et dans les Etats arabes, grace A la formation de 50 sp6cia-
listes ; A 1'ex6cution de deux projets sur l'acces des femmes A l'enseigne-
ment technique et professionnel et A la formation scientifique et technolo-
gique de niveau universitaire (dont ont b6n6fici6 1.400 jeunes filles et
femmes).

32. Contribution A l'am6lioration de la condition des jeunes filles et des
femmes et promotion de l'6galit6 de traitement des jeunes filles et de leurs
chances dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, notam-
ment en vue de leur acces A des professions traditionnellement choisies par
les hommes, grace A l'organisation, dans le cadre d'arrangements contractuels
conclus avec 9 ONG, d'activit6s de formation destin6es a 300 jeunes filles et
femmes ; grace A aussi A la pr6paration d'une monographie et de cinq 6tudes
de cas.

33. Promotion des femmes dans l'enseignement sup~rieur et la recherche,
grace au soutien fourni A des activit6s de formation et A un 6change d'exp6-
riences int6ressant trois Etats membres d'Asie, d'Europe et d'Am~rique
latine, et a la participation de 230 femmes.
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34. Connaissance plus precise du pourcentage de femmes repr6sent6es dans
1'enseignement sup6rieur, la recherche et la planification et la gestion de
1'6ducation, grace & une analyse statistique r6alisse pour la premiere fois a
l'6chelon mondial dont les r6sultats seront publi6s d'ici a la fin de 1987
et a l'octroi de bourses a des femmes de 2 Etats membres d'Afrique.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'amalioration

35. Des efforts devraient etre faits pour mieux informer les Etats membres
des possibilit6s offertes par les programmes r6gionaux organis6s a l'appui de
leurs activit6s nationales.

Programme 11.5 - D~veloppement de 1'6ducaticn dans les zones rurales

Budget approuv6 D~penses
et r6vis6 enga 6es

Sous-programme 11.5.1 345.760 281.665

Sous-programme 11.5.2 268.470 215.834

I. Principaux r6sultats

Reduction des disparit6s entre les habitants des
zones rurales et des zones urbaines

36. Promotion de l'acces a tous les types et niveaux d'6ducation dans les
zones rurales, grace a 1'61aboration dans 5 Etats membres de strat6gies
nationales fond~es sur l'analyse de mesures adopt6es sur le plan 6ducatif,
16gislatif, administratif et financier, y compris en ce qui concerne 1'6ta-
blissement de "cartes ducatives" ; et grace a l'organisation de cinq semi-
naires sur les strat6gies pour 1'extension et la diversification des filieres
6ducatives dans les zones rurales.

Enseignement et formation dans le domaine des technologies
n~cessaires au d6veloppement des zones rurales

37. Formation d'environ 350 planificateurs, formateurs, professeurs d'agro-
nomie et vulgarisateurs originaires de 11 Etats membres d'Afrique, des Etats
arabes, d'Asie et du Pacifique, d'Am6rique latine et des Caraibes.

Participation des populations rurales au d6veloppement
et a 1'am~lioration de l'6ducation

38. Action visant a encourager les collectivit6s rurales a jouer un rle
plus actif dans la definition de programmes de formation et d'enseignement
appropri~s, grace a l'61aboration et a la production de mat6riels d'enseigne-
ment et de formation destin~s aux m~dias ruraux dans 3 Etats membres ; et a
1'61aboration de 7 modules destin6s a la formation de courte dur6e des jeunes
ruraux, des animateurs de communaut6s et des femmes, dans le cadre de
2 projets exp~rimentaux en cours d'ex6cution en Afrique ainsi qu'en Asie et
dans le Pacifique.

Contribution de 1'6ducation 96n6rale et de 1'enseignement
sp6cialis6 au d6veloppement des zones rurales

39. Formation de 200 enseignants, formateurs et sp6cialistes des programmes
d'enseignement originaires de 45 pays en d6veloppement dans divers domaines :
premiers soins, nutrition, enseignement et formation de niveaux secondaire,
sup6rieur et postuniversitaire dans le domaine de l'agronomie.

40. Elaboration de m6thodes novatrices visant a renforcer le r6le et &
diversifier les fonctions des 6coles de villages eu 6gard aux activit6s de
d6veloppement rural ax6es sur la collectivit6, gr&ce a 1'ex6cution de
4 projets exp rimentaux en Afrique et en Asie ; et a la pr6paration de
4 syntheses (dont une 6tablie par l'Institut de 1'Unesco pour l'6ducation a
Hambourg) sur le role des 6coles de villages dans le d6veloppement
communautaire.
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II. Problemes rencontr~s et propositions d'am~lioration

41. Il faudrait s'efforcer de faire davantage appel au personnel local pour
1'ex6cution des activit6s nationales appuy6es par l'Unesco.

42. Des activit6s d'enseignement des techniques agricoles devraient etre
d6velopp6es A titre exp6rimental. Le processus d'6change d'informations et
d'exp6riences dans ce domaine devrait &tre institutionnalise.

43. En matiere d'6ducation, il conviendrait d'accorder une plus grande
attention aux besoins de la jeunesse rurale non scolaris6e, qui repr6sente
une fraction importante de la population rurale dans les pays en d6velop-
pement. Le Projet de programme et de budget pour 1988-1989 fait une place
plus large que dans le pass6 aux besoins d'6ducation des jeunes et des femmes
rurales en zone rurale ; l'accent y est mis par ailleurs sur la nccessit6
d'adopter des mesures d'ordre 1&gislatif, administratif et financier.

Programme 11.6 - Promotion du droit A l'6ducation de groupes particuliers

Budget approuv6 D6penses

Sous-programme 11.6.1 et r6vis6 engag6es

Sous-programme 11.6.2 239.850 193.434

Sous-programme 11.6.3 692.300 427.595

I. Principaux r~sultats 104.700 54.316

Int6gration des enfants, adolescents et adultes handicap6s
dans les structures ordinaires d'6ducation et de formation
et dans la vie professionnelle

44. Aminlioration de la qualification professionnelle des personnes interve-
nant dans l'6ducation des handicap6s, grace A la formation de 180 formateurs
et sp6cialistes des plans et programmes d'6tudes, et A la diffusion de
4 guides m6thodologiques.

45. Renforcement de la coop ration r gionale dans le domaine de l'6ducation
des personnes handicap6es, grace a l'61aboration d'un projet pilote dans
3 Etats membres francophones et un Etat membre lusophone en Afrique ; et A la
diffusion de 2 6tudes r6gionales sur les aspects socioculturels de la situa-
tion des handicap6s.

46. Am~lioration de l'information sur les services 6ducatifs d6ji mis A la
disposition des personnes handicap6es, grSce a la pr6paration de 17 6tudes de
cas et d'une synthese visant 80 Etats membres.

Assistance aux r6fugi6s et aux mouvements de lib6ration
nationale dans le domaine de l'@ducation

47. D6veloppement et am~lioration des activit6s 6ducatives conques a
l'intention de divers groupes de rafugi6s et men6es en collaboration avec :

- l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les r6fugi6s
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), grace A l'iducation de
350.000 61ves et 6tudiants dans le cadre du Programme d'6ducation
UNRWA/Unesco ; a l'attribution, chaque ann6e, de 7 bourses de courte
dur6e pour assurer la formation de personnel local de l'enseignement,
et a l'octroi d'6quipement et de fournitures 6ducatifs au D~partement
de l'6ducation UNRWA/Unesco ;

- le Haut Commissariat des Nations Unies pour les r6fugi6s, grace a la
fourniture de services consultatifs aux fins d'une enquete par sondage
sur les besoins & pourvoir dans le domaine de l'enseignement primaire
en zone rurale dans 3 pays d'asile ; a la contribution a la publica-
tion d'un manuel sur l'enseignement sup6rieur destin6 a des r6fugi~s
africains et d'un manuel analogue destin6 A des r6fugi6s d'Asie du
Sud-Est ;
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- l'Organisation de lib6ration de la Palestine et les mouvements de
lib&ration nationale africains, grace A l'attribution de 26 bourses, A
la fourniture d'6quipements A 3 centres &ducatifs en Afrique australe
et A la cr~ation d'un fonds de bourses destin6 A assurer un enseigne-
ment sup~rieur aux &tudiants des territoires arabes occup6s.

48. Maintien d'une assistance aux universit6s dans les territoires arabes
occup~s grace A l'attribution de 5 bourses et A la fourniture de mat6riel
scolaire.

Activit~s 6ducatives en faveur des travailleurs migrants
et de leurs familles

49. D6veloppement des activit6s sp6cifiques dans les pays d'immigration et
dans les pays d'origine grace a la pr6paration conjointe de mat~riels desti-
n6s a 1'enseignement de la langue maternelle et des valeurs culturelles dans
1'enseignement primaire et dans les cours d'alphab6tisation des femmes et des
jeunes filles dans 4 Etats membres ; a la mise en oeuvre de programmes de
perfectionnement de personnel enseignant ayant en charge des classes multi-
culturelles dans 2 Etats membres ; grace enfin A un appui A l'enseignement
pr~professionnel de migrants de la deuxieme gen6ration.

50. Contribution A la solution des problemes 6ducatifs, sociaux et culturels
rencontras par les travailleurs migrants et leurs familles grace A la produc-
tion de mat~riels p6dagogiques et d'auxiliaires audiovisuels ; et a la r6ali-
sation d'une 6valuation d'impact visant a faire le point des activit6s 6duca-
tives menies par l'Unesco en faveur des travailleurs migrants et de leurs
familles et.a les am~liorer.

II. Problemes rencontras et propositions d'am~lioration

51. L'absence, dans les bureaux r6gionaux, de sp6cialistes de l'6ducation
des personnes handicap6es entrave le d6veloppement des activit6s de l'Unesco
dans ce domaine, en particulier A l'6chelon national.

52. Des efforts devraient @tre faits pour simplifier les proc6dures relatives
A i'approbation des nouveaux manuels congus pour les 6coles Unesco/UNRWA de
fagon qu'ils puissent @tre utilis6s plus rapidement.

53. Il conviendrait de mettre au point des mat6riels d'enseignement A dis-
tance dans les divers domaines de sp6cialisation concernant les activit6s
6ducatives men6es en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles.
Des ressources extrabudg6taires seraient n6cessaires pour accroltre l'effica-
cit6 et l'impact de ces activit6s.
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GRAND PROGRAMME III Grand programme III

LA COMMUNICATION AU SERVICE DES HOMMES

Programme III.1 - Etudes sur la communication

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 engaqees

Sous-programme 111.1.1 367.582 291.602

I. Principaux r6sultats

Recherche sur l'impact socioculturel des nouvelles technologies
de la communication

1. DCveloppement de la recherche et meilleure comparabilit6 de ses r6sul-
tats, grace A la r~alisation de 24 6tudes de cas interdisciplinaires englo-
bant les diffirents aspects de l'impact socioculturel des nouvelles techno-
logies de la communication, entreprises avec le concours de sp6cialistes
originaires de 33 Etats membres repr6sentant toutes les r6gions du monde.

2. Am~lioration de la diffusion des r6sultats de la recherche A l'6chelon
local, grace A l'61aboration de cinq documents faisant la synthese r6gionale
des recherches en cours et A la distribution de r6sum6s aux institutions
int6ress6es dans toutes les r6gions et grace 6galement A l'6tablissement d'un
r~seau visant a am6liorer les 6changes entre l'Am~rique latine et l'Am6rique
du Nord et A la cr6ation d'un bulletin permanent en Am6rique latine.

Nouvel ordre mondial de l'information et de la communication (NOMIC)

3. Progres accomplis vers une meilleure compr6hension de la notion de
Nouvel ordre mondial de l'information et de la communication compris comme un
processus 6volutif et continu, grace au consensus r6alis6 par 100 profession-
nels de la communication lors de la deuxieme table ronde sur le NOMIC
(Copenhague, Danemark, 1986) au sujet de la mise en valeur des ressources
humaines et mat6rielles des pays en d6veloppement dans le domaine de la com-
munication ; A la pr6paration d'une synthese historique des documents
traitant d'un Nouvel ordre mondial de l'information et de la communication
adopt6s par diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales
internationales ; et A la r6alisation d'une 6tude de cas nationale sur la
notion de "droit A communiquer" et A son 6valuation par des organisations
professionnelles internationales.

4. Contribution A l'am6lioration de la base de dscision dont disposent les
d6cideurs et les planificateurs, grace i l'achevement d'une 6tude sur le con-
texte juridique de la circulation de l'information a 1'6chelon national et
international, men6e dans 13 Etats membres repr6sentant toutes les r6gions.

Capacit6s en matiere de recherche et de documentation
et formation du personnel de la recherche

5. Plus large diffusion de r6sultats r6cents de la recherche sur la rela-
tion entre communication et d6veloppement parmi les sp6cialistes de la com-
munication en Asie, grace au renforcement du R~seau international de centres
de documentation sur la recherche et les politiques en matiere de communica-
tion (COMNET), 5 la publication d'une monographie rendant compte d'exp6-
riences concretes et A l'organisation d'un s6minaire en collaboration avec
l'Association internationale des &tudes et recherches sur l'information
(AIERI).

II. Problemes rencontr~s et propositions d'am~lioration

6. En raison du retrait des Etats-Unis d'Am6rique de l'Organisation, il
s'est av6r6 difficile de donner suite aux recommandations d'une r6union de
planification qui s'6tait tenue aux Etats-Unis en 1984. Les activit6s ont
donc 6t6 ax6es sur la ragion de l'Am6rique latine et des CaraYbes.
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7. L'adoption d'une m~thodologie commune pour la r&alisation d'une vaste
s6rie d'6tudes sur les mesures adopt6es par les m~dias pour promouvoir
1'acces et la participation a la communication s'6tant averee impossible du
fait des disparit6s existant entre les niveaux de d6veloppement de la re-
cherche sur la communication et des interpr6tations diff6rentes donn6es aux
notions d'acces et de participation, chaque r6gion a 6tabli une 6tude selon
sa propre m~thodologie.

8. Il a &t& not6 par ailleurs qu'il fallait davantage de temps pour organi-
ser les projets de recherche regionaux destin6s A @tre r6alis6s en collabora-
tion et selon une m6thodologie commune par un grand nombre d'institutions.
Etant donn6 que ces 6tudes d6bordent g6n6ralement le cadre d'un exercice
biennal, il faut veiller A assurer la continuit& de leur planification et de
leur financement en envisageant leur ex6cution dans le cadre de la p6riode
couverte par le Plan a moyen terme.

9. Les r6sultats de l'enqu~te sur le cadre juridique international de la
communication seront publi6s en 1987 au lieu de 1986, la mise en oeuvre de
cette entreprise complexe s'6tant av6r6e difficile avec des effectifs et des
ressources limit~s.

Programme 111.2 - Circulation libre et diffusion plus large et mieux
equilibrse de l'information ; accroissement des
Echanges de nouvelles et de programmes

Budget approuv6 D6penses
et ravis6 enga 6es

Sous-programme 111.2.1 335.970 247.706

Sous-programme 111.2.2 104.400 92.757

Sous-programme 111.2.3 172.600 123.745

I. Principaux r~sultats

Elimination des obstacles a la libre circulation de l'information
6changes plus larges et mieux 6quilibras de nouvelles et de programmes

10. Contribution A une meilleure connaissance des problemes li6s aux poli-
tiques, aux infrastructures, A la production de logiciel, au personnel, A
l'organisation et A la gestion dans le domaine de la communication grace A la
r&alisation de trois 6tudes (deux en Afrique et une dans les caraibes) sur
les obstacles a la circulation de l'information a 1'6chelon r6gional et
sous-r6gional ; contribution A une meilleure perception des diff6rents points
de vue et exp~riences concernant la libert6 de la presse, grace a la r~alisa-
tion de sept &tudes sur la censure et l'autocensure dans la presse en Europe
et en Asie.

11. D~veloppement de la base de connaissances n6cessaire A la recherche dans
le domaine de la communication grace A l'achevement de la premiere 6tude mon-
diale sur la circulation internationale des vid6o-cassettes (31 pays vis6s)
et d'une s6rie d'6tudes sur les diff&rents aspects de la production ti16vis6e
et de la t l6distribution.

12. Renforcement des macanismes d'&change et de coop~ration grace l'6ta-
blissement d'un r6pertoire des agences de presse, A une assistance aux orga-
nisations professionnelles et aux organismes de recherche en Europe et en
Asie, a un appui aux organisations professionnelles et deux consultations
d'organisations ragionales et internationales de journalistes.

D6claration sur les principes fondamentaux concernant la contribution
des organes d'information au renforcement de la paix et de la comprehension
internationale, A la promotion des droits de l'homme et a la lutte contre
le racisme, 1'apartheid et l'incitation a la guerre

13. Diffusion plus large de la D6claration grace A la distribution dans les
6coles et parmi des publics de jeunes de 2.000 exemplaires de la brochure
type en langue frangaise.
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14. Identification de moyens plus efficaces de mieux faire connattre au
public les grands problemes mondiaux grace A la diffusion d'une publication
sur la communication et la paix et A la r6alisation de cinq &tudes sur le
r~le des m6dias dans la sensibilisation du public A des questions telles que
l'apartheid, la pauvret6, la maladie, la famine et la protection de 1'envi-
ronnement. Ces 6tudes sont destin6es A des professionnels, A des chercheurs,
A des planificateurs et a des d6cideurs dans le domaine de la communication.

15. Contribution & une meilleure utilisation des m6dias en vue de r6soudre
les problemes des r6fugi6s grace A la r6alisation de cinq 6tudes r6gionales
portant sur la situation actuelle et proposant diverses mesures concretes.

16. Promotion de la recherche sur la pluralit& et l'ind6pendance des m6dias
grace & la r6alisation de 11 6tudes concernant la contribution possible des
m6dias A la pr6vention des abus de pouvoir.

Promotion de l'6galit6 entre les femmes et les hommes, et perfectionnement
des femmes dans les diffsrents m6tiers de la communication

17. Contribution & l'am6lioration de la situation des femmes dans le secteur
de la communication, gr&ce a la formation ou au recyclage de 90 femmes pro-
fessionnelles d'Afrique, des Etats arabes et d'Asie, dans les domaines de la
gestion des journaux, du reportage de presse et de la radiodiffusion, a
l'appui octroy6 & six organisations non gouvernementales et a deux associa-
tions de femmes professionnelles des m~dias, l'une r6gionale et l'autre na-
tionale ; et & la r6alisation de cinq 6tudes de cas analysant la maniere dont
hommes et femmes appr6cient l'acces des femmes a des fonctions de direction
dans les organes d'information et la fagon dont elles s'en acquittent.

18. Des ressources extrabudg6taires ont 6t6 r~unies pour assurer plus avant
la mise en oeuvre, d'une part, des strat6gies prospectives d'action pour la
promotion de la femme adopt6es par la Conf6rence mondiale charg6e d'examiner
et d'6valuer les r6sultats de la D~cennie des Nations Unies pour la femme
(Nairobi, 1985), et, d'autre part, des recommandations du Groupe consultatif
de l'Unesco sur la condition de la femme. Les cr6dits approuv6s au titre du
Programme ordinaire ont plus que doubl6 gr&ce a l'allocation de ressources
suppl6mentaires provenant du Programme international pour le d6veloppement de
la communication et de fonds-en-d~p6t provenant du Canada, de la France et de
la Norvege.

II. Problemes rencontr~s et propositions d'amalioration

19. Les retards survenus dans la r6alisation des 6tudes sur la censure et
l'autocensure sont imputables, d'une part, A la nature m~me de cette question
qui est sujette & controverse et, d'autre part, a la nocessit6 d'6tablir un
6quilibre appropri6 entre les cas retenus. I1 a St& reconnu qu'un plus grand
r6alisme devait pr6sider A la programmation d'6tudes internationales faisant
appel A une m6thodologie complexe et touchant A des domaines politiques d~li-
cats, et ce, surtout lorsqu'il y a p6nurie de personnel. Il a 6t& &galement
reconnu que le Siege devrait jouer un rOle c16 dans la mise en oeuvre des
projets de recherche de cette nature.

20. On s'efforce aussi de mettre sur pied un macanisme ad~quat de coordina-
tion entre les bureaux r6gionaux de l'Organisation et plusieurs institutions
internationales en vue de la r~alisation des 6tudes r6gionales sur les m6dias
et les r6fugi6s.

21. La cr6ation d'une base de donn6es appropri6e en vue de l'informatisation
de la publication Etudes A l'6tranger a pour objet de r6duire les retards qui
affectent la parution des livraisons de cette publication. L'informatisation
de l'Index translationum qui a 6t6 men6e a bien a entrain6 un accroissement
de la demande d'informations a laquelle il n'est pas possible de r6pondre de
fagon satisfaisante, en raison de la r~duction de personnel. D'autres pro-
blemes rencontr~s sont li6s A l'accroissement du nombre des textes traduits
et a la qualit6 m~diocre des informations bibliographiques communiqu6es par
un certain nombre de bibliotheques nationales.
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Programme III. 3 - D veloppement de la communication

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6

Sous-programme 111.3.1 928.330 768.770

Sous-programme 111.3.2 396.100 239.958

Sous-programme 111.3.3 512.030 398.175

Sous-programme 111.3.4 407.040 281.130

Sous-programme 111.3.5 939.090 838.601

Sous-programme 111.3.6 137.300 136.853

Sous-programme 111.3.7 84.600 51.317

I. Principaux r6sultats

Formation et cr~ation d'infrastructures aux fins du d6veloppement endogene

22. Formation ou recyclage de 900 professionnels, chercheurs et 6ducateurs
dans le domaine de la communication et diffusion de donn6es d'exp6rience a
jour concernant la formation, grace A l'organisation de 72 programmes de for-
mation, A 1'i1aboration d'un jeu de mat~riels de simulation destin6s A des
activit6s de formation en Asie et dans le Pacifique et a la distribution aux
principaux centres de formation et de recherche dans toutes les regions d'une
bibliographie des 6crits relatifs A la communication et la planification.

23. D6veloppement de 1'6ducation relative aux m6dias grace c la diffusion
d'une bibliographie internationale annot6e sur les ressources pertinentes,
d'un manuel intitul6 Education for television communication en Am6rique
latine et d'une 6tude sur l'exp~rience acquise dans le domaine de l'6ducation
relative aux m6dias.

24. Contribution A la cr6ation ou au renforcement d'infrastructures aux fins
du d6veloppement endogene, grace A l'6tablissement dans 8 Etats membres de
11 r6seaux collectifs de postes 6metteurs (formation de 14 techniciens, con-
ception et montage de 40 boites aux lettres 6lectroniques et de 11 stations
FM collectives et fourniture de mat~riel radio bon march6) ; et i l'acheve-
ment de 4 6tudes de cas r6alis6es A l'appui de '6valuation d'impact des
activit6s men6es par l'Unesco depuis 1981 dans le domaine de la production
endogene de programmes et de messages.

Programme international pour le d6veloppement de la communication (PIDC)

25. Elargissement du champ d'activit6s du PIDC, grace au financement par le
Compte spacial du PIDC de 130 projets, ce qui porte le nombre total des
projets financ6s (y compris des phases de projet) 5 278 au mois de juin 1987,
et grace A l'octroi de 180 bourses.

Politiques et planification de la communication

26. Meilleure adaptation des plans nationaux de d6veloppement aux conditions
locales grace A la r6alisation de 5 6tudes, en Asie, en Afrique, dans les
Etats arabes, en Am6rique latine et dans les CaraYbes.

27. Meilleure int6gration des politiques de la communication dans les plans
nationaux de d6veloppement et d6finition plus pr6cise des besoins en infra-
structure et en formation grace A la fourniture de services consultatifs a
70 Etats membres et a l'organisation de 2 s6minaires en Am6rique latine et en
Asie du Sud-Est.

28. Contribution a la tenue d'une 6ventuelle conf6rence EUROCOM grace a
l'achevement d'une bibliographie portant sur les politiques de la communica-
tion en Europe.
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Mise en oeuvre du programme "Vers une soci6t6 de la lecture"

29. Cr6ation ou renforcement de m6canismes de d6cision concernant le d6ve-
loppement du livre, grace c l'organisation de 4 reunions nationales et de
3 r6unions r6gionales auxquelles ont particip6 plus de 130 sp6cialistes venus
d'Afrique, d'Asie, d'Am6rique latine et des CaraYbes ; i la diffusion dans
les Etats membres de la r6gion Asie d'un plan type de d6veloppement du
livre ; a l'appui A la cr6ation d'un conseil national de d6veloppement du
livre dans les CaraYbes et de 3 conseils analogues en Afrique ; et a l'iden-
tification des besoins et des ressources en vue de la planification du d6ve-
loppement du livre dans la r6gion de l'Am~rique latine et dans trois Etats
membres d'Afrique.

30. Renforcement des capacit~s d'6dition grace i l'octroi de petit mat6riel
et de fourniture A 6 Etats membres, A la formation dans divers domaines de la
publication, de l'6dition, des arts graphiques ainsi que de la conception, de
la commercialisation et de la diffusion des livres de quelque 500 profession-
nels, dont 143 femmes - venant de 45 Etats membres, a la cr6ation ou au ren-
forcement de cours universitaires dans 7 Etats membres et A la fourniture
des 6tablissements de 7 Etats membres de 8 collections comptant plus de
50 ouvrages de r~f~rence dans le domaine du livre.

31. Contribution a l'am~lioration de la circulation et du commerce des
livres en Am6rique latine grace A une application Glargie du systeme de
num6rotation ISBN (Num~ro international normalis6 du livre) et A une 6tude
dans 6 universit6s de 5 Etats membres des problemes que souleve la reproduc-
tion ill6gale des livres.

32. Renforcement de la coop6ration entre les professionnels du secteur de la
librairie grace A la fourniture, en collaboration avec la F~d~ration inter-
nationale des librairies, de conseils techniques et d'informations a 10 Etats
membres d'Afrique, d'Asie et d'Am~rique latine ; A la diffusion de 3 docu-
ments d'information dans la collection Etudes sur le livre et la lecture ; a
une contribution a l'organisation de 5 foires du livre ; A un appui A 21 spe-
cialistes originaires de 19 pays en d6veloppement pour leur permettre de par-
ticiper a des r6unions sp6cialis6es convoquees par 4 organisations non gou-
vernementales et A une assistance a la cr6ation d'une association profession-
nelle et d'une revue sp6cialis6e dans deux Etats membres d'Afrique.

33. Promotion de l'habitude de la lecture grace A l'organisation dans
12 Etats membres de campagnes visant a encourager la lecture ; a la fourni-
ture de mat6riels et de livres pour les aveugles dans 2 Etats membres
d'Afrique ; a la pr6paration de deux nouveaux titres dans le programme de
livres en braille pour les enfants d'Am~rique latine ; A l'organisation de
2 r6unions du programme de copublication pour l'Am6rique latine ; A un appui
A l'organisation d'une r6union du programme de copublication pour l'Asie ; a
la cr6ation de m6canismes de co6dition dans 5 langues africaines, en col-
laboration avec 14 Etats membres ; et A la pr6paration de 4 ouvrages pour les
enfants et les nouveaux alphabstes dans le cadre de ces programmes.

Conservation des images fixes et en mouvement

34. Contribution A la cr6ation et au renforcement d'archives nationales
audiovisuelles dans 8 Etats membres grace A la formation de 50 archivistes, A
la fourniture de mat~riel A 12 Etats membres et de services consultatifs a
13 Etats membres.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am~lioration

35. En ce qui concerne les politiques de la communication, domaine dans
lequel l'Unesco assume une responsabilit6 de premier plan A l'6chelle mon-
diale, il serait souhaitable que les fonds allou6s soient suffisants pour
permettre de promouvoir les 6tudes et les r6unions de sp6cialistes organis6es
par l'Unesco et de s'assurer le concours d'autres entit6s dont l'action est
d6cisive, comme les parlements, les syndicats et les organisations r~gionales
de professionnels de la communication.

36. Les pr6paratifs en vue de l'6tablissment du Rapport sur la communication
dans le monde ont souffert du manque de personnel.
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37. Les efforts en vue de cr6er une collection complete de manuels portant
sur les principaux aspects de l'6dition et de la distribution, congus A
l'intention des pays en d6veloppement, devraient se poursuivre. La cr6ation
dans les universit6s de cours de formation aux professions du livre s'est
av6r6e fort utile et devrait etre poursuivie plus avant.

38. Un des problemes majeurs qui continuent de retarder le d6veloppement du
livre dans de nombreux Etats membres et l'absence d'une politique nationale
globale dans ce domaine, situation qui entrave souvent les efforts d6ploy6s
pour fournir une assistance technique. Il n'est pas exclu que des progres sur
la voie de l'6tablissement d'un m6canisme de co6dition dans la r~gion des
Etats arabes puissent &tre accomplis dans le cadre d'une 6tude globale de
faisabilit6 sur le d6veloppement des industries 6ducatives qui est actuel-
lement entreprise par l'Unesco sur une base intersectorielle, en collabora-
tion avec le Fonds arabe de d6veloppement 6conomique et social et l'ALECSO.

39. En ce qui concerne la cr6ation d'infrastructures et d'installations
appropri6es, il s'est av6r6 difficile de convaincre certains ingenieurs et
techniciens des avantages qui pouvaient d~couler de la conception et la
fabrication locale de mat6riel et, dans certains Etats membres, le manque de
mat6riel de laboratoire 6lectronique a 6galement pos6 des problemes.

40. En ce qui concerne la lecture et l'articulation entre la recherche sur
les besoins et la recherche sur les habitudes, l'organisation de campagnes de
promotion a souffert de l'insuffisance des ressources. En outre, les efforts
visant A promouvoir 1'habitude de la lecture parmi des populations caract6ri-
s6es par le multilinguisme et la pr6sence de traditions orales ne peuvent
porter leurs fruits s'il n'existe pas suffisamment de materiels dans les
langues locales et en l'absence de strat6gies visant A int6grer la lecture A
la vie quotidienne. Ces diff6rents facteurs ont donc fait l'objet d'une plus
grande attention dans le Projet de programme et de budget pour 1988-1989.

41. En raison de l'insuffisance de fonds, seuls quelques s6quences film6es
ont pu @tre remises en 6tat dans six Etats membres ; par ailleurs, les
missions pr6paratoires pr6vues et les programmes de formation demand6s n'ont
pu etre assur6s que dans la proportion de 50 % environ. De nouveaux efforts
devraient etre faits pour obtenir des fonds extrabudg6taires aupres de
sources internationales et nationales en vue du renforcement des archives
audiovisuelles, 6tant entendu que ces activit6s relevent davantage des pro-
grammes culturels que des programmes relatifs i la communication.

42. Le montant 6lev6 des droits exig6s pour l'utilisation des r6seaux natio-
naux de stations au sol constitue un obstacle au d6veloppement du r6seau
d'informations par satellite. Des contacts au plus haut niveau devraient &tre
pris avec les Etats membres int~ress~s pour obtenir qu'ils acceptent de
r6duire sensiblement les tarifs, ce qui permettrait i l'Organisation inter-
nationale des t6l6communications par satellites (INTELSAT) de cr6er un
systeme d'&change d'informations. De tels contacts ont d6jA 6t6 pris, des
n6gociations ont par ailleurs d6jA 6t& engag6es avec l'Organisation inter-
nationale de t6l6communications maritimes par satellites (INMARSAT) en vue de
l'adaptation d'un terminal de satellite.

43. L'organisation, chaque ann6e, du Conseil intergouvernemental du Pro-
gramme international pour le d6veloppement de la communication (PIDC) ne
permet pas une pr6paration satisfaisante des projets qui doivent &tre soumis
six mois avant sa r6union, ni l'6valuation de la mise en oeuvre des projets
d6ja approuv6s par le Conseil. Il conviendrait d'examiner la possibilit6 de
ne r6unir le Conseil qu'une fois durant l'exercice biennal.
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GRAND PROGRAMME IV

CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES DE L'EDUCATION

Programme IV.1 - Contribution A la formulation et A la mise en oeuvre
des politiques d'education et renforcement des
competences nationales en matiere de planification, de
gestion, d'administration et d'6conomie de 1'6ducation

Budget approuv6 D~penses
et r6vis6 engag6es

Sous-programme IV.1.1 856.750 834.070

Sous-programme IV.l.2 2.932.400 2.471.950

Sous-programme IV.l.3 1.871.350 1.753.530

I. Principaux r~sultats

R6flexion, consultation, et coordination et 6change
d'idses et d'expiriences novatrices

1. Meilleure compr6hension, par les praticiens et les chercheurs, de l'har-
monisation des politiques et plans 6ducatifs avec les politiques et plans
relatifs A la science et a la technologie, & la culture et a la communica-
tion, grace A la pr6paration de 11 6tudes et de 3 syntheses th~matiques, dont
une bibliographie internationale annot6e ; et & l'organisation d'une consul-
tation technique entre sp6cialistes de 12 Etats membres.

2. Renforcement accru de la coop6ration internationale et des 6changes
entre Etats membres, grace A l'organisation de la 40e session de la Conf6-
rence internationale de 1' ducation. Le nombre croissant des participants
(564 contre 540 en 1984), l'int6r&t qu'ont manifest6 les Etats membres au
stade pr6paratoire (102 Etats membres ont r6pondu au questionnaire qui leur
avait 6t6 envoy6, contre 93 en 1984 et 64 en 1985), ainsi que le jugement
positif port6 par le Conseil du BIE et 69 chefs de d616gation sur les travaux
de la Conf6rence peuvent 6tre consid6r6s comme autant d'indices de son succes.

3. Renforcement de la coop6ration r6gionale et des 6changes de donn6es
d'exp6rience sur les politiques 6ducatives grace & l'organisation de la
sixieme Conf6rence r6gionale des ministres de 1'6ducation et des ministres
charg6s de la planification 6conomique des Etats membres d'Am6rique latine et
des CaraYbes (MINEDLAC VI) qui a Glabor6 une strat6gie 6ducative r6gionale
pour l'avenir en Am6rique latine et dans les CaraYbes ; ainsi qu'a l'organi-
sation de r~unions r6gionales telles que la quatrieme session du Comit6 con-
sultatif sur la coop~ration r6gionale en matiere d'6ducation en Asie et dans
le Pacifique, et la troisieme consultation de hauts fonctionnaires de l'6du-
cation des Etats du Pacifique.

Conception, gestion et 6valuation des systemes 6ducatifs nationaux

4. Renforcement des capacit6s des Etats membres d'analyser les systmes
6ducatifs, grace ! la poursuite de 30 projets de recherche entrepris par
l'Institut international de planification de 1'6ducation (IIPE), avec la par-
ticipation de 100 hauts fonctionnaires nationaux ; grace ! la formation de
434 fonctionnaires et personnels c16s de la r6gion d'Asie et du Pacifique a
divers aspects de la planification et de la gestion de l'6ducation et A
1'application de la micro-informatique ; a la formation de 1.600 administra-
teurs provinciaux et locaux de l'6ducation a la planification de l'6ducation
et aux techniques administratives en Am~rique latine et dans les CaraYbes ; A
la formation de 200 sp6cialistes et techniciens de la planification et de
1'administration en Afrique et 24 en Europe ; grace enfin A la formation
d'environ 70 spacialistes de toutes les r6gions du monde A la planification
et ! 1'administration des programmes d'6ducation de base et d'alphab6tisa-
tion. Quelque 800 fonctionnaires, planificateurs et administrateurs nationaux
ont b6n6fici6 du programme de formation de l'IIPE.
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5. Renforcement des systemes nationaux de planification et de gestion dans
19 Etats membres, grace A des missions de consultation et de formation.

6. Echange accru d'informations sur 1'application des techniques modernes A
la planification et A la gestion, grace A la pr~paration d'un manuel de la
planification et de la gestion au niveau local, d'un annuaire des institu-
tions nationales, d'un manuel sur la gestion et de 35 6tudes de cas et docu-
ments sur l'&valuation de l'6ducation en Asie et dans le Pacifique ; A l'ala-
boration, en Am~rique latine et dans les CaraYbes, de 8 modeles d'auto-
apprentissage pour la formation en cours d'emploi de planificateurs de l'6du-
cation au niveau local (108.000 fiches imprim6es et 16.000 cassettes sont
distribu6es aux Etats membres de la r6gion), et de 2 mat6riels de formation A
l'utilisation des micro-ordinateurs en Afrique. Au total, 17.000 sp6cimens de
mat6riels de formation ont 6t6 produits et distribu6s A 280 institutions et
particuliers dans 93 Etats membres.

7. Synthese des 6tudes sur les incidences financieres des stratagies arti-
culant l'extension de l'enseignement primaire avec l'alphab6tisation des
adultes et 6tudes d6finissant, A partir d'un examen des modalit6s de finance-
ment de divers systemes 6ducatifs, des strat~gies et techniques novatrices
propres 5 assurer une gestion financiere optimale ; recensement des exp6-
riences men6es en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, dans les Etats
arabes, en Am~rique latine et dans les CaraYbes, en vue de mobiliser des
ressources pour l'6ducation par des moyens non traditionnels tels que l'auto-
financement, l'int6gration du travail productif au processus 6ducatif, la
participation du secteur priv6, la participation de la communaut6, etc.

Mobilisation de ressources financieres externes

8. Identification, conception, examen et 6valuation de projets destin&s a
Ctre financ6s principalement A l'aide de prets de la Banque mondiale dans
28 Etats membres d'Afrique, 4 Etats membres de la r~gion des Etats arabes,
15 Etats membres d'Asie et du Pacifique, 2 Etats membres d'Europe et 9 Etats
membres d'Am&rique latine et des CaraYbes ; grace A l'envoi de 110 missions
organis6es soit par l'Unesco, soit conjointement par la Banque mondiale et
l'Unesco, soit encore par la Banque mondiale avec la participation de
l'Unesco.

9. Renforcement A la participation de l'Unicef au domaine de l'&ducation
tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif, grace A
l'organisation de 7 missions visant A fournir des services 6ducatifs et A la
distribution d'une documentation sp6cialis6e.

10. Assistance au d6veloppement de l'6ducation comportant la pr6paration, la
mise en oeuvre et l'6valuation de projets d'alimentation scolaires ou de
vivres contre travail appliqu6s a la construction scolaire, grace A 1'organi-
sation de 10 missions d'assistance technique dans le cadre de la coop6ration
avec le Programme alimentaire mondial (PAM). Pour la seule ann~e 1986, le
Conseil d'administration du PAM a consacr6 69 millions de dollars des Etats-
Unis A des projets d'aide alimentaire li~s au d6veloppement de 1'6ducation
(soit 11,7 % du volume total des projets approuv6s).

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am6lioration

11. Il faudrait parvenir a d6gager, dans le cadre du budget pr6vu pour la
Conf6rence internationale de l'6ducation, des cr~dits pour permettre A
certains Etats membres de reproduire leurs rapports nationaux et de les
diffuser A la Conf~rence.

12. Chaque activit6 nationale de formation exige la mise au point de mat6-
riels sp6cialis6s r6pondant aux besoins sp6cifiques du pays. Les ressources
et le travail requis pour adapter le mat~riel de formation standard aux
situations nationales ont 6t6 sous-estim6es. D'autre part, il serait n6ces-
saire de proc6der A un inventaire de la production locale de mat~riel
6ducatif.

13. L'6valuation des mat~riels de formation n'a guere 6t6 probante. Les
rares demandes soumises A cet 6gard A 1'Unesco n'ont pas permis de proc6der A
une &valuation syst6matique de l'utilisation de ces mat~riels.

14. Pour ce qui est des activit6s de recherche de l'Institut international
de planification de l'6ducation (IIPE), les autorit6s nationales devraient
indiquer de fagon plus pr6cise quels sont les projets de recherche qui les
int~ressent et fournir les ressources voulues pour que les r6sultats
escompt6s puissent @tre obtenus. Le manque de personnel empeche l'IIPE
d'exploiter de maniere syst6matique les r6sultats des projets de recherche.
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15. L'IIPE regoit des candidatures auxquelles elle doit parfois faire droit,
de spacialistes dont le niveau universitaire et professionnel ne correspond
pas aux qualifications exig6es. D'autre part, la diminution du nombre des
bourses de perfectionnement financ6es par des sources multilat~rales et bila-
t6rales a pour effet de limiter le nombre de candidatures 6manant de cher-
cheurs qualifi6s.

Programme IV.2 - Les sciences de 1'6ducation et leur application
a la ranovation du processus educatif

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 engagees

Sous-programme IV.2.1 1.652.589 1.054.375

Sous-programme IV.2.2 517.202 430.942

Sous-programme IV.2.3 355.540 270.558

I. Principaux r6sultats

D6veloppement des sciences de 1'6ducation et utilisation
plus large des resultats dans ce domaine

16. Fourniture aux Etats membres de nouvelles donn6es en vue d'une meilleure
coordination entre la recherche en 6ducation et les processus d~cisionnels
dans ce domaine, grace aux activit6s suivantes : contribution A 1'organisa-
tion de la quatrieme Conf~rence paneurop6enne sur 1'&volution de la formation
continue des enseignants dans le contexte de 1'&ducation permanente ; organi-
sation de 3 consultations r~gionales en Afrique, en Europe et en Am6rique
latine et dans les Caraibes, et d6veloppement, dans cette dernikre r6gion, de
la recherche coop6rative sur les taux de d6perdition et de r6tention dans les
programmes d'alphab6tisation et sur l'impact socioculturel des plans et pro-
grammes d'6ducation des adultes ; publication de 5 documents de synthese
ragionaux sur les r6sultats de 1'enquete men6e par 1'Unesco en 1984-1985,
d'une 6tude de synthese sur 1'exploitation optimale des conclusions de la
recherche et d'une liste informatis6e de projets de recherche b6n6ficiant de
l'appui de 1'Unesco (3 Etats membres ont pris des mesures de suivi consistant
5 am6liorer la coordination entre les activitas de recherche 6ducative et les
processus d6cisionnels) ; pr6paration, par le Bureau international d'6duca-
tion, de 4 monographies dans la collection "Sciences de l'6ducation", d'un
guide sur l'application des r6sultats de la recherche psychologique au
processus 6ducatif (en coop6ration avec l'Organisation internationale de
recherche sur le cerveau), de nouvelles 6ditions augment6es du R~pertoire des
institutions de recherche en 6ducation et du R6pertoire international des
institutions de recherche sur 1'enseignement sup~rieur ; mise au point et
experimentation, dans certains Etats membres, d'un instrument m6thodologique
de recherche coop~rative sur l'attitude des jeunes et des adultes vis-a-vis
de 1'6ducation (ces activit6s ont d6jA 6t6 suivies d'effets, puisqu'un
certain nombre d'Etats membres ont d6ji pris des mesures pour leur donner
suite).

Innovations dans le domaine du contenu, des m6thodes
et des techniques de 1'@ducation

17. Formation et recyclage de 700 instituteurs, professeurs du secondaire,
administrateurs et inspecteurs dans le domaine de la pravention de 1'6chec
scolaire et de l'utilisation des technologies 6ducatives novatrices, en par-
ticulier dans le cadre des r~seaux coop6ratifs d'innovation 6ducative, tels
que le Programme d'innovation 6ducative en vue du d6veloppement en Asie et
dans le Pacifique (APEID), le R~seau d'innovation 6ducative pour le d6velop-
pement dans les CaraYbes (CARNEID), le Programme de coop~ration en matiere de
recherche et de d6veloppement de 1'innovation 6ducative dans le sud et le
sud-est de 1'Europe (CODIESEE), le Programme d'innovation 6ducative pour le
d6veloppement dans les Etats arabes (EIPDAS) et le R~seau d'innovation &duca-
tive pour le d6veloppement en Afrique (NEIDA).

18. Renforcement de la diffusion r~gionale des innovations 6ducatives grace
A 1'organisation, dans le cadre des r6seaux coop6ratifs r6gionaux et sous-
r~gionaux d'innovation 6ducative, de 56 r6unions nationales et r~gionales
visant A accroitre les 6changes de sp6cialistes et de donn6es d'exp&rience
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entre les pays, et A la diffusion de 50 publications. Le nombre des Etats et
des centres participant aux r6seaux APEID, CARNEID et CODIESEE a augment&.
Une 6valuation d'impact des activit6s de ces r6seaux sera achev~e vers la fin
de 1987.

19. Am6lioration des m6thodes speciales d'enseignement grace la publica-
tion d'un guide sur les m6thodes d'enseignement dans des conditions dif-
ficiles en Afrique, A l'6laboration de deux 6tudes, a l'organisation d'une
r6union r6gionale (40 participants) sur la question en Am6rique latine et
dans les CaraYbes, et a l'6laboration de 3 guides m6thodologiques sur l'en-
seignement dans les classes multiples des 6coles a maitre unique en Asie.

La revue trimestrielle "Perspectives"

20. Accroissement de la diffusion de "Perpectives", notamment par la publi-
cation de ses anthologies dans 6 langues suppl6mentaires (allemand, cor6en,
hongrois, italien, polonais, serbo-croate).

R6flexion sur la coh6rence, 1'6quilibre et la pertinence
des contenus de P'education

21. Contribution a l'am6lioration de l'6quilibre entre divers types de con-
tenus 6ducatifs, grace la r6alisation de deux 6tudes sur les questions et
les tendances dans ce domaine, et d'une 6tude intitul6e "Int6gration, 6qui-
libre et pertinence des contenus de lenseignement g6n6ral ; A la publication
de "Problemes sociaux et 6ducatifs des d6linquants : dimensions ou problemes
et activit6s qui pourraient &tre entreprises afin d'aider les Etats membres A
leur trouver des solutions" et d'un "Guide m6thologique sur l'application des
principes des instruments normatifs en education" ; grace enfin a la prepa-
ration, par l'Institut de l'Unesco pour l'6ducation A Hambourg d'une synthese
des activit6s de l'Unesco sur l'int6gration, l'6quilibre et la pertinence des
contenus de l'enseignement g~n~ral.

22. Formation de 80 fonctionnaires cl~s de 14 Etats membres a l'application
des concepts d'intagration, d'6quilibre et de pertinence i l'enseignement
secondaire.

23. Am6lioration des pratiques nationales en matiere d'61aboration de
programmes d'6ducation dans 4 Etats membres d'Asie grace A la formation de
60 personnels cl6s dans 2 d'entre eux, et a la pr6paration de brochures,
pochettes de documentation et affiches sur l'6ducation en matiere de popula-
tion, l'6ducation sexuelle, l'6ducation A la vie familiale, l'abus des
drogues, ainsi que d'un manuel pour alphab6tiseurs dans 4 autres Etats
membres ; grace enfin i la diffusion a l'6chelle internationale d'une
cassette et d'Une brochure intitul6es Les jeunes et les drogues.

24. Am6lioration de la compatibilit6 de la terminologie de 1'6ducation grace
i la publication en anglais/espagnol et anglais/russe d'un glossaire r6vis6
des termes de technologie 6ducative.

Int6gration de contenus interdisciplinaires dans l'enseignement
formel et l'education non formelle

25. Elaboration plus poussie de la th6orie de l'interdisciplinarit6 grace A
la publication de l'ouvrage "L'interdisciplinarit6 dans l'enseignement
g6n~ral".

26. Identification de strat~gies et de m~canismes op6rationnels visant A
promouvoir la mise au point de programmes d'enseignement int6grant un contenu
li A la qualit6 de la vie, grace l'organisation de 2 s6minaires a l'inten-
tion de 40 sp6cialistes de 2 Etats membres ; A la pr6paration et A la dif-
fusion A tous les Etats membres de 7 rapports nationaux ; A la formation de
40 sp6cialistes et a la diffusion de mat6riel audiovisuel pour les programmes
d'enseignement portant sur la pr6vention de l'abus des drogues ; grace enfin
A l'61aboration, conjointement avec l'Organisation mondiale de la sant6, d'un
programme visant a emp~cher la propagation du syndrome d'immuno-d~ficience
acquise (SIDA).

Utilisation des langues maternelles et des langues nationales, 6ducation
esth6tique et promotion des valeurs ethiques par l'6ducation

27. Contribution i l'intensification des 6changes interculturels par
l'enseignement des langues, grace aux activit6s suivantes : organisation d'un
projet pilote et d'une reunion r6gionale et production de 5 guides en
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Am6rique latine et dans les CaraYbes ; lancement d'un r6seau d'6change
d'information et organisation d'une r6union en Europe sur la contribution de
l'enseignement des langues et litt~ratures 6trangeres i la compr6hension
internationale et a la paix ; publication d'un guide sur les contenus et les
m6thodes de l'enseignement des langues africaines, et mise en place d'un pro-
gramme r6gional de publication d'oeuvres litt6raires et d'autres mat~riels de
lecture dans les langues africaines.

28. Promotion des valeurs 6thiques et esth6tiques par l'6ducation, grace A
la publication, en coop6ration avec le Club de Rome, de "A la recherche d'une
sagesse pour le monde", et A l'organisation d'un s6minaire, avec la partici-
pation de 60 spCcialistes de 20 Etats membres, sur le rOle des mus6es dans
l'enseignement scolaire et l'6ducation extrascolaire.

Utilisation des nouvelles technologies de la communication
et du traitement de l'information

29. Elaboration et application d'une m6thode d'6valuation des projets rela-
tifs a l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la
communication, grace A la publication d'un guide m6thodologique sur l'6valua-
tion des projets A grande 6chelle de t6l6enseignement m6diatis6, et a l'ache-
vement d'une 6tude sur l'6valuation des didacticiels destin~s A l'enseigne-
ment assist6 par ordinateur.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am~lioration

30. Toutes les activit~s relatives A l'int~gration du concept de qualit& de
la vie et d'environnement dans l'enseignement secondaire devraient 6tre
regroup6es dans le cadre du grand programme IV.

31. Apres l'incorporation de l'Universalisation de l'enseignement primaire
(UPE) et de certains aspects de la formation continue au nombre des objectifs
du Programme d'6ducation pour tous en Asie et dans le Pacifique (APPEAL) et
du Programme d'innovation 6ducative en vue du d6veloppement en Asie et dans
le Pacifique (APEID), la relation entre ces ceux programmes a t6 pr~cis6e
lors de deux r6unions auxquelles ont particip6 des repr6sentants de la
plupart des Etats membres de la r~gion. Les activit6s men~es au titre de
l'UPE et de l'&ducation permanente contribuent A la mise en oeuvre de l'APEID
et de l'APPEAL, et il devrait continuer i en 8tre ainsi A l'avenir.

Programme IV.3 - Politiques et m6thodes de formation des personnels
de l'ducation

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 enga -es

Sous-programme IV.3.1 160.600 139.302

Sous-programme IV.3.2 376.400 194.650

I. Principaux r6sultats

Formulation et application de politiques int6gr6es de formation

32. Fourniture aux Etats membres de conseils m~thodologiques en vue de faci-
liter la prise de d6cisions relatives aux politiques et plans int6gr6s de
formation, grace A la pr6paration d'un manuel destin6 A initier les direc-
teurs d'cole, inspecteurs et principaux de college aux m6thodes d'harmonisa-
tion des programmes ; a la diffusion d'une bibliographie r6vis6e des publica-
tions et d'une 6tude conjointe men6e en Europe sur diverses questions ayant
trait A la formation en cours d'emploi des maltres ; A la synthese de
4 6tudes de cas qui doivent servir au lancement, en Europe, d'un projet
pilote visant A tester diverses manieres d'introduire l'enseignement de l'in-
formatique dans les 6coles secondaires ; grace enfin au lancement d'un projet
pilote visant A la formation des personnels cl6s de l'6ducation pour l'ensei-
gnement A distance en Asie et dans le Pacifique.



24 C/11 - page 26
Grand programme IV

Formation des personnels de l'6ducation

33. Am~lioration des outils m~thodologiques de formation des maltres, grace
A la pr6paration d'une synthese des m6thodologies de la formation et A
l'61aboration de mat~riels de formation et d'enseignement pour les projets
op~rationnels en Asie ; A la pr6paration et A l'exp6rimentation par plus de
600 6ducateurs d'un cours d'enseignement A distance visant A adapter les pro-
grammes de l'enseignement primaire dans les r6gions marginales d'Amerique
latine et des CaraYbes.

Recommandation de 1966 sur la condition du personnel enseignant

34. Contribution A une meilleure connaissance des diverses activit6s norma-
tives concernant la condition des personnels des divers degr6s de l'enseigne-
ment, grace A la pr6paration d'une synthese des 6tudes sur l'opportunit&
d'une recommandation relative A la condition des personnels de l'enseignement
sup~rieur ; et A la pr6paration de 4 6tudes consacr6es A une 6ventuelle
convention sur la condition du personnel enseignant.

II. Problemes rencontr~s et propositions d'amalioration

35. La tendance A la diminution progressive du nombre d'Etats membres qui
r6pondent au questionnaire sur l'application de la Recommandation relative A
la condition du personnel enseignant semble se confirmer. L'Organisation,
pour sa part, 6tudie des mesures propres A am&liorer le contenu des futurs
questionnaires. S'agissant des Etats membres, elle s'emploie i encourager les
autorit6s nationales comp6tentes A r6pondre au questionnaire, afin de lui
permettre de mieux appr~cier les progres accomplis dans l'application de la
Recommandation.

Programme IV.4 - Moyens et infrastructures - Systemes d'information,
espaces 6ducatifs et industries p~dagogiques

Budget approuv& Depenses
et r6vis6 engagees

Sous-programme IV.4.1 470.850 312.075

Sous-programme IV.4.2 308.750 223.157

Sous-programme IV.4.3 145.582 72.855

I. Principaux r~sultats

D6veloppement des services d'information et de documentation

36. Renforcement des &changes internationaux d'information sur 1'&ducation,
grace A la diffusion de divers outils bibliographiques (trois num~ros du bul-
letin du Bureau international d'6ducation - BIE, 2 num6ros du catalogue
informatis& du Centre de documentation, liste des p6riodiques disponibles,
catalogue des documents publi~s par le BIE en 1986) ; et A la fourniture de
services de r~f6rence en r6ponse aux 3.000 demandes 6manant des 800 utilisa-
teurs du Centre de documentation.

37. Poursuite de l'action engag~e pour d6velopper le R6seau international
d'information en matiere d'6ducation (INED) en vue de renforcer les capacit~s
nationales de collecte des donn6es relatives A l'6ducation et d'utilisation
des m6thodes modernes de traitement de l'information, grace A la formation de
30 sp~cialistes de centres INED d'Am~rique latine, et A la fourniture de
micro-ordinateurs A 3 de ces centres ; et grace A la publication d'une nou-
velle 6dition du R~pertoire des services de documentation et d'information en
matiere d'&ducation, et de la version portugaise du Thesaurus de l'Tducation
Unesco-BIE.

B~timents et mobilier 6ducatifs et 6quipements scolaires

38. Diffusion accrue aux Etats membres de 1'information relative a l'utili-
sation de mat&riaux et techniques de construction locaux am6lior6s : grace A
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l'6tablissement d'un r6seau international d'information dans le domaine des
constructions et du mobilier scolaires ; A une plus large utilisation de la
base de donn6es sp6cialis6es informatis~es (EDFAC) ; A la pr6paration, par le
Bureau r6gional principal d'6ducation pour l'Asie et le Pacifique (ROEAP) de
12 rapports techniques sur des sujets tels que la conception d'&coles r6sis-
tant aux s6ismes et aux typhons ; a 1'6tablissement de directives pour la
conception de b~timents 6ducatifs et A la diffusion de 12 publications qui
ont facilit6 l'adoption, dans 16 Etats membres, de mesures propres a rem6dier
aux d6g~ts subis par les b~timents 6ducatifs du fait de catastrophes
naturelles.

39. Formation de 120 sp6cialistes d'Afrique et d'Asie et du Pacifique dans
des domaines tels que la conception d'6coles primaires, la conception de
b~timents pouvant r6sister aux s6ismes et aux typhons et 1'entretien des
b~timents 6ducatifs.

Industries p6dagogigues

40. Contribution a la rationalisation de la publication de manuels dans les
Etats membres en d6veloppement, grace A la pr6paration d'un manuel sur la
r6duction des coOts de production des manuels et des mat~riels de lecture, a
l'61aboration de mat~riels pour le recyclage des administrateurs, et A la
fourniture de services consultatifs techniques A 8 Etats membres.

41. Accroissement et am~lioration de l'information relative A la production
de mat6riels p6dagogiques, grace a la formation de 40 spacialistes de 6 Etats
membres d'Afrique et d'Asie et du Pacifique, dans des domaines tels que la
production locale ou l'61aboration r6gionale de manuels ; et A 1'organisation
en Asie de 2 expositions, visit6es par quelque 40.000 personnes, pr6sentant
les r6alisations de l'Unesco dans le domaine du d6veloppement des mat&riels
6ducatifs.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am~lioration

42. Il conviendrait de rechercher les moyens de faciliter l'acces direct des
Etats membres A la base de donnaes du Bureau international de l'6ducation
(BIE).

43. Le d6veloppement du R6seau international d'information en matiere d'ldu-
cation (INED) d~pend d'un accroissement des actions et programmes de forma-
tion du BIE destin6s A aider les Etats membres a planifier, cr~er et d~velop-
per des services de documentation en matiere d'6ducation.
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GRAND PROGRAMME V

EDUCATION, FORMATION ET SOCIETE

Le programme V.1 a 6t6 transf~r6 et incorpor6 au programme IV.2 (Les
sciences de l'&ducation et leur application a la r~novation du processus
6ducatif).

Programme V.2 - L'enseignement des sciences et de la technologie

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 engagees

Sous-programme V.2.1 1.176.586 954.740

Sous-programme V.2.2 269.500 228.404

I. Principaux r~sultats

Am&lioration et modernisation de 1'enseignement des sciences
et de la technologie

1. Diffusion accrue des documents de r~farence et des informations grace A
1'expansion du R6seau international d'information concernant 1'enseignement
des sciences et de la technologie (INISTE) comprenant 165 centres dans
115 Etats membres, ainsi que les ONG int&ress6es, grace & la diffusion de
6 notes d'information de l'Unesco et de 20 publications et documents sur les
math~matiques, les sciences, la technologie, la sant& et 1'6ducation relative
A la nutrition, y compris 7 nouvelles versions linguistiques de livres de
math6matiques, de physique et de chimie d6jA parus.

2. Contribution a l'adaptation par les Etats membres des programmes et
mat~riels scientifiques a leurs besoins, grace A l'&laboration d'une synthese
d'environ 100 expariences nationales de mise au point d'&quipements peu
co~teux pour 1'enseignement des sciences et A la distribution de documents A
50 institutions dans 30 Etats membres d'Afrique.

Innovations concernant le contenu, les mathodes et les mat~riels
programmes de formation des maitres

4. Renforcement des capacit6s nationales d'enseignement des sciences et de
la technologie grace A la formation de 700 6ducateurs en Afrique et en Asie
et dans le Pacifique ; a la participation de 1.600 spacialistes a des
r6unions organis~es par des ONG avec l'appui de l'Unesco ; & 1'organisation,
dans toutes les rsgions, de 6 projets pilotes qui ont abouti A l'61aboration
de directives et de mat~riels de d6monstration dans des domaines tels que
l'utilisation des micro-ordinateurs, la formation en cours d'emploi grace aux
m~dias, la liaison entre l'enseignement des sciences et le travail productif,
l'enseignement des sciences et de la technologie dans une perspective inter-
disciplinaire et 1'enseignement des sciences dans les zones rurales ; grace
enfin A la diffusion des r6sultats d'une enquete effectu6e dans 95 Etats
membres sur la place des sciences et de la technologie dans les horaires
scolaires.

Activit~s scientifiques extrascolaires

4. Contribution a l'am&lioration des programmes d'6ducation extrascolaire
en matiere de sciences et de technologie grace a la pr~paration du Unesco
sourcebook for out-of-school science and technology education (versions
anglaise et arabe), du volume 6 des Etudes sur l'enseignement des math6ma-
tiques : l'enseignement extrascolaire des mathematiques et d'une brochure sur
les Olympiades internationales de mathematiques de 1979 & 1985 ; a 1'exploi-
tation des r6sultats de 3 projets pilotes sur l'articulation des activitas
scolaires et extrascolaires en matiere de sciences, sur l'enseignement des
sciences et de la technologie aux femmes des zones rurales et sur l'utilisa-
tion des ressources communautaires pour 1'organisation d'activit~s extra-
scolaires ; grace enfin a 1'organisation d'olympiades, de foires et de clubs
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scientifiques en Afrique ; et a la tenue d'une r6union sous-r~gionale sur le
journalisme scientifique ainsi que de forums scientifiques de la jeunesse
dans 3 Etats membres d'Am~rique latine et des CaraYbes.

5. Identification des nouvelles tendances de l'&ducation extrascolaire en
matiere de science et de technologie grace A 1'organisation, en coop6ration
avec le ComitC international de coordination pour la pr6sentation de la
science et le d6veloppement des activit~s extrascolaires, d'une table ronde
en Europe.

6. Formation de 300 sp6cialistes de toutes les r6gions du monde a la mise
au point d'activit6s scientifiques extrascolaires destin6es aux jeunes.

Programmes de vulgarisation destin~s aux adultes

7. Etablissement de directives oparationnelles pour l'inclusion de mat6-
riels scientifiques et techniques dans les manuels d'alphab6tisation, grace a
la publication d'un manuel d'alphabftisation A l'usage des enseignants.

II. Prob1emes rencontr6s et propositions d'am6lioration

8. La copublication des ouvrages de l'Unesco relatifs A l'enseignement des
sciences avec des 6diteurs ext6rieurs devrait @tre envisag6e, en vue dc
r~duire leur coOt de production et d'accroitre leur diffusion.

Programme V.3 - Education et monde du travail

Budget approuv& D~penses
et r6vis6 enga ees

Sous-programme V.3.1 374.150 327.457

Sous-programme V.3.2 702.500 542.674

I. Principaux r~sultats

Education, travail productif et emploi

9. Formation en cours d'emploi de 100 sp6cialistes d'Afrique et d'Asie et
du Pacifique A l'&valuation des programmes visant A int6grer un travail pro-
ductif ou socialement utile dans le processus g6n6ral d'6ducation.

10. Diffusion d'exp6riences nationales novatrices entreprises dans 15 Etats
membres, grace A la publication de 9 monographies sur les interactions entre
6ducation et travail productif.

11. Am6lioration des programmes relatifs A l'introduction du travail produc-
tif dans les 6coles secondaires grace a la fourniture de services consulta-
tifs A 7 Etats membres ; et grace A l'6laboration d'un guide sur l'introduc-
tion du travail productif dans l'enseignement g6n6ral, sur son 6valuation, et
sur 1'61aboration et l'utilisation de modules de travail productif dans
1'&ducation.

Enseignement technique et professionnel

12. Poursuite de l'action engag~e pour promouvoir les activit6s normatives
internationales et, en particulier, l'application de la Recommandation r6vi-
s6e concernant l'enseignement technique et professionnel, grace 5 l'organisa-
tion d'un congres international (150 participants) et a la pr6paration d'une
analyse synoptique de sa mise en oeuvre dans 44 Etats membres ; et grace a
l'6tablissement d'une synthese des observations formul6es par 30 Etats
membres sur un avant-projet de convention internationale sur l'enseignement
technique et professionnel.

13. Diffusion accrue d'informations et de donn6es d'exp6rience, grace i la
mise au point d'une nouvelle unit6 du cours de communication graphique de
l'Unesco, de 4 nouveaux ensembles d'illustrations accompagn6s de modules
d'apprentissage destin~s A la derniere ann&e du cycle primaire, d'un proto-
type de programme de formation d'informaticiens, d'un guide sur l'6valuation
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des programmes d'enseignement technique et de formation professionnelle, de
2 6tudes sur 1'organisation d'ateliers centralis6s, de 2 monographies et d'un
programme type d'enseignement de l'agriculture destin6 aux techniciens de
niveau interm6diaire.

14. Renforcement dans 14 Etats membres des capacit~s de mise au point et
d'application de programmes d'enseignement ax6s sur l'emploi, en particulier
d'enseignement agricole, grace a la formation de 70 sp6cialistes.

II. Problemes rencontras et propositions d'amalioration

15. Une plus large diffusion de 1'information concernant les objectifs et
les r6sultats du programme V.3 (Education et monde du travail) est nacessaire
pour surmonter les difficult6s juridiques, administratives et autres qui
s'opposent au lancement ou au d~veloppement d'activit6s relatives A l'int6-
gration de 1'6ducation et du travail productif.

16. A la lumiere de 1'exp6rience acquise, l'accent a davantage 6t6 mis sur
le Projet de programme et de budget pour 1988-1989 sur la formation des per-
sonnels (grace A l'organisation d'ateliers et de s6minaires), et ceci surtout
dans les domaines de l'informatique, de l'application des ordinateurs A la
gestion de 1'enseignement technique et professionnel, et de la modernisation
et de l'am~lioration de 1'enseignement agricole de niveau interm~diaire.

17. En raison de la panurie de fonds, un appui financier n'a 6t& fourni qu'a
8 des 15 Etats membres qui ont mis en route le programme relatif aux modules
d'interaction entre l'&ducation et le travail productif. Une redistribution
des cr~dits pr6vus au titre de ce programme pourrait @tre envisag6e pour le
prochain exercice biennal.

Programme V.4 - Promotion de l'6ducation physique et du sport

Budget approuv6 D~penses
et r6vis6 engag6es

Sous-programme V.4.1 157.670 147.888

Sous-Programme V.4.2 161.000 140.800

I. Principaux r6sultats

L'6ducation physique et le sport

18. Elaboration de propositions concernant les domaines futurs de la coop6-
ration internationale, grace A l'organisation de la r~union du Comit6 inter-
gouvernemental pour 1'6ducation physique et le sport et de son Bureau ainsi
que d'un groupe de travail Unesco/comit6 olympique international.

19. Elucidation des causes de la violence entourant les activit&s sportives
grave A la mise en route d'une 6tude multidisciplinaire sur les origines et
les formes de la violence dans les sports, et en particulier ses aspects
sociaux et 6ducatifs, ainsi que sur les mesures A prendre pour y rem6dier.

Encouragement des mouvements de jeunesse

20. Participation des jeunes et des mouvements de jeunesse aux efforts
nationaux de d6veloppement des activit6s sportives, grace A la contribution
des jeunes au renforcement, dans 7 Etats membres, des infrastructures
sportives.

21. Promotion, en coop6ration avec le Comit6 de coordination du service
volontaire international (CCSVI), des activit6s de volontariat des jeunes
aupres de 93 organisations nationales de jeunesse dans 49 Etats membres, et
avec la participation de 11 organisations r~gionales et internationales.

22. Poursuite de la r6flexion sur les objectifs et la qualit6 du travail
volontaire, et meilleure connaissance du volontariat, grace A l'organisation
d'un s6minaire sur le r8le des organisations du volontariat dans la lutte
contre le racisme et l'apartheid (40 participants provenant de 21 Etats
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membres) et A l'organisation d'une conf&rence des organisations du service
volontaire sur le theme "Volontariat des jeunes, respect mutuel et coop6ra-
tion" (97 participants provenant de 32 Etats membres) ; grace a la diffusion
d'une documentation appropri~e sur le volontariat des jeunes ; et grace A la
coop6ration avec le CCSVI, favorisant les &changes d'exp6riences, la forma-
tion des responsables en matiere de volontariat des jeunes et la coordination
des activit6s nationales et internationales.

23. Formation des animateurs et responsables des mouvements ou organisations
de jeunesse, grace i l'octroi de bourses de voyage ! 51 personnes, dont
16 femmes et 15 boursiers originaires des pays les moins avances ; grace A
l'organisation d'un s6minaire (26 participants provenant de 19 Etats
membres), destine A mettre 'A jour la m6thodologie de formation des animateurs
des mouvements de jeunesse, en se fondant sur les r6ponses de 22 Etats
membres c un questionnaire d6taill6 sur les structures existantes et les
m6thodes de formation dans ce domaine.

II. Problemes rencontr~s et propositions d'am6lioration

24. Les ressources initialement pr6vues c cette fin n'ayant pu Otre d6ga-
g6es, il n'a pas Ct& possible de cr6er une association internationale pour
l'organisation de festivals internationaux des sports et jeux traditionnels,
ce qui a frein& la promotion de ces activit6s, en particulier dans les pays
en d6veloppement.

25. En d6pit de la modestie des ressources budg6taires attribu~es au renfor-
cement ou a la cr~ation d'infrastructures sportives dans les Etats membres,
les efforts d6ployes par l'Organisation dans ce domaine devraient susciter
plus d'int6ret de la part des commissions nationales, surtout en ce qui
concerne les infrastructures sportives en milieu rural et la participation
des organisations de jeunesse A la mise en oeuvre des projets en la matiere.
D'autre part, les projets retenus par l'Organisation pour recevoir une
assistance technique et financilre devraient @tre suivis aux diff6rents
stades de leur r6alisation, afin de constituer des projets pilotes et servir
d'exemples pour l'obtention de fonds extrabudg~taires plus importants.

26. En ce qui concerne la promotion des activit~s de volontariat des jeunes,
il conviendrait, A l'avenir, de mettre l'accent sur la participation active
des volontaires aux projets op6rationnels mis en oeuvre par l'Organisation.
D'autre part, la collaboration avec le Comit6 de coordination du service
volontaire international (CCSVI), qui est un excellent instrument de
coordination et d'information et qui a un statut d'organisation non gouverne-
mentale de cat~gorie A, m6riterait d'6tre renforc6e, notamment par l'octroi
d'une subvention annuelle ainsi que par une meilleure coordination de ses
activit6s non seulement avec celles de la Division de la jeunesse, mais aussi
avec celles d'autres unit6s du Secr~tariat.

27. La s6lection des personnes devant b6n6ficier de bourses de voyage dans
le domaine de la formation des animateurs et responsables de mouvements de
jeunesse, n6cessite un d6lai de l'ordre de cinq mois entre l'annonce des
bourses et la soumission des demandes, de fagon A recevoir des requates pro-
venant des diff6rentes r6gions du monde et a proc6der a une bonne s6lection.
Il convient aussi de mieux suivre, en collaboration avec les Etats membres et
les organisations non gouvernementales comp6tentes, les r6sultats de la for-
mation des boursiers.

28. Les informations en matiere de msthodes de formation des animateurs et
responsables de mouvements de jeunesse sont fragmentaires et ne sont pas
faciles A rassembler. La tenue d'un s6minaire international de spccialistes
s'est donc av6r6e n6cessaire et devra contribuer A l'am~lioration des con-
naissances, A l'6change d'exp6riences et au renforcement de la coop6ration
internationale dans ce domaine.

Programme V.5 - Enseignement superieur, formation et recherche

Budget approuv6 D~penses
et r6vis6 enga-ees

Sous-programme V.5.1 1.101.200 873.601

Sous-programme V.5.2 123.400 66.770
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I. Principaux r6sultats

Encouragement des tendances novatrices ; promotion de
la coopdration r~gionale et internationale

29. Am6lioration des systemes d'enseignement sup6rieur grace a la fourniture
de services consultatifs a 8 Etats membres d'Afrique, d'Europe, d'Am6rique
latine et des CaraYbes ; A l'organisation de 4 projets pilotes et A la mise
au point de 30 monographies ; A 1'organisation d'un colloque sur la r&nova-
tion de l'enseignement sup6rieur et A la cr6ation d'un comit6 consultatif sur
la strat~gie A adopter pour am~liorer la qualit6 de l'enseignement sup6rieur
en Afrique ; et grace, en Asie, A la promotion de l'aducation A distance ; a
l'organisation de la visite de plusieurs pays par des administrateurs de haut
rang de 5 Etats membres et A la publication de 2 num6ros d'un bulletin, Never
to far.

30. Diffusion des r6sultats des exp6riences novatrices relatives A l'intro-
duction du traitement automatis6 de linformation dans l'enseignement sup6-
rieur, grace A la publication de 10 6tudes de cas.

31. D6veloppement de la coop6ration r6gionale et internationale grace A
l'organisation par le Centre europeen pour lenseignement sup6rieur (CEPES)
de 4 r~unions, suivies par 120 participants venus de 29 Etats membres de la
r6gion Europe et d'autres ragions, sur la comparabilit6 des systemes d'ensei-
gnement sup~rieur, la recherche dans l'enseignement sup6rieur, la coop6ration
interuniversitaire entre l'Europe et les pays en d6veloppement, et la compa-
rabilit6 des statistiques de l'enseignement sup6rieur ; et grace A la d6fini-
tion de nouveaux domaines de coop6ration r6gionale dans l'enseignement sup6-
rieur A la 6e r~union des correspondants de liaison du CEPES et a la
13e session de son Comit6 consultatif.

32. Meilleures connaissances et prise de conscience des problemes qui se
posent A l'enseignement sup6rieur dans la r6gion Europe, grace A l'organisa-
tion, en collaboration avec 5 ONG, de 5 tables rondes sur les principaux pro-
blames de l'enseignement sup6rieur ; A la publication de 5 6tudes : Higher
Education and Research (L'enseignement sup6rieur et la recherche), Efficiency
in Higher Education (L'efficacit6 dans l'enseignement sup6rieur), New
Approaches to Planning in Higher Education (Nouvelles conceptions de la
planitication de i'enseignement superieur), University Teaching and the
Training of Teachers (L'enseignement universitaire et formation des ensei-
gnants), The Role of Women in Higher Education (Le rOle des femmes dans l'en-
seignement sup6rieur) et de 4 monographies sur les systemes nationaux d'en-
seignement superieur ; grace enfin A la distribution de la revue trimes-
trielle L'enseignement supCrieur en Europe (en anglais, en frangais et en
russe) A 3.000 institutions et sp6cialistes, et & l'automatisation des
services d'information et de documentation du CEPES.

33. Renforcement de la coop6ration r~gionale en Am~rique latine et diffusion
accrue de l'information grace aux activit6s mises en oeuvre par le Centre
r~gional pour l'enseignement sup~rieur en Am~rique latine et dans les
CaraYbes (CRESALC), telles que l'organisation de la 6e r~union de son Comit6
consultatif, d'une rCunion r6gionale du groupe de coordination du r6seau de
coop6ration interuniversitaire pour la formation p6dagogique en cours
d'emploi du personnel de lenseignement sup~rieur dans la r gion de l'Am6-
rique latine et des CaraYbes (REDESLAC) ; grace A la publication de 3 num6ros
du bulletin L'enseignement sup6rieur et de 4 num6ros du Bulletin semestriel
des r6sum6s analytiques, de 5 monographies, de 2 bibliographies specialisees
ainsi que d'6tudes sur la jeunesse universitaire et sur les 6tudes universi-
taires sup6rieures en Am6rique latine ; grace & l'appui fourni en vue du
d6veloppement de la coop6ration entre 5 Etats membres de la sous-r6gion
andine participant aux activit6s de l'Universit6 andine Simon Bolivar, et a
8 Etats membres de la sous-ragion amazonienne.

Reconnaissance des 6tudes et des diplmes de 1'enseignement sup~rieur

34. Augmentation du nombre d'Etats membres parties aux conventions sur la
reconnaissance des 6tudes et des dipl~mes de l'enseignement sup~rieur grace A
l'organisation de 2 r6unions des comit6s r6gionaux charg6s de l'application
de ces conventions en Europe et dans les Etats membres arabes et d'Europe
m6diterran6enne.
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Recherche et formation dans l'enseignement sup6rieur

35. Cr6ation ou renforcement de r~seaux d'institutions pour la formation et
le perfectionnement des personnels de l'enseignement sup6rieur en Afrique, en
Europe, en Am6rique latine et dans les CaraYbes, grace A l'organisation de
4 r6unions consultatives et ateliers interr6gionaux au profit de 60 profes-
seurs d'universit& et repr6sentants d'ONG.

36. Diffusion des exp6riences nationales dans le domaine de la formation
p~dagogique des personnels de l'enseignement sup~rieur grace A la publica-
tion, en collaboration avec l'Association internationale des universitas,
d'un r6pertoire annot6 des projets de recherche p6dagogique r~alis6s dans
252 institutions d'enseignement sup6rieur de 52 Etats membres ; et A la
publication d'une monographie sur la formation p~dagogique des personnels de
l'enseignement sup6rieur en Asie et dans le Pacifique.

37. Am&lioration des programmes de formation et de perfectionnement dans
45 Etats membres d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, d'Europe, d'Amarique
latine et des CaraYbes, grace a la formation de plus de 250 sp~cialistes.

II. Problemes rencontr~s et propositions d'amalioration

38. En vue d'encourager les Etats membres A adh~rer aux conventions sur la
reconnaissance des 6tudes et des dipl8mes de l'enseignement sup~rieur, et de
promouvoir l'application de ces instruments, les modalit6s d'ex6cution des
activit6s du programme devraient 6tre diversifi6es et revues en fonction des
particularismes r6gionaux.

39. En raison des contraintes budg6taires, tous les documents sur la forma-
tion p6dagogique des personnels de l'enseignement sup6rieur ont 6t& publi~s
dans une seule langue, ce qui limite leur distribution aux institutions
nationales int~ress6es.

40. Des efforts sont actuellement d6ploy~s pour amener les membres du Comit6
consultatif du CRESALC A participer plus activement aux programmes du Centre.

Programme V.6 - Action en vue d'une meilleure intsgration des
activitas de formation et de recherche

Budget approuv6 Depenses
et r6vis6 engagees

Sous-programme V.6.2 81.000 60.641

I. Principaux r6sultats

41. Mise au point d'une m6thodologie de l'int6gration des activit6s de for-
mation et de recherche en vue de la solution de problemes sp6cifiques de
d6veloppement, grace A l'organisation de 2 activit6s pilotes en Asie et dans
le Pacifique, et en Am6rique latine et dans les CaraYbes.

42. Diffusion d'informations sp6cialis6es sur la d6finition/ des besoins et
la planification optimale des ressources n6cessaires a l'ipt6gration de la
formation et de la recherche dans V'enseignement superieur,l grace A la dis-
tribution aux responsables et institutions des Etats membr s de 7 6tudes de
cas, d'un rapport sur l'6tat de la question et d'une bib iographie annotae
des documents pertinents de l'Unesco.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am&lioration

43. L'objectif ultime du programme V.6 (Action en vue d'une meilleure int6-
gration des activit6s de formation et de recherche) est de promouvoir la
formulation et l'application de politiques int6gr6es de formation et de
recherche dans les Etats membres. Il est apparu que, pour nombre d'institu-
tions et d'Etats membres, l'acces aux donn6es nacessaires a la mise en oeuvre
des activit6s relevant de ce programme Ctait malaisa, ce qui explique les
retards intervenus dans l'ex6cution des activit6s prevues.
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GRAND PROGRAMME VI

LES SCIENCES ET LEUR APPLICATION AU DEVELOPPEMENT

Programme VI.1 - Recherche, formation et coop6ration internationale
dans les domaines des sciences exactes et naturelles

Budget approuv6 Dopenses
et r6vis6 engagees

Sous-programme VI.1.1 771.700 650.595

Sous-Programme VI.l.2 236.500 194.909

Sous-programme VI.1.3 2.226.100 2.103.530

I. Principaux r6sultats

Programmes nationaux de recherche fondamentale et appliqu6e

1. Contribution a l'61aboration et au renforcement des programmes nationaux
de recherche fondamentale et appliqu6e ainsi qu'a la formation des chercheurs
par le biais des activit6s suivantes :

Dans le domaine des math6matiques, 4 s6minaires de formation avanc6e
(305 participants), organisCs dans 2 centres internationaux et un s6mi-
naire organis6 dans un 6tablissement national ; pr6paration du Roper-
toire math6matique du tiers monde et publication du Bulletin Mathematics
and Development (Math6matiques et d6veloppement) ; publication de 2 vo-
lumes d'@tudes pr6paratoires a la mise sur pied d'une formation et de
recherches interdisciplinaires ; contribution et fourniture d'un soutien
intellectuel A 3 activit6s r6gionales relatives A l'influence de
l'informatique sur l'enseignement des math6matiques, a l'algebre et aux
math6matiques en tant que discipline appliqu6e ; et octroi d'une aide A
40 math6maticiens de pays en d6veloppement pour leur permettre de parti-
ciper A des activit6s r6gionales et au Congres mondial de math6matiques
de 1986.

Dans le domaine de la physique, organisation en Asie de 3 stages de for-
mation A la recherche sur la physique des lasers et des plasmas et
attribution de bourses de recherche et de voyage A 11 physiciens.

Dans le domaine de la chimie, r6alisation de 6 cours de formation et
d'un seminaire dans 7 Etats membres d'Asie (148 scientifiques) ; d'un
atelier r6gional et de 2 ateliers nationaux de formation sur la produc-
tion locale de mat6riel scientifique d'un coat modique (48 participants
de 6 Etats membres de la r6gion arabe) ; d'un programme multinational
(Yougoslavie/Kenya) d6bouchant sur la mise en place d'un systeme d'in-
formation technique dans un Etat membre ; fourniture, par l'interm6-
diaire de 3 institutions, de services de recherche a 4 r~seaux r~gio-
naux ; attribution de 10 bourses de voyage et de 6 bourses de recherche.

Dans le domaine de la biologie, organisation de 8 cours de formation
avanc6e A la biologie cellulaire et mol6culaire ainsi que de 3 colloques
et d'un stage sur la neurobiologie et la recherche sur le cerveau,
s'adressant A 300 jeunes scientifiques ; assistance pour l'organisation
du deuxieme Congres mondial de neurosciences (4.000 participants) ; for-
mation postuniversitaire de 20 scientifiques dans le cadre d'un cours de
longue dur6e sur un certain nombre de sujets de biologie moderne ; et
attribution de bourses de recherche et de voyage A 20 neurobiologistes.

2. Renforcement des capacit6s nationales par la participation de scienti-
fiques A 17 cours de formation postuniversitaire de longue dur6e (530 scien-
tifiques) sur des themes de pointe de la recherche, ainsi qu'A 2 cours de
formation postuniversitaire organis6s en coop6ration avec l'Association
internationale postuniversitaire pour les sciences et la technologie.
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Coop6ration avec des 6tablissements d'enseignement sup6rieur

3. Am6lioration des programmes d'enseignement des sciences, des &quipements
de laboratoires et de la formation avanc~e dans les 6tablissements d'ensei-
gnement sup6rieur, grace A la mise au point et A l'essai par les 6tudiants de
8 prototypes d'installations de laboratoire dans 10 Etats membres ; A la r6a-
lisation et a la diffusion de 3 manuels de formation ; i l'organisation de
10 cours de formation dans le cadre du R6seau asiatique pour l'enseignement
de la physique (ASPEN) et du R6seau international pour l'enseignement de la
chimie (INCE), ainsi que d'un s6minaire de formation compl6mentaire auxquels
ont particip6 450 enseignants universitaires et 40 techniciens de labora-
toire ; A la fourniture d'une aide aux 115 participants au premier Colloque
international sur la formation th6orique et pratique des techniciens, ainsi
qu'a une 6troite coop6ration avec plusieurs organisations internationales et
r6gionales non gouvernementales, laquelle a abouti a la r6daction d'une 6tude
sur les math6matiques et a la mise au point de programmes d'enseignement
universitaire de la biologie. Toutes ces activit6s ont 6t6 mises en oeuvre en
6troite collaboration avec les bureaux r6gionaux de science et de technologie
pour l'Asie du Sud et l'Asie centrale et pour les Etats arabes.

Renforcement de la coop6ration r6gionale et internationale

4. Renforcement de la coop6ration r~gionale entre 6tablissements de re-
cherche et de formation en sciences exactes et naturelles, grace A une
6troite coop6ration avec le Conseil international des unions scientifiques
(CIUS) et ses diff6rents comit6s (40 cours de formation et universit6s d'&t6
organis6s A l'intention de 600 participants venant de pays en d~veloppement ;
attribution de 400 bourses de voyage ; organisation de 20 cours de formation
suppl6mentaires ; attribution de 20 bourses de recherche a des scientifiques
dans le cadre du R6seau international conjoint Unesco/CIUS des sciences bio-
logiques ; s6lection du R6seau africain des sciences biologiques pour finan-
cement par le PNUD et diffusion de 20 circulaires et bulletins) ; grace i la
collaboration entretenue avec trois organisations non gouvernementales et
avec un nouveau partenaire - l'Asian Coordinating Group for Chemistry (ACGC)
(Groupe asiatique de coordination en chimie) - en vue de l'octroi de quatre
bourses d'6tudes ; i l'6tablissement d'un r6pertoire exhaustif des recherches
sur la chimie des substances naturelles et A la pr6paration de 6 cours de
formation de breve dur6e i la biologie mol6culaire et a la g6n6tique ; i la
collaboration entretenue avec l'Agence internationale de l'energie atomique
(AIEA) ainsi qu'avec le Centre international de physique th6orique (CIPT)
(formation de 3.500 physiciens) ; A l'organisation, par le Bureau r~gional de
science et de technologie pour les Etats arabes, d'une conference regionale
sur la physique de la matiere A l'6tat condens (30 participants originaires
de 10 Etats membres) ainsi que grace i des programmes de recherches co-
oparatives organis~s par le Bureau de coop6ration scientifique pour l'Europe
et l'Am~rique du Nord dans les domaines de la biophysique, des biomat6riaux,
de l'16lectrochimie et de la chimie des substances naturelles organiques
(attribution de 10 bourses de recherche d'une dur6e de trois A six mois et de
2 bourses d'6tudes d'une dur~e d'un an ; parution de deux nouvelles publica-
tions ; promotion de la recherche dans 16 instituts int6gr~s au r~seau de
biophysique).

5. Fourniture par le bureau r6gional de science et de technologie pour
l'Afrique d'une aide au deuxieme Congres panafricain de math6matiques et par
les bureaux r6gionaux de science et de technologie pour les Etats arabes et
l'Am~rique latine et les CaraYbes, d'une aide & des institutions nationales
en vue de l'organisation de 8 stages de physique, de biologie et de math6ma-
tiques et d'un stage national et 2 stages r6gionaux sur la production de
mat6riel scientifique a coat modique ; soutien par les bureaux regionaux de
science et de technologie pour l'Asie du Sud et l'Asie centrale et pour
l'Asie du Sud-Est d'activitas dans le domaine des math~matiques - ce par
linterm6diaire d'une organisation non gouvernementale - et aide A 11 scien-
tifiques (bourses de voyage financ6es en collaboration avec le Comit6 pour la
science et la technologie au service du d6veloppement - COSTED), A l'organi-
sation de 4 ateliers dans 3 Etats membres en collaboration avec le R6seau
asiatique des sciences biologiques ainsi qu'A la diffusion d'un nouveau
bulletin - The ASIA Pacific Physics News.

6. Renforcement de la coop6ration r6gionale grace au r6seau d'Asie du Sud
et centrale pour les plantes m6dicinales et aromatiques (SCAMAP) et i la
conclusion avec un Etat membre d'un accord de fonds-en-d6p6t en vue du finan-
cement de deux r~seaux r6gionaux de chimie et de microbiologie des substances
naturelles ; grace 6galement au renforcement du Secr6tariat du r6seau SCAMAP,
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& l'organisation des sessions annuelles de son conseil ainsi que de
7 ateliers r6gionaux dans 6 Etats membres, A l'change de 7 scientifiques de
haut niveau et A la publication de 2 bulletins annuels.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am6lioration

7. La nouvelle structure qu'il est propos de donner au programme VI.1 dans
le Projet de programme et de budget pour 1988-1989 se traduira par la mise
sur pied d'un ensemble d'activit~s plus dense et r6aliste, correspondant
mieux aux possibilit6s financieres de l'Unesco et faisant ressortir le r6le
cl6 que joue la coop6ration scientifique internationale dans le d6veloppement
national.

8. L'absence, dans les bureaux r6gionaux, de sp cialistes du programme qui
soient des math~maticiens s'est r6v616e un obstacle A la pr6paration et A
1'ex6cution des activit6s d6centralis6es dans ce domaine ainsi qu'A l'obten-
tion, par le Siege d'informations de premiere main, sur la situation dans
certaines r~gions. Aussi, de meilleures liaisons directes ont-elles 6t6 6ta-
blies entre les directions et les membres des grandes associations r6gionales
et sous-r6gionales de math6maticiens, des universit6s et des 6tablissements
de recherche, d'une part, et le Siege de l'Unesco, de l'autre.

9. En raison de la situation financiere actuelle, il est demande aux orga-
nisateurs de stages de formation aux sciences fondamentales dans les Etats
membres de doubler le montant de l'allocation vers6e par I'Unesco A cette
fin. En cons6quence, il devient de plus en plus difficile de trouver des
organisateurs comp6tents pour mettre sur pied ces activit6s de formation, en
particulier dans les Etats membres en d6veloppement. On s'efforcera en cons6-
quence de se concentrer sur un plus petit nombre d'activitas, lesquelles
seront convenablement financ6es et auront un impact plus important.

10. Certains cours de formation et ateliers de recherche ont 6t6 retard6s,
principalement des longs d61ais de pr6paration qu'ils ont exig6 en moyenne
(un an) et des obstacles rencontr6s dans leur organisation. Les restrictions
budg6taires ont contraint A interrompre deux programmes de recherche men6s en
coop6ration.

Programme VI.2 - Recherche, formation et coop6ration internationale dans
le domaine de la technologie et des sciences de l'ingenieur

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 engag6es

f- $
Sous-programme VI.2.1 356.000 343.061

Sous-programme VI.2.2 500.964 424.555

Sous-programme VI.2.3 484.300 391.618

I. Principaux r6sultats

Renforcement des infrastructures technologigues nationales
et adaptation des technologies

11. Renforcement des liens de cooperation entre 80 centres, r~partis dans
30 Etats membres, A la suite de l'organisation d'un R~seau international de
centres d'application de l'informatique (INCCA) et de la d6finition de 5 do-
maines de coop~ration intellectuelle et technique parmi lesquels la mod6lisa-
tion informatis6e, la micro-6lectronique et la robotique.

12. Formation de 142 enseignants et chercheurs en sciences de l'ing6nieur
dans le cadre de s6minaires internationaux et de 2 s6minaires r6gionaux sur
la robotique et les applications de l'informatique.

13. Am~lioration du contenu et des m6thodes de l'enseignement de la micro-
6lectronique A l'aide des micro-ordinateurs et des moyens vid6o par la r6ali-
sation de 2 tudes et leur diffusion aupres des 6coles d'ing6nieurs des pays
en d6veloppement.
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14. Renforcement de la coop6ration internationale et r6gionale dans le do-
maine du g6nie parasismique par la cr6ation du R6seau international des
centres de g6nie parasismique de l'Unesco (INEEC) reliant 5 centres specia-
lis6s dans 5 Etats membres ; par l'organisation de 4 s6minaires inter-
nationaux qui ont abouti A la publication d'une 6tude faisant le point des
connaissances dans ce domaine et A la cr6ation d'un groupe de travail perma-
nent sur le g6nie parasismique dans les Etats membres du Maghreb ; par
l'organisation en Am6rique latine du premier cours d' tudes postuniversitaires
sur le g6nie parasismique patronn6 par l'Unesco, a la suite duquel plusieurs
Etats membres ont demand6 que soit cr6Ge la branche latino-am~ricaine de
l'INEEC ; par la tenue de la r6union annuelle du groupe de travail sur la
construction de logements A bon march6 en Afrique et la diffusion de son
bulletin de liaison en vue d'am6liorer les techniques de construction
endogenes.

15. Mise au point de technologies endogenes par l'ex6cution de 3 projets de
recherches pratiques dans 2 6coles d'ing6nieurs d'Afrique et une 6cole
d'ing6nieurs d'Am6rique latine ainsi que par la distribution a 5 Etats
membres de 5 minibibliotheques de 125 ouvrages sur la technologie appropri6e.

16. Contribution a l'acquisition de connaissances relatives A l'auto-
construction d'installations de laboratoires destin6es aux 6coles d'ing6-
nieurs par la r6alisation d'un projet pilote auquel 3 Etats membres ont
particip6.

17. Am6lioration m6thodologique des techniques didactiques applicables a
l'enseignement des sciences de l'ing6nieur et a la formation dans ce domaine,
de la coop6ration entre l'universit6 et l'industrie, de la conception des
programmes et de l'enseignement postuniversitaire par la constitution d'une
infrastructure op6rationnelle d'institutions ib6ro-am6ricaines.

Renforcement de la coop6ration entre les institutions de formation
et de recherche en sciences de l'inganieur et l'industrie

18. Renforcement des liens entre la recherche technologique, les institu-
tions de formation et les secteurs productifs par l'organisation d'une conf6-
rence r6gionale dans les Etats arabes (36 participants, venus de 6 Etats
membres) ainsi que d'un atelier international, organis6 en coop6ration avec
l'Association mondiale des organisations de recherche industrielle et tech-
nologique, dans le cadre duquel une formation a 6t6 dispens6e a 50 scienti-
fiques et technologues, par le soutien accord6 A 3 projets nationaux mis en
oeuvre en coop6ration avec l'industrie et diverses organisations non gouver-
nementales, et tendant A mettre en place des unit6s de production dans des
6tablissements de formation technologique ; et par l'aide fournie : i l'orga-
nisation d'un atelier Unesco/ONUDI (30 participants) sur les activit6s con-
jointes de coop~ration entre l'universit6 et 'industrie : A la Conf6rence de
la F6d6ration europ6enne des associations nationales d'inganieurs (FEANI) sur
les interactions entre les 6coles d'ing6nieurs et l'industrie (50 partici-
pants) ; et i la r6union d'un groupe de travail international (320 partici-
pants) sur la formation permanente des ing6nieurs.

19. Prcmotion de la formation permanente dans le domaine des sciences de
l'ing6nieur grace au soutien de 4 cours r~gionaux de formation dispens~s a
100 enseignants des techniques en Afrique et en Asie, de 2 cours nationaux de
breve dur6e qui se sont d6roul6s en Turquie et en Afrique (80 participants
venus de 6 Etats membres) ainsi que d'un atelier sur la commande automatique
et le traitement de l'information, organis6 i l'intention des futurs cher-
cheurs dans un Etat membre.

Activit~s de formation universitaire et postuniversitaire

20. Contribution a l'am6lioration de la formation universitaire et post-
universitaire des ing6nieurs par 1'organisation de 10 cours et s6minaires
(250 participants, attribution de 100 bourses de voyage) ; par la mise en
place, en coop6ration 6troite avec les bureaux r6gionaux de science et de
technologie, de 2 centres r~gionaux de formation de techniciens de mainte-
nance et par la fourniture de services consultatifs A 6 Etats membres ; par
la participation de 115 personnes au premier Colloque international sur la
formation th6orique et pratique des techniciens ; par la tenue d'une r6union
consultative sur les femmes et 1'enseignement et la formation en sciences de
l'ing6nieur et en technologie ; par la mise en oeuvre de 2 projets Unesco/PNUD
dans le domaine de 1lenseignement et de la formation en sciences de 'ing6-
nieur ainsi que la diffusion de 4 ouvrages dans la s~rie des Etudes sur la
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formation des ing6nieurs ainsi que par la planification d'une valuation
conjointe d'un projet PNUE/Unesco sur la formation des ing~nieurs concernant
l'environnement. Toutes ces activit~s ont &t& mises en oeuvre en coop6ration
avec des organisations internationales non gouvernementales comme la F~d6ra-
tion mondiale des organisations d'ing6nieurs (FMOI), la F6d~ration arabe pour
l'enseignement technique (FAET), la FEANI, la Soci~t6 europ~enne pour la for-
mation des ing~nieurs (SEFI) ainsi que leurs diffarents comitas.

Coop6ration internationale et r6gionale

21. Renforcement de la coop6ration internationale et interr6gionale par
l'organisation de 6 s6minaires/ateliers dans 6 Etats membres, A l'intention
de 200 participants de pays en d~veloppement ; par l'6troite collaboration
entretenue avec 15 organisations non gouvernementales, aux fins notamment de
la formation de techniciens de la maintenance en Afrique et en Asie, ainsi
que par le concours fourni en vue de la publication de 15 p6riodiques/
bulletins.

22. Accroissement de la participation des ing~nieurs de pays en d6velop-
pement aux activit6s d'organisations non gouvernementales visant 5 renforcer
le r~le que les ing6nieurs et le grand public jouent dans l'orientation du
progres scientifique et technologique vers l'am~lioration du bien-@tre de la
soci6t6, ce, par le soutien apport6 a la Conf~rence annuelle de la SEFI sur
l'industrie et la formation des ing6nieurs ainsi qu'au 15e Colloque inter-
national de l'Association internationale pour la formation p~dagogique des
ing6nieurs portant sur le theme "Formation des ing6nieurs en 1986".

23. Renforcement des activit6s r6gionales de recherche et de formation
technologiques et d6veloppement des changes d'exp6rience, ce par l'assis-
tance octroy&e a 5 r6seaux d'institutions d'ing~nieurs dans 5 r6gions (le
R6seau africain des institutions scientifiques et technologiques a rassembl6

lui seul plus de 200 ing6nieurs de 30 Etats membres d'Afrique ; des pr6pa-
ratifs ont 6t6 entrepris en vue de la mise en place en Asie du Sud et en Asie
centrale d'un r~seau r~gional d'institutions sp6cialis~es dans les sciences
de l'ing6nieur analogues A ceux cr66s en Afrique, en Asie du Sud-Est et en
Am6rique latine) ; par la formation, dans le cadre du Projet majeur ragional
d'int6gration de la recherche, de la formation et du d6veloppement technolo-
giques en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, de 100 ing6nieurs/techniciens,
la participation de 300 ing6nieurs/scientifiques a 10 s6minaires et ateliers,
la diffusion de 15 publications contenant des rapports ou actes de r6unions,
la fourniture de services consultatifs et l'attribution de 6 bourses d'6tudes.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am~lioration

24. Vu le caractere limit6 des ressources financieres et humaines dispo-
nibles, on s'est efforc6 de renouveler les modalit6s de mise en oeuvre des
activit~s (en intensifiant par exemple la cr~ation dans les Etats membres de
r6seaux d'institutions qui pretent ensuite un concours financier et technique
direct auxdites activit6s, ou en partageant les coOts de celles-ci avec des
organisations non gouvernementales), et de se concentrer sur les activit6s de
nature novatrice et ayant un effet multiplicateur. La nouvelle structure pro-
pos6e pour le programme VI.2 dans le Projet de programme et de budget pour
1988-1989 traduit ce souci.

25. Il a 6t& sugg6r6 que l'Unesco, en coop~ration avec des institutions ou
organismes spCcialis~s des Nations Unies ainsi qu'avec l'Association euro-
p6enne d'ing6nierie des s6ismes, coordonne une nouveau programme relatif 5 la
pr6vention des risques de dommages aux centrales nucl6aires dans les zones
sujettes aux tremblements de terre.

26. La diffusion de mat6riels m6thodologiques et didactiques dans les 6coles
d'ing6nieurs devrait itre intensifi~e et am6lior6e.

27. La recherche technologique prend du temps et ne produit pas n~cessaire-
ment des r6sultats utiles en l'espace d'une ann6e. Les proc~dures financieres
de 1'Organisation veulent toutefois que les contrats 6tablis dans ce domaine
portent normalement sur une p6riode d'un an au maximum. Cette contrainte
limite la somme de travail utile qui peut 6tre ex6cut6e. Afin d'encourager
l'approfondissement des travaux de recherche et d'adaptation technologiques,
il serait bon d'attribuer les contrats de recherche au d6but de l'exercice
biennal, de maniere que les travaux vis6s puissent s'6tendre sur plus d'une
ann6e.
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Programme VI.3 - Recherche, formation et coop6ration internationale dans
quelques domaines cles de la science et de la technologie

Budget approuv6 Depenses
et r6vis6 engagees

Sous-programme VI.3.1 1.442.600 1.220.671

Sous-programme VI.3.2 540.100 463.366

Sous-programme VI.3.3 590.850 497.307

I. Principaux r6sultats

Informatique

28. Renforcement des capacit6s nationales et diffusion des connaissances
grace a l'organisation de 6 s6minaires et cours de formation dans 6 Etats
membres, pour 200 informaticiens dipl6m6s et jeunes scientifiques ; au
soutien fourni a un cours de formation de dipl6m6s et a 2 cours post-
universitaires pour 120 candidats ; a 1'attribution de 6 bourses et alloca-
tions d'6tude ; A la distribution de mat~riel p6dagogique et de jeux d'auxi-
liaires didactiques dans un Etat membre ainsi que des versions frangaise et
espagnole du "Programme modulaire pour l'enseignement de l'informatique",
grace enfin au soutien fourni a 2 Etats membres pour l'achat de matoriel.

29. Renforcement des infrastructures nationales grace a la mise en oeuvre de
5 projets pilotes dans 5 Etats membres et au renforcement effectif de la co-
ordination des activit6s informatiques dans un Etat membre, a la suite d'une
6tude d'6valuation.

30. Promotion d'activit6s r6gionales grace au soutien fourni aux 5 r6seaux
r6gionaux d'informatique existants (4 ateliers r~gionaux ; 6change de person-
nel, une r6union de coordonnateurs nationaux, 5 cours de formation, 3 mis-
sions de consultants, pr6paration de 2 6tudes et attribution de deux bourses
de voyage) ; et a une meilleure participation des bureaux r6gionaux de
science et de technologie aux activitas informatiques.

31. Renforcement de la coop6ration internationale dans le domaine des appli-
cations nouvelles de l'informatique, grace au succes de la mise en oeuvre
d'un projet pilote de cr~ation de systemes experts dans le domaine des appli-
cations m6dicales sur le terrain, qui a conduit A proposer la tenue d'une
confarence internationale sur l'informatique en m~decine ; grace a l'organi-
sation d'un colloque sur la "formation des formateurs" pour 40 experts ;
grace enfin i la fourniture de mat&riel de micro-informatique i 16 projets
pilotes.

32. Echange accru d'exp6riences et meilleure coordination des activit6s
grace au soutien fourni a 3 organisations non gouvernementales pour la forma-
tion de 300 sp~cialistes dans le cadre de 5 cours, s6minaires et ateliers ; a
l'aide apport6e a 50 participants au dixieme Congres mondial de l'informa-
tique et A la deuxieme Conf6rence internationale de Bagdad sur la technologie
et les applications de l'ordinateur (400 sp6cialistes de 18 Etats membres) ;
grace a une contribution a une r6union de coordination d'une organisation non
gouvernementale ; grace enfin a la participation a diverses activitas avec le
Bureau intergouvernemental d'informatique (BII).

33. D6veloppement de la coop~ration internationale et du soutien aux activi-
t6s nationales visant a former des sp6cialistes, a d6velopper des infra-
structures, a d6finir des politiques nationales et a mettre en lumiere le
role de l'informatique grace au lancement du Programme intergouvernemental
d'informatique (PII). La premiare session du Comit6 intergouvernemental du
PII s'est tenue en octobre 1986 avec la participation de 38 Etats membres,
27 Etats non membres et 8 reprasentants d'autres organisations du systeme des
Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et d'organisations non
gouvernementales ; la premiere r6union du Bureau du Comit6 intergouvernemental
s'est tenue en mai 1987.
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Microbiologie appliquie et biotechnologies

34. Diffusion de techniques modernes en recherche biotechnologique grace A
lorganisation de 15 cours de formation avec ateliers dans 13 Etats membres
(300 participants).

35. Consolidation des activit6s de recherche et de formation du R6seau
international des centres de ressources microbiennes (MIRCEN) grace A la dis-
tribution gratuite d'exemplaires du nouveau p6riodique MIRCEN Journal of
Applied Microbiology and Biotechnology a 125 laboratoires de 79 Etats
membres ; d la production, avec l'Union internationale des soci6t6s de micro-
biologie (UISM) d'une bande vid6o sur la collection de cultures ; a la co-
op6ration avec 5 centres scientifiques internationaux grace enfin A la mobi-
lisation de ressources extrabudg6taires fournies par le PNUD pour 2 projets
nouveaux.

36. Promotion d'activit6s nationales et internationales de recherche et de
formation en biotechnologie grace A l'organisation d'un s6minaire (30 parti-
cipants) visant a promouvoir la coop6ration dans le domaine de la biotechno-
logie appliqu6e a l'agriculture ; au soutien fourni A 42 participants A
2 s6minaires, l'un sur l'interf6ron et l'autre sur les anticorps mono-
clonaux ; A l'organisation de 3 cours de formation avanc6e portant respecti-
vement sur la biocatalyse industrielle, la technologie de la fermentation
alimentaire et le traitement des eaux us6es industrielles ; A la formation
avanc6e en microbiologie fournie A 15 participants de 8 Etats membres d'Asie,
et a 20 participants de 9 Etats membres de la r gion arabe, sur le contrale
informatique des processus biotechnologiques ; grace enfin A l'octroi de
5 bourses de recherche et A la fourniture de petit mat6riel A un institut de
g6n6tique.

37. Sensibilisation accrue, grace A une formation de longue dur6e assur6e
dans des instituts nationaux de recherche de 6 Etats membres, avec la colla-
boration des bureaux r6gionaux de science et de technologie ; grace A une
collaboration accrue entre 2 Etats membres en ce qui concerne la formation et
la recherche en biotechnologie ; grace enfin a la coop6ration avec 2 organi-
sations non gouvernementales en vue d'informatiser l'inventaire de donn6es
microbiennes d'int6ret 6conomique (extraites de 300 collections constitu6es
dans une cinquantaine de pays), de produire des mat~riels audiovisuels appro-
pri6s (deux cassettes video) et de former 20 jeunes chercheurs en bio-
informatique.

Utilisation des sources d'6nergie renouvelables

38. Promotion de l'utilisation des sources d'6nergie renouvelables et des
systemes de conversion grace A la poursuite de 12 projets de recherche exp6-
rimentale et de d6monstration, fournissant une exp6rience technique A 22 cher-
cheurs ou 6tudiants de niveau avanc6 ; grace aux possibilit6s offertes A
11 chercheurs d'acqu6rir une exp6rience technique en matiere de planification
6nerg6tique ; grace a l'6change de savoir-faire, A la fourniture de meilleurs
moyens de formation et au soutien fourni a 6 cours postuniversitaires.

39. Promotion de la coop~ration r6gionale grace a l'organisation de 12 con-
f~rences internationales et r6gionales pour 200 scientifiques, au soutien
fourni au R6seau europ6en d'6nergie solaire ; a la r6activation du r6seau de
l'Asie du Sud et de l'Asie centrale par la tenue d'une r6union de ses centres
et aux pr6paratifs de la dixieme Conf6rence internationale sur 1'6nergie
6lectrique magn6to-hydrodynamique (Inde, 1989) ; grace enfin A l'aide fournie
A l'organisation de la deuxieme Conf~rence arabe sur l'6nergie solaire
(96 participants de 13 Etats membres arabes et de 16 Etats membres europ6ens,
et repr6sentants de 3 organisations r gionales).

40. Renforcement de l'Information Network for New and Renewable Energy
Sources and Technologies in Asia and the Pacific (Reseau d'information pour
les sources d'6nergie nouvelles et renouvelables et les technologies corres-
pondantes en Asie et dans le Pacifique), grace A l'aide fournie A 2 Etats
membres pour leur permettre de s'associer au r6seau ; A l'assistance directe-
ment fournie au r6seau et a l'octroi d'allocations d'6tude A 2 membres de
son personnel ; A la cr6ation d'un sous-r6seau dans les CaraYbes et A
l'exploitation d'un autre sous-r6seau sur l'information relative A l'6nergie
au Br6sil, qui a d6bouch6 sur la mise au point d'une revue technique bilingue
(portugais-espagnol) ; grace au soutien apport6, avec l'assistance du Centre
de recherches pour le d6veloppement international du Canada, A un service de
renseignement technique ; grace a la pr~paration, en collaboration avec
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1'ONUDI, d'un s6minaire r~gional sur les technologies de conservation de
l'6nergie ; grace enfin i la cr6ation d'un sous-r6seau pour la conservation
de 1'6nergie industrielle.

41. Renforcement accru de la coop6ration r6gionale grace a la restructura-
tion des projets pilotes r~gionaux en Afrique de 1'Est et de l'Ouest de fagon
a am~liorer leur capacit6 A cr6er des r~seaux, conform6ment aux recommanda-
tions d'une 6valuation externe (une mission consultative aupres d'un projet
entrepris en Afrique de l'Ouest et attribution de 6 allocations d'6tude).

42. Echange accru d'informations sp6cialis6es grace A la distribution, en
collaboration avec 4 organisations non gouvernementales, de documents aux
26 Etats membres participant aux projets pilotes r~gionaux ; grace aussi A
l'assistance fournie a la publication d'une revue bimestrielle sur le
transfert d'6nergie, de chaleur et de masse en Asie et dans le Pacifique et
de la revue Quarterly Journal of Solar and Wind Technology publi~e par
l'Internationl Solar Energy Society.

Cons6quences sociales et culturelles

43. Contribution A une meilleure connaissance des incidences 6conomiques et
sociales de l'informatique, grace A la mise en route de 2 6tudes sur les
dimensions 6pist6mologiques de l'informatisation et a l'61aboration d'une
autre 6tude sur les cons6quences sociales des applications de 1'informatique,
r6alis6e en liaison avec le Bureau intergouvernemental d'informatique ; grace
A l'organisation, en collaboration avec l'Acad6mie europ6enne des sciences,
des arts et des lettres, d'une commission d'experts sur l'adaptation de
linformatique a la culture (17 experts) ; grace enfin a la publication, en
collaboration avec les Presses de l'Universit6 d'Oxford et le Conseil pour le
d6veloppement de l'informatique du Royaume-Uni d'une nouvelle revue inter-
nationale intitul6e Information Technology for Development.

44. Meilleure compr~hension de l'assimilation sociale des biotechnologies,
grace A la mise en route de 2 6tudes sur les effets sociaux et culturels de
l'application des innovations microbiologiques et biotechnologiques.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am6lioration

45. Compte tenu de l'envergure du programme et du caractere limit6 des res-
sources disponibles, l'Unesco pourrait amliorer l'impact de son action en
s'attachant, a l'avenir, a soutenir quelques projets importants au lieu de
fournir un appui A une multitude d'activit6s dispens6es. C'est cette approche
qui a 6t6 suivie dans le Projet de programme et de budget pour 1988-1989. En
outre, dans le domaine de l'informatique, des efforts seront faits pour
veiller au d6veloppement rationnel des activit6s, tenant compte de la
cr6ation du Programme intergouvernemental d'informatique. Il faudrait 6gale-
ment parvenir a une meilleure coordination des diff6rents programmes et
activit6s qui se rapportent A l'informatique.

46. Il apparait, A la lumiere des activit6s entreprises jusqu'a pr6sent au
titre du programme VI.3, que les bureaux r~gionaux de science et de technolo-
gie doivent participer davantage A l'ex6cution de ces activitcs et contribuer
plus activement a accroltre la visibilit6 de l'action de l'organisation dans
les Etats membres de fagon a assurer une implantation g6ographique plus 6qui-
libr6e des activites, une participation effective des Etats membres A ces
activit6s, et une concentration accrue de l'impact de ces dernieres. Au
niveau de l'ex6cution, et pour 6viter toute perte de temps, il faudrait
entrer directement en contact avec des sp6cialistes et des institutions, en
se bornant A informer les unions ou associations g6n6rales.

47. Des efforts devraient @tre faits pour 6largir le champ des r6seaux
d'information sur les sources d'6nergie nouvelles et renouvelables et les
technologies correspondantes de fagon A englober les domaines apparent6s au
secteur de l'6nergie. A cet 6gard, il conviendrait d'envisager l'introduction
des technologies nouvelles de l'information et l'utilisation des systemes
modernes de communication.
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Programme VI.4 - Recherche, formation et coop6ration internationale
dans le domaine des sciences sociales et humaines

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 engagees

Sous-programme VI.4.1 348.700 237.538

Sous-programme VI.4.2 452.500 356.293

Sous-programme VI.4.3 1.322.310 1.208.416

Sous-programme VI.4.4 259.000 201.802

I. Principaux r~sultats

Programmes nationaux de recherche

48. Contribution au renforcement des capacit~s des institutions nationales
grace A la pr~paration de 5 cours de formation ainsi qu'A la traduction et 3
la publication de la version chinoise de Teaching and Research in Philosophy
in Asia and the Pacific.

49. Promotion du d6veloppement des disciplines des sciences sociales et
humaines grace A l'achevement d'un plan d'ensemble pour la recherche en g6o-
graphie qui sera suivi de la mise en route de 6 6tudes de cas dans le Sahel
et en Amazonie ; grace a la tenue d'un s6minaire r~gional d6centralis6
(11 participants de 9 Etats membres, 11 observateurs de deux Etats membres et
2 enseignants de 2 Etats membres) sur les m6thodes quantitatives dans la
science historique ; A la tenue d'un atelier sous-r6gional de formation sur
les progres de la linguistique dans les Etats arabes (16 participants de
6 Etats membres et un observateur) ; a la prsparation d'une r~union d'experts
sur l'enseignement de la philosophie dans les Etats arabes ; grace enfin A
l'assistance financiere fournie i 3 institutions s'occupant de philosophie et
de sciences humaines.

D6veloppement de l'enseignement universitaire et postuniversitaire

50. Contribution au renforcement des programmes universitaires grace a des
services consultatifs relatifs A la restructuration de la facult6 des
sciences sociales et humaines d'une universit6 ; A la d6finition d'orienta-
tions nouvelles pour l'enseignement et la recherche en sciences sociales dans
un Etat membre ; i i'organisation, avec une universit6, d'un cours post-
universitaire de formation en sociologie rurale (30 participants) ; a la
pr6paration d'un s6minaire de formation sur l'&volution r6cente des sciences
politiques (20 participants) grace enfin a la pr~paration, en Asie et dans le
Pacifique, de 10 rapports nationaux sur l'tat actuel de l'enseignement et de
la recherche en psychologie.

51. Renforcement de la coop6ration dans le domaine de l'6conomie, grace a
1'6tablissement cons6cutif & une r6union, d'une conf6rence des doyens des
facult6s de sciences 6conomiques d'Afrique centrale ; grace aussi au soutien
fourni pour permettre la participation de 21 chercheurs (de 15 Etats membres)
a 2 r6unions scientifiques.

Coop6ration r6gionale

52. Renforcement et r~novation de la coop6ration r6gionale en Afrique grace
A la pr6paration de programmes et de manuels d'enseignement sup~rieur visant
A am6liorer la formation des sp6cialistes de sciences sociales ; race aussi
A la tenue d'une r~union (15 participants) sur les suites donn6es a l'6valua-
tion d'impact des activit6s du Centre de coordination des recherches et de la
documentation en sciences sociales desservant l'Afrique subsaharienne
(CERDAS).

53. Coop6ration r~gionale accrue en Asie et dans le Pacifique grace a la
cr6ation, A la suite des activit6s r6alis6es au cours de l'exercice biennal
pr~c6dent et d'une r~union r~gionale d'experts de 16 Etats membres, de 1'Asia
and Pacific Information Network in Social Sciences - APINESS (R~seau d'infor-
mation en sciences sociales de l'Asie et du Pacifique) ; grace A l'6tablis-
sement d'un plan de travail r6gional pour les activit~s d'information et de
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documentation ; grace enfin i l'aide fournie pour la publication d'un num6ro
du bulletin d'information APINESS Newsletter. A la suite des liens de co-
op6ration et d'interaction qui se sont instaur6s entre l'Unit6 r~gionale pour
les sciences sociales et humaines en Asie et dans le Pacifique, et les insti-
tuts nationaux et sous-r6gionaux, afin de promouvoir les connaissances rela-
tives aux disciplines des sciences sociales et humaines, pr6paration de deux
s6minaires r6gionaux de formation qui se tiendront en meme temps que la
7e Conf~rence de l'Association asiatique des Conseils de recherche en
sciences sociales.

54. Am~lioration de la coop6ration r6gionale dans les Etats arabes, grace au
renforcement de la collaboration avec le Centre r~gional arabe de recherche
et de documentation en sciences sociales (ARCSS), suite aux r6sultats posi-
tifs d'une 6valuation d'impact des activit6s du Centre (praparation en cours
d'un lexique de sciences sociales en arabe ; soutien fourni i des 6guipes
r6gionales de recherche sur la famille et les structures sociales ; prepara-
tion d'une 6tude sur la situation des sciences sociales et humaines dans les
Etats arabes).

55. Coop6ration ragionale accrue en Am6rique latine et dans les CaraYbes,
grace A l'6tablissement de contrats de recherche avec des organisations r6-
gionales de sciences sociales et humaines ; grace i l'organisation, par le
Conseil latino-am6ricain des sciences sociales (CLACSO), de s6minaires sous-
r6gionaux de formation pour 20 participants de 12 Etats membres ; grace enfin
A l'octroi de bourses de recherche A 4 spacialistes de 4 Etats membres.

D6veloppement de systemes d'information et de documentation sp6cialis6e

56. D6veloppement de l'information sp6cialisse, grace A la pr~paration de
glossaires conceptuels pour les sciences sociales et humaines, entreprise
dans le cadre de la r~alisation de l'International Encyclopedia of Social
Science Concepts ; grace A la pr6paration de la version russe d'un glossaire
conceptuel sur le d6veloppement et l'ethnicit6, des versions anglaise et
espagnole du livre La malnutrition et les structures sociales, et d'une mono-
graphie collective sur les thiories &conomiques et le fonctionnement de
1'6conomie mondiale.

57. Production d'information sp6cialis6e, en collaboration avec le Centre
europ~en de coordination de recherche et de documentation en sciences
sociales (une r6union, d~veloppement du r~seau, cr6ation d'un organe de co-
ordination), avec le Conseil international des sciences sociales (CISS)
(3 groupes de recherche et octroi de 2 bourses d'6tude de breve dur6e i de
jeunes sp6cialistes) et avec le Comit6 international pour l'information et la
documentation en sciences sociales (publication de 4 volumes de la bibliogra-
phie internationale des sciences sociales).

58. Diffusion et mise i jour des connaissances, grace i la publication de
quatre num6ros, en anglais et en frangais, de la Revue internationale des
sciences sociales en vertu de nouveaux arrangements avec une maison d'Edi-
tion, ce qui a entrain6 une diffusion accrue (1.500 exemplaires suppl6men-
taires) et avec le CISS pour la diffusion (cr6ation du Bulletin du CISS) ;
grace A la publication de la version chinoise de la revue du CISS ; grace
enfin A la publication, en collaboration avec le Conseil international de la
philosophie et des sciences humaines, de la revue Diogene en anglais, en
arabe, en espagnol et en frangais ainsi que de breves anthologies en chinois,
en hindi, en japonais et en portugais.

59. Am6lioration des systemes de documentation, grace A la production de la
septieme 6dition de la liste mondiale des p6riodiques sp6cialis6s dans les
sciences sociales (3.500 entr6es revues et 900 titres nouveaux) et A la
pr6paration de 3 autres r~pertoires sp6cialis~s ; grace aussi a l'extension
de l'acces aux donn~es informatiques internationales par l'6tablissement de
liaisons avec 2 r~seaux.

Recherche, formation et coop6ration internationale relatives
a la condition des femmes

60. D~veloppement de la recherche en sciences sociales et humaines sur la
condition des femmes, grace A la mise en route d'une recherche sur l'6volu-
tion de la structure et des fonctions familiales en Am6rique latine, l'accent
6tant mis sur le r6le des femmes ; grace A une 6tude en Inde sur les d6termi-
nants 6conomiques, et historiques socioculturels de la structure de la fa-
mille et les effets du changement socio-6conomique sur le r6le des femmes ; A
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la tenue d'un saminaire sous-r6gional sur le "changement des structures fami-
liales et du r8le des femmes dans les Caraibes" (25 participants de 4 Etats
membres) ; 1'organisation d'un s~minaire r6gional en Afrique sur ce meme
theme, en collaboration avec le Conseil pour le d6veloppement de la recherche
6conomique et sociale en Afrique (CODESRIA) et l'Association des femmes afri-
caines pour la recherche sur le d6veloppement (AFARD) ; grace enfin A la com-
pilation d'informations de base pour l'6valuation d'impact du programme
d'6tudes sur les femmes (1976-1986) et l'61aboration d'un cadre m6thodolo-
gique pour ladite 6valuation.

61. Promotion d'6tudes sur la condition des femmes, grace a la pr6paration
d'un projet r6gional sur la participation des femmes a la production agricole
en Afrique ; A 1'61aboration, en Asie et dans le Pacifique, par des femmes
sp6cialistes de sciences sociales de 14 profils par pays sur la condition des
femmes, a la compilation d'un r6pertoire r~gional des femmes spicialistes de
sciences sociales et des instituts qui participent a des recherches sur les
femmes ainsi qu'a une aide a la publication de mat~riels didactiques perti-
nents dans 5 Etats membres ; grace enfin au lancement, coordonn6 par 1'Insti-
tute of Pacific Studies, University of the South Pacific, d'un projet sur la
condition des femmes dans les pays insulaires du Pacifique.

62. Promotion de la formation, grace a l'organisation d'un s6minaire ragio-
nal de formation a 1'approche th6orique et m6thodologique des 6tudes sur les
femmes, a l'am6nagement des programmes et a la mise au point de mat~riels
didactiques sur les sciences sociales et humaines en Am6rique latine et dans
les Caraibes (23 participants de 9 Etats membres) ; a l'organisation d'un
s6minaire sous-r~gional de formation en Afrique australe, dans le meme do-
maine ; grace enfin A l'octroi a 2 femmes de bourses, dont une de formation
et une destin6e A une tude sur le terrain.

63. Promotion de la coop~ration interinstitutionnelle et cr~ation de r6seaux
internationaux, grace A l'organisation, avec l'Institut de recherche et de
formation des Nations Unies pour l'avancement des femmes et en collaboration
avec le CISS et l'Association internationale de sociologie (AIS), d'un
s6minaire conjoint sur le theme : "Repenser les femmes dans le d6velop-
pement ; recherche et formation en sciences sociale." (23 participants de
17 Etats membres), qui s'est tenu en mgme temps que le lle Congres mondial de
sociologie organis6 par 1'AIS ; grace a l'aide fournie a l'Institut d'6tudes
des femmes de la M6diterran6e pour l'organisation d'un atelier relatif a
l'effet des technologies nouvelles sur les femmes ; grace enfin A la consti-
tution d'un groupe de recherche interdisciplinaire du CISS sur les femmes.

II. Problemes rencontr~s et propositions d'am~lioration

64. La planification des activit~s de formation devrait tenir compte des
retards in6vitables auxquels donnent lieu les n6gociations et les consulta-
tions. En outre, compte tenu des contraintes budg6taires, il peut 6tre
souhaitable a l'avenir de concentrer les efforts sur un nombre plus restreint
de cours de formation b6naficiant d'un financement ad6quat et offrant aux
participants la possibilit6 de b6n6ficier, dans toute la mesure du possible,
d'un enseignement assur6 par des experts de diff~rents pays du monde.

65. La tenue du s6minaire imm6diatement apres le Congres mondial de P'AIS a
6t6 hautement b6n6fique dans la mesure oa elle a permis d'augmenter le nombre
des participants A tres peu de frais.

66. Le questionnaire d6taill mis au point pour 6valuer les r6unions, qui a
6t6 appliqu6 pour la premiere fois A un s6minaire organis dans les CaraYbes,
devrait l'1tre a l'avenir a toutes les r~unions.

67. En ce qui concerne la condition des femmes, le fait que les activitcs
ont 6t6 concentr~es en 1986 sur 1'Am6rique latine et les CaraYbes a permis de
leur donner une suite concrete dont l'effet multiplicateur a t6 appr6ciable.
Dans le m~me ordre d'id~es, en 1987, les activit6s correspondantes ont 6t6
centr6es sur l'Afrique.

68. Certaines publications ou revues ont pris du retard, en particulier du
fait de leur parution dans diff~rentes langues. La formule consistant a
confier l'6dition de certaines publications au secteur priv4 (comme cela
s'est fait pour la Revue internationale des sciences sociales) semble avoir
fait ses preuves. Compte tenu de la nacessit& d'intensifier les activit6s
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destin~es A faire connaitre le travail relatif aux glossaires conceptuels et
terminologiques, il est pr6vu d'en publier les r~sultats dans la s6rie
Rapports et documents de sciences sociales.

69. Les ressources disponibles ne permettent pas de donner suite A toutes
les demandes d'assistance qui m6riteraient d' tre prises en consid6ration.
Dans le Projet de programme et de budget pour 1988-1989, des fonds plus
importants ont 6t6 allou6s A diverses formes d'assistance de fagon A pouvoir
r6pondre A des demandes d'institutions nationales concernant des activit6s en
phil.osophie et en sciences humaines. Cependant, des efforts devraient &tre
faits pour approcher des sources de financement extrabudg6taires.

70. Les proc6dures d'allocation de subventions aux organisations non gouver-
nementales devraient 9tre am61ior6es.
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GRAND PROGRAMME VII

SYSTEMES D'INFORMATION ET ACCES A LA CONNAISSANCE

Programme VII.1 - Am6lioration de l'acces a l'information : technologies
modernes, normalisation et interconnexion des systemes
d'information

Budget approuv6 D~penses
et r6vis6 engag6es

Sous-programme VII.l.1 289.350 255.530

Sous-programme VII.1.2 526.650 381.750

Sous-programme VII.l.3 562.750 440.325

I. Principaux r~sultats

Am~lioration de l'acces a l'information : normalisation et
interconnexion des systemes d'information

1. Am~lioration du format commun de communication (CCF) en vue d'6tendre
l'application de normes internationales dans tous les Etats membres et de
favoriser la cr6ation de bases de donn6es et de r~seaux. Utilisation du CCF
dans trois Etats membres suppl6mentaires (ce qui porte a 10 le nombre total
des utilisateurs) et dans deux institutions du systeme des Nations Unies.
Publication du CCF en arabe, en chinois, en espagnol et en portugais.

2. Renforcement des activit6s informatis6es du Centre du Systeme inter-
national de donnses sur les publications en s6rie afin d'accroitre la parti-
cipation des Etats membres a ce systeme (49 Etats membres).

3. Pr6paration et exp6rimentation de 13 projets d'ensembles didactiques
relatifs a l'application de normes du traitement de 1'information, destin6s a
rendre l'interconnexion des systemes d'information plus efficace.

4. Application des normes internationales et am~lioration des activit6s
bibliographiques nationales dans 15 Etats membres d'Afrique, et renforcement
du systeme r6gional d'orientation pour l'information en Am6rique latine et
dans les CaraYbes.

Cr~ation de bases de donn6es nationales et r~gionales

5. Cr6ation, pour la premiere fois, de bases de donn6es r~gionales dans
9 Etats membres et renforcement des capacit&s de cr~ation de bases de donn6es
dans 33 institutions de pays en d6veloppement. Renforcement des capacit&s de
formation, en matiere de documentation informatis6e, des 6coles de biblio-
thscaires de 4 Etats membres.

6. Formation de 41 sp6cialistes de l'information de 8 Etats membres aux
techniques de traitement informatis6 de l'information, et recyclage de
20 autres sp6cialistes de 8 Etats membres.

7. Renforcement de 5 projets pilotes de cr~ation de services int~gr~s de
bibliotheques et d'information (ILIS) : R&seau sah61ien de documentation
(RESADOC), Institut du Sahel, Bamako (Mali) ; Centre national de documenta-
tion scientifique (INSDOC), New Delhi ; Institut oc~anographique national
(NIO), Goa (Inde) ; D~partement de chimie, Universit6 de Nairobi ; Centre
arabe d'6tudes des zones arides et des terres fermes (ACSAD), Damas (Syrie).

8. Cr6ation d'une base de donn~es r~gionale sur les projets de recherche en
Am6rique latine et dans les CaraYbes ; mise en chantier d'un systeme sous-
r6gional d'information sur 1'6valuation technologique dans les CaraYbes ;
renforcement des capacit6s de craation de bases de donn6es dans 15 Etats
membres ; 61aboration de formats communs d'6change de donn6es et de stra-
t6gies pour la constitution de r~seaux a 1'intention des Etats membres
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participant au R6seau d'information de l'Asie et du Pacifique sur les plantes
m6dicinales et aromatiques (APINMAP), et organisation d'un secr6tariat
(8 Etats membres).

D6veloppement des r~seaux r6gionaux

9. Coordination des activit6s d'information nationales et r6gionales et
renforcement de la mise en commun de l'exp6rience acquise et des ressources
disponibles entre les 17 Etats membres participant au R~seau r6gional pour
1'6change d'information et de donn6es d'exp6rience dans les domaines de la
science et de la technologie en Asie et dans le Pacifique (ASTINFO), les
11 Etats membres participant au R6seau pour l'6change d'information et de
donn6es d'exp6rience dans les domaines de la science et de la technologie
dans les Caraibes (CARSTIN), et les 16 Etats membres participant au Programme
r6gional de coop6ration dans le domaine de l'information au service du d6ve-
loppement en Am6rique latine et dans les CaraYbes (INFOLAC). L'unit6 du Pro-
gramme g6n6ral d'information cr66e A Caracas en 1978 a apport6 une importante
contribution A cet 6gard.

10. Formulation par cinq Etats membres de politiques nationales d'informa-
tion dans le cadre du Systeme d'information et de documentation d'Afrique
australe (SADIS) et du Systeme d'information r6gional arabe (ARISNET).

Coordination des activit s d'information

11. Adoption de mesures destin6es A promouvoir le rale du Comit6 inter-
sectoriel pour la coordination des activit6s dans le domaine de 1'information
(ICIA), y compris 1'61aboration d'une brochure sur les activit6s de documen-
tation de l'Unesco.

II. Problmes rencontr6s et propositions d'am61ioration

12. En raison du temps requis pour leur mise au point et de la nacessit6 de
les am~liorer continuellement, les activit6s relatives A l'61aboration et A
l'application des normes internationales en matiere de traitement et de
transfert de 1'information devraient avoir pour cadre non pas un exercice
budg6taire biennal, mais une p6riode quinquennale, voire d6cennale. Comme, de
surcroit, 1'introduction de nouvelles normes appelle souvent une modification
fondamentale du systeme existant, on ne saurait s'attendre A obtenir des
r~sultats A court terme.

13. Afin d'accroitre la concentration et d'am61iorer la visibilit6 des acti-
vit6s de normalisation men6es par l'Unesco dans le cadre du Programme de
gestion des documents et archives (RAMP), ces activit6s seront regroup6es
dans le cadre du sous-programme VII.2.1 dans le Projet de programme et de
budget pour 1988-1989.

14. Il a 6t6 impossible de lancer de nouveaux projets de cr6ation de bases
de donn6es "cl6s en main" en 1986 du fait des restrictions budg6taires, et
des retards ont 6t6 enregistr6s dans les livraisons de mat6riel de micro-
informatique ; ii y a eu lA une importante insuffisance. L'assistance accor-
d6e en 1986 pour des projets de d6veloppement de bases de donn6es a donc
couvert, le plus souvent, les besoins minimaux uniquement, c'est-a-dire
qu'elle a consist6 A fournir les logiciels n6cessaires et, lorsque cela a 6t6
possible, la formation correspondante. Les cr~dits pr6vus dans le Projet de
programme et de budget pour 1988-1989 permettront de fournir du mat~riel de
micro-informatique pour des projets locaux de cr6ation de bases de donn6es et
d'entreprendre cinq projets "cl6s en main" complets. Afin d'6viter les
retards dans les livraisons de mat6riel de micro-informatique, les achats
seront effectu6s sur place chaque fois que possible.

15. L'approche novatrice appliqu6e dans le cadre d'un projet de cr6ation de
services int6gr6s de bibliotheque et d'information (ILIS), entrepris en 1986
et concernant la coop6ration universit6-industrie, sera 6valu6e en 1988-1989
et 6tendue A d'autres projets analogues. Les criteres de s6lection des
nouveaux projets ILIS se fonderont sur 1'existence d'infrastructures ad6-
quates dans le domaine de l'information (notamment, existence de personnel
qualifi6 et de plusieurs sortes de services d'information et de bases de
donn6es qui demandent a &tre harmonis6s et renforcis), ainsi que sur l'uti-
lit6 du projet pour plus d'une communaut6 d'utilisateurs. Le recours i ces
criteres devrait am~liorer l'impact de 1'action de l'Unesco et assurer une
utilisation plus efficace des modiques ressources disponibles.
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16. Bien que la nomination du personnel r6gional se soit heurt6e A des dif-
ficult6s et que certains Etats ne se soient pas fait repr6senter ou n'aient
pas particip6 de fagon continue aux activit6s pertinentes, la cr6ation des
r~seaux r6gionaux d'information (APINMAP, ASTINFO, CARSTIN et INFOLAC) a
r~pondu aux besoins des diverses r6gions int6ress6es, comme l'attestent le
nombre des Etats membres participants, l'augmentation du volume des demandes
d'assistance et la diversification de ces dernieres. Nombre d'entre elles ont
6t6 trait6es dans le cadre de sous-programmes autres que le sous-programme
VII.l.3, et cette souplesse a 6t6 pr6serv6e dans le Projet de programme et de
budget pour 1988-1989. Toutefois, il est sugg6r6 qu'a l'avenir, les activit~s
relatives aux r~seaux d'information se bornent A l'octroi d'un soutien aux
m~canismes de coordination et a l'identification de projets nouveaux, les
projets en cours 6tant financ6s au titre du sous-programme le plus appropri6.
De plus, l'assistance A des institutions en vue de la cr6ation de bases de
donn6es a 6t6, en 1987, plus 6troitement li6e aux activit~s r6alis6es dans le
cadre de r6seaux d'information r6gionaux comme ASTINFO, APINMAP, INFOLAC et
CARSTIN.

17. Dans le Projet de programme et de budget pour 1988-1989, les actions de
programme 1 et 2 du sous-programme VII.l.1 ont 6t6 fusionn6es en une seule
action, subdivis6e en fonction des r~seaux r6gionaux. Cette innovation favo-
risera la concentration du programme et fera mieux ressortir la contribution
du Programme g6n6ral d'information au d6veloppement et au renforcement de la
coop6ration r(gionale. I est envisaga de d6ployer des efforts supp16men-
taires au niveau national pour chercher des ressources extrabudg6taires en
vue du financement de propositions de projets approuv6s par les organes de
coordination des r6seaux d'information r6gionaux ; l'accent sera mis aussi
sur le recrutement d'experts associ6s appel6s A concourir A l'ex6cution de
ces projets. Il n'est pas pr8vu de chercher A mettre en place de nouveaux
r6seau, car les ressources disponibles ne permettraient pas de r6pondre aux
aspirations suscit6es dans ce domaine.

18. S'agissant de l'assistance fournie aux organisations internationales non
gouvernementales comp6tentes au moyen de subventions, les difficult6s rencon-
tr6es tiennent a des retards dans le versement de ces subventions, eux-memes
imputables aux diff6rences existant entre les proc6dures de programmation et
de budg6tisation de l'Unesco et celles des ONG. La r6glementation relative au
paiement des subventions devrait etre r6vis6e de maniere A ne pas faire
obstacle a la coop6ration entre l'Unesco et les ONG. Pour ce qui est des
arrangements contractuels avec les ONG, des mesures devraient @tre prises de
fagon a les rendre extremement sp6cifiques et a permettre une supervision
6troite de l'activit6 qui doit @tre men6e par l'ONG concern6e ou toute per-
sonne ou institution associ6e A elle.

Programme VII.2 - Infrastructures, politiques et formation n6cessaires au
traitement et & la diffusion de l'information sp6cialis6e

Budget approuv6 D~penses
et r6vis6 engag6es

Sous-programme VII.2.1 762.250 560.338

Sous-programme VII.2.2 620.100 525.005

I. Principaux r~sultats

Politiques

19. Elaborat lon, dans 11 Etats membres, de propositions pour l'6tablissement
de projets de textes 16gislatifs r6gissant les activit6s d'information natio-
nales, et mrise en place de proc6dures pour l'adoption rapide de ces proposi-
tions par les qouvernements concern6s.

20. Formulation par un Etat membre d'un plan d'action pour la mise en oeuvre
d'activit6s visant & harmoniser les services d'information nationaux.
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Renforcement des systemes d'information nationaux

21. D~veloppement des services nationaux de bibliotheque et d'information
dans 15 Etats membres ; achevement de 6 &tudes de faisabilit& et rapports sur
l'&tat des connaissances concernant l'automatisation des services de biblio-
theque et des systemes d'information ainsi que la fourniture des documents ;
sensibilisation accrue de 120 utilisateurs et sp~cialistes aux questions
touchant A l'acces aux documents et A la disponibilit& des publications.

22. D6veloppement des services d'information communautaire en Amerique
latine et dans les Caraibes, par la publication d'un manuel et la cr~ation
d'une base de donn~es informatis~e sur l'information communautaire, la dif-
fusion de principes directeurs concernant les services de bibliotheque pour
enfants, et l'octroi d'une formation en cours d'emploi.

23. Modernisation des procad6s de gestion et de conservation des documents
et des archives dans 5 Etats membres. Meilleure connaissance des principales
questions qui se posent dans le domaine de la gestion des archives, par la
r6alisation de 13 &tudes sp6cialis6es.

24. Etablissement d'une base de donn6es de r~f~rence sur les plantes m6dici-
nales et aromatiques et de 2 relais pilotes nationaux sur les services d'in-
formation et de donn6es dans le domaine des plantes m~dicinales et aroma-
tiques en Asie (r~seau APINMAP) ; cr6ation d'un systeme d'information d'un
nouveau genre pour la planification subnationale dans un Etat membre, d'une
base de donn6es pour les statistiques relatives A l'agriculture et d'un
systeme int6gr6 d'information sur l'environnement dans 2 autres Etats
membres.

Diffusion de l'information

25. Am6lioration des connaissances relatives aux activitLs du Programme
g~n~ral d'information par : la diffusion de 15.000 exemplaires de documents
et publications du PGI, y compris 3 num~ros du Bulletin du PGI, la publica-
tion de la liste d'acquisitions, ainsi que de la brochure du PGI en chinois,
et l'envoi pour mise A l'essai du jeu de mat~riel audiovisuel sur les activi-
t~s du PGI A une quarantaine d'institutions nationales s'occupant de science
de l'information et A des sp~cialistes en la matiere.

Formation des professionnels et des utilisateurs de l'information

26. Promotion du concept d'harmonisation de la formation des archivistes,
biblioth6caires et documentalistes, comme latteste l'appui pret6 par
15 institutions des Etats membres et par les organisations non gouvernemen-
tales comp6tentes.

27. Renforcement de la coop6ration avec des organisations non gouvernemen-
tales comp~tentes dans le domaine de la formation, qui a permis de mieux
faire connaltre et comprendre l'action de l'Unesco dans le domaine de la
formation des professionnels et des utilisateurs de l'information, et
accroissement du concours que les organisations non gouvernementales
apportent aux projets de l'Unesco, sous la forme, par exemple, de publica-
tions et de s6minaires de formation.

28. Renforcement, dans 4 Etats membres, des capacit6s de formation post-
universitaire dans le domaine des sciences de l'information (3 programmes
r6gionaux et 1 programme national) ; formation, a diff6rents niveaux, de
70 personnes A la recherche automatique de l'information, de 70 personnes A
l'utilisation de l'information appliqu6e aux archives, et de 10 personnes au
transfert de technologies.

29. Contribution, par plusieurs publications, i l'am~lioration, dans les
Etats membres, des pr6visions relatives A la main-d'oeuvre , de l'&laboration
des programmes, de l'enseignement de la technologie de l'information, de la
diffusion des donn6es scientifiques, et de la formation A l'utilisation de
l'information aux niveaux scolaire et universitaire.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am~lioration

30. Le plan de travail du Programme et budget approuv~s n'est pas assez
souple pour permettre de r~pondre aux nouvelles demandes des Etats membres
dans le domaine des politiques et infrastructures nationales de l'information.
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N~anmoins, des mesures ont 6t& adopt6es, lors de l'laboration des d6tails
des activit~s du programme (PAD) pour 1987, afin de permettre de satisfaire
certaines demandes r6centes. En outre, pour surmonter les contraintes
touchant aux ressources humaines et financieres, des dispositions ont 6t6
prises en vue de tenir, a la suite l'une de l'autre, des r6unions connexes
intbressant la meme r~gion, ou pour assigner simultan~ment deux objectifs a
un meme s6minaire ou a une meme r~union.

31. Les activit~s relatives aux services d'information sp6cialis6e ont 6t6
centr6es essentiellement sur l'Asie et le Pacifique ainsi que sur l'Am6rique
latine et les CaraYbes, parce que les utilisateurs sont plus sensibilis6s aux
possibilitbs qui s'offrent en la matiere et parce qu'il existe, dans ces deux
r gions, des r~seaux permettant le d~veloppement et la coordination harmo-
nieuse des activit6s d'information. Un meilleur 6quilibre g~ographique sera
r6alis& en Afrique et dans les Etats arabes en encourageant une participation
plus active des Etats membres et en d6ployant des efforts pour accroitre
l'impact des activit6s men6es dans ces deux ragions.

32. Dans le domaine de la formation des professionnels et des utilisateurs
de l'information, le report de certaines activit6s a la deuxieme ann~e de
l'exercice est dG au fait que les Etats membres n'ont pas envoy& les informa-
tions pertinentes a temps, et a la difficult6 de trouver des experts dans un
domaine largement domin6 par les deux Etats membres qui se sont retir~s de
l'Unesco. Des efforts de prospection ont 6t& d6ploy6s dans d'autres Etats
membres et davantage de contrats ont 6t6 signes avec les ONG comp6tentes.

33. Le succes des activit&s de formation, que confirme le nombre croissant
des demandes 6manant des Etats membres, entraine une difficult6 : celle
d'6tablir des priorit~s pour s6lectionner les projets pr6sent~s par les Etats
membres. Elle n'est guere ais~e A r~soudre et entraine parfois une relative
dispersion des activit6s. D'autre part, la mise en oeuvre de certaines acti-
vit~s suppose un volume minimal de ressources budg6taires - d'oa, 6galement,
la nscessit6 d'une d6finition claire des priorit6s. Le Conseil intergouverne-
mental du Programme g6n6ral d'information a 6t6 consulta a ce sujet.

34. En raison de la forte demande de mat6riels p6dagogiques dans plusieurs
langues, il est envisag6 d'accroitre la diffusion de certaines publications
et d'affecter une partie des fonds initialement destin~s a d'autres activit~s
a la traduction et a la publication de ces mat~riels.

35. Compte tenu de la lourdeur de la charge de travail 1'Office des conf6-
rences, des langues et des documents, notamment pendant les sessions du
Conseil ex~cutif et de la Conf~rence g6n6rale, il est difficile de raussir A
produire et A diffuser a temps les documents relatifs aux activit6s concer-
nant les politiques et les infrastructures nationales en matiere d'informa-
tion, ainsi que la formation des professionnels et des utilisateurs.

Programme VII.3 - Systemes et services d'information
et de documentation de l'Unesco

Budget approuv& D~penses
et r~vis6 engag6es

Sous-programme VII.3.1 536.900 403.344

I. Principaux r6sultats

D6veloppement des services d'information et de documentation de l'Unesco

36. Am6lioration et renforcement des services d'information et de documenta-
tion offerts au Secr6tariat, aux d6l6gations permanentes, a diverses institu-
tions et aux visiteurs des Etats membres, grace : au traitement des demandes
par les services de bibliotheque et d'archives de 1'Unesco (19.232 et 2.776
respectivement) ; aux services offerts aux visiteurs (bibliotheque : 12.500 ;
archives : 2.614) ; a l'61aboration de 1.362 bibliographies informatis6es a
oartir de la base de donn~es bibliographiques de 1'Unesco ; a la diffusion de
1'&dition triennale de la Liste des documents et publications de l'Unesco ;
enfin, a 1'enrichissement du fonds de bibliothque de l'Unesco (acquisition
de 1.200 livres, de 750 p6riodiques courants, de 1.000 livres offerts a titre
gracieux, et de 28.000 livres et/ou p6riodiques pour les projets hors siege).
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37. Production par le Service de micro-fiches de l'Unesco (op6ration auto-
financ6e) de 6.500 microformes originales et de 108.382 copies diazo desti-
n~es a 8tre diffus6es (90.000 copies vendues).

38. Elargissement et harmonisation du R6seau documentaire intagr6 de
l'Unesco, par : incorporation au r~seau de 7 centres de documentation sup-
pl6mentaires (au total, 9 centres ont maintenant acces a la Base de donn6es
bibliographiques de l'Unesco - UNESBIB) ; la formation de 12 documentalistes
d'unitas participant au r6seau ; l'orientation de 28 experts et de membres du
personnel hors siege concernant les services d'information et de documenta-
tion ; la formation de 6 personnes venues de 5 Etats membres et du Bureau
r6gional d'6ducation pour l'Asie et le Pacifique (ROEAP).

Promotion des logiciels (CDS/ISIS)

39. Promotion de l'utilisation A grande 6chelle de la version du logiciel
CDS/ISIS pour gros ordinateurs par : son installation dans 121 institutions
de 32 Etats membres ; l'organisation de 2 s6minaires de formation qui ont
rassembl6 43 participants (42 membres de 19 institutions r6parties dans
11 Etats membres et le repr6sentant d'une organisation internationale) ; la
diffusion de la version du logiciel adapt6e aux mini et micro-ordinateurs
dans le cadre du Programme g~n~ral d'information et de ses projets op&ration-
nels ; l'octroi d'un appui technique et de la formation requise aux utilisa-
teurs ext6rieurs du logiciel ; le suivi et l'extension des applications exis-
tantes du logiciel ; la distribution de progiciels CAN/SDI a l'Institut
d'information scientifique et technique de Chine.

40. Mise en oeuvre des fonctions multilingues et "KEEP" de la version du
CDS/ISIS pour gros ordinateurs. Achevement et exp6rimentation de la version
VAX. Sur 1.070 requetes concernant les versions adapt6es aux micro-ordinateurs
IBM et WANG, 630 licences ont 6ta accord6es.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am~lioration

41. Le bon fonctionnement du Rsseau documentaire intagr6 de l'Unesco et de
la Base de donn6es bibliographiques de l'Unesco (UNESBIB) suppose l'introduc-
tion r~guliere, dans la base de donn6es, de notices bibliographiques nou-
velles ; ce qui n'a pas pu etre fait, dans le cas de certains centres de
documentation, en raison des difficult~s budg6taires ; cette observation
s'applique 6galement & la phototheque et i la filmotheque. Il s'appuie 6gale-
ment sur des programmes de formation en cours d'emploi qui seront plus effi-
caces s'ils sont suivis par des participants ayant d6jA de bonnes connais-
sances en matiere de sciences de l'information, de bibliothaconomie ou de
documentation.

42. Une haute priorit6 devrait etre accord6e A la mise A la disposition des
services de bibliotheque et d'archives de l'Unesco d'un espace suffisant pour
leurs collections, ainsi qu'aux modalit6s de traitement des archives des
bureaux r6gionaux de l'Unesco.

43. En raison de l'importance de la demande de la version du progiciel
CDS/ISIS adapt6e aux micro-ordinateurs, le personnel existant ne peut consa-
crer tout le temps n6cessaire au d6veloppement du systeme et 5 sa promotion.
Toutefois, la priorit6 accord6e A la cr6ation d'un r6seau de 20 distributeurs
nationaux et 4 distributeurs r~gionaux contribuera 3 la diffusion efficace du
logiciel.
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GRAND PROGRAMME VIII

PRINCIPES, METHODES ET STRATEGIES DE L'ACTION
POUR LE DEVELOPPEMENT

Programme VIII.1 - Etude et planification du d6veloppement

Budget approuve D6penses
et r6vis6 engagees

Sous-programme VIII.l.1 347.400 240.943

Sous-programme VIII.l.2 447.800 313.947

Sous-programme VIII.l.3 295.100 155.723

I. Principaux r6sultats

Analyse des processus de d6veloppement

1. Contribution A l'enrichissement des connaissances relatives aux objec-
tifs et strat~gies de d6veloppement au moyen des activit~s suivantes : examen
par une r6union d'experts des travaux effectu~s sur les objectifs du d6velop-
pement et 61aboration de trois 6tudes compl6mentaires ; r6alisation d'une
6tude (Psychologie et d~veloppement) sur les problemes auxquels se heurte la
traduction des th~ories du developpement en actions concretes ; r6alisation
d'une 6tude comparative sur les strat&gies et les m~thodes op6rationnelles de
d6veloppement des institutions du systeme des Nations Unies.

2. Meilleure connaissance des exp6riences et des facteurs de diveloppement
endogene grace A : la r~alisation (sous la responsabilit6 des bureaux
r6gionaux) de 3 6tudes de cas sur des exp6riences nationales de d~veloppement
endogene tent~es dans les domaines de comp6tence de l'Unesco ; 1'ex~cution de
3 6tudes d6centralis~es visant A 6lucider les raisons des &carts constat6s
entre les sch6mas th~oriques et les exp6riences pratiques de d6veloppement et
A formuler des politiques et projets de d6veloppement adapt6s aux r6alit~s
socioculturelles et aux besoins des soci6t6s ; la publication de six ouvrages
sur les conditions et les facteurs de d6veloppement endogene.

3. Meilleure connaissance du r6le de la famille dans le processus de d6ve-
loppement, grace a l'61aboration de 5 &tudes r~alis~es en Am~rique latine et
dans les CaraYbes et a l'organisation d'un groupe de r~flexion sur les moyens
de renforcer le r6le de la famille dans les activit6s de d6veloppement de
l'Organisation.

4. Analyse des m6canismes de marginalisation et d'exclusion dans diff6rents
contextes socioculturels, grace a 1'organisation d'une r6union internationale
sur le theme "Pauvret6 et progres" i laquelle ont particip6 des experts de
16 pays Etats membres et au cours de laquelle ont 6t6 pr6sent6es 15 6tudes.

5. Analyse des effets, dans les domaines de comp6tence de l'Unesco, des
politiques d'ajustement aux difficult6s 6conomiques mondiales, grace A
l'ex6cution de 3 &tudes de cas r6gionales, conduites en Afrique, en Asie et
en Am~rique latine.

6. Participation A une 6tude, men~e a l'6chelle du globe, sur le r6le des
soci6t6s transnationales dans le d6veloppement mondial, grace : A la r~alisa-
tion de 3 6tudes constituant la contribution de l'Organisation aux travaux du
Centre des Nations Unies sur les soci6t~s transnationales ; A l'octroi d'une
subvention A un Etat membre en vue de l'organisation d'un colloque inter-
national sur les soci6t6s transnationales et le d6veloppement mondial, appel&
A 6tudier les effets des activit6s de ces soci6t6s dans les domaines de com-
p6tence de l'Unesco.
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Planification et 6valuation du d6veloppement prenant en
considbration diff~rentes dimensions du dEveloppement

7. Promotion d'approches et de mathodes novatrices tendant A incorporer les
domaines de compftence de l'Unesco aux plans de d~veloppement, grace A : la
r6alisation de 4 tudes de cas dans 4 Etats membres faisant partie d'un
r~seau constitu& en Asie, et de 2 &tudes m~thodologiques sur la prise en
compte de diff~rentes dimensions du d6veloppement dans la planification ; la
publication de 2 num6ros (n* 11 et 12) des Etudes socio-Cconomigues et la
pr6paration d'un autre num~ro ; la sensibilisation de 95 responsables de la
planification g~n~rale (de 3 Etats membres) et l'&laboration de 2 manuels de
formation.

8. Contribution i la prise en compte des questions int~ressant les femmes
dans les plans de d6veloppement, grace a la mise A l'essai, i l'adaptation et
A la diffusion d'un cadre m~thodologique (A la suite de 2 ateliers natio-
naux), et a la publication d'un num~ro d'Etudes socio-6conomiques (n* 13).

9. Identification des insuffisances des techniques d'6valuation utilis6es
dans les Etats membres, grace & la r6alisation de 5 6tudes de cas, la publi-
cation d'un num6ro d'Etudes socio-6conomiques (n* 10) consacr6 a des exp&-
riences choisies d'6valuation men~es en Am~rique latine et dans les CaraYbes,
et l'organisation de 2 ateliers nationaux de formation (qui ont rassembl6
60 fonctionnaires, dont 10 femmes, de 2 Etats membres).

10. Identification de m6thodes propres A am6liorer les systemes de gestion
des ressources A promouvoir le recours A la m6thode d'6largissement des
options touchant la capacib6 de charge d~mographique (Enhancing Carrying
Capacity Options - (ECCO)), grace a : 1l61aboration, pour la premiere fois,
de 4 6tudes r6gionales interdisciplinaires ainsi que de 3 6tudes m6thodolo-
giques ; l'organisation de 2 cours de formation internationaux rassemblant
20 participants de pays d'Afrique, d'Asie, d'Am~rique latine et des CaraYbes,
et destin~s A les familiariser avec la mfthode ECCO ainsi qu'a mettre en
chantier des projets pilotes dans ces r6gions.

Coop6ration technique entre pays en d6veloppement (CTPD)

11. Identification des facteurs favorables et des obstacles a la CTPD dans
les domaines de comp6tence de l'Unesco, ainsi que des besoins, des domaines
prioritaires et des possibilit~s d'action concrete en matiere de coop6ration
intellectuelle et technique, au moyen des activites suivantes : conduite de
3 6tudes r6gionales (dont 2 d6centralis6es) en Afrique, en Asie et en
Am&rique latine ; r6alisation de 6 enquetes (2 dans la r6gion des Etats
arabes, 3 en Afrique, en Asie et en Am6rique latine respectivement, et une
enquete interr~gionale) en vue de l'identification de possibilit6s concretes
de CTPD ; renforcement de la coop~ration avec la Commission Cconomique et
sociale des Nations Unies pour 1'Asie et le Pacifique (CESAP) dans le cadre
de 1'&laboration de 8 6tudes nationales sur l'exp~rience en matiere de CTPD
dans cette r6gion ; participation de chercheurs 1 3 r~unions sur les pro-
blames de d6veloppement ; diffusion d'un document faisant 1'inventaire des
activit6s de programme de l'Unesco qui contribuent au renforcement de la CTPD.

12. Identification des besoins prioritaires et des domaines de coop6ration
r~gionale en matiere de jeunesse, grace a l'&laboration, en collaboration
avec le Conseil international des sciences sociales, de deux &tudes sur
l'Afrique et d'une 6tude sur l'Am6rique latine ; grace a la pr6paration de la
Conf~rence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues
(Vienne, 1987) ; grace A la pr6paration d'une publication sur le chamage des
jeunes et A la large diffusion d'un document de synthese d'6tudes faites sur
le probleme du ch~mage des jeunes dans le monde ; et grace a la pr6paration
et A la diffusion d'une bibliographie complete sur les publications et docu-
ments 6labor~s par l'Unesco sur la jeunesse.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am~lioration

13. Les difficult6s rencontr6es dans l'ex6cution des activit6s relevant du
programme VIII.1, surtout au cours des premiers mois de 1986, sont dues A la
r6organisation intervenue pour mettre en place la nouvelle Division de
l'6tude et de la planification du d6veloppement, A la r~duction du personnel
et A la mise en oeuvre des activit~s dhcentralis6es. Des efforts ont 6t6
faits pour mieux coordonner cette mise en oeuvre, en tenant compte des capa-
cit6s r6elles des bureaux r6gionaux de l'Organisation et en faisant parvenir
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aux r6gions les publications qui les intaressent directement. A cet 6gard, la
publication en langue espagnole des documents et des ouvrages int6ressant
l'Am~rique latine devrait Otre accrue, en utilisant notamment les moyens du
Bureau de Caracas.

14. Les activit~s portant sur les buts et objectifs du d6veloppement sont
parvenues A leur terme et, dans le Projet de programme et de budget pour
1988-1989, l'accent a 6t6 mis sur l'6tude des relations entre d6veloppement
et tol~rance.

15. Il se r6vele difficile de trouver dans les d6lais voulus des institu-
tions et/ou des sp~cialistes qui puissent mener les travaux m6thodologiques
et les 6tudes de cas nationales, ou organiser des s6minaires de formation
dans certains Etats membres. Le n6cessaire est fait pour appeler l'attention
des commissions nationales sur ce probleme, en particulier lors des r~unions
et cours de formation organis6s i l'intention de leurs secr~taires et de leur
personnel. L'Unesco cherche i s'assurer leur coop6ration pour trouver les
personnes ou institutions comp6tentes au niveau national.

16. Comme cela ressort du Projet de programme et de budget pour 1988-1989,
les s6minaires nationaux et sous-r&gionaux concernant la planification du
d6veloppement porteront essentiellement, A l'avenir, sur les m6thodes pra-
tiques, et orient~es vers l'action, de la planification int6gr6e dans les
domaines de comp6tence de l'Unesco.

17. Les activit6s touchant aux relations entre population, environnement et
progres technologique porteront surtout, A l'avenir, sur le perfectionnement
des personnels nationaux appel6s A participer A la mise au point de projets
pilotes d'application de la m6thode d'61argissement des options touchant la
capacit6 de charge d6mographique (ECCO). Elles feront en outre une place
importante A l'6valuation critique et A la diffusion 61argie de cette m6-
thode, grace A la publication d'un ouvrage consacr6 au cadre conceptuel et a
l'application de l'ECCO.

18. La planification et le calendrier des activit6s relatives A la CTPD
- notamment des enquetes sous-r6gionales, r6gionales et interr6gionales
(men6es au moyen de questionnaires et d'entretiens approfondis), des 6tudes
et du soutien A la mise au point de projets - devraient Ctre congus de ma-
niere r6aliste, en fonction des ressources humaines ainsi que des faibles
moyens financiers dont disposent les institutions de recherche des Etats
membres. Il a 6t6 tenu compte de cette n6cessit6 lors de l'6laboration du
Projet de programme et de budget pour 1988-1989.

19. En ce qui concerne les Ctudes visant i identifier les besoins priori-
taires et les domaines de coop6ration r6gionale en matiere de jeunesse, des
efforts ont 6t6 faits pour mieux suivre la r6alisation de ces 6tudes, 61abo-
r6es dans le cadre d'un contrat avec le Conseil international des sciences
sociales et en collaboration avec des organismes r6gionaux tels que le Centre
latino-am&ricain sur la jeunesse (CELAJU). D'autre part, la mise en oeuvre
des activit6s d6centralis6es en matiere de jeunesse, telles que l'organisa-
tion de r6unions r~gionales, devrait se faire en collaboration plus &troite
avec les unit6s responsables de ces activit6s au Siege.

Programme VIII.2 - Coop6ration avec les Etats membres en vue
de l'identification des projets prioritaires
pour le developpement

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 enqaqGes

Sous-programme VIII.2.1 50.200 49.687

Sous-programme VIII.2.2 119.800 66.302
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I. Principaux r~sultats

Collecte et 6valuation des donn6es relatives
T la situation des Etats membres

20. Poursuite du rassemblement des donn6es nationales destin6es 6 d6terminer
les priorit6s et A identifier les projets de d6veloppement, grace 6 la pr~pa-
ration d'une douzaine de profils par pays, 6 la mise au point et a la large
diffusion d'une centaine de rapports finals de projets financ6s par le PNUD,
d'une centaine de rapports de mission et d'environ 400 rapports initiaux,
semestriels et de fin de projet.

Identification et pr6paration de projets destin~s 5 &tre financas
T 1'aide de ressources extrabudg6taires

21. Cf. chapitre III, partie I, de la page 131 5 133.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am6lioration

22. L'61aboration des profils par pays qui a accus6 un retard dQ a la r&-
organisation de certains secteurs du programme, aux d~lais d'obtention des
informations fournies par les bureaux regionaux ainsi qu'5 la r~duction du
personnel, sera d6sormais fond6e sur les donn6es disponibles dans les
secteurs de programme. Les unit~s hors Siege ainsi que les commissions natio-
nales des Etats membres seront ensuite invit~es 5 compl6ter et 6 mettre 6
jour ces profils.

23. Cf. @galement chapitre III, de la page 131 6 133.

Programme VIII.3 - Mise en oeuvre de l'action pour le d~veloppement

Budget approuv@ D~penses
et r6vis6 enga 6es

Sous-programme VIII.3.1 332.760 302.458

Sous-programme VIII.3.2 1.162.450 738.124

Sous-programme VIII.3.3 54.200 38.840

Sous-programme VIII.3.4 164.500 119.388

I. Principaux r~sultats

Mobilisation de fonds 6manant de diff6rentes sources d'assistance

24. Cf. chapitre III, partie I, de la page 131 a 133.

Assistance aux Etats membres et coop6ration avec eux en vue
de ia mobilisation des ressources humaines

25. Promotion de la coop6ration technique entre pays en d6veloppement (CTPD)
dans le domaine des activit~s de formation, priorit6 6tant donn~e aux ate-
liers et s6minaires de formation a effet multiplicateur, afin de raduire les
d~penses et de permettre aux int~ress~s d'acqu~rir une formation dans leur
propre r~gion.

26. Promotion de la coop6ration avec les organisations non gouvernementales
dans le domaine de la formation et du recyclage, grace a la mise au point
d'un systeme de partage des coats entre elles et l'Unesco, ce qui a permis
d'attribuer des bourses et des allocations pour l'accomplissement d'6tudes
dans des institutions d'Europe et d'ailleurs.

27. Octroi aux Etats membres d'une assistance destin~e 6 leur permettre de
mobiliser des ressources humaines en vue d'une formation avanc~e grace a la
mise en place d'un systeme de partage des coats au b6n6fice des titulaires de
bourses de I'Unesco ; l'octroi par des Etats membres d'Am~rique latine de
10 bourses a des spacialistes africains pour l'accomplissement d'6tudes post-
universitaires ; l'octroi de 10 bourses de breve dur6e 6 des hauts fonction-
naires responsables de l'administration des bourses.
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Administration des bourses

28. Octroi par la Division de la formation, du d6veloppement des ressources
humaines et des bourses de 603 bourses et allocations d'6tudes au cours de
l'ann6e 1986 (pendant le premier trimestre de 1987, 158 bourses et alloca-
tions d'&tudes ont 6t& attribu6es). La forte ragression enregistr~e en 1986
par rapport & l'ann6e correspondante de 1'exercice biennal pr~c6dent tient
essentiellement A la r6duction des ressources extrabudg6taires disponibles
pour l'ex6cution de projets op~rationnels. N~anmoins, le pourcentage de
femmes parmi les titulaires de bourses a atteint 25 % (contre 22 % en 1985 et
20 % en 1984) ; le nombre des boursiers plac~s dans des institutions de pays
en d6veloppement s'est &lev& A 45 % (contre 35 % au cours de l'exercice pre-
c6dent) ; et 94 % des bourses et allocations d'6tudes ont 6t6 octroy6es a des
ressortissants de pays en d6veloppement (contre 92 % au cours de 1'exercice
pr~c&dent). La r6partition des bourses et allocations d' tudes par secteur
est la suivante : 6ducation : 44 % ; sciences exactes et naturelles 22 %,
culture et communication : 18 %, Programme g~n~ral d'information 10 %,
sciences sociales et humaines : 6 %.

29. Sur les 459 bourses et allocations d' tudes accord~es en 1986 au titre
du sous-programme VIII.3.2 (Mobilisation des ressources humaines), 263 (dont
205 pour formation en groupe et 58 pour formation individuelle) ont 6t&
octroy~es et g~r~es par les bureaux r6gionaux ; les 30 bourses et allocations
individuelles et les 166 bourses pour formation en groupe restantes ont 6t6
administr~es par le Siege.

30. En 1986, le nombre total des bourses et aides financi~res pour formation
individuelle g6r6es par l'ensemble des secteurs du programme, les bureaux
r6gionaux et la Division de la formation, du d6veloppement des ressources
humaines et des bourses, s'est 6lev6 a 2.489. Celui des personnes qui ont
particip6 aux divers s6minaires et cours de formation organis~s ou parrain6s
par l'Unesco a atteint 44.840. Le nombre total des personnes qui ont b~n6-
fici& d'activit~s de formation de toute nature organis6es ou parrain~es par
l'Unesco en 1986 s'est 6tabli A 47.329.

Contribution des jeunes au d~veloppement

31. Promotion des actions destin~es A favoriser et a accroitre la participa-
tion des jeunes au d6veloppement &conomique, social et culturel, grace au
soutien apport6 A 7 micro-projets de d6veloppement en Afrique (3 Etats
membres), en Am~rique latine (2 Etats membres), en Asie (1 Etat membre) et en
Europe (1 Etat membre) ; grace a l'organisation de 9 s6minaires de formation
et d'information de jeunes et de responsables de mouvements de jeunesse
impliqu~s dans les op~rations de d~veloppement (1.000 participants au
total) ; grace aux services consultatifs fournis A 4 Etats membres (1 en
Afrique et 3 en Am6rique latine et dans les CaraYbes) ; et grace A l'identi-
fication de 2 nouveaux projets pouvant &tre financ~s par des ressources
extrabudg~taires.

32. Renforcement de l'&change d'exp~riences et de la coop6ration, grace au
lancement d'un projet sous-ragional intaressant 5 Etats membres de l'oc~an
Indien et mis en oeuvre en coop&ration avec une organisation non gouvernemen-
tale internationale ayant une grande exp~rience dans la formation des anima-
teurs de jeunesse par les m6thodes d'6ducation active.

Projets pilotes

33. Elargissement suppl~mentaire, en 1986, de la port~e du sous-programme
VIII.3.4 (Mise en oeuvre de projets pilotes), en vue de faire une place A la
collaboration intersectorielle et de centrer les efforts sur des projets
faisant appel & la CTPD. C'est ainsi que les projets pilotes suivants ont &6
mis en chantier : r6seau de soutien aux innovations en matiere d'informatisa-
tion de l'administration scolaire en Asie et dans le Pacifique ; construction
d'6coles peu coOteuses dans les Etats arabes ; 6ducation des handicap6s en
Afrique francophone et lusophone ; ducation des adultes dans des zones
rurales en Chine.

Assistance technique aux Etats membres en matiere
d'acquisition d'equipements

34. Fourniture, en collaboration avec les secteurs du programme et les
bureaux r6gionaux, d'une assistance technique aux Etats membres (comprenant
5 missions d'assistance en vue de l'ex~cution de projets sp~cifiques) pour le
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choix et 'achat des &quipements destin~s aux projets sur le terrain, ainsi
que d'un soutien technique pour toutes les questions en rapport avec les
6quipements (cette assistance est destin~e pour 95 % i des projets financ6s
par des ressources extrabudg6taires et le volume total moyen des achats est
demeur6 inchang6 (18,3 millions de dollars), en d6pit de la diminution des
cr6dits et des effectifs qui a eu pour effet d'accroitre la charge de travail
individuelle de 40 % au cours des trois dernieres ann6es).

35. Am6lioration de la coop6ration avec les autres institutions du systeme
des Nations Unies et 6largissement du marchi sur lequel se font les achats
grace A 2 missions de participation A des r~unions interinstitutions et a
3 missions d'exploration du march6.

36. Am6lioration de la liaison entre la Division de 1'6quipement et de la
sous-traitance (DEV/PEC) et les secteurs du programme grace A la diffusion
mensuelle de rapports d6taill~s sur la mise en oeuvre des projets du PNUD, A
la communication r~guliere d'informations sur les achats au personnel des
projets, et A la formation des responsables des projets hors Siege A l'utili-
sation et A l'entretien des 6quipements.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am~lioration

37. Des efforts sont d~ploy&s afin d'aider les Etats membres A mobiliser les
ressources n6cessaires pour satisfaire leurs besoins. A cet 6gard, il con-
viendrait d'am~liorer les m6canismes de communication avec les Etats membres
afin de r6soudre les problemes qui pourraient nuire A la mise en oeuvre des
projets de formation.

38. Les services au Siege et les bureaux regionaux devraient mieux se con-
certer pour aider les Etats membres A mettre au point leur politique de
formation et A d~velopper leurs capacit6s de formation.

39. Apres avoir am~lior6 les techniques de gestion informatis6e des bourses
A l'Unesco, la Division de la formation, du d6veloppement des ressources
humaines et des bourses s'attache A pr6sent A mieux 6valuer l'efficacit6 et
la pertinence du programme de bourses.

40. En matiere d'activit&s destin6es A favoriser et i accroitre la partici-
pation des jeunes au d6veloppement &conomique, social et culturel, le nombre
de requetes reques qui concernent, outre la coopCration technique de la part
de l'Unesco, une assistance financiere pour la mise en oeuvre des projets,
d6passe de loin les possibilit~s offertes par le budget consacr6 A ces acti-
vit6s. Il conviendrait donc de pr6venir les Etats membres de cette situation
au titre du prochain exercice biennal (Programme ordinaire et Programme de
participation) et de favoriser la pr6paration de projets pouvant Ctre fi-
nanc6s par des fonds-en-d6p8t.

41. D'autre part, l'information, dans les Etats membres, des responsables
nationaux des programmes de jeunesse devrait @tre am6lior6e pour mieux leur
expliquer les possibilit6s de la coop~ration intellectuelle offerte par
l'Organisation, sous la forme de services consultatifs. A cet 6gard, en
effet, les ministeres de la jeunesse ou les services nationaux charg~s de la
jeunesse semblent rarement inform6s par les commissions nationales pour
l'Unesco. L'Organisation devrait s'efforcer d'informer, outre les commissions
nationales, les ministeres et les services de la jeunesse int~ress~s, afin de
promouvoir une plus grande participation des Etats membres aux activit~s de
jeunesse. Par ailleurs, des efforts ont 6t6 d6ploy6s pour 6tendre les acti-
vit~s relevant du sous-programme VIII.3.2 (Mobilisation des ressources hu-
maines), en Asie, dans les Etats arabes et aux Caraibes.

42. Il a fallu beaucoup plus de temps qu'il n'avait 6t6 pr~vu initialement
pour que les projets pilotes entrepris en 1986 au titre du sous-programme
VIII.3.4 (Mise en oeuvre de projets pilotes) deviennent op~rationnels. Ce
retard a 6t6 dO, d'une part, A leur caractere interdisciplinaire, qui fait
que leur ex6cution exige une collaboration complexe entre diffarents sec-
teurs, et, d'autre part, i leur mode de financement, qui fait intervenir A la
fois le budget ordinaire et des sources extrabudg6taires.

43. Pour permettre A l'Unesco d'etre comp6titive par rapport aux autres
institutions du systeme des Nations Unies et d'assurer avec ponctualit6 la
livraison des quipements sur le lieu des projets, il faudrait dovelopper
l'informatisation des activit6s afin de mieux suivre l'6volution des besoins
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en mat6riel. La premiere phase de l'installation d'un systeme informatique
local a 6t6 achev6e en f6vrier 1987, mais la p6nurie de fonds nuit a la pour-
suite des op6rations. Malgr6 ces difficultss, un rapport d'6valuation a r6-
v616 que les m6thodes de la Division de l'6quipement et de la sous-traitance
et les r6sultats qu'elle enregistre soutiennent avantageusement la comparai-
son avec ceux de services analogues appartenant i d'autres institutions du
systeme des Nations Unies et dot6s d'infrastructures plus modernes.



b
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GRAND PROGRAMME IX

SCIENCE, TECHNOLOGIE ET SOCIETE

Programme IX.1 - Etude et am~lioration des rapports entre la science,
la technologie et la sociLte

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 engagees

Sous-programme IX.1.1 304.000 247.912

Sous-programme IX.1.2 348.270 304.824

I. Principaux r~sultats

Rapports entre la science, la technologie et la soci6t6

1. Meilleure connaissance des rapports entre la science, la technologie et
la soci~t6, grace A l'organisation de 3 s6minaires/ateliers r6gionaux
(160 participants de 22 Etats membres).

2. Meilleure compr6hension des effets du progres scientifiques et technolo-
gique sur les soci6t6s grace i : l'octroi d'une formation g6n6rale et appro-
fondie dans ce domaine (1 s6minaire en Asie du Sud-Est) (30 participants) et
1 cours de formation en Europe ; l'apport d'une contribution A l'organisation
d'un colloque et de 2 cours universitaires sup~rieurs (80 participants de
12 Etats membres) ; l'octroi de 3 bourses ; l'organisation d'un s6minaire
r6gional de formation sur 1'6valuation sociale des nouvelles technologies en
Asie et dans le Pacifique (11 sp~cialistes de 8 Etats membres) ; 1'61abora-
tion d'une monographie sur les tendances de la recherche scientifique.

R6le des femmes et des scientifiques dans la science,
la technologie et la socit@

3. Am~lioration de l'information sur le r6le des femmes dans le d6velop-
pement, en particulier dans les pays en d6veloppement, ainsi que sur leur
situation et leur r8le dans le domaine de la science, grace A l'organisation
de 2 s6minaires (90 participants de 26 Etats membres) et A l'octroi d'un
soutien A la publication des actes d'un colloque.

4. Renforcement du r6le jou6 par les scientifiques dans l'application des
progres de la science et de la technologie au bien-&tre de la soci6t& et au
maintien de la paix, grace A une participation accrue de sp~cialistes de pays
en d6veloppement aux activit~s de 3 organisations non gouvernementales.

Programmes nationaux de vulgarisation scientifique et technologique

5. Renforcement des programmes nationaux de vulgarisation scientifique et
technologique et d6veloppement de la coop~ration internationale dans ce
domaine grace a l'organisation d'un colloque sur la science et les limites du
savoir, et d'une reunion d'experts charg~s de r~diger un ouvrage sur les pro-
blames scientifiques et technologiques aigus d'int&ret pour la soci6t&.

6. Contribution a la vulgarisation scientifique, grace A l'organisation
d'un stage de formation A l'intention de personnels qui font de la vulgarisa-
tion par lentremise des m~dias, & l'attribution du Prix Kalinga, i la publi-
cation en six langues de 6 num6ros du p6riodique trimestriel Impact : science
et soci6t6, et A l'6largissement de sa diffusion.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am&lioration

7. Les contraintes budg6taires ont frein6 la mise en oeuvre de certaines
activitas, notamment la promotion de la coop6ration internationale, certaines
activit6s de formation et la coproduction d'une vid~o-cassette sur les femmes
et l'ordinateur.
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8. Des efforts sont d6ploy6s pour 6largir et renforcer la coop6ration avec
les bureaux r6gionaux, en particulier en vue de la mise au point de moyens de
vulgarisation scientifique et technologique, car les bureaux sont le mieux
plac6s pour r~pondre aux demandes des Etats membres et mener i bien des acti-
vit6s interr6gionales communes.

9. Des retards ont 6t6 enregistr6s dans la reprise de la publication de la
version espagnole d'Impact et des recherches sont en cours pour trouver un
nouveau co~diteur. Si la mise au'point radactionnelle d'Impact est actuel-
lement assur6e A l'aide de personnel employ6 A mi-temps, des efforts seront
d6ploy6s pour s'assurer que le contenu de la revue reflete bien son titre.
L'exp~rience de production des versions anglaise et frangaise d'Impact en
collaboration avec des 6diteurs commerciaux a permis de r6aliser des @cono-
mies sur les coats d'impression et se traduira par une plus large diffusion
de la revue. Il est propos6 dans le Projet de programme et de budget pour
1988-1989 qu'elle soit publi~e dans une langue suppl6mentaire au moins.

Programme IX.2 - Politiques de la science et de la technologie

Budget approuv6 Depenses
et r~vis6 engaqees

Sous-programme IX.2.1 647.100 531.877

Sous-programme IX.2.2 265.400 241.264

Sous-programme IX.2.3 163.800 131.986

I. Principaux r6sultats

Conf6rences intergouvernementales r6gionales sur les politiques
de la science et de la technologie

10. D6veloppement des 6changes de donn6es d'exparience et d'informations sur
les politiques et les capacit6s scientifiques et technologiques nationales,
grace A la tenue de la deuxieme Conf6rence r6gionale des ministres charg6s de
l'application de la science et de la technologie au d6veloppement en Afrique
(CASTAFRICA II, Arusha, Tanzanie, juillet 1987).

11. Meilleure connaissance des rasultats et de l'impact des conf~rences CAST
et MINESPOL grace A leur 6valuation par un sp~cialiste et un groupe
d'experts. Cette 6valuation a mis en 6vidence 1'importance du rale des conf6-
rences CAST pour la conception de politiques scientifiques et technologiques
appropri6es et pour la planification du d6veloppement de la science et de
technologie dans les Etats membres en daveloppement ; le d6bat que le Conseil
ex6cutif a consacr6 A cette 6valuation lors de sa 126e session, A la suite
des observations formul6es par le Directeur g6naral (doc. 126 EX/INF.8), a
mis en lumiere la n6cessit6 de poursuivre ces conf6rences et, parallelement,
de mener A bien des activit6s sous-ragionales visant A renforcer la co-
op6ration scientifique et technologique et A appliquer la science et la tech-
nologie au d6veloppement.

Organismes directeurs de la politique scientifique
et technologigue ; conditions des chercheurs

12. Contribution au renforcement de l'efficacit6 des organismes directeurs
de la politique scientifique et technologique nationale gr8ce : A l'acheve-
ment de 2 6tudes consacr6es, 1'une aux organismes directeurs de la politique
scientifique dans les Etats membres d'Afrique centrale, et l'autre, aux sys-
temes de financement de l'activit6 scientifique et technologique ; a 'octroi
d'une subvention A un centre de recherche pour 1'organisation d'un s6minaire
international sur les liens entre l'industrie et la recherche ; a la r6alisa-
tion d'une mission assistance technique charg6e d'6tudier les possibilit6s de
cr6er un centre de recherche et de services technologiques dans un Etat
membre.

13. Promotion de la condition des chercheurs scientifiques et des Cchanges
de donn6es d'exp6rience dans ce domaine grace A 1'61aboration des versions
arabe, chinoise, espagnole, frangaise et portugaise (A parattre prochaine-
ment) de 1'ouvrage intitul6 "Science and Scientific Researchers in Modern
Society", d6jA paru en anglais.



24 C/l - page 63
Grand programme IX

Base de donn6es et 6change d'informations

14. Contribution au d6veloppement de bases de donn6es sur le potentiel
scientifique et technologique national grace a : la publication d'un Manuel
m6thodologique ; la formation de personnel local (environ 30 personnes origi-
naires de 12 Etats membres) ; la mise au point de deux programmes informa-
tiques ; la publication et la diffusion d'6tudes d6ja achev6es et l'applica-
tion de leurs r6sultats aux niveaux local, r~gional et international.

15. Renforcement des contacts entre sp6cialistes et ou institutions qui
s'occupent de la politique scientifique, grace a la mise a jour de la base de
donn~es internationales de l'Unesco sur les unit6s d'enseignement et de
recherche en politique scientifique (670 entr6es nouvelles ou r6vis6es), et a
la publication d'un r6pertoire en 1987.

16. Contribution au traitement de l'information relative aux politiques de
la science et de la technologie, grace a la publication en frangais de la
deuxieme 6dition du Thesaurus SPINES et a l'6laboration de ses versions
anglaise, espagnole et portugaise.

17. Mise au point et installation du logiciel IDAMS (Internationally Deve-
loped Data Analysis and Management Software Pakage) par : la pr6paration
d'une documentation IDAMS-MF (manuel de l'utilisateur, guide du programmeur
et 6chantillons de sorties d'imprimante), la conception pr6liminaire de la
version du logiciel IDAMS pour micro-ordinateur, la fourniture et l'instal-
lation du logiciel dans 2 Etats membres, et l'organisation d'un atelier de
formation en informatique dans un de ces Etats membres.

18. Meilleure connaissance du potentiel des Etats membres dans le domaine
des sciences sociales et humaines grace a la collecte de renseignements et de
donn6es au moyen d'un questionnaire.

M6canismes et politiques de la science et de la technologie

19. Renforcement des capacit6s nationales d'61aboration des politiques grace
a l'octroi de services consultatifs & 11 Etats membres, et a l'organisation
de 2 s6minaires internationaux (50 participants de 8 Etats membres).

20. Coordination internationale des enquetes nationales sur la gestion de la
recherche men6es dans le cadre de l'Etude comparative internationale sur
l'organisation et l'efficacit6 des unit6s de recherche (ICSOPRU), grace : a
la fourniture d'une aide a 6 6quipes nationales pour le traitement et l'ana-
lyse des donn6es de l'ICSOPRU (4 visites de contr~le et ateliers de formation
dans 3 Etats membres et 3 r~unions de travail conjointes au Siege) ; a l'or-
ganisation des 3e et 4e ateliers internationaux de l'ICSOPRU (20 participants
de 9 Etats membres) ; au d6p~t de la base de donn6es internationales du
3e atelier aux Archives belges de sciences sociales ; a la diffusion aux
membres de l'ICSOPRU des donn6es informatis6es recueillies dans 5 Etats
membres ; a la mise au point des instruments m6thodologiques de l'ICSOPRU en
arabe, chinois et russe ; a la publication de 3 num6ros du Bulletin coop6ra-
tif international sur le management int6gr6 et la dynamique de la recherche.

21. Contribution a la coop6ration technique en vue de la mise en oeuvre des
politiques du d6veloppement scientifique et technologique grace : l'acheve-
ment de la documentation de base sur l'exp6rience pilote en cours dans la
vall6e du Colca (P6rou), qui a 6t6 examin6e au niveau local avant d'etre 6tu-
di6e au cours d'une r6union sous-r6gionale ; A l'achevement d'une 6tude sur
les indicateurs technologiques dans l'industrie chimique ; a la participation
aux travaux du Comit6 intergouvernemental de la science et de la technique au
service du d6veloppement, de son Comit6 consultatif d'experts, et de l'Equipe
sp6ciale du Comit6 administratif de coordination (CAC) sur la science et la
technologie pour le d~veloppement.

22. Poursuite de la coop~ration intellectuelle pour l'6laboration d'instru-
ments et de m~thodes en vue de la programmation de la R-D, grace & l'organi-
sation d'un atelier international sur la port~e des m6thodes de planification
de la recherche, et & la conduite d'6tudes sur l'acquisition de la technolo-
gie dans 9 Etats membres d'Asie.

Activitas de formation

23. Mise en oeuvre du programme international de formation et de recherche
dans le domaine des politiques du d6veloppement scientifique et technolo-
gique, grace : la cr6ation d'un r~seau r~gional de formation en Asie et a
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l'61aboration d'un r6pertoire de sp6cialistes en Am6rique latine ; A l'iden-
tification de centres de liaison du r6seau dans les Etats membres partici-
pants et a I'achevement d'un manuel de formation en Asie ; a l'organisation
d'une r6union de repr~sentants gouvernementaux en vue du lancement du pro-
gramme sur la gestion de la science et de la technologie au service du d6ve-
loppement dans le Pacifique ; a l'achevement d'une 6tude consacr6e A un
certain nombre de groupes de recherche sur la politique scientifique et tech-
nologique en Afrique ; 1 l'octroi d'une aide financiere & un centre national
de recherche dans la r~gion des Etats arabes ; i l'apport d'un soutien tech-
nique et financier pour l'organisation d'ateliers de formation (un atelier
international, 3 ateliers r6gionaux, 2 sous-r6gionaux et 5 nationaux, ras-
semblant au total 150 participants de 35 Etats membres) ; A l'octroi d'une
bourse d'6tudes pour la mise au point d'un projet de recherche en commun dans
2 Etats membres de l'Asie et du Pacifique.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am6lioration

24. Il n'a pas &t& possible de convoquer CASTARAB II car aucun Etat membre
n'a propos6 d'accueillir la r6union. De plus, cette activit6 est entierement
fonction des ressources extrabudg6taires disponibles.

25. La poursuite des recherches tendant & identifier les mesures prises par
les Etats membres pour donner suite aux recommandations des conf6rences CAST
devrait Ctre soigneusement pr6par6e, en liaison 6troite avec les bureaux
r6gionaux. Les analyses de r6ponses & des questionnaires sont des travaux
complexes qui prennent beaucoup de temps. Il serait bon d'obtenir des infor-
mations sur la suite donn6e aux conf6rences CAST en axant les efforts sur un
6chantillon 6quilibr6 d'Etats membres soigneusement s6lectionn6s.

26. Compte tenu a la fois de la p6nurie de personnel et de la charge de
travail des services du Siege et des bureaux r~gionaux, il a fallu faire lar-
gement appel 5 des consultants. De plus, les services consultatifs dans le
domaine de la politique scientifique sont fonction des besoins des autorit6s
qui les sollicitent. Pour ripondre 5 ces besoins, l'Unesco doit faire preuve
d'une tres grande souplesse si elle veut pouvoir mettre rapidement A leur
disposition des sp6cialistes de haut niveau dans les domaines approprias. Une
coordination plus 6troite est donc recherch6e tant entre les services du
Siege eux-memes qu'entre les sp6cialistes de la planification des politiques
scientifiques et technologiques et ceux qui s'occupent essentiellement des
activit6s op6rationnelles et de l'obtention de ressources extrabudg6taires,
ainsi qu'entre le Siege et les bureaux r~gionaux.

27. En raison des contraintes financieres, l'Organisation a dO se contenter,
pour lessentiel, de jouer un rOle d'auxiliaire par rapport aux initiatives
prises par diff6rents organismes extArieurs dans le domaine de la formation.
L'Unesco risque donc de ne pas 6tre en mesure d'exercer toute l'influence
voulue sur la conception, l'orientation et l'ex6cution des activit6s
consid6r6es.

28. Il est propos6 dans le Projet de programme et de budget pour 1988-1989
que la maintenance, la diffusion et la promotion de l'utilisation du progi-
ciel IDAMS, ainsi que la formation correspondante, soient assur6es dans le
cadre du Programme VII.3 (Systemes et services d'information et de documenta-
tion de l'Unesco), dont relevent d6j& les activit6s relatives au logiciel
CDS/ISIS.
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GRAND PROGRAMME X

ENVIRONNEMENT HUMAIN ET RESSOURCES TERRESTRES ET MARINES

Programme X.1 - L'6corce terrestre et ses ressources min~rales et 6nerg6tiques

Budget approuv6 D~penses
et r6vis6 engagaes

Sous-programme X.1.1 640.000 512.436

Sous-programme X.1.2 243.750 177.276

Sous-programme X.1.3 197.300 188.854

Sous-programme X.1.4 324.000 269.745

I. Principaux r6sultats

Programme international de corr6lation g6ologigue

1. Stimulation de la recherche interdisciplinaire dans le domaine des
sciences de la terre grace A la poursuite de 1'ex6cution du Programme inter-
national de corr6lation g~ologique (PICG), qui comprend, 3 1'heure actuelle,
47 projets en cours auxquels sont venus s'ajouter 8 nouveaux projets, et A la
publication de Corr6lation g&ologique (n* 14), du volume III du Catalogue du
PICG, de 2 cartes, de 14 ouvrages et d'autres 6tudes scientifiques.

2. Am~lioration de la coordination r6gionale dans le cadre du PICG grace &
l'organisation de 44 r6unions scientifiques, d'un cours de formation A lin-
tention de 118 participants, et d'une campagne de recherche oc6anographique.

3. Renforcement de la coopsration internationale, grace notamment au d6ve-
loppement des liens entre le PICG et l'Union internationale des sciences
g6ologiques (6tablissement de 52 contrats).

Daveloppement et coordination de la recherche fondamentale et appliqu6e

4. Contribution A l'accroissement des connaissances sur le potentiel g6olo-
gique et min~ral d'Etats membres africains, en tant que base pour la prospec-
tion et l'exploitation des ressources non renouvelables, grace a la r~alisa-
tion dans 3 Etats membres africains d'6tudes sur le terrain associant 40 g6o-
logues de 6 Etats membres africains et de 3 Etats membres industrialis6s, au
bon achevement de 4 projets de recherche et A la formation en cours d'emploi
de 30 jeunes sp6cialistes des sciences de la terre 5 l'utilisation de
techniques de recherche avanc~es.

5. Facilitation des 6changes d'information A l'6chelon international, grace
A l'6tablissement, dans le cadre de 2 ateliers r6unissant 80 g6ologues de
13 Etats membres, d'un glossaire bilingue (anglais/frangais) de la termino-
logie relative aux zones birrimiennes, et A la cr6ation d'un systeme d'infor-
mation comprenant un bulletin trimestriel.

Recherche interdisciplinaire sur la lithosphere

6. Promotion de la recherche interdisciplinaire sur la lithosph re par
l'octroi d'un soutien A 3 conf6rences internationales et la participation de
10 g6ologues de pays en d6veloppement.

7. Stimulation de la recherche et de la formation dans le domaine de la
g6ologie appliqu6e A l'am6nagement du territoire grace i l'organisation de
4 ateliers auxquels ont particip6 80 scientifiques.

8. Coop~ration entre 6 instituts europ6ens de t6l6d6tection et 4 instituts
africains spacialis~s dans les sciences de la terre, dans le cadre du Pro-
gramme sur les applications g6ologiques de la t6l6d6tection (GARS) ; organi-
sation d'un atelier sur l'6valuation des ressources min6rales dans le cadre
du Programme sur la mod6lisation des gites min6raux. Ce dernier Programme et
le GARS sont principalement financ~s par l'Union internationale des sciences
g6ologiques (UISG) et des instituts participants de pays industrialis~s.
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Diffusion de donn~es g~ologiques et formation de personnel sp~cialis6

9. Diffusion de donn6es g6ologiques, grace a la publication de troigs
feuilles de la carte g~ologique de l'Afrique, de la carte m6tallog~nique de
l'Asie du Sud-Est, de la carte m6tamorphique de l'Am~rique du Sud et de la
premiere feuille de la carte des min&ralisations d'Afrique.

10. Formation et recyclage de 367 sp~cialistes, grace i l'organisation de
29 cours internationaux de formation portant sur les connaissances les plus
r~centes en matiere de sciences de la terre et sur leurs applications. Tous
les cours sont &valu6s A la fois par les participants et par les instruc-
teurs, et les programmes, qui tiennent compte des derniers progres du savoir
et font une place aussi large que possible A la science appliqu6e, sont
modifi6s en cons6quence.

II. Probl mes rencontr6s et propositions d'am~lioration

11. En raison de la situation financiere, quelques activitGs et projets
nouveaux ont dO Ctre incorpor6s A des projets ou programmes d6jA en cours
d'ex~cution ; il a fallu chercher des ressources extrabudg6taires pour entre-
prendre de nouvelles activit~s d'une certaine importance, accroitre la parti-
cipation de scientifiques et d~velopper les activit6s de formation relevant
du programme.

12. La collaboration interdisciplinaire et interinstitutions qui s'exerce
d6jA sur des bases solides devrait tre renforc6e, en particulier dans le
domaine de la g6ophysique. L'experience acquise en organisant des projets
g~ologiques r6gionaux en Afrique sera mise A profit pour d6velopper A
l'avenir la coop6ration interr~gionale.

13. Les difficult6s rencontr6es dans la publication des cartes sont dues au
fait que, dans certains cas, des cartes de base nationales satisfaisantes
n'ont pu @tre obtenues qu'avec retard, et que le personnel requis pour la
r6alisation des travaux graphiques et des travaux de pr6paration fait d~faut.
Toutefois, le programme dans son ensemble est ex~cut6 de maniere satisfai-
sante, dans le cadre d'une collaboration avec la Commission de la carte g6o-
logique du monde (CCGM) qui assure la mise en oeuvre centralisce des acti-
vites. L'Office des presses de l'Unesco a rCussi A conclure des accords
garantissant la vente automatique de quantit6s d6terminCes d'un choix de
cartes.

14. Les cours de formation, qui ont 6t6 institu6s il y a de nombreuses
ann6es et sont donc maintenant bien connus dans le monde entier, accueillent
en g6n6ral une large s6lection de candidats d'un niveau assez 61ev6. Ils
servent souvent de base A l'organisation de nouveaux cours ou s~minaires dans
les pays en d6veloppement. L'un d'eux (Quaternaire-Bruxelles) a fait l'objet
d'une 6valuation positive de la part des autorit6s belges. L'Unesco ne
finance g6n6ralement qu'un petit pourcentage du coOt total d'un cours, qui
est principalement A la charge du pays h~te. Toutefois, des difficult6s ont
&t6 rencontr6es dans l'organisation de certains cours de formation dans les
pays en d6veloppement en raison, en particulier, du manque de mat~riel,
d'installation et de personnel enseignant.

Programme X.2 - Risques naturels

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 engag6es

Sous-programme X.2.1 216.850 174.478

Sous-programme X.2.2 199.900 143.502

I. Principaux rCsultats

Evaluation et pr~vision des risques naturels

15. Renforcement de la coop6ration entre Etats membres expos~s A des
s~ismes, grace A l'organisation de deux s6minaires oa ont 6t formul6es des
propositions concernant des activit~s suivies de recherche et d'6ducation en
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matiere d'6valuation des risques de s6ismes en Asie et en Europe, et A
l'organisation d'une r union au cours de laquelle a 6t6 61abor~e une proposi-
tion de plan d'action en vue du lancement d'un projet panafricain sur 1'6va-
luation des risques naturels.

16. Am&lioration des connaissances relatives A 1'6valuation et la pr~vi-
sion des risques naturels, grace A l'octroi de 5 bourses de voyages d'&tude ;
A un soutien financier destin6 A aider 50 sp cialistes A participer A 8 s~mi-
naires sur les risques naturels ; A l'organisation d'un cours de formation a
l'intention de 17 observateurs de volcans originaires de 3 Etats membres.

17. Elargissement de la diffusion des donnaes sismiques grace A la publica-
tion et 1 la diffusion du bulletin S6ismes ressentis et destructeurs, du
Centre sismologique international, A la reproduction par le World Data
Centre, de sismogrammes historiques int6ressant la M6diterran6e, et a la mise
au jour de donn6es historiques sur la sismicit6.

18. Progres en matiere d'6valuation des risques grace A un appui suivi A des
&tudes r&gionales et A l'octroi de services consultatifs A 10 Etats membres.

Att~nuation des risques

19. Meilleure connaissance des m thodes permettant de concevoir des bati-
ments r6sistant aux catastrophes naturelles, grace A l'organisation de
6 s6minaires sur l'att nuation des risques li6s aux s6ismes 3 1'intention de
100 participants de 50 Etats membres, et de 7 cours de formation sur les
m6thodes correspondantes A 1'intention de 105 jeunes scientifiques.

20. Promotion d'6tudes et de m6thodes ayant trait A l'att&nuation des
risques naturels, grace A la mise en oeuvre dans 3 Etats membres du Programme
pour 1'att6nuation du risques sismique dans la r gion arabe (PAMERAR) ; au
renforcement du Systeme mobile international d'alerte aux 6ruptions volca-
niques ; A l'61aboration d'un descriptif de projet en vue de moderniser le
service sismologique du Viet Nam et de former des scientifiques ; i l'octroi
d'un don A l'Institut international de s&ismologie et de g6nie parasismique
pour lui permettre de donner une formation i une trentaine de sismologues et
d'ing~nieurs ; A l'organisation de 4 missions d'&tude et de reconnaissance ;
A l'octroi de services consultatifs de sismologues A des Etats membres mena-
c6s de catastrophes naturelles ou en ayant 6t6 victimes.

II. Problemes rencontr~s et propositions d'am~lioration

21. La p6nurie de personnel au Siege et dans les bureaux r gionaux entrave
l'ex6cution des projets financ6s par des ressources extrabudg~taires, &tant
donn& qu'il est n6cessaire, dans le mfme temps, d'ex6cuter les activit6s
relevant du Programme ordinaire. En outre, la situation budg6taire ne permet
pas de donner suite aux nouvelles demandes des Etats membres ou de faire face
A des cas d'urgence. Par ailleurs, il est de plus en plus difficile pour
l'Unesco de s'occuper de risques naturels qui n'entrent pas entierement dans
son domaine de comp tence. Les efforts devraient 9tre poursuivis pour lancer
un projet majeur r6gional en Am~rique latine.

22. Dans une 6tude r6alis6e en 1986 pour 6valuer l'impact des activit6s du
Programme X.2 depuis le d6but des ann es 60 (doc. 125 EX/INF.7), il est sou-
lign6 que : "Les gouvernements et les populations ont 6t6 sensibilis&s aux
problemes des risques naturels ; la coordination entre organisations inter-
nationales gouvernementales et non gouvernementales a 6t6 institu6e et conti-
nue d'&tre assur~e ; les r6seaux d'observation ou d'alerte ont &t6 cr&&s I&
oa ils n'existaient pas et ont 6t6, par ailleurs, d6velopp6s ou am6lior6s
la formation des hommes a 6t6 r6alis6e grace A l'attribution de bourses et i
la cr~ation de cycles d'enseignement sp6cialis6s ; la cr~ation d'instituts
internationaux a apport6 une importante contribution au d6veloppement de la
recherche et a la diffusion des connaissances."

23. Il ressort 6galement de cette analyse qu'il serait opportun d'6tudier
les mesures prises par les divers organismes du systeme des Nations Unies
dans le domaine des risques naturels. Il conviendrait de d6terminer les
lacunes de l'action men&e en ce qui concerne la pr6vention et l'att~nuation
de certaines cat6gories de risques naturels, en particulier ceux d'origine
hydromft6orologique et de proposer des solutions A cet 6gard. La division
comp6tente donne suite a ces recommandations dans le cadre du Projet de
programme et de budget pour 1988-1989 et du troisieme Plan A moyen terme.
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Programme X.3 - Ressources en eau

Budget approuv& D6penses
et r6vis6 engagees

Sous-programme X.3.1 543.750 483.197

Sous-programme X.3.2 1.048.400 747.378

Sous-programme X.3.3 652.400 513.057

I. Principaux r6sultats

Am61ioration des bases scientifiques de l'6valuation,
de l'utilisation et de la gestion des ressources en eau

24. Coordination et renforcement du Programme hydrologique international
(PHI), grace : A la tenue de la septieme session du Conseil intergouvernemen-
tal du PHI, qui a offert 1'occasion d'6valuer les progres accomplis dans
toutes les activit6s du Programme et de formuler des recommandations concer-
nant les activit6s a entreprendre dans le cadre de la phase en cours du Pro-
gramme (PHI-III) et de la phase suivante (PHI-IV) ; aux suites donn6es aux
recommandations de la r6union intergouvernementale, et notamment A 1'6tablis-
sement d'un document relatif a la quatrieme phase du PHI (PHI-IV), destin6 A
@tre pr6sent6 A la troisieme Conf6rence internationale Unesco/OMM sur
l'hydrologie et les bases scientifiques de la gestion rationnelle des res-
sources en eau (Geneve, mars 1987) ; A la diffusion de 5 num6ros du bulletin
du PHI a tous les Etats membres participants ainsi qu'a des particuliers
(dont le nombre par num~ro est all6 jusqu'A 400 ; a l'organisation de 50 mis-
sions consultatives dans des Etats membres afin de les aider A mettre au
point des activit6s de caractere national ou r6gional.

25. Examen d6tail 6 des r~sultats de la deuxieme phase du PHI et de la
partie d6jA 6coul6e de la troisieme phase, et coordination des efforts de
planification A moyen et A long terme avec l'Organisation mft6orologique
mondiale, grace a la tenue de la troisieme Conf6rence internationale
Unesco/OMM sur 1'hydrologie et les bases scientifiques de la gestion ration-
nelle des ressources en eau, qui a r6uni 170 participants de 64 pays et
19 organisations internationales (les participants ont 6galement examin6 les
contributions de l'Unesco et de 1'OMM A la mise en oeuvre du Plan d'action de
Mar del Plata, dix ans apres son adoption par la Conf~rence des Nations Unies
sur l'eau).

26. Am6lioration des bases scientifiques de l'avaluation et de l'utilisation
des ressources en eau, grace i l'ex6cution des 51 projets en cours au titre
des themes 1 A 12 de la troisieme phase du PHI (y compris les r6unions des
groupes de travail et des 6quipes de rapporteurs, l'octroi d'un appui A
11 conf6rences scientifiques organis6es en collaboration avec des organisa-
tions non gouvernementales scientifiques, la tenue de 2 colloques, dont un
colloque international sur les effets des projets d'am~nagement hydraulique a
grande 6chelle sur 1'environnement auquel ont particip6 100 experts de
30 Etats membres, et l'octroi d'une assistance A 19 participants de pays en
d6veloppement pour leur permettre d'assister a ces r~unions) ; A la diffusion
de guides et d'autres documents techniques 61abor6s dans le cadre du PHI.

27. Meilleure connaissance de la situation hydrologique dans les Etats
membres, grace A l'6tablissement de cartes hydrog6ologiques (pr6paration de
cartes r~gionales pour l'Afrique, les Etats arabes et l'Europe, et achevement
de cartes nationales pour l'Am~rique latine) et d'un atlas hydrologique ; A
l'octroi d'un appui pour l'61aboration d'une monographie hydrologique du
Danube ; A l'6tablissement des principales correlations hydrog6ologiques dans
les zones frontieres, ainsi que des bilans hydriques dans 2 Etats membres
d'Amirique latine ; a l'octroi d'une assistance pour 1'61aboration d'une ter-
minologie nouvelle dans les langues nationales de 2 Etats membres et A la
mise A jour du Glossaire d'hydrologie en collaboration avec l'OMM ; A la dif-
fusion de 3 num~ros d'un bulletin et du R6pertoire des hydrologistes aupres
de 200 sp~cialistes d'Asie ; A la production de 5 numeros d'un bulletin, A la
publication de r~pertoires dans le domaine de l'hydrologie, A la distribution
gratuite de manuels et de p6riodiques a des instituts et des centres de docu-
mentation africains sp6cialis6s dans les ressources en eau ; a l'organisation
de 5 s6minaires et ateliers dans 5 Etats membres africains.
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Utilisation rationnelle et conservation des ressources
en eau en milieu rural

28. Mise au point, grace A une meilleure ex6cution des projets majeurs r6-
gionaux, de systemes de collecte et de diffusion de l'information sur l'uti-
lisation rationnelle, la conservation et la protection des ressources en eau
dans les zones rurales ; 61aboration, A titre exp6rimental, de techniques
adapt~es aux conditions locales et application de ces techniques dans le
cadre d'activit~s de d6monstration et de formation.

. En Afrique, les activit~s relevant du Projet majeur r6gional ont 6t6
d6centralis6es racemment ; en cons6quence, un comit& de coordination a 6t6
cr66 pour veiller A l'ex~cution du Projet.

. Dans les Etats arabes, des rapports nationaux et un document r6gional
(en arabe et en anglais) ont Ct& diffus6s, 12 projets pilotes ont 6t6 entre-
pris et 3 s6minaires ont 6t6 organis~s.

. En Am~rique latine et dans les CaraYbes, grace A un 6change intensif
de sp~cialistes, de publications et d'informations, 16 Etats membres ont
ex~cut6, dans le cadre du Projet majeur r6gional, 30 projets allant de l'ins-
tallation de microturbines et de la lutte contre l'&rosion a l'6tablissement
d'un manuel sur l'utilisation et la conservation des ressources en eau dans
les zones rurales et A l'61aboration de mat&riel audiovisuel. Plusieurs
projets nationaux du plus haut int~ret ex~cut~s par le Comit& national boli-
vien pour le PHI dans le cadre du Projet majeur r6gional ont 6t6 consid6r6s
comme des projets de d6monstration et leur port6e a pu 8tre 6tendue grace,
notamment, A la contribution de l'Unesco et au r8le de catalyseur qu'elle a
jou6. Le Comit& national bolivien pour le PHI a avalu6 A 1/24 en moyenne le
rapport direct co~t/avantages des projets. Les r6sultats des projets ex~cut6s
dans le cadre du Projet majeur r6gional ont 6t6 examin6s au cours de la
deuxieme r6union r~gionale organis6e au titre du Projet (A laquelle ont
particip6 100 sp6cialistes de 14 Etats membres d'Am&rique latine ainsi que
des repr6sentants d'institutions internationales et interrcgionales) et une
&valuation des 6changes de technologie a 6t6 r6alis&e. Le r8le de l'Unesco a
6t6 analys6 et l'orientation des activit6s futures du Projet majeur r6gional
a 6t6 d6finie. Une &valuation externe de l'impact de ce Projet, r~alis~e en
collaboration avec la Commission 6conomique pour l'Am~rique latine et les
Caralbes (CEPALC) a mis en 6vidence le succes et les effets positifs du
Projet.

. En Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, une formation A l'application
de technologies ou de m6thodes nouvelles A la gestion des ressources en eau a
6t6 dispens6e, en collaboration avec d'autres institutions, A 100 sp~cia-
listes et d~cideurs de niveau d'6tudes universitaire ou postuniversitaire
grace A l'organisation de 5 ateliers et A la mise en oeuvre de 3 projets
pilotes, dont l'ex6cution se poursuit.

Formation des sp6cialistes et information du public

29. Am~lioration des comp6tences et augmentation du nombre des sp6cialistes
et des techniciens des services hydrologiques et de la mise en valeur des
ressources en eau, grace : l'octroi, A 14 cours internationaux (dont 6 sont
organis6s r6gulierement afin de former 300 hydrologues environ), d'une assis-
tance financiere destin6e A leur permettre d'accorder des bourses de voyage
et des indemnit6s de subsistance ; A l'incorporation de questions lices A
l'environnement dans des programmes de 6 cours parrain~s par l'Unesco (avec
l'assistance du PNUE).

30. Contribution au d6veloppement de l'6ducation, de la formation et de
l'information du public dans le domaine des ressources en eau, grace : a
l'exacution de 9 projets touchant aux thames 13 A 18 de PHI-III ; A l'organi-
sation de 7 r6unions de groupes de travail ; A l'6laboration de 6 documents ;
a la mise en place par un Etat membre d'un cours international sp6cial sur
l'61aboration de principes applicables a l'6tablissement de systemes d'infor-
mation scientifique et technique relatifs aux ressources en eau ; A l'octroi,
en collaboration avec le Programme g6n6ral d'information, d'une assistance i
3 Etats membres dans le cadre d'un projet du PNUD. En outre, une 6valuation
complete des programmes de transfert de technologie du PHI a 6t6 men~e A bien
par un groupe de travail ; elle a 6t6 examin6e au cours d'un atelier inter-
national, dont les participants ont appuy6 l'id6e qu'il faudrait mettre en
oeuvre un programme 61argi de transfert de technologie au cours de la qua-
trieme phase du PHI.
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II. Problemes rencontras et propositions d'amalioration

31. Les travaux des experts, dont la plupart offrent leurs services A titre
b6n~vole, sont en g6n6ral d'un excellent niveau mais il arrive qu'ils ne.
soient pas ex6cut6s en temps voulu ou qu'ils ne visent pas, au premier chef,
A faire progresser les activit~s des projets. Des discussions plus directes
avec les comit6s nationaux pour le PHI qui proposent les candidatures des
experts, concernant les am~liorations qui pourraient 8tre apport6es aux pro-
c6dures applicables pour leur d6signation et le suivi de leurs activit6s,
devraient permettre d'obtenir de meilleurs r6sultats.

32. Le manque de ressources emp~che souvent de donner aux activit6s les
suites qu'elles appellent. La mobilisation de ressources extrabudg6taires en
vue de la mise en place de programmes r6gionaux conjoints et de projets
pilotes connexes devrait 6tre consid6r6e comme prioritaire.

33. On s'accorde A reconnaitre que le r6seau de 32 cours d'6tudes post-
universitaires pr6sente une importance particuliere pour le PHI. Toutefois,
les cours, fond6s sur des initiatives nationales et tributaires des condi-
tions locales, ne sont pas d'une qualit6 6gale. Ils font actuellement l'objet
d'une 6valuation et les recommandations voulues devraient 6tre formul6es
d'ici A la fin de 1987.

34. L'h6t6rog6n6it6 des Etats membres (quant A l'6tendue de leur territoire
et A leur niveau de d6veloppement 6conomique, scientifique et technique),
ainsi que les limitations des ressources, font obstacle A une r6partition
g6ographique satisfaisante des activit6s de formation. Il est donc propos6
que les activit~s de formation financ~es par l'Unesco soient organis6es selon
un systeme de roulement entre les Etats membres, une certaine priorit6 6tant
donn6e aux Etats membres les moins avancas (notamment dans le domaine de
l'6tude et de la gestion des ressources en eau). En ce qui concerne les
activit6s d6centralis6es, la participation de conf6renciers locaux aux cours
de formation A l'intention de techniciens hydrologues a donn6 de bons r6sul-
tats et devrait Ctre poursuivie. La participation aux cours patronn6s par
l'Unesco se trouve grandement r6duite lorsque les frais de voyage sont enti6-
rement ou principalement i la charge de l'Organisation ; il faut donc que
d'autres sources de financement (y compris du pays hate) interviennent pour
permettre une plus large participation A ces cours.

Programme X.4 - L'oc6an et ses ressources

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 engagees

Sous-programme X.4.1 331.900 306.070

Sous-programme X.4.2 240.000 205.989

Sous-programme X.4.3 315.800 248.567

Sous-programme X.4.4 1.316.100 1.035.581

Sous-programme X.4.5 476.200 407.743

I. Principaux r6sultats

Renforcement du programme de travail de la Commission
oc6anographique intergouvernementale (COI)

35. Contribution de la Commission oc6anographique intergouvernementale, par
ses programmes d'oc6anologie et de services oc6aniques et par son role inter-
gouvernemental de coordination, A la cooe6ration internationale et aux acti-
vit6s nationales dans les domaines ci-apres.

36. Meilleure compr6hension de l'influence des oc6ans sur les changements
climatiques, grace : i un renforcement de la collaboration avec l'Organisa-
tion m6t~orologique mondiale (OMM), dans le cadre du Programme mondial de
recherches sur le climat (PMRC) et sous la supervision du Comit6 mixte
SCOR/COI sur les changements climatiques et l'oc6an, et du Conseil mixte
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OMM/COI sur les oc6ans tropicaux et l'atmosphere globale (TOGA) ; A la con-
ception et A la planification de 2 exp~riences majeures concernant l'in-
fluence des oc6ans sur le climat (14 consultations d'experts, 5 r~unions de
coordination et mobilisation des contributions nationales nocessaires) ; A la
tenue de 3 r~unions intergouvernementales ; au lancement de la phase d'obser-
vation de l'6tude TOGA, avec la cr~ation de points de contact COI-OMM dans
22 Etats membres ; A la planification de l'Exp~rience sur la circulation
oc~anique mondiale (WOCE) dont le plan scientifique a t6 diffus6 en 1986 ; A
la participation aux exp riences TOGA et WOCE de plus de 300 scientifiques de
quelque 80 institutions r6parties dans 35 Etats membres.

37. D6veloppement des connaissances scientifiques concernant les facteurs
environnementaux qui influent sur l'abondance des ressources marines vi-
vantes, notamment des stocks des especes commerciales de poissons, grace a la
conception et a l'ex~cution de programmes de recherche et d'exp6riences
pilotes et au lancement de 3 projets pilotes dans les CaraYbes, dans le Paci-
fique oriental et dans la zone du plateau ib6rique, les activit~s 6tant con-
duites par des r~seaux d'institutions et de scientifiques.

38. D6veloppement des connaissances sur les ressources non vivantes, grace A
l'61aboration de programmes de recherche sur les sciences oc6aniques et A
l'organisation de 2 consultations d'experts et de 3 r~unions r6gionales
d'experts (CaraYbes, Pacifique occidental et Atlantique oriental).

39. Contribution A l'6tude et A la surveillance de la pollution dans le
milieu marin grace : A la mise au point de normes et de m6thodes, a l'organi-
sation de 5 consultations r6gionales d'experts sur l'6valuation de l'6tat de
sant6 des oc6ans ; A l'augmentation du nombre des institutions (50) partici-
pant aux r6seaux r~gionaux du Systeme mondial de surveillance de la pollution
marine (MARPOLMON) A la formation de plus de 100 scientifiques de 80 insti-
tutions (8 ateliers et exercices d'inter6talonnage) ; A l'6laboration et A la
mise A jour, en 6troite coop6ration avec les organisations int6ress~es du
systeme des Nations Unies et le PNUE, d'une strat6gie globale d'6tude et de
surveillance des polluants du milieu marin, y compris une nouvelle composante
sur les mesures des effets biologiques (2 ateliers internationaux et 1 r6u-
nion intergouvernementale).

40. Am6lioration des services oc~aniques grace : A la poursuite de la mise
en oeuvre du Systeme d'&change international de donnaes oc6aniques (IODE) et
du Systeme mondial int6gr6 COI/OMM de services oc6aniques (SMISO) ; A l'aug-
mentation de 20 % du nombre des donn6es d'observation 4chang6es en temps rael
et A la mise au point d'un glossaire et de formats normalis6s pour les
6changes de donn6es ; a l'utilisation exp6rimentale, dans 10 institutions,
d'un format Qortable d'6change de donn6es adapt6 au micro-ordinateur et A son
application a 2 exercices de formation ; A l'accroissement du nombre (+ 11)
des points de contact et centres nationaux d6sign6s pour participer A
l'6change international de donn6es oc~anographiques ; a la formation de
36 sp6cialistes de l'6change de donn6es et d'informations.

41. D~veloppement des systemes oparationnels d'observation et d'alerte
grace : A la cr6ation de 20 nouvelles lignes de navires d'observation occa-
sionnels et de 18 mar6graphes, et a la formation de 9 sp6cialistes pour
accroltre le nombre et la port6e des observations ocCanographiques ; A la
cr6ation d'un Groupe de coop6ration OMM-COI pour la mise en oeuvre des pro-
grammes de bou~es darivantes, charg6 de promouvoir l'utilisation des bou6es
d6rivantes pour la collecte de donn~es oc~anographiques ; A l'61aboration du
projet final d'un plan-cadre pour le Systeme international d'alerte aux
tsunamis dans le Pacifique et a la formation de 4 spacialistes de pays en
d6veloppement ; la r6alisation de 3 feuilles superposables pour l'6tablis-
sement de cartes bathym6triques internationales ; au lancement d'un projet
r6gional d'6tablissement de cartes bathym~triques dans les CaraYbes.

42. Meilleure coordination des efforts des Etats membres de la COI, des
organisations internationales et des organismes du systeme des Nations Unies
grace A leur participation au Conseil ex6cutif de la COI (Paris, mars 1986)
et A l'Assembl6e de la COI (Paris, mars 1987), ainsi qu'A la r6union du
Comit intersecr6tariats pour les programmes scientifiques se rapportant A
l'oc&anographie (CIPSRO) (Londres, janvier 1986 et Rome, f6vrier 1987) et au
Programme du PNUE relatif aux mers r~gionales (r6union interorganisations,
Rome, janvier 1986 et avril 1987).

43. Renforcement de la coop6ration aux niveaux international et r~gional
grace a la tenue de 6 r6unions intergouvernementales et de 2 consultations
interorganisations.
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Approche int6gr~e destin6e A am6liorer les connaissances scientifiques

44. Meilleure connaissance des conceptions et techniques nouvelles dans le
domaine des sciences de la mer et diffusion de ces conceptions et techniques
dans la communaut& scientifique internationale, grace A la r~alisation de
7 &tudes par des groupes patronn~s par le Comit& scientifique de la recherche
oc~anique (SCOR), et A la publication de 3 de ces 6tudes.

45. Mise au point de normes et de m6thodes assurant la compatibilit& des
r6sultats de la recherche, grace : l'organisation de la premiere r~union du
groupe de r6daction du Manuel oc~anographique du Comit& international
d'experts de l'Unesco pour les tables et 6talons oc~anographiques (JPOTS) ; A
l'&laboration de tables sur l'eau marine A forte salinit6 ; A l'octroi de
services consultatifs A un Etat membre pour l'amrlioration de son service de
collecte normalis6e de donn~es sur leau de mer.

46. Am6lioration et promotion des connaissances scientifiques, grace i
l'octroi & 46 scientifiques (dont 9 femmes) de pays qui s'emploient A d6ve-
lopper leurs capacit6s en sciences de la mer, d'une assistance destin~e A
leur permettre de participer A 8 r6unions internationales.

47. Contribution A la compr6hension des relations et des m~canismes qui
r6gissent l'6tat de l'environnement marin, grace : A la tenue de 5 r~unions
du Groupe mixte d'experts (OMI/FAO/Unesco/OMM/OMS/IAEA/ONU/PNUE) charg6
d'6tudier les aspects scientifiques de la pollution des mers et des groupes
de travail qui y sont associ~s ; A la cr~ation, sous la responsabilit6 prin-
cipale de l'Unesco, d'un sous-groupe sur les effets des apports de substances
nutritives sur l'environnement marin ; A la mise au point de directives
internationales sur l'am6nagement et la recherche en ce qui concerne les flux
de polluants dans la zone limite terre/mer ; A l'6tablissement de 3 compo-
santes r6gionales de l'6valuation Unesco/COI/PNUE de l'6tat de sant6 des
oc&ans.

48. Diffusion de donn6es sp6cialis~es et g6n6rales sur les programmes de
recherche en sciences de la mer, grace : A la publication par l'Unesco de
3 num6ros, en moyenne, par ann6e et par la langue (anglais, chinois, espa-
gnol, frangais et russe) du Bulletin international des sciences de la mer, de
2 num6ros d'un bulletin sp6cial sur les recherches en Mediterran6e orientale,
de 23 documents rendant compte des r6sultats de r6unions et de recherches, de
d6pliants d'information du public et de 4 grands volumes sur l'ichtyologie
marine et l'histoire de l'oc6anographie ; A la collaboration avec la FAO pour
la publication et la diffusion par celle-ci de 15 num6ros du mensuel
FAO/Unesco "Actualit~s des sciences de la mer" ; A la publication, conjointe-
ment avec la Commission de la carte g6ologique du monde, de 2 feuilles (sur
les zones marines) de la carte g6ologique de l'Afrique ; l'octroi d'une
assistance en vue de la publication du suppl6ment chinois A la troisieme &di-
tion du R6pertoire international des sp6cialistes des sciences de la mer, A
titre de contribution au Systeme d'information sur les sciences aquatiques et
les peches ; A la mise A jour et l'informatisation d'un r6pertoire des sp6-
cialistes des sciences de la mer en Amrrique latine et dans les Cara~bes ; a
la pr6paration de 2 expositions d'information sur les activit6s de l'Unesco
dans le domaine des sciences de la mer.

D6veloppement des capacit6s nationales et r6gionales

49. A titre de contribution au Plan d'ensemble Unesco/COI pour un grand pro-
gramme d'assistance et dans le cadre du programme de l'Unesco relatif aux
sciences de la mer, renforcement, aux 6chelons national et r~gional, des
programmes de recherche et des infrastructures dans le domaine de la techno-
logie et des sciences de la mer grace :

. l'61aboration, en Am6rique latine et dans les CaraYbes, de matariel
audiovisuel concernant l'6rosion c6tiere dans 6 Etats membres, A la fourni-
ture de ce mat6riel et d'un film a ces Etats membres, et A la mise en place
dans lesdits Etats membres d'un programme de surveillance de l'Orosion cO-
tiere ; A l'octroi d'un soutien A 20 participants A un s6minaire de lancement
d'un projet pilote sur les processus physiques et biologiques dans les
milieux cotiers et estuariens temp6r~s d'Am~rique latine (qui a reuni 60 par-
ticipants de 6 Etats membres) ; A la participation de 10 sp6cialistes au qua-
trieme cours de g~ologie cotiere ; i l'6tablissement d'un document de travail
sur la palao-oc6anographie des cotes atlantiques d'Am6rique latine et d'un
document semblable sur les cotes atlantiques d'Afrique ; i l'attribution de
11 allocations d'6tude et de voyage et de livres scientifiques ;
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A la formation sur le terrain, en Asie et dans le Pacifique, de
59 sp6cialistes des sciences de la mer (dont 18 ont 6t6 entierement pris en
charge par l'Unesco) dans le cadre de 3 cours de perfectionnement et d'un
atelier sur les coraux, les poissons des r6cifs, les processus A proximit6
des c~tes et le traitement math6matique des donn6es ; & l'organisation d'un
s6minaire r~gional sur la constitution de bases de donn6es relatives aux
sciences de la mer pour micro-ordinateurs (9 participants, 9 observateurs)
A loctroi de services consultatifs, de mat~riels et de documentation, et a
l'attribution de 18 allocations individuelles de voyage et de recherche a
12 Etats membres ; A l'octroi d'une assistance A un Etat membre pour l'ta-
blissement d'un projet financ6 par des ressources extrabudgataires sur la
surveillance de la pollution marine et la formation en la matiere ;

. A la formation, en Afrique, de 67 sp6cialistes dans le cadre de
2 cours r~gionaux de formation et de 3 ateliers sur le terrain ; A l'attribu-
tion de 13 bourses individuelles ; A l'octroi A 7 Etats membres d'avis con-
sultatifs destin6s A les aider A am~liorer leurs capacit6s de recherche ; A
la fourniture de mat~riels scientifiques et de livres ; a la production et A
la diffusion de mat6riels de formation ; et a l'organisation d'une r~union de
doyens d'universit6s africaines sur la promotion de l'enseignement des
sciences de la mer ;

. a la cr~ation en M6diterran6e, en mer Rouge et dans les golfs adja-
cents de l'oc6an Indien, d'un programme d'oc6anographie physique en M6diter-
range orientale (organisation d'un atelier qui a r6uni 17 participants, 6ta-
blissement de 2 bulletins et d'une proposition de projet destin6 A 8tre fi-
nanc& par des ressources extrabudg6taires ; & une contribution aux frais de
voyage de 29 participants a une r6union sur les sciences de la mer en M6di-
terran6e ; a 8 missions consultatives d'&valuation (Egypte, Qatar), d'examen
(Grece) et de pr6paration (Chypre, Maroc, Turquie, Y6men d6mocratique et
Yougoslavie) de projets ; A l'approbation de 2 nouveaux projets financ6s par
des ressources extrabudg6taires ; et a la publication de la version arabe de
l'histoire de 1'Exp6dition internationale dans l'oc~an Indien.

50. Renforcement des capacit6s mondiales, r6gionales et nationales d'6duca-
tion et de formation dans le domaine des sciences de la mer grace & la r~ali-
sation d'une enquete mondiale sur l'enseignement et la formation en sciences
de la mer au niveau du premier cycle universitaire, et & l'organisation d'un
atelier sur ce sujet ; a l'attribution de 22 bourses internationales de per-
fectionnement et de formation (158 personnes/mois) ; A la mise au point d'une
version initiale d'un programme de formation assist6e par ordinateur en
matiere d'utilisation des satellites en oc6anographie.

51. Renforcement, dans le cadre des programmes de la Commission oc~anogra-
phique internationale, des capacit6s nationales et r6gionales dans le domaine
des. sciences de la mer grace : l'attribution de 16 bourses de perfection-
nement dans le cadre du programme de bourses de recherche de la COI ;
l'octroi de bourses de formation A 150 stagiaires de 40 Etats membres ;

l'achevement d'une 6tude sur l'utilisation du disque optique pour l'enseigne-
ment assist& par ordinateur de la t6l6d6tection appliqu6e A l'oc6anographie ;
A l'6tablissement de 3 profils nationaux relatifs aux sciences de la mer,
destin~s a Otre utilis&s dans le cadre de la politique nationale de d6velop-
pement des ressources marines ; a la pr6paration de 6 propositions de projets
nationaux et sous-r~gionaux devant 6tre financ6s par des ressources extra-
budg6taires ; a l'attribution de mat6riel et de services pour une valeur de
500.000 dollars des Etats-Unis, dans le cadre du Programme de coop6ration
volontaire de la COI ; au lancement, avec un soutien extrabudg6taire, d'un
projet relatif a l'61aboration d'un guide sur la gestion des navires de
recherche oc~anographique.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am~lioration

52. La mise en oeuvre des activit6s de programme de la COI repose sur la
participation des Etats membres de la COI et leur soutien de contrepartie. La
planification et l'ex6cution de ces activit6s d6pendent donc non seulement
des ressources disponibles, mais aussi de l'int~ret actif des Etats membres.
Le programme coop6ratif de recherche mis au point sous les auspices de la COI
suscite, de la part des Etats membres, des investissements deux a trois fois
plus importants que le volume des ressources actuellement fournies directe-
ment a la Commission. La continuit6 des contributions a la COI est essen-
tielle pour 6viter toute perturbation de la planification de contrepartie
dans les Etats membres et les organisations coop~rantes.
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53. En d~pit de l'appui que fournissent les Etats membres de la COI en dfta-
chant des experts, le rOle de celle-ci en tant que m6canisme sp~cialis6 et
conjoint de coordination des organisations du systeme des Nations Unies
membres du Comit6 intersecrftariats sur les programmes scientifiques relatifs
A l'oc6anographie, se ressent des r~ductions d'effectifs r6sultant de la mise
en r~serve de divers postes du cadre organique. Ces dernieres entravent &ga-
lement la mise en oeuvre du programme de la Commission (surtout les activit~s
de ses organes subsidiaires r~gionaux) ainsi que l'application du Plan d'en-
semble Unesco-COI pour un grand programme d'assistance.

54. En raison de la nature des recherches ocCanographiques et de l'impor-
tance pour la mise en oeuvre du programme des ressources mobilis6es par les
Etats membres de la COI, un cycle de planification a horizon mobile, fond6
sur une p6riode beaucoup plus longue qu'un exercice biennal, serait plus
approprie.

55. La COI a appliqu6 une m6thode novatrice d'6valuation et de planification
des programmes : l'organisation, avant un certains nombre de grandes r6unions
intergouvernementales, de s6minaires scientifiques destin~s A permettre
d'6valuer le programme en cours et d'orienter les activit6s de recherche a
venir. Ces s6minaires ont 6galement confirmC le d6sir des pays en d6velop-
pement de participer plus activement aux travaux de la COI et de renforcer
leurs capacit6s dans le domaine des sciences de la mer. Cependant, les res-
sources n6cessaires i cet effet sont consid~rablement plus importantes que
les fonds actuellement disponibles, et des efforts devraient 6tre d6ploy6s
pour mobiliser des ressources extrabudg6taires.

56. I est n6cessaire de renforcer la coordination, au niveau national, des
activit6s relatives aux sciences de la mer et des activit6s connexes, et
d'am6liorer les circuits de liaison, notamment en cr6ant des commissions
oc6anographiques nationales ou des organismes de haut niveau 6quivalents.

57. Il conviendrait d'optimiser le programme de sciences de la mer mis en
oeuvre par la Division des sciences de la mer et par les bureaux r~gionaux de
l'Organisation en faisant preuve de plus de souplesse dans la fixation des
dates pr6vues pour l'ex6cution de certaines activit6s li6es aux 6tudes effec-
tu6es par des scientifiques b6n6voles, 6tant donn6 que leurs travaux ne
peuvent pas Otre strictement dirig6s par l'Unesco et qu'il faut environ 4 i
5 ans pour terminer et publier une &tude r6alis6e par des groupes de travail
d'organisations non gouvernementales sp6cialis6es qui, en regle g6n6rale, se
r6unissent tous les ans ou tous les deux ans. La p6riodicit6 de la publica-
tion des bulletins se heurte aux mgmes difficult6s, ainsi qu'aux d6lais
qu'exige parfois la mise au point d'un manuscrit r6dig6 par plusieurs co-
auteurs r6sidant dans des pays diff6rents.

58. Les cours de formation dispens6s sur le terrain se sont r6v6l6s tres
efficaces et devraient recevoir un degr6 de priorit& plus 6lev6 a l'avenir.
L'octroi d'allocations sous forme de contrats au lieu de bourses de perfec-
tionnement proprement dites a incit& des sources de financement du pays
d'origine ou du pays d'accueil du stagiaire i verser des contributions de
contrepartie pour couvrir les frais aff~rents au voyage, aux 6tudes, aux
travaux sur le terrain, etc. Cette pratique sera poursuivie l1'avenir, car
elle permet d'obtenir davantage de fonds pour former un plus grand nombre de
scientifiques, et de compenser en partie la diminution actuelle des cr~dits,
qui contraste avec l'augmentation du nombre des candidats qualifi6s propos6s
par les Etats membres.

59. Le programme africain devrait @tre r6orient6 de maniere i mettre
l'accent sur la formation, grace A Vattribution de bourses individuelles a
long terme et A l'octroi d'un appui aux institutions sous la forme de ser-
vices consultatifs, de mat6riel et de documentation. L'am~lioration des com-
munications avec les institutions africaines et a l'int6rieur de l'Afrique
devrait retenir tout sp6cialement l'attention. En mer Rouge et dans les
golfes adjacents de l'oc6an Indien, il conviendrait de poursuivre l'ex6cution
d'activit6s de faible ampleur et bien circonscrites, en utilisant les mo-
destes fonds du Programme ordinaire actuellement disponibles de maniere &
contrebalancer le d6clin du financement extrabudg6taire.
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Programme X.5 - Am&nagement des r~gions littorales et insulaires

Budget approuve Depenses
et r6vis6 engag6es

Sous-programme X.5.1 197.600 145.142

Sous-programme X.5.2 56.800 48.590

Sous-programme X.5.3 86.400 58.614

I. Principaux r6sultats

Progres, synthese et application des connaissances concernant
les systdmes littoraux et insulaires

60. Meilleure compr6hension du fonctionnement des systemes littoraux et de
1'&volution de leurs ressources grace : l'ex6cution, dans le cadre du
Projet majeur interr~gional pour la recherche et la formation en vue de
l'am~nagement intogra des systemes c8tiers (COMAR), du projet r6gional fi-
nanc& par le PNUD sur les 6cosystemes de mangrove en Asie et dans le Paci-
fique ; au d6veloppement du projet sur les systemes marins c6tiers d'Afrique
(COMARAF) ; a la cr~ation de 2 groupes de travail r&gionaux, A la suite de la
r6union du Comit6 permanent pour le programme relatif a la productivit6 de la
zone c6tiere d'Am~rique latine et des CaraYbes (CARICOMP) ; A l'organisation
de 2 ateliers, financ~s en grande partie par une contribution vers6e par un
Etat membre (le Japon), sur les r6cifs coralliens et sur les systemes d'eau
saum~tre et les estuaires, au cours desquels les participants ont mis en
relief l'influence n6faste de l'activit6 humaine sur ces environnements et la
n6cessit& de techniques d'am6nagement.

61. Examen du projet COMAR A la quatrieme r6union du groupe consultatif
Unesco/Comit6 scientifique de la recherche oc6anique (SCOR)/Association
internationale d'oc6anographie biologique (AIOB) sur les systemes cotiers, et
6tude ind6pendante d'6valuation du projet majeur, dont les principales orien-
tations ont 6t6 approuv6es.

62. Contribution a la compr6hension du fonctionnement des 6cosystemes marins
grace : l'organisation de la premiere raunion du groupe de travail AIOB/
Unesco sur les &cosystemes marins hautement diversifi6s, en liaison avec la
tenue d'une grande conf~rence internationale ; A la cr~ation, lors d'un
atelier, d'un programme sur la productivit6 des zones marines c8tieres du
Pacifique (PACICOMP).

Formation de personnel scientifique et technique

63. Renforcement de la formation interdisciplinaire de plus de 80 scienti-
fiques, grace A l'organisation, dans 4 Etats membres, de 4 ateliers et s6mi-
naires de formation sur l'amanagement des zones littorales, les problemes
d'urbanisation qui se posent dans ces zones, l'6cologie des r6cifs coralliens
et les 6cosystemes estuariens d'eau saum~tre.

64. Am6lioration des connaissances concernant la surveillance et l'am6nage-
ment des zones c6tieres, grace A la formation de 30 sp6cialistes des Etats
arabes et d'Afrique, a l'attribution de 16 allocations d'6tude et de voyage A
des scientifiques d'Afrique, d'Am6rique latine et d'Asie du Sud-Est, et A la
diffusion d'un manuel.

65. D~veloppement des connaissances et de la coop~ration avec les Etats
membres dans le domaine de l'am6nagement des Iles, grace A l'organisation de
5 s6minaires de formation interdisciplinaire, internationaux et r~gionaux,
tenus dans 5 Etats membres, qui ont r6uni 134 participants au lieu des
50 pr6vus initialement (par suite d'un 6largissement de la coop6ration).

Am6nagement int6gr& des Iles

66. D6veloppement des connaissances relatives j l'am6nagement int6gr6 des
petits 6cosystemes insulaires, grace : au lancement d'une 6tude pilote inter-
disciplinaire concernant Formentera (Iles Bal6ares, Espagne) ; A l'octroi
d'un appui pour la publication du guide illustr6 sur les utilisations tradi-
tionnelles de la flore m6dicinale dans les Iles Eoliennes (Italie) et pour la
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production d'un film de t6l6vision sur les recherches dans cet archipel ; a
la r~alisation d'une 6tude de faisabilit6 sur la r6novation 6cologique des
anciennes douves et du centre historique de Rhodes (Grece).

67. Renforcement des projets du MAB sur les &cosystemes insulaires grace : a
l'organisation d'un atelier sur le d6veloppement entretenu des petites 6cono-
mies insulaires ; au lancement avec le PNUD d'un projet sur la gestion de
l'environnement des iles de la M6diterran6e ; a la r6alisation d'une monogra-
phie sur l'amanagement traditionnel d'une zone littorale m6diterran6enne ; A
l'61aboration d'un projet relatif A l'am&nagement int6gr6 du lac de Kastoria
(Grece) et de sa zone c6tiere ; A l'octroi de services consultatifs pour
l'am6nagement int~gr6e de l'ie de Cozumel (Mexique) ; i l'attribution de
bourses d'&tudes universitaires sup6rieures A 4 jeunes scientifiques pour
leur permettre de travailler dans la station exp6rimentale du MAB sur l'ie
de Halki (Grece).

II. Problemes rencontr~s et propositions d'am6lioration

68. Outre le r~le utile que joue le projet COMAR en contribuant A mobiliser
le potentiel de la communaut6 scientifique internationale pour ropondre aux
besoins des diverses r~gions en matiere de connaissances scientifiques et
d'am&nagement des systemes c~tiers, des efforts seront d6ploy6s pour faire en
sorte que les scientifiques des pays en d6veloppement participent davantage
aux activit6s des organisations non gouvernementales qui s'occupent des
sciences de la mer. Tout en centrant les activit~s sur les particularit6s de
chaque r6gion, le COMAR contribuera en mgme temps A promouvoir les 6changes
de donn6es d'exp6rience entre les r~gions qui pr6sentent des analogies.

69. Alors que le PNUD a accordO son financement pour les composantes du
COMAR relatives A l'Asie et au Pacifique ainsi qu'A l'Afrique (COMARAF), le
projet r~gional pour l'Amarique latine et les CaraYbes (COSALC) n'a pas
encore b6n6fici6 de fonds du PNUD, ce qui fait que 4 seulement des 7 projets
pilotes du COSALC ont 6t6 mis en oeuvre A l'aide de cr6dits du Programme
ordinaire, de quelques contributions nationales de contrepartie et d'un
volume limit& de ressources extrabudg6taires. L'extension du COMAR grace A
des projets financ6s par le PNUD devrait se poursuivre. En d6pit de la modi-
cit6 du budget disponible, les objectifs de la plupart des activit6s ont 6t6
atteints (quoique avec retard, parfois), en raison de la participation active
des Etats membres qui ont aussi fourni un soutien financier r6gulier.

70. La formation de sp6cialistes sera ax6e sur la formation avanc~e de per-
sonnel, conduite en 6troite liaison avec les activit6s de recherche. Cette
nouvelle approche, qui a 6tO mise en relief dans le Projet de programme et de
budget pour 1988-1989, permettra de rationaliser les activit6s de programme
relatives A la formation.

Programme X.6 - AmOnagement du territoire et ressources terrestres

Budget approuve D6penses
et r6vis6 engagees

Sous-programme X.6.1 344.000 337.772

Sous-programme X.6.2 300.700 283.643

Sous-programme X.6.3 301.200 235.155

Sous-programme X.6.4 90.700 75.337

Sous-programme X.6.5 264.100 201.288

I. Principaux r~sultats

Coordination et renforcement du Programme intergouvernemental
sur l'homme et la biosphdre (MAB)

71. Renforcement et 6valuation des activit6s du Programme MAB, grace i une
diffusion 6largie des recommandations de la huitieme session du Conseil
international de coordination (S~rie des rapports du MAB, n* 58, publi6 en
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anglais, arabe, espagnol, frangais et russe) ; a la mise en oeuvre des recom-
mandations relatives A l'&valuation de l'6tat d'avancement du programme, A la
d6termination d'orientations pour son d6veloppement futur et A la mise en
place, conjointement avec le CIUS, d'un Groupe consultatif scientifique g6n6-
ral ; a l'organisation, en octobre 1986, de la 9e session du Conseil inter-
national de coordination, qui a 6valu6 l'6tat d'avancement du Programme MAB
et a esquiss6 les orientations A lui imprimer A l'avenir ; A la mise en
oeuvre du MAB en collaboration avec nombre d'organisations et de programmes
internationaux ; au d6veloppement et a l'intensification des relations entre
les bureaux r6gionaux de science et de technologie et les comit6 nationaux du
MAB ; au d6veloppement des r6seaux de projets pilotes ; & l'organisation de
reunions des pays europ6ens et m6diterran6ens ; enfin, a la r6orientation des
activit6s men6es en collaboration, sur la base de l'6valuation d'autres m~ca-
nismes de cooprration r~gionale.

72. Mise au point d'un systeme d'information destin6 A servir i la com-
munaut6 MAB et, dans une moindre mesure, au grand public, au moyen des acti-
vit6s suivantes : 61aboration d'une liste bibliographique de 300 titres en
Am6rique latine et de 600 titres au Siege et, grace au Comit6 national
frangais du MAB, 6tablissement d'une base solide pour le stockage, le traite-
ment et la diffusion de la documentation aff6rente aux projets du MAB sur le
terrain ; diffusion d'une bibliographie des publications relatives aux
projets du MAB ex6cut~s en Afrique ; publication des versions r~vis6es de la
Liste des comit6s nationaux du MAB et de la Liste des r~serves de la bio-
sphere, de 2 livraisons d'InfoMAB (Boletrn Eco et InfoMAB ont 6t6 fusionn~s
et 2 num6ros en espagnol 5n-tete publihs et diffuses en Am6rique latine et
dans les CaraYbes) ; mise A jour du catalogue des publications du MAB ; dif-
fusion, depuis 1982, de 1.600 exemplaires des affiches de l'exposition inti-
tul6e : "L'6cologie en marche" (6galement reproduites dans 15 autres langues
grace aux efforts d6ploy6s par des comitas nationaux du MAB ; une s6rie de
diapositives en couleurs accompagn6es d'un texte 6crit en anglais, en espa-
gnol et en frangais, a permis de diffuser plus largement l'information pr6-
sent6e dans le cadre de l'exposition).

R~seau de projets pilotes ex~cutOs dans les zones
tropicales humides et subhumides

73. Am6lioration des connaissances et des bases 6cologiques requises pour
une utilisation des ressources naturelles et un am6nagement des 6cosystemes
des zones tropicales humides et subhumides qui soient respectueux de l'envi-
ronnement grace : A la mise en place d'un r~seau international comprenant
environ 12 projets pilotes int6gres, associant la recherche appliqu6e, la
formation et la d6monstration (3 projets nouveaux ou renforc6s en 1986-1987) ;
i l'laboration de 4 syntheses des r6sultats de diff~rents projets pilotes
ainsi que d'un compte rendu approfondi des r6sultats des recherches effectu6es
au titre du MAB dans les r6gions tropicales humides au cours des 12 i 15 der-
nieres ann6es ; 5 la poursuite de la planification d'6tudes compar6es dans
les domaines de la biologie et de la fertilit6 des sols tropicaux (70 ins-
tituts de quelque 34 pays des zones tropicales ont manifest6 leur int&ret a
1'6gard de ce programme et des activit6s sur le terrain ont 6t6 entreprises)
de la r~action des savanes aux agressions et aux perturbations (le rapport du
premier atelier de travail a 6t6 publi6 par l'Union internationale des
sciences biologiques sous la forme d'un num6ro sp6cial (n* 10) de Biology
International, et largement diffus6) de la r~g~n~ration des forets dans les
zones tropicales humides (les deux ateliers internationaux deja organises
8laboreront des syntheses de l'information disponible et aideront A planifier
les recherches futures sur la r6g6n~ration des forets et la restauration des
6cosystemes) ; A la formation de quelque 100 sp6cialistes sur le lieu meme
des projets pilotes et dans des institutions sp6cialis6es 6tablies dans des
r~gions tropicales humides ; A l'am6lioration de l'acces aux roseaux de
communication et d'information en matiere d'6cologie.

R~seau de projets pilotes ex~cut6s dans les zones arides et semi-arides

74. Am~lioration des connaissances et des bases 6cologiques requises pour
une utilisation des ressources naturelles et un am6nagement des 6cosystemes
des zones arides et semi-arides qui soient respectueux de l'environnement,
grace au lancement de 3 nouveaux projets pilotes dans 3 Etats membres
d'Afrique et au renforcement de 6 autres projets dans toutes les rigions du
monde ; A l'octroi de services consultatifs qui ont permis d'obtenir un
volume important de ressources extrabudg6taires au b6n6fice de 3 projets ; a
la fourniture, A 10 autres projets du MAB, d'une documentation sp6cialis6e et
d'avis sur divers aspects de la conception du travail de recherche, ainsi que
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d'indications concernant les noms de spacialistes de la question et les
possibilit6s de formation sp~cialis6e ; au renforcement, en Afrique sub-
saharienne, dans les Etats arabes et en Amarique latine, des liens entre les
projets du MAB ex6cutas sur le terrain ; A la cr~ation, en coop~ration avec
la Commission 6conomique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) et le
PNUE, d'un r6seau d'institutions de recherche et de formation sur la lutte
contre la d6sertification en Asie.

75. Renforcement de la coop6ration technique et scientifique interr6gionale
et internationale, grace A l'octroi de bourses de voyage A 15 sp6cialistes
pour leur permettre de se rendre sur le lieu meme de projets pilotes, et A
une participation active du personnel aux m6canismes de coordination inter-
institutions mis en place dans le cadre du Plan d'action pour lutter contre
la d6sertification.

Recherche 6cologique dans les zones temp6r6es et froides

76. Promotion de la coordination de la recherche &cologique dans les zones
temp6r6es et froides grace : l'organisation de la Conf6rence europ6enne du
MAB sur les r~serves de la biosphere et la surveillance 6cologique (Tchaco-
slovaquie, mars 1986), au terme de laquelle une s6rie de recommandations a
6t6 adopt~e en vue de la mise en oeuvre du Plan d'action pour les r6serves de
la biosphere de la ragion Europe ; i l'organisation de 4 r~unions r6gionales
qui ont rassembl6 plus de 100 participants d'environ 20 Etats membres ; a
l' laboration de principes pratiques pour le d6veloppement int6gr6 des zones
montagneuses, A partir d'une synthese et de l'6valuation de 6 projets pilotes
du MAB relatifs A l'am6nagement int6gr6 du territoire dans les systemes mon-
tagneux temp6r6s de 3 Etats membres ; A une vaste diffusion de notes tech-
niques sur les r6sultats de 4 projets pilotes du MAB men6s en Suisse, qui ont
facilit6 la conception de projets analogues dans 2 Etats membres.

77. Contribution A l'application des r6sultats de la recherche et au renfor-
cement de la participation des d6cideurs des scientifiques et des respon-
sables de la gestion des ressources, grace A l'assistance apport6e A 5 con-
f6rences scientifiques et s6minaires r6gionaux et internationaux.

Formation de sp6cialistes et de techniciens

78. Formation de chercheurs et communication des r6sultats des recherches
aux planificateurs, aux d6cideurs et A la population locale, grace : a
l'octroi d'un appui A 6 cours internationaux de formation universitaire et
postuniversitaire en sciences 6cologiques, A l'intention de 60 sp cialistes ;
A l'octroi d'un soutien A des s6minaires nationaux, ragionaux et sous-
r6gionaux, en particulier pour la formation de 100 sp6cialistes de pays en
d6veloppement sur le lieu mCme des projets pilotes et dans des institutions
sp6cialis6es 6tablies dans les r6gions tropicales humides ; au perfection-
nement de 55 sp cialistes de 1'am&nagement des zones arides et semi-arides ;
au renforcement des capacit s de formation des institutions hates, en parti-
culier en Asie (cr6ation d'un r6seau r6gional d'6tablissements de recherche
et de formation).

79. Contribution A la diffusion des connaissances scientifiques dans des pu-
blics non sp6cialis6s, grace : a la publication et a la diffusion des
rapports de 2 ateliers regionaux et d'extraits d'un cours de formation post-
universitaire ; A la diffusion, aupres de 250 institutions de 22 Etats
membres africains, de documents sur la gestion int6gr6e des ressources natu-
relles ; A l'6laboration de 2 notes techniques sur l'am6nagement des zones
arides et semi-arides et a l'61aboration de 2 documents audiovisuels sur
l'am6nagement int6gr6 des terres arides et semi-arides.

II. Probltmes rencontr6s et propositions d'am6lioration

80. Les difficult6s rencontr6es A l'occasion de la mise en oeuvre du Pro-
gramme MAB sont imputables A la complexit6 de la d6marche suivie et a la
diversit6 des situations. Il conviendrait de faire en sorte que le personnel
charg6 de la coordination et de l'ex6cution du programme ait des connais-
sances plus approfondies en sciences sociales. Des efforts sont actuellement
d6ploy~s en vue de mettre au point des m6canismes de travail suffisamment
souples pour que le Programme MAB et le Programme international sur la g6o-
sphere et la biosphere du CIUS se renforcent mutuellement.
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81. En raison du manque de personnel, il n'a pas 6t6 possible de diffuser
l'information disponible de maniere satisfaisante, ni de r6pondre aux demandes
de documentation 6manant de particuliers.

82. C'est essentiellement grace a des fonds extrabudg6taires qu'il a 6t
possible de lancer de nouveaux projets pilotes. Il a 6t6 sugg6r6 que les
ressources humaines et financieres soient affect6es essentiellement a un
nombre tres limit6 de projets pilotes et d'6tudes compar6es. La p6nurie de
personnel tant au Siege que dans les bureaux r~gionaux empeche d'apporter
toute l'assistance voulue aux projets en cours et d'am6liorer les liens entre
les projets d'un meme r~seau. Des efforts sont donc d~ploy6s en vue de ren-
forcer le rOle des comit6s nationaux du MAB A cet 6gard. Une importance prio-
ritaire s'attache .galement A l'6tablissement de liens et de relations de
collaboration entre les comit~s nationaux du MAB des pays en daveloppement et
ceux des pays industrialis~s qui ont de hautes comp6tences scientifiques et
peuvent disposer de ressources financieres permettant une action conjointe.
En Afrique, oa la plupart des comit6s nationaux du MAB ne regoivent aucune
subvention des autorit6s nationales, il conviendrait d'augmenter, dans des
limites raisonnables, le volume des cr6dits d6centralis~s afin de mieux pro-
mouvoir les activit~s du MAB et de renforcer la coop6ration ragionale en la
matiere.

83. En vue d'accroftre la proportion de femmes qui participent aux activit~s
de formation (et qui est actuellement de 15 A 20 %), il a 6t6 sugg6r6 qu'aux
termes de leurs contrats, les organisateurs soient express6ment invit6s A
faire tout leur possible pour obtenir la participation de femmes. Les cr~dits
disponibles ne permettant pas de r6pondre a toutes les demandes de bourses,
la priorit6 sera accord6e aux demandes ayant requ l'appui des comit~s natio-
naux du MAB.

84. Il conviendrait de redoubler d'efforts pour etablir des liens aussi
6troits que possible entre les activit6s de recherche, de formation et de
d6monstration, encourager la cr~ation de r~seaux r6gionaux et sous-r6gionaux,
prater un appui aux centres nationaux de formation et aider les comit~s
nationaux du MAB A r6unir des ressources compl6mentaires en vue de d6velopper
leurs activit6s de formation, d'61aborer des manuels de formation et de faire
la synthese des r6sultats des recherches men6es A bien.

Programme X.7 - Systemes urbains et urbanisation

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 enqa ees

Sous-programme X.7.1 267.750 178.547

Sous-programme X.7.2 247.800 198.412

I. Principaux r sultats

R6seau de projets pilotes sur le fonctionnement des systemes urbains

85. Contribution au progres des connaissances relatives aux systemes urbains
grace au renforcement, dans le cadre d'un r6seau de projets pilotes, des
6tudes men6es sur le terrain dans 5 Etats membres ; a'instauration de liens
de coop6ration et a l'6tablissement de 4 nouveaux sites d'6tude, A la suite
de 2 s6minaires internationaux , a la constitution d'un r6seau r6gional de
quelque 15 si tes de recherche et a la mise au point de modeles int6gr6s des
processus urbains dans les zones marginales.

86. Conscience accrue des transformations de l'environnement et des chanae-
ments d6mographiques, grace a la publication et a la diffusion des rapports
relatifs aux 6tudes men~es sur le terrain, a la publication de 5 ouvrages sur
les 6cosystemes urbains, a 1'association de 120 chercheurs et planificateurs
aux activit6s, a la production d'affiches et de mat~riel audiovisuel dans
4 Etats membres et a 2 expositions.

87. Am~lioration des tudes relatives aux systemes urbains (6tudes d'une
port6e plus vaste, mieux harmonis6es et plus comparables) grace au renforce-
ment de la collaboration avec les organisations internationales gouvernemen-
tales et non gouvernementales ; A la conclusion d'arrangements contractuels
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avec 4 institutions scientifiques pour qu'elles contribuent a la radaction
d'un rapport sur l'6tat des connaissances relatives a l'urbanisation et a la
transformation de l'environnement ; a l'61aboration de principes directeurs
pour une approche 6cologique de la planification urbaine et r6gionale, desti-
n6s A tre publi6es dans un Etats membre ; a la publication des versions
anglaise, espagnole et frangaise du MAB Urban and Human Ecology Digest.

Formation du personnel sp6cialis6 et contribution
a l'Ann6e internationale du logement des sans-abri

88. Contribution a la formation interdisciplinaire des responsables du d6ve-
loppement et de la gestion des systemes urbains, grace a l'assistance appor-
tae, par l'intermadiaire d'une organisation non gouvernementale, a la cr6a-
tion d'une Ecole panafricaine d'architecture et d'urbanisme ; A l'6largis-
sement du r6seau de la Fadaration internationale des 6coles maditerran6ennes
d'architecture ; a l'aide apport6e a 3 autres organisations non gouvernemen-
tales pour effectuer une enquate sur le quart monde ; a la participation de
20 urbanistes et planificateurs des pays en d6veloppement aux congras annuels
de l'Association internationale des urbanistes ; et grace au soutien apport6
a la cr6ation d'associations nationales professionnelles.

89. Promotion de la participation des populations & la mise en oeuvre des
solutions aux problemes pos6s par l'urbanisation, grace a l'aide financiere
apport6e a des projets de r6habilitation existant dans 3 Etats membres et a
la r6alisation dans 2 Etats membres d'enquates destin6es a pr6parer 2 autres
projets ; grace a la contribution a un concours international pour la re-
cherche de nouvelles technologies en matiere d'habitat.

90. Contribution 6 la pr6paration de l'Ann6e internationale du logement des
sans-abri par une 6tude r6alis6e par l'Union internationale des architectes
visant a organiser un cours de formation en matiere de r6habilitation d'un
quartier d'habitat pracaire a la p6riph6rie de Karachi.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'amalioration

91. Des efforts plus soutenus seront d6ployas, dans le cadre du raseau de
recherche appliquae, en vue d'assurer l'harmonisation des approches suivies
et la coordination des activit6s, afin de permettre la comparabilit6 et la
compl6mentarit6 des r6sultats. En outre, la coop6ration avec les organisa-
tions gouvernementales et non gouvernementales comp6tentes sera renforc6e de
maniare & 6viter tout chevauchement des efforts r6alis6s dans le cadre d'ac-
tivit6s connexes.

92. Si, dans les 6tudes du MAB concernant les systemes urbains, l'accent est
plac6 sur les aspects touchant a l'information et a l'6ducation relative a
l'environnement, c'est afin d'assurer une participation plus large du public,
en particulier de la population locale. Des efforts continueront d'&tre d6-
ploy6s afin d'associer sp6cialistes de l'am6nagement urbain, gestionnaires et
d6cideurs aux groupes scientifiques et techniques. Enfin, la promotion des
activitas de formation sera encourag6e, de mame que la prise en compte des
rasultats de la recherche dans les programmes d'amanagement existants, en
particulier dans les pays en d6veloppement.

93. Les raductions de personnel ont fait obstacle a la recherche de fonds
extrabudg6taires.

Programme X.8 - La patrimoine naturel

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 engagaes

Sous-programme X.8.1 - -

Sous-programme x.8.2 82.400 57.505

Sous-programme X.8.3 259.450 231.015

Sous-programme X.8.4 48.400 32.925
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I. Principaux r~sultats

Mise en oeuvre du Plan d'action pour les r6serves de la biosphere

94. Contribution A la conservation de zones 6cologiques repr6sentatives et
des ressources g6n6tiques qu'elles renferment, grace : A la mise en oeuvre du
Plan d'action pour les r6serves de la biosphere dont l'objectif est d'am -
liorer et de d6velopper le r6seau international de ces r6serves (2e r~union
du Groupe consultatif scientifique por les raserves de la biosphere qui a
formul& des recommandations sur les criteres de s6lection des r6serves de la
biosphere, sur les formulaires employ6s pour la d6signation des r6serves de
la biosphere et qui a &valu6 9 propositions concernant de nouvelles r6serves
de la biosphere) ; A l'approbation de la cr6ation de 18 autres r6serves de la
biosphere, ce qui a port6, A la fin de 1986, le nombre total des r6serves
A 261, r6parties dans 70 pays.

95. Renforcement de la coop6ration avec les Etats membres en vue de la mise
en oeuvre du Plan d'action, grace : A un soutien destin6 a aider les comit~s
nationaux du MAB en Afrique A davelopper leurs r6serves de la biosphere et A
&tablir un programme coop6ratif de recherche ainsi qu'un r6seau de zones pro-
t6g6es dans les r6gions arides ; a l'octroi de services consultatifs a
2 Etats arabes et A 1'organisation, par le Comit6 national marocain du MAB,
d'une conf&rence sur la conservation de la nature et sur l'utilisation des
ressources v6g6tales en Afrique du Nord ; A la promotion du Plan d'action en
Asie, par les soins du bureau r6gional de science et de technologie pour
l'Asie du Sud-Est et le Pacifique (une mission de consultant, un voyage
d'&tude et un appui apport6 A 2 ateliers de travail) ; A l'&tude, par 3 Etats
membres d'Europe, des r~serves de la biosphere d6jA constitu6es dans ces
pays, et A la cr6ation de nouvelles r6serves dans 2 autres Etats membres ; a
la participation d'associations locales de conservation ou d'universit6s au
d6veloppement des r6serves de la biosphere en Am6rique latine et dans les
Caralbes.

96. Am6lioration du systeme d'information relatif aux r~serves de la bio-
sphere, grace au lancement d'un projet visant a la mise au point d'une m6-
thode d'&tablissement informatis6 d'inventaires biologiques des r6serves de
la biosphere ; A l'envoi, i tous les comit~s nationaux du MAB et gestion-
naires des r6serves de la biosphere, d'un questionnaire destin& A faire le
point des progres accomplis sur la voie de la r6alisation des objectifs du
Plan d'action ; A la diffusion d'un inventaire des r6serves de la biosphere
(descriptions d~taill~es de 252 r6serves de la biosphere dans 66 pays) ; A
l'octroi d'un appui A plusieurs activit6s et a certaines publications de
l'Union internationale de la conservation de la nature et de ses ressources
(UICN) telles que le p~riodique "Parcs".

97. Renforcement de la coop6ration ragionale et internationale, grace a une
collaboration avec le R~seau africain de sciences biologiques, au d6velop-
pement de la coop6ration avec le PNUE, la FAO et l'UICN, et A l'organisation
de la treizieme r6union du Groupe pour la conservation des 6cosystemes (ECG).

Adh~sion aux instruments normatifs internationaux pour
la protection du patrimoine naturel

98. Adh~sion de 3 nouveaux Etats membres A la Convention pour la protection
du patrimoine mondial culturel et naturel, ce qui a port6 le nombre des Etats
parties A 92 A la fin de 1986. Inscription sur la Liste du patrimoine mondial
de 8 nouveaux sites naturels ainsi que de 23 biens culturels suppl6mentaires.

99. D6veloppement et renforcement de la Convention de Ramsar sur la protec-
tion des zones humides d'importance internationale, grace l1'adjonction de
10 nouvelles zones humides prot6g6es et a l'entr6e en vigueur du Protocole
portant amendement A la Convention apres sa ratification par 5 Etats suppl6-
mentaires (soit 22 au total).

100. Sensibilisation accrue du public, grace A la mise A jour et A la diffu-
sion d'un d~pliant-affiche en 4 langues ; A 1'6laboration d'un ouvrage sur le
patrimoine mondial ; a 1'6tablissement d'une 6tude de faisabilit6 sur le
lancement d'une campagne de promotion dans certains Etats membres ; A la con-
duite des travaux pr6paratoires n6cessaires i la r6alisation de films de t6-
16vision sur les sites et sur la Convention du patrimoine mondial ; au lance-
ment, a titre exp6rimental, d'un calendrier du patrimoine mondial pour 1987.
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Formation relative A la conservation et
A la gestion du patrimoine naturel

101. Contribution A la formation de personnel sp6cialis6, grace au finance-
ment, par le Fonds du patrimoine mondial, de 12 allocations d'6tudes au b6n&-
fice de sp6cialistes de 11 Etats parties, A 'octroi de 3 bourses de voyage A
des directeurs de parcs, et A un appui destin A permettre A 50 personnes de
suivre 5 cours de formation.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am&lioration

102. Une d6centralisation efficace de la mise en oeuvre du Plan d'action
pour les r6serves de la biosphere suppose que les bureaux r~gionaux disposent
de personnel sp6cialis6 qualifi6. A en juger par l'exp6rience d~jA acquise,
une possibilit6, pour le moment, consisterait A charger un sp6cialiste du
Siege d'informer de maniere approfondie les bureaux ragionaux sur le Plan
d'action et sur les moyens de son ex~cution par l'interm6diaire des comit~s
nationaux du MAB, cette activit& 6tant associ6e A un examen de la situation
dans la r~gion. Des efforts sont actuellement d6ploy6s en vue d'am6liorer la
communication avec les bureaux r6gionaux, grace au recours i des moyens
modernes tels que le courrier 6lectronique, le t616fax, etc.

103. Compte tenu de 1'61argissement de la port~e des conventions, il est de
plus en plus important de coordonner les activit~s avec celles d'autres orga-
nisations internationales qui s'occupent de protection et de gestion du pa-
trimoine naturel. Les r6unions annuelles du Groupe pour la conservation des
6cosystemes organis6es par le PNUE visent A faciliter la coordination de la
mise en oeuvre du Plan d'action pour les r6serves de la biosphere. Cependant,
ces r~unions n'ont guere de r~sultats concrets autres que les 6changes d'in-
formation qu'elles permettent. En fait, la mise en oeuvre effective du Plan
d'action pour les r6serves de la biosphere d pend de la participation et de
l'appui actifs des Etats memkres; il y a lieu de preciser que le Comit6 du
patrimoine mondial a approuve une augmentation du 'budget qu il consacre aux
activit~s de promotion de la Convention pour la protection du patrimoine
mondial culturel et naturel.

104. Il conviendrait de d6velopper l'enseignement et la formation relatifs
A l'environnement dans les r6serves de la biosphere, ainsi que la formation
des gestionnaires de r serves de la biosphere, ces activit~s correspondant
aux priorit~s fix6es par les Etats membres.

Programme X.9 - Education et information relatives A l'environnement

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 engagees

Sous-programme X.9.1 205.130 140.517

Sous-programme X.9.2 149.600 106.623

I. Principaux r6sultats

Adaptation et diffusion des informations scientifigues
relatives a lenvironnement

105. Diffusion 6largie des r6sultats des recherches sur l'environnement
aupres du public non sp6cialis6, grace A la publication du p~riodique trimes-
triel Nature et ressources en S langues et sa distribution A 22.000 lec-
teurs ; A la transformation de 2 mus6es traditionnels en 6comus~es ; A la
promotion d'expositions sur l1environnement ; et A la mise en oeuvre dans
2 r6serves de la biosphere existantes de programmes d'6ducation et de vulga-
risation scientifique.

106. Sensibilisation de groupes professionnels aux problemes de 'environ-
nement par l'introduction d'un concours sp6cial sur le theme du logement des
sans-abri lors du Festival international du film d'architecture et d'urba-
nisme ; par la r6alisation d'un film vid6o sur une architecture en bois et
par la r6alisation d'une exposition photographique sur le theme des sans-
abri ; par l'61aboration, A la faveur de 3 s6minaires organisis dans 3 Etats
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membres, de propositions visant A introduire dans les programmes des &coles
et facult6s d'ing6nieurs de sujets relatifs a l'environnement ; et par la
pr6paration de documents didactiques (learning package) sur l'am6nagement des
d6chets solides dans les pays en d6veloppement (solid wastes management in
developing countries).

D6veloppement de l'6ducation g6n6rale relative A l'environnement

107. Contribution au d6veloppement de l'ducation et de la formation en
matiere d'environnement dans les programmes d'enseignement universitaire,
technique et professionnel, et d'6ducation extrascolaire, par un 6change
d'information sous la forme du bulletin d'information trimestriel Connexion,
distribu& en 5 langues A 12.000 personnes et institutions ; par la diffusion
de plus de 5.000 exemplaires de divers documents techniques ; par la mise au
point de nouveaux programmes et m6thodes intaressant l'6ducation relative 1
l'environnement, notamment dans le cadre de 19 projets pilotes dans 15 Etats
membres int6ressant plus de 400 sp6cialistes ; par l'61aboration de 7 guides,
manuels ou manuels de r6f6rence (source books) ; par la formation de plus de
250 enseignants provenant de 25 Etats membres (6 s6minaires r6gionaux organi-
s6s dans les domaines de l'enseignement technique et professionnel et de
1'6ducation non formelle) ; par 1'assistance technique apport6e A 12 Etats
membres visant A int6grer la dimension de l'environnement dans leurs plans et
programmes d'6ducation.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am6lioration

108. Des efforts sont faits pour att6nuer les difficult6s rencontr6es dans
la publication du p~riodique Nature et ressources, en ayant davantage recours
a des articles pr~par~s A partir d'@tudes scientifiques existantes se rappor-
tant au programme, et en utilisant des modalit6s d'impression plus simples et
moins cofteuses.

109. Il conviendrait de renforcer le d6veloppement de mat~riels didactiques
audiovisuels pour l'6ducation et l'information relatives a l'environnement ;
d'accroitre la participation des sp~cialistes du programme sur le terrain en
vue de mettre en oeuvre et de suivre certaines activit6s ; de donner aux sp6-
cialistes du programme plus d'occasions de participer A des tribunes et A des
forums internationaux concernant l'environnement et ' ducation en vue de
diffuser les r6sultats acquis et mettre en relief la contribution de l'Orga-
nisation, qui n'est pas assez connue de la communaut6 scientifique inter-
nationale, ni des organisations professionnelles.

110. L'ex6cution de certaines activit6s financ6es par des fonds extrabudg6-
taires ou mixtes a 6t6 ralentie a la suite de la signature tardive du docu-
ment qui pr6voit l'allocation de ces fonds.





24 C/11 - page 85
Grand programme XI

GRAND PROGRAMME XI

LA CULTURE ET L'AVENIR

Programme XI.1 - Patrimoine

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 enga -es

Sous-programme XI.1.1 336.250 265.916

Sous-programme XI.1.2 167.600 152.752

Sous-programme XI.1.3 996.563 757.801

Sous-programme XI.1.4 247.715 222.785

Sous-programme XI.1.5 412.100 368.816

Sous-programme XI.1.6 484.355 312.162

I. Principaux r~sultats

Inventaire, collecte et pr6sentation du patrimoine non physique

1. Contribution A la sauvegarde du patrimoine non physique et A la pr6ser-
vation des langues grace A l'6tablissement de listes de priorit6 par r6gion
et par categorie ; d Ja production de divers types d'enregistreme~nts et A la
poursuite, dans differentes regions, d'activites visant a preserver les
langues non 6crites.

Elargissement de l'application des conventions internationales

2. Addition de 6 nouveaux Etats membres A la liste des 95 Etats parties a
la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et
naturel et inscription de 31 monuments ou sites sur la Liste du patrimoine
mondial (ce qui porte le total des inscriptions A 247).

3. Sensibilisation accrue aux mesures A prendre pour lutter contre le
trafic illicite des biens culturels grace A la fourniture de services consul-
tatifs A 2 Etats membres et a la diffusion d'une documentation sur les lois
r6gissant l'exportation de ces biens.

4. Sensibilisation accrue A la n6cessit6 de prendre des mesures afin de
prot6ger les biens culturels contre les catastrophes naturelles, grace A la
diffusion de la documentation disponible.

Campagnes internationales pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immobilier

5. Suivi des campagnes internationales grace a la fourniture d'un soutien
et d'une assistance technique A 5 comit6s ex6cutifs ou consultatifs et a
9 groupes de travail, ainsi qu'A l'achat de mat6riel sp6cialis6 pour
16 projets.

6. Sauvegarde du patrimoine culturel immobilier des Etats membres grace au
lancement d'une campagne et A la pr6paration de 7 autres, grace aussi A
l'aide apport6e i 2 Etats membres touch6s par des catastrophes naturelles.

7. Poursuite des activit6s de promotion des campagnes de sauvegarde du
patrimoine culturel et de sensibilisation du public A cette sauvegarde, grace
A l'61aboration de 2 plans de promotion et de 3 dossiers techniques destin~s
A rechercher un financement pour les campagnes internationales correspon-
dantes ; grace A l'assistance apport6e aux autorit6s comp6tentes de 3 Etats
membres en vue de mettre en oeuvre des campagnes nationales de promotion et
de financement ; grace A l'61aboration d'ouvrages, de brochures, d'affiches,
de cartes postales, de timbres et de m&dailles (16 au total) pour les acti-
vit~s de promotion des campagnes ; grace a la pr6paration et A l'organisation
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de 3 expositions ainsi qu'A la pr6sentation dans les Etats membres de 7 expo-
sitions itin6rantes sur les campagnes de sauvegarde du patrimoine culturel
mondial ; grace A la r6alisation de 2 films et a la pr6paration, en coproduc-
tion, d'une s6rie de 16 films sur le patrimoine culturel et naturel.

Renforcement des infrastructures de conservation, formation
des personnels sp6cialis6s et 6changes d'informations

8. Renforcement des infrastructures de conservation grace au soutien
fourni A 4 mus6es nationaux et A une organisation non gouvernementale en ma-
tiere d'am~lioration de la gestion des mus6es.

9. Augmentation du nombre de sp6cialistes de la pr6servation et de la pr6-
sentation des biens culturels, grace 5 l'organisation de cours de formation
ou de recyclage, suivis par 60 participants venant de 40 Etats membres et a
I'attribution de 7 allocations et de 55 bourses d'6tude.

10. Promotion des 6changes internationaux d'information sp6cialis6e : grace
i la diffusion d'informations techniques sur l'holographie, a la publication
de 2 biographies sur la mus6ologie et de 4 num6ros de la revue Museum (ainsi
que d'une version en russe et d'un choix d'articles en arabe) ; grace A la
publication ou A la r6impression de 4 ouvrages dans la s~rie Etudes et docu-
ments sur le patrimoine culturel, de 2 ouvrages dans la s6rie Musse et monu-
ments et d'un ouvrage dans la s6rie Cahiers techniques : mus6es et monuments,
protection du patrimoine culturel ; grace A l'elaboration et & la traduction
de 6 ftudes techniques ; grace enfin & l'adoption de mesures visant A consti-
tuer une base de donn6es commune concernant le patrimoine culturel.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am6lioration

11. La mise en oeuvre et le d6veloppement du programme se heurtent A un
probleme majeur : le manque de moyens financiers, qu'il s'agisse de publier
le mat~riel collect6 sur la sauvegarde du patrimoine non physique ou de r6-
pondre A la demande concernant la cr6ation d'insfrastructures de conservation
ou le renforcement de celles qui existent.

12. En raison des compressions de personnel, le Secr6tariat a du mal A r6-
pondre a toutes les demandes d'information et d'assistance 6manant des Etats
parties aux trois conventions internationales relatives A la protection du
patrimoine culturel. Il lui est aussi de plus en plus difficile d'encourager
de nouvelles ratifications et d'aider les Etats qui sont d6ja parties aux
trois conventions A les appliquer.

13. Dans ces conditions, il est absolument indispensable de respecter
l'ordre de priorit& des listes du patrimoine non physique, lors de la s~lec-
tion des projets d'assistance 6ventuels, et de coop~rer avec les institutions
existantes. On s'efforce aussi de concevoir d'autres modalit6s d'action per-
mettant d'informer davantage d'Etats membres de leurs possibilit6s de parti-
ciper activement A la coop~ration internationale instaur~e par les trois con-
ventions relatives A la pr6servation du patrimoine culturel. En ce qui con-
cerne la Convention de 1970 relative au trafic illicite des biens culturels,
une 6tude des regles de droit priv6 a 6t6 faite afin de d6terminer les moyens
de renforcer la coop6ration internationale pour la protection des biens cul-
turels mobiliers. Le petit nombre de r6ponses reques t6moigne de ce que les
sp6cialistes du droit priv6 ne sont pas tres sensibilis6s A ce probleme et ne
s'y int6ressent guere.

14. Le personnel disponible n'est pas suffisant pour assurer A la fois le
prolongement des campagnes internationales d6j& lanc6es et la pr6paration de
nouvelles campagnes. Aucune nouvelle campagne ne saurait 6tre envisag&e avant
que celles qui sont en cours ne soient harmonis6es avec la strat6gie de
programme adopt6e A l'unanimitC par le Conseil ex6cutif A sa 126e session
laquelle pr6voit l'6laboration d'une strat6gie promotionnelle ainsi qu'un
r6examen des 29 campagnes en cours. Il conviendrait d'am6liorer la gestion de
ces dernieres en recourant aux services d'experts internationaux travaillant
sur le terrain et a plein temps.

15. En ce qui concerne les activit6s relatives A la promotion des campagnes
de sauvegarde du patrimoine culturel, qui relevent des sous-programmes XI.l.3
(Action op6rationnelle pour la sauvegarde et la r6int6gration dans la vie
contemporaine du patrimoine culturel immobilier) et XI.l.6 (Echange d'infor-
mation et promotion de la sensibilisation du public), il conviendrait de les
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regrouper dans un mgme sous-programme. D'autre part, les plans de promotion
&labor6s par l'Organisation en 6 troite collaboration avec les autorit6s com-
p6tentes des Etats membres ne sont pas toujours suivis de la mise en oeuvre
par ces autorit6s des mesures appropri6es indispensables. L'61aboration de
plans et de stratagies coh~rentes visant i promouvoir des campagnes inter-
nationales de sauvegarde se heurte a 2 obstacles : l'importante r6duction, au
niveau de l'Organisation, des moyens en personnel et des ressources budg6-
taires n6cessaires aux activit6s promotionnelles ; les difficult~s qu'ont les
autorit&s nationales A mettre en oeuvre les campagnes de promotion. Enfin,
des efforts de promotion plus importants devraient 9tre d6ploy6s pour r6unir
les ressources extrabudg6taires n6cessaires.

16. Compte tenu du succes des activitas concernant le patrimoine culturel,
on estime qu'un huitieme du temps du personnel est consacr6 A r6pondre aux
questions des journalistes et du public, et A leur fournir une documentation.
Des relations meilleures et plus 6troites se sont instaur6es de ce fait avec
les m6dias et les journalistes, dont les questions orales devraient etre
6galement trait6es par l'Office de l'information du public.

17. Les efforts d6ploy6s pour informer les jeunes et les mouvements de
jeunesse sur les chantiers de sauvegarde du patrimoine culturel et pour pro-
mouvoir leur participation A ces chantiers devraient Ctre accompagnas de
l'am~lioration, dans les Etats membres, des structures comp6tentes, du dove-
loppement dans les pays h8tes des campagnes internationales de programmes de
formation des animateurs de chantiers de sauvegarde, ainsi que d'une augmen-
tation des ressources budg6taires allou~es A ces activit&s.

18. On s'efforcera de proc6der A une s6lection plus rigoureuse des b6n6fi-
ciaires de bourses et des participants aux cours de formation ainsi que
d'am6liorer la coordination entre l'Unesco et les organisateurs de ces cours,
de fagon i faire en sorte que le niveau des participants soit plus homogene
et que ces activit6s de formation soient profitables et aient un plus grand
impact.

19. La r6gularit& de la parution du p6riodique Museum a &t6 am6lior6e et un
calendrier d'6dition et de publication previsionnel r~aliste a 6t6 61abor6
pour 1988. La campagne publicitaire en faveur de ce p6riodique a 6t6 renfor-
c~e gr~ce A la collaboration de la F~d~ration mondiale des amis des mus6es.

Programme XI.2 - Identit6 culturelle et relations interculturelles

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 engagees

Sous-programme XI.2.1 1.145.540 873.838

Sous-programme XI.2.2 28.700 28.700

Sous-programme XI.2.3 1.205.920 1.061.280

I. Principaux r6sultats

Connaissance de diverses cultures, expression de l'identit6
culturelle et appraciation mutuelle des cultures

20. Contribution A une meilleure connaissance des diff6rentes cultures et A
l'expression des diverses identit6s culturelles grace A l'achevement des
2 premiers volumes et A la d6termination du contenu des 5 volumes suivants de
l'Histoire du d6veloppement scientifique et culturel de l'humanit6, A la
r6daction du dernier volume (VIII) de l'Histoire g0nerale de 1'Afrique, dont
on a entrepris de traduire les volumes pr6c~dents dans les principales
langues de travail de l'Organisation ou dans des langues vernaculaires
d'Afrique ; grace A la production du volume II de l'Histoire des civilisa-
tions de l'Asie centrale et des premiers volumes de l'Histoire gEnerale de
l'Am6rique latine, de l'Histoire g9n6rale des CaraYbes ainsi que de l'Ouvrage
sur les differents aspects de la culture islamique.

21. Promotion de l'appr6ciation mutuelle des cultures grAce A l'adjonction
a la Collection Unesco d'oeuvres repr6sentatives de 38 nouveaux ouvrages
publi6s en cosdition de fagon a confrer une plus grande visibilit6 au r~le
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de l'Organisation ; grace i la production, en collaboration avec l'Office de
l'information du public, de 9 programmes promotionnels de radio ; i la
pr6sentation dans les Etats membres de 25 expositions itin~rantes ; i la
pr6paration de la 16e exposition L'art bouddhique et i l'organisation d'une
exposition des oeuvres de 40 peintres, l'occasion du 40e anniversaire de
l'Unesco ; grace A la production, par le Conseil international de la musique,
de 6 enregistrements pour la Collection Unesco de musique traditionnelle et
d'un manuscrit sur l'Histoire de la musique ; grace i la publication r6guliere
du magazine Babel par la Federation internationale des traducteurs. Une sub-
vention a 6Fteallouee au Conseil international de la philosophie et des
sciences humaines (CIPSH) pour permettre A cette organisation non gouverne-
mentale de contribuer financierement A la tenue de 17 r6unions internationales
et A la publication de 32 ouvrages dans le domaine des sciences humaines et
de la philosophie.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'amalioration

22. La publication d'ouvrages comme i'Histoire du d6veloppement scienti-
fique et culturel de l'humanit6 ou l'Histoire gqn6rale de l'Afrique est une
entreprise complexe dont le succes d6pend pour beaucoup des auteurs, lesquels
devraient assumer les responsabilit6s qu'ils ont accept6es. Le Secr6tariat
doit sans cesse r6clamer les manuscrits et rappeler les dalais fix6s. Il
serait souhaitable de revoir les m6canismes internes de traduction des manus-
crits et de mise au point aux derniers stades de la publication, afin de
raccourcir les d6lais d'impression et de distribution.

23. Un seul atelier pilote consacr6 A la Collection Unesco d'oeuvres repr6-
sentatives sera organis6 en 1987 (au lieu des 2 pr6vus pour la p6riode
biennale) ce qui devrait permettre de lui consacrer des ressources plus
ad6quates.

24. La production et la distribution des enregistrements de musique tradi-
tionnelle font actuellement l'objet d'un r~examen visant A leur assurer une
plus large diffusion. A l'avenir, les expositions itin~rantes seront congues
express6ment pour 9tre transport6es par avion de fagon qu'elles circulent
plus rapidement.

25. Le soutien apport6 par l'Organisation, au cours des exercices biennaux
pr6c6dents, A des festivals ou i des manifestations culturelles r~gionales,
tels que le Festival panafricain des arts et de la culture, le CARIFESTA
(dans les Caraibes), le Festival del Maiz en Am6rique centrale et le Festival
des arts du Pacifique et de l'ocaan Indien, a 6t6 interrompu parce que ces
activit6s ont 6t6 plac6es en r6serve dans le Titre IX et n'ont donc pas 6t6
financ6es. Il 6tait n~anmoins pr6vu dans le Programme et budget approuvas
pour 1986-1987 de proc6der i une "6valuation des avantages A retirer du fi-
nancement de festivals culturels en vue de d finir les criteres d'un finance-
ment par l'Unesco". L'analyse de l'action de 1'Organisation en faveur de ces
festivals, au cours des 10 dernieres ann6es, a montr6 qu'il 6tait possible de
mettre A profit la tenue de ces festivals intra ou interr6gionaux pour
accroftre les 6changes culturels et pour choisir des themes nouveaux pour les
programmes futurs de l'Organisation en matiere de d6veloppement culturel.
L'Organisation ne devrait participer a ces festivals ou les soutenir que si
leurs themes correspondaient aux priorit6s du programme approuv6 par la Con-
f~rence g6n6rale et si les modalit6s de participation ou de soutien 6taient
d6finies en concertation avec les organisateurs des festivals. Enfin, le
soutien de l'Organisation (au titre du Programme ordinaire ou du Programme de
participation) devrait @tre clairement reconnu par ces organisateurs, sous
forme, par exemple, des mentions "en collaboration avec l'Unesco", ou "avec
la participation ou la contribution de l'Unesco".

25. Une enquete est actuellement men6e aupres des responsables de ces fes-
tivals. Les r6sultats de cette enqu~te pourraient donner lieu, en 1988-1989,
i une 6valuation plus syst6matique et approfondie de l'impact du soutien de
1'Organisation i ces festivals, en vue de d6finir les grandes lignes d'une
politique appropri6e en la matiere.
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Programme XI.3 - Cr6ation et cr6ativit6

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 engag6es

Sous-programme XI.3.1 241.090 229.224

Sous-programme XI.3.2 173.100 155.480

Sous-programme XI.3.3 773.800 760.578

I. Principaux r~sultats

Cr6ation et cr6ativit6 dans divers domaines artistiques

27. Encouragement de la cr6ation et de 1'artisanat grace a 1'organisation
de 3 tribunes musicales A 1'6chelon international et de 2 autres A 1'6chelon
r6gional, d'un colloque r~gional sur la musique traditionnelle d'Asie comme
source d'inspiration pour la musique contemporaine ; d'une r6union sur les
rapports entre danse folklorique et danse moderne ; i 1'61aboration de
3 6tudes consacr6es au renouveau de la danse aux politiques culturelles et
aux beaux-arts, A la lumiere des courants sociaux et artistiques actuels ;
grace 5 1'organisation d'un colloque r6gional (Am6rique latine et Caraibes)
sur le th6gtre et d'un colloque international sur l'art contemporain ; A la
fourniture d'une contribution financiere a la pr6paration d'une encyclop~die
mondiale du th6itre contemporain ; grace enfin a l'attribution de 2 prix
internationaux, l'un d'architecture, 1'autre de musique.

28. Identification des m6thodes permettant de recenser et d'encourager les
techniques artisanales grace A l'organisation d'une r~union consacr6e A la
collecte de donn6es concernant l'artisanat.

Formation des artistes et des artisans

29. Renforcement des capacit~s nationales et rCgionales, grace A la forma-
tion ou au recyclage de 50 femmes, originaires de 12 Etats membres, aux tech-
niques traditionnelles et modernes de la teinture et du tissage de la soie,
de 80 artisans, originaires de 5 Etats membres arabes, pratiquant le travail
du cuir et de 29 jeunes acteurs originaires de 16 Etats membres.

Les artistes et la soci6t6

30. Encouragement de la participation des artistes A la vie de la collecti-
vit& grace A l'organisation d'un s6minaire r6gional en Afrique sur l'adapta-
tion du design graphique aux besoins quotidiens des gens vivant dans des con-
textes socioculturels diff6rents et d'un s6minaire international sur les
nouvelles formes de participation des artistes aux programmes d'architecture.

31. Evaluation d'impact des activit6s men6es par l'Unesco dans le domaine
de la cr~ation et de la cr6ativit& au cours des 10 dernieres ann~es, princi-
palement ax6e sur le r8le et la contribution des organisations non gouverne-
mentales dans ce domaine.

32. Mise en oeuvre de la Recommandation relative i la condition de l'ar-
tiste (Belgrade, 1980) grace A l'organisation d'une r6union d'experts consa-
crCe aux incidences de la production audiovisuelle sur la condition des
artistes-interpretes.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am6lioration

33. Certaines des activit&s men~es dans le cadre de ce programme sont
d'ores et d6jA d6centralis6es ; A cet 6gard, des criteres plus stricts,
tenant compte de la nature de ces activit~s, devront etre appliqu6s A
l'avenir.

34. Beaucoup d'organisations non gouvernementales ne pourraient fonctionner
sans subventions, puisque celles-ci repr6sentent les deux tiers de leur
budget total. On peut, dans ces conditions, s'interroger sur l'autonomie
r6elle de ces organisations non gouvernementales. Par ailleurs, il convien-
drait de rationaliser et d'acc616rer les modalit6s de versement des subven-
tions aux organisations non gouvernementales.
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Programme XI.4 - D~veloppement culturel et politiques culturelles

Budget approuv& D~penses
et r~vis& engag~es

Sous-programme XI.4.1 105.160 97.664

Sous-programme XI.4.2 206.700 157.052

Sous-programme XI.4.3 251.700 182.574

Sous-programme XI.4.4 299.620 258.611

I. Principaux r~sultats

Dimension culturelle du d6veloppement

35. Sensibilisation accrue A la dimension culturelle du d6veloppement grace
a l'organisation d'une r~union internationale qui a rassembl6 20 responsables
(venant de 17 Etats membres) d'institutions effectuant des recherches dans ce
domaine ; a la r6alisation de 2 &tudes et d'une bibliographie sur les aspects
culturels du d6veloppement ; & l'examen de la dimension culturelle de
2 projets, et a l'achevement de 2 6tudes de cas ; grace enfin A l'&laboration
de 4 projets pilotes (en liaison avec le Programme VIII.3 "Mise en oeuvre de
l'action pour le d6veloppement").

Politiques de d6veloppement culturel et participation A la vie culturelle

36. Contribution A une participation accrue de tous A la vie culturelle
grace A la r6alisation d'une 6tude sur les moyens d'am61iorer la participa-
tion des "femmes 6gyptiennes au d6veloppement culturel" ; A l'organisation
d'une r~union internationale sur les femmes et le d6veloppement culturel
(14 participants de 12 Etats membres) ; A la mise en route d'une 6tude sur
les droits culturels des femmes et de 4 projets pilotes sur le m@me sujet
dans 4 Etats membres d'Asie, d'Am~rique centrale et des Caralbes et
d'Europe ; grace i l'utilisation des techniques audiovisuelles pour favoriser
la participation des cat6gories d~favoris6es de la population au d6velop-
pement culturel ; A l'&valuation de l'application de la Recommandation con-
cernant la participation et la contribution des masses populaires & la vie
culturelle (Nairobi, 1976) ; grace enfin i 1'organisation de 5 r~unions sur
les politiques culturelles et le d6veloppement culturel, a l'attribution de
2 bourses d'6tude et a la fourniture de services consultatifs A 7 Etats
membres.

Formation des personnels du d~veloppement culturel

37. Renforcement des programmes et services de formation destin6s aux per-
sonnels du d~veloppement culturel grace A l'organisation de 2 r~unions de
sp~cialistes de la formation (32 participants de 29 Etats membres), de
3 s6minaires nationaux (87 participants au total) ; V 1'attribution de
4 bourses d'6tudes et A la fourniture de services A 6 Etats membres ; A
l'&valuation des besoins d'un Etat membre en matiere de formation et A
l'achevement d'une 6tude sur la formation des personnels du d6veloppement
culturel.

Coop6ration culturelle internationale

38. Contribution au d~veloppement de la coop~ration culturelle grace au
soutien apport& A un certain nombre de projets de coop~ration visant A pro-
mouvoir l'information culturelle au sein des pays en daveloppement ; a
1'organisation, dans le cadre de l'Ann6e internationale de la paix, d'une
r~union qui a rassembl& 18 participants de 18 Etats membres ; A la poursuite
de la coop6ration a laquelle donne lieu, en Europe, la r6alisation d'6tudes
communes sur l'incidence des mass media sur le d6veloppement culturel,
notamment en zone rurale ; grace enfin au soutien fourni pour 1'organisation
de 2 r~unions consacr6es A l'61aboration de projets communs devant @tre
r6alis6s dans le cadre de la D&cennie mondiale du d6veloppement culturel.
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II. Problemes rencontras et propositions d'am~lioration

39. En raison de la p6nurie de ressources, il s'avere de plus en plus dif-
ficile d'engager des chercheurs poss6dant les qualifications requises. Il
apparait donc n~cessaire de r~orienter le programme en privil6giant son r8le
de catalyseur plut6t que l'action directe. Il semble n&anmoins important de
chercher A accroitre les fonds permettant de fournir aux Etats membres des
services consultatifs dans le domaine des politiques et des projets de d6ve-
loppement culturel.

40. En raison des difficult6s de coordination entre Etats membres au niveau
sous-r6gional, la formation des personnels du d6veloppement culturel a 6t6
plus lente que pr6vue. Des efforts sont actuellement faits pour ameliorer la
d6centralisation des activit6s de formation ou d'6change de personnel, et la
mise en commun de l'exp~rience acquise par les centres nationaux et r~gionaux
de formation.
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GRAND PROGRAMME XII

ELIMINATION DES PREJUGES, DE L'INTOLERANCE, DU RACISME
ET DE L'APARTHEID

Programme XII.1 - Etudes et recherches sur les pr6jug6s, l'intolarance
et le racisme

Budget approuv6 D~penses
et r6vis6 en ag6es

Sous-programme XII.1.1 55.600 13.580

Sous-programme XII.1.2 18.500 18.471

Sous-programme XII.1.3 94.550 91.581

I. Principaux r6sultats

Coop~ration interdisciplinaire pour 1'6tude de 1'homme ; coop~ration
intellectuelle internationale dans le domaine de 1'6tude de 1'intol~rance,
du racisme et de la discrimination sous toutes ses tormes

1. Poursuite de la r6flexion sur l'unit6 de 1'homme, grace a la r~alisation
de 7 6tudes pertinentes men~es dans diff6rents contextes culturels.

2. Am6lioration des instruments analytiques et des paradigmes des sciences
sociales utilis6s dans 1'analyse des relations raciales et ethniaues, grace a
la publication, en vue de leur utilisation dans la recherche et l'enseignement
universitaire, des communications pr~sent6es lors du S6minaire international
sur les problemes th~oriques relatifs aux questions raciales et ethniques
(Milan, Italie, f~vrier 1986).

Recherche sur les fondements th~oriques et id6ologigues des prjuges,
e'intol1rance et du racisme et sr politiue -u a

favorisent la tol~rance

3. Coop~ration accrue avec les organisations non gouvernementales s'occupant
de sciences sociales grace a l'organisation d'une ri-':nion du groupe de travail
du Comit6 de recherche sur les relations entre les races, les ethnies et 'es
minorit&s, l'occasion du Congres mondial de sociologle de I'Association
internationale de sociologie (New Delhi, aoQt I98G~, et grace A la diffusion
du rapport de cette r6union et des communications qu:. y ont at faites.

4. Meilleure compr6hension des m6canismes de le. discriminatior grace i
1'4laboration de 4 6tudes th6oriques (sur la clture des grouoes, 'a soci:t6
plurale, le langage de la 16qitimation et le reco:rs a -a biclogie pour
justifier la discrimination) et d'6tudes de cas tendant notament conpte de
travaux anthropologiques sur le terrain effectuos dans plus:.eurs -ig:.ons et
Etats membres.

5. Evaluation des mesures sociales t economjcwues visant & conbattre la
discrimination et a promouvoir la tol6rance et le -esoect Tutuel ent-e les
cultures grace aux -tudes r alis6es en Bolivie, eu Cana.a et en Fonqrie ; ces
6tudes ont et6 analys~es lors d'une reunion de 10 Frtcipants (lesquel3 ont
accord6 une attention particuliere aux politicues Trultilincucst.ques et aux
politiques foncieres adopt&es !'6gard des pooula:ions dites "xndigenes").

II. Problemes rencontrs et propositions d'am4lioration

6. Les travaux d6j effectubs ont permis de d6finir certains mcanisnes
communs a toutes les formes de discrimination. Cependant, coTpte tenu du grand
nombre de variables intervenant dans 1'6tude de le 7:scrimination, il est
difficile de faire une 6tude v6ritablement conparat:.ve de toutes les fornes
qu'elle revet dans les diff&rentes soci t6s.
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7. L'exp6rience a montr6 que, dans la plupart des cas, il est pr6f6rable de
travailler directement avec des individus plut6t qu'avec des institutions. Le
Programme et budget approuvas, ainsi que les d6tails des activit~s du pro-
gramme (PAD), devraient laisser une latitude suffisante pour permettre de
faire oeuvre scientifiquement valable en passant directement contrat avec
divers sp6cialistes.

8. Les changements intervenus dans la 16gislation relative aux immigrants
de l'un des Etats membres a profond6ment modifi6 l'analyse faite en 1985-1986.
En outre, le caractere politique que rev~t cette question dans certains Etats
membres fait obstacle A la publication des r6sultats de l'6tude sur les
immigrants.

Programme XII.2 - Action contre les pr~ju5 s, l'intol6rance et le racisme
dans les domaines de l'education, de la science, de la
culture et de la communication

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 engag6es

$ T_$

Sous-programme XII.2.1 183.230 133.875

I. Principaux r~sultats

9. Promotion de l'action contre toutes les formes de pr~jug6s, d'intol~rance
et de racisme dans les domaines de compftence de l'Unesco et encouragement A
la tol6rance mutuelle, grace A l'aide fournie A 13 Etats membres pour leur
permettre de renforcer la lutte contre la discrimination dans le domaine de
l' ducation ; a la r~alisation, par des psychosociologues, de 2 6tudes
g6n~rales sur les manuels scolaires et les changements d'attitude, qui ont
ensuite fait l'objet de tests dans les Etats membres anglophones des CaraYbes
et ont 4t suivies d'une r~union sous-r6gionale sur les implications pratiques
des r6sultats de l'analyse A laquelle ont particip6 20 enseignants et sp~cia-
listes des sciences sociales ; grace A la pr~paration de deux 6tudes destin~es
A servir ult~rieurement pour un atelier de formation et visant A faire mieux
connaitre aux enseignants les m~canismes de transmission des pr6jug~s a la
pr6paration d'un guide pratique A l'intention des enseignants sur les moyens
de combattre la survivance de la discrimination sous toutes ses formes dans
le domaine de l' ducation ; A la fourniture de bourses de voyage et d'indem-
nit6s de subsistance en vue de 1'6change de 10 enseignants ; a la publication
d'une traduction frangaise 6rudite d'un ouvrage arabe classique, le "Livre
des religions et des sectes", partie I ; A la pr6paration, pour publication
ultCrieure, d'une traduction en arabe des "Lettres sur la tolrance" de John
Locke ; A la r~alisation de quatre 6tudes sur les expressions culturelles
populaires des groupes minoritaires (le jazz chez les Noirs am ricains, les
carnavals au Br~sil et A la Trinit6 ; le reggae A la Jamaique) ; aux travaux
sur la contribution des immigrants A la culture au Royaume-Uni, en France et
aux Pays-Bas ; A la c616bration du 21 mars, proclam par l'Organisation des
Nations Unies Journ6e internationale pour 1'61imination de la discrimination
raciale et A la participation A la 42e session de la Commission des droits de
1'homme de l'Organisation des Nations Unies ; grace enfin a l'envoi aux Etats
membres d'un auestionnaire concernant la mise en oeuvre de la D6claration sur
la race et les pr6jugCs raciaux.

II. Problemes rencontras et propositions d'am&lioration

10. L'aide fournie aux Etats membres sous la forme d'un financement direct
en r6ponse A leurs demandes ne devrait pas Ctre consid~r6e comme une simple
subvention excluant tout apport de l'Unesco, la contribution de 1'Organisation
6tant A peine mentionnee.

11. En ce qui concerne la mise en oeuvre de la D6claration sur la race et
les pr~jug s raciaux, le nombre de r6ponses (25) au questionnaire adress6 aux
Etats membres A ce sujet est jug& faible. Une 6valuation des voies et des
moyens de cette mise en oeuvre est pr6vue dans le Projet de programme et de
budget pour 1988-1989.
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12. La pr6paration des conf6rences visant a sensibiliser davantage le
public aux problemes de discrimination devrait commencer un an A l'avance,
pour que le recrutement des conf6renciers et la mobilisation du public
puissent 8tre mieux planifi6s.

Programme XII.3 - Lutte contre l'apartheid

Budget approuv6 Dspenses
et r~vis6 engagqes

Sous-programme XII.3.1 81.500 76.948

Sous-programme XII.3.2 56.500 56.485

Sous-programme XII.3.3 32.800 25.468

Sous-programme XII.3.4 46.400 43.583

I. Principaux r~sultats

Meilleure compr6hension de la situation 6conomique et sociale
en Afrique du Sud et en Namibie ; &tude des fondements th~oriques
et idoologiques de l'apartheid

13. Contribution A une meilleure connaissance de la situation socio-
6conomique en Afrique du Sud, grace A la publication, en co~dition, de
Endgame in South Africa, History of Namibia, Race Class and the Apartheid
State, The Use of African Culture in the Apartheid State, A la mise en place
de deux groupes de travail, 1'un sur .'economie sud-africaine et l'autre sur
les femmes et 1'apartheid ; et a la pr6paration de 4 6tudes sur la montee du
nationalisme en Afrique australe.

14. Coordination des recherches en sciences sociales et humaines relatives a
l'apartheid et A ses institutions grace A l'organisation en Chine, en 1986,
d'une rsunion de chercheurs et de reprisentants d'instituts de recherche ; A
l'1laboration d'une liste d'instituts de recherche et de chercheurs etudiant
l'apartheid ; a la constitution de groupes sous-r6gionaux sur l'histoire de
l'Afrique australe et A l'organisation d'une r6union (Harare, Zimbabwe,
juillet 1987) sur l'histoire pr6coloniale de l'Afrique australe.

Effets de l'apartheid dans les domaines de 1'6ducation, de la
science, de la culture, de la communication et de l'information

15. Meilleure connaissance des effets de l'apartheid dans les domaines de
comp6tence de l'Unesco, grace a l'examen et a la r6vision avant publication
d'une 6tude sur les effets de l'apartheid sur les traditions culturelles
africaines en Afrique du Sud et en Nam-ibie et d'une bande dessin~e pr~par6e
par le Fonds international de d6fense et d'aide pour 1'Afrique australe.

Coop6ration dans le domaine de !a formation avec les mouvernents
de Iiberation nationale reconnus pa, I'Organisation de l'Unite
africaine

16. Promotion et renforcement de la formation au niveau universitaire en
matiere d'application des sciences sociales aux questions et problemes int6-
ressant les mouvements de lib~ration nationale, grace A l'6valuation du cours
de formation de 8 mois sur les m thoees des sciences sociales et les 6tudes
sur le dsveloppement, axr en particulier sur les femmes et le d6veloppement,
organis6 pour 7 Namibiennes en coop~ration avec lInstitut n~erlandais
d'Studes sociales (La Haye, Pays-Bas) ; l'organisation, 5 l'intention de
8 femmes, d'un cours similaire d'une durse de 9 mo.s, 6galement financ6 par
le Ministere n6erlandais de la coop6ration au service du d6veloppement ; grace
enfin A l'organisation, a I'Universit& de Dar es-Salam (Tanzanie) d'un atelier
de formation (9 participants) sur l'application des sciences sociales j
1'analyse des problemes relatifs la participation des femmes A la vie
6conomique, sociale et culturelle dans les zones urbaines d'Afrique du Sud et
de Namibie.



24 C/l - page 96
Grand programme XII

II. Problemes rencontr~s et propositions d'am61ioration

17. Les 6tudes sur les fondements th~oriques et id~ologiques de 1'apartheid
sont entrav6es par 1'absence de recherche dans les Etats membres du tiers
monde et dans la plupart des Etats europ6ens. L'essentiel de la recherche
est, pour des raisons historiques, centr6 A Londres.

18. Les problemes rencontr6s pour r~aliser en temps voulu deux 6tudes sur
!'acces des Africains A la formation sup6rieure et A la recherche scientifique
et technique en Afrique du Sud et sur les programmes sud-africains de radio A
'intention des autres Etats africains, montrent qu'il faudrait mettre en

route ce type d'6tudes .au d6but de la premiere ann6e de l'exercice biennal
pour avoir le temps de proc6der A une r6vision/6valuation approfondie et/ou
de recruter des sp6cialistes dans un domaine concernant des questions poli-
tiquement importantes et d61icates.

19. Apres tine tentative pr~liminaire de compilation des d6clarations sur
l'apartheid faites par des personnalit6s religieuses et des philosophes entre
1948 et 1984, il est envisag6 de demander A une institution comp6tente en la
matiere d'effectuer des recherches syst~matiques en vue de l'61aboration d'un
tel recueil de d6clarations.

20. Compte tenu de l'int~rgt consid6rable que suscitent les programmes de
formation universitaire en sciences sociales A l'intention des mouvements de
lib~ration nationale reconnus par l'Organisation de l'Unit6 africaine, il

convient de les planifier soigneusement et de rechercher, pour leurs r6ali-
sations, des partenaires dont le concours permettrait de prolonger la dur~e
des cours et de trouver des sources de financement extrabudg6taires. Des
ressources extrabudg6taires permettraient en outre aux futurs b6n6ficiaires
d'une formation A long terme d'achever d'abord leurs 6tudes sup~rieures.
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GRAND PROGRAMME XIII

PAIX, COMPREHENSION INTERNATIONALE,
DROITS DE L'HOMME ET DROITS DES PEUPLES

Programme XIII.1 - Maintien de la paix et compr6hension internationale

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 engages

Sous-programme XIII.1.1 234.700 185.751

Sous-programme XIII.1.2 37.100 35.538

I. Principaux r6sultats

Contribution A la c6l6bration de l'Ann6e internationale de la paix (1986)

1. Mise en oeuvre de la r6solution sur la c6l6bration de l'Ann6e inter-
nationale de la paix, grace A la coordination des activit6s correspondantes
inscrites au Programme et budget approuv6s pour 1986-1987, par un groupe de
travail intersectoriel constitu6 par le Directeur g6n6ral ; grace A la commu-
nication du texte de la r6solution ainsi que d'un document d'information
pr6sentant les principales activit6s de l'Unesco en la matiere aux Etats
membres, aux organisations internationales intergouvernementales et non
gouvernementales.

2. Poursuite de la r6flexion sur les facteurs susceptibles de contribuer au
maintien et au renforcement de la paix, dans les domaines de comp6tence de
l'Organisation, grace A l'organisation, en d6cembre 1986, d'une table ronde
r6unissant 17 personnalitas des milieux universitaires, litt6raires et poli-
tiques, venant des diff6rentes r6gions du monde. Dans leurs conclusions, les
participants ont notamment soulign6 l'importance de la coop6ration multi-
lat6rale et le r6le de l'Unesco et du systeme des Nations Unies dans le
maintien de la paix et de la s6curit6 internationales. Ils ont 6galement mis
l'accent sur la n6cessit6 d'6laborer un concept de paix reposant sur la
justice et une culture de paix fond6e sur le dialogue ainsi que sur la mission
de l'Unesco dans ce domaine.

Promotion de la recherche, de la formation, des &changes et de la diffusion
d'information scientifique sur les facteurs Educatifs, scientifigues et
culturels favorables 7 la paix

3. Promotion de la recherche et des &changes d'information sur les facteurs
favorables A la paix, grace A la coop6ration engag6e avec l'Association
internationale de recherches sur la paix (IPRA) et au soutien accord6 a son
groupe de travail sur les mouvements en faveur de la paix pour lui permettre
d'6largir sa composition g6ographique et d'admettre des sp6cialistes de pays
en d6veppement ; a la pr6paration, par le Conseil international des sciences
sociales, d'une r6union internationale sur les facteurs favorables a la paix
et qui relevent des domaines de comp6tence de l'Unesco, notamment la coop6-
ration r~gionale, ainsi que sur les causes et les consequences des violations
des principes consacr6s par la Charte des Nations Unies, de l'emploi ou de la
menace de l'emploi de la force, de l'intervention 6trangere, de l'ing~rence
dans les affaires int~rieures des Etats et de l'agression arm6e ; A la publi-
cation de la sixieme 6dition du R6pertoire international des institutions de
recherche et de formation sur la paix, et l'achevement des manuscrits des
volumes VI (1985) et VII (1986) de l'Annuaire de l'Unesco sur la paix et les
conflits.

Enseignement et recherche en droit international public

4. D6veloppement de l'enseignement et de la recherche en matiere de droit
international public et de relations internationales, grace A l'organisation
d'une consultation informelle r6unissant 15 sp6cialistes en droit inter-
national public (les themes principaux de la consultation portaient sur les
problemes de 1'enseignement et de la recherche en droit international public ;
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le s6minaire de formation postuniversitaire en Afrique sur le droit inter-
national ; le Manuel d'initiation au droit international public ; ainsi que
sur des propositions pour le troisieme Plan a moyen terme en matiere d'ensei-
gnement et de recherche en droit international public) ; grace a l'organisa-
tion d'une r~union internationale d'experts sur la communaut6 internationale,
sa place et son rble actuels dans les relations internationales, le droit
international public et la coop6ration et comprehension internationales
(12 participants de toutes les r~gions) ; a la publication du Repertoire
international des institutions d'enseignement et de recherche en droit inter-
national, d'un ouvrage en co6dition sur La communauta internationale entre le
mythe et l'histoire, du quatrieme et du cinquieme volume de la collection
"Nouveaux defis au droit international" (The Treatment of Prisoners under
International Law et Informatics and the Right to Privacy), de International
Dimensions of Humanitarian Law ; grace enfini a l'achevement du manuscrit du
Manuel d'initiation au droit international public et a la diffusion, en Asie
et dans le Pacifique, de l'International Law Newsletter.

5. D6veloppement de la coop6ration, des activit6s de recherche et ce forma-
tion, ainsi que des achanges entre les 6tablissements d'enseignement sup6rieur
des pays en dsveloppement, grace a l'organisation, dans la r~gion Asie et
Pacifique, d'un s~minaire r6gional de formation et de recherche concernant
les relations et la compr6hension internationales, charg6 de planifier un
programme de recherche ainsi que la constitution d'un r~seau de coop~ration
entre centres d'enseignement suparieur ; a l'laboration, en collaboration
avec une organisation non gouvernementale comp6tente, d'un projet de recherche
et d'6change de sp6cialistes entre l'Am6rique latine et les Carafbes dans le
domaine des relations internationales ; grace enfin a l'organisation d'un
s6minaire r~gional pluridisciplinaire de formation et de recherche dans le
domaine des relations internationales et de la compr6hension internationale,
en vue d'6laborer des projets de recherche et d'envisager la cr6ation, dans
une universit6 pr6sentant la structure appropri6e, d'une chaire multi-
disciplinaire et d'un centre d'excellence dans ce domaine.

Etude des causes et cons6quences de la course aux armements,
et de ses incidences dans les domaines de competence de 1'Unesco

6. Meilleure compr~hension des questions de limitation des armements et des
cons6quences de la course aux armements et contribution a la cr~ation de
conditions favorables au d~sarmement, grace au renforcement des liens de
coop6ration avec le D6partement des affaires de d~sarmement de l'Organisation
des Nations Unies et l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le
d~sarmement, de maniere 6 6viter les activitas qui font double emploi et a
parvenir a la compl6mentarit6 ; grace 3 la synthese des travaux de recherche
en sciences sociales et humaines d6ja effectu6s ou en cours, tant au sein du
systeme des Nations Unies que par des institutions internationales, r~gionales
ou nationales, sur les questions de d~sarmement entrant dans les domaines de
comp6tence de l'Unesco ; grace enfin a l'6tablissement d'un r6pertoire des
institutions participant a ces recherches ainsi que d'une bibliographie
s~lective.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am~lioration

7. Un certain nombre d'institutions du systeme des Nations Unies et d'orga-
nisations internationales non gouvernementales (ONG) ont 6t6 consultses sur
la praparation d'une table ronde destin6e a marquer l'Ann~e internationale de
la paix. Il ressort de ces consultations, que la coop6ration, tant au sein du
systeme des Nations Unies qu'avec les ONG, fonctionne mieux lorsqu'elle porte
sur un certain nombre de projets et d'activit6s choisis. Quand elle couvre
toutes les activit6s, elle tend a tre beaucoup moins efficace et A se r6duire
5 un 6change d'information. D'autre part, l'appui accord6 aux ONG a des inci-
dences b6n6fiques aussi bien pour l'Unesco que pour ces organisations, lorsque
les projets ou activit6s concern6s sont planifias conjointement et font
l'objet de consultations et d'une collaboration 6troites & tous les stades.
Ce n'est que dans ces conditions que le soutien de l'Unesco a des effets
sensibles et que les ONG profitent de la richesse intellectuelle de
l'Organisation.

8. Des efforts ont 6t6 accomplis pour rechercher partout dans le monde des
institutions universitaires en mesure de contribuer a l'analyse des travaux
sur les causes et les cons6quences de la course aux armements et sur les
rapports entre paix, s6curit6, d6sarmement et d6veloppement. Ces institutions
se trouvent plut~t dans les pays industrialis6s.
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9. Il conviendrait de mieux d6finir les criteres permettant de d6terminer
les activit6s dont la mise en oeuvre devrait etre d6centralis6e et celles dont
l'ex6cution devrait etre assur6e par le Siege, en vue d'obtenir une plus
grande efficacit6.

10. En ce qui concerne les publications, il convient be noter que, pour la
pr6paration d'un manuel auquel collaborent une soixantaine d'auteurs diff6-
rents, il est n~cessaire de pr6voir plusieurs ann6es. En effet, ce type de
travail comporte, de par sa nature meme, un certain nombre de difficult6s :
choix des auteurs, correspondance, remplacement de certains auteurs, retards
dus a la charge de travail de certains d'entre eux, longueur des contribu-
tions, chevauchements entre les diff6rentes contributions et/ou lacunes.
L'exp6rience acquise grace a la pr6paration de trois manuels, au nombre
desquels les dimensions internationales des droits de l'homme et les dimen-
sions internationales du droit humanitaire, montre qu'il faut au moins six
ans pour mener i bien la compilation d'un manuel pour l'enseignement
sup6rieur.

Programme XIII.2 - Respect des droits de l'homme

Budget approuv6 D~penses
et r6vis6 enga ees

Sous-programme XIII.2.1 83.700 43.822

Sous-programme XIII.2.2 88.570 79.040

Sous-programme XIII.2.3 149.100 123.283

I. Principaux r6sultats

R6flexion, recherche et @changes d'information sur les droits
de l'homme et les droits des peuples

11. Promotion de la recherche en sciences sociales et humaines sur les droits
de l'homme, grace aux activit6s suivantes : coop6ration avec le Comit6 de
recherche sur la sociologie de l'6ducation de l'Association internationale de
sociologie en vue du Congres mondial de sociologie (New Delhi, aot 1986), et
pr6paration, conjointement avec ce comit6, d'une s6rie de communications sur
le droit a 1'6ducation dans diff6rentes r~gions et diff6rents Etats membres ;
coop6ration avec l'Association internationale pour la recherche et la diffu-
sion des m~thodes audiovisuelles et structuro-globales pour l'organisation
d'une r6union sur les droits culturels ; coop~ration avec le Centre inter-
national de recherches et d'6tudes sociologiques, p6nales et p6nitentiaires
pour 1'organisation d'une table ronde consacr6e aux aspects prioritaires de
la recherche en sciences sociales et humaines sur les droits de l'homme et i
l'6tablissement d'un reseau d'institutions.

12. Elucidation et meilleure compr6hension du concept de droits des peuples,
grace a la publication d'un rapport sur les 6tudes entreprises en 1984-1985
sur la probl6matique des droits des peuples ainsi que d'une bibliographie
internationale sur la question ; et l'organisation d'un colloque inter-
national (10 participants de 9 Etats membres) charg6 de clarifier les rapports
entre les droits des peuples et les droits de l'homme, tels qu'ils sont
d6finis dans les instruments internationaux actuels de port6e universelle.

Jouissance effective des droits de l'homme dans des situations
sociales et 6conomigues sp6cifiques

13. Evaluation des incidences des progres scientifiques et technologiques
r6cents sur les droits de l'homme, grace a un examen syst6matique, en coop6-
ration avec le Conseil international des sciences sociales, des diff~rentes
branches des sciences biologiques et comportementales, fondamentales et
cliniques, et de leurs implications en matiere de droits de l'homme ; A la
constitution, en coop6ration avec la Fadaration mondiale pour la sant6
mentale, d'une 6quipe multidisciplinaire de 8 sp6cialistes de 7 Etats membres,
charg6e d'6tudier l'impact des nouvelles techniques de procr6ation sur les
droits de l'homme et, plus particulierement, sur les droits de la femme ; A
la mise en place, en coop6ration avec l'Institut international des droits de
l'homme, d'une 6quipe multidisciplinaire de 6 sp6cialistes de 6 Etats membres
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charg6e d'6tudier et d'6valuer l'impact sur les droits de 1'homme de la
recherche scientifique actuelle, et en particulier des manipulations g6n -
tiques (un Colloque international multidisciplinaire sur l'informatique et le
droit A la vie priv6e a par ailleurs 6t6 organis6 en collaboration avec cet
Institut).

14. Promotion de 'acces effectif aux droits de I'homme des groupes sociaux
d~favoris~s, grace A l'61aboration, en collaboration avec la Commission
internationale des juristes, d'un r6pertoire international des institutions
comp6tentes dans ce domaine.

Promotion et protection des droits de l'homme

15. Renforcement de la promotion et de la protection des droits de l'homme
gr-ce aux activit6s suivantes :

- coop6ration avec la Fondation des 6tudes internationales de l'Univer-
sit& de Malte et la section grecque d'Amnesty International concernant
la traduction, la publication et la diffusion en maltais et en grec du
texte de la Charte internationale des droits de l'homme, assorti de
commentaires ;

- publication et diffusion de 1'6dition mise i jour (au let janvier 1986
et au ler janvier 1987) en anglais/frangais de l'&tat des ratifications
des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme ;

- soutien A 5 sp~cialistes de pays en d6veloppement afin de leur per-
mettre de participer a 2 stages de formation organises A Geneve par le
Centre international de formation i l'enseignement des droits de
l'homme et de la paix

- soutien accord& pour 2 s6minaires sur l'enseignement des droits de
l'homme, dont un organis6 au Liban par l'Association libanaise des
droits de 1'homme et l'autre organis6 par l'Universit& de Porto
(Portugal) en coop6ration avec le Club Unesco de Porto ;

- soutien accord6 pour un s6minaire national sur le Siecle des Lumieres,
la pens~e lib6rale et la contribution du Portugal A la d6fense des
droits de l'homme ;

- organisation, en Asie, de 2 s6minaires (l'un national et l'autre
r~gional), traduction dans une langue nationale et publication de
documents internationaux sur les droits de l'homme ;

- organisation en Am6tique latine et dans les CaraYbes d'activit~s de
formation et de sensibilisation dans 3 Etats membres (participation de
40 organisations non gouvernementales nationales et 6laboration d'un
manuel d'enseignement populaire pour la sous-ragion andine ; formation
de 80 promoteurs et cr6ation d'un r~seau national permanent en droits
de l'homme A HaYti ; festival-forum pour les droits de l'homme, en
pr6sence de 20.000 personnes, au Mexique) ;

- publication, en coop~ration avec la Fondation canadienne des droits de
l'homme, du R6pertoire mondial des institutions de formation superieure
et de recherches en droits de l'homme, en 6dition trilingue (anglais,
espagnol et frangais).

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am~lioration

16. Les conclusions que l'exparience a permis de dagager de la coop6ration
tant au sein du systeme des Nations Unies qu'avec les ONG, sont les mgmes que
celles qui ont d6j 6t6 expos6es au paragraphe 7. Par ailleurs, la mise en
oeuvre de certaines activit6s requiert la coop6ration active d'organisations
non gouvernementales ou d'institutions nationales dont le choix ne peut 9tre
dstermin6 de fagon judicieuse au moment de l'61aboration du Projet de pro-
gramme et de budget de l'Organisation. L'exp6rience montre que des institu-
tions qui sont mentionn6es dans le Programme et budget approuv6s ne sont pas
toujours en mesure de mettre en oeuvre les activit6s pr~vues, ni de les
r~aliser dans les dalais impartis, en raison des changements intervenus dans
la direction ou dans la politique de ces institutions. Il semble donc opportun
de laisser une certaine latitude d'action dans le choix de ces organisations
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ou institutions, de fagon A assurer une mise en oeuvre des activitcs qui
tienne compte de la diversit6 des situations et de la disponibilit6 des
contractants.

17. Le festival-forum pour les droits de l'homme, organis6 au Mexique avec
l'appui du gouvernement de cet Etat membre, avec la participation d'intel-
lectuels et d'artistes de 9 Etats membres et en pr6sence de 20.000 personnes,
et qui a 6t6 t616diffus6 dans 3 pays, apparalt, notamment dans cette r~gion,
comme une modalit6 d'action efficace pour la promotion des droits de l'homme,
dont l'impact est particulierement marquant au niveau national et r6gional.

Programme XIII.3 - Education pour la paix et le respect des droits
de l'homme et des droits des peuples

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 en agees

Sous-programme XIII.3.1 583.900 520.548

Sous-programme XIII.3.2 112.570 109.468

Sous-programme XIII.3.3 69.500 58.504

Sous-programme XIII.3.4 203.800 174.231

I. Principaux r6sultats

Mise en oeuvre de la Recommandation de 1974 sur l'6ducation pour
la compr~hension, la coop~ration et la paix internationales et
l'6ducation relative aux droits de l'homme et aux libertas
fondamentales ; activit6s men6es pour donner suite a la Conf&rence
intergouvernementale de 1983 sur le meme sujet

18. Mise en place d'un systeme de rapports sur les mesures prises par le9
Etats membres pour la mise en oeuvre de la Recommandation de 1974 grace a
l'envoi, en juillet 1987, apres approbation par le Comit& sur les conventions
et recommandations du Conseil ex6cutif, d'un questionnaire aux Etats membres ;
et a la large diffusion du Plan de d6veloppement de l'6ducation pour la
compr6hension, la coop~ration et la paix internationales.

19. Mise en oeuvre de la premiere phase du Plan de d~veloppement de l'&duca-
tion pour la compr6hension, la coop~ration et la paix internationales grace i
l'octroi d'une assistance technique et financiere a 5 Etats membres et au
Comit& permanent des organisations non gouvernementales en vue de consulta-
tions bilat~rales sur les manuels scolaires, et & l'organisation d'une semaine
sp6ciale de promotion de l'6ducation A vocation internationale. Plus de
30 Etats membres et organisations internationales se sont d6clar6s particu-
lierement d6sireux de participer a l'ex~cution de ce plan.

Mise en oeuvre du Plan pour le d6veloppement de l'enseignement
des droits de l'homme

20. Contribution A la mise en oeuvre du Plan pour le d6veloppement de
l'enseignement des droits de l'homme au moyen des activit6s suivantes :
pr6paration par un groupe intersectoriel du Congres international de 1987 sur
l'enseignement, l'information et la documentation en matiere de droits de
l'homme (octroi, en particulier, d'une aide pour la tenue de cinq reunions
pr~paratoires r~gionales) ; pr6paration par le Groupe de travail mixte
Secr~tariat de l'Unesco/ONG sur l'6ducation pour la promotion et la d6fense
des droits de l'homme et l'ducation contre le racisme et l'apartheid, d'un
document retragant les principales initiatives prises au cours des dernieres
ann~es par les ONG en matiSre d'enseignement des droits de l'homme ; octroi
d'une assistance technique et financiere pour l'organisation d'un stage de
formation a 1'intention de 100 jeunes enseignants et de 2 r~unions prepara-
toires r6gionales (l'une en Europe et l'autre dans la r6gion des Etats arabes)
en vue du prochain congres international sur l'enseignement des droits de
l'homme ; sensibilisation accrue des 6ducateurs et 6tudiants qui ont parti-
cip aux 3 s~minaires - 2 nationaux et un r6gional - organis6s en Asie ;
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6laboration, sur la base de la Recommandation de 1974, d'un document destin6
a tre diffus6 aupres des enseignants et &tudiants d'Am6rique latine ; octroi
d'un soutien a l'Institut international des droits de l'homme (3 allocations
de voyage), au Centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la
protection des droits de l'homme en Afrique centrale (Kinshasa), 1'Associa-
tion latino-am6ricaine pour les droits de l'homme (Quito) et a l'Association
juridique de l'Asie et du Pacifique occidental (Sydney) ; 61aboration du plan
de la brochure p~dagogique sur 1'histoire de la radaction de la D~claration
universelle des droits de 1'homme et sur i'historique des contributions de
1'Unesco a sa mise en oeuvre ; pr6paration, par le Conseil international de
la philosophie et des sciences humaines, d'une 6tude sur 1'histoire et les
droits de l'homme ; compilation de textes internationaux, regionaux et
nationaux sur les problemes de droits de l'homme rencontr6s par les infir-
mieres dans l'exercice de leur profession ; attribution du Prix Unesco 1986
de l'enseignement des droits de l'homme et du Prix Unesco 1986 de l'6ducation
pour la paix.

Systeme des 6coles associ~es

21. Nouveau renforcement du r~seau d'institutions participant au Systeme des
scoles associ6es et de leur contribution a l'6ducation pour la comprehension,
la coop~ration et la paix internationales, ainsi que pour le respect des
droits de l'homme et des libert~s fondamentales, grace aux activit6s
suivantes : d~veloppement et consolidation du r~seau (admission de 141 insti-
tutions et participation de 3 nouveaux Etats membres) ; pr6paration d'une
s6rie d'unitss p~dagogiques destin~es a faciliter la c6l6bration des journses
internationales ; organisation Thcentralis6e en Afrique, en Asie et en
Am6rique latine 6e 4 ateliers r~gionaux charg6s d'6iaborer des matsriels
d'enseignement a l'usage des 6coles primaires et secondaires et de formuler
des strat6gies d'action pour les coordonnateurs nationaux du systeme ; pr6pa-
ration, & l'occasion de l'Ann6e internationale de la paix, d'un suppl6ment
spacial du Bulletin La compr6hension internationale a l'6cole ; publication
et traduction dans d'autres langucs du manuel pratique Comment agir ensemble
en faveur de l'6ducation pour la compr~hension internationale : en participant
au Systeme des Ecoles associhes de l'Unesco ; coproduction d'un film 16 mm de
25 minutes ("Preparing the future - the Unesco Associated Schools Project") ;
participation de 60 61eves accompagn~s de 30 adultes de 27 Etats membres a
une r6union organis6e au Siege en vue d'am6liorer les activit6s que l'Unesco
mene dans le cadre du Systeme des 6coles associ6es.

Renforcement de l'6ducation a vocation internationale dans
l'enseignement g6n~ral, technique et professionnel, et introduction
dans l'enseignement supbrieur

22. Promotion de 'incorporation d'616ments d'6ducation a vocation inter-
nationale dans les programmes de l'enseignement g6n~ral, technique, profes-
sionnel et supsrieur, grace aux initiatives suivantes : publication en
anglais, en frangais, en espagnol et en russe du manuel intitul6 "The teaching
of contemporary world issues, qui devrait permettre aux enseignants d'intro-
duire avec des chances de succes des 616ments d'6ducation A vocation inter-
nationale dans leur enseignement a tous les niveaux ; lancement, a la suite
d'une consultation multilatsrale, de 2 projets expsrimentaux visant a incor-
porer des questions relevant de l'6ducation ( vocation internationale dans
l'enseignement technique et professionnel ; organisation d'un s6minaire
pratique (18 participants de 18 Etats membres) charg6 de d6finir des projets
exp6rimentaux visant a d~velopper l'6ducation a vocation internationale dans
1'enseignement sup6rieur ; lancement de 4 projets exp~rimentaux dans des
universitss de 4 Etats membres.

L'sducation a vocation internationale dans 1'6ducation
extrascolaire et l'6ducation des adultes

23. D~veloppement de l'action visant a int~grer l'aducation a vocation
internationale dans les programmes d'6ducation extrascolaire et d'@ducation
des adultes grace a la mise en oeuvre dans 2 Etats membres de projets pilotes
a court terme consistant a 6laborer des matariels sur les rapports entre paix,
d6sarmement, s~curit6 et d6veloppement, en vue de leur utilisation dans les
programmes de formation des personnels de 1'6ducation extrascolaire et de
l'6ducation des adultes ; a l'organisation de deux s6minaires, l'un en Europe
et l'autre en Afrique, consacr~s a cet aspect de l'6ducation ; a l'6valuation
d'un projet de caractere exp6rimental concernant le role des organes d'infor-
mation dans la diffusion des connaissances et informations relatives a la
paix, aux droits de l'homme et aux droits des peuples, r~alis6 en 1984 et 1985
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en Am~rique latine et dans les CaraYbes (ce projet a eu pour effet d'encou-
rager un certain nombre d'organismes nationaux de radiodiffusion et de commu-
nication A utiliser les techniques audiovisuelles pour diffuser des connais-
sances et des informations concernant la paix, les droits de 1'homme et les
droits des peuples) ; une institution sp~cialis~e proc~dera A 1'6valuation
des r~sultats de l'utilisation des mat6riels produits dans le cadre du projet
exp6rimental et de son impact sur le public.

Action des jeunes en faveur de la compr6hension internationale
de la coopLration et de la paix et du respect des droits de
l'homme et des liberts fondamentales

24. Encouragement et soutien de la r6flexion et de l'action des mouvements
et des associations de jeunes en faveur de la compr6hension internationale,
de la coop6ration et de la paix, du respect des droits de l'homme et des
libert6s fondamentales, grace A 1'organisation d'une rencontre internationale
de jeunes ruraux (31 participants de 31 Etats membres), associant 6troitement
plusieurs associations nationales de jeunesse impliqu6es dans les domaines de
la paix et du d6veloppement ; grace A la large diffusion en anglais, espagnol,
frangais et russe du Rapport final du Congres mondial sur la jeunesse, notam-
ment aux commissions nationales pour l'Unesco, a tous les ministeres et
services de jeunesse, aux 600 participants et observateurs du Congres, aux
institutions du systeme des Nations Unies et A 96 organisations non gouverne-
mentales ; grace A la participation aux activit6s de coordination et de suivi
de l'Ann6e internationale de la jeunesse ainsi qu'aux activit6s pertinentes
des institutions des Nations Unies dans le domaine de la jeunesse ; grace au
soutien apport6 A une table ronde sur le theme "Une 6ducation pour la com-
pr6hension internationale pour batir la paix et la justice sociale : regards
des jeunes sur les Nations Unies et l'Unesco", ainsi qu'i un projet d'6tude
sur "Les pauvret6s anciennes et nouvelles : pourquoi des jeunes ?" ; grace A
l'organisation de la consultation annuelle des organisations non gouverne-
mentales internationales et ragionales de jeunesse (43 participants) ; grace
au soutien apport6 A la tenue de 7 rencontres ou s~minaires internationaux ou
r~gionaux en Afrique, en Am6rique latine, en Asie, dans les Etats arabes, en
Europe (700 participants au total), qui ont contribu6 i la raflexion des
mouvements de jeunesse dans le domaine du renforcement de la paix et de la
compr6hension internationale ; grace a l'organisation d'une rencontre des
responsables gouvernementaux et non gouvernementaux des programmes d'6changes
de jeunes dans le monde (40 participants dont 16 des pays en d6veloppement) ;
et grace A la tenue du seminaire annuel d'information (26 participants dont
13 femmes provenant de 4 r6gions du monde) qui a, pour la premiere fois, fait
participer les Ecoles associ6es et les Clubs Unesco et qui a enregistr6 des
propositions visant A d~velopper les 6changes de jeunes entre les pays en
d6veloppement et les pays industrialisas et entre les pays en d6veloppement
eux-mCmes, i 6tablir une coopCration plus 6troite entre les Commissions
nationales les organisations non gouvernementales de jeunesse.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am61ioration

25. Il conviendrait de r~amanager la structure du programme XIII.3, de
maniere A 6viter les doubles emplois ainsi que les chevauchements entre les
activit6s envisag6es au titre du Plan de d6veloppement de l'6ducation pour la
compr6hension, la coop6ration et la paix internationales et celles qui visent
A l'application de la Recommandation de 1974. Les activit6s pr6vues au titre
du Plan portent en g6n6ral sur des domaines de l'6ducation A vocation inter-
nationale tels que la compr~hension, la coop6ration et la paix internatio-
nales, alors que les activit6s de mise en oeuvre de la Recommandation de 1974
sont censCes englober aussi l'enseignement des droits de l'homme et autres
domaines de l'ducation A vocation internationale. Il est vrai 6galement que
1'6ducation pour la comprChension, la coop6ration et la paix internationales
est ins6parable de l'6ducation relative aux droits de l'homme et aux libert6s
fondamentales. L'6ducation pour la compr6hension internationale doit en outre
6tre consid6r6e comme faisant partie int6grante des activit6s du programme
relatif A la formation des enseignants.

26. En raison de la p~nurie de personnel de secr6tariat et de la r6duction
des cr6dits, la publication du bulletin Enseignement des droits de l'homme a
dQ &tre diff6r6e et la pr6paration de l'etude sur la sociologie et les droits
de 1'homme a 6t6 annul6e, de meme que la cr6ation d'une banque de donn6es sur
les instituts sp6cialis&s dans 1'enseignement et la recherche en matiere de
droits de l'homme. En ce qui concerne la pr~paration d'une brochure p6dago-
gique sur 1'histoire de la r~daction de la D6claration universelle des droits
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de l'homme, elle est devenue un 616ment important de la mise en oeuvre du Plan
pour le d6veloppement de l'enseignement des droits de l'homme ; un certain
nombre de bibliotheques et d'archives ont 3 pr6sent entrepris des travaux a
ce titre et des consultations sont en cours avec certaines institutions qui
ont manifest6 un vif int~ret pour ce projet.

27. L'exp6rience acquise en Asie dans le cadre du Systeme des 6coles asso-
ci6es de l'Unesco a prouv6 qu'il 6tait possible, moyennant une faible alloca-
tion au titre du Programme, utilis6e comme capital d'amorgage, d'organiser
dans un Etat membre trois activitCs connexes concourant a faire mieux con-
naitre l'Unesco et l'6ducation pour la compr6hension, la coop6ration et la
paix internationales. Elle a montr6 en particulier que l'Unesco pouvait servir
de lieu de rencontre pour la mise en commun d'acquis d'exp6rience et la
planification des activitss de coopsration visant 3 r~nover et renforcer le
Systeme des 6coles associ6es.

28. Les cr6dits disponibles ne permettent pas de r6pondre comme il le
faudrait aux demandes des Etats membres qui sollicitent une assistance finan-
ciere en vue de mener des activit6s a l'appui du Systeme des 6coles associ6es,
lequel devrait b6n6ficier, dans le Programme et budget pour 1988-1989, de
cr6dits plus importants. Il est par ailleurs sugg6r6, pour r6soudre le
probleme des retards de parution, de confier la publication du bulletin La
compr6hension internationale a l'6cole a un 6diteur ind~pendant.

29. Des efforts seront d6ploy6s pour mieux faire connaitre les deux Prix
Unesco de l'6ducation pour la paix et de l'enseignement des droits de l'homme,
pour int6resser les m6dias a l'importance de ces deux prix et aux c~r~monies
de leur attribution, et pour y faire participer les Ecoles associ~es.

30. L'6ducation a vocation internationale 6tendue a l'alphab6tisation, a
l'6ducation extrascolaire et a l'6ducation des adultes, regroupe des activites
r6centes. Pour informer les Etats membres a leur sujet, il est n~cessaire
d'6tablir un r6pertoire des institutions comp6tentes. La question de la r&a-
lisation d'un tel inventaire a 6t6 pos6e aux 2 s6minaires r~gionaux organis6s
afin de connaitre l'avis des Etats membres.

31. Des efforts seront faits pour am~liorer la repr6sentation a la consulta-
tion collective annuelle des organisations non gouvernementales de Deunesse
appartenant a des ragions autres que l'Europe, de fagon a diminuer le d6s-
quilibre existant actuellement dans cette repr6sentation. Des organisations
nationales de jeunesse pourraient participer A la consultation, grace au
soutien financier des Etats membres int~ress&s (La contribution de l'Espagne
a, par exemple, permis a une trentaine de responsables d'organisations non
gouvernementales nationales de jeunesse d'Am6rique latine de participer a la
consultation collective).

32. Le succes du s6minaire annuel d'information conduirait a envisager
l'organisation de s6minaires analogues, par tous les secteurs du Secr6tariat
et visant a informer les jeunes sur les activit~s de l'Unesco, a amsliorer la
perception de ces activit6s et a orienter leur action dans l'esprit des
objectifs de l'Organisation.

Programme XIII.4 - Elimination des discriminations fond~es sur le sexe

Budget approuv3 D6penses
et r6vis6 engagees

Sous-programme XIII.4.1 163.600 64.989

Sous-programme XIII.4.2 59.000 46.539

Sous-programme XIII.4.3 177.300 147.300



24 C/11 - page 105
Grand programme XIII

I. Principaux r~sultats

Etudes et recherches sur les droits fondamentaux des femmes
et blimination des discriminations fondbes sur le sexe

33. Identification des principales difficult~s rencontr6es dans l'application
de la Convention sur 1'limination de toutes les formes de discrimination A
1'6gard des femmes, en Am~rique latine et dans les Caralbes, i l'aide d'&tudes
r~alis~es dans 11 Etats membres de la r6gion et notamment dans les CaraYbes
anglophones, et destin6es i proposer des mesures concretes pour promouvoir le
r8le des organisations de femmes et leur active participation. A cet 6gard,
un r~seau d'organisations non gouvernementales, identifi6 dans la sous-r&gion
des CaraYbes, pourra, en relation avec d'autres r6seaux existant dans la
sous-r6gion andine et en Am~rique du Sud, coop6rer 6troitement A la mise en
oeuvre des mesures proposees.

34. Meilleure connaissance des facteurs socioculturels qui entravent la
promotion de l'6galit6, et des moyens juridiques et institutionnels de les
combattre, grace i la pr6paration d'une r6union internationale d'experts sur
la base des 6tudes faites en 1984-1985 et enrichies en 1986-1987 ; grace A
l'organisation de deux s6minaires de formation en Afrique (20 participants)
et dans les Etats arabes (60 sp6cialistes et 150 i 200 intervenants universi-
taires) sur la mise en application des concepts et principes de la Convention
sur l'&limination de toutes les formes de discrimination A l'&gard des
femmes ; grace A la contribution au rapport du Comit& des Nations Unies sur
l'&limination de toutes les formes de discrimination, en vue de replacer cette
question dans une perspective pluridisciplinaire et de ne pas la confiner a
son simple cadre juridique.

35. Progres dans la connaissance et l'information sur les atteintes A la
dignit& des femmes, ainsi que sur leur situation en p6riodes de crise, grace
A la diffusion en espagnol des documents de la r6union d'experts sur les
causes socioculturelles de la prostitution et sur les stratcgies contre le
prox6n6tisme et l'exploitation sexuelle des femmes, ainsi que de ses conclu-
sions A une plus large audience dans diff6rentes revues ; grace A la pr6para-
tion d'&tudes sociologiques dans les Etats membes d'Asie et d'une 6tude
anthropologique sur le ph6nomene de la prostitution ; grace A la participation
d'organisations non gouvernementales r~gionales A des 6tudes dans ce domaine
en Afrique ; grace A 1'61aboration d'une 6tude sur les effets de la s6cheresse
sur les femmes au Niger.

R6le des femmes et des hommes dans la soci~t&

36. Promotion des 6tudes et de la diffusion des connaissances sur la condi-
tion des femmes dans diverses spheres culturelles, ainsi que sur les change-
ments intervenus dans les r6les des femmes et des hommes dans la socict6,
grace A la pr6paration de deux anthologies de textes (Etats arabes et Asie)
destin6es A illustrer l'6volution de la condition des femmes A travers des
ouvrages historiques et culturels et a mettre en relief les nouvelles images
des femmes dans la soci~t6 contemporaine ; grace A la conduite de 4 6tudes
comparative en Am~rique latine (dans 2 Etats membres) et en Europe (dans
2 Etats membres) sur 1'6volution des r6les des femmes ; grace A la contribu-
tion A l'Universit6 d'6t6 sur les 6tudes faministes (400 participantes de
toutes les r6gions du monde et notamment des pays m6diterrancens) ; grace A
la participation aux r6flexions et aux travaux portant sur les incidences des
recherches biom6dicales r6centes sur les femmes, notamment stir le plan
6thique.

Participation des femmes A la vie politique, economique,
sociale et culturelle

37. Meilleure connaissance des diff6rentes formes de participation des femmes
A la vie politique, 6conomique, sociale et culturelle, r6sultant des activit6s
suivantes : 6changes d'exp6rience au cours d'un s6minaire interr6gional
(9 participants d'Afrique, des Etats arabes et d'Europe) sur les r6sultats de
travaux de recherche orient6s vers l'action effectu6s en 1984-1985 afin de
mettre en lumiere la contribution des femmes A la vie 6conomique et leur r6le
de d6cision dans un certain nombre de communaut6s du Canada, d'Egypte,
d'Irlande, du Kenya et du Portugal ; lancement en Bolivie d'un projet ax6 sur
l'action concernant les gardiennes de troupeaux et les tisseuses dans un
certain nombre de communaut~s aymara ; mise en place d'un groupe de travail
r6gional (11 sociologues de la r~gion des Etats arabes) sur la participation
des femmes 5 la vie publique, lequel a d6fini un cadre de travail pour des
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recherches maintenant en cours dans 3 Etats membres sur les effets des rapides
transformations sociales et 6conomiques sur la place des femmes dans la main-
d'oeuvre salari&e, et plus particulierement sur l'impact d'une &conomie ax6e
sur le p6trole ; &tude des diverses formes de participation des femmes au
processus local de d6cision dans un certain nombre de communaut~s pastorales,
agricoles et urbaines de 3 Etats membres d'Afrique et de la ragion des Etats
arabes ; publication en Asie de 4 monographies nationales concernant la
participation des femmes a la vie publique et la d6finition de strat~gies
propres a la favoriser ; contrat pass6 avec une universit& concernant la
diffusion d'6tudes sur diff6rentes formes de participation des femmes A la
vie 6conomique dans un certain nombre de pays d'Afrique, des Caraibes et
d'Europe.

II. Problemes rencontr6s et propositions d'am~lioration

38. L'organisation de s6minaires nationaux, ouverts aux 6tudiants aussi bien
masculins que f6minins, sur la situation des femmes et sur les facteurs
socioculturels qui entravent la promotion de leur 6galit6 avec les hommes, a
le m6rite d'&largir le d6bat au sein du corps universitaire et du monde estu-
diantin, mais aussi d'avoir un retentissement imm~diat sur le plan national.
Cette modalit6 d'action m6rite d'etre 6tendue, car elle a en outre le marite
de faire sortir la probl6matique f6ministe des cercles restreints auxquels
elle se trouve confinae, et de stimuler le d6veloppement de l'enseignement et
de la recherche sur la situation des femmes.

39. La question des atteintes i la dignit6 des femmes, notamment par la
violence sexuelle et la prostitution, qui est un sujet difficile et souvent
tabou, retient toutefois de plus en plus l'attention des Etats membres et de
certaines organisations internationales non gouvernementales. Il conviendrait
de consid6rer ce domaine comme partie int6grante de celui des violations des
droits de l'homme, alors qu'il a tendance A 6tre marginalis6 par rapport a la
probl6matique des droits de l'homme.

40. Des propositions ont 6t6 faites dans le Projet de programme et de budget
pour 1988-1989 pour publier en co6dition des 4tudes qui ont 6t6 faites sur la
situation des femmes dans la p6riode de l'entre-deux guerres mondiales. Quant
aux 6tudes sur les incidences de la s~cheresse sur la situation des femmes en
Afrique sah6lo-soudanienne, l'exp~rience a montr4 qu'elles demandaient plus
de temps que pr6vu, qu'elles devaient 6tre inscrites dans des projets op6ra-
tionnels et que la coop6ration avec d'autres institutions sp6cialis6es du
systeme des Nations Unies n'6tait pas aisee. Ces institutions (comme la FAO,
le PNUD ou la CEA) ne soutiennent que les 6tudes en sciences sociales qui
sont faites pr~alablement A la mise en oeuvre de leurs projets.

41. Les sp6cialistes des sciences sociales des Etats membres se sont montr6s
extremement d~sireux d'entreprendre, en coop~ration avec l'Unesco, des
recherches sur la participation des femmes i diff6rents aspects de la vie
publique et de resserrer la coop&ration intellectuelle avec leurs confreres,
qu'ils soient ou non de leur r6gion, par l'interm&diaire de l'Organisation.
L'appui de l'Unesco contribue A la 16gitimation scientifique de leurs travaux
dans ce domaine d'un int6rit capital aux yeux des chercheurs et des d6cideurs.
Il a 6t6 sugg6r6 par ailleurs de consacrer davantage d'6tudes comparatives
aux modifications du rdle 6conomique et de la condition sociale des femmes
dans un certain nombre de soci6t6s pastorales d'Afrique et des Etats arabes,
eu 6gard au fait que la situation des femmes dans ces soci6t6s devient souvent
de plus en plus pr~caire. Enfin, des efforts sont en cours pour diffuser sous
une forme appropri6e, qu'il s'agisse de la pr6sentation ou du contenu, les
r6sultats de ces recherches aupres d'un public populaire.

42. La planification des 6tudes et travaux de recherche, en particulier
lorsqu'ils sont d6centralis&s, devrait porter sur les deux ann6es de l'exer-
cice : lancement dans la premiare ann~e, organisation de r6unions de sp6cia-
listes au cours de l'annae suivante, et achevement des 6tudes A la fin de la
deuxieme ann~e. Par ailleurs, les consultations entre les divisions du Siege
et les conseillers r~gionaux en sciences sociales, qui doivent avoir lieu
deux fois par an et en particulier avant l'approbation des d6tails des acti-
vitas du programme (PAD), devraient permettre d'am6liorer la r~alisation
d6centralis6e des 6tudes et d'aviter les chevauchements de responsabilit6s.
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GRAND PROGRAMME XIV

LA CONDITION DES FEMMES

Budget approuv6 D6penses
et r6vis6 en ag6es

Sous-programme XIV.1 31.000 24.807

1. Les efforts d6ploy6s par l'Organisation en 1986-1987 ont surtout
consist& A mettre en oeuvre les r~solutions 14.1 et 14.2 adopt6es par la
Conf~rence g6n6rale i sa vingt-troisieme session. Un rapport sp6cial du
Directeur g6n6ral sur la contribution de l'Unesco A l'am~lioration de la
condition des femmes (doc. 24 C/16) sera pr6sent6 au Conseil ex6cutif i sa
127e session ainsi qu'a la Conf6rence g6n6rale i sa vingt-quatrieme session.

I. Principaux r6sultats

Int6gration de la dimension f6minine dans les programmes
de l'Organisation

2. Diffusion de directives visant A accroitre et A renforcer la
participation des femmes aux activit6s mises en oeuvre par l'Organisation ou
auxquelles elle collabore (ces directives insistent sur la n6cessit6 de
prendre en consid6ration, dans la pr6paration, la mise en oeuvre et
1'6valuation des activit~s de programme, la situation des femmes, leurs
besoins et leurs int6rets).

3. Mise au point d'un systeme de collecte de donn~es sur la participation
des hommes et des femmes aux diff6rentes r6unions organis~es directement par
l'Organisation ou sous contrat avec elle (des statistiques relatives A cette
participation ont pu 6tre 6tablies par programme, secteur d'activit6, type de
r~union, r~gion, etc., pour 1985 et 1986 ; le taux moyen de participation des
femmes aux divers types de r6unions a 6t& de 24,6 % en 1985 et de 27 % en
1986 ; une analyse plus d6taill6e de la participation des femmes aux
activit~s de l'Organisation sera pr~sent6e dans le document 24 C/16).

4. Augmentation du nombre de bourses attribu6es aux femmes (en 1985, 194
sur 898, soit 22 % ; en 1986, 148 sur 603, soit 25 %).

5. Elaboration d'un projet visant a identifier et a mettre en oeuvre les
moyens et m6thodes propres A assurer l'int6gration syst6matique des besoins
et des int6rets des femmes dans les programmes de l'Organisation (ce projet,
&labor& avec des fonds extrabudg6taires obtenus aupres du Gouvernement
norv~gien, sera mis en oeuvre au cours de l'exercice biennal 1988-1989).

6. Elaboration et distribution aux institutions et organisations
int6ress6es d'une bibliographie annot&e des publications de l'Unesco
relatives A la condition des femmes et parues entre 1965-1985.

Coordination intersectorielle

7. Restructuration et renforcement du Comit& intersectoriel de coordination
des programmes concernant les femmes, en vue d'encourager, au sein du
Secr6tariat, toutes les mesures pouvant accroItre la contribution de l'Unesco
A l'am~lioration de la condition des femmes.

8. Renforcement de l'Unit6 de coordination des activit6s relatives aux
femmes (cr6ation d'un poste de cadre organique et d'un poste de cadre de
service et de bureau).

Mise en oeuvre des strat~gies prospectives d'action adopt6es par
la Conf~rence mondiale chargde d'examiner et d'&valuer les rcsultats
de la DEcennie des Nations Unies pour la femme (Nairobi, juillet 1985)

9. Large diffusion du document relatif a ces strat6gies au sein de
l'Organisation, au Siege et dans les unit6s hors Siege, ainsi qu'aupres des
commissions nationales des Etats membres.



24 C/11 - page 108
Grand programme XIV

10. Prise en consid6ration de ces strat gies dans le Projet de programme et
de budget pour 1988-1989 ; mesures sp6cifiques prises notamment dans le cadre
du grand programme I, du programme 11.4 et des sous-programmes 11.1.2, 11.5.1,
III.1.1, VI.4.4, XIII.4.1 et XIII.4.3.

Collaboration avec les organisations du systeme des Nations Unies
et organisations f~minines non gouvernementales

11. Collaboration 6troite avec les organisations comp6tentes du systeme des
Nations Unies, en vue de mettre en oeuvre les "strat6gies prospectives
d'action de la Conf~rence de Nairobi pour la promotion de la femme" et de
pr6parer la "mise A jour de l'6tude mondiale sur le r8le des femmes dans le
d6veloppement".

12. Participation aux r~unions organis6es par le groupe de travail sur la
condition des femmes, compos& d'organisations non gouvernementales collaborant
avec l'Unesco (l'Organisation a aid& l'une de ces organisations A organiser
une r6union mondiale sur le theme "La promotion de la femme, un enrichissement
pour tous").

II. Difficult6s rencontr6es et propositions d'am6lioration

13. En d6pit de l'augmentation du nombre de bourses accord6es aux femmes
(+ 3 %), il convient d'am61iorer encore le taux de participation des femmes
aux diverses activit~s de l'Organisation ainsi que leur repr6sentation dans
les missions de consultants, qui demeure faible (en 1985, 43 missions sur
802 ont &t& confi6es A des femmes, soit 5,3 % et en 1986, 95 missions sur 770,
soit 12,3 %).

14. En ce qui concerne la situation des femmes au Secr~tariat, la r6duction
et le red~ploiement des effectifs ont ralenti les progres escompt6s dans le
domaine de la repr6sentation des femmes au sein du personnel de cadre orga-
nique et de rang sup~rieur (une analyse d6taill6e de la situation sera
pr6sent6e dans le document 24 C/16).

15. La collecte de linformation sur la participation des femmes aux acti-
vit~s de l'Organisation n6cessite un effort continu de la part de l'Unita de
coordination qui est charg6e de cette tache. Il est important, pour mieux
prendre en consid6ration les int6rets et points de vue propres aux femmes
dans l'61aboration et la mise en oeuvre des activit&s du programme, de pour-
suivre, au sein de l'Organisation, l'action syst6matique de sensibilisation
relative l'amolioration de la condition des femmes.

16. Il n'a pas 6t6 possible d'6tablir un r6seau de coordination entre le
Siege et les bureaux r6gionaux, ni de d~signer, dans ces derniers et pour
chaque r6gion, un ou deux membres du Secr6tariat charg~s de la mise en oeuvre
de la strat6gie d'action pour la promotion de la condition des femmes, adopt~e
dans le deuxieme Plan 5 moyen terme, ainsi que de la coordination des acti-
vit6s au niveau r~gional. Une seule mission a 6t6 effectu~e au Bureau r~gional
d'6ducation pour l'Afrique (BREDA).

17. Dans le Projet de programme et de budget pour 1988-1989, les activit6s
sp6cifiques conques express6ment pour les femmes ont b6n~fici& d'une augmen-
tation budg6taire de 4,3 % par rapport A la base de 1986-1987. Elles ont 6t6
en outre 6tendues a de nouveaux programmes et sous-programmes (grand
programme I et sous-programmes 11.5.1, 111.3.4, IX.1.2, XI.4.1 et XI.5.3).
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CHAPITRE II

EVALUATION DES ACTIVITES GENERALES, DES SERVICES DE SOUTIEN
DU PROGRAMME ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS GENERAUX

(Titre II.B, Titre III et Titre IV du 23 C/5)
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Les pr6c6dents documents C/li contenaient une s6lection d'informations
sur un certains nombre d'activit6s g6n6rales et de services de soutien du
programme ; cette fois-ci, en revanche, toutes les unit6s responsabies ont
accompli un effort concert6 pour proc~der a un exercice d'auto-6valuation
men6 selon ies criteres d6finis A l'intention des secteurs du programme et
d6bouchant sur un expos6 succinct des principaux r6sultats obtenus, les
problemes rencontras et des am~liorations sugg6r6es. Cette 6valuation demeure
s6lective en ce sens que certaines unit6s ont choisi de la faire porter sur
les activit6s de soutien du programme m&ritant plus particulierement d'ntre
pass6es en revue, que ce soit pour mettre en lumiere les r6alisations
accomplies ou pour y proposer des modifications. Des documents sp6cifiques et
d6taill6s sur ces activit6s g6n6rales et de soutien du programme sont, par
ailleurs, soumis au Conseil ex6cutif et a la Conf~rence g6n6rale, en
application des recommandations pertinentes du Conseil ex6cutif.
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I. DROIT D'AUTEUR

Application des instruments internationaux
sur les droits d'auteur ; aspects normatifs

1. Extension du champ d'application gCographique des instruments inter-
nationaux sur les droits d'auteur et les droits voisins, i la suite de
l'adh6sion d'un Etat membre suppl6mentaire A la Convention universelle sur le
droit d'auteur (nouveau total des Etats parties : 79) et d'un autre Etat
membre A la Convention internationale sur la protection des artistes inter-
pretes ou ex6cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion (nouveau total des Etats parties : 30).

2. Contribution A la sauvegarde du patrimoine appartenant au domaine
public et du folklore, grace A l'organisation de deux r6unions dont les
travaux visent & 61aborer une r6glementation internationale dans ces
2 domaines.

Formation et sensibilisation

3. Accroissement de la sensibilisation sur le rale du droit d'auteur dans
le d6veloppement culturel, grSce A 4 stages et 5 4 cycles de conf6rences pour
la formation de 200 cadres nationaux en Am&rique latine et dans les Caraibes,
et de 150 cadres nationaux en Asie et dans le Pacifique, ainsi que de 20 ma-
gistrats d'Etats membres d'Afrique francophone ; grace i l'octroi de
12 bourses A des stagiaires pour compl6ter leur formation ; et grace aux ser-
vices consultatifs destin~s i 4 Etats membres et permettant aux autorit~s
nationales de mieux connaitre et de mieux appliquer les instruments inter-
nationaux sur le droit d'auteur et les droits voisins, ainsi que les avan-
tages de l'adh6sion aux conventions internationales en la matiere. Poursuite
des efforts de sensibilisation et de formation dans les Etats membres anglo-
phones et lusophones d'Afrique, ainsi que dans certains Etats arabes.

Protection des oeuvres

4. Contribution a la recherche de solutions juridiques destin~es A re-
soudre certains problemes soulev6s par les nouvelles technologies A propos
de chaque cat~gorie d'oeuvre, grace A la r6union de 4 comit6s d'experts
gouvernementaux.

5. Assistance A 5 Etats membres dans leurs d6marches d'ordre juridique et
administratif pr6alables A l'utilisation des oeuvres prot6g6es, et diffusion
de l'information sur les objectifs du Comit6 pour les fonds internationaux de
droit d'auteur (COFIDA) sur le plan culturel, grace aux relations 6tablies
avec 5 Etats membres et avec 28 fondations et organisations.

II. OFFICE DES STATISTIQUES

Rassemblement, analyse et diffusion des donn6es statistiques

6. Mise a jour r~guliere de la banque de donn6es informatis6e, pr6paration
et publication de l'Annuaire statistique - dont le coat d'impression a dimi-
nu6 d'une ann6e sur l'autre -, du Resume statistique et d'un document sur les
Dernieres statistiques 6ducatives disponibles. Ces publications, r6alis6es
grace A 9 enquetes statistiques p6riodiques men~es au niveau international,
ont contribuC A la diffusion des donn6es statistiques compar6es au niveau
international et r~gional.

7. Elargissement du champ de rassemblement des donn6es statistiques, grace
a la pr6paration d'un cadre g~n~ral pour le rassemblement des statistiques
sur 1'4ducation sp6ciale ; & la premiere enquete internationale sur les sta-
tistiques de l'6ducation des adultes ; & la mise au point d'un questionnaire
statistique sur les activit6s relatives a l'information et i la documentation
scientifique et technique ; i l'adoption par la Conf6rence des statisticiens
europ6ens du projet du Cadre des statistiques culturelles (CSC) de l'Unesco ;
1 l'application exp6rimentale de la composante de ce Cadre relative aux
statistiques des sports ; aux travaux pr6paratoires sur les statistiques des
enregistrements sonores et l'61aboration d'une liste d'indicateurs
culturels.
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8. Les documents pr6par6s pour les Conf~rences de ministres de 1'&ducation
d'Am~rique latine (MINEDLAC) et des Etats arabes (MINEDARAB), pour la Conf6-
rence des ministres charg6s de l'application de la science et de la technolo-
gie au d6veloppement en Afrique (CASTAFRICA II), ainsi que pour la Conf6rence
internationale de l'6ducation permettent d'appr6cier les tendances et les
projections statistiques dans ces domaines et dans les r6gions concern6es, et
de formuler les recommandations pertinentes. Par ailleurs, 5 autres 6tudes
statistiques (2 dans le domaine des statistiques des sciences et 3 dans celui
des statistiques de la culture et de la communication) ont fourni aux sp6cia-
listes dans les Etats membres et aux unit6s de l'Organisation des donn6es et
des analyses statistiques aux niveaux international et r~gional.

Am~lioration m6thodologique

9. La publication de 2 6tudes m6thodologiques, l'une sur les comptes 6cono-
miques de 1'6ducation et l'autre sur les indicateurs en matiere de science et
de technologie ainsi que la r6alisation, en coop6ration avec 2 Etats membres,
de projets relatifs au contrble de la qualit6 des statistiques de 1'6ducation
et a l'utilisation des techniques de sondage pour le rassemblement de telles
statistiques, ont contribu6 au progres des m6thodes dans ce domaine. L'6tude
sur les problemes d'application de la Classification internationale type de
l'6ducation dans la ragion Europe ainsi que le Manuel sur la collecte et la
pr6sentation des statistiques du financement public des activit~s culturelles
contribuent a la normalisation des donn6es et a leur comparabilit6 inter-
nationale.

10. La participation 6 la r~union du sous-comit6 statistique du Comit6 de
coordination administrative et a celle du Comit6 ad hoc interagences sur les
estimations et les projections d6mographiques ont permis de mieux relier les
travaux statistiques de l'Unesco a ceux des autres institutions du systeme
des Nations Unies.

Formation

11. Formation des statisticiens des pays en d6veloppement, grace 6 la co-
oparation avec l'Institut international de statistiques et a l'assistance
apport~e a cette organisation non gouvernementale ; grace & l'organisation de
5 cours nationaux dans 5 Etats membres (160 participants) et d'un cours r6-
gional (Asie et Pacifique ; 18 participants originaires de 16 Etats membres)
en matiere de collecte, de traitement et d'analyse des donn6es chiffr6es
nacessaires A la planification, l'administration et l'avaluation du systeme
6ducatif ; grace a l'organisation de 2 au'res cours nationaux et de 2 cours
r6gionaux (Etats arabes du Golfe, Etats membres francophones d'Afrique) pour
160 participants, originaires de 17 Etats membres, en matiere de statistiques
relatives aux sciences et A la technologie ; grace a l'organisation d'un
cours national et d'un cours rogional (Asie et Pacifique ; 35 participants
originaires de 8 Etats membres) dans le domaine du rassemblement des statis-
tiques de la culture et de la communication, de l'amolioration de leur ,port~e
et de leur qualit6.

12. La diminution des ressources budg6taires intervenue en 1986 a conduit a
oparer, en 1987, puis a proposer, dans le Projet de programme et de budget
pour 1988-1989, une plus grande concentration des activit6s, de fagon A les
doter de ressources suffisantes et de leur assurer l'efficacit6 souhaitable.

III. COURRIER DE L'UNESCO ET PERIODIQUES

13. Am6lioration du contenu du Courrier de l'Unesco, en y maintenant la
place importante attribu6e aux activites et programmes de l'Organisation, et
en am~liorant l'6quilibre relatif a la provenance g6oculturelle des auteurs.

14. Meilleure diffusion du Courrier de l'Unesco et des autres p6riodiques de
1'Unesco, grace a l'organisation d'une campagne de presse (relance de la
presse p6riodique 6crite et audiovisuelle, contacts r6guliers et action
d'animation autour des num6ros du Courrier de 1'Unesco dans un Etat membre) ;
grace a une campagne de marketing visant A toucher un public plus large et
plus diversifi6 (cr6ation, a titre exp6rimental, d'un bulletin bimestriel
d'information sur les p6riodiques - BIP -, tir6 a 3.000 exemplaires en
frangais, en anglais et en espagnol) ; grace a la croation d'une nouvelle
maquette, plus moderne et plus attrayante, pour le Courrier de l'Unesco ; et
grace 6 l'organisation, du 9 au 30 septembre 1987, a Paris, d'une grande
exposition sur Le Courrier de l'Unesco.
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15. Diffusion assur6e de certains p6riodiques, A la suite de la conclusion
de contrats de co6dition avec des 6diteurs ext6rieurs pour la Revue inter-
nationale des sciences sociales (en anglais et en frangais) et pour Impact
(en anglais, frangais et espagnol).

16. D6veloppement des 6ditions hors Siege du Courrier de l'Unesco, grace a
la cr6ation de 4 nouvelles 6ditions (dont celle en langue haoussa) et au sou-
tien mat6riel apport6 A cette fin par l'Organisation.

17. Am6lioration de la d6centralisation des activit6s de promotion et de
distribution des p6riodiques, A la suite de la collaboration 6tablie avec
14 bureaux r6gionaux de l'Organisation et de l'action entreprise par
2 d'entre eux.

18. Une baisse r6guliere du tirage des 6ditions du Courrier de l'Unesco,
61abor6es au Siege de l'Organisation, a 6t6 enregistroe A la suite de
1'annulation des abonnements. Cela est dG A des retards de parution ou
d'exp6dition, aux informations donn6es sur l'Unesco dans certains organes de
presse, ainsi qu'A l1'augmentation des 6ditions hors Siege qui entraine une
diminution des ventes de certaines 6ditions linguistiques 61abor6es au Siege.
Les retards ont pu 8tre r6sorb6s ; un calendrier des fabrications a 6t6 6ta-
bli, du mat~riel informatique de photocomposition a 6t6 achet6 et 1'exp~di-
tion des envois aux abonn6s devrait se faire d6sormais dans des conditions
satisfaisantes.

19. La campagne de marketing sera poursuivie pour, A la fois, toucher un
public "adulte" et garder le public "jeune" qui constitue pour 1'instant la
principale cible du Courrier de l'Unesco. Deux num6ros hors s6rie par an
devraient etre r6serves aux problemes ponctuels de l'Organisation. Il est
6galement envisag6 de mettre A jour et d'actualiser la liste des envois gra-
tuits des p6riodiques aux services de presse et d'organiser une exposition
internationale et itin~rante sur le theme "Le Courrier de l'Unesco : quarante
ans d'action culturelle".

20. La situation financiere g6n6rale est toutefois pr6occupante. En effet,
la nature mgme des publications de l'Unesco conduit & les vendre A un prix
inf6rieur a leur prix de revient. L'introduction de placards publicitaires
dans les p6riodiques pourrait rem6dier, en partie, A la situation. La solu-
tion de la co6dition permet d'am~liorer et d'augmenter la diffusion des
p6riodiques, mais entraine aussi une augmentation de leur prix de vente.

IV. OFFICE DES PRESSES DE L'UNESCO

Am6lioration des donn6es statistiques

21. Mise en place d'un systeme d'6valuation de la diffusion des ouvrages
permettant d'obtenir des donn6es statistiques sur le nombre de titres parus
pendant une p6riode donn6e, le nombre d'exemplaires imprim6s, vendus ou dis-
tribu6s gratuitement, le montant des ventes r6alis6es dans chaque Etat
membre, les noms et nationalit6s des auteurs et les droits d'auteurs pr6vus.
Sur les 200 titres parus en 1986-1987, 8 ont 6t6 particulierement demand6s
Science et d6veloppement endogene ; Administration participative et d6velop-
pement endogene ; Dimensions internationales du droit humanitaire ; Non aux
stdrsotypes ; Quelles biotechnologies pour les pays en d6veloppement ? ;
Etudes A l'6tranger ; Annuaire statistique de l'Unesco ; Anthropologie cultu-
relle et education.

22. Afin de r~pondre aux besoins des Etats membres en matiere de publica-
tions, un classement des thames des publications int6ressant le plus les lec-
teurs 6ventuels a 6t6 6tabli, apres analyse des questionnaires envoy6s aux
bureaux r~gionaux et aux commissions nationales.

Co6dition

23. Renforcement de la politique de co6dition et de cession de droits en vue
de pallier la faiblesse relative du nombre des publications de l'Organisation
en d'autres langues que l'anglais et le frangais : conclusion de 19 contrats,
auxquels s'ajoutent 46 cessions de droits avec des 6diteurs commerciaux et
15 avec des commissions nationales.
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Promotion des publications

24. Promotion des publications, grace a la cr6ation d'une unit& de promo-
tion, qui a permis de mettre A jour et de doubler le nombre d'adresses de
presse (nouveau total : 4.836), de faire paraitre 27 communiqu6s de presse,
d'accroitre les 6changes avec les m6dias, de publier des catalogues et des
brochures ainsi que des annonces publicitaires. Par ailleurs, le petit nombre
de publications existantes en arabe et en espagnol ne permet qu'une promotion
assez limit6e dans ces deux langues.

Am6lioration de la qualit6 des publications

25. Am~lioration de la qualit6 des publications, grace 1 la mise en place
d'un comit6 de lecture, pr6sid6 par le Directeur de l'Office des presses de
l'Unesco, assist6 du Directeur de la Division du Courrier de l'Unesco et des
p~riodiques, et r~unissant en tant que membres permanents les chefs des
unit6s de publication des secteurs et le Directeur de l'Unita centrale d'6va-
luation. Ce Comit@ peut s'adjoindre des sp6cialistes du programme et des
membres de l'Office des presses de l'Unesco, ainsi que des conseillers ext6-
rieurs a l'Organisation. Le Comit6 de lecture a tenu 15 reunions qui ont
permis d'analyser les notes de lecture pr6par6es par des sp~cialistes ext6-
rieurs a l'Organisation et d'apprecier la qualitC des manuscrits pr6sent~s
par les secteurs de programme. Ce Comit6 s'est av6r6 8tre un forum de discus-
sion utile entre les repr~sentants de ces secteurs qui y pr6sentent leurs
publications, consid6r6es comme des instruments d'ex6cution du programme, et
les membres de l'Office des presses qui soulignent A leur intention les
aspects de promotion, de vente, de publics int6ress s ou de concurrence
exerc6e par d'autres ouvrages ou maisons d'6dition. Cet 6change de vues peut
aussi contribuer A la diversification des publications vers des publics par-
ticuliers, ainsi qu'au choix des themes qui pourraient donner lieu a la pu-
blication d'autres ouvrages non pr6vus par les secteurs. Les avis du Comit6
de lecture n'ont port6 jusqu'ici que sur les publications pr6sent6es par les
secteurs de programme. L'absence de fonds propres ne permet pas au Comit6 de
se prononcer sur d'autres publications. Par ailleurs, le Conseil des publica-
tions reste, sous l'autorit6 du Directeur gan~ral, l'organe de d6cision en
matiere d'Ctablissement et de mise en oeuvre du plan des publications de
l'Organisation.

26. La situation du Fonds des publications reste difficile en raison de la
diminution des ressources provenant des ventes et de la faiblesse des moyens
en personnel charg6 d'assurer la promotion et la vente des livres.

V. OFFICE DES CONFERENCES, DES LANGUES ET DES DOCUMENTS

Principaux r6sultats

27. En matiere de documentation, les contingents allou6s en 1986, sur la
base d'une capacitC de l'Office en sensible r6duction, ont 6t6 utilis6s,
toutes langues confondues, dans leur totalit6. Les travaux requis pour les
organes directeurs ont d6pass6 leurs contingents respectifs alors que, dans
l'ensemble, les besoins du Secr6tariat se sant situ6s entre 90 % et 95 % des
contingents r6serv6s aux secteurs, les d6passements de certains ayant 6t6
compens~s par une moindre utilisation des autres :

Contingent Utilisation dont dont dont
Total totale Conf6rence Conseil secteurs

g6n6rale ex6cutif

Traduction 75.380 74.381 7.777 19.692 46.912
(en page
standard) 98,67 % 103 % 113,8 % 92,48 %

Composition 118.000 121.331 24.819 32.645 63.867
(en page
standard) 102,8 % 106,6 % 109,9 % 90 %

Impression 105.000 111.702 17.270 18.562 75.870
(en milliers)

106 % 138 % 142,7 % 95,43 %
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28. Du ler janvier au 30 avril 1987, la production de 1'Office, toutes
langues confondues, s'est &lev~e a 25.861 pages standard en traduction,
45.436 pages standard en composition et & 45.300.000 impressions.

29. Dans le domaine de l'interprstation, la charge de travail de
5.641 jours/interprete en 1986 correspond a une diminution de 20 % par
rapport a la derniere ann~e comparable (1984). Pour le premier semestre de
1987, la charge de travail de 3.616 jours/interprete correspond & une diminu-
tion de 30 % par rapport a la derniere annse comparable (1985).

30. La Division des conf6rences a contribu&, en 1986, a l'organisation de
57 r6unions au Siege et de 56 hors Siege. En 1987, 76 r&unions au Siege sont
pr6vues ainsi que 76 hors Siege, dont 76 au total se sont tenues au cours du
premier semestre. Pour les r~unions a caractere non repr6sentatif, l'effort
de d~centralisation est frein6 par l'insuffisance de personnel dans les
bureaux rsgionaux.

Informatisation et am&lioration technique

31. Informatisation des statistiques de production et de la gestion des
surnum~raires, grace a la mise en place de micro-ordinateurs. Il est pr~vu de
d6velopper ces moyens, notamment dans le cadre d'un rsseau local interdivi-
sions, permettant la gestion des travaux de documentation. Cependant, les
problemes de personnel limitent, en partie, ce d~veloppement. Un fichier
simplifi6 a 6t& mis en place au dsbut de 1987, en vue d'am~liorer sensible-
ment la planification des travaux de documentation. L'acquisition de micro-
ordinateurs a aussi amslior6 la gestion des conf&rences et des rsunions.

32. En matiere de bureautique, le systeme de transcodage en cours de mise au
point permettra de traiter directement, a l'aide des equipements de l'Office,
tous les documents produits avec des machines a traitement de textes dans
l'ensemble de l'Organisation, et quel que soit le matsriel utilis&. Les essais
effectu~s en 1986 et au dsbut de 1987, en matiere de traitement de textes en
langue arabe, devraient aboutir, avant la fin de 1'exercice biennal, a la
mise en place dsfinitive d'un systeme au sein de l'unit& de composition arabe.
Des postes de traitement de textes ont st6 install6s, a titre exp6rimental,
dans l'unit6 de composition chinoise.

33. L'analyse des systemes de traduction automatique et d'aide la traduc-
tion disponibles sur le march& a montr6 qu'aucun des systemes actuels de tra-
duction automatique ne r~pondait aux besoins de l'Organisation. En revanche,
l'introduction progressive d'aides informatiques est indispensable pour am&-
liorer la productivits et la qualit6 du travail. Outre la liaison d~ja r6ali-
s6e avec la banque de donn6es des communaut6s europ~ennes (EURODICATOM),
l'unit6 de terminologie sera relise a la banque de donn6es du Gouvernement du
Canada, dont les modalit6s d'interrogation seront mises au point.

34. Le programme des jeunes traducteurs stagiaires n'a pu stre mis en oeuvre
du fait des mesures d'6conomie qui ont &t& prises au niveau du Bureau du
personnel. Le Division des traductions a toutefois accueilli, en 1986-1987,
pour des stages non rsmun~r6s, 20 jeunes traducteurs et studiants de derniere
ann6e d'&coles de traduction.

VI. RELATIONS EXTERIEURES ET INFORMATION DU PUBLIC

35. L'6valuation des activit~s du Secteur des relations ext&rieures et de
l'information est pr~sent6e suivant la nouvelle structure r6sultant de
l'important r6amanagement effectu6 en 1985.

Relations avec les Etats membres

Rsgion Afrique

36. Maintien et renforcement des relations avec les Etats membres et les
organisations intergouvernementales de la ragion grace aux activit~s
suivantes : visites officielles du Directeur gsn~ral dans 5 Etats membres et
& l'occasion du vingt-deuxieme Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Organisation de l'unit6 africaine (juillet 1986), de la huitieme Conf6rence
des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non align6s (aoat-septembre 1986)
et du douzieme Sommet de la Communaut6 6conomique de 1'Afrique de l'Ouest
(avril 1987) ; r6unions d'information organis~es a l'intention des d~lsgations
permanentes afin de faciliter leur participation aux activit~s de l'Organisa-
tion et de les aider A mieux comprendre les m6thodes de travail et les
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structures du Secr6tariat ; seances individuelles sur des sujets sp~cifiques
(notamment reunions avec les secteurs du programme) A 1'intention des d616gu6s
permanents nouvellement nomm6s ou de groupes de d616gu6s ; contacts et
6changes d'information r~guliers visant A faciliter la mise en oeuvre des
activit6s, en particulier de celles relevant du Programme de participation ;
participation aux r6unions du groupe Afrique ; r6unions d'information des
commissions nationales (R~union d'information des membres du Secr6tariat des
commissions nationales pour l'Unesco des pays anglophones d'Afrique, Nairobi,
juillet 1986 ; RCunion d'information des membres des commission nationales
pour l'Unesco des pays lusophones d'Afrique, Luanda, Angola, janvier-f6vrier
1987 ; R~union d'information des membres des commissions nationales pour
l'Unesco de quelques pays francophones d'Afrique, Bujumbura, Burundi, f6vrier
1987 ; sixieme Conf6rence r~gionale des commissions nationales africaines
pour l'Unesco, Blantyre, Malawi, avril 1987) ; cr6ation de commissions
nationales au Cap-Vert (f6vrier 1987) et au Zimbabwe (mars 1987) ; conclusion
de l'accord de coop6ration entre l'Unesco et le Centre international des
civilisations bantou ; activit6s du Coordonnateur r~gional pour l'Afrique,
des directeurs des bureaux r~gionaux et des repr6sentants de l'Unesco en
Afrique ; politique de d6centralisation men~e A la lumiere des discussions
qui ont eu lieu lors de la reunion sur la question convoqu6e par le Directeur
g6n6ral au Siege le 5 novembre 1986.

37. Le Projet de programme et de budget pour 1988-1989 contient des proposi-
tions visant A am~liorer et A renforcer les relations avec les Etats membres
d'Afrique ; ces propositions concernent en particulier le nombre des repr6-
sentants de l'Unesco et la dotation en personnel de leurs bureaux.

R6gion Am~rique latine et Caralbes

38. Am~lioration globale des relations avec les Etats membres grace aux
activit6s suivantes : visites officielles du Directeur g~n6ral dans neuf Etats
membres de la r~gion, lesquelles ont permis de daterminer les possibilitas de
coop~ration technique existant dans les domaines de compitence de l'Unesco ;
participation de la Division Am6rique latine et Caralbes A des r~unions
d'organisations intergouvernementales (au Siege et dans les Etats membres)
afin de faciliter la coordination des activit6s ; s6minaire organis6 au Siege
en 1986 & l'intention des dUl6gations permanentes afin de les amener a mieux
comprendre les nouvelles structures de l'Organisation ainsi que ses programmes
et ses procedures (il a, entre autres r6sultats importants, 6t4 d6cid6 de
produire un "manuel" A l'usage des dC16gations permanentes et, 6ventuellement,
d'organiser un s6minaire analogue une fois par an ou par exercice biennal) ;
am~lioration de la circulation de l'information et de l'appui fourni au bureau
du Coordonnateur regional a Caracas et au bureau du repr6sentant de l'Unesco
dans les Caralbes ; assistance, aux stades appropri6s, dans le traitement des
demandes pr~sent6es au titre du Programme de participation ; n6gociation d'un
accord de coop6ration entre l'Unesco et le Parlement andin (l'accord, approuv6
par le Conseil ex6cutif et sign6 par le Directeur g6n~ral au nom de l'Organi-
sation, a ouvert la voie au resserrement de la coop~ration avec un sous-groupe
identifiable comme tel au sein de la region Am&rique latine) ; et lancement
d'un programme de bourses destin6es A permettre A dix 4tudiants d'Afrique
lusophone d'achever leur formation dans des 6tablissements d'enseignement
sup~rieur br6siliens.

3.9. Les r6ductions de personnel et les contraintes budgataires ont fait
obstacle c l'analyse et A la diffusion de l'information aupres des Etats
membres ; par ailleurs, il a fallu diff&rer la publication du "manuel" a
l'usage des d616gations permanentes jusqu'a ce que les cr6dits n6cessaires
soient disponibles.

Region des Etats arabes

40. Poursuite du d~veloppement et du renforcement des relations avec les
Etats membres, grace aux visites du Directeur g6n~ral effectu~es dans 7 Etats
membres ; grace A l'organisation, A l'intention de l'ensemble des d6l6gucs
permanents, de 4 reunions d'information, portant notamment sur la vie de
l'Organisation, ses structures et son fonctionnement, sur la d6cennie mondiale
de la culture, sur la question de J~rusalem et sur l'utilisation de la langue
arabe du Secr6tariat et dans les conf~rences (suivi de l'ex6cution des d~ci-
sions du Conseil ex6cutif et de la Conf6rence g~n~rale) ; grace a l'6change
ragulier d'informations permettant notamment l'utilisation optimale des fonds
du Programme de participation et la contribution active des Etats membres A
la mise en oeuvre des activit6s relevant du Programme ordinaire ; grace A
l'aboutissement des n~gociations avec le Soudan pour l'organisation de la
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Conf&rence ministorielle ARABCOM (Khartoum, juillet 1987) ; grace a l'organi-
sation, a Qatar, de la r6union de consultation avec les commissions nationales
arabes sur le troisieme Plan a moyen terme, ainsi que de la r6union regionale
des Clubs Unesco a Koweit ; grace aux n~gociations qui ont abouti & l'instal-
lation du Bureau r6gional de science et de technologie pour les Etats arabes
(ROSTAS) et du Bureau r&gional d'6ducation pour les Etats arabes (UNEDBAS) a
Amman, en Jordanie, ainsi que du Bureau du repr6sentant a Tunis aupres des
Etats du Maghreb ; grace a la signature d'accords de coop6ration avec l'Orga-
nisation arabe des ressources minieres (OARM) et l'Organisation arabe de
normalisation et de m6trologie (ASMO) ; grace aux nouvelles activit6s de
coop6ration avec l'Organisation arabe pour l'6ducation, la culture et la
science (ALECSO) et le Bureau arabe de 1'1ducation pour les Etats du Golfe
(ABEGS) ; grace a la poursuite de la coop6ration avec la Ligue des Etats
arabes et l'Organisation de la Conf6rence islamique ; grace a la mise en
oeuvre des r6solutions de la Conf6rence g6n6rale relative A la sauvegarde du
patrimoine culturel dans la r~gion, a la question de J6rusalem et sa pr~ser-
vation, aux institutions 6ducatives et culturelles des territoires arabes
occup6s, et au conflit Irak-Iran.

41. Les difficult6s dues au red6ploiement du personnel ainsi que des
problemes de coordination ont entrain6 des retards dans l'ex6cution du
Programme de participation. A cet 6gard, des efforts sont faits pour am~liorer
les proc6dures de traitement des requetes faites au titre de ce programme
ainsi que pour mieux organiser l'intervention des divisions responsables.

R~gion Asie et Pacifique

42. Active et 6troite coop6ration avec les Etats membres et les organisa-
tions r~gionales et internationales de la ragion, grace aux activit6s
suivantes : visites officielles du Directeur g~nsral au Japon, o0 il a parti-
cip6 a la vingt-septisme session du Conseil de l'Universit6 des Nations Unies
et en Inde ; organisation, A l'intention des d616gations permanentes du groupe
Asie et Pacifique, d'une reunion d'information sur le Programme et budget
pour 1986 ainsi que sur les m6thodes et proc~dures de travail du Secr6tariat ;
consultations informelles entre le groupe et diff6rents secteurs du Secr6-
tariat et s~ances individuelles d'information pour les d616gu6s permanents
nouvellement nomm6s ; participation a un certain nombre de r~unions organis6es
par le groupe Asie, afin de donner des explications detaill6es sur certains
sujets tels que le Programme international pour le d6veloppement de la commu-
nication (PIDC) et les programmes de sciences sociales ; organisation A
Bangkok de la deuxieme R6union des directeurs des bureaux r6gionaux de
l'Unesco et des responsables des unit6s hors Siege dans la r~gion, afin de
chercher A mieux coordonner la mise en oeuvre des activit6s d6centralis6es
participation aux s6minaires d'information organises a l'intention des secr6-
taires nouvellement nomm6s a la tate des commissions nationales ; organisa-
tion, pour la premiere fois, de conf6rences de presse donn6es par le porte-
parole de l'Unesco au cours de la 124e et de la 125e session du Conseil
ex6cutif (les efforts entrepris ont abouti a une augmentation du nombre des
conf6rences de presse et de celui des journalistes qui y ont assist6 ainsi
qu'a 1'61argissement de la couverture des activit6s de l'Unesco par la
presse, la t616vision et autres m~dias de la r6gion).

43. La Division Asie et Pacifique se propose d'aider les Etats membres
concern6s A effectuer une 6tude de faisabilit6 concernant la participation de
11 Etats membres de la r&gion des Etats arabes aux activit~s r~gionales de
l'Organisation en Asie et dans le Pacifique. La Division est prete 6galement
a apporter aux repr6sentants des Etats de la r~gion singeant au Conseil
ex~cutif une assistance supp16mentaire sous forme de s6ances d'information
sur les diff~rents points de l'ordre du jour des sessions du Conseil. L'Orga-
nisation d6veloppe actuellement ses rapports avec plusieurs pays du Pacifique
qui ne font pas encore partie de ses membres ; des efforts sont en cours pour
les inciter A entrer a l'Unesco - 8 cette fin, il leur a 6t6 notamment
adress6, en mars 1987, une documentation appropri6e accompagn6e d'une lettre
d'explication d6taill6e.

Europe

44. Resserrement des liens avec les d616gations permanentes et contribution
au reglement de questions relatives a des prises de position de groupes
d'Etats membres de la r6gion, notamment durant les sessions du Conseil
ex6cutif.
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45. Meilleure compr~hension de la politique de chaque Etat membre de la
ragion vis-a-vis de 1'Unesco, A la suite de l'examen systomatique r~alis6
pour la premiere fois, des grands themes 6voqu~s par les ministres des
affaires 6trangeres des Etats membres de la r~gion, lors du d6bat a
l'Assembl6e g~n6rale des Nations Unies, ainsi que des interventions de ces
ministres lors de la Conf6rence sur la s6curit6 et la coop6ration en Europe
(CSCE), a Vienne. Cet examen a aussi permis de pr6parer de fagon approfondie
les 14 missions du Directeur g6n6ral dans les Etats membres de la ragion.

46. Renforcement des relations avec les Etats membres, grace A la participa-
tion aux diverses consultations collectives des secr6taires des commissions
nationales, ainsi qu'a la 7e rencontre r~gionale des secr~taires generaux des
commissions nationales de la ragion Europe, organis6e en France, en septembre
1986 ; grace a la promotion de la coop~ration europ6enne, en mettant en
oeuvre, par un groupe de travail intersectoriel, la r6solution de la Conf6-
rence g~nbrale 23 C/18.1 (participation a la table ronde des repr6sentants
des pays europ6ens indiqu6s dans cette r6solution) ; grace A la coordination
de la coop~ration avec les organisations intergouvernementales de la region,
notamment avec le Conseil de l'Europe et le Conseil nordique ; grace a l'la-
boration, a l'intention de la CSCE, d'un compte rendu sur la "Contribution de
l'Unesco au d6veloppement de la coop6ration dans la r6gion de l'Europe et A
la mise en oeuvre des dispositions appropri6es de l'Acte final de la Conf6-
rence sur la s6curit6 et la coop6ration en Europe (Helsinki, 1975)". Ce
document pr6sente, pour la premiere fois depuis 1980, un bilan de l'action de
l'Organisation en Europe ; il a 6t distribu6 1 tous les Etats membres et
observateurs permanents, aux commissions nationales et aux membres du Conseil
ex6cutif, car il constitue un exemple de la compl6mentarit6 entre l'action
universelle et l'action r~gionale de l'Unesco ; le document a 6t6 aussi
pr~sent6 a une session plniere des ds6lgations des 35 Etats participant a la
CSCE, ainsi qu'a une r~union de 150 journalistes des pays signataires de
l'Acte final de la Conf6rence d'Helsinki. Ce document contribue A une meil-
leure information du public sur l'action de l'Organisation en Europe.

47. Le maintien et le renforcement des relations avec les Etats membres de
la r~gion Europe, notamment avec leurs commissions nationales, devraient se
traduire par une plus grande fr~quence des missions dans ces Etats membres
des fonctionnaires de la Division Europe, par exemple A l'occasion des
raunions annuelles des commissions nationales (en 1986, trois missions seule-
ment ont 6t6 effectu~es). Les membres du Secr6tariat devraient aussi pouvoir
se familiariser avec les institutions europ6ennes qui s'efforcent de promou-
voir la coop~ration r~gionale.

48. Des efforts seront faits pour mettre en place une politique d'information
appropriae vers les Etats membres de la ragion Europe, dans le cadre d'une
coop6ration plus 6troite entre la Division Europe, l'Office d'information du
public et les secteurs de programme de l'Organisation.

49. La mise en oeuvre du Programme de participation sera grandement facilit~e
par l'informatisation envisagse des proc6dures de traitement des requetes et
des suites qui leur sont r6serv6es.

Cooperation avec les commissions nationales

50. Soutien du d6veloppement des structures et des activitas des commissions
nationales, principalement dans le cadre du Programme de participation, grace
a l'organisation de stages de formation, . la traduction dans les langues
nationales des ouvrages et psriodiques de l'Unesco, A la publication des
bulletins d'information, a la cr6ation et au renforcement des centres de
documentation, et a l'6quipement de leurs secr6tariats ; grace a l'examen de
quelque 220 requetes soumises au titre du Programme de participation et A la
mise en oeuvre de 90 projets, dont certains concernaient la c6lbration du
40e anniversaire de l'Unesco et ont permis aux commissions nationales d'y
prendre une part active.

51. D'autres activit~s, qui contribuent a la formation et au renforcement du
statut, des structures et des activitas des commissions nationales, concernent
l'6laboration d'un manuel A l'intention des secr6taires g~n~raux des commis-
sions nationales ainsi que la preparation d'une publication sur le r6le et
les fonctions des commissions nationales.

52. Contribution a la formation des nouveaux secr6taires g~n6raux et des
autres membres des commissions nationales, A la faveur de r&unions d'informa-
tion organis6es au Siege (deux r6unions pour 46 participants en provenance de
toutes les ragions) et hors Siege, en Afrique et en Asie, en &troite collabo-
ration avec les bureaux r6gionaux.
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53. Renforcement de la coopsration entre 1'Organisation et les commissions
nationales, d'une part, et entre elles-mgmes, d'autre part, grace A la
consultation collective de 1986 qui a surtout ports sur les activitss de ces
commissions en matiere d'information du public et sur leur coop6ration dans
ce domaine avec le Secr~tariat de l'Organisation et ses bureaux r6gionaux.

54. Renforcement de la coop6ration, 6changes d'informations et d'exp6riences
entre les commissions nationales aux niveaux sous-r&gional, r~gional et
interr&gional, grace A la r6union sous-regionale des commissions nationales
scandinaves (Copenhague, avril 1986), a la 12e Conf6rence sous-r~gionale des
commissions nationales balkaniques (Sofia, juin 1986), A la Ire r6union du
comits pr6paratoire de la 6e Conf~rence r6gionale des commissions nationales
africaines (Nairobi, juillet 1986), a la 7e rencontre r~gionale des secr6-
taires g~n~raux des commissions nationales de la r~gion Europe (Dieppe,
France, septembre 1986), a la ire r~union sous-ragionale des commissions
nationales du Pacifique (Appia, Samoa, d6cembre 1986), a la 14e Conf~rence
r~gionale des commissions nationales arabes (Doha, Qatar, janvier 1987), a la
Ire r~union des commissions nationales africaines de langue officielle
portugaise (Luanda, Angola, janvier-f6vrier 1987), a la r~union sous-ragionale
de commissions nationales africaines d'expression frangaise (Bujumbura,
Burundi, f~vrier 1987), a la r~union interr~gionale de secr6taires g~n~raux
de commissions nationales sur le troisieme Plan a moyen terme (Trinit6 et
Tobago, f~vrier 1987), a la 6e Conf6rence r~gionale des commissions nationales
africaines pour l'Unesco (Blantyre, Malawi, avril 1987), a la r~union sous-
r~gionale des commissions nationales d'Asie et du Pacifique (Djakarta,
Indon6sie, juin 1987), et a la r6union d'experts balkaniques sur le troisieme
Plan 6 moyen terme (Belgrade, Yougoslavie, juin-juillet 1987).

55. Le manque de fonds disponibles au titre du Programme ordinaire et du
Programme de participation n'a pas permis de satisfaire toutes les demandes
6manant des commissions nationales. De ce fait, le nombre de participants
invit~s aux cours de formation organis~s au Siege est de 1'ordre de 20,
contre 30 il y a quelques ann6es. II en va de meme pour les consultations
collectives. La dur~e de ces r6unions a 6galement 6t6 r~duite de trois a deux
semaines.

Relations avec les organisations intergouvernementales

56. Maintien de l'6change d'information et de la coordination entre l'Orga-
nisation et les institutions du systeme des Nations Unies, grace a la parti-
cipation du Directeur g~n~ral aux sessions du Comit6 administratif de
coordination et a la contribution de l'Organisation aux travaux de ce Comit6 ;
grace a la pr~paration pour les 124e et 126e sessions du Conseil ex6cutif des
informations sur les d~cisions et activit6s r6centes des divers organes des
Nations Unies, des secr6tariats des institutions s~pcialis~es et d'autres
organes du systeme ; grace a l'information fournie a l'Assembl6e g~n~rale des
Nations Unies et au Conseil 6conomique et social sur les decisions de la
Conf6rence g~n~rale et du Conseil ex6cutif int6ressant l'action du systeme
des Nations Unies ; grace a la participation aux travaux de la 41e session de
l'Assembl6e g~n~rale des Nations Unies et aux r6unions des organes de coordi-
nation du systeme des Nations Unies (cette participation a, par exemple,
conduit 1'Assembl6e g6n~rale des Nations Unies a prendre en consid6ration,
dans ses r6solutions, les questions relatives A l'information et a la commu-
nication, et a proclamer la D~cennie mondiale du d6veloppement culturel).

57. L'am~lioration de la contribution de 1'Organisation aux travaux des
instances de coordination du systeme des Nations Unies se fonde de plus en
plus sur les conclusions de groupes de travail intersectoriels qui permettent
d'examiner chaque question importante. D'autre part, il faut noter que la
coordination au sein du systeme des Nations Unies s'oriente davantage vers la
recherche des moyens destin6s a renforcer l'action complmentaire des insti-
tutions, tout en s'efforgant d'lliminer les doubles emplois. C'est pourquoi
le Directeur g~n~ral a pr6conis6, dans le cadre du Comit6 administratif de
coordination, des mesures de concertation pour trouver des solutions appro-
pri6es a la crise de la coop6ration multilat6rale ainsi qu'aux difficult~s
financieres de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations
du systeme des Nations Unies.

Coopbration avec les organisations internationales
non gouvernementales

58. D~veloppement et renforcement de la coop6ration avec les organisations
internationales non gouvernementales (ONG), grace a la consultation indivi-
duelle des ONG pour la pr~paration du Projet de programme et de budget pour
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1988-1989 (doc. 24 C/5) ; grace aux consultations collectives entreprises
lors de la 20e Conf~rence des ONG (juin 1986), qui a r6uni une centaine
d'organisations appartenant aux cat~gories A et B, et qui a adopt6 un certain
nombre de r6solutions portant sur diff6rents aspects du Projet de programme
et de budget pour 1988-1989 ; grace aux consultations sectorielles, organis6es
dans les domaines de l'alphab6tisation, de la jeunesse, du d6veloppement
culturel (ces consultations sectorielles permettent de r~unir un nombre limit6
d'organisations ayant des objectifs semblables ou compl6mentaires, et de
favoriser les 6changes interdisciplinaires) ; grace A l'organisation, en
6troite coop6ration avec le Bureau r6gional d'6ducation pour l'Afrique A
Dakar et, pour la premiere fois dans l'histoire de l'Organisation, d'une
consultation r6unissant une centaine d'ONG r~gionales et internationales
oeuvrant dans la r~gion et susceptibles de participer plus intens~ment aux
activit6s de l'Organisation.

59. Am&lioration des informations disponibles sur les ONG, grace aux progres
r6alis6s dans la constitution d'une banque de donn6es sur les ONG ; grace a
l'6tablissement d'un premier annuaire (900 pages) des 543 ONG entretenant des
relations officielles avec l'Organisation et appartenant aux cat~gories A, B
et C (cet annuaire sera tres utile aux Etats membres, aux commissions natio-
nales et aux ONG elles-mimes, ainsi qu'au Secr6tariat, car il contient des
informations permettant d'appr6cier la repr6sentativit6 et les qualifications
des ONG, ainsi que les nombreux services que ces ONG peuvent rendre A la
coop6ration internationale dans les domaines de comp6tence de l'Organisation).

Programme des Clubs Unesco

60. Renforcement des relations entre l'Organisation et les Clubs Unesco qui
ont largement particip6 A la c616bration du 40e anniversaire de l'Unesco et
de l'Ann6e internationale de la paix, grace, dans certains cas, A une contri-
bution financiere modeste et A la fourniture d'une documentation 6crite et
audiovisuelle.

61. Approfondissement de la mission d'information des Clubs, grace a une
collaboration accrue avec l'Office de l'information du public. Meilleure
articulation des travaux des Clubs avec ceux des commissions nationales,
grace 1 la participation de responsables de Clubs A des r6unions de ces
commissions.

62. Multiplication des actions conjointes menbes par les Clubs Unesco et les
Ecoles associ6es, par exemple dans le cadre d'un s6minaire sous-regional tenu
au Venezuela sur le theme de l'6ducation pour la paix et la cr~ativit6, ou
dans celui d'une r6union nationale au Tchad sur leur participation au d6ve-
loppement rural ; grace a un s6minaire international de responsables de Clubs
Unesco et d'Ecoles associ~es, convoqu6 en mai 1987 en Bulgarie par la F~d~ra-
tion mondiale des Associations et Clubs Unesco pour examiner les moyens de
parvenir A une plus grande compl6mentarit6 entre les deux mouvements ; et
grace au concours apport6 a l'organisation par cette F~d~ration d'une "Journ6e
portes ouvertes aux amis de l'Unesco", d'ateliers de formation d'animateurs,
et a la publication de dossiers d'information et de r~flexion (y compris un
cahier consacr6 A la D6cennie mondiale du d6veloppement culturel).

63. Ces r~sultats encourageants ne sauraient toutefois dissimuler la prin-
cipale difficult6 de mise en oeuvre des activit6s, A savoir la stagnation des
ressources financieres et humaines. La raison d' tre de ce programme est, en
effet, d'augmenter le nombre des Clubs et d'encourager l'organisation d'acti-
vit~s importantes pour l'Unesco et pour ces Clubs eux-memes ; or, il devient
de plus en plus difficile de r~pondre & la demande croissante de requetes et
d'assistance que suscite le d~veloppement du mouvement.

Coop6ration avec les fondations

64. Poursuite de la coop6ration avec les fondations et les organismes
b6n6voles, notamment avec certaines fondations europ6ennes qui ont 6tabli des
"Centres Unesco" pour sensibiliser le public et les m~dias A l'oeuvre de
l'Organisation ainsi qu'avec plusieurs autres fondations qui ont collabor6
aux travaux visant a cr6er un r6seau de bibliotheques associ6es.

Relations publiques

65. Promotion, par la Division des relations publiques, d'activit&s
destin6es a mettre en relief, avec le concours des m6dias, les objectifs, le
role et 1'action de l'Organisation
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. colloque international (Venise, mars 1986) sur "La science aux confins
de la connaissance : le prologue de notre pass6 culturel" ;

. table ronde (Tokyo, septembre 1986) sur "L'avenir de la coop6ration
internationale : perspectives du XXIe siecle", organis6e en collabora-
tion avec le quotidien japonais "Asahi Shimbun" et la F~d~ration
japonaise des Associations Unesco, et au terme de laquelle les parti-
cipants ont adopt6 une d6claration soulignant l'importance de la
coop6ration multilat6rale ;

. exposition A Paris, sur les "Ors hell~nistiques de Tarente" (de
novembre 1986 A f6vrier 1987) et a Tokyo, sur "Alexandre le Grand &
C16op&tre : les ors de Tarente" (de mars A juin 1987)

. gala au th~atre du Bolchoi de Moscou (novembre 1986) avec les &toiles
internationales de la danse, retransmis par 50 chalnes de t616vision ;

. 6mission du disque "Cadeau de la vie 1986", en collaboration avec
l'Association pour la recherche sur le cancer ;

. exposition a Bangkok (d6cembre 1986) sur le theme "D6velopment through
knowledge - 40th Anniversary of Unesco" (films et exposition sur le
theme "Save our common heritage") ;

. s6minaire international de journalistes, en Turquie, pour la sauve-
garde du patrimoine culturel de la Cappadoce.

66. Toutes ces manifestations ont eu un grand retentissement dans les m6dias.

67. Accueil au Siege de l'Organisation de 264 groupes de visiteurs
(10.176 personnes) provenant de 24 Etats membres.

Information du public

Restructuration de l'Office de l'information du public et renforcement
de sa cooperation avec les secteurs de l'Organisation

68. Restructuration op6r6e le 27 juillet 1985 dans le cadre du Secteur des
relations ext6rieures- et de l'information. Nomination en juillet 1986 d'un
porte-parole du Directeur g6n6ral, permettant de renforcer encore et de
d6velopper les relations avec les m~dias.

69. Renforcement des relations entre l'Office et les secteurs de l'Organisa-
tion, grace a 1'organisation de rencontres p6riodiques et A la multiplication
des contacts entre les membres de l'Office et les sp6cialistes du programme
en vue d'identifier les activit6s prioritaires destin&es A tre couvertes par
les m~dias.

70. La r~duction des effectifs de l'Office et des cr~dits qui lui sont
attribu6s, n'a pas eu pour corollaire la diminution des taches qui lui sont
confi6es, mais au contraire leur accroissement. L'absence d'un r~dacteur en
langue espagnole de la presse 6crite, d'un producteur de la documentation de
base et l'existence d'un seul r~dacteur en anglais sont de graves facteurs
limitants de la production de l'information dans les langues voulues. Face A
ces difficult6s, l'Office a eu recours, plus que par le pass6, a des colla-
borateurs ext~rieurs qui ont 6t6 choisis en prenant en consid&ration
l'objectif d'une r6partition g6ographique satisfaisante. Des efforts ont 6t6
faits pour encourager les commissions nationales, les organisations non
gouvernementales et les Clubs Unesco a relayer 1'Office aupres des m6dias.

71. La r~duction d'un tiers environ du volume des effectifs de 1'Office a eu
aussi pour effet de reporter la mise en oeuvre, en collaboration avec un
institut sp6cialis6, d'un systeme d'6valuation de l'information publi6e sur
l'Unesco par une centaine d'organes de presse diffus~s dans les grandes aires
g~oculturelles ainsi que de la contribution de l'Office a l'61aboration de
cette information.

Renforcement des relations avec les m~dias

Information de base et documentation

72. Poursuite des publications Les Nouvelles de l'Unesco, Faits et chiffres
et Unesco sp6cial, grace a l'informatisation du traitement, de la composition
et de la mise en page des textes, A la formation d'un personnel polyvalent.
En ce qui concerne Unesco Sp6cial qui a succ6d& A Information Unesco et dont
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les articles sont largement repris par les agences de presse et par les
m~dias, des efforts sont faits pour pallier les difficult6s dues la suppres-
sion de postes budgstaires, de fagon & faire paraftre r~gulierement la revue
dans quatre versions linguistiques au moins.

73. Lancement d'une s~rie de fiches d'information en plus des affiches et
des dspliants, destin6e & constituer une documentation de base, en tenant
compte des difficult6s de la mise en oeuvre de ce projet (recours a des
journalistes ext~rieurs comp6tents, obtention des informations de la part des
secteurs, mise au point technique des maquettes).

74. Adaptation locale de l'information de base dans les langues officielles
et non officielle de l'Organisation, grace au maintien et a l'accroissement,
dans le cadre de la comm6moration du quarantieme anniversaire de l'Organisa-
tion, du soutien financier direct aux commissions nationales.

75. Am6lioration du fonctionnement du centre de documentation, notamment
pour r6pondre aux demandes qui lui sont adress~es, a la suite de 1'achevement
de l'informatisation de la gestion des stocks, de la distribution et du
traitement du courrier.

Presse 6crite

76. Couverture des activit6s de l'Organisation, grace a 1'envoi de 262 talex
de presse (frangais, anglais et espagnol) a une soixantaine de destinataires
dans le monde et de 170 communiqu6s de presse par voie ordinaire a quelque
2.000 destinataires (presse, d616gations, commissions nationales, bureaux
r~gionaux) ; grace a la distribution de 77 notes d'information ; grace A
l'accr~ditation de 209 journalistes de la presse 6crite et audiovisuelle a la
salle de presse, lesquels ont 6t6 inform6s, par un calendrier mensuel, des
r~unions et conf6rences crganis6es au Siege ; grace A l'organisation d'entre-
tiens avec les spacialistes du programme et d'interviews avec le Directeur
g6n6ral ou son porte-parole ; grace aux invitations faites & des journalistes
A participer a des confarences internationales (Madrid, juin 1986 ; Geneve,
d~cembre 1986 ; Bogota, mars-avril 1987 ; Yaound6, avril 1987) ou 3 visiter
sur place des projets op~rationnels (Cap-Vert, novembre 1986) ; grace 6 la
participation aux principales missions du Directeur g6n6ral afin de sensibi-
liser les m~dias ; et grace a la publication de la revue de presse quotidienne
rassemblant les principaux articles et reportages parus dans toutes les
r~gions au monde sur l'Unesco.

77. Pour rem6dier en partie a la r6duction des effectifs, il faudrait infor-
matiser rapidement les activit6s de la Division de la presse Ecrite et doter
la salle de presse d'un terminal reli6 au r~seau de documentation de
l'Organisation.

Information audiovisuelle

78. Poursuite de la production de programmes radiophoniques et distribution
aux stations de radio int6ress6es.

79. D6veloppement de la coproduction t61[visuelle grace au transfert de
ressources budg6taires praalablement destin~es aux coproductions radio-
phoniques, pour lesquelles il n'existe pratiquement aucun march6, afin de
confier, par exemple, a de grands organismes de t616vision, la r6alisation de
4 s6ries de programmes sur l'environnement, le patrimoine mondial, l'oc~ano-
graphie et les traditions orales.

80. Diffusion, dans la plupart des r~gions du monde, des programmes vi,6o
trimestriels de la Division de l'information audiovisuelle, dont l'utilisation
donne lieu a une r~troinformation informelle de la part des stations 6e t616-
vision, en particulier pour ce qui est du mat6riel produit pour le quarantieme
anniversaire de l'Organisation.

81. Recours a des talents ext6rieurs, afin de garder le contact avec un monde
professionnel en 6volution et avec un public aussi vaste que possible, et de
maintenir le niveau de la production en d6pit des r~ductions de personnel,
tout en exploitant au mieux les installations techniques de l'Organisation.

82. Production de s6ries de diapositives en couleurs et de mini-expositions
a l'intention de tous les organismes d6sireux de diffuser une information
concernant l'Unesco, et association de missions de reportage photographique
aux missions de reportages radio/vid6o confi6es a des journalistes free-lance,
afin d'enrichir la phototheque.
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83. Transfert des archives audiovisuelles (matsriel vid6o, films et diaposi-
tives) ainsi que de la distribution et des ventes de matsriel audiovisuel sur
le systeme micro-informatique ISIS, en collaboration avec le Secteur de la
communication.

Diffusion de l'information dans les r~gions

84. Am6lioration et renforcement de la d6centralisation de l'information du
public et adaptation de cette information aux besoins et aux caract6ristiques
socioculturelles des r6gions, grace a la cr6ation d'un r~seau de 5 corres-
pondants locaux (journalistes free-lance sous contrat d'honoraires ou
stringers) en Am6rique latine et A l'6tablissement progressif de rsseaux
analogues en Asie (New Delhi et Manille) et en Afrique (Dakar, Nairobi,
Abidjan et Lagos).

85. Progression marqu6e (jusqu' 85 % par rapport aux ann6es pr6c6dentes) du
nombre de t6lex, d'articles, de notes d'information et de commentaires sur
l'Unesco, et accroissement des articles favorables A l'Organisation, grace A
l'initiative laiss6e aux correspondants locaux, charg6s de traduire, d'adapter
et de produire, le cas 6ch~ant, 1'information transmise aux m~dias et aux
agences de presse nationales.

86. Renforcement des moyens minimaux en personnel et en ressources budg6-
taires de l'unit6 d'action r6gionale qui coordonne depuis le Siege de
l'Organisation les efforts d6ploy6s par les correspondants r6gionaux.

Programme de participation

87. Contribution A la r6alisation des objectifs des Etats membres en matiere
de d6veloppement et ! l'obtention des r6sultats attendus du programme de
l'Unesco, grace a l'approbation, sur les 2.789 demandes enregistr6es au titre
du Programme de participation, de 1.163 demandes repr~sentant au total
10.813.600,50 dollars. Les cr~dits allou6s au Programme de participation dans
le cadre du budget ordinaire 6taient donc 6puises & la fin de 1986.

88. Les difficult6s rencontr6es dans I'administration du Programme de parti-
cipation sont li6es au fait que les ressources humaines et financieres sont
insuffisantes pour permettre d'en assurer la gestion et l'informatisation
dans de bonnes conditions, ainsi qu'aux retards avec lesquels les @tats
financiers et les rapports d'6valuation des Etats membres parviennent a
l'Organisation, retards qui obligent a leur tour a diff6rer les versements au
titre des nouvelles demandes d'assistance approuv6es par le Directeur g6n6ral.

89. Des efforts sont donc en cours pour parvenir A une v6ritable rationali-
sation de la structure administrative actuelle du Programme de participation,
de maniere & acc6l6rer le traitement des demandes et & r6pondre plus vite que
ce n'est le cas pour le moment aux besoins des Etats membres. Il faudrait
pour cela une rsduction du nombre de demandes pr6sent6es par les Etats membres
- de 20 a un chiffre total de 10, dont 5 pourraient etre de caractere
national. Par ailleurs, outre les mesures de coordination qui doivent etre
prises au sein du Secr6tariat, il faudrait que les proc6dures d'ensemble
soient simplifi6es et que des 616ments d'6valuation soient incorpor6s aux
6tats financiers et aux rapports.

VII. BUREAU DU CONTROLEUR FINANCIER

90. Tenue de la comptabilit6 de lorganisation et soumission des comptes
d6finitifs pour 1984-1985 au Commissaire aux comptes pour certification ;
fourniture d'616ments d'ordre qualitatif et quantitatif visant A assurer
l'exactitude des faits prssentss ainsi que des observations formul6es par le
Commissaire aux comptes dans son rapport au Conseil ex~cutif ; application
des recommandations formul~es.

91. Etude de proc6dures am6lior~es de travail concernant les r~ponses aux
questions soulevies au cours de la v~rification des comptes. Ces proc6dures
am6lior6es visent A @liminer les 6changes de correspondance superflus, tout
en faisant en sorte que les observations du Commissaire aux comptes s'appuient
sur des faits et que situation soit correctement et 6quitablement pr~sent~e.

92. Entr6e en service, a partir de janvier 1987, du systeme de traitement
informatique des regus bancaires par saisie directe sur terminal d'ordinateur.
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93. Etablissement et informatisation de fiches d'inventaire d6taill~es de
tous les biens durables fournis pour l'ex~cution de projets sur le terrain
financ6s au moyen de ressources extrabudg6taires ; poursuite, A la lumiere de
l'exp~rience acquise, des efforts engag6s pour adapter et informatiser l'apu-
rement des principaux comptes bancaires de l'Organisation.

94. Application des micro-ordinateurs A la gestion des fonds regus des
Etats membres et des cr~dits provenant du systeme des Nations Unies ainsi
qu'a la pr6vision de la situation en matiere de trbsorerie et 6 l'administra-
tion des placements.

95. D'apres le rapport du Corps commun d'inspection de 1986 sur la gestion
de la tr~sorerie A 1'Organisation des Nations Unies et dans quatre institu-
tions sp6cialis6es dont l'Unesco, les r~sultats de cette derniere en matiere
de gestion de tr6sorerie sont analogues A ceux des autres institutions des
Nations Unies qui sont, dans l'ensemble, lou6es pour leur efficacit6. Les
recommandations formulaes dans ce rapport ont d'ores et dbj6 6t6 mises en
oeuvre ou sont en voie de l'9tre.

VIII. BUREAU DU PERSONNEL

Red6ploiement du personnel

96. La priorit6 a 6t6 accord~e aux questions et problemes en rapport avec
l'exercice de r~duction du personnel cons6cutifs au retrait de trois Etats
membres. Les coupures op6r6es dans le Programme et budget approuv6s pour
1986-1987 (doc. 23 C/5) et les projets A financement extrabudg6taire corres-
pondants se sont traduites par la suppression d'environ 800 postes, et
270 membres du personnel ont fait l'objet de mesures de red~ploiement.

97. Ex6cution de l'op6ration de red6ploiement, qui a 6t6 men6e a bonne fin
avec un minimum de bouleversements, grace aux mesures prises tres t6t pour
assurer la mise en r~serve d'un nombre substantiel de postes vacants, A des
mesures d'incitation au d6part volontaire et A des efforts visant sp6cifique-
ment a permettre aux membres du personnel ayant fait l'objet de mesures de
red6ploiement de s'adapter A leurs nouvelles fonctions.

98. Des efforts sont en cours pour r~soudre de maniere satisfaisante
certains problemes d'adaptation soit en recourant A la formation en cours
d'emploi, soit en proc6dant a de nouveaux transferts.

D~centralisation

99. Renforcement des mesures engag6es en 1985 (cf. circulaire adminis-
trative n* 1448 du 13 juin 1985) pour faciliter la d6centralisation de la
gestion et du recrutement du personnel, par la d616gation aux directeurs des
bureaux r~gionaux du pouvoir de dbcision concernant un certain nombre de
questions de personnel.

100. Les problemes rencontr6s sont pour la plupart li6s & l'application de
cette derniere mesure et du retard mis a informer le Siege des d6cisions
prises afin qu'il puisse agir en cons~quence. Les dispositions adopt6es pour
rem6dier a ces difficult6s sont les suivantes : renforcement des unit6s ou
des bureaux administratifs hors Siege, formation en cours d'emploi et
d6veloppement de nouvelles comp6tences ; introduction progressive de mat6riel
de bureau moderne ; et mise au point de m6canismes efficaces de communication
avec le Siege.

101. D'autres problemes tiennent aux difficult6s que pose le transfert de
membres du personnel d'un lieu d'affectation a l'autre, en raison, d'une
part, de contraintes familiales, et d'autre part, du fait qu'il est malais6
pour l'organisation de garantir aux membres du personnel concern6s un poste
appropri6 A leur retour au Siege, un certain nombre d'ann6es plus tard. Des
mesures visant A encourager ce type de transfert sont envisagees dans un
avenir proche.

Affinement et application des proc6dures de gestion du personnel

102. Progres consid~rables en matiere de simplification des proc6dures de
gestion du personnel grace A l'6tablissement et a la mise a jour (1986) d'un
index des instructions et directives relatives 6 1'application du reglement
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du personnel ; 1 l'61aboration d'un compendium des d~cisions et pratiques
touchant l'application de ce reglement, de nature A faciliter la coh6rence,
la rapidit6 et la transparence dans le travail quotidien d'administration.

Pr6paration et mise a jour de donn6es statistiques

103. Elaboration et mise en oeuvre, entre 1984 et 1986, d'un systeme de
sondage statistique de la gestion du personnel et des postes. La publication
de documents d'information pour les sessions du Conseil ex6cutif et la
production de bulletins statistiques p6riodiques ont contribu6 a l'examen
objectif d'un certain nombre de problemes d'administration et, en derniere
analyse, A l'61aboration de certaines d6cisions de principe.

Am~lioration de la qualit6 du recrutement

104. Am~lioration, malgr6 les contraintes budg6taires et administratives,
des proc6dures de recrutement et de la qualit6 du recrutement, grace a la
mise a jour et a la modernisation du fichier des candidats ; A la pr6s~lection
conjointe des candidatures par le Bureau du personnel et les secteurs con-
cern6s, laquelle a permis d'am6liorer les processus d'6valuation technique et
de limiter la circulation des dossiers des candidats ; grace enfin au renfor-
cement des proc6dures d'enquete sur les candidats avant la d6cision finale.

Repartition 96ographique

105. Il n'a pas 6t6 possible d'am~liorer la r~partition g6ographique comme
cela avait 6t6 pr6vu, en raison de la suspension g6n6rale des activit6s de
recrutement en 1985 et 1986. On trouvera des informations d6taillies et des
chiffres sur cette question dans le volume I du Projet de programme et de
budget pour 1988-1989 (par. C 41 et suivants).

Systeme du "tutorat"

106. Meilleure adaptation au contexte de travail de l'Organisation, grace au
systeme du "tutorat", qui a 6t6 mis A l'essai le ler novembre 1984 pour une
p6riode de deux ans dans deux secteurs pilotes (CPX et ED) et dont ont b6n6-
fici6 24 nouveaux membres du personnel. A la suite d'une 6valuation positive,
le Directeur g6n6ral a approuv6 une recommandation tendant a g6ncraliser ce
systeme a l'ensembl.e du Secr6tariat des mars 1987 et a reconnu A 115 membres
du personnel la qualit6 de "tuteur".

Formation en cours d'emploi

107. Am~lioration des comp6tences et qualifications du personnel grace aux
activit6s suivantes : formation aux techniques modernes de bureautique orga-
nis6e a la suite de l'acquisition de nouveaux mat6riels et de la formation de
trois formateurs a la Division de la formation du personnel ; formation, en
coop6ration avec le Bureau des services informatiques, de 122 membres du
personnel du Siege en matiere de traitement des donn6es (notamment, formation
au maniement de certains logiciels int6gr6s) ; organisation de cours de
traitement de texte a l'intention de 134 membres du personnel du Siege ;
organisation au Siege de cours de formation sur les proc6dures de comptabilit6
et de gestion du personnel de l'Unesco A l'intention de 14 membres du per-
sonnel recrut6s localement par 11 bureaux hors Siege (dans trois de ces
bureaux, 58 membres du personnel ont entrepris d'acqu~rir une formation a
l'utilisation des micro-ordinateurs et un aux techniques documentaires) ;
seances d'information sur la technologie informatique, auxquelles ont parti-
cip6 330 membres du personnel de tous les secteurs du Siege.

108. La g6n6ralisation progressive a l'ensemble du Secr6tariat des plans de
formation sectoriels, introduits des 1986 dans le Secteur de l'administration
g6n6rale A titre exp6rimental, aidera A mieux d~terminer les besoins indivi-
duels en formation des membres du personnel.

IX. BUREAU DES SERVICES INFORMATIQUES

109. Maintien du fonctionnement des systemes de gestion ; refonte du systeme
de gestion des bourses ; reprise de la gestion des requetes dans le cadre du
Programme de participation ; pr6paration d'un systeme de gestion des achats ;
informatisation des stocks de mat6riels d'information de l'Office d'informa-
tion du public et d6pouillement de deux enquetes destin6es A la Division du
financement de l'6ducation.
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110. Coordination des progres r~alis~s en informatique et de la d~centrali-
sation progressive de certaines activit~s : d6centralisation de la saisie des
informations de gestion ; utilisation du Systeme de gestion informatis6e des
projets extrabudg6taires (PMIS) par tous les secteurs concern6s ; mise en
oeuvre d'un systeme informatis6 de pr6paration et de gestion du D~tail des
activit6s de programme (PAD) au sein du Secteur de 1'6ducation ; mise au
point d'un systeme de suivi des documents en cours de traitement par l'Office
des conf~rences, des langues et des documents ; d6veloppement d'un logiciel
comptable et budg6taire sur micro-ordinateur dont seront 6quip6es les unit6s
hors Siege. Cette d6centralisation progressive a 6t6 accompagn~e par des
cours et par des s6minaires organis6s a l'intention du personnel, en particu-
lier en micro-informatique. Une connexion a 6t6 en outre m6nag6e avec le
Bureau international de l'.6ducation, en utilisant les r6seaux sp6cialis~s de
transmission de donn6es. Un systeme de messagerie 6lectronique en cours
d'installation devrait am6liorer les communications au Siege et avec les
Unit6s hors Siege.

111. Des efforts continueront d'6tre d6ploy6s pour former et informer les
usagers en matiere d'informatique, notamment sous la forme de s6minaires en
micro-informatique.

112. Certaines activit6s n'ont pu 6tre men6es a bien, faute de ressources
humaines ou financieres suffisantes, notamment la refonte du systeme de la
paie propos6e par les Commissaires aux comptes. L'absence d'un logiciel g6n6-
ralis6 de gestion de bases de donn6es se fait sentir. Cet outil pourrait,
entre autres, apporter une contribution d6terminante a l'informatisation
harmoniske et optimale des PAD ou a la mise sur ordinateur des profils par
pays.

113. En ce qui concerne la formation et 1'information des usagers aux appli-
cations exploit6es sur l'ordinateur central, la cr6ation d'une "cellule",
charg6e de la documentation et d'assister les utilisateurs, serait hautement
souhaitable afin de tirer un meilleur parti des outils informatiques dispo-
nibles. L'existence de cette "cellule" permettrait aux utilisateurs d'effec-
tuer eux-mames des traitements 6volu6s et leur multiplication.

114. Les problemes de compatibilit6 entre les machines a traitement de texte,
existant notamment a l'Office des conf~rences, des langues et des documents,
et les micro-ordinateurs standards sont actuellement examin~s et les solutions
appropri6es sont en cours d'application.

115. Il serait nocessaire d'am6liorer les conditions de s6curit6 des traite-
ments informatiques et de d6velopper la liaison informatique avec le Centre
international de calcul de Geneve.

116. Les services apport6s par l'Advisory Committee for Co-ordination of
Information Systems (ACCIS) ne sont pas ceux que l'on pouvait escompter et il
conviendrait de r6examiner le bien-fond6 de la participation de l'Unesco 6
cet organisme.

X. BUREAU DES SERVICES GENERAUX

117. Maintien du fonctionnement de tous les services de l'Organisation, en
d6pit de la diminution de 24 % des ressources budg6taires et de la r~duction
des effectifs disponibles, grace aux mesures prises, des le d6but de 1'exer-
cice biennal, en vue de contr6ler et limiter la consommation et rendre chaque
usager davantage responsable de 1'utilisation la plus 6conomique possible des
locaux du Siege.

118. Poursuite de la mise en oeuvre des mesures d'6conomie visant en parti-
culier a diminuer encore les d6penses postales, y compris celles d'exp~dition
des publications (livres), des documents et des p6riodiques.

119. Utilisation optimale des moyens informatiques, a la suite de l'am~lio-
ration de la compatibilit6 des 6quipements et de la formation des usagers.

120. Restructuration de certaines unit6s sp6cialis6es, notamment en matiere
de courrier, de communication et de transport.

121. D6veloppement et am6lioration du r~seau des communications, en vue de
contribuer au plan de d6centralisation des activit6s de l'Organisation.
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CHAPITRE III

ACTIVITES FINANCEES PAR DES RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES
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I. APERCU

Analyse g6n6rale

1. Les activit6s op6rationnelles financ6es par des ressources extrabudg6-
taires completent les activit6s ex6cut6es au titre du programme ordinaire et
jouent de ce fait un r8le important dans l'action de l'Unesco ax6e sur la
coop6ration pour le d6veloppement. En 1986-1987, la responsabilit6 de l'ex6-
cution des projets financ6s par des ressources extrabudg6taires a 6t6 confi6e,
dans les secteurs du programme, aux divisions charg6es de mener les activit6s
du programme ordinaire. En outre, le Bureau d'6tudes, d'action et de coordi-
nation pour le d6veloppement s'occupe de mobiliser les ressources extrabudg6-
taires ainsi que d'analyser les problemes de d6veloppement, et exerce des
fonctions qui jouent un r~le central dans l'ex6cution des projets, comme la
formation et l'achat de mat~riel, le but 6tant d'assurer l'harmonisation et
le renforcement mutuel des activit6s d'6tude et de r6flexion et de l'action
op6rationnelle. La d6centralisation des activit6s oparationnelles s'est acc6-
16r6e en 1986-1987 et, afin d'obtenir une am61ioration roguliere de la qualit6
de l'ex6cution, l'administration et l'valuation des projets oporationnels ont
6t renforc6es. Les secteurs du programme et l'Unit6 centrale d'6valuation
ont jou6 un role important a cet gard.

2. Sur la base du taux d'ex~cution et de la situation actuelle des ouver-
tures de crodits pour 1987 (pour des projets qui ont 6t6 approuv6s ou qui en
sont aux dernieres 6tapes de la n~gociation), on estime que les d6penses
encourues en 1986-1987 au titre des activit6s financ6es par 1'ensemble des
sources de fonds extrabudg~taires pourraient s'61ever a quelque 160 millions
de dollars.

3. L'un des grands progres r6alis6s au cours de la p~riode consid6r6e a 6t6
le renforcement appr~ciable de la capacit6 de l'Organisation d'identifier et
de pr6parer des projets, nombre d'initiatives ayant 6t6 prises dans ce domaine
par le bureau d'6tudes, d'action et de coordination pour le d6veloppement.
Sur quelque 50 missions de pr6paration, 27 avaient pour but d'obtenir une
assistance pour des Etats membres d'Afrique, grace a une collaboration accrue
avec la Banque africaine de d6veloppement. Cette collaboration accrue coin-
cidait avec le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement
6conomique et le d6veloppement de l'Afrique.

4. En 1986-1987, un nouveau systeme d'6tablissement des rapports sur 1'6tat
d'avancement de projets du PNUD, comportant plusieurs 616ments d'auto-
6valuation, a 6t6 inaugur6. Une attention particuliere a 6t6 accord6e & la
d6finition et au respect de normes uniformes d'6tablissement des rapports
financiers et des rapports de fond relatifs aux projets financ6s par toutes
les sources extrabudg~taires. Le systeme d'information pour la gestion des
projets (PMIS), qui est informatis6, a 6t6 6tendu & la plupart des projets en
cours d'ex~cution a l'Unesco, ce qui contribuera a am6liorer et a normaliser
le systeme d'6tablissement des rapports.

5. En ce qui concerne le taux d'ex6cution des projets, l'Organisation se
classe toujours en bonne place par rapport aux autres institutions sp6cia-
lis~es du systeme des Nations Unies. En 1986, le taux d'ex6cution des projets
financ6s par des ressources provenant d'institutions du systeme des Nations
Unies a 6t6 6gal a la moyenne des taux annuels enregistr6s depuis 1981.

6. Le recrutement d'experts et de consultants internationaux s'est 6galement
6largi, 40 % du personnel de cette cat~gorie provenant maintenant de pays en
d6veloppement. Ce facteur, joint a une utilisation accrue des services d'ex-
perts nationaux, explique qu'en 1986, plus de 50 % des experts travaillant
sur le terrain provenaient de pays en d6veloppement.

Problemes rencontras et propositions d'am6lioration

7. Le montant des d6penses relatives aux projets financ6s par trois grandes
sources de financement de la coop6ration technique au cours de 1'exercice
1986-1987 sera vraisemblablement inf~rieur aux objectifs qui avaient 6t6
fix6s :
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Programme des Nations Unies pour le d6veloppement (PNUD)

8. Depuis quelques ann6es, le niveau des cr~dits fournis par le PNUD pour
l'ex6cution de projets n'a pas augment6 : le montant annuel moyen de ces
cr~dits est pass6 de 690 millions de dollars pour l'exercice 1980-1982 A
550 millions pour l'exercice 1983-1985. Si l'on enregistre en 1986 une reprise
6vidente, avec une augmentation g6n6rale des ressources du PNUD et des acti-
vit6s de programme sur le terrain, dont on pr6voit qu'elle se poursuivra tout
au long du Quatrieme cycle de programmation (1987-1991), la part des sommes
allou~es par le PNUD a des projets ex6cut6s par l'Unesco accuse une baisse
qui s'explique par les facteurs suivants :

- octroi d'un faible degr6 de priorit6 a l'6ducation et aux autres
secteurs sociaux, en raison des politiques d'"ajustement structurel"
(les strat6gies, les politiques et la planification du d6veloppement,
l'industrie, l'agriculture, la sylviculture et la pLche 6tant consi-
d6r6s comme des secteurs de premier plan) ;

- diversification des agents d'ex6cution et recours a de nouvelles moda-
lit6s d'ex6cution ;

- recours accru aux experts nationaux, dont les services sont peu coQteux
(plus de 50 % des mois-travail d'experts fournis par l'Unesco en 1986
entraient dans cette cat6gorie ; ce pourcentage est sup6rieur au taux
g6n6ral d'utilisation de services d'experts nationaux par le PNUD), ce
qui a pour effet d'abaisser le montant en dollars des d6penses. Cepen-
dant, du fait de la baisse des coQts unitaires des services d'experts,
le nombre de mois-travail d'experts effectivement fourni est rest6
6lev&.

Fonds de d6p8t constitu6s au profit du donateur

9. Le niveau des fonds confi~s A l'Unesco a ce titre est 6gal actuellement
au quart environ de ce qu'il 6tait dans les ann6es 1982-1984 ; cela tient
surtout au fait que les principaux partenaires de ce mode de financement
n'ont plus aujourd'hui une balance commerciale aussi favorable qu'il y a
quelques ann6es.

E16ments assistance technique de pr~ts bancaires

10. Les possibilit6s dans ce domaine sont grandes car les banques multi-
lat6rales de d6veloppement ont considarablement 6tendu leurs oparations depuis
quelques ann6es, mais le temps qui s'6coule entre la pr6paration des projets
et leur mise A ex6cution est souvent tres long, pouvant atteindre jusqu'a
deux ou trois ans.

11. Les m6canismes d'obtention des fonds se modifient @galement. Une proc6-
dure d'analyse des besoins et de programmation d'un nouveau genre a 6t6
instaur6e dans les ann6es 80 ; elle a associ6 la programmation bilat6rale et
la programmation multilat6rale, dans le cadre des travaux de quelque
28 "tables rondes" et 16 "groupes consultatifs" respectivement dirig6s par le
PNUD et par la Banque mondiale. Au cours de ces travaux, l'accent a @t6 for-
tement plac6 sur les secteurs productifs de i'conomie, ce qui, joint
l'importance particuliere attach~e a la collaboration entre le PNUD et la
Banque mondiale, a mis nombre d'institutions sp~cialis6es du systeme des
Nations Unies, dont l'Unesco, en marge de ces exercices qui, pour les 40 pays
les moins avanc~s l'emportent maintenant en importance sur les objectifs plus
limit6s de la programmation par pays du PNUD.

12. Les organisations qui ne sont pas mat~riellement pr6sentes dans le pays
consid6r6 sont handicap6es par l'ignorance o6 le PNUD les laisse de la nature
et du calendrier de la programmation. En outre, le PNUD a mis en place depuis
1986 des m6canismes qui lui m~nagent une bien plus grande autonomie dans
l'analyse sectorielle et la conception de projets. Ces m~canismes sont les
suivants : le M6canisme pour l'61aboration de projets qui a permis au PNUD
d'assurer A lui seul 50 missions d'identification et de formulation en 1986 ;
le systeme d'analyse et de programmation nationales de la coop6ration tech-
nique (NATCAP), qui a permis au PNUD de r~aliser en 1986 neuf missions
d'6valuation ; le Comit6 d'examen du programme. Pour toutes ces raisons, la
participation directe de l'Unesco A la programmation a 6t6 sensiblement
r6duite en 1986-1987.
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13. L'Organisation devrait participer effectivement & ces nouveaux m&ca-
nismes, en accordant un degr6 de priorit& beaucoup plus 6lev& & l'analyse
sectorielle et sous-sectorielle, de fagon 6 pouvoir donner des avis aux
gouvernements bsn6ficiaires et aux organismes d'aide. Cette approche permet-
trait 6galement de fournir une contribution appropri6e aux travaux des tables
rondes et groupes consultatifs.

II. ACTIVITES SECTORIELLES FINANCEES PAR DES
RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES

SECTEUR DE L'EDUCATION

Analyse g6n6rale

14. Le tableau qui figure page 136 indique le nombre des projets financ6s
par des ressources extrabudg6taires dans le domaine de l'6ducation ainsi que
le montant annuel des d~penses correspondantes en 1984, 1985 et 1986. Les
chiffres fournis pour 1987 sont des estimations calcul6es sur la base des
chiffres effectifs a la date du 30 avril 1987.

15. Alors que le montant des d6penses annuelles accuse en 1986 une baisse
par rapport aux ann6es pr~c~dentes, l'augmentation pr6vue pour 1987 porte le
volume total des d6penses pour 1986-1987 & un niveau tres sup6rieur A celui
de 1984-1985.

16. Le PNUD reste la principale source de financement des projets dans le
domaine de l'6ducation ; sa contribution pour 1986-1987 marque une nette
augmentation par rapport l'exercice biennal pr~c~dent. Une augmentation est
escomptbe en ce qui concerne les projets financas par des fonds-en-d6p~t et
par les banques ragionales de dsveloppement, en particulier la Banque afri-
caine de daveloppement. Inversement, on observe une baisse appr6ciable des
d6penses au titre de V' 16ment assistance technique des projets financ6s par
des prets de la Banque mondiale, dont le volume tombe de 5 millions de dollars
pour 1984-1985 A 2,9 millions de dollars pour 1986-1987. Cette diminution
peut s'expliquer par la tendance des gouvernements des Etats membres et de la
Banque mondiale a confier A des bureaux d'6tude priv6s l'ex6cution de l'6l6-
ment assistance technique des projets financ6s par des prets. Sa nature mame
d'organisation intergouvernementale du systeme des Nations Unies interdit !
l'Unesco de r6pondre a des appels 1 la concurrence pour se faire attribuer
les fonctions d'agent d'exscution. En ce qui concerne les projets financ6s
par le FNUAP dans le domaine de l'6ducation relative a la population, il y a
eu, en 1986, un fl&chissement du niveau annuel des dspenses, alors que le
nombre des projets a 6t6 sup6rieur 3 celui des ann6es pr&c~dentes. En 1987,
les d6penses devraient atteindre 5,7 millions de dollars, chiffre bien
sup6rieur a celui des annses pr6c~dentes.

17. Le secteur de 1'6ducation a &t& profond6ment remaniC en 1985 ; a cette
occasion la Division des programmes op6rationnels a &tC fusionn6e avec les
divisions organiques et la responsabilit& des activit~s op6rationnelles a &t6
transf~r6e a ces dernieres. L'avantage de cette nouvelle structure est qu'elle
facilite l'enrichissement des activitss opsrationnelles par des apports
qualitatifs et intellectuels ; en revanche, le remaniement explique en partie
la baisse accus6e en 1986 par les d6penses au titre des projets. En 1987, la
restructuration a commencs a faire la preuve de son efficacit6, comme le
montre l'augmentation escompt6e de ces d6penses.

18. La d6centralisation de l'ex6cution des projets opsrationnels s'est pour-
suivie. A la date du 30 avril 1987, 125 projets sur 366 sont dscentralis&s et
ex~cut6s par les bureaux rsgionaux et autres unitss hors Siege. Le Bureau
r~gional d'&ducation pour l'Afrique (BREDA) exerce actuellement la responsa-
bilit6 de l'action op6rationnelle pour un total de 16 Etats membres. Le Bureau
r~gional d'6ducation pour l'Asie et le Pacifique (ROEAP) conserve la respon-
sabilit6 des projets op6rationnels d6centralis6s dans six Etats membres d'Asie
et le Bureau de l'Unesco pour les Etats du Pacifique, A Apia, joue un role de
plus en plus actif dans les activites op6rationnelles. Pour 1985-1986, le
nombre des projets op6rationnels, tant nationaux que multinationaux, dans le
Pacifique, s'est 6lev6 & 15. Le Bureau r~gional d'6ducation pour l'Am~rique
latine et les CaraYbes (OREALC) continue & se charger de trois projets op6ra-
tionnels d6centralis6s dans deux Etats membres d'Ambrique latine et les
bureaux des conseillers sous-r6gionaux pour l'6ducation a Kingston, Quito et
San Jos6 ont pris une part croissante & l'6laboration et au soutien technique
des projets op6rationnels. Des principes directeurs s'appliquant sp6cifique-
ment a la gestion des projets op6rationnels d6centralis6s ont 6t6 diffus6s.
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19. Les pr6occupations prioritaires des Etats membres continuent d'avoir
trait essentiellement a la r~forme de l'enseignement et des programmes, a la
planification et a la gestion de l'6ducation, a l'enseignement technique et
professionnel, au d~veloppement des 6quipements 6ducatifs et aux industries
p~dagogiques. En Afrique, la formation du personnel de l'6ducation revat, de
plus en plus, un caractere prioritaire. Quoique les Etats membres accordent
la plus haute priorit6 a l'6ducation pour tous dans le programme ordinaire de
l'Unesco, cela ne se reflete pas dans les projets financ~s par des ressources
extrabudg~taires. Les Etats membres manifestent 6galement de l'int~rat A
1'6gard de la technologie 6ducative (utilisation de la technologie moderne de
la communication dans lenseignement et application de l'informatique a
1'6ducation, par exemple), qui est appel~e sans aucun doute a acqu~rir un
caractere hautement prioritaire dans les activit6s op~rationnelles.

20. Les principes directeurs du PNUD se concratisent par des augmentations
correspondantes des cradits allou~s ; c'est la un fait que la priorit6 donn~e
par le PNUD, en 1983, au daveloppement des petits Etats insulaires ou enclav6s
illustre particulierement bien. Cette politique ganarale se traduit actuelle-
ment par l'augmentation des cr6dits allou6s aux projets ex~cutas dans le
Pacifique Sud et dans les CaraYbes. Il reste a voir si, de mame, la politique
de mise en valeur des ressources humaines qui a 6t6 adopt~e en 1986 donnera
lieu 6 une augmentation de la part des ressources du PNUD allou~es A
1'6ducation.

21. Toutefois, la d6t&rioration actuelle de la situation 6conomique, notam-
ment en Afrique et en Am6rique latine, compromet l'investissement dans le
secteur social et en particulier dans l'6ducation. La Banque mondiale et le
PNUD jouent actuellement un rle de premier plan pour ce qui est d'aider les
pays endett~s a 61aborer leurs politiques et A ophrer un ajustement structurel
qui n'accorde qu'un faible degr6 de priorit6 A l'6ducation. Il s'ensuit que
de nombreux pays risquent de ralentir leurs efforts en faveur de l'6ducation
de base, et en particulier de l'enseignement primaire et 1'alphab6tisation.
De plus, les m~canismes que le PNUD vient de mettre en place (M~canisme pour
l'6laboration de projets, Analyse et programmation nationales de la coopfra-
tion technique et Comit6 d'examen du programme) ont r~duit la participation
directe de l'Unesco A l'identification et a la programmation des projets
d'6ducation. Il reste encore au Secteur de l'6ducation a trouver un arrange-
ment appropri6 pour faire face a la situation d6crite ci-dessus et prendre
une initiative nouvelle en matiere de programmation par pays et d'6laboration
de strategies op6rationnelles, de fagon 5 renforcer sa contribution au
d~veloppement.

22. En ce qui concerne les projets d'6ducation en matiere de population (y
compris la pr~paration a la vie familiale et l'6ducation sexuelle) qui sont
financas par le FNUAP, le nombre des projets en cours d'ex6cution durant la
p6riode consid6r6e dans le pr~sent document a 6t6 de 70 en 1986 et de 67 en
1987. Pour ce qui est de 1987, il existe un projet r~gional et 18 projets
nationaux en Afrique ; un projet r6gional et 8 projets nationaux dans les
Etats arabes ; 2 projets r~gionaux et 20 projets nationaux en Asie et dans le
Pacifique ; 2 projets r~gionaux et 11 projets nationaux en Am~rique latine et
dans les CaraYbes ; 4 projets interr~gionaux. En outre, des services de
soutien technique et op~rationnel ont 6t6 fournis, a la demande du FNUAP
et/ou des gouvernements intsress6s, & 9 projets nationaux directement ex6cut~s
par les gouvernements. Il convient de noter A cet 6gard la tendance du FNUAP
a confier directement aux gouvernements l'ex6cution des projets, surtout en
Asie.

23. Comme plusieurs projets en cours devaient s'achever a la fin de 1986, un
certain nombre de missions de formulation de projets ont 6t6 ou sont actuel-
lement organis6es pour pr~parer des propositions visant A les prolonger par
une deuxieme ou une troisieme phase. Seize propositions de prolongation de
projets ont 6t6 formul6es ; 5 d'entre elles ont Ct6 approuv6es par le FNUAP
au debut de 1987 et les autres devraient l'8tre dans les mois A venir. En
outre, plusieurs nouvelles propositions de projets sont en cours d'Ulaboration
dans les diffbrentes r6gions et seront soumises au FNUAP pour assistance
financiere. Dans les ann6es a venir, le nombre des nouveaux projets devrait
augmenter sensiblement, en particulier dans l'Afrique subsaharienne, a
laquelle le FNUAP a accord6 la priorit6 absolue. En fait, en Afrique,
2 nouveaux projets ont 6t approuv6s au d6but de 1987 et 6 nouvelles proposi-
tions de projets en sont a divers stades d'61aboration.
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24. Compte tenu de l'expansion rapide qui est pr6vue pour 1987 et les ann~es
suivantes, il faut renforcer les effectifs de sp6cialistes et le personnel de
soutien administratif pour assurer l'exacution optimale de ces projets en
expansion, et bien d6finir le r6le et les responsabilit~s des bureaux
r~gionaux et du Siege.

25. En ce qui concerne l'6ducation destinie a prevenir l'abus des drogues,
un projet mondial et 5 projets nationaux 6taient en cours d'ex6cution au
cours de la p~riode consid~r~e : 2 en Am6rique latine et dans les Caraibes,
2 en Afrique et 1 en Asie. Le montant total des fonds aff~rents aux projets
s'616ve a 707.400 dollars pour 1987 (les cr6dits destin6s 6 financer des
projets du Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues
(FNULAD) sont approuv~s annuellement).

26. Le budget total du FNULAD en 1986 s'est 6lev6 A 31,4 millions de dollars,
dont 13 %, soit 2,8 millions de dollars, ont 6t& allou6s 6 des activit~s
d'6ducation pr~ventive et d'information. Il est pr6vu qu'en 1987 le budget du
Fonds s'61evera a 31,6 millions de dollars. Si la tendance actuelle persiste,
la part du budget consacr6e a l'6ducation pr6ventive et 5 l'information
devrait augmenter en proportion. Le FNULAD a fait connaitre son intention
d'accroltre les cr~dits affect~s aux activit~s d'6ducation pr~ventive et de
confier l'ex6cution de projets a l'Unesco, qui a 6t6 invit6e 6 soumettre des
propositions pour financement. Le Fonds entreprend de vastes 6tudes d'analyse
des besoins en Afrique et dans les Caraibes ; il a demand6 a l'Unesco de
1'aider a les mener 6 bien et, notamment, a 6laborer des plans cadres
r~gionaux identifiant des stratagies et des programmes d'6ducation pr~ventive
et d'information. Il est donc 6 pr6voir que l'Unesco se verra confier un
nombre croissant de projets dans ces deux r6gions a partir de 1988.

27. L'Unicef a maintenu son aide 5 l'enseignement primaire a un niveau pour
ainsi dire constant entre 1980 et 1985. En outre, une importance croissante a
6t6 attach6e A la formation et a 1'6ducation extrascolaire dans le cadre des
projets relatifs 5 la sant6 et 6 la nutrition. Le Programme de coop~ration
Unesco/Unicef a largement contribu6 a renforcer l'action de l'Unicef en faveur
de 1'6ducation, et A en am6liorer la qualit6. Des services consultatifs
relatifs 6 l'ducation ont 6t r~gulierement fournis aux unit6s de l'Unicef
dans les pays, dans les r~gions et au Siege ; un soutien technique a 6galement
6t6 apport6 sous forme de documentation sp~cialis~e.

28. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a continu6 6 soutenir le d6velop-
pement de l'ducation, au moyen, principalement, de projets d'alimentation
scolaire, ou de projets du type "vivres contre travail" appliqu6s a la cons-
truction d'6coles. Dans le cadre de la coop~ration qu'elle entretient de
longue date avec le PAM, l'Unesco a pret6 une assistance technique pour la
pr6paration, la mise en oeuvre et 1'6valuation de ces projets. Pour la seule
ann6e 1986, 1'organe directeur du PAM a approuv6 des projets d'aide alimen-
taire li~e au d~veloppement de l'6ducation pour un montant de 69 millions de
dollars (ce qui repr~sente environ 11,7 % du volume total des projets
approuv~s). Ce soutien alimentaire a contribu6 a am6liorer l'tat nutritionnel
des 6coliers et a r6duire le taux des abandons scolaires.

Problemes rencontr&s et propositions d'am~lioration

29. Il a 6t6 difficile 5 l'Unesco de participer a l'identification et a
l'6laboration de projets op~rationnels, en raison du manque relatif d'infor-
mations pr6cises sur le calendrier et le champ des exercices d'analyse des
besoins et de programmation par pays. L'absence de l'organisation 6 ce moment
crucial a souvent fait qu'elle n'a pas particip6 r~ellement a l'identification
et a la formulation des projets, perdant ainsi l'occasion de s'en voir confier
l'ex&cution. Il y a &galement une tendance g~n~rale, de la part de certains
organismes bailleurs de fonds, 3 prendre des dispositions pour que les 616-
ments d'assistance technique des projets soient ex6cut6s directement par les
gouvernements.

30. La fusion de la Division des programmes op~rationnels avec les divisions
organiques s'est traduite par un ralentissement temporaire de l'ex6cution des
activit~s op6rationnelles. Les examens periodiques et la formation ont faci-
lit6 une transition sans heurts, mais il reste beaucoup 6 faire pour former
le personnel a la mise en oeuvre des activitas op~rationnelles, notamment 6
la conception, 5 la gestion et a l'6valuation de projets. Un programme de
formation de deux semaines organis6 en mars et avril 1987 a l'intention du
personnel responsable de La gestion de projets a contribu6 a am~liorer la
mise en oeuvre des projets op~rationnels. Il faudra 6galement mettre au point
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un m6canisme structurel qui permette & l'Organisation d'appliquer efficacement
l'approche par pays et de participer effectivement a la programmation par
pays.

31. Il serait souhaitable de mieux d6centraliser la mise en oeuvre des
projets op6rationnels, en particulier grace A une formation appropri6e du
personnel des bureaux r6gionaux. Des sp6cialistes du programme du BREDA ont
d6jA regu une formation de ce genre au Siege, et il est pr6vu d'organiser,
dans un proche avenir, des activit6s analogues & l'intention du personnel du
Bureau r6gional d'6ducation pour l'Am~rique latine et les CaraYbes (OREALC).
Une d6centralisation efficace suppose aussi un soutien plus vigoureux de la
part des services administratifs centraux.

SECTEUR DES SCIENCES EXACTES ET NATURELLES

Analyse g6n6rale

32. En ce qui concerne le Secteur des sciences exactes et naturelles, le
total des ressources extrabudg6taires depuis dix ans s'est &lev6 a 235 mil-
lions de dollars, et les principales sources de financement ont 6t6 les
suivantes

1978-1987 1986-1987

PNUD 70 60

Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE) 2 4

Fonds-en-d6pbt 25 31

Systeme de financement des Nations
Unies pour la science et la technique
au service du d6veloppement (FSSTD) 1 0,9

Unicef 1 0,3

33 En 1986-1987, la part du PNUD est tomb6e a 60 %, tandis que celle des
fonds-en-d6p~t a atteint 31 %. La p6riode consid6r6e 6tant une 6tape de tran-
sition entre le 3e et le 4e cycle de programmation du PNUD, on ne peut pas
dire que les 16geres fluctuations quant au nombre des projets mis en oeuvre
par le Secteur des sciences exactes et naturelles soient r6v6latrices d'une
6volution significative.

34. Toutefois, certaines tendances se d6gagent d'une analyse des activit~s
sur dix ans. Celles-ci ont tendu principalement i assurer la mise en valeur
des ressources humaines pour la science et la technologie (46 %) et 2 ren-
forcer la recherche-d~veloppement dans les pays en d~veloppement et au bn6-
fice de ces pays (33 %). Il s'est agi essentiellement d'aider des &tablisse-
ments d'enseignement scientifique A tous les stades de leur croissance.
Certaines branches sp6cialis6es du secteur des sciences se sont occup6es,
dans des proportions consid6rables, du d6veloppement des sciences et de la
technologie (S et T), comme l'attestent aussi bien le nombre des projets
men6s & bien que le volume des d6penses encourues ces dix dernieres ann6es.
Cela permet 6 la fois de cerner, d'une maniere g6n~rale, les domaines priori-
taires de ce d6veloppement de la science et de la technologie et de pr6ciser
la participation apport~e par l'Unesco, par l'entremise du Secteur des
sciences. Ainsi, sur les 235 millions de dollars de ressources extrabudg6-
taires allou6es depuis dix ans a des activit6s en faveur de la science et de
la technologie ex6cut6es par le Secteur des sciences, 61 % ont 6t6 consacr6s
& la promotion de l'enseignement et de la recherche en science et en inge-
nierie. Dans toutes les r6gions, ce domaine a absorb6 une part consid6rable
des cr6dits de la p6riode d6cennale : Afrique, 57 % ; Etats arabes, 70 %
Asie et Pacifique, 65 % ; Europe, 52 % ; Am&rique latine et Carafbes, 50 %.
Douze pour cent des ressources de cette m~me p6riode sont all6s a l'oc~ano-
graphie et aux sciences de la mer ; 14 % a 1'environnement, l'&cologie et la
g6ologie ; 6 % a l'&nergie et aux politiques de la science et de la techno-
logie ; 5 % aux ressources en eau et a l'hydrologie ; 2 % a l'informatique.
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35. Le PNUD est le plus important bailleur de fonds pour la mise en valeur
des ressources humaines, et les arrangements relatifs aux fonds-en-d6pbt
semblent favoriser la recherche et le d6veloppement. La R~publique f6d6rale
d'Allemagne et la Norvege se placent en tate des Etats membres donateurs,
contribuant principalement A la mise en oeuvre de projets ax6s sur la
recherche et le d6veloppement. Dans l'avenir, il est probable que l'accent
sera mis sur la biologie appliqu6e et les biotechnologies, la maintenance des
6quipements, les sciences de l'ing6nieur et l'agriculture.

36. Dans la region Afrique, 35 projets op~rationnels ont 6tG ex6cut6s en
moyenne chaque ann6e par le Secteur des sciences pour un budget annuel moyen
de 5,8 millions de dollars. Dans la majorit6 des cas, il s'agissait d'aider
des universit~s nationales ou d'autres institutions a former des personnels
de niveaux moyen et sup~rieur ; les autres projets portaient sur la mise en
valeur de sources nouvelles d'6nergie renouvelable. Ces projets ont int~ress6
principalement quelque 19 Etats membres (43 % du total). Le PNUD a actuelle-
ment tendance a consacrer une part plus grande de ses ressources a l'agri-
culture et a l'industrie, et les nouveaux projets qui seront entrepris dans
les 26 autres Etats membres de la r~gion refl6teront cet 6tat de choses.

37. Dans la rsgion des Etats arabes, le Secteur des sciences a eu, au cours
de la p6riode 1984-1986, au moins un projet en cours dans 15 Etats membres.
Il y a, a l'heure actuelle, 15 projets en voie d'ex6cution et 7 autres pr6vus,
les uns et les autres 6tant financ6s par le PNUD. Ces dix dernieres ann6es,
80 % environ des activitss op6rationnelles ont 6t6 financ6s par des fonds-en-
d6pbt. Toutefois, depuis 1987, ce pourcentage d6crolt alors que la part du
PNUD augmente. Les projets se sont diversifies : les sciences de la mer ont
perdu de l'importance, au b6n6fice des sciences de l'ingenieur, de la main-
tenance des 6quipements et des biotechnologies.

38. Dans la r~gion Asie et Pacifique, la majeure partie des projets scienti-
fiques sont mis en oeuvre dans le cadre des universitas et visent soit 6 am6-
liorer la qualit6 des programmes existants pour la porter au plus haut niveau,
soit 5 cr6er de nouveaux programmes d'enseignement ou des installations de
recherche, par exemple dans les domaines de la technologie informatique, de
l'instrumentation et des biotechnologies. Sur les 35 projets en cours, plus
de la moiti6 sont ex6cut6s dans des universitas ou d'autres 6tablissements
d'enseignement sup~rieur. Les programmes par pays soumis au Conseil d'admi-
nistration du PNUD pour la p6riode 1987-1991 placent fortement l'accent sur
les projets int6ressant l'industrie et l'agriculture. La tendance est aussi a
la mise en oeuvre de vastes projets int6gr6s, notamment en agriculture. De ce
fait, le soutien aux projets touchant a la science et a la technologie est
moindre et un 16ger fl6chissement se dessine depuis 1984. Il est particulie-
rement sensible s'agissant des projets financ6s par des fonds-en-d6pbt. On
s'efforce actuellement de d6velopper les activit6s op6rationnelles dans la
sous-r6gion du Pacifique Sud.

39. Dans la r~gion Europe, 12 Etats membres ont b6n6fici6 de ressources du
troisieme cycle de programmation du PNUD : 7 pays m6diterrangens et 5 pays
d'Europe centrale. La majeure partie des projets (d'apres le volume des
cr6dits qui leur ont 6t6 consacr6s) a 6t6 mise en oeuvre en Albanie et en
Turquie. Bien que l'autosuffisance nationale ne cesse de croitre, certains
secteurs de la recherche, les applications de la technologie et le transfert
de l'information semblent etre des domaines d'avenir pour de nouveaux projets.

40. Depuis 1978, les projets ex6cut6s par l'Unesco en Am6rique latine et
dans les Caralbes ont int~ress6 une quinzaine seulement des 41 Etats membres
de la r6gion, situ6s principalement dans la sous-region de l'Am~rique du Sud.
La sous-r~gion des Carafbes vient au deuxieme rang avec 4 6 5 projets par an,
tandis qu'exception faite du Mexique, aucun projet scientifique n'a 6t6 mis
en oeuvre dans la sous-r6gion de l'Am6rique centrale depuis 1978.

41. Conform6ment a la d6cision du Directeur g6n6ral, l'ex~cution des projets
op6rationnels est d~sormais plus 6troitement li6e a celle du programme ordi-
naire. Lorsque le contenu d'un nouveau projet touche directement au domaine
de comp6tence d'une division organique, celle-ci est responsable de sa mise
en oeuvre. L'unit6 op6rationnelle se charge des projets multidisciplinaires
et assure la coordination g6n6rale de toutes les activit6s financ6es par des
ressources extrabudg taires, y compris les relations avec les bailleurs de
fonds.
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42. Le Systeme d'information sur la gestion des projets (PMIS) est pleinement
op6rationnel, et des efforts ont 6t6 d6ploy6s pour 6tablir, en ayant recours
au micro-ordinateur, des fichiers de gestion des donn6es par pays, ainsi que
des tableaux actualis6s de la situation financiere d'ensemble.

Problemes rencontr~s et propositions d'am~lioration

43. Le PNUD comme le PNUE souhaitent demeurer des organismes de financement
et ont tendance, dans le m~me temps, a jouer le role d'agents d'ex6cution. A
la suite de la rasolution de l'ECOSOC (1986/74) indiquant que les gouverne-
ments des pays b6n ficiaires devraient chercher, dans toute la mesure du
possible, 6 ex6cuter eux-memes les projets, les pays en d6veloppement les
plus importants ont de moins en moins recours aux institutions du systeme des
Nations Unies pour la mise en oeuvre des projets financ~s par le PNUD.

44. Les Etats membres plus petits, et en particulier les pays les moins
d6velopp6s, ne donnent pas toujours la priorit6 aux projets concernant la
science et la technologie, en raison de leur faible capacit6 d'absorption,
c'est-a-dire du manque d'infrastructures et de ressources de contrepartie.

45. Les projets concernant la science et la technologie sont d'une nature de
plus en plus complexe et presque tous sont maintenant mis en oeuvre avec le
concours de consultants hautement spacialis~s, recrutas pour de courtes
p6riodes, plutbt que d'experts titulaires d'engagements de longue dur6e.

SECTEUR DES SCIENCES SOCIALES

Analyse g6n6rale

46. Parmi les projets en cours financ6s par des ressources extrabudg6taires,
3 (2 projets r6gionaux et un projet sous-r6gional) portent directement sur
les sciences sociales, 3 concernent la jeunesse, un a trait 5 l'am6nagement
de l'espace, 2 se rapportent au role des femmes dans le d6veloppement,
1 projet, financ6 par des fonds-en-dopbt, est ax6 sur la situation sociale et
6conomique des femmes et les problemes de la reconstruction nationale en
Guin~e-Bissau et au Zimbabwe, et enfin 2 projets du PNUD visent A apporter
une aide pour la formation des femmes de Namibie dans des domaines priori-
taires ainsi qu'un soutien institutionnel au Conseil des femmes de la SWAPO.

47. Quant aux 25 projets r~gionaux et nationaux touchant aux activit6s en
matiere de population et financ6s par le FNUAP, ils se r6partissent comme
suit : un en Am6rique latine, 16 en Afrique, 5 dans les Etats arabes, 2 en
Asie et un projet mondial. A en juger par l'6volution r6cente, a l'6chelon
r~gional, des projets financ6s par le FNUAP, les projets nationaux devraient
encore augmenter en Afrique. D'autres informations sur les projets finances
par le FNUAP figurent dans la section consacrae a l'6ducation.

48. Les projets portant directement sur les sciences sociales ont permis au
Conseil latino-am6ricain de sciences sociales d'organiser plusieurs projets
sous-r6gionaux de recherche et de formation ayant trait a des questions telles
que la modernisation de l'Etat, la concertation sociale et la d mocratie, et
le role des petits centres urbains et des villes d'importance moyenne dans le
d6veloppement. En outre, de nombreux sp6cialistes des sciences sociales et
des centaines de stagiaires, originaires de 12 Etats membres, ont particip6 a
ces projets ; plusieurs jeunes chercheurs ont obtenu des bourses de recherche
d'une dur6e allant de 6 mois A 1 an, et les r6sultats des recherches ont 6t6
largement diffus~s par l'interm~diaire de publications ou des m6dias.

Problemes rencontr6s et propositions d'am&lioration

49. Il faut assurer aux sp6cialistes du programme une formation en matiere
de conception, de mise en oeuvre et d'6valuation des projets financ6s par des
ressources extrabudg6taires - d'une maniere g6n6rale et plus particulierement
dans le contexte du redoploiement du personnel qui vient d'avoir lieu.

50. En ce qui concerne les activit6s relatives a la jeunesse, les organismes
de financement ont r6agi de fagon tres encourageante entre 1980 et 1985 (plus
de 2 millions de dollars pour ce qui est des projets finances par le PNUD),
mais l'6volution r6cente est docevante. Cela tient en partie au fait que le
Programme des volontaires des Nations Unies, qui fait partie du PNUD, a
absorb6 la majeure partie des ressources disponibles pour les activit6s de
participation, concurrengant ainsi l'Unesco et d'autres institutions
sp6cialis6es.
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51. Le projet d'assistance aux femmes de Namibie financ6 par le PNUD a permis
de mener des activit6s op6rationnelles pour soutenir la lutte contre l'apar-
theid et aider les mouvements de lib~ration nationale reconnus par l'Organi-
sation de l'Unit6 africaine. Le projet financ6 par des fonds-en-d6pbt au
b6n6fice de la Guin&e-Bissau et du Zimbabwe illustre bien comment des cradits
extrabudg6taires peuvent servir ' promouvoir des recherches de sciences
sociales orient6es vers l'action sur des questions prioritaires du
d6veloppement.

52. Pour ce qui est des activit6s financ~es par le FNUAP, certaines diffi-
cult6s de coordination ont surgi concernant des projets ex6cutes directement
par le FNUAP ou par des gouvernements, a la mise en oeuvre desquels l'Unesco
n'a pas participe mais pour lesquels elle a 6t6 pri6e de fournir une assis-
tance technique.

53. Il y aurait lieu de simplifier les proc6dures applicables aux commandes
de l'6quipement destin6 aux projets financ6s par le FNUAP ; l'approbation
finale des projets propos6s par les Etats membres est 6galement sujette 5
certains retards. Le programme ordinaire de l'Unesco ne met pas suffisamment
en lumiere les questions de population, consid6r6es dans une perspective
mondiale et dans leurs rapports avec le d6veloppement ; cela a fait obstacle,
dans une certaine mesure, A l'61aboration de nouveaux projets aux &chelons
national, r6gional et mondial, et A un accroissement correspondant des
ressources extrabudg6taires. Conform~ment a la d6cision du Directeur g6n6ral,
le Projet de programme et de budget pour 1988-1989 fait davantage ressortir
l'importance des problemes et des activit6s en matiere de population.

SECTEUR DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Analyse g6n6rale

54. Le tableau reproduit & la page 136 r~vele qu'en 1986-1987, les d6penses
effectu6es au titre des projets ont diminu6 de 31 % par rapport A l'exercice
biennal pr6c6dent. N6anmoins, le nombre des projets augmente puisqu'il doit
atteindre, d'apres les estimations, 361 en 1987 (contre 226 en 1984, soit une
progression de 60 % environ). Cette augmentation est due essentiellement au
fait que le Programme international pour le d6veloppement de la communication
(PIDC) a tendance 5 financer des projets plus nombreux, mais de moindre
ampleur. D'autre part, les deux plus grands projets relatifs au patrimoine
culturel et financ6s par des fonds-en-d6pbt constitu6s au profit du donateur
touchent A leur fin (en 1984-1985, ils ont donn6 lieu A eux seuls A des
d6penses d'un montant de 17,4 millions de dollars, contre un chiffre estimatif
de 2,2 millions de dollars en 1986-1987). En dehors de ces deux projets, les
ressources extrabudg6taires dans le domaine de la culture et de la communica-
tion restent assez stables.

55. Une analyse plus pouss~e, par source de financement, r~vele trois ten-
dances. Tout d'abord, les projets du PNUD pour la sauvegarde du patrimoine
culturel t6moignent d'un accroissement de bon augure et mettent en jeu des
sommes plus importantes que ce n'6tait le cas r6cemment ; en second lieu, les
activit6s financ6s par des comptes sp~ciaux ou dans le cadre de campagnes
internationales pour la sauvegarde du patrimoine culturel ont sensiblement
augment6 en 1986 par rapport aux ann6es pr6c6dentes mais il n'est pas encore
certain que cette tendance se maintiendra en 1987 ; enfin, le nombre des
activit6s financ6es par le PIDC ne cesse d'augmenter. Les d6penses devraient
atteindre quelque 6,8 millions de dollars pour 1'exercice biennal en cours,
contre 4,6 millions pour la periode 1984-1985.

56. Le nombre des nouveaux projets approuv6s par le Conseil intergouverne-
mental du PIDC est inf~rieur & celui des demandes 6manant des pays en deve-
loppement. A la 5e session du Conseil, en mai 1984, 82 demandes, pour un
montant moyen de 133.000 dollars chacune (soit au total quelque 10,9 millions
de dollars) ont 6t6 soumises au Conseil ; celui-ci n'a pu en approuver que 42,
repr~sentant un total de 1.888.000 dollars, avec une moyenne de 45.000 dol-
lars par projet. Par contre, A la 8e session du Conseil (janvier 1987),
100 demandes pour un montant total d'environ 18 millions de dollars (soit en
moyenne 180.000 dollars par projet) ont 6t6 pr6sent6es ; 69 d'entre elles ont
&t6 agr&6es, pour une valeur totale de 2.270.000 dollars (ce qui correspond a
12,6 % seulement des sommes demand6es et A une moyenne de 33.000 dollars par
demande).
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57. Cette tendance a approuver davantage de projets, mais a les doter de
cr6dits r6duits, oblige souvent A allouer des ressources supp16mentaires a
des projets approuv6s ant~rieurement, afin de permettre malgr@ tout l'obten-
tion de r6sultats appr6ciables ; c'est ainsi que, sur les 42 demandes
approuv6es en 1984, 10 se rapportaient a des projets qui avaient d6ja b6n6-
fici6 d'une aide, et que sur les 69 demandes agr66es en 1987, 32 avaient trait
a des activit~s de suivi.

58. De plus en plus, la contribution du PIDC a la mise en oeuvre des projets
consiste A fournir de l'6quipement. Cette importance excessive donn6e a
l'6quipement n'est pas consid~r~e comme satisfaisante, car elle ne permet pas
ais6ment d'6valuer l'impact de l'assistance pret6e par le PIDC. En cons&-
quence, le Conseil intergouvernemental a demand6 qu'une 6tude soit men6e en
vue d'amaliorer les m6thodes de s~lection et d'approbation des demandes.

59. En 1986, le Secteur de la culture et le Secteur de la communication ont
6t6 fusionn~s. Outre qu'il 6tait source d'6conomies, ce remaniement adminis-
tratif visait a une meilleure articulation interdisciplinaire des grands
programmes III et XI. Les activit6s op6rationnelles qui se rattachent a ces
deux grands programmes seront 6galement crient~es de fagon a servir autant
que possible les objectifs de la D6cennie mondiale du d6veloppement culturel
qui commencera en 1988.

Problemes rencontr~s et propositions d'am6lioration

60. Des efforts ont 6t6 dploy~s pour promouvoir la d6centralisation des
activit6s op6rationnelles : 20 % environ des projets op6rationnels sont
d~sormais d~centralis6s. On s'attache aussi surmonter les problemes que
pose la d6centralisation, A savoir, par exemple : l'insuffisance et la
lenteur des communications entre de nombreuses unit~s ext6rieures et le
Siege ; la p6nurie, dans de nombreux bureaux hors Siege, de personnel de
soutien connaissant bien les m~canismes administratifs de l'Unesco ; le
caractere inadapt6 de certaines regles et proc6dures administratives, en
particulier celles concernant les achats d'6quipement.

PROGRAMME GENERAL D'INFORMATION (PGI)

Analyse g6n6rale

61. Le montant total des d6penses afftrentes a des projets du PGI financ6s
par des ressources extrabudg6taires s'61evera probablement en 1986-1987 a
5 millions de dollars, contre 5,5 millions au cours de l'exercice biennal
pr6c6dent. Il n'est pas tenu compte, dans cette estimation, de l'approbation
6ventuelle de 3 projets r6gionaux suppl6mentaires en Afrique, d'un projet
national en Am6rique latine et d'un autre en Asie, ce qui accroltrait
d'environ 300.000 dollars le budget pour 1987. Le tableau reproduit a la
page 141 r6vele qu'en 1986-1987, les fonds-en-d6p6t ont fourni moins de
ressources qu'en 1984-1985 et le PNUD davantage.

62. Le nombre des projets est demeur& pour ainsi dire le mgme en 1986-1987
qu'en 1984-1985. Sur le plan r6gional, on observe une diminution en ce qui
concerne les Etats arabes, due a l'amenuisement de la contribution des
fonds-en-d6pbt, et un accroissement du soutien financier (du PNUD) en Afrique
et en Am~rique latine. Sur les 27 projets administr6s en 1987, 7 ont 6t6
entrepris au cours de l'exercice biennal 1986-1987. Les nouveaux projets ont
principalement pour objet de mettre en place des systemes et des r6seaux
r~gionaux d'information.

63. Tous les projets sont g6r6s a l'aide du PMIS et les descriptifs des
projets peuvent Etre consult6s en ligne grace & ce meme systeme.

Problemes rencontr6s et propositions d'am6lioration

64. Certains problemes qui ont surgi lors des n~gociations avec le PNUD
concernant de nouveaux projets nationaux sont dus au fait qu'un nouveau cycle
de programmation du PNUD (1987-1991) s'engage. En outre, il n'est pas toujours
possible de mettre en 6vidence, comme le PNUD le demande, le rapport coat/
efficacit6 des propositions de projets touchant au PGI. Certains organismes
bailleurs de fonds souhaitent 6galement une coordination avec le PNUD en ce
qui concerne les propositions de projets a financer par des fonds-en-d6pbt.
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65. Le volume des ressources disponibles se ressent du fait que les coordon-
nateurs de l'assistance au d6veloppement a l'6chelon national considerent
parfois les projets relatifs a l'information et a la documentation comme peu
prioritaires. Un renforcement de la coop6ration avec les Etats membres lors
des exercices d'identification des projets pourrait am6liorer cet 6tat de
choses.

OFFICE DES STATISTIQUES

Analyse g6n6rale

66. En 1986-1987, l'Office des statistiques a continu6 a mettre en oeuvre
3 projets portant sur l'organisation dans des Etats membres africains
lusophones et anglophones, et au Nicaragua de cours de formation de breve
dur6e en statistiques de l'6ducation, financ6s par l'Organisme su~dois de
d6veloppement international dans le cadre d'arrangements relatifs A des
fonds-en-d6pbt. Les 4 cours de formation organisas en 1986 (au Botswana, au
Cap-Vert, au Lesotho et au Nicaragua) ont permis de former 190 fonctionnaires
(dont pres de 30 % de femmes) aux m6thodes et aux techniques de la collecte,
du traitement et de l'analyse des donn6es statistiques relatives a
l'6ducation. Quatre autres cours au moins seront organis6s en 1987.

67. L'Office des statistiques a continu6 aussi a mettre en oeuvre, en
collaboration avec le Ministere de l'6ducation du Royaume d'Arabie saoudite,
un projet financ6 par le PNUD relatif a l'information et aux statistiques en
matiere d'6ducation. Ce projet a d6ja abouti a la cr6ation, au Ministere de
1'6ducation, d'un centre de donn6es qui fournit aux responsables de la
planification, de l'administration et de l'6valuation du systeme 6ducatif un
large 6ventail de donn6es indispensables A leur travail quotidien. La phase
du projet qui est en cours touche a sa fin et une nouvelle phase est &
1'6tude.

NOMBRE DE PROJETS FINANCES A L'AIDE DE RESSOURCES
EXTRABUDGETAIRES ET DEPENSES ANNUELLES, PAR PRINCIPALES

SOURCES DE FINANCEMENT : TABLEAU RECAPITULATIF

SECTEUR DE L'EDUCATION

Source de 1984 (chiffres 1985 (chiffres 1986 (chiffres 1987 (chiffres
financement effectifs) effectifs) effectifs) effectifs)

Nombre Milliers Nombre Milliers Nombre Milliers Nombre Milliers
de de de de de de de de

projets dollars projets dollars projets dollars projets dollars

PNUD 160 17.768 148 15.964 147 18.015 150 18.500

FNUAP 55 3.611 65 4.299 70 3.803 67 5.700

Fonds-en-
d6pbt et
autres* 146 12.900 138 14.490 137 11.588 131 15.500

Fonds
sp6ciaux 16 514 18 635 18 549 18 500

377 34.793 369 35.388 372 33.955 366 40.200

* Y compris les projets financ6s par des fonds-en-d6pbt constitu6s par
voie de don et par des fonds-en-d6pbt constitu6s au profit du donateur,
les projets d'assistance technique financ6s par la Banque mondiale et
les banques r6gionales, les programmes d'experts associ6s et les fonds
d'affectation sp6ciale des Nations Unies autres que le PNUD et le FNUAP.
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SECTEUR DES SCIENCES EXACTES ET NATURELLES

Source de 1984 (chiffres 1985 (chiffres 1986 (chiffres 1987 (chiffres
financement effectifs) effectifs) effectifs) effectifs)

Nombre Milliers Nombre Milliers Nombre Milliers Nombre Milliers
de de de de de de de de

projets dollars projets dollars projets dollars projets dollars

PNUD 102 12.854 82 11.788 95 10.616 90 13.100

FNUAP - - - - - - - -

Fonds-en-
d6pbt et
autres* 82 9.062 68 6.403 65 5.640 60 8.100

Fonds
sp6ciaux 8 692 8 572 10 941 10 900

192 22.608 158 18.763 170 17.197 160 22.100

SECTEUR DES SCIENCES SOCIALES

Source de 1984 (chiffres 1985 (chiffres 1986 (chiffres 1987 (chiffres
financement effectifs) effectifs) effectifs) effectifs)

Nombre Milliers Nombre Milliers Nombre Milliers Nombre Milliers
de de de de de de de de

projets dollars projets dollars projets dollars projets dollars

PNUD 12 916 10 847 8 767 8 400

FNUAP 30 1.341 23 1.452 22 1.704 25 2.000

Fonds-en-
d6pbt et
autres* 7 200 4 72 4 40 4 250

Fonds
spaciaux 3 115 3 175 3 136 3 150

52 2.572 40 2.546 37 2.647 40 2.800

* Y compris les projets financ6s par des fonds-en-d6p~t constitu6s par
voie de don et par des fonds-en-d6p~t constitu6s au profit du donateur,
les projets d'assistance technique financ~s par la Banque mondiale et
les banques r6gionales, les programmes d'experts associ6s et les fonds
d'affectation sp6ciale des Nations Unies autres que le PNUD et le FNUAP.
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SECTEUR DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Source de 1984 (chiffres 1985 (chiffres 1986 (chiffres 1987 (chiffres
financement effectifs) effectifs) effectifs) effectifs)

Nombre Milliers Nombre Milliers Nombre Milliers Nombre Milliers
de de de de de de de de

projets dollars projets dollars projets dollars projets dollars

PNUD 50 2.390 42 3.025 46 3.135 52 4.000

FNUAP - - - - - - - -

Fonds-en-
d6p~t et
autres* 61 21.304 59 8.149 76 5.089 70 5.100

PIDC 85 1.450 120 3.163 143 2.911 207 3.900

Campagnes
cultu-
relles
et Fonds
sp6ciaux 30 2.601 30 2.448 32 3.547 32 3.000

226 27.745 251 16.785 297 14.682 361 16.000

PROGRAMME GENERAL D'INFORMATION

Source de 1984 (chiffres 1985 (chiffres 1986 (chiffres 1987 (chiffres
financement effectifs) effectifs) effectifs) effectifs)

Nombre Milliers Nombre Milliers Nombre Milliers Nombre Milliers
de de de de de de de de

projets dollars projets dollars projets dollars projets dollars

PNUD 21 2.126 18 1.742 21 2.052 21 2.200

FNUAP - - - - - - - -

Fonds-en-
d6p6t et
autres* 7 1.201 6 422 6 120 6 600

Fonds
sp6ciaux - - - - - - -

28 3.327 24 2.164 27 2.172 27 2.800

* Y compris les projets financ6s par des fonds-en-d6pbt constitu6s par
voie de don et par des fonds-en-d6p~t constitu6s au profit du donateur,
les projets d'assistance technique financ6s par la Banque mondiale et
les banques r6gionales, les programmes d'experts associ6s et les fonds
d'affectation sp6ciale des Nations Unies autres que le PNUD et le FNUAP.
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OFFICE DES STATISTIQUES

Source de 1984 (chiffres 1985 (chiffres 1986 (chiffres 1987 (chiffres
financement effectifs) effectifs) effectifs) effectifs)

Nombre Milliers Nombre Milliers Nombre Milliers Nombre Milliers
de de de de de de de de

projets dollars projets dollars projets dollars projets dollars

PNUD 1 328 1 216 1 229 1 220

FNUAP - - - - - - - -

Fonds-en-
d6pbt et
autres* 2 154 3 177 3 106 2 170

Fonds
sp~ciaux - - - - - - - -

3 482 4 393 4 335 3 390

* Y compris les projets financ~s par des fonds-en-d~pbt constitu~s par
voie de don et par des fonds-en-d6pbt constitu6s au profit du donateur,
les projets d'assistance technique financ~s par la Banque mondiale et
les banques r~gionales, les programmes d'experts associ6s et les fonds
d'affectation sp~ciale des Nations Unies autres que le PNUD et le FNUAP.

III. ETUDES D'EVALUATION

Etudes d'6valuation pr~sentant un int6rEt pour I'Unesco
et actuellement entreprises par d'autres institutions
apparentCes

68. En 1986, la Banque mondiale a entrepris une 6tude relative A la suite
et au soutien r~serv6s par les pays emprunteurs aux projets ex6cut6s dans le
domaine de l'6ducation. La notion a laquelle cette 6tude se r6fere a 6t6 mise
au point dans le souci de mieux cerner les incidences a longue ach6ance des
projets relatifs A l'6ducation : il s'agit de d~terminer dans quelle mesure
les avantages tir6s des diffarents projets men6s A bon terme ont continu6 A
faire sentir leurs effets.

69. L'&tude de la Banque porte sur quelque 25 projets, qui staient tous
achev6s en 1980. Au titre de son programme de cooperation avec la Banque
mondiale, l'Unesco a particip6 A la conception de 15 de ces 25 projets ; de
plus, elle a 6t6 charg6e, dans 5 cas, de la mise en oeuvre d'une composante
"assistance technique".

70. Compte tenu de l'importance de la contribution de l'Unesco aux projets
faisant l'objet de cette stude, des dispositions ont 6t6 prises en vue
d'offrir A la Banque mondiale une pleine coop6ration A la r~alisation de
ladite 6tude.

71. Pour sa part, le Programme des Nations Unies pour le d~veloppement
(PNUD) procede actuellement A une analyse des examens tripartites consacras
en 1985 et 1986 aux projets ex~cut~s par l'Unesco. L'Organisation a regu un
avant-projet de cette analyse et a fourni un compl6ment d'information.

Activit~s d'6valuation men6es par l'Unesco et pr6sentant
un int~r~t pour d'autres institutions et donateurs

72. En 1986, un membre du personnel de l'Unit6 centrale d'6valuation (CEU)
a particip6 A i'6valuation finale d'un projet financ0 par un fonds-en-d6pbt.

73. A la suite de cette activit6, un groupe de travail intersectoriel ad hoc
a 6t6 mis en place ; il a 6tudi6, d'une maniere g6n6rale, les enseignements
tir~s par la CEU de sa participation a l'6valuation de ce projet. Un document
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rappelant et soulignant les rapports entre la conception et la mise en oeuvre
des projets et leur 6valuation a 6t6 r~dig6 et distribu6 a tous les membres
du personnel associ6s 6 la conception, a la mise en oeuvre et a 1'6valuation
des projets financ6s par des fonds-en-d6pat.

74. Confi6e a un 6valuateur ext~rieur, une 6valuation d'impact (cata-
gorie III) de la composante 6quipement de projets financ6s a l'aide de fonds
extrabudg6taires a 6t6 men6e A bien en 1986. Les r6sultats de cette 6valuation
ont @6 pr6sent6s au Conseil ex6cutif 6 sa 126e session (doc. 126 EX/INF.7).

75. Bien que cette 6valuation d'impact ne concerne que des projets financ6s
par le PNUD, ses r6sultats et les propositions de recommandations dont elle
s'accompagne - en particulier celles qui ont trait aux difficult6s dues & la
fr~quente panurie des devises n6cessaires A l'entretien de l'6quipement une
fois le projet termin6 - sont applicables aux projets financ6s A l'aide
d'autres sources de financement.

76. Des dispositions ont donc 6t6 prises afin de diffuser les r~sultats et
les recommandations de cette 6valuation d'impact aussi largement que possible
aupres des institutions et des donateurs int6ress6s.

77. Il y a lieu de mentionner aussi les travaux couramment effectu6s dans le
cadre du Programme de coop6ration entre l'Unesco et la Banque mondiale. Au
cours de la p6riode 1986-1987, 14 rapports d'achevement ont 6t6 6tablis. Ces
rapports, r6dig6s sur la demande des Etats membres, portent sur des projets
financ6s par la Banque mondiale dans le domaine de l'6ducation, qui ont 6t6
men6s a leur terme ou qui doivent prendre fin dans un proche avenir. Dans un
cas, une assistance a 6t6 pret6e a un Etat membre qui entreprenait une tache
analogue.

Analyse critique d'un 6chantillon de projets

78. Afin d'informer les organes directeurs de lOrganisation des principaux
r6sultats des projets financ6s a 1'aide de cr6dits extrabudg6taires et
ex6cut6s par l'Unesco, ainsi que des enseignements tir6s de leur 6valuation,
l'Unit6 centrale d'6valuation a proc6d6 a une analyse critique de 20 rapports
finals 6tablis par 1'Organisation en 1986.

79. Quinze des projets sur lesquels portaient ces rapports 6taient financ6s
par le PNUD. Sur les cinq projets restants, un 6tait financ6 par le Systeme
de financement des Nations Unies pour la science et la technologie au service
du d6veloppement (SFFTD), un par le Fonds des Nations Unies pour les activit6s
en matiere de population (FNUAP), et 2 par des fonds-en-d6pbt (un projet
financ6 par un fonds-en-d6pbt constitu6 au profit du donateur et un autre par
l'Organisme su6dois de d6veloppement international ; enfin, un dernier rapport
portait sur l'assistance technique fournie par l'Unesco a un projet financ6
par la Banque mondiale.

80. La r~partition des projets par domaines 6tait la suivante : 6duca-
tion, 8 ; sciences exactes et naturelles, 5 ; culture, 1 ; sciences
sociales, 1 ; Programme g6n6ral d'information, 1.

81. Du point de vue g6ographique, 2 projets avaient un caractere sous-
r~gional (Afrique orientale et australe, Caraibes orientales) et un autre, un
caractere r~gional (Am6rique latine). Les 17 projets restants 6taient mis en
oeuvre dans 15 Etats membres se r6partissant comme suit : Afrique, 6 ; Asie,
6 ; Etats arabes, 2 ; Am6rique latine, 1.

Composantes des projets

82. Sur les 20 projets examin6s, 12 6taient ex6cut6s par des experts r~si-
dents de l'Unesco et 8 6taient administr6s par des ressortissants du pays
consid6r6 ; 14 comportaient une composante "bourses" (qui absorbait, dans
3 cas, une part importante du budget total du projet). Tous les projets, A
une exception pres, ont b6n6fici6 de la fourniture d'6quipement et dans
3 cas, le cost de cet 6quipement a constitu6 l'un des principaux postes du
budget total du projet.

Experts

83. Une tendance g6n6rale ressort clairement de l'analyse des rapports : les
projets sont de moins en moins administr6s par un conseiller technique prin-
cipal de l'Unesco assist6 d'une 6quipe d'experts de l'Unesco, et de plus en
plus par des experts nationaux, b6n6ficiant ordinairement des services de
consultants sp6cialis6s engag6s pour des p6riodes de courte dur6e.
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84. Dans plusieurs projets, en particulier ceux qui visent a la cr6ation
d'institutions, on observe une continuit6 des services de consultant : un
mgme consultant travaille A peu pres deux mois A la mise en oeuvre du projet
et revient sur place, pour des p6riodes d'une dur6e analogue, de trois &
quatre fois au cours de la dur~e de vie du projet.

85. En ce qui concerne les experts nationaux, il a 6t6 indiqu6 dans l'un des
rapports qu'il conviendrait de leur fournir un manuel d6crivant les proc6dures
applicables A la gestion des projets en vertu des r6glementations PNUD/Unesco.

Bourses

86. Les rapports ne contiennent aucune critique concernant l'administration
des bourses par l'Unesco ; l'un d'eux comprend une appraciation 6logieuse de
la maniere dont l'Unesco s'est employ6e a organiser le programme de bourses,
notamment en plagant certains boursiers dans le secteur industriel plut8t
qu'en milieu universitaire.

87. La principale 6volution qui se dessine est une tendance g6n6rale a uti-
liser des bourses A court terme pour l'acquisition de comp6tences sp6cifiques
ou d'une exp6rience universitaire pr6cise plut8t que des bourses a long terme
permettant d'obtenir des titres universitaires tels qu'un grade ou un
doctorat.

Equipement

88. A une exception pres, tous les projets examin6s comportaient une compo-
sante 6quipement allant du stric minimum (d'une maniere gan~rale, un v6hicule
et du mat~riel de bureau) A un appareillage on~reux et perfectionn6 (ordi-
nateurs et autre mat~riel 6lectronique ; mat6riel d'extraction tel qu'appa-
reils de forage).

89. Les principaux points soulev6s ont trait a l'entretien de l'6quipement.
Deux rapports 6voquent les problemes qui se posent & cet 6gard une fois le
projet termin6, du fait que les devises n6cessaires a l'achat des pieces de
rechange font d~faut. Il s'agit l d'une question fondamentale ; elle a 6t6
examin~e dans une 6valuation c'impact qui a 6t6 confi6e A un 6valuateur
ext6rieur et dont les r~sultats ont 6t6 pr6sent6s au Conseil ex6cutif A sa
126e session (doc. 126 EX/INF.7).

90. Le rapport relatif A un projet de formation d'alphab6tiseurs souligne
les problemes rencontras en raison du manque de fonds pour l'acquisition des
fournitures nacessaires et en particulier du papier. Dans ce cas pr6cis, une
source d'assistance bilat6rale a accept6C de fournir le papier n6cessaire,
permettant ainsi au projet de se poursuivre.

91. Un rapport fait 6tat de la diligence avec laquelle les demandes d'6qui-
pement ont 6t6 trait6es ; un autre, cependant, 6voque des retards dans la
reception de 1'6quipement, tout en soulignant qu'6tant donn6 qu'il s'agissait
d'un mat~riel tres on6reux (plus de 50.000 dollars), ce retard 6tait dQ
vraisemblablement au lancement d'un appel d'offres, conform6ment aux proc6-
dures en vigueur au PNUD.

92. Dans un projet sous-r~gional, la question a 6t& soulev6e de savoir si le
mat6riel fourni pour la reproduction de la documentation 6tait appropri6 ;
d'apres les indications fournies, il semble que la question m6ritait en effet
d'etre pos6e.

Enseignements tir6s de l'6valuation des projets
et autres observations

93. Il existe une nette tendance A avoir recours aux services d'experts
nationaux pour l'ex6cution des projets op6rationnels. On ne peut que s'en
f6liciter lorsqu'il s'agit de projets mis en oeuvre directement par les
gouvernements. Il reste que dans le cas de projets novateurs et de grande
ampleur, qui n6cessitent une assistance technique ainsi que des ressources A
la fois financieres et mat6rielles, la fourniture, pendant des p6riodes
relativement longues de services d'experts ou de consultants internationaux,
peut aussi avoir des effets b6n~fiques sur la mise en oeuvre des projets et
la r6alisation de leurs objectifs.
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94. Comme la plupart des projets sont directement g6r6s par du personnel
national, il faudrait proc~der d'urgence a la r6impression ou a la mise A
jour de manuels ou de directives indiquant clairement toutes les proc~dures
et pratiques administratives appliquer lors de l'ex6cution d'un projet.
Outre qu'elle assurerait une mise en oeuvre satisfaisante, l'application de
ces directives all6gerait aussi la charge de travail des responsables
nationaux des projets du sp6cialiste du programme comp6tent a l'Unesco, en
permettant d'6liminer tout Cchange superflu de correspondance ou de tcl-
grammes au sujet de simples questions de proc6dure ou de pratique
administrative.

95. Il d6pend en grande partie de la conception mame d'un projet qu'il soit
ais6, voire tout simplement possible d'6valuer ce projet et de d6terminer
s'il a atteint ses objectifs immCdiats de maniere efficiente et efficace.
Cette question a retenu tout particulierement l'attention du PNUD, dont les
projets les plus r~cents sont tous congus a partir d'un cadre logique destin6
a faciliter une 6valuation effective.

96. Un seul des projets examin6s dans l'analyse r6sum6e ici a 6t6 congu et
ex6cut6 selon cette nouvelle m6thode, dont les avantages sont patents puisque
son application permet de formuler, concernant la r6ussite d'un projet, des
conclusions qui sont bas6es sur des faits.

97. Les rapports relatifs aux autres projets ne sont pas des rapports
d'6valuation ; d'une maniere g6n6rale, ils r6pondent A l'approche historique
classique, associant la description et l'information de type comptable, et
laissent parfois une certaine place A la subjectivit6.

98. Pour proc&der a une 6valuation approfondie de ces diff~rents projets,
il faudrait se livrer A un r6examen d6taill6, en entreprenant des visites sur
le terrain, en ayant des entretiens avec le personnel national ainsi qu'avec
les sp6cialistes du programme, et en 6tudiant les dossiers. Pareille op6ration
serait excessivement coQteuse.

99. Pour ce qui est des projets PNUD, le rapport final de type classique
sera progressivement remplac6 par un autre document, du fait que la conception
des projets comporte d6sormais des mecanismes int6gr6s d'6valuation. En outre,
plusieurs des autres grandes sources de financement commencent elles aussi a
avoir recours A la m thode du cadre logique. Il devrait donc Ztre possible, a
l'avenir, d'6tablir un bref compte rendu d'6valuation pour chaque projet.

Problemes communs a plusieurs projets

100. L'analyse critique des rapports finals a fait apparaitre trois types de
problemes communs a plusieurs projets, qui ont tous trait a la conception de
ces derniers :

(a) Les hypotheses de base concernant la rapidit6 avec laquelle les
pays b6n6ficiaires peuvent construire les locaux n~cessaires a la
mise en place des instituts du projet sont souvent trop opti-
mistes ; d'o un retard g6n6ral dans l'ex6cution du projet (2 cas),
l'entreposage de 1'6quipement dans de mauvaises conditions (1 cas)
ou encore le manque de logements pour les experts internationaux
(1 cas).

Compte tenu de ia situation 6conomique qui regne dans ia plupart
des pays b6n6ficiaires, il est A pr6voir que l'estimation des
d6lais n6cessaires a la construction des b&timents continuera
d'etre source de difficult6s ;

(b) Autre probleme critique : l'insuffisance des recherches pr6alables
(pr6paration ant6rieure au projet) concernant l'insertion du projet
envisag6 dans le cadre national (3 cas) ou encore la m6connaissance
apparente des conditions socio-6conomiques dans lesquelles les
projets devront Ztre mis en oeuvre (2 cas).

L'Organisation a pris des dispositions en vue de rem6dier & cette
difficult6, notamment par le recours A des profils par pays et &
des 6tudes sectorielles ;
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(c) Dans 4 cas, les objectifs imm~diats ont 6t6 d~finis de maniere
beaucoup trop large ; ils recouvrent une vaste gamme d'activitCs
diverses et sont associ~s a des objectifs de d~veloppement a long
terme A la fois irr6alistes et trop ambitieux. En revanche, un
projet, bien qu'il n'ait pas 6t6 congu selon la m6thode du cadre
logique, ne comportait qu'un objectif, tres clairement d6fini. Ce
projet a vraisemblablement Ct6 le plus fructueux de tous ceux de
l'6chantillon 6tudi6.

I faut donc souligner que l'adoption par le PNUD de nouvelles
m6thodes de conception de projets, fond~es sur la notion de cadre
logique, contribuera dans une large mesure A combler ces lacunes et
a permettre la formulation d'objectifs bien d6finis.
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PREFACE

The first report on the scientific achievements of the IGCP, for the II. Projects related to mineral resources, geochemistry and
period 1973-1977, was published in Paris in September 1978. petrology (Petrology and geochemistry, General mineral re-
The report was edited by Dr M.G. Bassett (UK). sources and metallogeny, Igneous processes and mineral de-

The second report, for the period 1978-1982, was published in posits, Sedimentary processes and mineral deposits, Weathering
Paris in September 1983. It was edited by Dr A.W. Bally (U.S.A.), processes and mineral deposits, Energy resources);
Chairman of the IGCP Scientific Committee, and Dr L. Hoover 111. Quaternary and Recent: geology and man;
(U.S.A.), Chairman of the IUGS Advisory Board for Publications. IV. Tectonics and Geophysics (Geophysics; Tectonics in

In 1986, a decision was taken by the Board to prepare a third Eurasia; Tectonics in the Americas and Africa).
report on the scientific achievements of the Programme for the Thanks are due to all project leaders who contributed, and in
period of 1983-1987. Prof Brian J. Skinner (U.S.A.), Chairman of particular to those members of the IGCP Scientific Committee,
the IGCP Scientific Committee, kindly accepted to be its Editor. who wrote summarizing introductions to some of the above
He also agreed together with Prof H.A.F. Chaves (Brazil), a Mem- thematic groups: AT. AI-Mishwt, H.A.F. Chaves, D.I. Groves,
ber of the IGCP Scientific Committee, to write an introductory F. Hehuwat, H. Kono, C. Pedrazzini, V. Ramos, A.K. Sinha,
summary entitled simply "IGCP 1983-1987". This report also con- B.J. Skinner, and E. Stumpfl.
tains a summary by the Secretary of the IGCP, Dr E. Dudich The scientific achievements of altogether 59 projects summa-
(Hungary), providing an overview of the regional and thematic rized in this report represent, beyond doubt, a major contribution
development of the Programme. Much credit for the success of to the advancement of geological sciences on a worldwide scale,
the Programme is attributed to the skilled management of and are to the benefit of all the 122 countries involved in the
Dr E. von Braun, who retired from the post of the IGCP Secretary Programme.
at the end of September 1986. Dr von Braun was held in the The IGC has repeatedly been acknowledged by the scientific
highest regard by all who knew him in the IGCP, both for the high community as being one of the most productive and successful
standard of his work and for his human qualities. programmes of international co-operation. At the same time, it is

The thematic arrangement of the present volume differs from also a model of exemplary joint enterprise of Unesco and the
that of the previous ones, being subdivided in much more detail, International Union of Geological Sciences. This was particularly
as follows. emphasized at the 15th session of the IGCP Board

I. Projects related to stratigraphy, sedimentation, and geologic- (February 1987) by the President of the IUGS, the late
al time (General stratigraphy, Precambrian, Paleozoic, Mesozoic Dr W.W. Hutchison. Unfortunately, it was the last occasion he
and Cenozoic); could address the Board, It is our sad duty to pay him a last tribute

for his interest in, care for, and support to the IGCP.

Trondheim Prof K.S. Heier
15 October 1987 Chairman of the IGCP Board
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Project 171: Circum-Pacific Jurassic, by G.E.G. Westermann 37

Project 191: Cretaceous paleoclimatic atlas, by E.J. Barron, 43

Project 198: Evolution of the northern margin of the Tethys, by M. Rakos 44
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by Ch. Pomerol 48

Project 41: Neogene-Quaternary boundary, by K.V. Nikoforova 50

II. PROJECTS RELATED TO MINERAL RESOURCES, GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY 51

11 A. PETROLOGICAL AND GEOCHEMICAL PROJECTS, by A.T. A]-Mishwt

Project 92: Archaean geochemistry, by A.M. Goodwin and G.N. Hanson 52

Project 120: Magmatic evolution of the Andes, by E. Linares 53

Project 154: Global exchange and processing of information in geochemistry,
by H. de la Roche, J.M. Stussi 56

Project 163: Design and generation of a world data base for igneous petrology,
by F. Chayes 57
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by L.L. Perchuk and M. Brown 62

Project 239: Exploitation of 1GBADAT, by F. Chayes 63

II B. GENERAL MINERAL RESOURCES AND METALLOGENY, by B.J. Skinner 64

Project 91: Metallogeny of the Precambrian, by V.I. Kazansky 64

Project 169: Tectonics and metallogeny of the Alpine-Himalayan belt in
the Mediterranean arc and Western Asia,
by S. Jankovi6 and W. Petrascheck 66

II C. 1GNEOUS PROCESSES AND MINERAL DEPOSITS, by E. Stumpfl and B.J. Skinner 71

Project 60: Correlation of Caledonian stratabound sulphides, by F.M. Vokes 71

Project 161: Sulphide deposits in mafic and ultramafic rocks,
by A.J. Naldrett 72

Project 220: Correlation and resource evaluation of tin/tungsten granites in
southeast Asia and the western Pacific region,
by S. Suensilpong and T. Nozawa 75
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11 F. ENERGY RESOURCES, by F. Hehuwat 80
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by M. Schidlowski 81

Project 166: Correlation of coal bearing formations, by P.P. Timofeev 83

III. QUATERNARY AND RECENT: GEOLOGY AND MAN 84

III A. CLIMATES AND ENVIRONMENTS OF THE QUATERNARY 84

Project 24: Quaternary glaciations in the Northern Hemisphere,
by J. Macoun 84

Project 146: River flood and lake level changes,
by R. Paepe and L. de Meyer 85
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by L. Starkel and B.E. Berglund 86
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by N. Thiramongkol, B.K. Tan and H.M.S. Hartono 94

IV. TECTONICS AND GEOPHYSICS 95

IV A. GEOPHYSICS, by M. Kono 95
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by R.C. Bucknam, Ding Guoyu, and Zhang Yuming 96

IV B. TECTONICS IN EURASIA, by A.K. Sinha 98

Project 5: Correlation of Prevariscan and Variscan events of the
Alpine-Mediterranean mountain belt,
by F. Sassi, H.W. Flugel and C. Spassov 98

Project 27: The Caledonide orogen, by B.A. Sturt and D.L. Bruton 98

Project 215: Proterozoic fold belts, by R. Caby 100

Project 224: Pre-Jurassic evolution of the eastern continental margin of Asia,
by K. Ichikawa 101

Project 236: Precambrian events in the Gondwana fragments,
by D.J. Ellis 102

IV C. TECTONICS IN THE AMERICAS AND AFRICA, by V. Ramos 103
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by R.T. Lubala and A.B. Kampunzu
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IGCP 1983-1987 that region in the last five years. In addition. there has been
a notable increase in activities by geologists from China in

many other projects.
by B.J. SKINNER and H.A.F. CHAVES

One of the big changes in the sciences in recent years
has been an explosive growth in the use of computers. Coin-

The International Geological Correlation Programme is an puter applications in geological data handling and processing
extraordinary venture. The geological processes that operated is a reality that has come to center stage and is now a well
over the past 4 billion years paid no heed to the national known and established actor. The period of 1983-1987
boundaries of today. The geological features, and the geologi- brought new roles for the actor. Computers started the elec-
cal evidence on which our knowledge of the earth is based, tronic revolution, but the real breakthrough came with
cross all kinds of human social boundaries. The International microcomputers and the use of interactive instead of batch
Geological Correlation Programme manages to make that processing, which made computers popular and available to
evidence accessible to all by opening doors between countries every one due to low prices and facility in using them.
and between language groups despite a myriad of political,
economic, ethnic, religious and other differences. Not only is Inspite of that, the missionary task of convincing
it a vehicle through which a remarkable degree of international geologists to use computers is not yet over. Evidence of this
cooperation has occurred, it is a vehicle through which students is the still small number of projects in IGCP that deal specifi-
and scientists from less developed countries have been able to cally with computer applications. Nevertheless, outstanding
receive training and become active participants in international contributions were made by these projects, which cover data
scientific activities. base constructions (projects 154, 156, 163, and 239): data

handling and exchange (projects 148, 154, 156, and 191 e
IGCP has produced a flood of scientific results of great graphical presentation (projects 148 and 191); and the evalua-

importance over the past 15 years. Results continue to pour tion of mineral resources (project 156). Important aspects of
out and the program is even more active, more diverse, and computer applications, updating of data bases, and training of
more globally international in scope than it was when it was users are being achieved either through IGCP projects (e.g..
founded. It is surely unique in modern science that such a project 239), or international scientific organizations (viz.
modestly funded program should involve so many people, Subcommission on Quantitative Stratigraphy, following
from so many countries, and yet loom as large as IGCP does the work of project 148).
among the geological sciences.

Project 163 (Design and Generation of a World Data
The 5-year report for 1978-1982, noted with regret Base for Igneous Petrology) was aimed at designing a retro-

the paucity of IGCP projects directed toward marine geology spective data base for igneous petrology through literature
and geophysics. In the year following that report, 1983, scanning and data accumulation in order to provide adequate
Project 200, "Sea-level correlation and applications" was international electronic data processing. The project succeeded
approved. To date this is still the only project with a strong in constructing a large data base - the IGBADAT Igneous
marine orientation. In the same year, Project 206, "Correla- Basic Data) - now distributed by the World Data Center A
tion of active faults" was also approved, and this continues of the Environment Data Service, US National Oceanographic
to be the only active project with an orientation that is prima- and Atmospheric Administration. Besides data collection, a
rily geophysical. Regrettable as the paucity of marine and geo- complete computer system for both main frame and micro-
physics projects may be, it is hardly surprising that the situa- computers was developed, including a grammar and vocabulary
tion is the way it is. Marine sciences are well served by inter- processor. The project was replaced by the Project 239 (Ex-
national cooperation through other programs, and geophysics ploitation of IGBADAT) which has its main scope the dis-
also has a number of programs that serve to keep international covery of subtle patterns hidden in the data base, dissemina-
doors open and international programs active. tion of itsusage, and development of new standards for ex-

change of data.
IGCP is a scientific programme, and all project proposals

are judged primarily on their scientific merits. But it is also an Project 154 (Global Exchange and Processing of infor-
international programme and it cannot be overlooked that the mation in Geochemistry) like project 239. focuses on the
emphasis and importance participants may place on project usage of geochemical data bases existing in North America,
activities might vary from country to country. In particular it Australia, and Europe, together with personal and internal
is apparent that questions concerning technology and infor- data gathered by geologists. Special care was given to the ex-
mation transfer are likely to be of greater importance to change of geochemical and additional data (location, geology,
scientists in developing countries than they are to scientists petrography). In order to identify possible problems and to
in western industrial countries. For this reason, an awareness solve them, a theoretical study of geochemical and metallo-
for, and encouragement of activities in developing countries genic characteristics of two micas granites and associated
has been stimulated over the past five years. The results have rocks was developed, besides interregional and intercontinental
been very encouraging. Several projects were initiated by geochemical correlations.
scientists from African countries and they have drawn an en-
couraging level of international participation. Examples are Project 156 (Phosphorites) has a subprobject aimed at
Project 210, "Continental sediments in Africa"; and Project the interchange of phosphate resource data that resulted in the
237, "Magmatism and evolution of extension regions of the creation of a Committee on Phosphorite Standards. Under
African Plate". Latin American based projects have also project auspice, two related computerized data files are being
grown in number over the past five years. From 1983 to built, PHOSBIB - world-wide bibliography - and IPRDB -
1987, nine projects with a primary Latin American orientation the International Phosphate Resources Data Base - that
were approved - there are Projects 165, 201, 202, 204, 211, includes geographic, geologic, and economic data about each
236, 237, 242, and 249. This is a very positive development, known occurrence.
Even more encouraging is the increasing number of projects
initiated in eastern and southeastern Asia - project numbers Project 191 (Cretaceous Paleoclimatic Atlas Project) was
206, 218, 220, 224, 226, 246, and 250 were initiated from aimed at the reconstruction and correlation of Cretaceous
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paleocimatic data through a multidisciplinary compilation of Table 2 (cont.)
available evidences. There was no mention of the uses of com-
puter in its original goals, but early in the activities of the pro-
ject, the participants realized that the only way to accomplish Regional correlation 12 31 30
the goal was to produce a computerized data base for com- Mineral resources 17 16 17
piling paleoenvironmental data in order to derive a computer- Methods 7 12 4
based global paleogeography of the Cretaceous.

Project 148 (Quantitative Stratigraphic Correlation The "time scale" category shows a dramatic decrease
Techniques) is a very successful project and an excellent while the percentage of event stratigraphy and geological
example of the methodology of how to solve problems using process analysis has been steadily increasing. While the mineral
mathematics and computers. In ten years of work it passed and energetical resources are kept at the same level, the metho-
through all phases of problem solving: identification of prob- dological projects show an alarming drop during the past four
lems; development of theoretical mathematical and statistical years. This might be a point of concern and consideration for
tools; establishment of standards and codes; algorithm imple- the Scientific Committee and the Board.
mentation and testing; field example testing; extensive docu-
mentation; and training and distribution to new users. An The level of involvement (and active participation) of
extensive bibliography emanated from the project including countries in various parts of the world has always been an
computer programs and a collection of papers in eight books. important aspect in the assessment of the IGCP.
The project is finished but international cooperation will be
maintained in the future within the recently established
Committee on Quantitative Stratigraphy under the Inter- Table 3
national Commission on Stratigraphy. This cooperation
includes teaching of short courses and distribution of programs Level of
for microcomputers. involvement Arab Asia& Lat.Am. N.Am.

in projects Africa states Ocean. &Carib. Europe Total

4 or less (14)23 (9)8 (8)8 (3)12 (2)2 (36)53
5 to 9 (7) 7 (2)5 (5)4 (8) 5 (3)8 (25)29
10 or more (7) 1 (3)l (6)8 (5) 7 (28)(23)(49X40)

Report of the IGCP Secretariat

First columns ( ) 1978-1982 Second columns 1983-1986
(data of 1987 stilluncomplete)

by E. DUDICH

Total (28)31 (14)14 (19)(20)(16)24 (33)33(110)122

The life and denlopment of the IGCP has various aspects.
The scientific aspects are dealt with extensively in other,
more substantial parts of the present issue. The total overall growth from 110 to 122 is encouraging,

but the details reveal serious problems. Uniform and very posi-
The dynamics of the number of IGCP projects may be tive increase can be stated for the Latin American-Caribbean

summed up as follows: region. On the contrary, the Arab states region and the sub-
saharan Africa seem to lose interest. This is very probably due,

Table I at least to some extent, to financial problems - IGCP funding
is only "seed money", the research activity has to be financed
from other (mostly national) sources.

1983 84 85 86 87 13 countries are involved in more than 20 projects:

Proposals received 14 17 17 17 17
Proposals accepted 10 6 7 8 8 Table 4
Ongoing projects 50 48 47 52 51

No of projects Country
Accordingly, the number of ongoing projects has been

stabilized to about 50. (The starting number in 1973 was 28). 50 United Kingdom
44 United States

The total number of active projects in the period of 43 Australia
1983-1987 is 85. (For details, see Appendix 1.) 42 France and the Federal Republic

of Germany
The evolution of the thematic distribution of the projects 38 Canada

during the whole life of IGCP provides a rather interesting 35 USSR
picture. 28 China

27 India
Table 2 24 Argentina, Japan

21 Brazil, Sweden

Thematic group 1973 1984 1987

Time scale 34 12 2
Events and processes 17 29 47

10



Table 5 Table 8 (cont.)

18: Poland, Yugoslavia (2)

Africa: 34 countries 16: Austria, Czechoslovakia (2)
15: Bulgaria, Denmark (2)

10: South Africa (1) 14: Hungary, The Netherlands (2)
8: Nigeria, Tanzania, Senegal (3) 13: Norway
7: Kenya (1) 12: Finland

6: Zambia (1) 11: Israel
5: Benin, Ethiopia, Zaire (3) 10: Belgium, Romania (2)
4: C6te d'Ivoire, Liberia (2) 9: Turkey
3: Congo, Gabon, Madagascar, Mali, Sierra Leone, 8: Ireland

Zimbabwe (7) 7: Ukrainian SSR

2: Burundi, Cameroon, Mauritania, Niger, Togo (5) 6: Cyprus, Greece, Portugal (3)
1: Angola, Burkina Faso, Central African Republic, 5: Byelorussian SSR, German Democratic

Chad, Comores, Ghana, Guinea-Bissau, Rwanda, Republic (2)
Sao Tome and Principe (9) 1: Albania, Luxembourg (2)

Table 6 Table 9

Arab States: 14 countries Asia and Oceania: (20 countries and regions)

10: Egypt (1) 43: Australia
8: Algeria, Morocco (2) 28: China
5: Iraq, Syria, Tunisia (3) 27: India
3: Kuwait, Somalia (2) 24: Japan
2: Jordan, Libya, Saudi Arabia, Sudan (4) 19: Viet Nam
I: Quatar, Yemen (2) 12: New Zealand

II: Thailand
10: Malaysia
9: Iran

Table 7 8: Indonesia
7: Pakistan
6: Republic of Korea

Latin America and the Caribbean: 24 countries 4: Philippines, Sri Lanka (2)
3: Nepal, Papua New Guinea (2)

24: Argentina 2: Fiji, Hong Kong, Mongolia, Singapore (4)
21: Brazil
16: Chile
15: Venezuela
14: Colombia
12: Peru
10: Mexico Distribution of IGCP Project Leaders by regions
8: Bolivia, Uruguay (2) and countries 1983-1984
7: Ecuador
6: Costa Rica, Cuba (2)
4: Paraguay AFRICA 3
3: Jamaica Nigeria 2
2: French Guiana, Guatemala, Guyana, Panama (4) Zaire 1
1: Bermuda, Dominican Republic, Haiti, Honduras,

Nicaragua, Suriname (6) ARAB STATES I
Saudi Arabia I

LATIN AMERICA 8
Table 8 Argentina 5

Brazil 1
Chile I

Europe and North America: 33 countries Cuba 1

50: United Kingdom N. AMERICA AND EUROPE 40
44: United States Austria 1
42: France, Federal Republic of Germany (2) Belgium 1
38: Canada Bulgaria 1
35: USSR Canada 4
21: Sweden Czechoslovakia 1
20: Italy Finland 1
19: Spain, Switzerland (2) France 6
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FRG 1 USSR 6
GDR 1 Yugoslavia I
Italy 2
Norway I ASIA AND OCEANIA 16
Poland I Australia 3
Sweden 1 China 4
Switzerland 2 India 2
USA 8 Indonesia 1
USSR 6 Japan 3
Yugoslavia 2 Malaysia 1

Thailand 2
ASIA AND OCEANIA 12

Australia 3 Altogether 31 countries
China 2
India I
Japan 3
Thailand 3 SUCCESSION OF COUNTRIES

Altogether 30 countries 12 USA
9 Argentina
8 France

SUCCESSION OF COUNTRIES 6 USSR
5 Canada

8 USA 4 Brazil, China
6 France, USSR 3 FRG, Switzerland, Australia, Japan
5 Argentina 2 Nigeria, Zaire, Chile, Austria, Italy. Norway,
4 Canada Sweden, U.K., India, Thailand (10 countries)
3 U.K., Australia, Japan, Thailand (4 countries) I Ivory Coast, Cuba, Bulgaria, Czechoslovakia,
2 Nigeria, Italy, Switzerland, Yugoslavia, China Finland, GDR, Poland, Yugoslavia, Indonesia,

(5 countries) Malaysia (10 countries)
I Zaire, Saudi Arabia, Brazil, Chile, Cuba, Czechos-

lovakia, Austria, Belgium, Bulgaria, Finland,
FRG, GDR, Norway, Poland, Sweden, India
(16 countries)

In order to overcome, at least to some degree, the dif-
ficulties of Third World countries' participation in the IGCP,

Distribution of IGCP Project Leaders by regions special attention has been paid to provide financial support to
and countries 1985-1986) participants from developing countries, and to organize

regional meetings of the IGCP in various regions. (E.g. in
1985: Bogota, Rabat; 1986: Rabat, Kathmandu; 1987: Jakar-

AFRICA 5 ta, Tucuman).
Ivory Coast I
Nigeria 2 The funding level of the IGCP - with some fluctuations
Zaire 2 - essentially has remained at the previous level (in spite of

the budget cuts that occurred at Unesco after the withdrawal
ARAB STATES 0 of the U.K., the U.S.A. and Singapore from the organization

by the end of 1985). This is due, above all, to the voluntary
LATIN AMERICA 16 contributions of IUGS, coming from the USA and the UK,

Argentina 9 which, in this way, continue to support the IGCP aside from
Brazil 4 their top activity in project participation and project leader-
Chile 2 ship.
Cuba I The Scientific Committee of the IGCP had carried out

its mandate during the period on a higher professional level. It
N. AMERICA AND EUROPE 5, was chaired in 1983 by A.W. Bally (USA), 1984-85 by R.W.R.

Austria 2 Rutland (Australia), and 1986-87 by B.J. Skinner (USA). The
Bulgaria 1 number of its members was, however, reduced from 20 to 17
Canada 5 in 1986.
Czechoslovakia 1
Finland 1 The Board of the IGCP, acting on the recommen-
France 8 dations of the Scientific Committee and the documents
FRG&BerlinW 3 prepared and presented by the Secretariat, successfully led the
GDR I Programme through this five-year period. Its chairmen and
Italy 2 vice-chairmen were:
Norway 2
Poland 1 1983-1984
Sweden I
Switzerland 3 Chairman G.O. Kesse (Ghana)
U.K. 2 Vicechairman J.C. Maxwell (USA)
USA 12 Vicechairman G.B. Vai (Italy)
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1985-1986 SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS (1983-1987)

Chairman J.F. Lovering (Australia)
Vicechairman J.M. Tater (Nepal)
Vicechairman K.S. Heier (Norway) I. PROJECTS RELATED TO STRATIGRAPHY,

SEDIMENTATION AND GEOLOGIC TIME
1987-

Chairman K.S. Heier (Norway)
Vicechairman A.J. Naldrett (Canada) I A. GENERAL STRATIGRAPHY PROJECTS
Vicechairman R.P. Suggate (New Zealand)

by C. PEDRAZZINI
Guidelines for the Project Leaders were issued in No 12

of Geological Correlation (1984). The third volume of the
IGCP Catalogue appeared in 1983, covering the former five
year period (1978-1983), and having the impressive number of A significant group of projects at the forefront of strati-
789 pages. graphic research are grouped in this report under the title of

"General stratigraphy projects." Although their relationship
In 1987 the Guidelines for the National Committee re- with classical stratigraphy is considered fundamental, as they

ports were revised. It is an unsolved problem of the IGCP, that include problems of regional correlation and boundary defini-
less than half of approximately 80 (83 in 1987) National tion, new trends of stratigraphic thought are also apparent in
Committees submit an annual report regularly. At the same their objectives.
time, the project reporting procedure was also revised.

A growing interest in methodological considerations
Another concern of the IGCP Scientific Committee and and quantitative aspects of stratigraphy has grown to be a

Board is the cooperation with other international programmes major concern. The ongoing projects also show, either im-
and institutes. It has to be admitted that this cooperation is plicitly or explicitly, an interest in outstanding events, whether
still at the same level as at the beginning of this five-year they are cosmic incidents of short duration believed to have
period. It is beyond doubt, however, that a reinforced type of had a relevant impact on the geological record and on life on
cooperation (and joint funding of some activities) is needed Earth, or ecological changes that have induced major biological
imperatively to meet some of the problems outlined above. occurrences, such as the radiation or extinction of groups.

At the end of September 1986, Dr. Eckart von Braun, An increasing awareness of the interaction between
who managed the IGCP activities during 12 years, retired from geological and biological sciences is evident in all projects,
Unesco, to the greatest regret of all those who experienced his together with the acknowledgement of the importance of
uncommon professional and human qualities. He even found different natural sciences for the geologic context. The con-
time and energy to introduce his successor, the author of the sequence of this is the prevalent multidisciplinary approach
present report, to the job. Nevertheless, the year 1987, of stratigraphic research.
managed by a newcomer, has to be considered as a transition,
which obviously was not free of errors. It was, however, con- Projects 199 ("Rare events in stratigraphy") and 216
siderably smoothened by the ability of Miss E. Roumain, who ("Global biological events") deal with events from different
continued her indispensable work at the Secretariat. points of view. While the first project evaluates the importance

of extraordinary occurrences from their record on the strati-
In this year 1987, a new Subprogramme of the IGCP graphic column, Project 216 is more concerned with the way

was launched, entitled "Quaternary Geosciences and Human in which biologic events derive from the interaction of geo-
Survival". Inaugurated in July 1987 in Jakarta, Indonesia, it logic and evolutionary processes.
will take shape in the near future as an essential contribution
of the IGCP (and thus, of Unesco and IUGS) to the Inter- Precision in stratigraphy is the main objective of a large
national Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) of ICSU. group of projects. Project 53 ("Ecostratigraphy") applied new

methods based on bio- and lithofacies correlation to basin
Last but not least, a word of acknowledgement and analysis. Precision is also the aim of Project 179 ("Strati-

gratitude is due to all those who contribute to the present graphic methods applied to Proterozoic sediments") which is
"Blue Issue": the authors of the individual project reports, concerned with the improvement of Upper Proterozoic strati-
those of the thematic summaries and above all to Professor graphy by a combination of different correlation methods.
Brian J. Skinner, who performed the thankless task of scien- Project 196 ("Calibration of Phanerozoic time-scale") has as
tific editing. its objective an improvement of the Phanerozoic radiometric

time-scale and relation to the stratigraphic column.

The quantitative aspects of stratigraphy and data pro-
cessing are tackled by Projects 148 ("Quantitative stratigraphic
correlation techniques") and 175 ("Precision in stratigraphy").
Research in these projects involves both statistical approaches
and automated correlation techniques. A classical sedimento-
logical problem is addressed by Project 219 ("Comparative
lacustrine sedimentology"), concerned with a somewhat
neglected aspect of stratigraphy. It explores both the criteria
for interpreting ancient lacustrine sequences and their econo-
mic potential.
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The multidisciplinary nature of much of the present the work on the Silurian-Devonian boundary has been con-
research has generated a growing international participation of siderably advanced by specialists on ostracodes, trilobites.
different specialists. This welcome aspect of IGCP offers a graptolites, conodonts and vertebrates. This interval is of par-
wide field for training and participation by scientists from ticular interest because it crosses the boundaries between
developing countries, together with an extensive exchange of major facies. Spores now seem to be the most promising orga-
scientific information from different branches of geology and nisms for this purpose, whereas the possibilities of vertebrates

associated sciences. are uncertain.

Relating biologically and physically defined facies to

time planes marked by geological events (in this case volcanic
events) is the main topic of the subproject on the "Whole

environment" with a test area in the extremely well pre-
served Silurian sequence of Gotland. This subproject has pro-

PROJECT 53: ECOSTRATIGRAPHY duced several publications.

Basin analysis has been located in convenient test areas.
Project Leaders: A. MARTINSSON and A.J. BOUCOT One is the Baltic Silurian Gulf, so designated by its Estonian

originators, which is approaching its conclusion with a series of
maps covering an area in northwest Europe. The other sub-

project in this category is on the Tungusky basin.
DESCRIPTION

The late activity of the Project has been concentrated
The aim has been an attempt to organize the biologic on the preparation cf final reports by the different groups.

and paleontologic evidence in such a manner as to make it A large monograph on ecostratigraphy is being prepared. A
most useful to the geologist involved with correlating beds and number of faunal communities from various facies of Silurian

particularly with understanding biofacies. and Devonian deposits from all over the world are described.

In essence ecostratigraphy is an attempt to achieve a Project Ecostratigraphy held its final formal interna-

higher degree of correlation precision by following each tional meeting during the 27th Session of the International

distinct biofacies through the total interval of its geologic per- Geological Congress in Moscow, 1984.
sistence while paying attention to the evolution of each taxon

showing signs of change. This involves a rigorous community Soviet members prepared 70 descriptions for the "Ency-

analysis with an appreciation of the evolution of the taxa clopaedia of Communities" as well as a collection of papers on

within the specific community unit through time. "Theory and practice of ecostratigraphy".

The main objective of ecostratigraphy is basin analysis In China research continued on Silurian-Devonian

based on units distinguished by biofacies and lithofacies. The boundary section in Western Tsinling, Eastern Yunnan, Tibet

basinal pattern of these units is then plotted against time and Guangxi.
planes marked by stratigraphic events of a biological or physi-

cal nature. Correlation between the main facies realms, par- The UK group has reported important findings necessi-

ticularly continental and oceanic, constitutes a major element tating modifications of the plate tectonic pattern of early

of the project. Silurian time.

The Czechoslovak group continued work on the Ludlow-

Pridoli boundary and has produced several publications.

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
In Sweden numerous works on Silurian ecostratigraphy

The first accomplishment of the project was to bring are under preparation or have been published recently.

together a group of scientists to provide a solidly based evalua-

tion of both the accuracy and the precision of correlation and

of age dates based on fossils, an evaluation of just how corre-

lation principles are affected by biogeographical and ecological

complications, and guidelines about refining the basin analysis SELECTED REFERENCES
capability of the sedimentary geologist.

Boucot, J.J., 1975. Evolution and extinction rate controls.

A considerable part of the activity of the project has Elsevier, 427 p.
been biomorphological and taxonomic work and entirely new Boucot, A.J., 1978. Community evolution and rates of clado-

groups have been made available for ecostratigraphical use, for genesis. Evolutionary biology, v. 2, p. 545-655.

example chitinozoans and thick-walled tentaculites. Cono- ----- , 1981. Principles of benthic marine palaeoecology.

donts and crinoids, the latter providing the essential material Academic Press, 463 p.
for large limestone bodies in a relevant basin context also have ----- , 1982. Ecostratigraphy framework for the Lower

been important objects of ecostratigraphical study. Devonian of the North American Appohimchi Sub-

province. Neues Jahrbuch ftr Geologie und Palaeonto-
A major subproject on ecostratigraphical logging has logie Abh., v. 163, p. 81-121.

been completed. It probably represents the most advanced ----- , 1983. Does evolution take place in an ecologic

synthesis of lithological and biostratigraphical logging in the vacuum? II Journal of Palaeontology, v. 57.
Paleozoic hitherto achieved. Marinsson, A., 1979. Ecostratigraphy and Project Ecostrati-

graphy. Izvestia Akad. Nauk Kazakh. S.S.R., series
A subproject on Downtonian-Podlasian-Pridolian corre- geol., 4/5, p. 11-20.

lation dealing with the new unit of series size defined during
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PROJECT 148: correlation concentrating on quantification of assem-
QUANTITATIVE CORRELATION TECHNIQUES blage zones, sequencing methods, set theoretical ap-

proaches, morphometric chronoclines and multivariate
methodology

Project Leader: F.P. AGTERBERG - Development of practical methods of correlation con-
centrating on methods of spectral analysis (frequency
domain), methods of stratching and zonation (time
domain), methods of stratigraphic interpolation and

DESCRIPTION multivariate statistical analysis.

This project was initiated for the purpose of developing Publications emanating from the project, including
computer-based mathematical theory and analysis of geologi- computer programs have been listed annually in Geologic
cal information which could be applied to obtain automated Correlation. 15 papers were presented at the International
correlation techniques in stratigraphy. Working Group Meeting in Paris, 1980, and published in the

book entitled "Quantitative stratigraphic correlation" pub-
The rapid growth of information in biostratigraphy has lished by J. Wiley in 1982.

led to an increased demand for quantification of information
for machine-handling and graphic display. Quantitative strati- The proceedings of the international symposium in
graphy is useful in this respect because it helps to organize the Geneva, 1982, on "Theory, application and comparison of
data in novel ways. Specific problems can be solved by estab- stratigraphic correlation methods" was published as a special
lishing regional standards of ordered stratigraphic events and issue in the journal Computers and Geoscience, 1984 .A book
by performing correlations on the basis of these standards. on "Quantitative stratigraphy" was published by Unesco,

Paris, and Reidel, Dordrecht, in 1985. This volume reflects the
By applying different techniques to the same set of data results of the 10 years effort of an international group of

their respective advantages and drawbacks are evaluated and stratigraphers and mathematical geologists.
those techniques are selected which are relatively simple and
easily understood and achieve maximum resolution in com- Transfer of knowledge to developing countries has been
parison with traditional methods of stratigraphic correlation. facilitated by the teaching of short courses and by distribution

of programs for microcomputers.
Studies in the fields of biostratigraphy, lithostratigraphy

(especially well logs) and sedimentology make successful use The international cooperation achieved during this pro-
of the quantitative modelling approach. Statistical and other ject will be maintained in the future within the recently
numerical techniques can be used in correlation of biostrati- established Committee on Quantitative Stratigraphy of the
graphic events, biozonations, classification and matching of International Commission on Stratigraphy of IUGS.
lithofacies in well logs or sections, lithofacies recognition and
determination of the rate or magnitude of geological processes
relative to the numerical time scale.

SELECTED REFERENCES

Agterberg, F.P., in press: Quality of time scales - a statistical
SUMMARY OF ACHIEVEMENTS appraisal: In "Computers and Geology" 5, D.F. Merriam,

ed., Pergamon, Oxford.
During the first years of the existence of the project the Agterberg, F.P., Oliver, J., Lew, S.N., Gradstein, F.M. and

emphasis was on method development. The statistical prob- Williamson, M.A., 1985: CASC Fortran IV interactive
lems encountered when attempting to describe quantitative computer program for correlation and scaling in time of
methods of stratigraphic correlation in a cohesive manner were biostratigraphic events; Geological Survey of Canada
far more complex and difficult to solve than one might have Open File Report No. 1179.
expected. Some of the studies made under the auspices of Baumgartner, 1984: A Middle Jurassic-Early Cretaceous low-
Project 148 would not have been possible without recent latitude radiolarian zonation based on Unitary Associa-
advances in the theory of mathematical statistics. tions and age of Tethyan radiolarities: Eclogae Helv.,

v. 77, no. 3, p. 7 2 9 -8 3 7 .
During the last years, the primary activity of the project D'Iorio, M.A., 1986: Integration of foraminiferal and dino-

shifted from method development to application, for solving flagellate data sets in quantitative stratigraphy of the
specific stratigraphic problems using large data bases for Grand Banks and Labrador Shelf: Bull. Canadian Petro-
regions in North America, Europe and India. Deep Sea Drilling leum Geology, v. 34, no. 2, p. 277-283.
Programme data sets in the Atlantic and Pacific Oceans were Edwards, L.E., 1984: Insights on why graphic correlation
also analysed. Except for subprojects on the Silurian in the (Shaw's method) works: Journ. Geology, v. 92, p. 583-
Baltic region and the Cambrian of Texas, the participants have 597.
been working mostly on Cenozoic and Cretaceous strati- Gordon, A.D., 1982: An investigation of two sequence-
graphy. comparison statistics: Austral. Journ. Statistics, v. 24,

no. 3, p. 332-342.
Research focused on the following major problems: Gradstein, F.M., et at., 1985: Quantitative Stratigraphy:

Unesco, Paris and Reidel, Dordrecht, 598 p.
- Creation and definition of the mathematical theory of Gradstein, F.M., Kaminky, M., and Berggren, W.B., in press:

stratigraphical relationships A benthonic foraminiferal zonation for the Cenozoic of
- Establishment of standards and codes for the biostrati- the Central North Sea: Proc. 2nd Conf. on Agglutinated

graphic, lithologic and environmental information Foraminifera, Vienna 1986.
attainable from well logs, cores and surface sections. Harland, W.B., Cox, A.V., Llewellyn, Pickton, C.A.G., Smith,

- Development of a theory for mathematical correlation A.G., and Walters, R., 1982: A Geologic Time Scale:
- Development of practical methods of biostratigraphic Cambridge Univ. Press, 131 p.

15



Kent, D.V., and Gradstein, F.M., 1985: A Jurassic and Creta- Second, the project has considered the rock succession

ceous geochronology: Geol. Soc. America Bull., v. 96, potential for correlation by summation of available event

p. 1419-1427. reliability indinces against the length of the succession. ex-

Kent, D.V., and Gradstein, F.M., in press: A Jurassic to Recent pressed in relation to the stratigraphic time scale.

Chronology: In Tucholke, B.E., and Vogt, P.R., eds.,
The western Atlantic region, Vol. M, The Geology of The third consideration of the project is a generally

North America: Geological Soc. of America. acceptable definition of time-correlation of an event from a

Mohan, M., 1985: Geohistory analysis of Bombay High region: rock sample in a new, unknown succession. This comprises a

Marine and Petroleum Geology, v. 2, p. 350-360. sequencing operation against the many ordered events of a

Stam, B., Gradstein, F.M., Lloyd, P., Jackson, A., and Gillis, described, known, reference section. Each such time-correla-

D., in press: Algorithms for burial and subsidence tion of a new event consists of two statements: I) the new

history: Computers and Geosciences. event postdates a described event with a specified probability,

Vrbik, J., 1985: Statistical properties of the number of runs of and 2) the same new event predates another described event

matches between two random stratigraphic sections: with another specified probability. This definition allows for a

Mathematical Geology, v. 17, no. 1, p. 29-40. statement of probability for each correlation and. more im-

Williamson, M.J., 1986: Quantitative biozonation of the Late portantly, for continued refinement as new information is

Jurassic and Early Cretaceous of the East Newfoundland obtained.
Basin: Micropaleontology.

The extension of deep sea drilling to all oceans has re-
sulted in the production of a much more powerful data-base in
DSDP cores than in land based sections. Reports are compiled
in uniform style and information is continuously available
from computer based storage. This has caused the working

PROJECT 175: PRECISION IN STRATIGRAPHY group to look at DSDP sources for practicing assessment.

The project's activities continued on Extended Term,

Project Leader: N.F. HUGHES and in order to invest the project with a renewed interest and a
larger representation the following steps were planned:

integrated use of all work done on the subject

DESCRIPTION - publication of unambiguous and unbiased data in all

stratigraphic and associated research such as paleontolo-

This project was founded to investigate the general gical, magnetostratigraphic etc.

reliability of stratigraphic correlation and to elaborate - utilisation of automated data handling in time-strati-

methods by which correlation can be improved. graphic correlations
- continuous improvement of stratigraphic correlations by

Very few methods are generally accepted in strati- incorporating new data as they become available

graphic correlation and great deficiencies exist both in defi- - evaluation of conventional techniques as well as of new

nitions and descriptions. The natural difficulties of sampling techniques elaborated for time correlation.

and recording have resulted in varied standards and there is
consequently great need for agreement in principles to be
followed.

SELECTED REFERENCES
Time-correlation is seen as a field of study in which

computer-handling could be used to obtain much more useful Budai, A., Riedel, W.R. and Westberg, M.J., 1980. A general

results from the diverse quantitative data that are commonly purpose palaeontologic information device. Journal of

available in the form of paleontological and other observa- Palaeontology, v. 54, p. 259-262.

tions. The data handling problem is that it is worthwhile to Hay, W.W., 1972. Probabilistic stratigraphy. Eclogae Geol.

store and manipulate only genuinely high quality data which Helvet., v. 65, p. 255-266.

most literature surveys reveal to be sparse. Hughes, N.F., 1970. Remedy for the general data handling
failure of palaeontology. In Cutbill, J.L., ed., Data
Processing in biology and geology. Syst. Assoc. Spec.,

v. 3, p. 3 2 1 -3 3 0 .

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS Riedel, W.R., 1981. DSDP biostratigraphy in retrospect and

prospect. Soc. of Econ. Palaeontol. and Mineral., Spec.
The project has concentrated first on analysis of the Pub. 32, p. 253-315.

properties of all kinds of paleobiological, physical and Shaw, A.B., 1971. The butterfingered handmaiden. Jour. of

chemical events, treating as an event any designated interpre- Palaeontology, v.45, p. 1-5.

tation from observation made on a rock sample.

A score sheet for events of all kinds permits the estab-

lishment of a reliability index for each event by averaging. This

sheet is currently in use by the Deep Sea Drilling Programme

and other projects.

All events are theoretically assumed to be evolutionary
and unique and not of a cyclical nature of repeatable. Paleo-

biologic and non-biologic events are scored in the same column

on the same sheet.
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PROJECT 179: STRATIGRAPHIC METHODS APPLIED TO Spitzbergen during Bendian time were carried on by
PROTEROZOIC SEDIMENTS teams from UK, Scandinavia and the USA. who brought

a large variety of methods together to the same area.

Special emphasis was given to the geochemical data. The
Project Leaders: J. SARFATI, N. CLAUER, results will be published in Geology.
M. SEMIKHATOV and G.M. YOUNG - in palaeontology, collaboration has been achieved on

stromatolites mainly between France and the USSR. In
all countries a tremendous work has been done in micro-
fossils. acritarchs and megafossils.

DESCRIPTION
An example of joint research and training of geologists

The aim of this project is the comparison and combined is represented by the collaboration between England and
use of different methods for establishing a stratigraphy of China on the latest Proeterozoic glacial sedimentation and
Upper Proterozoic sedimentary sequences occurring both in erosion.
stable and mobile zones.

Though the project ended in 1986 its scientific potential
The stratigraphy of the Upper Proterozoic must be and the dynamism it has generated are expected to produce a

tackled by using several methods of study in order to reduce number of more specialized projects concerned with its
uncertainties inherent to each method, and leading to inter- general field of research.
continental correlations. For example lithostratigraphy will
define a local sequence of events but does not allow correla-
tion over long distances. The addition of other methods such
as biostratigraphy, radiochronology and, to a lesser extent, SELECTED REFERENCES
palaeomagnetism will allow to set time limits to the litho-
stratigraphical units. They can then be juxtaposed and com- Gorokhov, I.M., Clauer, N., Varshavskaya, E.S., Drubetskoi,
pared on the intercontinental scale. E.R., 1983, Rb/Sr and K/Ar systematics of fine frac-

tions and their acid-leaching products for some sedimen-
Their joint use leads to a confrontation, testing their tary rocks of the east European platform. The Soviet-

possibilities and eliminating a number of errors. Japanese symposium on Isotope geology, Irkutsk,
92-94.

Lastly, depending on the zones studied and the nature Clauer, N., and Gauthier-Lafaye, E., 1985, K/Ar dating of
of the material, the combination of methods will be different different rock types from the Cluff Lake Uranium ore
and the experience should help to chose the most appropriate deposits (Saskatchewan, Canada). In The Carswell
methods. structure uranium deposits, Sashatchewan, R. Lame,

D. Alonso and M. Svab editors, Geol. Soc. Canada.
An attempt will be made to evaluate the limits of appli- spec. paper 29, p. 4 7 -5 3 .

cability of each method, to improve their precision and, by Perrin, M., Elston. D., and Moussine-Pouchkine, A., 1987,
their combined use, to work towards a more precise correla- Paleomagnetism of Proterozoic and Cambrian strata,
tion of reference sections of the Proterozoic from different Adrar de Mauritanie, cratonic West Africa. Joum.
continents. Geophysic. Res. submitted.

Fairchild, I.J., and Hambrey, M.J., 1984. The Vendian succes-
sion of Northeastern Spitzbergen: Petrogenesis of a
dolomite-tillite association. Precambrian Res., v. 26,

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS p. I11-167.
Knoll, A.H., and Swett, K., 1985, Micropaleontology of the

Numerous scientists were involved in the project and the Late Proterozoic Veteran group. Spitzbergen: Palaeon-
meetings organized have been attended by various members tology, v. 28, p. 451-464.
from sevcral countries. The field trips organized for the mem- Knoll, A.H., Hayes, J.F., Kaufmann, Jr., Swett, K., and Lam-
bers of the project were very successful. In Canada the work- bert, L., 1986, Secular variation in carbon isotope ratios
ing group looked at the Early Proterozoic Huronian succes- from Upper Proterozoic successions of Svalbard and
sions. In north and central China two sections of the Protero- East Greenland. Nature, submitted.
zoic were visited. Scotland's Proterozoic sedimentary rocks, Guan Baode, We Ruitang, Hambrey. M.J., and Geng Wucheng,
Dalradian and Torridonian, were examined. 1986. Glacial sediments and erosional pavements near

the Cambrian-Precambrian boundary, Henan province,
Publications under the auspices of the project have been China: Jour. Geol. Soc. London, 143.

numerous. A special issue of Precambrian Research ( 1985, Chumakov, N.M., 1984, The principal glacial events of the past
n. 29) was devoted to the publications resulting from a meet- and their geological significance: Internat. Geol. Review,
ing in China with a special emphasis on the Proterozoic of v. 26, p. 869-888.
China. Mansuy, C., Vidal, G., 1983, Late Proterozoic brioverian

microfossils from France: Taxonomic affinity and impli-
Collaboration has been successfully undertaken between cations of plankton productivity: Nature, v. 302, 5909,

different countries and laboratories: p. 606-607.
Vidal, G., and Knoll, A.H., 1982. Proterozoic plankton. Sym-

- in geochronology, France, USSR and Canada collaborat- posium on Proterozoic Eon, Madison, Wisconsin: Geol.
ed actively Soc. of America, Mem. 161, p. 265-277.

- in palaeomagnetism, a collaboration started in 1981 bet- Cao, Ruiji, 1984, Fossil algal communities within stromatolites
ween USA (Flagstaff) and France. Sampling was carried and algal mats from the Precambrian Wumishan forma-
on in Mauritania in order to compare the Upper Protero- tion in Beijing: Acta Micropal Sinica, 1, p. 193-200.
zoic with the Chuar Group of the Grand Canyon Hofmann, H.J., and Chen Jinbiao, 1981, Carbonaceous mega-
joint efforts leading to a better understanding of North fossils from the Precambrian 1800 Ma) near Jixian,

northern China: Canadian Jour. of Earth Sci., v. 18,
p. 443-447.
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PROJECT 196: meeting on "Calibration of the Phanerozoic time-scale",
CALIBRATION OF PHANEROZOIC TIME SCALE London, 1983, a special workshop at Braunlage, FRG, 1984,

a symposium on "The numberical calibration of the geological
time scale", Strasbourg, France, 1985, an international sym-

Project Leaders: G.S. ODIN, N.H. GALE (1983-1986), posium on "Phanerozoic and Prephanerozoic time scale cali-
A.J. HURFORD bration", Cambridge, 1986.

The last annual meeting, a symposium on "Radiometric
stratigraphy", was held at Strasbourg in April 1987.

DESCRIPTION
Plans for the future include the gathering of results al-

The project is designed to instigate and collect studies ready available for the Silurian, Jurassic and Paleogene por-
intended to improve knowledge of the numerical time scale tions of the time scale, the distribution, cooperative study and
for Phanerozoic time. Thus the project is of interest to strati- publication of the results obtained on new reference material
graphers who specify the relations between datable rocks and for analytic calibration, the development of new research in
the stratigraphic sequence, to geochemists who determine the China, the continued development and standardization of
conformity of the chronometers employed with the models fission track techniques.
used in dating, and to geochronologists who measure isotopic
ages. One of the essential activities of the project is to bring
together geologists who specialize in these different domains.

PROJECT 199: RARE EVENTS IN GEOLOGY
SUMMARY OF ACHIEVEMENTS

During the years 1983-1986 the most important achieve- Project Leaders: K.J. HSU (1983-86), J.A. MCKENZIE
ments of the project concerned the improvement of the (1986-87), SUN SHU (1987)
Paleozoic portion of the time scale. Previously available tie-
points for the Precambrian-Cambrian boundary were re-
examined. In the UK the stratigraphy of the dated outcrops
was improved; in the Massif Armoricain, France, an important DESCRIPTION
faunal discovery led to a better calibration and a new datable
section was studied. The age of the boundary is now suggested Extraordinary phenomena of short duration have occurred
at 540-530 Ma. on many occasions during Earth's history and it is believed

that the timing of these events must have coincided with
A great number of new Ordovician and Silurian calibra- important biostratigraphic boundaries. In some cases the im-

tion points were obtained using different radiometric tech- pact of an extraterrestrial body has been suggested and the
niques. The Welsh Border, Scotland, North America and Scan- possibility is being investigated at the present time.
dinavia yielded new results. The Silurian scale is now reliable,
this system being older than 430 Ma at the base and about The project's purpose is the study of rare phenomena of
400 Ma old at the top. The Devonian and Carboniferous sys- this nature which may have marked the end of major geologic
tems were precisely documented in the F.R.G., Belgium and time units and of the modifications caused by them to the
France. Much effort has been devoted to the search for new environment and to evolution.
Jurassic-Lower Cretaceous tie-points in France, Italy, South
America, Spain, the USSR and China, in coordination with the
IUGS Jurassic and Cretaceous working groups.

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
The Paleogene sequence has been documented on several

occasions in North Italy and the Appennines. In these areas, The first years of the project were dedicated to organi-
integrated studies using biostratigraphical-chemiostratigraphi- zation and to international participation. Numerous interested
cal- and physicostratigraphical techniques were undertaken. scientists from different countries responded favourably to the
Elsewhere, in North America, Hungary and the North Atlantic, invitation.
new results confirm ages of 53-54 and 34-35 Ma for the lower
and upper boundaries of the Eocene respectively. The radio- In 1985 the first Conference of the Project was held at
metric dating of Quaternary time is also an essential portion of Gwatt, Switzerland, and was attended by over 50 participants.
the results developed under the aegis of the project in the The highlights of the meeting were published in Episodes
F.R.G. and Italy. The Quaternary of China was also considered. (June, 1985) and Geotimes (March, 1986).

With regard to the methodological and fundamental The next year preparations were started for the second
research in the field of geochronology a special effort has working session to be held in China in 1987. During 1986
been made concerning the application of fission-track dating Dr. HsU resigned as project leader and Dr. McKenzie assumed
to stratigraphy and the dating of sediments. temporarily the position of acting project leader.

The results obtained in the course of the project have In 1987 the second working session was held in Beijing
been published in about 180 papers a portion of which has China, March 3-5, followed by a field excursion. The third
been gathered in a special issue of Chemical Geology (Iso- working session of the Project is planned as a field seminar
tope Geoscience Section). to be held in December in the Salt Range of Pakistan. The

location of the seminar will provide the participants the
Four annual meetings and complimentary field meetings unique opportunity to sample the classic localities of the

have been organized under the aegis of the project: a special Permo-Triassic boundary successions in Pakistan.
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Project 199 is also sponsoring (together with Project PROJECT 216:

216) a meeting to be held at Bilbao, Spain, October 19-23 GLOBAL BIOLOGICAL EVENTS IN EARTH HISTORY

1987 on "Paleontology and evolution: extinction events".

On the whole, Project 199 has seen the growth of an Project Leader: O.W. WALLISER

active working group which provides an international format

for scientific exchange on a theme that has stimulated new

thinking about geologic events.
DESCRIPTION

Initial research was focused on the Precambrian-Cambrian,
Permian-Triassic and Cretaceous-Tertiary boundaries. This project is concerned with worldwide traceable

exceptional changes within the biosphere. It aims at a better

Concerning the terminal Cretaceous event, iridium understanding of the dependence and interdependence of pro-

anomalies and shocked quartz grains have been reported cesses and extraordinary events in the biosphere, geosphere
from the northern and southern hemispheres suggesting an and atmosphere.

extremely high impact collision. Debates continue on whether

the terminal Cretaceous mass extinction was triggered off by The principal objectives are the following:
a large impact or not.

- Study of those abiotic geologic processes and events

Beside the terminal Cretaceous other mass extinctions which cause global biological events

have been recognized: at the terminal Ordovician, late De- - Reconstruction of the overall effect of global geologic

vonian, terminal Permian and late Triassic. Geochemical events on the biosphere or parts of it

anomalies were reported in China at the Permian-Triassic - Evaluation of the influence of global events on evolu-

boundary and also at a basal Cambrian horizon. tion and evolutionary mechanisms
- Refining of stratigraphical scales and of correlation

A new iridium anomaly was found in the Frasnian- methods by combination of biostratigraphy, event-

Famennian boundary clay of Australia. An iridium-rich stratigraphy and all other available stratigraphic methods

horizon was discovered in the upper Pliocene. thus aiming at a holostratigraphy with highest time

resolution.
Many scientists however have concentrated their atten-

tion on mass extinctions and the possible associated changes SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
in the physical environment without neglecting the appearance
of other evolutionary events such as sudden biologic radiations. Several national working groups had their meetings

mostly in connection with conferences of geological and
In Britain work is active on sedimentary and biotic paleontological societies but the main event was the first

changes across the Ordovician-Silurian boundary. In Sweden international meeting of project 216 organized as an Alfred
work is being carried on with oxygen isotopes in order to de- Wegener Conference at Gdttingen, FRG in May 1986. 97
termine changes in sea-water temperatures at the end of the participants from 24 countries were registered and 34 con-

Ordovician. tributions were discussed. All contributions and the results

of the meeting were published in volume No. 8 of "Lecture
Several extinctions are being examined within the De- notes in Earth Science", Springer Verlag, under the title

vonian system. Their relation to eustatic and anoxic events has "Global Bio-Events", in 1986.
been postulated.

The late Permian and late Triassic mass extinctions are The general results are encouraging the project to con-

being submitted to detailed studies. The response of inverte- tinue in its research strategy, i.e. to elaborate more highly
brates to Jurassic and Cretaceous anoxic events is being in- precise basic data through intensive and detailed investigation

vestigated. of sequences including documented events from as many

regions as possible.
The evolution and extinction events of Tertiary ostracods

are being examined in relation to major oceanographic changes. It has become quite clear that there indeed exist many
global bioevents which are different in respect to extent as

A great deal of interest has been raised by this project. well as to cause. Several categories of bio-events can be re-
Results are sometimes contradictory but much of the work is cognized, such as innovation-events (especially important in
still in progress and will not fail to produce valuable answers to the Precambrian and early Phanerozoic), radiation-events,
some of science's most stimulating questions. spreading events- and extinction-events. An important result

is that the latter must not necessarily be extremely short-
termed but may happen stepwise.

Apart from the impact of cosmic bodies, the following
causes and processes play an important role: changes of sea-
level and climate, perturbation of oceanic parameters, such as
stratification and chemical composition. Sudden lowering of

temperature as assumed after an impact of a cosmic body or

after extraordinary volcanic activity may extremely affect the

biosphere if their occurrence happens at times when other

processes have already caused a certain destabilization of the
mentioned parameters.

Special attention has been directed to the question of

periodicity of global bio-events. A future task will be to de-
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cipher the overlap of presumable cyclic with acyclic processes. environmental interpretation of stable isotopic signals of
lacustrine carbonates. The interactions of biosphere and

The main joint meeting of all subprojects is planned for geosphere processes can be followed with carbon-13. Pro-
1988. In 1987 the Devonian Congress in Calgary, Canada, and ductivity variations in lakes, for example, are reflected in
the Carboniferous Congress in Beijing, China, will include an signals from precipitated carbonates.
international meeting of the relevant subprojects. Special
symposia about global bio-events and event-stratigraphy were The second major meeting was held in 1986 at the
and will be arranged during the Congress of the European Australian National University, Canberra, in conjunction
Union of Geosciences, in 1987, and the International Geologi- with the International Sedimentological Congress. In a special
cal Congress, in 1989, respectively. IGCP session, 29 contributions discussed the facies inter-

pretation aspects of ancient deposits. Ostracod ecology and
their trace element composition are proving to be one of the
most powerful tools for lacustrine paleoenvironments.

New information was presented on magalake sedimen-
tology from the Quaternary and older examples from many

PROJECT 219: countries. Other sessions featured, in particular, salt lake
COMPARATIVE LACUSTRINE SEDIMENTOLOGY deposits, Precambrian deposits and sediment-hosted ores
THROUGH TIME AND SPACE in lacustrine-playa environment.

The scope of lacustrine studies is growing. Five sub-
Project Leader: K. KELTS project themes for separate working groups were suggested

as a way of focusing on specific goals. They are: 1) Modern
systems: models, controls and environmental criteria. 2) Ceno-
zoic lacustrine basins, 3) Mesozoic lake basins, 4) Paleozoic-

DESCRIPTION Precambrian lake basins, 5) resources in lacustrine basins.

Sediment deposited in lake basins occurs on all con- In April 1987, a workshop in Switzerland approached
tinents and from all geologic periods. Chemical and tectonic the first step of "Reconstruction and correlation of the
environments vary considerably but there are general con- Phanerozoic lacustrine record", followed by a symposium at
trols from paleogeography and paleoclimate. Recent recogni- EUG IV in Strasbourg on "Environmental records from
tion of the resource potential for hydrocarbons, salts and ores lacustrine basins". Other workshops with field trips have
from ancient lake deposits as well as their equal importance been suggested for 1988 in China and for 1989 in western
for high-resolution environmental (global?) changes is the basis USA. Regional meetings are planned for the sub-project
of this project which proposes a systematic view of major working groups.
lacustrine deposits from the global geologic record.

SELECTED REFERENCES
The project's objectives are: 1) to bring together geo-

scientists involved in the interpretation of paleoenvironments Cabrera, L., Colombo, F., and Robles, S., 1985, Sedimentation
in ancient and modern lacustrine basins, 2) to compile the and Tectonic interrelationships in the Paleogene margin-
geologic occurrences of major lacustrine deposits within the al alluvial of the SE Ebro Basin. Transition from alluvial
context of particular facies type distribution during specific to shallow lacustrine environment. In: M. Mila and J.
time slices and according to paleotectonic positions, 3) to Rosell, eds., Excursior Guidebook, 6th Eur. Mtg. Int.
encourage studies of diverse modern lacustrine systems and Ass. Sed., Lleida (Spain), p. 393-492.
their application as process models to interpret ancient se- Chivas, A.R., Torgersen, T., and Bowler, J.M., eds., 1986,
quences, 4) to identify sequences with special economic Palaeoenvironments of Salt Lakes: Spec. Issue, Palaeo-
potential or high-resolution record of paleoclimates. geogr.- clim. -ecol., v. 54, 328 p.

Kelts, K., Fleet, A., Talbot, M., in press, Lacustrine Petroleum
SUMMARY OF ACHIEVEMENTS Source Rocks: Spec. Pub. Geol. Soc. (28 contributions

from IGCP-219-Geol. Soc. Symposium Nr. 1).
Since its inauguration in 1984 the project has shown a Manega, P., and Bieda, S., 1986, Modern sediments of Lake

rapid growth of an international community of interested Natron (Tanzania): A comparison with Plio-Pleisto-
geoscientists. The first meeting was held in 1985 at London, cene sediments in the basin. In: Spec. Pub. Lac Natron.
together with the Petroleum Group of the Geological Society. Science geologiques, Archive Univ. Strasbourg.
It focused on the potential for major hydrocarbon source Smith, R.M.H., 1986, Sedimentation and palaeoenvironments
rocks in lacustrine basins and in particular the need to under- of Late Cretaceous crater-lake deposits in Bushmanland,
stand the carbon cycle in differing geologic and geochemical South Africa: Sedimentology, 33/33, p. 369-386.
lacustrine environments. The meeting showed that geological/ Smoot, J., 1985, The closed basin hypothesis and its use in
geochemical/biological studies are needed on end-member facies analysis of the Newark Supergroup. In: G.R.
modern lakes in order to derive models for some of the geo- Robinson and A.J. Froelich, eds., Second U.S. Geol.
logically preserved sequences. Data on bacterial and microbial Survey workshop on Early Mesozoic Basins of the
decomposition in salt and alkaline lakes are sparse. Compared eastern United States, U.S. Geol. Survey Circular 946,
with marine deposits lacustrine source rocks may have a p. 4-10.
greater bacterial component. Rifted basins from China, Austra- Yemane, K., Robert, C., and Bonneville, R., in press, Pollen
lia, USSR and other areas suggest that source rocks may form and clay mineral assemblages of a Late Miocene lacu-
from a number of different lake types, swampy, fresh, brack- strine deposit from the NW Ethiopian Highlands.
ish, or saline, shallow or deep. The proceedings of the meeting Palaeo-geogr.-clim.-ecol.
are in press as a special contribution of the Geological Society. 12th Int. Sediment Congress, 1986, Canberra, Abstracts vol.

IGCP-219 Symp. B7. c/o BMR ACT 2601, Canberra,
Two small workshops took place in Lleida, Spain, in Australia.

1985, and Krakow, Poland, 1986. They were focused on the
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I B. PRECAMBRIAN PROJECTS Exogenic Processes) and 204 (Precambrian Evolution of the
Amazonian Region).

Project 108/144 aimed to provide a comprehensive
by D.J. GROVES investigation of the structural, geochronological and metallo-

genic characteristics of the West African Craton, and its
bordering mobile-belts, in relation to the Brazilian Platform.
Geochronology proved to be the most useful tool in study of
this complex, commonly high-grade metamorphic region. In
West Africa, five orogenies were outlined, namely: Leonian;
3500-2900 Ma; Liberian; 2900-2400 Ma: Ebuniian; 2400-

Precambrian rocks underlie large areas of the continents, 1600 Ma: Kibarian and Pan African; 900-450 Ma). The tem-
and produce much of the mineral wealth of the Earth, both poral extent (700 Ma) and regional distribution of the Leonian
from Precambrian mineral deposits (e.g. Fe, Mn, Cr, Ni-Cu, has been recognized over the entire region. The Liberian has
Cu-Pb-Zn, Au, PGE) and from later deposits which form in, or been established as a continuous zone, extending from Sierra
on. Precambrian crust (e.g. diamonds, mineral sands, bauxite). Leone to Liberia, Guinea and Ivory Coast, of charnockites
Many of the Earth's least-explored areas, particularly in de- with important iron formations. The Eburnian, extending
veloping countries, are underlain by Precambrian terranes, over 800 Ma and comprising diverse lithologies, is marked by
and their study is an important part of the IGCP programme. major shear belts and marks the end of cratonization. The

Kibarian-Pan African marks a rejuvenation stage with major
The Precambrian occupies most of Earth history, with overthrusting and remobilization of the older terrane. A

the earliest minerals recorded at ca. 4200 Ma, the earliest correlation with Brazil is outlined, but this remains a major
rocks at ca. 3800 Ma, and most of the major mineral deposits area for future research. From an economic viewpoint, the
being younger than ca. 2800 Ma. This period saw the develop- importance of gold in the Eburnian has been emphasized
ment and evolution of the continents, the beginning and with the discovery of the Kwademens gold field on an IGCP
evolution of life, and changes in the Earth's atmosphere and field trip in Burkina Faso. The potential for copper deposits
hydrosphere. Many of the mineral deposits (e.g. Witwaters- such as those in East, Central and southern Africa has been
randtype Au-U, komatiite-associated Ni-Cu) are not developed suggested in the Kiberian-Pan African of West Africa.
in younger terranes.

Project 160 aimed to determine whether there were
Precambrian terranes vary enormously in tectonic style, significant changes in volcanic, sedimentary and weathering

and include: i) ancient Archaean high-grade gneiss terranes, processes during the Precambrian, and whether Precambrian
ii) Archaean to Proterozoic granitoid-greenstone terranes, processes are similar to those in the Recent. This has obvious
iii) Archaean to Proterozoic intracratonic basins, platforms or implications to the evolution of the atmosphere, biosphere
shelf sequences, and iv) Proterozoic fold and mobile belts. and hydrosphere, and to possible variations in tectonosedi-
Many of these terranes are poorly exposed, structurally com- mentary evolution of major basins from the Precambrian to
plex and lack obvious stratigraphic markers or fossils. For the Recent. To achieve these ends, the project embraced such
these reasons, correlation has been difficult on a continental diverse disciplines as palaeovolvanology, sedimentology,
scale, let alone on a global scale. It is only in recent years, palaeoweathering studies, regional correlation and basin
with the advent of more rapid and precise isotopic dating analysis, palaeontology and metamorphic petrology and geo-
techniques, that much of the geological history of individual chemistry. This project has demonstrated that exogenic
terranes has been unravelled and the potential for more global (sedimentary, volcanic and weathering) processes have not
correlations now exists. changed since the Precambrian, although the products appear

to have varied due to the evolving atmosphere, biosphere
It is probably for these reasons, despite the obvious and possibly hydrosphere systems: evidence for the latter

importance of the Precambrian, that there have been com- is by no means unequivocal. Basin analysis suggests that
paratively few IGCP Projects that have dealt specifically with plate-tectonic processes operated at least from the early
Precambrian terranes. Most of the past, present and recently Proterozoic.
accepted Projects deal with specific aspects of Precambrian
terranes and are summarized elsewhere in this review. For Project 204 was designed to evaluate and integrate
example, Projects 91 (Metallogeny of the Precambrian) and scattered geological data in order to establish a geodynamic
247 (Precambrian Ore Deposits Related to Tectonic Styles) model for the Amazonian Craton. The project sought to use
come under the umbrella of "General Mineral Resources," new structural, petrological, geochemical and geochrono-
Projects 92 (Archaean Geochemistry) and 217 (Proterozoic logical data to develop such a model through understanding
Geochemistry) are reviewed under "Petrological and Geo- of the metamorphic and magmatic history of the region. Major
chemical Projects," Project 157 (Early Organic Evolution and achievements of the project have been the production of geo-
Mineral and Energy Resources) is included in "Energy Resour- chronological and metallogenic maps, revision of the strati-
ces," Project 164 (Pan-African Crustal Evolution) is reviewed graphy of the region, and evaluation of the geochemistry of
under "Tectonism in the Americas," Project 179 (Stratigraphic granites in the craton. These have all provided a better under-
Models as Applied to the Stratigraphic Record) is described standing of the region and have assisted in the development of
under "General Stratigraphic Principles," and Projects 215 geodynamic models.
(Proterozoic Fold Belts) and 236 (Precambrian Events in the
Gondwana Fragments) are placed under "Tectonism in Eura- At the time of the previous review (1982), U. Cordani
sia". Projects 254 (Metalliferous Black Shales) and 257 (Pre- reviewed seven projects on Precambrian terranes. At the time
cambrian Dyke Swarms) were approved in 1987, and have of this review, there are 13 projects related to Precambrian
obvious relevance to the Precambrian. problems. This is an encouraging trend, because the Pre-

cambrian should be one of the high priority fields for IGCP. It
Those Precambrian projects that do not fall into other is hoped that, with advances in geochronology, more projects

categories are Projects 108/144 (Precambrian of West Africa aimed at intercontinental or global correlation of Precambrian
and its Correlation with Eastern Brazil), 160 (Precambrian terranes will be submitted and accepted within the IGCP

framework.
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PROJECT 108/144: PROJECT 160: PRECAMBRIAN EXOGENIC PROCESSES
PRECAMBRIAN OF WEST AFRICA AND ITS
CORRELATION WITH EASTERN BRAZIL

Project Leader: K. LAAJOKI

Project Leader: I. YACE

DESCRIPTION

DESCRIPTION The project is concerned with ancient sedimentary and
other exogenic processes traceable by geological, geochemical

The project working groups have defined the terms used and other means in the Precambrian rock record, exogenic
by Precambrian specialists of West Africa and started the first ores and pyroclastics included. The final purpose is to de-
part of its general synthesis (the part on geology), followed by termine how these processes, and their regional and global
a general review of the resources and mineralizations linked to controls, changed as a function of geological time together
the Precambrian. Concerning South America, a large informa- with the general geological evolution during the Archaean
tion network has been set up, particularly for eastern Brazil. and Proterozoic eons, and in what respects they differ from

their Phanerozoic counterparts. The unravelling of the
The final scientific report of the project, published by exogenic history of Precambrian formations, often meta-

CIFEG in 1984, emphasizes synthesis points acquired pro- morphosed and deformed to a rather high degree, requires
gressively throughout the duration of the project. the use of stratigraphy, tectonics and structural geology,

metamorphic petrology, geochemistry, palaeovolcanology
(1) Four and then five orogeneses (Leonian, Liberian, and other disciplines, together with conventional sedimen-

Eburnean, Kibarian, Panafrican) have been identified, with a tological skills.
time-scale of 3500-2900 Ma, 2900-2400 Ma, 2400-1600 Ma,
900450 Ma, respectively. Project 160 includes studies in the following fields:

(1) Palaeovolcanology: mechanism of lava flow; facies charac-
(2) The presence of the Leonian, recently extended to teristics of flows; reconstructions of Precambrian volcanic

all the subregion, has been established, whereas the Kibarian of apparatuses; studies of the eruption and formation mechanism
Nigeria becomes, with greater reason, more and more proble- of pyroclastic rocks.
matic: the corrected ages may be confused with the Eburnean
or with the Panafrican. (2) Sedimentology: physico-chemical characteristics of de-

positional environments; palaeogeographical reconstructions;
(3) Geochronology remains the most useful tool, par- transfer and depositional mechanisms of Precambrian sedi-

ticularly with the publication by the working group of the ments.
first geochronological maps for the West African states.

(3) Low-temperature geochemistry: weathering and soils in the
(4) A field excursion complements each annual general Precambrian; diagenesis of Precambrian sedimentary rocks;

assembly. The Kwademen's gold field was discovered during low-temperature alteration (sea-water weathering) of Pre-
the field excursion organized in Burkina Faso in 1979. cambrian igneous rocks.

(5) All characteristics of each orogen have been ap- (4) Exogenic ore deposits: the origin of metallic and non-
proved by consensus among the various delegates. We shall metallic deposits formed as a result of the exogenic cycle.
note:

(5) Regional correlation and synthesis: intra- and inter-basin
- for the Leonian: its great vertical extension (one of the correlation of sedimentary and volcanogenic sedimentary

longest time-scales of Precambrian orogeny - 700 Ma), complexes; geotectonic interpretation of the volcanic and sedi-
known mostly for the enlightening of its geochronologi- mentary evolution of Precambrian basins and geosynclines in
cal ages, as inclusions into the Liberian; time and space.

- for the Liberian: mostly the existence of a continuous
panel going from Sierra Leone to Liberia, Guinea and (6) Evolution of exogenic processes: were the exogenic pro-
Cote d'Ivoire, which is the typical field of charnokites cesses of the Precambrian (in particular, the Early Precam-
and of migmatites, of certain well-known ferriferous brian) the same as those of today?
mineralizations;

- for the Eburnean: the longest Precambrian megacycle (7) Fossil organisms: study of biogenic formations for the re-
(800 Ma), the diversity of the formations (metamor- construction of conditions and for correlation.
phites and granitoids), its essentially shearing tectonics
similar to the one in the Liberian, the end of cratoni- (8) Metamorphism: identification of the primary characteris-
zation, and the discovery of many small deposits, tics of rocks and the accumulation of information on the
mostly auriferous; sequence of tectonic movements.

- for the Kibarian and Panafrican: the rejuvenation, the
presence of great overthrusts, the remobilization. The
possibility of Cu deposits in East, Central and southern
Africa has not been confirmed yet in West Africa. SUMMARY OF ACHIEVEMENTS

(6) Correlations with Brazil were outlined, in particular Project activities have included scientific symposia,
by the Recife group and by geologists working in West Africa. business meetings, field trips, and the publication of news-
Their major achievement is the setting up of an important letters and annual reports. Meetings were held as follows:
collection of publications.
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1983 regional tectono-sedimentary evolution of Precambrian supra-
crustal sequences. The most important finding was that the

The joint symposium of IGCP projects 160 and 91, exogenic processes involved have been the same as those ope-

entitled "Proterozoic Exogenic Processes and Related Metallo- rating in the Phanerozoic eon; only differences in the evolu-

geny". was held in Oulu, Finland, on 15-16th August, 1983. tion of the atmosphere, the biospere and, to a smaller extent,

Representatives of Project 157 also attended the meeting, the hydrosphere have caused some specific characteristics

which attracted 74 participants from 10 countries. The papers which are preserved only in the Precambrian rock record.

presented, 21 in total, dealt with mainly Archaean and Prote-

rozoic palaeosedimentology and stratigraphy, ore genesis and The careful facies analyses and sedimentary basin re-

geochemistry (see Laajoki and Paakkola, 1985). constructions carried out in major Precambrian shield areas

have revealed that the deposition of sediments on and at the

The Oulu Symposium was followed by a 10-day field margins of Late Archaean and Proterozoic cratons can be

trip to northern, eastern and southern Finland giving a good explained in terms of a passive continental margin dominated

cross-section of the Finnish Precambrian bedrock, which, by fluvial and basinal processes. Evidence for the island arc

in spite of the dominant amphibolite facies metamorphism analogy of Precambrian greenstone belts has also increased.

and high deformation, still shows many primary features Many examples of Precambrian tidal, storm, glacial stromato-

enabling fairly detailed palaeosedimentological and palaeo- litic, evaporitic, mudflow and related deposits were recorded

volcanological studies to be carried out (see Laajoki and and the volcanic sequences were shown to be quite analogous

Paakkola 1983). to those in more recent terranes.

1984 As a whole, it can be stated that the ancient sedimen-

tary records indicate that plate tectonic principles can be

A session of the working group was held in Moscow traced back to the beginning of the Proterozoic eon in all

on 8th and 9th August, 1984. The project collaborated with the major Precambrian shield areas. The composition and

the scientific section C.05 "Precambrian Geology" of the 27th evolution of the atmosphere continues to be problematical;

Session of the International Geological Congress, under the more evidence favoring an apparent incrbase in the free oxygen

theme "Archaean Sedimentation and the Archaean/Protero- content of the atmosphere at about 2 000 * 200 was gained

zoic Boundary," and with the intersectional symposium on from Precambrian palaeosoils reported from many shield areas.

"Early Stage in Lithosphere Evolution" (see Kr6ner and On the other hand, the huge iron formations of the Iron

Schidlowski 1986). Ore Group in India proved to be deposited as long ago as

about 3100 Ma, which suggests that this evolutionary model
1985 needs further study.

An international symposium on Precambrian exogenic

processes was organized by A. Donaldson at Carleton University,
17-18th August 1985, in Ottawa (see Donaldson 1985). The SELECTED REFERENCES
Symposium was followed by a four-day field trip to the clas-

sical Cobalt and White Mountains areas. The project's business Many of the publications produced by the project members

meeting was held on 18th August in Ottawa. in 1983-1985 have been included in the lists circulated in

Project 160 Newsletter 5, 7 and 8.
Within the frame of Finnish-Russian scientific co-

operation, project members from Finland and the Soviet Donaldson, J.A., ed., 1985, Precambrian exogenic processes.

Union took part in the symposium on the Lower Protero- Abstracts of the Symposium held in Ottawa, August

zoic formations chaired by V. A. Sokolov, former IGCP-160 17-18, 1985. Carleton University.

leader, 17-27th August, 1985 in Petrozavodsk. The proceed- Kr6ner, A., and Schidlowski, M., eds., 1986, Aspects of Pre-

ings of the symposium will be published in the near future. cambrian Geology: Selected papers from the 27th IGC

Congress, Moscow. Precambrian Research, v. 33, no.
Project members took part in the symposium "Precam- 1-3.

brian Paleosols" organized by M. Kimberley in Raleigh, June Laajoki, K., 1986, Suomen kallioperan sedimentologia. Sum-

1-2, 1985 (see Rettalack 1986). mary: sedimentology of the Finnish bedrock. Geology,
v. 38 (2), p. 37-40.

The Norwegian members published their results in the Laajoki, K., and Paakola, J., eds., 1983, Exogenic processes
Finnmark Programme in the Bulletin of the Geological Survey and related matallogeny in the Svecokarelian geosyn-

of Norway (see NGU 1985). clinal complex. Guide to field trips for the IGCP pro-

jects 91 and 160 in eastern, central and southern Fin-
1986 land. August 17-26, 1983. Geol. Survey Finland Guide

11, 160 p.
The Finnish National Working Group organized a sym- Laajoki, K. and Paakkola, J., eds., 1985, Proterozoic exogenic

posium on "The Sedimentology of the Bedrock in Finland" in processes and related metallogeny. Proceedings of the
Oulu, 21-22 January, 1986. The proceedings will be published symposium Oulu, Finland, August 15-16, 1983. Geol.
in a special paper of the Geological Survey of Finland. The Survey Finland Bull. 331.
symposium attracted 140 participants and 20 papers were read Nagy, B., Weber, R., Querrero, J.C., and Schidlowski, M.,
(see Laajoki, 1986). 1983, Development and interactions of the Precambrian

atmosphere, lithosphere and biosphere: Results and
The project sponsored section C.2 "Proterozoic Sedi- challenges. Precambrian Research, v. 20, No. 2-4.

ments" of the 12th International Sedimentological Congress NGU, 1985, Geology of Finnmark. A collection of papers on
held in Canberra, 24-30 August, 1986, and held its final the geology, geophysics, geochemistry, metallogeny and
business meeting on 29 August in Canberra. During the period Quaternary geology of Finnmark, northern Norway -
1983-1987 primary concern was with Precambrian sedimen- a contribution to the Finnmark Programme of the

tary processes, palaeoenvironmental and basin analyses and the Geological Survey of Norway. Norges geol. under-
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solielse, Bull. 403. 1 C. PALEOZOIC PROJECTS
Rettalack, G.J., ed., 1986, Precambrian palaeopedology.

Precambrian Research, v. 32, no. 2-3.
Sidorenko, AV., ed., 1982, Sedimentary Geology of Highly

Metamorphosed Precambrian Complexes. Nauka, Mos- by H.A.F. CHAVES and C. PEDRAZZINI
cow.

PROJECT 204: Paleozoic rocks cover most of the exposed area of con-
PRECAMBRIAN EVOLUTION OF THE tinents, and Paleozoic basins are found on most of the cratons
AMAZONIAN REGION of the Earth. The study of Paleozoic sequences depends com-

pletely upon international cooperation because of their ex-
tensive geographic distribution and the wide span of time they

Project Leaders: W.TEIXERA and C.C.G. TASSINARI represent. Because the policy of IGCP is based mainly on the
exchange of knowledge, it is hardly surprising that ten projects
are related to Paleozoic stratigraphy. The projects required
intensive international cooperation and widespread geographic

DESCRIPTION contributions. Some are terminating but new proposals are
already emerging. It is encouraging to point out that five of

The Amazonian Craton, made up of the Guapore and the projects are concerned with Paleozoic research in Latin
Guiana Shields, is one of the largest. poorly studied Precam- America, a portion of the world that has been underrepre-
brian terranes of the world. Project 204 is designed to evaluate sented in previous 5-year reports.
existing scattered data and integrate them in order to establish
a model of geodynamic evolution of the Craton. Geochrono- The definition of the Precambrian-Cambrian boundary
logical research, as well as petrological, structural and geoche- through a scientifically sound international agreement was the
mical studies are included in the objectives of this project in aim of Project 29 (Precambrian-Cambrian boundary). This de-
order to provide a better understanding of the main periods finition was the object of study in its lithobio- and chrono-
of metamorphism and magmatism during the geological stratigraphic aspects and two type sections have been proposed
evolution of the region. as possible stratotypes. The project came to an end in 1986

but the ratification of a stratotype and future correlations will
continue under the Commission of Stratigraphy of IUGS.
However, many results were obtained, and most importantly,

SUMMARY OF ACTIVITIES an improved correlation. Renewed importance is being given
to trace fossils as the main guides but also lately to small

At the time of the VIth Latin American Geological shelly fossils. Work in China has brought indications that the
Congress in Bogota, Colombia, in October, 1985, major early Cambrian shows evidence of a catastrophic event of
achievements of the project were reported. They were: extraterrestrial provenance.

( ) Geochronological maps of Brazil, Bolivia, French The Paleozoic of South America was the object, initially,
Guiana and Suriname have been completed; those of of two projects, Project 42 (Upper Paleozoic of South America)
Venezuela and Colombia are in process. and Project 44 (Lower Paleozoic of South America). Their

aims were to study the continental margin and intracratonic
New geochronological data became available for some basins and their evolution through the different stages of the
key areas namely in Brazil (Carajas area and Rondonia Paleozoic. They also sought a common stratigraphic correlative
State). framework for the Upper and Lower Paleozoic at the sub-

continent level. These projects were the first to introduce into
(2) A set of five 1:1,000,000 scale metallogenic maps have South America large scale integrated studies of the Paleozoic.

been prepared by DNPM. These sheets will be used in
compiling integrated metallogenic maps of the Brazilian Project 211 (Late Paleozoic of South America) has con-
Amazonian regions. tinued the biostratigraphy and correlative studies of the huge

and poorly known sequences of the Upper Paleozoic of South
(3) Base maps on which sedimentary and volcanic cover America made by Project 42. Using intensive research in

data will be incorporated are being prepared. New eva- several Late Paleozoic basins, Project 211 has succeeded in
luations of the stratigraphy of the Roraima Group in dividing South America latitudinally into three main areas,
Venezuela were published at the VIth Venezuelan viz. Tethyan (in the north), Gondwana (in the middle) and
Geological Congress (Caracas). Geological work in the Patagonian (the southern portion). To the west is the Andean
Brazilian Roraima cover is being carried out and will and to the east the intracratonic area. Within this paleogeo-
be finalized in two years, in time to be used in the graphic framework, studies will follow up on paleoclimato-
final report of Project 204. logy, paleomagnetism and tectonics in order to establish,

among other aspects, the geotectonic framework of the
(4) A preliminary analysis of chemical data from Suriname evolution of Late Paleozoic basins of South America.

granites revealed that there exist larger differences bet-
ween them than had so far been assumed. Most of the Project 44 (Lower Paleozoic of South America) broad-
rocks investigated had been analyzed for 50 elements. ened its scope to include the entire Lower Paleozoic and one
Important contributions by participants in this sub- outgrowth has been two distinct projects, 192 (Cambro-
project were submitted at the II Simposio de Geologia Ordovician Development in Latin America) and 193 (Silurian-
da Amazonia. Devonian of Latin America). Their aims are comprehensive
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studies of Cambro-Ordovician and Siluro-Devonian basins in Biochron correlation among different ecosystems at a
Latin America, their genesis and sedimentary history, relations global level for the Wenlockian-Gedinnian time interval was
with regional tectonics and metamorphism and mineral accu- the aim of Project 53 (Ecostratigraphy). Theory and applica-
mulations. tions of ecostratigraphy and a more precise understanding of

time planes for deciphering the ecostratigraphic web of biotic
Recently acquired biostratigraphic data allow Project and non-biotic factors was pursued. The study of Siluro-

192 to more precisely identify the Cambro-Ordovician section Devonian sections and their boundary was a major achieve-
in Latin America. Correlations of these strate were made in ment. Important findings reported by the United Kingdom
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Uruguay group pointed out the necessity of a modification of the
and Venezuela. The Ordovician Chart of South America has plate-tectonic pattern in early Silurian time with major impli-
been compiled and presented to the IUGS Subcommission on cations in the evolutionary history of vascular plants.
Ordovician Stratigraphy.

As a result of the work of Project 196 (Calibration of
Considerable progress was made by Project 193 in the the Phanerozoic Time Scale) the Paleozoic portion of the time

study and correlation of Siluro-Devonian basins of South scale was considerably improved. Meetings included also field
America. On the basis of stratigraphical and paleontological meetings for the collection of samples. Re-examination of pre-
analyses it was postulated that the North Andean region of viously available points and new datable sections suggest an
Colombia. together with North America, belonged to the same age of 540-550 m.y. for the Precambrian-Cambrian boundary.
paleontological province during the Devonian time. The Silurian scale is now reliable, this system being older than

430 m.y. and about 400 m.y. old at the top. Special research
Eastern Europe's Tethys region and its correlation with effort was made concerning the application of fission track

equivalent strata in Gondwana and Circum-Pacific realms is the dating to stratigraphy. Major efforts, however, were and will
aim of Project 203 (Permo-Triassic events in Eastern Tethys be, in the future, on search for, preparation, cooperative study
Region and their intercontinental Region). Various approaches and distribution of reference material.
- lithostratigraphical, biostratigraphical, geochemical plus
isotopic and palaeomagnetic - have been used to explore the
Permo-Triassic events, especially the mass extinction at or near
the Permian-Triassic boundary, very likely the greatest events
in the history of life.

PROJECT 29:
Upper Silurian to Lower Tertiary floras of the Gond- THE PRECAMBRIAN-CAMBRIAN BOUNDARY

wanic Continent is the object of study of Project 237. Rele-
vant taxonomic, biostratigraphic, and paleophytogeographic
problems will be treated on an intercontinental scale. The Project Leader: J.W. COWIE
project was started in 1986. Similarities observed in stages of
the floral succession of South America, Africa, India, Australia,
Antartica and other Gondwana related areas will be studied in
order to clarify their relations with events that affected all DESCRIPTION
these Gondwana segments. Among others, these events are:
late Paleozoic glaciation; Permo-Triassic progressive aridiza- International agreement was sought on the definition of
tion; the Cretaceous to Lower Tertiary break up of Gondwana; the Precambrian-Cambrian boundary (the Proterozoic-Phaner-
separation of the Gondwana segments; and the Tertiary onset ozoic transition) in litho-, bio- and chronostratigraphic terms
of the glaciation in Antartica. based on a point in the standard rock sequence coupled with

elucidation of the significant palaeobiological transitions
Projects 5 (Correlation of Prevariscan and Variscan occurring at, or about, this stage in the Earth's history.

Events of the Alpine Mediterranean Mountain Belt) and 27
(The Caledonic Orogen), now terminated, were both con-
cerned with the evolution and definition of orogenic cycles
in different epochs of the Paleozoic. These projects involved SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
the study of deformation and the correlation of metamorphic
and magmatic events as well as classical stratigraphic correla- A. A plenary Session in Bristol, England, 1983 (and sub-
tion and palaeogeography. Project 27 is concerned not only sequent postal ballots) was held from 9-13 May: 45 persons
with the orogen but with all rock units that have been in- attended, II were Voting Members under IUGS and 21 were
fluenced by orogenic processes in Late Precambrian and Early Corresponding Members.
Paleozoic through Devonian evolution of the Caldeonide
Orogen. In the same way, Project 5 addresses the problem of The Agenda, 1-5 below, were fully discussed and in
characterization of each Paleozoic and pre-Paleozoic domain particular it was agreed that the Resolutions taken by the
occurring in the Alpine-Mediterranean Belt. Among other Working Group in Paris (1974) and Cambridge (1978) did
results, new ideas concerning the significance and develop- not require rescinding although changes in emphasis and
ment of Hercynian events were obtained. Pre-Hercynian and slant had inevitably taken place. As regards item I of the
earlier Paleozoic history gained a new understanding from Agenda, it was the consensus by a large majority that the
contributions of the project. Precambrian-Cambrian boundary stratotype point should

be as close as practical to the base of the earliest sequence
A large amount of international cooperation and stable with diverse shelly fossil assemblages with a good potential

international contacts permitted Project 5 to generate more for correlation.
than 1000 publications. These publications include maps,
geotraverses and stratigraphic correlation charts of the Medi- (1) Reconfirmation of the stratigraphical level for the
terranean area. Project 27 has published its result on the Precambrian-Cambrian Boundary decided in 1978.
nature and timing of orogenic activity in the Caledonide rocks
of the British Isles. (2) The choice of a geographical position for the global

boundary stratotype section and point.
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(3) All aspects of accessibility at present and in the future and established. Such correlation needs to be possible not only
for the global boundary stratotype section and point. between the Tommotian Stage of Siberia and, for example,

the Meishucun Stage of China but intercontinentally between
(4) The intercontinental correlation at the appropriate Asia, Africa, Europe, America, Australia, Antarctica and so on.

levels. It still remains as a task to differentiate and identify fully the
assemblage of "small shelly fossils" which is uniquely earliest

(5) The continuation and planning of further research. Cambrian in age. Because it is agreed that the delineation and
guidance for the Precambrian-Cambrian Boundary is primarily

Twenty-three original research papers were delivered biostratigraphic this work is vitally important.
and discussed (12 were later published in Geological Magazine).
These were interspersed with discussions. 2. Geochronology

During the discussions of the selection of global Strato- It is apparently agreed by the Subcommission on Pre-
type Section and Point for the P1-C Boundary, the following cambrian Stratigraphy that the main subdivision of the Pre-
regions and sections were considered: Newfoundland, Mexico, cambrian Supereon should be based on geochronometry and
California-Nevada, Morocco, Spain, India, Australia, China, this Precambrian geochronometric time scale must, if possible,
East Siberia, Eastern Europe (U.S.S.R. and Poland) and be correlated with the chronostratigraphic time scale by good
Mongolia. isotope dating at the beginning of the Palaeozoic Era (the

beginning of the Cambrian period). Chronostratigraphy is the
Six candidates emerged for the global stratotype classificatory and defining factor for the Cambrian and later

section and point and were informally described as: periods and also for the Precambrian-Cambrian Boundary.

(a) Newfoundland "B". Base of Member 4 of the Chapel It is therefore most important (our Precambrian col-
Island Formation: at base of limestone with increased leagues would probably say essential) that the global Pre-
diversity of shelly elements. N.W. Side of Fortune cambrian/Cambrian Boundary stratotype section and point
Syncine, Newfoundland, Canada. should have accurate and numerous isotopic dates available to

the highest modern standards.
(b) Newfoundland "A". Base of Chapel Island Formation:

just below "Palaeozoic-type" diverse trace fossils. Grand It may be noted that the boundary section sedimentary
Banks Head, Newfoundland, Canada. sequences in Newfoundland appear to be unsuitable for radio-

isotopic dating but China has a number of modern results from
(c) Siberia "B". Base Bed 8 on the Aldan River at Ulakhan- many of their sections.

Sulugur, Yakutia, U.S.S.R.
3. Magnetostratigraphy

(d) Siberia "A". At the middle of Bed 7. A palaeomagnetic
reversal 20 cms below "B" at the base of Bed 8 on the Great strides have been made in data collecting and cor-
Aldan River at Ulakhan-Sulugur, Yakutia, U.S.S.R. relations. Although magnetostratigraphy is a secondary strati-

graphic and geochronological (s.l.) method, which relies on
(e) China "B". At the base of Bed 7 (Zones I/I contact) biostratigraphy and geochronometry for its primary genera-

Meishucun, Jinning County, Yunnan Province, China. lized placing of its data in the geological time scale, it is very
probably going to contribute much to international correlation

(f) China "A". Base of Meishucun Stage (Base Zone I). of the PC-C Boundary. This has already been achieved between
Meishucun, Jinning County, Yunnan Province, China. the well-documented and correlated sections of the Aldan and

Lena River sections in Yakutia, U.S.S.R. Chinese outcrops are
Eleven factors were identified as requiring special con- also being studied by Chinese scientists and Kirschvink is co-

sideration: (a) Long term accessibility; (b) short term accessibi- operating with Chinese colleagues. Due to their thermal
lity; (c) exposure at boundary site; (d) adjacent exposures history the sedimentary sequences of Newfoundland appear
quality; (e) Shelly fossils quality and abundance; (f) other be unsatisfactory for magnetostratigraphy.
fossils than (e) quality and abundance; (g) palaeoecological
character; (h) sedimentary character; (i) palaeo-magnetic After the rejection of the Siberian candidate a new
reliability (inc. tectonic influence); () "datability" - geo- recommendation was put to the 19 Voting Members in Decem-
chronometric factor; and (k) "correlatability". ber 1983 resulting in a clear majority (well over two-thirds,

or nearly 80%) for the stratotype candidate at Meishucun
Two resolutions were voted upon which had been (in south China). A submission to the Secretary-General of the

reached by eliminatory voting on the above six candidates International Commission on Stratigraphy was made at the
and Siberia "B" eventually secured a majority support of 19 beginning of June 1984; a brief resume follows:
members as against 13 members in favor of Newfoundland
"B" as second choice. The choice of Siberia "B" was sub- 1. The candidate global stratotype section and point is at
sequently rejected by Voting Members in a postal ballot com- Kunyang Quarry (geological Chinese nature conservation
pleted in November 1983. monument), Meishucun, Jinning County, Yunnan Province,

China.
Statements made at the time are still relevant in 1987:

2. The section here through the late Precambrian Sinian
I. Biostratigraphy system into Early and Middle Cambrian system strata is con-

tinuous, marine, monofacial, rich in body fossils and trace
The diagnostic character of the earliest Cambrian faunal fossils and with ease of access. There is a congenial climate

assemblage of fossils with hard parts, which distinguish it from at this altitude and latitude; accessibility is excellent through-
any late Precambrian assemblage fauna or individual fossils out the year by wheeled transport. The stratotype section
(soft-bodied or skeletalized, partly or completely) and later from late Precambrian Sinian system strata to trilobitic
faunas of the Cambrian has not been satisfactorily delineated Early Cambrian in the younger Cambrian strata is almost con-
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tinuously exposed (excavations will make the outcrop com- C. A workshop on "Taxonomy and Biostratigraphy of the
pletely continuous). The stratotype point recommended (the Earliest Skeletal Fossils," held at Uppsala, 11-18 May 1986
"golden spike") is placed at the base of Unit (Bed) 7 in the (organized by S. Bengtson) provided the first opportunity to
section near Xizowaitoushan which is also the junction of discuss principles and practices in the study of these fossils
Fossil Zones I and II. with direct access to major collections from all parts of the

world, using an on-line exaonomic database on early skeletal
3. Criteria for correlating the boundary level: It is claimed fossils. Research on "Tethyan" boundary correlation was an
by Chinese geologists specializing in this field that the conti- active topic, involving detailed biostratigraphic, lithostrati-
nuous (as supported by seismic stratigraphy), monofacial, graphic and geochemical analyses of events across the Pre-
marine deposits rich in skeletalized animal body fossils and cambrian-Cambrian boundary of the phosphogenic belt,
trace fossils of the Meishucun Precambrian-Cambrian boun- stretching from the Yangtze Platform in China, through the
dary section have the best potential for correlation among the Lesser Himalaya of India and Northern Pakistan, to the
boundary section successions known in other parts of the Alburz Mountains in Iran. Very similar lithological and
world and has already achieved good correlation. microfossil successions are seen along this belt, suggesting

they were adjacent blocks on the northern margin of early
The correlation is based not only on biostratigraphic Gondwanaland. This collaborative work is now well under

criteria but also on modern studies of other factors: way following joint work by Brasier, Jiang Zhiwen and He
Tinggui in China. Reconnaissance samples collected in the

i isotopic ages, Yunnan and SW Sichuan sections for carbon isotopes are
ii) magnetostratigraphy, being studied by M. Margaritz (Weismann Institute, Israel).
iii) assemblages of small shelly fossils bracket the boundary Pratap Singh (O.N.G.S., Dehra Dun) and P. Kalia (University

point, of Delhi) are currently working with Brasier on aspects of the
iv) trace fossils are uniquely useful in China because of microfauna from the Lower Tal Formation of Lesser Hima-

their association in the same pieces of rock with small laya. B. Hamdi (Geological Survey of Iran) has sent collections
shelly fossils, an internationally correlatable feature in from the Soltanieh Formation to Hull for further collaborative
view of current important work on Precambrian-Cam- study. It is planned to extend the project to collaborative
brian Boundary strata trace fossils world-wide. work with A.N. Fatmi and the Geological Survey of Pakistan

on the Abottabad and Hazira Formations. Exchange visits
B. At the meetings of Project 29 held during the 27th between these collaborators are also planned.
International Geological Congress in Moscow in August 1984
the following items of the agenda were fully and vigorously
discussed:

SELECTED REFERENCES
Workshop I: regional and general research

- China, Siberia, Himalaya of India, Australia, Bengtson, S. and Fletcher, T.P., 1983, The oldest sequence of
Iran skeletal fossils in the Lower Cambrian of southeastern

Workshop II: specific discipline studies Newfoundland. Canadian Jour. Earth Sci., v. 20 (4);
- geochronology, magnetostratigraphy, trace p. 525-536.

fossils, algae and "small shelly fossils." Brasier, M.D., 1986, The succession of small shelly fossils
(especially conoidal microfossils) from English Pre-

1. In view of the considerable disquiet expressed by many cambrian-Cambrian boundary beds: Geol. Magazine,
members of Project 29 who were present at the Moscow v. 123, p. 237-256.
meetings regarding the quality of the biostratigraphic and Cowie, J.W., 1985, Late Precambrian and Cambrian geological
magnetostratigraphic correlation between the Siberian and time-scale: 47-64 in The Chronology of the Geological
Chinese Precambrian-Cambrian Boundary candidates, the Record: Mem. Geol. Soc. London No. 10.
project leader (J.W. Cowie) added the following rider to his Cowie, J.W., 1986, Guidelines for Boundary Stratotypes:
verbal submission at the meetings of the I.U.G.S. Commission Episodes, v. 9 (2), p. 78-82.
on Stratigraphy on the final evening of the Moscow Interna- Cowie, J.W. and Rozanov, A. Yu., 1983, Precambrian-Cam-
tional Congress: brian Boundary candidate, Aldan River, Yakutia,

U.S.S.R.: Geol. Magazine, v. 120, p. 129-139.
"There is still an urgent need for more accurate and de- Glaessner, M.F., 1984, The dawn of animal life, a biohistorical
tailed CORRELATION of other areas to the Chinese study. 244 pages, Cambridge University Press.
candidate which is on the table and will stay there un- Kumar, G., 1984, The Precambrian-Cambrian boundary beds,
less removed by postal ballot of the Voting Members of Northwest Himalaya, India and boundary problem.
the Working Group or a Commission decision. Proc. V Indian Geophytol. Conf. Lucknow (1983),

Spec. Pub. 1984, p. 98-111.
Discussion in Moscow at the Congress has centered on Magaritz, M., Holser, W.T., and Kirschvink, J.L., 1986,
the need for full description of the Precambrian-Cam- Carbon-isotope events across the Precambrian-Cambrian
brian small shelly fossils in the earliest Cambrian in boundary on the Siberian Platform: Nature, v. 320,
Siberia and China and elsewhere and also in correlation p. 258-259.
by magnetostratigraphy: clearly further studies are Luo Huilin et al., 1984, Sinian-Cambrian boundary stratotype
needed on CORRELATION. This was the feeling of the section at Meishucun, Jinning, Yunnan, China, p. 1-
second meeting here in Moscow of IGCP Project 29 154, 22 pls. People's Pub. House, Yunnan, China.
Precambrian-Cambrian Boundary Working Group." (in Chinese 1-64 and English 65-154).

Rozanov, A. Yu., 1984, The Precambrian-Cambrian boundary
A vote later by the quorate Commission on Stratigraphy in Siberia; Episodes, v. 7, p. 20-24.

meeting resulted in a clear majority for delay of the submis-
sion at this stage to allow for further work in the next few
years and this decision was confirmed by a postal ballot of the
Commission after the Congress.
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PROJECT 86: an unbroken stationary time series presentation of develop-
EAST EUROPEAN PLATFORM, S.W. BORDER ments along the platform border. The explanatory texts of the

maps describe the principal facies regions in terms of content
and delimitation, as well as the paleogeographic and paleo-

Project Leader: K.B. JUBITZ tectonic developments of the platform border zone. including
selected structural units.

Tectonic MapE A tectonic map to a scale of 1:1.5 million con-
DESCRIPTION structed according to the tectonic principle of presentation of

the structure-forming deformation age of the basement, in-
Regionally the geology and geotectonics of the south- cludes folding complexes and deformed sediments of the plat-

west border of the east European Platform ("Ost-Europiische forms, distribution of the structure complexes (within the
Tafel", in German) belongs to the controlling structural platform range), facings of datum horizons, formational data.
elements of N.W., Central, S.E. and E. Europe by delimitating magmatism, metamorphism and structural data, complement-
the Precambrian platform from the young platform regions of ed by two structural schemes of the platform division and
W. Europe with Baikalic and post-Baikalic deformation. The basement to a scale of 1:10 million. The continental and
main aim of Project 86 is a comparison of the lithologic- marine regions have already been prepared in a uniform de-
paleogeographical and structural developments along the S.W. sign, following the recommendations of the Commission of
border of the Platform, with the intent of clarifying the rela- the Geological Map of the World (CGMW). A new structural
tions between sedimentation and tectonics. Investigations of sub-division of the basement of the Eastern Europe Platform
the geotectonic and geodynamic significance of the S.W. in terms of pre-Svekofennian-Carelidic granulites and Sveko-
platform border in the whole structural field of N. and S.E. finnian-Carelidic as well as younger metamorphics and mag-
Europe, mainly from aspects of plate tectonics. matic rocks shows the internal N.N.E.-S.S.W. structural con-

stitution of the basement, revealing it to be nearly vertical to
the platform border. Geophysical schemes complement the
tectonic map.

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
Relations Between Sedimentation and Tectonics: Following

This project is based on the proposal made by German the present state of the art, the principal result of Project 86
Democratic Republic (GDR) geologists to investigate the East is the interpretation of the platform border zone according
European Platform, a significant structural zone in terms of to material and structural-geodynamic aspects in the sense of
time and space on a systematic basis of a map project to a relations between sedimentation and tectonics in terms of
scale of 1:1 .5 million. Systematic works were started in 1975. space and time.
A pre-project carried out by H.J. Teschke (1971-1975) indi-
cated that the S.W. border traces a paleotectonico-boundary One characteristic, detectable ever since the Vendian. is
in the form of a zone of about 2000 km in length and more a subsidence mobility in a strip approximately 100-150 km
than 100 km in width between the North and Black Sea, that wide along the platform border zone extending N.W. - S.E.,
has been in existence since the Eozoic. A ditchlike subsidence the southern part of which, today, is concealed under the
of the Moho, involving a vertical misalignment extending over nappe of the Eastern Carpathians. The thickness zones of the
several kilometers, was detected by depth-geophysical investi- superstructure of the East European Platform extend in a ver-
gations following A. Guterch and others. The 'TT-Line' is part tical direction to the platform border (e.g., Baltic Syneclise),
of this supraregional total zone. These findings have served as whereas the main subsiding areas of the Central-European
the basis for subsequent active realization of the International Syneclise extends parallel to sub-parallel to the platform
IGCP Project 86 covering a period of about 12 years. The border, and this with a paleotectonic subsiding intensity,
Project 86 was terminated with the final symposium titled generally decreasing from N.E. to S.W.
"Sedimentation and Tectonics along the S.W. border of OET"
(April 1986, Potsdam/GDR), in connection with a map ex- The same behaviour, namely that of a deformation
hibit. intensity, decreasing to the west, holds for the old standing

fracture pattern and extending as far as the Moho. These
Map Project: The principal scientific result of this project is fractures were regenerated during the Mesocenozoic and are,
the preparation of a book of maps to a scale of 1:1.5 million, direction wise, in essential agreement with the paleogeographic
comprising the region extending between Great Britain - structures. The mobility of the superstructural developments
North Sea - Southern Sweden - Central Europe as far as the of the Central European Depression is to a large extent deter-
Bohemian Massif - the Baltic Soviet republics as far as the mined by the deformation age and, hence, by the mobility of
Pripyat River - the Eastern Carpathians and Moldavian SSR the basement, in addition, overlaid by a salt-tectonic defor-
as far as the Black Sea. mation and by the mobility thrusts of the various subsiding

stages of the basining process.
Lithologic-Paleogeographic Maps: The centerpiece of the map
presentation is 14 lithologic-paleogeographic maps, registering The paleogeographical main distribution zones of
geological developments from the higher Eozoic era to the marine sediments, and transgression areas of the epipaleozoic
Neogene in terms of primary lithofacies distribution, thickness development, are predominantly in a N.W. - S.E. direction,
development (isopach presentation) and present secondary i.e., parallel and sub-parallel to the platform border zone, con-
range, selected according to principal geological eras of trans- stituting the principal connecting path between highly marine
gressions, inundations, emersions and regressions: Eocene, development of the Tethys and that of epicontinental of
Turonian, Albian, Oxfordian, Pliensbachian, shell limestone, Central Europe. The Upper Silesian-Moravian Gate forms part
Stassfurtian, Saxonian, Westphalian A t B, Observisian, Give- of this system, but is of secondary paleogeographical signifi-
tian, Ludlovian, Lanvirnian, Middle Cambrian. cance. Regarding the change in area distribution of sediments

in space and time, the areas within the range of the old OET,
More than 60 map schemes to a scale of 1:10 million above all within the Baltic Syneclise, show a particularly sensi-

are complementary inset maps to the main maps in terms of tive response. Transgression directions of a east-west exten-
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sion, characteristic of the Albian and Eocene stages, are only cogene, possibly even Paleotethys between West European and
slightly influenced by the structural platform border. The South European/African plates at the turn of the Precambrian/
isolated occurrence of fossils of the Moscow stage (Upper Cambrian, to the formation of Baikalian compression zones
Carboniferous) in the region of the Oslo graben, otherwise between the pre-Baikalian old elements (microplates, terranes).
typical of developments of the Moscow basin, suggests ancient Regarding their origin, the microplates have both northern
connection paths between the western Baltic Sea and the (East European plate) and southern features (South European/
Baltic region. African plate).

Structural inversions, mostly in connection with N.W. - Within the range of the Tornquist-Aulacogene, closing
S.E. elements, are characteristic of the higher Mesozoic and processes involving foldings and wedgings of the Later Pre-
Tertiary. cambrian/Old Paleozoic aulacogene filling (formation of the

Laurasian crustal plate) occurred during the Baikalian-Caledo-
Far-reaching lateral transportation along the S.W. nian stage, nearly coinciding with the British-Scandinavian

border of OET in the course of post-Variscan development main folding, however without major magmatic activities and
can be excluded today by means of paleomagnetic methods, with a less significant metamorphosis. After a short-time
even though for the Caledonian Events and other older move- erosion (Silurian) extension movements occurred once again
ment processes circumstantial evidence is furnished to limited within the Tornquist-Aulacogene range, involving outstanding
extent by means of geological methods for side movements. Devonian-Carboniferous thickness during the Variscan stage.

At the same time, probably, far-reaching shifts came to pass
It can be stated that in the development of the super- along deep faulting structures of the Tornquist-Teisseyre zone

structure of the young and old platforms the sedimentation in connection with the Variscan collision of the Laurasian and
pattern is predominantly controlled by thickness development, African crustal plates.
but not so much by lithological and facies changes, with
mobility of the basement with regard to direction and sense Even during the post-Variscan history the Tornquist-
of movement constituting a determining factor. Presumable Teisseyre zone continued to be effective as an intra-continen-
relics of the former East-European platform in the south- tal crustal discontinuity of the Eurasian plate and, at the same
western zone facing the platform border form distinctively time, as the northern flank of the tectonically unstable con-
homogenous anomalies, with regard to sedimentation of the tinental shelf of the Central European depression. During the
superstructure (e.g. East-Elbian massif, Medland Craton, Lower Permian and higher Triassic periods it was incorporated
Ringkobing-Funen High and Central North-Sea High). Depths in the cratonal formation process of the Central Europe de-
and courses of crustal discontinuities as well as the general pression as Pangea's disintegration took its start.
distribution of the heat flux are, in the same sense, indicative
of a block-shaped structure of the higher parts of the litho- The relative movements made by the crustal plates of
sphere. Eurasia, Africa and North America during the Jurassic and

Early Cretaceous period triggered an extension stress that pro-
Since the Early Paleozoic and Mesozoic, the main con- voked tectonic fracturing of the Tornquist-Teisseyre zone into

trol of paleogeographical development of the southwestern individual structures. Beginning with the Late Cretaceous
zone facing the East Suropean platform is obviously through period, compression and shearing stresses originating from the
the opening and closing mechanism of the lapetus Ocean and Alpide collision zones were predominant, resulting during the
the early opening of the North Atlantic, respectively, just as Cenozoic in a major adjustment of the geotectonic state of
by the collision processes of the Alpides. motion of the Tornquist-Teisseyre zone to that of the East

European craton.
The plate-tectonic interpretation of the S.W. border of

the East European platform is based on the overall view of Thus, the whole Phanerozoic history of the Tornquist-
northern Europe. Teisseyre zone can be interpreted as a stagial interplate-

tectonic process due to the reaction of the movements along
Along with the disintegration of the Grenvillian-Dals- the surrounding plate borders.

landian Protopangea into individual lithosphere plates, a triple
junction came to form in the European area, probably as a Assessment and Utilization of Results: As a result of the pre-
result of mantle diapirism. The main branch corresponds to paration of the IGCP Project 86 an up-to-date regional analysis
the North Atlantic section of the Iapetus, nearly perpendicular of the geological structure and development of the S.W. border
to it, runs as side branch the prominent faulting structure of of the East European Platform as a boundary joint between
the Tornquist-Teisseyre Zone ("TT"). the old East European Platform and the young West European

Platform, has been completed. This project concerns a com-
Whereas gap-forming processes within the range of the plex geological problem structure involving the countries of

main branch resulted in ocean formation in the course of N.W. Central, E. and S.E. Europe.
Late Proterozoic and early Paleozoic developments (detach-
ment of the North American/Greenland plate from the Euro- The new book of maps to a scale of 1:1.5 million offers
pean plate), merely an aulacogene structure ("Tornquist- for the first time an opportunity of interpreting the Interna-
Aulacogene") came to form within the range of the side tional Geological Map of Europe by means of lithologico-
branch during approximately the same space of time. As a paleogeographical maps with a view to the geological chrono-
result, the European plate was subdivided into a pre-Baikalean genesis and correlating it to sedimentation and tectonics.
consolidated East European platform and a post-Dalslandean Hence, with a view to the formation of sedimentation areas
mobile West European platform that had been regenerated as potential sites of mineral deposits (oil-natural gas, salts,
several times. mass raw materials) and earth properties (reservoirs, heat

flux, activity zones) on both sides of the S.W. border of the
Sedimentary developments within the range of the OET. the structurally determinant element of Europe's

West European platform took their start in the late Riphean/ geology.
Vendian. Long continued spreading processes at the contact
points of the continental plates (Iapetus, Tornquist-Aula- The methodology of the investigation can be applied to
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the marginal zone of other platforms of the Earth. Moreover, resources exploration.
the regional-geologic properties of N.W., Central, E. and S.E.
Europe lend themselves to purposeful follow-up utilizations in The project also aims at trans-oceanic correlation of
new IUGS-IUGG research projects, especially in the Inter- these with the North American Great Basin.
national Lithosphere Program (ILP) for the purpose of corre-
lating the structure and development of the higher and deeper
crust by means of geological and geophysical methods.

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS

A synthetic summary of results are given by areas
SELECTED REFERENCES or participant countries. The total synthesis of goals is now

under revision for the Final Report that is expected next
The results achieved in the course of the IGCP Project October.

86 have been presented in more than 800 publications issued
by participating countries (stratigraphy, paleogeography, Mexico: A geological study on Cambrian and Ordovician
tectonics, regional geology and regional geophysics). rocks has been made in the areas of Chihuaha, Sonora and

Low California. In the latter region it was determined that the
A summary can be found in: base is integrated by rocks which originated in the transition

of deep waters in a miogeosyncline environment, and that
Jubitz, K.B., Teschke, H.J., ed., 1986, International Sym- these rocks are perfectly correlationable with units outcroping

posium on "Sedimentation and Tectonics along the in the Great Basin, U.S.A.
S.W. Border of the East European Platform" (final
reporting on the IGCP Project 86, including map ex- In Chihuaha and Sonora there were defined new Cam-
hibition). Resum6 of papers - 39 pages, Potsdam. brian-Ordovician stratigraphical units and localities (Forma-

tions of Falomir and Sostenes, and Cerro La Sata). In both
The Final Report on Project 86 will be published in: regions, the sequences begin with quartzites which evolve to

limestones, in some sectors with flint, and in other sectors the
Zeitschrift ftr angewandte Geologie (Akademie-Verlag, sequences are fossiliferous.

Berlin): 3 editions, years 1987 and 1988.
Wissenschaftlich-technischer Informationsdienst, published by The survey was followed by studies on the Cambrian-

Zentrales Geologisches Institut, Berlin: 2 editions in Ordovician boundary in the section of Ixtaltepec Oaxaca and
1987 and 1988. by regional investigations on possibly Lower Paleozoic rocks in

the Sierra Madre.
The Project maps (including explanatory texts) will be

published by: Some work was prepared to propose the Cambrian-
Ordovician boundary point in the area of Santiago de Ixtal-

Zentrales Geologisches Institut, Berlin: Consecutive map- tepec. The reason for this proposition lies within the presence
printing until 1988. of graptolithical fauna ane conodonts. For the sector corres-

ponding to Tamaulipas state, there was an intent to identify
material corresponding to the basal calcareous facies of Vic-
toria now under study.

There was a great interest in Cambrian and Ordovician
PROJECT 192: studies of Columbia and Venezuela partly because of the
CAMBRIAN AND ORDOVICIAN DEVELOPMENT varying clastic and carbonate facies in the Orinoco basin and
IN LATIN AMERICA the Los Llanos plain. Work is under way in the eastern Andes

on metamorphic and plutonic rocks and on the stratigraphic
relation between sedimentary sequences in the La Macarena

Project Leaders: G. ACENOLAZA, B. BALDIS and El Baul areas.
and 0. BORDONARO (1987)

Venezuela: Investigations in Hato Viejo and Carrizal Fm in the
Zuata area (East Venezuela) establish the presence of a very
well preserved microflora of the Lower Cambrian acritarchs in

DESCRIPTION tidal flat sequences of shales and limy sediments.

The project covers, geographically, all the Latin America Concerning the igneous rocks it was proved that the
areas, from Mexico to Argentina, including the Caribbean arc. event which produced the granitic plutons took place between
It aims at: 490 and 430 m.y. ago, i.e. in the Ordovician.

I. Studying the Cambrian and Ordovician continental Colombia: A critical analysis was made of the description of
margins, their tectonic evolution and metamorphic stratigraphical units of the Colombian Ordovician. The investi-
events. gation on the platform Cambrian-Ordovician sequences in the

Amazon area is still underway in order to reach a regional
2. Interpreting the paleogeographic evolution of the basins, interpretation of the outcroping units and their relation with

the structural control of their geometry and the growth the sequences of the underground of Guainia.
of the pericratonic arc.

Studies of Ordovician quartzitic facies were made as
3. Analyzing the lithological control of the faunas with well as studies of the fauna fossils detected by means of drill-

special reference to carbonate-evaporite and deep ing in La Heliera. The faunistic context has Jujuyaspis colom-
water clastic deposits which are closely linked with biana and Dictyonema flabelliforme, allowing the identifica-
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tion of Negritos Formation as part of the Cambrian-Ordovician sector of Mejillones.
boundary rocks, were collected to study microfossils at levels
of probable Ordovician age in the area of Villa-Vicencio, For the regional geotectonic analysis, the study of the
trying to establish accurately its stratigraphic position and its metamorphites including ultrabasics which form part of the
eventual correlation to similar rocks in Sierra de La Macarena. so called serie Oriental of the Coast Cordillera in the South of

Valparaiso is also of great interest. The serie Oriental is con-
But, perhaps the most important advances were made sidered presently as being part of the Chilean eopaleozoic

between the Vaupes Basin and the Putumayo River; on the basin.
flank of the Ordovician platform, south of the La Macarena
Massif, alternating marine sediments with continental paleo- Brazil: Investigations on the basal stratus of the Parana Basin
channels were detected through drill holes and put in evidence have been undertaken, focusing on the ichnofaunas, and pos-
fluvial-platform interdigitation toward the continental edge. sibly the existence of Arthrophycus, which should allow
Southwards, in the region of Aracuara a wide group of sand- establishing a regional correlation along the whole Atlantic
stones and shales was palynologically dated as Arenigian after coast (as far as Buenos Aires).
having been long considered as Cenozoic. This dispersion takes
place from the Rio Tunia in the North to the South of the Investigations on the Jacadigo Group in the region of
Rio Caqueta with proximal platform facies and continentali- Corumba have also been undertaken, especially to define the
zation tendency towards the South. position of the Precambrian-Cambrian boundary. Studies on

microfossils and related forms are also being made.
Through absolute ages studies it was shown in the

Oriental Cordillera, Central Cordillera, Andes de Merida and In the area of Sao Paulo, petrographical and geochemi-
the mountain ridge of Perija, that the main thermical event cal studies were made on the Marunqaba Complex; in its
took place at the end of the Ordovician. In the Macizo de granitoids were determined absolute ages which vary between
Santander the ages obtained in the big batholiths according 690 and 490 m.y.
to Rb/Sr vary between 550 and 400 m.y.

In the Basin of the Upper Amazon, in the area of the
Ecuador: The different aspects of the geologic problems of border with Colombia and Peru, drill holes permitted the
Ecuador's Lower Paleozoic have been described during the localization in the subsoil of the light shale and quartzitic
meeting of the Project 192 held in Quito from the 5th to the sequence, whose thickness varies between 50 and 150 m.
7th of August 1986. One of the purposes of the meeting was These rocks were informally given the name of Benjamin
to form a Working Group which will study the questions con- Constant Formation and are characterized by an association
cerning the Cambrian and Ordovician of this country. This led of Upper Arenigian/Llanvirnian acritarchs. The most charac-
to a discussion on the stratigraphical units which are con- teristical species are Arkonia virgata, Striatotheca triangulata,
sidered to correspond to the Lower Paleozoic and on the S. quieta and S. ravirugulata. These are all forms which are
analysis methodology used to determine them. The main closely related to those found in Morocco, a fact which
difference concerns the analysis of the subsoil of the Eastern could give a new idea about the opening time of the Amazon
Basin corresponding to the Andean edge on the border with Basin during the Ordovician. Presently, a study is being made
Peru. on an important association of trace fossils coming from the

area of Curitiba and corresponding to basal levels of the Fur-
The first case was treated by Ing. Giovanni Rosania who nas Formation. This Formation is a sequence of whitish

stated that the geophysical data as well as the data obtained quartzites which lies on a Precambrian crystalline basement
through the drill holes made in the Subandean area allow one and is covered by Devonian sediments. The trace fossils
to conclude that there is a continuity of the Cambrian-Orod- association include, among others, Cruziana and Planolites,
vician outcrops of Ecuador's subsoil in the territory of Colom- and some of its features are identical to those of the Balcarce
bia. This conclusion led to an agreement on the necessity of a Formation association (Buenos Aires Province). This similarity
better revision of the outcrops of the Pumbuiza Formation, on could indicate that there is a correlation between both units
the eastern Andean slope, in order to establish its relationship and that, consequently, both can be attributed to the Ordo-
with the rocks of Ecuador's subsoil. vician.

Geol. Alfredo Zamora exposed the analysis of the low Uruguay: Taking into account new conceptual contributions
grade metamorphic rocks and plutonites, of SW Ecuador, about the geotectonic evolution of the so called "Don Feliciano
whose Upper Precambrian/Lower Paleozoic age is still in dis- Belt", the Piedras de Afilar Formation was being considered.
cussion. This analysis was followed by an excursion to the
outcrops, where the age determination criteria of these rocks Studies performed on igneo-metamorphic and sedimen-
were revised and samples were taken for future study and tary rocks allowed a classification on the basis of regional
chronological determination. stratigraphic evidences and of redimetric dating in "anoro-

genic units"; its age is ca. 485-545 m.y. and they are composed
Chile: Numerous stratigraphical, paleontological and geo- of syenites, rhyolites and granites and "Units of Modem Oro-
chronological verifications have been realized in the Northern genic Cycle" were also dated; they are composed of granites
Region (Region l1) which improved knowledge on the pos- and migmaties, blastomylonites and quartzitic sandstones
sible distribution of the Macizo de Arequipa. Among the most (Piedra del Aquila Formation); its age is ca. 510 m.y. It can be
significant discoveries are the finding of Cruziana in quartzitic pointed out that most of the thermotectonic events and sedi-
sequences in the Sierra de Argomedo or the development of a mentary sequence would be located in the Cambrian.
mightly clastic series which contain pillow lava considered
as Ordovician. In the Sierra de Almeida, levels with Arthro- Argentina: The Precordillerean limy platform: A tectofacies
phycus were also detected, findings which, like the former analysis in the Precordillera has provided evidence for the
trace fossils, will be useful in considering the possibility of a presence of stages of mobility which are in agreement with
relatively stable margin (platform?) in the East of the Macizo "Cycles" identified in the North American Great Basin. These
de Arequipa. The presence of granitoids and ultramafics of results linked to paleontological studies proved that the
possible Cambrian-Ordovician age was also pointed out in the Palmer's cycles 2, 3 and 4 give evidence in the Precordillera.
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More paleontological studies were continued in the SELECTED REFERENCES

Cambrian sequences and permitted a more precise definition

of the characteristics of the Lower and Middle Cambrian Baldis, B.A.J. & Aceholaza, F.G., 1978: Cambro-Ordovician

trilobite zones. In the zone of Olenellus forms which are development in Latin America: Project 192. In Basset,

related to those of the Great Basin were detected. This allowed M.G., ed., International Geological Correlation Pro-

us to conclude, globally, that the trilobite distribution reveals gram - Scientific Achievements, 1973-1977: Geo-

a pandemism of generic associations and an endemism of logical Correlation, special issue, p. 54-55.

general and species. ---- , ---- , 1983: No. 192 Cambrian and Ordovician

Development in Latin America. In Report of the Inter-

- The finding of Tonkinella in main sectors of the Sierra de national Geological Correlation Program (IGCP): Geo-

Tontal and in the La Cruz Formation, in Mendoza, allowed to logical Correlation, no. II, p. 38-39.

state that this Asian genus has a wide regional distribution. _ __, ----- , 1984: No. 192 Cambrian and Ordovician

Development in Latin America. In Report of the Inter-

-- In the area of San Juan and Jachal Rivers, Cambrian out- national Geological Correlation Program (IGCP): Geo-

crops were determined in talus facies. This has permitted us logical Correlation, no. 12, p. 47-48.

to conclude that there is an important continuity of outcrops - --- , ---- , 1985: No. 192 Cambrian and Ordovician De-

in more than 200 km of what constituted the edge of the con- velopment in Latin America. In Report of the Inter-

tinental platform in the whole western Precordillera (between national Geological Correlation Program (IGCP): Geo-

San Juan and Mendoza). logical Correlation, no. 13, p. 46-47.

Aceholaza, F.G. & Baldis, B.B., 1986: No. 192 Cambrian

- The continuation of the paleontological studies permitted and Ordovician Development in Latin America. In

a more precise definition of the sedimentation age of the Report of the International Geological Correlation

formations originated by the movement of internal ridges Program (IGCP): Geological Correlation, no. 14, p.

which has risen in the calcareous platform, especially in the 20-21.

Villicum-Zonda arc. A new investigation was developed on --- , ---- , 1986: No. 192 Cambrian and Ordovician

elements redeposited in Ordovician talus of the Precordillera Development in Latin America: Annual Report for

of Mendoza, including some Ashgillian elements. All these 1986. preprint.

studies permitted to determine the temporal continuity of the

continental edge from the Cambrian to the Upper Ordovician.

The geometrical configuration of the basin and the rise of PROJECT 193: SILURO-DEVONIAN OF LATIN AMERICA

active internal arc during the Cambrian and the Ordovician

could be proved by the analysis of the continental edge

evolution. Project Leader: M.A. HONIKEN

In the mountain ridge of the Buenos Aires Province

the sectors where the Balcarce Formation outcrops were DESCRIPTION

further studied. New fossiliferous localities could be put in

evidence and the assignment of this formation to the Ordo- The project covers, in geography, all of Latin America

vician was confirmed by the finding of Cruziana and Arthro- from Mexico to Argentina, including the Caribbean Arc. Its

phycus. objectives are 1) to make a comprehensive study of continen-

tal margin and intracratonic Siluro-Devonian sedimentary

Exemplars of Arthrophycus were also found in the basins in Latin-America, 2) to establish the hemispheric

Sierra de La Ventana, in the strata of the Curamalal Group, disruptions, explaining the genesis of transcontinental basins,

a finding which permitted a more precise stratigraphical such as the Patagonian, and Amazonian tectonics and regional

correlation with the Balcarce Formation. metamorphism; 3) to study Siluro-Devonian paleogeological

and paleoecological conditions in order to relate sedimentary

In the Sierra de Famatina and the Puna further work processes to mineral accumulations of interest to man (strata-

was made on different aspects which allow to improve know- bound deposits and hydrocarbons).

ledge on the Ordovician volcanic event. In the latter region

particularly the discovery of tuff levels already in the Trema-

docian put in evidence how important this event had been

during the Lower Ordovician. SUMMARY OF ACHIEVEMENTS

Important radiometric data confirmed the importance During the previous five years Project 193 has made

of the plutonic and metamorphic event during the Cambrian considerable progress in the study and correlation of Siluro-

in the North-West. These data were obtained on the Pluton Devonian basins of South America. International meetings

of Santa Rosa de Tastil and in Canani - La Quesera; the of the project were convened each year together with field

values confirm stratigraphical data, which had been discussed studies in Silurian-Devonian sequences of Paraguay, Bolivia,

because they suppose a Precambrian age, so that the plutons Brazil and Mexico.

can be now surely assigned a Mesocambrian age. About the

same occurred with the radiometric determinations realized At the fourth general meeting of the Latin America

on the metamorphites which are the wall rocks of these working group held in Taquarembo (Uruguay) 18-21 October

pluton, and which contain, as we know, a Tommotian ichno- 1986, an up-to-date version of the Siluro-Devonian of Latin

fauna in many sectors. America was discussed. Some important aspects were pointed

out. Interesting stratigraphical, sedimentological, paleonto-

Systematic studies have also begun on the granitic plu- logical and mineralogical aspects of the deposits and new ideas

tons which are part of the Famatina System. These are geoche- about the evolution of the Devonian Basins of Uruguay being

mical studies to determine genesis aspects and implementation open towards the East were presented (R.R. Andreis and

mechanism in the continental Cambrian-Ordovician structure. L.A. Fernando, cited by Htiniken, 1986).
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The stratigraphical and paleontological aspects of Siluro- Revista T6cnica de Yacimientos Petroliferos Fiscales
Devonian sequences of the Precordillera, in the central west of Bolivianos (YPFB), in printing.
Argentina, were discussed. An important Silurian-Early De- Hiniken, M.A., 1984: No. 193 Siluro-Devonian of Latin
vonian sequence, about 300 m thick, was described in the America. In Report of the International Geological
eastern slope of the Sierra del Tonto (San Juan Province), Correlation Program (IGCP): Geological Correlation,
made up of grey black shales and subordinated sandstones and no, 12, p. 4 8 .
lumachellas; the ichnogenus Dictyodora and brachiopod ----- , 1985: No. 193 Siluro-Devonian of Latin America.

genus Australospirifier are mentioned (R. Varela; C. Cingo- In Report of the International Geological Correlation

lani: A. Cuerda and O.C. Schauer cited by Hiniken, 1986). In Program (IGCP): Geological Correlation, no. 13, p. 4 7 .

the northwest of Argentina, for the first time in South ---- , 1986: No. 193 Siluro-Devonian of Latin America. In

America. an occurrence is reported of the trilobite genus Report of the International Geological Correlation

Bumastus (F.G. Acenolaza and M.A. HOnicken cited by Program (IGCP): Geological Correlation, no. 14, p. 4 3 .
Huniken, 1986). Palacio Moncayo, 0., 1986: El Sildrico Dev6nico en el Sur de

Peri. Revista T6cnica de Yacimientos Petroliferos
For the first time in South America, Upper Devonian Fiscales Bolivianos (YPFB), in press.

conodonts of the genera Cryptotaxis, Parapolygnatus, Hibbar-
della, Polygnatus and Pandorinellina are reported from the
Curua Formation, Amazonas Basin. They were found in drill
core samples of the borehole Jandiatuba No. 1, drilled by
Petrobas in the western part of the Alto Amazonas Basin
(Brazil). (M.A. Hunicken; J.H. Goncaives de Melo and V.B. PROJECT 211: LATE PALEOZOIC OF SOUTH AMERICA
Lemos cited by HOniken, 1986).

Important contributions by A. Forero Sirez (Colom- Project Leaders: J.AMOS and S. ARCHANGELSKY
bia) conclude on the basis of stratigraphical and paleontologi-
cal analyses, that the North Andean region of Colombia, to-
gether with North America corresponded to the same palaeo-
geographic province during Devonian time, and postulates that DESCRIPTION
the fault system of Llanero Board was the boundary between
two geological provinces during the early Paleozoic. Provinces Research arising from results obtained within the
are the Guiana Shield (Gondwana) to the east, and the pre- framework of Project 42 form the basis for Project 211. This
Middle Devonian basement of the Eastern "Cordillera Central" report includes the last phase of Project 42 and beginnings of
and "Cordillera Oriental" to the west, which corresponds to an Project 211. The following lines of research are being stressed
alloctonous terrane of the Canadian Shield. (A. Forero Sdrez ) in Project 211.

Studies in the south of Peru describe the Cancaniri 1. Paleogeography. Delimitate the northern margins of
Formation or Tillita Zapia formation (Lower Silurian), well Gondwana and Southern South America (Patagonia).
known in Bolivia and northwest Argentina, and the Chagrapi
Formation (Middle-Upper Silurian) which passes in transition 2. Paleoclimatology. South America during the Late
to the Pampa (Middle Devonian, and suggests a connection Paleozoic had a wide period of glaciation in several
between the North American and Malvinokaffric Provinces places. The apparent polar wondering curve must be
(0. Palacio Moncayo). confirmed and reconciled with other evidence, such as

faunal and floral diversities.
All papers presented in IV International meeting of the

Project 193 (Taquarembo, Uruguay, 1986) will be published 3. Paleomagnetism. Comparison of data for Paleozoic
in the Revista Tecnica de Yacimientos Petroliferos Fiscales sequences from Patagonia and the shield areas to ex-
Bolivianos. plain some anomalous floral and faunal distributions.

Plans for Future Work: After five years, the present state of 4. Tectonics. Emphasis is to be given to the deformation
activities and knowledge about Siluro-Devonian sequences events and correlated magmatism. These will be studied
varies extremely amongst the different Latin American coun- from a multidisciplinary point of view, with types and
tries. Plans are for field work and laboratory activities. In recurrence of magmatic events, including geochrono-
order to coordinate the working group conclusions regionally, logy. The evolution of the Late Paleozoic basins of
the area was divided geographically in five main regions: South America, within a geotectonic framework will
Mexico, northwestern South America (Venezuela, Colombia, also be included.
Ecuador and the Amazonian Basin of Brazil, central Andean
Region (Peru, Bolivia, Chile and the northwest and the pre-
cordillera of Argentina), the Parana Basin (Brazil, Uruguay,
and Paraguay) and the Argentine Atlantic region (Buenos SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
Aires and Rio Negro Provinces and the Malvinas Islands).

During the last five years intensive research has been
done in several Late Paleozoic basins of South America. This
subcontinent is now subdivided latitudinally in three main

SELECTED REFERENCES areas, viz. Tethyan (in the north), Gondwana (in the middle)
and Patagonia (in the south). To the west is the Andean area

Forero Sirez, A., 1986: Distribuci6n de las rocas devonicas en and to the east the intracratonic region. Studies in Project
los Andes colombianos. Revista T6cnica de Yacimientos 42 were mainly concentrated on biostratigraphy and correla-
Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB), in printing. tions, while tectonic, magmatic and paleogeographical aspects

1986: El sistema de Fallas del Borde Llanero de are being developed in Project 211, along with new research
Colombia, una paleosutura desde el Sildrico superior. in biostratigraphy.
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Tethyan area: Recent advances have been made in the Garzon In Argentina, detailed studies have been carried out in
Massif, Oriental Cordillera of Colombia, where several sections the Paganzo, Rio Blanco, Calingasta-Uspallata and San Rafael
600 m (or more) thick yielded a marine Carboniferous fauna basins (Archangelsky et al. 1986). Correlations between
and plant fragments (Mojica et al- 1985). The early Permian marine and continental deposits were advanced on the basis
may be represented in one of the sections. of newly proposed biozonations. Marine biozones include the

Protocanites fauna (early Carboniferous), and after a hiatus
Fossil ostracods (Welleria) and plants (Psilophyton, the Levipustula zone (middle Carboniferous), the Intermediate

Ginkgophyton) have also been found in Cuche Fm, in the and Cancrinella zones (late Carboniferous to early Permian).
Oriental Cordillera (Mujica & Villargel 1984), suggesting a Paleobotanical zones are: Archaeosigillaria (lower Carboni-
mid-Devonian to early Carboniferous age. All stratigraphic ferous), the Lepidodendropsis flora and NBG (Nothorhacop-
data from this area (Venezuela, Colombia, Ecuador & northern teris-Botrychiopsis-Ginkgophyllum) zone of middle Carboni-
Brazil) were recently summarized (Rocha Campos & Arch- ferous to early late Carboniferous and the Ganganopteris zone
angelski, 1985), indicating the presence of a rich Carboni- (late upper Carboniferous to early Permian). Palynological
ferous to early Permian warm water faunas, composed of zones Ancystrospora-Potonieisporites and zone Ill are cor-
about 130 species, and floral assemblages of late Carboni- related with the NBG and Gangamopteris floral zones. Several
ferous and early Permian age from Venezuela, of undoubted research teams are now working in order to establish suitable
Amerosian affinity. Some advances were made in northern stratotypes.
Brazil where at least 6 basins are known to occur, viz.
Amazon, Alto Tapajos, Parnaiba, Jatob d and Sergipe-Alagoas Depositional models in the pericratonic basins for the
(also Bahia, Matto Grosso & Rond6nia areas). Previous strati- diamictites of the Levipustula zone of the Andean Late Paleo-
graphic schemes are standing, based on marine faunas, plant zoic from southern Bolivia to the Patagonian basin (including
megafossils and palynomorphs (Correa da Silva, 1986). the Malvinas Lafonian diamictites) are now placed in a broader

model. The model embraces several types of complex inter-
Central Andean area. A long basin stretches from Peru in the actions between glaciomarine, nearshore and gravity flow
north to northern Argentina in the south, crossing Bolivia. dominated environments, and points to a shallow paleobathy-
In Peru, stratigraphic studies have been recently summarized metric location, according to Lopez Gamundi (1985). Models
(Cadenas Aleman, 1985, U. Alleman, 1985). Litho and bio- for the diamictite bearing rocks of the Itarare were suggested
stratigraphy of the Carboniferous Ambo and Tarma Groups, by Rocha Campos (1985).
and the Permian Copacabana and Mitu Groups are now better
understood. Plant assemblages (mega and microfossils) seem to Intracratonic basins of the Gondwana area. Known paleo-
have close relations with the Gondwana area of South botanical and palynological zonations have been improved
America, though doubts still exist concerning the precise on the basis of new data (Rocha Campos and Archangelsky,
chronology of the lower part of the sequences (Ambo Group); 1985, Archangelsky et al. 1986). The large Parana Basin
they may be either late lower Carboniferous or middle Car- (southern Brazil, Uruguay and Paraguay), the Chaco-Parana
boniferous. The floristic assemblage of the Ambo Group has Basin (subsurface of central-eastern Argentina) were possibly
several common taxa with the NBG zone of Argentina, dated connected with the Sierras Australes of Buenos Aires and the
in the middle to upper Carboniferous. off-shore Colorado Basin, as suggested by palynological

studies. Paleobotanical data, on the other hand, suggest a
A new stratigraphic scheme for Bolivian formations has close relation between the Malvinas (Falkland) islands and the

been presented, including marine and continental biozones Sierras Australes of Buenos Aires.
(Suarez Soruco, 1986). Palynozones and plant megafossils
associations characterize the lower and early middle Carboni- Patagonian area. Traditionally related to the Gondwana,new
ferous. However, Nothorhacopteris szajnochai, reported from paleobotanical studies suggest that Patagonian paleofloras,
Kasa Fm. (Azcuy & Susrez Soruco, 1984), suggests a slightly though having some common elements with other Gondwana
younger age. A gap seems to exist during part of the middle regions, were different. A new biozonation has been proposed
Carboniferous. Pollen zones Potonieisporites-Ancistrospora- (Archangelsky & Cnineo, 1984), based on field studies in the
Florinites and the marine invertebrate Levipustula levis zone Tepuel-Genoa Basin and La Galondrina area. Lycophyte
are found in southeastern Cordillera (Mandiyuti and Machareti forests, abundant fern trees, sphenophyllales, etc., suggest
Groups). Similar pollen assemblages were reported in northern warmer conditions than those presented in paleogeographic
Argentina (Azcuy & Laffitte, 1981). reconstructions. Taxa of paleoequatorial affinities suggest

their migration from lower latitudes. There is a high content of
The finding of Conodonts in the Copacabana Group led endemic taxa in these associations. Marine faunas have been

to a detailed zonation. At the base the late Carboniferous found in all the Tepuel Group, and correlated with the Levi-
Idiognathodus ellisoni-Streptognathodus elongatus assemblages pustula - Cancrenella biozones, suggesting similar conditions
are equivalent to the fusulinid Triticites nitens zone. Neo- to those found in other Argentinian basins (Gonzilez 1984).
gonolella bisselli-Sweetognathus whitei and Neostreptogna-
thodus pequopensis-Sweetognathus behnikeni conodent assem- Magmatism and Diastrophism: Late Paleozoic magmatism is
blages are of early Permian age, correlated respectively with very important in the Andean western basin, especially north
the fusulinid zones Pseudoschwagerina texana and Eopara- of latitude 430 , in the Macizo Norpatag6nico, Sierras Pam-
fusulina gracilis. peanas, Cordillera Frontal, Precordillera of San Juan and

Mendoza, Bloque de San Rafael and Puna of Argentina (Ca-
Gondwana Southern Andean area. This region has been minos, 1985). Two cycles of magmatic activity can be dis-
intensively surveyed. The Huentelauqudn Formation in Chile tinguished: a) Lower Carboniferous and b) Permo-Triassic. The
(31-32' S) yielded foraminifera (Tetrataxis, Eorlandinites, former are plutons intruding well deformed Lower Paleozoic
Eoschubertella etc.), brachiopada, bivalvia and plant frag- rocks in the Cordillera Frontal of Mendoza (337 to 341 m.y.;
ments, suggesting a late Carboniferous to early Permian age K-Ar). The Permo-Triassic cycle includes Late Paleozoic rocks,
(Nasi & Septilveda, 1986). In northern Chile marine sequences and volcanics (Choiyoi Group) with thick flows covering the
with invertebrates have been recently discovered, being com- Late Paleozoic (with ages between 252-219 m.y.). Two prin-
parable to early Permian deposits from the Argentine Puna. cipal NNW trending belts are distinguished in Chile: a fore-arc
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and a magmatic arc. The first is within a coastal meridional Archangelsky, S. & Cdneo, R., 1984. Zonaci6n del Pdrmico
domain formed of schists, marble cherts and ultrabasic bodies continental de Argentina sobre la base de sus plantas
affected by polyphase deformations. An intermediate domain f6siles. Mem. III Congr. latinoamer. Paleontol., Mexico,
within this belt, of sandy-shaly sequences, is slightly de- October 1984, p. 143-153.
formed. On the other hand, the magmatic arc is the continua- Azcuy, C.L. & Laffitte, G., 1981. Palinologia de la Cuenca
tion of the plutonic volcanic complex (Cholyol) of the Argen- Noroeste argentina, I. Caracteristica de las asociaciones
tine Cordillera Frontal. Sandy limestone and limestones of an carb6nicas: problemas e interpretaci6n. VIII Congr.
intra-arc zone are part of this belt. The petrotectonic associa- Argent., Actas 4:823-838. San Luis, Argentina.
tion of the coastal and intermediate domains of Chile can be Azcuy, C.L. & Suirez Saruco, R., 1984. El g6nero Nothorha-
interpreted as a subduction complex accreted to the Pacific copteris en el Paleoz6ico Superior de la peninsula de
border of Gondwana during the Late Paleozoic (Parada and Copacabana, Bolivia. Annual Meeting of the Work.
Herv6, 1985). Group, Proj. 211. Bariloche, Argentina.

Cadenas Aleman, F.E., 1985. Estado actual de conocimiento
Intrusive igneous rocks to the north, in Peru, are large del Paleozoico superior en el Peru. Annual Meet. of the

bodies of granitic rocks of 260 m.y., according to Rocha Work. Group, Proj. 211. Bogot6, Colombia.
Campos et al. (1978) and Lancelot et al. (1978). Rhyolites, Correa da Silva, Z.C., 1986. Carboniferous System in Brazil: a
dacites and andesites in the Mitu Fm. of the Cordillera Orien- review. Annual Meet. of the Work. Group, Proj. 211.
tal of Peru to Northern Bolivia, are perhaps middle Permian to C6rdoba, Argentina.
lower Triassic (Aleman, 1985). In Colombia, granodiorites and Mojica, J. & Villaroel, C., 1984. Contribuci6n al conocimiento
andesites intrude Late Paleozoic to Triassic rocks (Saldana de las unidades paleozoicas del drea de Floresta (Cordil-
Fm.), perhaps corresponding to a late magmatic phase pro- lera Oriental Colombiana) y en especial al de la For-
ducing contact metamorphism (Mojica, 1985). maci6n Cuche. Geol. Colombiana 13: 55-80.

Mojica, J., Villaroel, C., Colmenares, F. & Bayer, K., 1985.
From Paleomagnetic data the position of South America Avances en el conocimiento del Paleozoico Superior del

during the Late Paleozoic is now better determined as suggest- Macizo de Garz6n, tercio meridional de la Cordillera
ed by Valencio, Vilas and Oviedo. From Tournaisian to Oriental de Colombia. Annual Meet. Work. Group,
Uisean, S. America moved from about its present latitude Proj. 211. Bogotd, Colombia.
toward higher ones; in late Visean, southern Africa was near Nasi, C. & Sepfilveda, P., 1986. Avances en el conocimiento
the South Pole, and then Gondwana moved to lower latitudes del Carbonifero en el norte de Chile. Annual Meet.
so that S. America was situated in latitudes similar to the pre- Work. Group, Proj. 211 C6rdoba, Argentina.
sent. Climate, therefore, changed progressively from cold to Odreman, R.O. & Wagner, R.H. (in press). Notes on Carboni-
warmer. ferous and Permian floras in the Venezuelan Andes.

(Proceed. IUGS-SCCS Field & General Meeting, Turkey,
1978).

Parada, M.A. & Herv6, T., 1985. El Paleozoico Superior de
PLANS FOR FUTURE INVESTIGATIONS Chile. Annual Meet. Work. Group, Proj. 211. Bogoti,

Colombia.
Biostratigraphic work has to be developed in several Rocha Campos, A.C. & Archangelsky, S., 1985. South Ame-

critical areas, where fossils have only been mentioned but rica. In "The Carboniferous of the World," II. Australia,
never described. Old schemes have to be revised. This situation Indian Subcontinent, South Africa, South America and
is true for most of the Tethyan area and the ecozonal region of North Africa. (Ed. Martinez Diaz). IUGS Publ. 20,
Gondwana. Here, taxonomy is better known, though improve- p. 175-297.
ment in biozonations, both in marine and continental sequen- Sudrez Riglos, M., 1984. Introducci6n a los conodontes del
ces are needed. A strong effort has to be made with the Permocarb6nico de Bolivia. Mem. III Congr. Latinoam.
Patagonian faunas and floras that seem to be somewhat Paleontol., Mexico, October 1984, p. 125-129.
different from traditionally known biota in other areas of Sudrez Soruco, R., 1986. The Carboniferous system in Bolivia:
S. America. a brief summary. Annual Meet. Work. Group, Proj. 211,

C6rdoba, Argentina.
New paleomagnetic evidences are needed in critical

areas to confirm the nature of mobile plates that existed
around the southern margin of South America. In this con-
text, studies on the intensive magmatic activities that charac-
terize parts of the central and southern Andes have to be
developed in order to understand the different phases, their PROJECT 203:
precise chronology and bearing on the plate tectonics that PERMO-TRIASSIC EVENTS OF EASTERN TETHYS
affected this sector of South America. REGION AND THEIR INTERCONTINENTAL

CORRELATION

SELECTED REFERENCES Project Leader: YANG ZUN-YI

Alleman, U., 1985. Paleontologia de los carbones paleozoicos
peruanos. I Simp. Nac. Carb6n, Lima, Peru, June
1985, p. 3-12. DESCRIPTION

Amos, A.J., Archangelsky, S., Lopez Gamundi, O.R. & Sabat-
tini, N. 1985. Stratigraphy of the Late Paleozoic basins The main objectives of Project 203 include: 1) a detailed
of southern South America. Annual Meet. Work. Gr. study of the Permo-Triassic strata in the Eastern Tethys region
Proj. 211, Bogota, Colombia. and their correlation with equivalent stratigraphic units in

Archangelsky, S., (ed.). 1986. The Carboniferous system in the Gondwana and Circum-Pacific realms, involving stratigraphic
Argentine Republic (Synthesis). Pre-print, S.C.C.S. and subdivision and biotic evolution; 2) tectonic evolution during
211 Proj., C6rdoba, Argentina, 359 p., 12 plates... the Permo-Triassic interval; 3) mode of formation and the dis-
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tribution pattern of mineral resources; 4) selection and stipu- of massive extinction, both terrestrial and extraterrestrial,
lation of a Permo-Triassic boundary stratotype. have to be thoroughly explored.

Non-Biotic Events disclosed by geochemical analysis of boun-
dary rocks: The abundance patterns of more than 20 elements

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS at the Permo-Triassic boundary sections show that Ir, Os, Pt,
Au, Re and/or other siderophile and chalcophile elements are

Three working group meetings (Beijing, China; Colum- more or less enriched at the boundary. There is an abrupt shift
bus, Ohio, U.S.A.;and Brescia, Italy) were convened to improve in the carbon isotopic composition corresponding precisely to
the interchange of academic information and stimulate field the boundary as based on faunal evidence in the Changxiang
excursions to examine Permo-Triassic sequences in various Formation (Chen Jinshi (4) ). Carbon-isotope profiles have
localities. Various approaches - lithostratigraphic, biostrati- been measured in Tethyan limestones at the Permo-Triassic
graphic, geochemical plus isotopic and palaeomagnetic - were boundary across the S. Alps, Greece, S. Turkey, Armenia
used to explore the Permo-Triassic events and boundaries. SSR, N. Iran, Pakistan and comparisons are proposed with

Chinese profiles (Shangsi and Meishan). Carbon-isotope ratio
Fairly continuous marine Permo-Triassic sections in have been shown to shift from high positive values with

South China have been studied. The Upper Permian Chang- 613C %o in the range + 4 to+ 5 during the early late Permian to
xingian and Lower Triassic Dayen (Griesbachian and Dienerian) intermediate positive values during part of the Dzhulfian
are represented by five ammonite zones, eight conodont zones, (, 3 to 4 4). By the Late Changxingian the 6 13C %o values
four bivalve zones, three brachiopod zones, two fusulinid decrease to the range - 2.5 to + 1. During the earliest Triassic
zones (Palaeofusilina zone limited to the Changxingian). How- time, the ratio shifts to 0 or even to negative values.
ever the sequence is separated by transitional beds (discovered
in 20 localities of I1 provinces) marked by a mixed Permo- Considerable numbers of individual microspherules
Triassic fauna represented by small productids (Wangenites .. ) have been discovered and some of them show interesting
terebratulids (Crurithyris speciosa ..), Otoceras, Ophiceras, surface texture, reflecting a rapid cooling from a high tem-
Claraias, Hindeolus (Anchignatus) parvus. These beds are in- perature melting.
cluded within the Lower Triassic by Chinese geologists, but
considered as Upper Permian by Norman Newell, H. Kozur, Paleomagnetic measurements of Permo-Triassic rocks
J.B. Waterhouse and others. at three Chinese sections have also shown some events that

greatly help in deciding the position of the boundary.
A well-studied, complete continental Permo-Triassic

section at Dalongkou, Jimsar near Urumchi, Xiangjiang has
also shown some transitional beds (the Guodikeng Formation)
which yield a mixed fauna of Dicynodon tienshanensis (typi- PLANS FOR FUTURE WORK
cally Permian) and Lystrosaurus (typically Triassic) as well as a
mixed Permo-Triassic spore-pollen assemblage - Limatula- At the final project meeting to be held in Beijing,
sporites, Taenisporites (microspores) and Otynisporites eotrias- China (Sept. 5-7, 1987) a general review of all aspects of the
sicus (megaspores). These traditional beds are considered Permian-Triassic boundary sequences will be made, including
Triassic in age based on the occurrence of Lystrosaurus. consideration of the nature and meaning of these sequences in

terms of basic world development. Such topics as (1) the
The Permian section and the Permo-Triassic boundary tectonic evolution across the Permo-Triassic interval; (2) the

in Kashimir has been re-studied by V.J. Gupta and M.E. mode of formation and distributional pattern of important
Brookfield, who have a new, complete section of the South mineral resources, and (3) the selection and stipulation of
Tethys passive margin. Permo-Triassic boundary stratotypes will be fully discussed,

and only then one can say the projected work plan has been
Permo-Triassic strata have been investigated in the accomplished. As to practical application of the conclusions

Eastern Tethys region (South China, Nyalam of South Tibet, reached, the adoption of the Permo-Triassic boundary strato-
Northwest Nepal, Kashimir, Salt Range), Abadeh, Central type in China was proposed and it is pending on a decision to
Iran, Ali Bashi of Northwest Iran, Transcaucasus, South be made by the IUGS Stratigraphical Commission.
Alps, etc. and their correlation with equivalent stratigraphic
units in Gondwana and Circum-Pacific realms have been
made.

SELECTED REFERENCES
The Permo-Triassic Boundary Problem: The majority

of the working group uphold the traditional boundary, i.e., Newell, N., 1978. The research for a Paleozoic-Mesozoic boun-
one which separates the Lower Triassic Griesbachian (marked dary stratotype. Schriftenr. Erdwiss. Komm. Osterr.
by Otoceras or Hindeolus parvus zone) from the Upper Per- Akad. Wiss., 4:9-20.
inian Changxiangian with Palaeofusulina and Pseudotirolites- Sepkoski, J.J., JR., 1982. Geol. Soc. Am. Spec. Paper 190:183.
Rotoceras zone, but Norman Newell, the chief critic of the Raup, D.M. and J.J. Sepkoski JR, 1982. Mass extinctions in
conventional boundary, prefers to draw the Permo-Triassic the marine fossil record. Science, v. 208, 1095-1097.
boundary between the Griesbachian and Dienerian based on an Chen Jinshi et alii, 1984. Carbon isotopes of carbonate strata
all-round analysis of biotic groups, especially on generic at P/Tr boundary in Changxing, Zhejiang. Sci. Geol.
diversity. Sinica, no. 1, 88-96. (Chinese with English abs.)

Baud, A., William 1. Holser and M. Magaritz, 1987. IGCP 199.
Biotic Extinction Event: Mass extinction at or near the Second Session (Beijing) abs., p. 61.
Permo-Triassic boundary is the greatest event in the history of
life as noted by N. Newell (I), Sepkoski (2), Raup and Sep-
koski (3) and others. Such a striking event provides an impor-
tant basis for drawing the Paleozoic/Mesozoic boundary,
although the exact boundary is still open to discussion. Causes
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PROJECT 237: GONDWANA FLORAS wana flora, and the first results are coming out with the syste-
matic studies of sphenopsids, glossopterids and pteridophylls.
Permian and Triassic plants of the Transantarctic Mountains

Project Leader: 0. ROSLER are also under study.

New Paleozoic and Mesozoic plants and palynomorphs
of the northern border of the Gondwana continent have been

DESCRIPTION collected, mainly in North Africa and South America. Part of
this material is being studied as a collaboration between Pro-

The primary objective is to produce an up-to-date sum- jects 237 and 242. Tertiary floras, including those of the
mary of the Upper Silurian to Lower Tertiary floras of the Antarctic Peninsula, were studied as part of the Project 237
Gondwanic Continents, and the first articles are ready for publication.

Individual and group research on special topics are TRAINING OPPORTUNITIES: The opportunity of training
intended to fill some important gaps. The final version of the students from developing countries in the scope of Pro-
summary will include some relevant taxonomic. biostrati- ject 237 is planned; the first experience was made in the Uni-
graphic and paleophytogeographic problems treated on an versity of Sao Paulo from August to November of 1986 with
intercontinental scale. Brazilian master students. Elements of Paleobotany, Advanced

Paleobotany and Paleophytogeography, each one with a mini-
mum of 60 hours of teaching were organized. These training
opportunities are planned to include the development of the

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS above mentioned research topics, and are to be related to the
geology of the regions of origin of the candidates.

The first meeting of the project was held in Medellin
(Columbia, S.A.) in July 1986, when the project officially
began. At this meeting it was planned to develop three main
interrelated sets of activities: first, a broad summary; second,
specific topics related to less developed areas, and, third,
training opportunities. 1 D. MESOZOIC AND CENOZOIC PROJECTS

THE BROAD SUMMARY: Some of the similarities ob-
served in "stages" of the upper Silurian to Tertiary floral
successions of South America, Africa, India, Australia, Ant- PROJECT 171: CIRCUM-PACIFIC JURASSIC
arctica and other Gondwana related area present a more or
less clear relation with events that affected all these Gond-
wana segments. Among others, these events are: late Paleo- Project Leader: G.E.G. WESTERMANN
zoic glaciation, Permo-Triassic progressive aridization; Creta-
ceous to early Tertiary break up of Gondwana; separation of
the Gondwana segments; and the Tertiary onset of the glacia-
tion in Antarctica. DESCRIPTION

Some of the differences observed among the approxima- The aim of the project is to assemble all or represen-
tely synchronous stages of such floral successions seems to re- tative workers (c. 150) on Jurassic-related projects in this
flect significant floral provincialism, for instance, that of the area, often from Europe, into an informal body in order to
late Permian. (1) introduce people from developing, isolated countries to

foreign researchers working in their own country, often un-
The progress made in some areas permits new ap- known to them, and vice versa; (2) exchange latest research

proaches to the problems related to the evolution of the limits results in news letters (free of charge or fees); (3) meet at
of the Gondwana floras. biannual Field Meetings with UNESCO's financial support

(three held in Canada, Argentina and Japan respectively,
SPECIFIC TOPICS: Some topics needed for consistency in with many of the participants never having left their home-
the general summary are poorly known. Thus, research on land before!); (4) circulate special papers on topical themes
them is encouraged under the scope of Project 237. for immediate news dispersal; (5) the publication in Newsl.

Strat. of the "Range Chart Project", a series of papers dealing
Devonian vascular plants are little known in many with the precise vertical ranges and zones of different taxa;

areas of the Gondwana region. New occurrences are under and (6) to publish a synthesis in book-form toward the end
study, for instance, those of the Furnas and Ponta Grossa of the project.
Formations.

Carboniferous plants are better known in Australia and
Argentina, where a good deal of research has been recently SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
done. Other occurrences are still unstudied or in need of
revision. Thus new field research has been made in the Kasa TAXA RANGE-CHARTS: Multi-taxial range-charts are being
Formation (Bolivia), the Paracas Formation (Peru), the Poti compiled for all Jurassic stages, at the species-level or, if im-
and Itarard Formations (Brazil), yielding new collections possible or unfeasible, at the subgenus- or genus-level. Pub-
which are now the objects of study. lications will be in Newsletters on Stratigraphy. These charts

are to provide the data-base for multi-taxial regional zonations
All over the Gondwana, the better known Permian where not yet known; for the improvement of super-regional

Glossopteris flora is related to the coal seams. The project zonations and correlations; and for global time-correlations, in
stimulated research on the lesser known latest Permian Gond- particular with the well established European standard zones
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(and stages). As many different classes of animals and plants as TOPIC 3: OCEAN CURRENTS AND CLIMATE
possible (with known vertical ranges) are to be plotted, with
emphasis on their stratigraphic associations and ranges in If currents in the Hispanic Corridor (proto-North
relation to each other. The first volume will include China and Atlantic Seaway) were indeed westward under the assumption
the U.S.S.R. of equatorial current, then ammonoid biogeography does not

reflect it. Middle Jurassic expansion ("migrations") were in
both directions (Westermann and Riccardi, 1985). Inference of

MEETINGS Pacific current systems during the Jurassic has usually neg-
lected terrane motion, e.g. current reconstructions in north-

Field Meeting I Calgary, Canada, August 1982. east Asia (Spec. Pap. 10).
Organizer: R.L. Hall, excursion to Foothill
of Southern Alberta, field guide by R.L. Jurassic climate has been studied from many angles.
Hall. including the use of radiolarians (Volkheimer in Report 1,

Spec. Pap. 15, Quattrochio in Report 3).
Field Meeting II Neuquen, Argentina, November 1983.

Organizer: W. Volkheimer, excursion to
Mendoza, field guide assembled by W.
Volkheimer. TOPIC 4: BASIN ANALYSIS

Field Meeting III Tsukuba, Japan, October 1985. 1. North America was repeatedly reviewed by Poulton
Organizer: T. Sato, excursion to Yamizo, (Report 1) summarizing older and the newer works
Ashio, Abukuma and South Kitakami (Report 3). Reference is made to several symposia
Mountains, Honshu, field guide compiled recently published: The Mesozoic of Middle North
by S. Sato and N. Ando. America, eds., Stott and Gloss (Can. Soc. Patr. Geo.

Mem. 9), Oil and Gas in Saskatchewan, eds. Lorsong
Joint Meeting with Subcommission on Jurassic Stratigraphy. and Wilson (Sask. Geol. Sre. Spec. Publ. 7), Jurassic-
Erlangen, F.R. Germany, September 1984. By attendance of Cretaceous Biochronology and Paleogeography of North
I.G.C.P. 171 members from 8 countries, discussions of the America, ed. Westermann (Geol. Ass. Can. Spec. Pap.
subcommission achieved global extent. 27), The Jurassic of the Gulf Rim., eds. Ventress,

Bebout, Perkins, Moore (SEPM, 3 ann. conf. Gulf.
Coast Sect.).

TOPIC 1: GEODYNAMICS 2. Central America and Caribbean were summarized by
Schmidt-Effing (Report 1).

Great strides have been made in the last decade concern-
ing the Pacific area which are essential to the understanding of 3. South America. The 1972 - 1982 literature was reviewed
Jurassic geology, etc. Only Vicente (Report No. 1) has given a by Riccardi (Report I) and the field areas of members
more detailed account for South America. indicated; Vicente (Report 2) provided basin analysis,

whereas current research was listed by v. Hillebrandt,
"Collage tectonics" has had great impact on recent bio- Rosenfeld and Westermann (Report 3). Special Paper 7

geographic work, particularly in western Canada. (Taylor et al. (Mojika, Palacios) concern Colombia and Peru respec-
1984; Callomon, 1984; Tipper, 1984), U.S.A., Mexico (Wester- tively. The most extensive work is being carried out in
mann et al., 1984; Longoria, 1984; Westermann, 1984) and the Neuquen Basin of Argentina (where the Jurassic
Japan (see Sato in Report No. 2). In eastern U.S.S.R., how- contains petroleum) and in Northern Chile. Exposure
ever, the "mobilistic" view is still rarely considered (Spec. and fossil content are extremely promising in both
Pap. 10). areas. Non-marine Jurassic (Uruguay) was reviewed by

Sprechman (Report 2).

4. Scotia Arc & Antarctica. Thomson listed current work
TOPIC 2: PHYSICAL GEOCHRONOLOGY by himself. Elliot and Wells (see also in Phaneroz.

Geol. World, B).
I. Radiochronology of the Jurassic remains exceptionally

controversial as is evident from a comparison of the re- 5. Australia. For Papua-New Guinea see Skwarko et al.
cent scales (Westermann, 1985 and Spec. Pap. 11). This in Phaneroz. Geol. World, B. The New Zealand-New
is due to the methods using different isotopes and the Caledonia area is being studied particularly by Grant-
hitherto poor Jurassic sampling record. We hope to MacKey and his students (Report 2, p. 74).
correct this by supplying samples from abundant,
dated volcanites from the Southern Andes. 6. Asia and Japan. The Jurassic of Southeast Asia was

reviewed by Fontaine et al. (Spec. Pap. 12), Chonglak-
2. Eustatic events for the Jurassic of Western Canada mani: Thailand (Spec. Pap. 14), and Vu Khuc: Vietnam

were summarized by Poulton. The Vail and Hallam (Spec. Pap. 7).
curves are constantly being reviewed and their validity
considered in many areas. Japan has been of particular interest because of the new-

ly identified (1) oceanic radiolarian facies and (2)
3. Magnetostratigraphy has made great strides in the last collage tectonics. Many thick cherty sequences, in fact,

years (Ogg & Steiner, Spec. Pap. 8), with refinement can be analysed tectonically only by dating their radio-
of the scale and identification of the "quiet zones" with larian faunas. They give evidence for frequent tectonic
periods of rapid reversal. Much attention will be given to repetitions by thrust, and shear surfaces which other-
its use in chronostratigraphy. wise would have remained undetermined (see field guide

to Field Meeting III).
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The Jurassic of China has been reviewed by Wang and 2. Central America and Caribbean were briefly reported on

Sun (1983, Can. J. Earth Sci. and Spec. Pap. 2). The by Schmidt-Effing (Report 1). The relatively rich Late-

volume on The Jurassic by Wang Si-en (in Chinese) in Jurassic ammonite faunas of Cuba are currently being
the series Stratigraphy of China has just been translated revised by Khudoley et al.
into English. Eastern China promises to be of particular
importance in biofacies correlations because much of 3. South America. Current work again concentrates on
the Jurassic is non-marine (Report 2). Part of this goal ammonite biostratigraphy, mainly by Biro-Bagoczky
will be achieved by the Range-Chart Project (Newsl. (Spec. Pap. 3), Gygi, Groschke, v. Hillebrandt et al.,
Strat.) which will include multi-taxial correlation Leanza, Riccardi and Westermann in Chile and Argen-
charts. tina (see summary in Report 3); bivalves and brachio-

pods are investigated mainly by Damborrenea, Man-
The eastern U.S.S.R. has been the subject of several cenido, Perez and Tajbakhsh; corals by Beauvais and
Special Papers (Nos. 1, 5, 10, 15) and reference to pub- Prinz; and crustaceans by Forster.
lications is made by Zhakharov (Report 1).

4. Scotia arc and Antarctica. Crane studied inoceramid
bivalves (Paleont. 25).

TOPIC 4/1: STRATA-BOUND ORE DEPOSITS 5. Australasian studies on belemnites, bivalves, brachio-

pods and ammonites of New Zealand, New Caledonia
Metallogenesis and tectonic evolution in the Andes was and eastern Indonesia are continuing, mainly by Grant-

discussed by Frutos (Report 2). MacKie and collaborators. Challinor and Stevens
(Report 2). Hall has re-examined the Bajocian ammonite
assemblage of Western Australia. Westermann and Callo-
mon have concluded their taxonomic and phylogenetic

TOPIC 5: MICROFLORA study on the Middle Jurassic macrocephalitid assem-
blages of the Sula Islands. The origin of macrocephalitid

General reviews of microfloral biostratigraphy were is now favoured from S.W. Pacific Bathonian sphero-
given by Sarjeant (Reports 1, 2, 3). Volkheimer and Quatt- ceratids (rather than from East Pacific eurycephalitids).
rocchio discussed Central and South American biostratigraphy Toarcian ammonites from Kalimantan were described
(Reports 1, 2); Fensome the Jurassic-Cretaceous boundary by Hirano et al. (1981). Recent field work by Wester-
sequence in N.W. Canada (Report 2); Zhang and Kimura mann and Wang in the Tethyan Himalayas of South
the biostratigraphy of eastern Asia and Japan (Reports 1, 3). Tibet has shown that the strong ammonoid affinity to

northern Australasia begins already in the Bajocian, i.e.,
the Himalayan Province/subprovince.

TOPIC 6: MACROFLORA 6. Asia and Japan have been treated at Field Meeting Ill
in Tsukuba (see Proceedings and Report 3). This in-

Kimura's report on the Japanese sequence will become cluded particularly the poorly known Jurassic of South-
part of the Range-Charts Project. east Asia. A large number of researchers are presently

working on diverse Jurassic invertebrate taxa of China
and the U.S.S.R. (see Reports 1 to 3). Note that the
succession of ammonite assemblages of South Tibet

TOPIC 7: MICROFAUNA publishe.d in Report 2 (table on p. 76) by Wang and
Westermann is presently being revised, based on their

Much recent work concerns radiolarian biostratigraphy field work in 1985. In particular. "Dorsetensia", "Frog-
of North America, particularly the southern U.S.A. and denites", Wichellia spp. and Fontannesia previously
Mexico (Pessagno in Reports 1, 2) Western Canada (Carter, believed to represent four different assemblages, have
Cameron, Whalan), Japan (Report 2: Matsuoka, Saskido et now been identified to belong to the single Fontannesia-
al., Mizuyani, Ichikawa) and eastern U.S.S.R. (Tichomirova, Witchellia assemblage of the Laeviuscule Chronozone.
Spec. Pap. 10:4).

The Jurassic ammonite stratigraphy and taxonomy of
Foraminifera in North America are being studied by Japan is being revised by Sato, Westermann and Riccardi

Cameron, Berry, Longoria, Brooke, Braun, whereas Argentina (Range-Chart Project). The abundant research in eastern
foraminiferan biostratigraphy is being examined by Musacchio U.S.S.R. has partly been reported in Special Papers 1, 5,
(Report 2), and that of Papua-New Guinea by Haig (Report 1). 10 and 15. Zakharov in Paper 2 in the Range-chart

Project will review this work.

TOPIC 8: INVERTEBR ATA

TOPIC 9: VERTEBRATA
Recent work has been extensively summarized in

Reports I to 3. Jurassic faunas were reviewed in Spec. Pap. 4. Present
activity is concentrated in South America (Gaspasini and

1. North American research concerned largely ammonite Lione in Reports 2, 3). Of particular interest are Callovian
biostratigraphy and taxonomy, i.e., by Callomon, marine crocodiles found together with ammonites in northern
Contseras, Jeletzky, Hall, Imlay, Marshall, Sandoval, Chile and, most recently, also in south-central Mexico (M.
Smith, Schlatter, Schmidt-Effing, Tipper, Westermann Marshall).
et al., (many in Geol. Ass. Can. Spec. Pap. 27). Taylor
discussed invertebrate assemblage bathymetry, whereas
Alencaster and Buitron have investigated bivalves and
brachiopods of Mexico.
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TOPIC 10: CHRONOSTRATIGRAPHY AND STANDARD PROJECT 191: CRETACEOUS PA LEOCLIMATIC ATLAS
ZONES

Project Leader: E.J. Barron
The definition and nomenclature of zones was again

reviewed by Callomon (Spec. Pap. 8), whereas the relative DESCRIPTION
durations of zones and stages were estimated by Westermann
(Spec. Pap. 11). The extensive recent work on Jurassic bio- The project aims at a reconstruction and correlation of
zonations was reviewed in Reports 1 to 3 by Smith and v. data on Cretaceous paleoclimate for the oceans and conti-
Hillebrandt for the Lower Jurassic, Poulton, Callomon and nents, based on evidence from the disciplines of vertebrate
Westermann for the Middle Jurassic, and Wiedmann, Jeletzky paleontology, invertebrate paleontology, micropaleontology,
and Zeiss for the Upper Jurassic. Ammonite standard zones isotope geochemistry and sedimentology. An atlas is being pre-
for the Middle Jurassic of Andean South America are pre- pared consisting of maps for each of the Cretaceous stages
sently being defined by Riccardi, Elmi and Westermann. The based on plate tectonic reconstructions.
Taxa Range-Charts (Newsl. Strat.) will document the taxa
ranges and existing zones. SUMMARY OF ACHIEVEMENTS

Project 191 formed a group of regional experts who pro-
vide the most up-to-date compilations of paleogeography and a

TOPIC 11: FLORAL BIOGEOGRAPHY synthesis of Cretaceous plate tectonics. The project used these
compilations to derive a computer-based global paleogeo-

Micro- and macrofloral distribution in South America graphy of the Cretaceous. The goal was a stage-by-stage recon-
were reviewed by Quathrocchio and Volkheimer in Reports 1 struction. The results reflected the wide range in the level of
and 2, and those of the U.S.S.R. by Markovich (Spec. Pap. 10, knowledge of different regions of the globe. The end result
No. 2) and Vakhramer and Lebedev (Spec. Pap. 15, No. 1). of this effort was Cretaceous regional geography illustrated in

88 figures, stage-by-stage plate tectonic reconstructions in-
cluding sea floor evolution and Deep Sea Drilling Project
sites and 5 global paleogeographic maps (see attached).

TOPIC 12: FAUNAL BIOGEOGRAPHY AND SEAWAYS
Project 191's contribution (in press) which will appear

I. Pessagno has found provincialism in radiolarians (Report as a special volume of Palaeogeography, Palaeoclimatology,
2) and Tikhomirova has applied them in N.E. Asia Palaeoecology, should be the beginning of more comprehen-
(Spec. Pap. 10, No. 4). sive study. First, this contribution clearly points to the areas

of study required to produce a stage-by-stage paleogeography
2. Corals were discussed by Beauvais and Fontaine (Spec. and to improve correlations between regions of the globe.

Pap. 15, No. 2, and Reports I to 3). Second, the global maps were designed to facilitate the
plotting of both oceanic and continental paleoenvironmental

3. For brachiopod biogeography see Report 1 by Man- data. Project 191 through working group meetings also pro-
cenido. duced a computerized data base for compiling paleoenviron-

mental data. This data base was tested and first utilized for
4. Lamellibranchs are particularly useful for reconstruction mapping Cretaceous coal distribution. With the termination of

of seaways as shown by Damborenea, Hallam, Hille- Project 191, this area of international cooperation will not be
brandt, Hayami, Taylor, et al. Damborenea and Man- formally completed under the auspices of the Cretaceous
cenido gave the best evidence for an Early Jurassic Paleoclimatic Atlas Project. Project 191 concludes that both
opening of the proto-Atlantic Seaway (Hispanic the geographic framework and the utility of the maps will
Corridor). result in many future contributions to Cretaceous paleo-

climatology, well beyond the specific contributions of this
5. The classical use of ammonoids for biogeography con- project.

tinued for seaway interpretations and, particularly in
relation to allochthonous terrains (collage tectonics) in GLOBAL MAPS
western Canada (Imlay 1984, Taylor et al. 1984, Tipper
1984, Callomon 1984, Mexico (Westermann 1984, The time periods for the regional and continental
Westermann et al. 1984) and Japan (Sato in Field Meet- paleogeographic maps presented in this special volume are
ing III Proceedings), whereas eastern U.S.S.R. continues summarized in Figure 1. The time periods chosen for global
to be interpreted on a "immobile" globe although alter- reconstructions are indicated, based on the availability of
native "mobile" models exist (Spec. Paps. 1 and 10). Of regional reconstructions. The shoreline positions proposed
interest are new finds in the Middle Jurassic Tecoco- in the individual contributions were digitized and plotted
yunca Group on the Mixtera Terrane of Mexico by on the plate tectonic reconstructions described in this volume.
Marshall, Westermann and Sandoval, and in northern The contributions by IGCP 191 participants are shown in a
Chile by Groschke which prove essential specific iden- heavy line in Figures 2 through 6. Contributions from the
tity of the presently rather distant ammonoid faunas. other sources mentioned above are dashed, as are many off-

shore areas not explicitly reported on by project members.
6.-10 Belemnites, echinoderms, fish, reptiles (Report 1) and Areas above sea level are shaded. The map projection is mer-

mammals (Spec. Pap. 4) continue to be of interest. cator with equidistant latitude lines to minimize distortion
and to be able to add additional paleolatitude lines with ease.
Thirty degree paleolatitude lines are given and present day
5 latitude longitude crosses are indicated on continents for
ease of plotting data by hand and to modify the geography.
The maps, however, represent a computerized data base which
can be updated or for which alternate map projections can be
plotted.
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EARLY MAASTRICHTIAN

PROJECT 198: At the first working meeting (Slovakia, October, 1984) the
EVOLUTION OF THE NORTHERN MARGIN scientific programme of the project was crystallized and the
OF THE TETHYS working groups were established.

The second stage (1985-1986) a significant field and
Project Leader: M. RAKUS scientific programme was realized. Field studies, focused on

the solution of problems of geological structure, paleogeo-
graphy and paleobiology, were carried out in the West Car-
pathians, Swiss Alps, East Carpathians and Balkanides.

DESCRIPTION
6 working meetings took place:

Project 198 is the natural continuation of Project 105,
Development of the continental margin of the Alps. Its aim is Vienna, Austria (May,1985): meeting of the Paleogeographical
to define the northern margin of the Tethys and to trace its Working Group. The principles of compilation of
development from the Mesozoic through the Tertiary in time the paleogeographical maps and their legend were
and from the Swiss Alps to the Caucasus in space. established.

The northern margin of the Tethys is formed by high Bucharest, Rumania (November, 1985): working meeting of
folded mountain systems of a complex multiphase tectonic the Structural Tectonic Working Group. The pro-
structure and complicated paleogeographical development. For gramme was concretized and the paleogeographi-
this reason, several thematic working groups have been estab- cal schemes of the East Carpathians were designed.
lished: 1) Paleogeography, 2) Sedimentology, 3) Paleobiology,
4) Tectonic, 5) Geophysical, 6) Igneous activity. 12 countries Veszprem, Hungary (December, 1985): plenary session of the
(France, Switzerland, Australia, Federal Republic of Germany, project. Prsentation of the first three maquettes
Czechoslovakia, Poland, Hungary, Rumania, Bulgaria, USSR, of the paleogeographical maps (Pliensbachian,
Turkey and USA) participate in the project. Tithonian, Coniacian) for the western part of the

project region. Relevant correlation problems of
some sections were solved.

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS Bratislava, Czechoslovakia (May, 1986): session of the Paleo-
geographical and Structural-Tectonic Working

The first stage (1983-1984) is mainly characterized by Groups focused on the solution of correlation
organizing work. Contacts were established with countries, problems of the Alps and West Carpathians,
institutions and persons, who were willing to join the project. and on the problems of palinspastic arrangement

of the West Carpathians segment.
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Zirich, Switzerland (September, 1986): plenary session of the will be published in a special volume. The closing meeting will
project. The state of works was evaluated and re- take place in Tbilisi, USSR (August, 1987).
commendations for the final report were accepted.
The maquettes of the paleogeographical maps
(Anisian to Oligocene) from the western section,
lithostratigraphical columns and time programme
for the final publication were presented.

PROJECT 183:
Sofia, Bulgaria (October, 1986): session of the Bulgarian and WEST AFRICAN MESOZOIC AND CENOZOIC

French National Groups. Elaboration of the CORRELATIONS
paleogeographical maps of the Balkanides.

In the year 1986 a rich exchange of views of some de- Project Leaders: B. PEYBERNES, O.S. ADEGOKE
batable questions in form of Newsletters as well as of personal
contacts was taking place. Mutual inspiration and also "com-
petition" of various geological cultures had a favourable im-
pact on the project. For many of the participating countries it DESCRIPTION
means new approaches to the analysis of geological develop-
ment of the given area. This project aims at improving the knowledge of the

geology and resources of Africa by developing paleontological,
The greatest achievement is the production of a set of biostratigraphic, magnetostratigraphic and paleoenvironmental

11 paleogeographical maps (Anisian, Norian, Pliensbachian, correlations within Africa, and also by comparing this region
Callovian, Tithonian, Barremian, Albian, Coniacian, Paleocene, with the Circum-Mediterranean, Atlantic, Caribbean and South
Eocene and Oligocene). These time levels reflect the most im- American regions.
portant stages in the development of the northern margin of
Tethys.

The Mesozoic and Tertiary history of the northern SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
margin of Tethys is in close connection with the formation
and vanishing of the Vardar and Penninic oceans. Further- More than 260 scientists participate in the project from
more, the southern margin of the Eurasian plate as well as 28 countries. Since 1982, four international meetings have
the microplates of the Apulian promontory, Tisia and Moesia been held (at Rabat, Paris, Moscow, and Marrakech, respective-
played a significant r6le. With mutual interaction of these ly). Due to financial difficulties, the proceedings have only
domains a complicated paleogeographical pattern developed partly been published.
during the Mesozoic and the Tertiary. The study of evolution
of the oceanic basins, of the continental margins as well as of Prior to 1985, the project had four working groups:
the individual microplates makes possible to reconstruct the Mesozoic and Cenozoic of West Africa (A. Blondeau), Meso-
situation of the individual "turning" (or crucial) periods. E.g., zoic of the Southern Tethys (B. Peybernes), Meso- and Ceno-
the Barremian-Albian is such a period for the West Carpathian zoic of the Southern Atlantic (M. Moullade).
segment (Fig. 1). The Vardar ocean was already completely
destroyed by subduction in that time. The Penninic oceanic As a result of the Marrakech meeting held in October
was in the stage of two-sided subduction. In the north it sub- 1985, six working groups have been established (less regionally
merged below the Eurasian plate and was at the same time and more eventstratigraphically oriented). These are: Triassic-
subducted under the microplate of the Apulian promontory. Liassic events (R. du Dresnay, S. Elmi and R. Moutarde),
As a consequence of collision a complicated collisional tec- Terminal Jurassic-Basal Cretaceous events (R. Enay), Early and
tonic structure developed at the southern convergent margin, Middle Cretaceous events (M. Moullade), Cretaceous/Tertiary
which became the source area for the Klape relict basin, boundary events (R. Damotte), Intra-Eocene events (A.
formed in its fore-land, in late Albian time. Guiraud), and Oligo-Miocene events (R. Anglada).

The area of sedimentation of the Klippen Belt, which During 1983-1986, 220 papers and 13 doctoral theses
was situated at the southern labile shelf of stable Europe were published under the auspices of the project.
showed two types of sedimentation in that time: the Pieninic
was of deep-water type whereas the Czorsztyn type, on the
contrary, of ridge type, characterized by sedimentation gaps.

In the Outer Carpathians the Magura trough, widely
opened in that time, can also be considered as a back-arc PROJECT 210: CONTINENTAL SEDIMENTS IN AFRICA
basin. The Silesian sedimentary basin received great supplies
of turbiditic material.

Project Leaders:C.A. KOGBE, E. KLITZSCH, J. LANG
After the complete closing of the Penninic Ocean

(prior to the Coniacian) the axis of sedimentation migrated
outwards, to the region of the Outer Flysch Carpathians.
In the same direction migrated also tectonic polarity. This was DESCRIPTION
the end of the development cycle of the West Carpathian seg-
ment. The project has the following objectives:

The third final stage (1987) can be designated as synthe- -- to attempt a more precise correlation and classification
sizing. It is focused on definitive adjustment of the paleogeo- of the continental sediments in Africa;
graphical maps and the texts for printing. The obtained results
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- to establish the exact stratigraphic level and thickness (7) From November 24th to 30th 1986 a meeting of the

of the deposits in various basins and clarify the palaeo- working group was held in Jos Nigeria. The objective was to

ecological and palaeoenvironmental conditions of de- investigate Lower Cretaceous Continental Sediments in the

position; Benue Rift Valley and Quaternary fluvio-lacustrine deposits

on the Jos Plateau. Detailed proposals on the proposed volume

- to carry out structural analysis of selected basins; on African continental Sediments were also discussed.

- to investigate the undifferentiated ferruginized conti- (8) In late 1987 the meeting of the working group will
nental sediments in Africa and establish their original be held at Marrakech in Morocco.
facies and economic interests;

The scientific contributions of the project will be pub-
- to investigate the socio-economic significance of the lished by Pergamon Press, Oxford, in a special volume to be

continental sediments in Africa; edited by C.A. Kogbe and J. Lang entitled "African Con-
tinental Sediments" or "Continental Sediments in Africa."

- to carry out hydrological investigations;

- to establish contacts between scientists from different
countries in Africa and their counterparts in Europe,
America and elsewhere;

PROJECT 165:
- to identify research areas and stimulate research inter- REGIONAL STRATIGRAPHIC CORRELATION

ests amongst the growing number of young African geo- OF THE CARRIBEAN
scientists.

Project Leader: J.L. YPARRAGUIRRE

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS

(1) The first meeting of the working group was held in DESCRIPTION
Egypt from the 18th-23rd of October 1983. Two days of
Technical Sessions were held in Cairo followed by field ex- The project aims at correlating the Meso-Cenozoic for-
cursion in Southern Egypt (Aswan) where the Nubian Sand- mations of Cuba with similar ones of the rest of the Antilles,
stone Series were investigated. The proceedings of the meeting the Caribbean and the surrounding mainland areas.
were summarized in Newsletter No. 2 prepared by C.A. Kogbe
and J. Lang and presented before the French national IGCP
committee at a special meeting of the Geological Society of
France. SUMMARY OF ACHIEVEMENTS

(2) In 1984, during the International Geological Congress The first international meeting of the project was held
held in Moscow, USSR, an extraordinary meeting of the IGCP in Havana, Cuba, 29 May - 1 June 1984, with the participation
210 working group was held at the Moscow State University of 27 members from seven countries. At the 27th Interna-
on the 8th of August 1984 to acquaint congress participants tional Geological Congress in Moscow, August 1984, Cuban
with the objectives of the project and its research programmes. members of the Working Group presented six papers on

different topics of the project. At the 6th Centro-Arnerican
(3) From the 26th to the 28th of September 1984 members Geological Congress held at Managua, Nicaragua, Cuban spe-
of the working group participated in a special meeting of the cialists presented six papers relevant to the project.
Geological Society of London on "Sedimentation in the
African Rift System". Several papers were presented and The activities of the project have been organized in four-
two members of the group have now edited the proceedings teen subgroups headed by international coordinators:
of the meeting which is currently available on sale.

(1) The unified paleontological scale
(4) The 1984 field meeting of the working group was held (2) Carbonate platform sequences
in Tanzania from the lst-7th of October during which parti- (3) Correlation of formations
cipants visited the Rift valley to investigate rift sedimentation (4) Geophysical anomalies: parameters related to horizontal
and mineralization. The proceedings of the meeting were movements
presented in Newsletter No. 4. (5) Jurassic

(6) Cretaceous
(5) The 1985 meeting of the working group was held in (7) Chaotic sequences
Gaberone (Botswana) during the 7th Conference on African (8) Paleogene
Geology held from the 4th-10 November. The proceedings of (9) Neogene
the meeting were summarized in Newsletter No. 5. (10) Orogenic cycles

(11) Ophiolites
(6) From April 21-25 1986 the group participated in the (12) Volcanic island areas
conference on "Global Changes in Africa during the Quater- (13) Metamorphism
nary - past, present and future"). A meeting on the IGCP (14) Quaternary
Projects relevant to Africa was held at the UNESCO building
in Dakar and participants were informed of the different The second international meeting of the project was
programmes as well as the results obtained or anticipated held at Havana, Cuba, 3-6 September 1985. It was attended by
by the working groups. 54 participants from ten countries. (A detailed report on the

meeting has been published in Geological Correlation No. 14.)
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A geological field trip along the northern coast of the provin- PROJECT 174:
ces of La Havana and Matanzas offered the possibility of ob- GEOLOGICAL EVENTS AT THE EOCENE-OLIGOCENE
serving various Upper Cretaceous and Tertiary formations, as BOUNDARY
well as outcrops of blocks of the ophiolitic association.

The Cuban National Working Group held a meeting Project Leader: Ch. POMEROL
from 31 October to 1 November in Havana, in connection
with the 25th anniversary of the foundation of the Cuban
Geological Survey. The topic dealt with ranged from the
Triassic to the Quaternary, including palinological evidence, DESCRIPTION
lithostratigraphy, tectonics, paleomagnetism, seismic strati-
graphy, volcanic activity, and reef exploration. (Details have The aims of the projects were: (1) to check the sections
been published in Geological Correlation No. 15). which are complete and continuous at the Eocene-Oligocene

boundary on continents and in deep-sea drills; (2) to study the
The third international meeting was planned to be held modifications occurring at this boundary, in particular: in-

in Mexico, October 1986. However, it had to be postponed to creases in the evolution rates (extinctions, appearances),
February 1987, and it was held in Havana, Cuba. Participants climatic changes, sea-level changes, stable isotope fractionation
came from eight countries. A wide variety of topics was dis- changes, changes in magnetic polarity, changes in biotope
cussed as follows: distribution, and extraterrestrial events; and (3) to correlate

and date these geological events in order to characterize a
Mesozoic biochronology based on megafossils limit which has been, up to now, a matter of controversy,

- Ammonitic biostratigraphy of the Liassic in Mexico because of lack of objective evidence.
- Jurassic and Cretaceous radiolarian biostratigraphy
- Biostratigraphy and correlation of Neogene formations
- Palynoflora of the Caribbean
- Geochronology: comparison of radioactive ages of SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
- Physical stratigraphy: local and regional unconformities
- A proposed paleomagnetic scale for the Pliocene and The main results achieved are presented in "Terminal

Quaternary of Cuba Eocene Events", a book of 414 pages published by Elsevier in
- Paleogeographic reconstructions in Mexico and in the the Series "Developments in Palaeontology and Stratigraphy"

Caribbean no. 9, 1985.
- Geological correlation between Jamaica and Oriente

(Cuba) The first part of the volume entitled "The Eocene-
- Comparative study of the geological events beginning Oligocene transition: events and boundary" co-authored by

with the Paleocene in NE Haiti and in Oriente (Cuba) Ch. Pomerol & 1. Premoli-Silva represents a synthesis of all the
Features of stratigraphic horizons in the Caribbean data collected by the numerous participants in the project

volcanic arc implemented with data derived from the recent literature
- Rupture of Pangea within Cuba? (fig. 8):
- The formation process of continental shelves

- Periods of bauxite formation in the Caribbean and its the Eocene-Oligocene boundary is not characterized by
vicinity a single event either catastrophic or other in origin;

- Correlation of Caribbean ophiolites
most of the numerous and important changes that

A geological field trip demonstrated the structural- characterized the Eocene-Oligocene transition have
facial units in Central Cuba. Another one went to Pinar del their origin as far back as the late Middle-Eocene or
Rio, visiting the Jurassic formations of Sierra de los Organos. the early Late Eocene;

Decisions have been taken to elaborate hypostratotipe - such a change occurred gradually, but its rate accelerat-
section profiles for each stratigraphic period in the region, and ed approaching the termination of the Late Eocene;
to organize further activities in different fields.

- a generalized event was a marked cooling registered in
It has been stated that international cooperation has to all realms which culminated in a drop of temperature

be strengthened and enlarged. In view of the activities planned, on the order of 5* C some 300,000 y. later than the
extension of the project for 1988 was considered highly de- extinction level among the Eocene planktonic Fora-
sirable. minifera;

- the vertical and latitudinal thermal gradients gradually
decreased during the Late Eocene-Early Oligocene
interval;

- a gradual decrease of the fertility in the oceans (includ-
ing the carbonate platform environment) affected by
the end of the Eocene all the trophic levels;

- in relation to the changes previously mentioned, a major
reorganization of the watermasses occurred;

- major tectonic events contributed to create and/or em-
phasize some of the environmental changes close to the
end of the Eocene;
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- extraterrestrial events testified by the occurrence of first appearance or disappearance of some calcareous plank-
microtektite-rich layers and/or iridium anomaly are not tonic organisms (the first appearance of Gephyrocapsa
associated with any of the major changes, either bio- oceanica s.l., disappearance of Globigerinoides obliquus
logic or chemicophysical, except in radiolarians; extremus, the first appearance of Globigerina cariacoensis,

which in other Italian sections (Stirone, for instance) coin-

- major cooling ( d 18 0 shift) occurs in the earliest Oligo- cide with the first appearance of Arctica islandica (Cola-

cene, possibly associated with a glaciation in Antarctica. longo, 1968) in shallow-water deposits. Accordingly one can

consider the top of layer "e" in the Vrica section as well cor-
responding to the datum of the first appearance of Arctica
islandica in Italy. (The appearance of A. islandica has been
considered one of the most important criteria adopted for

determining the beginning of the Quaternary).
PROJECT 41: NEOGENE-QUATERNARY BOUNDARY

Consequently, the base of claystones overlying layer
"e" was chosen as a stratotype of the N/Q boundary.

Project Leader: K.V. NIKIFOROVA
Deep-sea drilling data showed that the main paleonto-

logical events among calcareous nannofossils, close to the base

of claystones overlying the layer "e" (disappearance of Dis-
DESCRIPTION coaster brouweri, the first appearance of Gephyrocapsa

oceanica s.l. and Globigerina caraicoensis, and disappearance
The project involved a complex study of biostrati- of Calcidiscus macintyrei) follow the same succession and are

graphy, magnetostratigraphy, radiometric age determination, in the same position relative to the Olduvai paleomagnetic
and correlation of Pliocene and lower Quaternary marine and event, both in the Vrica section and in oceanic deposits.
continental deposits on a global scale. A stratigraphic and

paleomagnetic study of the Neogene-Quatemary boundary Moreover, the disappearance of Globigerinoides obli-
has been made. quus extremus and the first appearance of Globigerinoides

tenellus, also suitable for long-range correlation, were ob-
served near the top of layer "e".

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS The contact of layer "e" and the claystones is located
slightly higher than the Olduvai event of normal polarity.

In 1975 in Bologna and Crotone (Italy) a meeting of the
Working Group of Project 41 was held jointly with the INQUA Accordingly, the recommended N/Q boundary can be
Subcommission on the Plio-Pleistocene boundary. R. Selli, identified both in the marine and the continental sections.
G. Pasini and others suggested the section "Vrica" situated on
Marchesato peninsula, 4 km south of the town of Crotone Layer "e" and its contact with the overlying clay-
(Calabria, Italy), as a potential stratotype section for estab- stones is very well exposed in the Vrica section and in the
lishing the N/Q boundary. adjacent area. Assuming the magnetostratigraphy of the

Vrica section deposits by data of Tauxe et al. (1983), and the
The Vrica section was described first in 1975, then in age of the Olduvai event boundaries as 1.87 - 1.67 Ma

1977 (Pasini et al., 1975, 1977). (Mankinen and Dalrymple, 1979), or 1.88 - 1.66 Ma (Berg-
gren), the rate of deposit accumulation for this time interval

Results of the further studies of the Vrica section in the Vrica section is about 31 cm/10 3 years. Extrapolating
carried out by Italian, American and Japanese scientists, this sedimentation rate for a short interval between the Oldu-
were discussed at several international meetings held since vai top and the base of the claystones, an age of about 1.64 -
1975 jointly by the IGCP Working Group of Project 41 and 1.66 Ma for the proposed stratotype of the N/Q boundary
the INQUA Subcommission on the Plio-Pleistocene boundary can be obtained. This figure agrees with the age of the layer
including the INQUA Congress in Moscow, 1982. The Vrica "e" top, according to biochronology by nannofossils (Aguirre,
section is admittedly the only suitable N/Q boundary strato- Pasini, 1985; Nikiforova, 1985).
type section. In 1983 it was proposed for voting by corres-
pondence to the members of the above-mentioned bodies. The majority of scientists studying oceanic deposits
This section satisfies all the requirements of the International occurring in temperate, subtropical and tropical zones, relate
Code (Hedberg ed., 1976) for an adequate determination of the Plio-Pleistocene boundary (N/Q) to the time of the first
the boundary stratotype. It shows a good vertical success, appearance of the planktonic foraminiferal species Globorota-
complete exposure, stratigraphic continuity, numerous well- lia truncatulinoides, that coincides with the base of the Oldu-

preserved macro- and microfossils, favourable facies (bathyal vai paleomagnetic event. G. truncatulinoides is well traced in

deposits) for the recognition of bio-horizons of the time the oceans, but it is however sporadic in the Mediterranean

significance and a wide spatial rank of correlation, absence of region. In addition, we cannot consider it certain that its first

structural complexities and metamorphism. In addition, it is appearance datum in the Mediterranean corresponds to that in

easily accessible. other regions. It has not been established in the Vrica section

at all.
In 1983 the Working Group of. Project 41 jointly

with the INQUA Subcommission on the N/Q boundary Therefore, for drawing the lower boundary of the

worked out a recommendation to take the base of clay- Quaternary we chose nannoplanktonic organisms, including
stones conformably overlying the sapropelic layer "e" Gephyrocapsa oceanica. The N/Q boundary drawn according
in the Vrica section as the stratotype of the N/Q boundary. to data on nannoplanktonic organisms and with allowance for

the position of the pelecypod species Arctica islandica, is
This recommendation was based on the following grounded well enough, and can be easily recognized in other

facts. Layer "e" in the Vrica section, 1,9 m thick, is near the regions, both in marine, oceanic and in continental deposits.
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The top of the Olduvai paleomagnetic event nearly II. Projects related to Mineral Resources, Geochemistry

coincides with the appearance of the Late Villafrancian fauna and Petrology
of mammals in continental deposits of the Mediterranean -
fauna of the Olivola and Tarso intervals (Azzaroli, 1983, De
Giuli et al., 1983).

If we compare these data with the oxygen-isotope
scale (Shackleton, Opdyke, 1973, 1976, 1977) the N/Q boun-
dary is enclosed in the warm time interval (Antian in East
England, the uppermost parts of the Tiglian in the Nether- II A. PETROLOGICAL AND GEOCHEMICAL PROJECTS

lands, Ferladanian horizon in the European part of the USSR,
the Olivola fauna in Italy (in the paper by C. De Giuli et al.,
1983, the Olivola fauna is attributed to the beginning of the by Ali T. AL-MISHWT

Eburnian), etc.), as well as the Olduvai event itself (Niki-
forova et al., 1984, Colalongo et al., 1984). This warm inter-
val is followed by cooling (Baventian in East England, Ebur-
nian in the Netherlands, Domashkinian horizon in the Euro- In the 5- year interim period covered by this report

pean part of the USSR, Tasso fauna in Italy, etc.). This is the petrological and geochemical projects formed an important

beginning of drastic climatic fluctuations characteristic of the part of the IGCP research activities. Nine projects covering

Quaternary period. diverse topics in petrology and geochemistry were supported

by the program. They may be grouped into five subthemes:

In 1985 the International Commission on Stratigraphy utilization of computers in petrology and geochemistry (154,
of IUGS approved the above definition of the Neogene- 163, 239), geochemistry of Precambrian rocks (92, 217),

Quaternary boundary by 20 votes in favour, I against and ophiolites (195, 197), geochronology (120) and metamor-

with 4 abstentions. The IUGS confirmed this decision. phism (235).

Global cooperation constituted an integral component of
many projects (92, 239, 195, 197, 217), but continental-

SELECTED REFERENCES scale projects were also supported (120). Some projects
focused on geochemistry of rocks of a particular geologic

Aguirre E., Pasini G: The Pliocene-Pleistocene Boundary; time (92, 217), while others treated a specific rock type

Eposides, vol. 8, no. 2, June 1985, p. 116-120. (ophiolites) formed in different time intervals (195, 197). Yet

Azzarob A.: Quaternary mammals and the "End-Villafran- another group of projects were directed towards digital pro-

chian" dispersal event - a turning point in the history cessing of petrological data and the role played by computers

of Eurasia; Paleogeogr., Paleoclimat., Paleoecol., 1983, in it (154, 163, 239). Economic rocks and minerals received

44,p. 117-139. consideration in some projects (154, 197). A few of the pro-
jects discussed specific geologic phenomena, such as geo-

Colalongo M.L., Pasini G., Raffi I., Rio D., Sartoni S., Spro- chronology of magmatic rocks (120) and metamorphism in

vieri R./: Biochronology of the Italian marine Pliocene relation to global tectonics (235).

and Lower Pleistocene; In: Quaternary Geology and
Geomorphology: (Intern. Geol. Congr., XXVII session, Project 154 on global exchange and processing of in-

vol. 3), Moscow, Nauka, 1984, p.49-57. formation in geochemistry was a pilot project which aimed

Guili De C., Ficcarelli G., Mazza P., Torre D.: Confronto tra at soliciting international output in defining problems pre-
successioni marine e continentali del Pliocene e Pleisto- valent during exchange of petrological data and their com-

cene inferiore in Italia e nell'area mediterranea; Boll munication. Throughout its duration the project attempted
Soc. Paleont. Ital., vol. 22, n. 3, 1983, p'. 323-328. to identify these problems and possible procedures to alleviate

Mankinen E.A., Dalrymple G.B.: Revised geomagnetic polarity consequent confusion through standardization of approaches

time scale for the interval 0-5 m.y. B.p.; J. Geoph. Res., to an internationally acceptable format. A significant activity
1979, 84 (B2), p. 615-626. in the project focused on formulating formal codes for auto-

Nikiforova K.V.: The boundary between the Neogene and matic digital processing of data involving major and minor

Quaternary: where to draw it? Nature and Resources, chemistry of elements, location of selected samples and other

1985, vol. XXI, N3, July-Sept., p. 35-38. petrographic data. The efforts were applied to two-mica

Nikiforova K.V., Kind N.V., Krasnov I.I.: Chronostratigraphic granites in Europe and elsewhere as a test case for the project
scale of the upper Pliocene and Quaternary (Anthropo- theme.

gene); In: Quaternary Geology and Geomorphology:
(Intern. Geol. Congr., XXVII session, vol. 3), Moscow, Project 163, aimed at design and generation of a world

Nauka, 198 4 , p. 22-32. data base for igneous petrology, is a much more comprehen-

Pasini G., Selli R., Tampieri. Colalongo M.L., D'Onofrio S., sive archival retrospective data bank built specifically to store

Borsetti A.M., Cati F.: The Vrica section; In: Selli R. data on igneous rocks collected from many regions through-
(ed.), The Neogene-Quaternary Boundary, I Sympo- out the world. Tremendous attempts were directed towards

sium (Bologna-Crotone). Excursion Guide-Book, 1975, establishment of an international nucleus of researchers
p. 62-72. interested in developing the data base and standardization of

Pasini G., Selli R., Tampieri R., Colalongo M.M., D'Onofrio S., its procedures, including laborious and condensed efforts in

Borsetti A.M., Cati F.: The Vrica section; Giorn. Geol. literature scanning and data collection and subsequent data

41 (1-2), 1977, p. 449-458. transfer to unified coded sheet formats prior to introduction
Tauxe L., Opdyke N.D., Pasini G., Elmi C.: The paleomagnet- into the data base. The project also devised schemes to sustain

ism of the Vrica section (Calabria, Italy), the proposed long-range national and international support for building the
Pliocene/Pleistocene boundary stratotype section; base. It proved successful in building the base and modifying
Nature, 1983, 304, p. 125-129. its original methods into a standard system for configuring

data on ingenous rocks into computers. Stored data include

51



for each rock sample: country and exact geographical location, ites, platinum-group elements and copper sulfides. Many
geologic unit, lithologic name, major and minor element ophiolite complexes hosting these ore deposits were studied
chemistry, stratigraphic and radiometric age, isotopic ratios, petrologically and geochemically, and maps showing regional
modal constitution, texture and other petrographic features. distribution and geologic settings of most important pro-

vinces were produced by the project. New findings were made
Project 239 is a successor project to the previous project concerning metallogenic frameworks for some of the deposits,

(163). Its most important aim is to enhance exploitation of such as more accurate location of chromite ore sites in ultra-
IGBADAT, the data base constructed in Project 163 and mafic sequences and better understanding of structural en-
deposited with the World Data Center A, and to articulate vironment controlling sulfide deposition during primary

methods to popularize it within the petrologic community. formation processes.
Several approaches are followed concurrently to accomplish Geochronology attracted attention of many South
this goal; they involve: 1) development and test of proce- American geologists who in Project 120 concentrated their
dures for retrieval, transmission and processing of data, 2) efforts in an extensive campaign to date radiometrically
utilization of mainframe and personal computers in data Andean magmatic rocks. The entire Andean chain was sub-

treatment, 3) convening of practical educational courses to jected to comprehensive sampling of plutonic and volcanic
train petrologists on ways to manipulate the base, and 4) rocks ranging in age from the Precambrian to Recent. Such
generation of formal guidelines for future administration an encompassing regional investigation of magmatic rocks
and maintenance of the base by international geologic agen- led to continental correlation of magmatic episodes along the
cies. Petrologists are now able to acquire the base and extract entire length of the Andes and facilitated discovery of pre-
from it blocks of data appropriate for their particular pur- viously unknown domains of plutonic activities in some
pose. They can also incorporate into this international data of the countries covered. The large amount of isotopic data
repository petrologic and geochemical data collected in re- generated by the project paved the way to suggestions con-
search from their own regions of interest. cerning source regions for the magmatic rocks of the Andes

throughout its evolution.
Project 92 on Archean geochemistry is primarily a geo-

chemical project concerned with Archean rocks forming parts Finally, project 235 on metamorphism and geodyna-
of gneiss terraines on one hand and greenstone belts with their mics is investigating metamorphism and metamorphic pro-
assemblage of granitic intrusions on the other hand. The pro- cesses in the context of geodynamic models applicable in
ject emphasized geochemical and petrologic characteristics of different time intervals from the Precambrian to Recent.
different rock types from various age generations in these Being interdisciplinary in scope, the project draws heavily
terraines and attempted to infer from these characteristics the on ideas provided by the fields of thermodynamics, petro-
petrogenetic and geotectonic settings of rocks belonging to logy, structure, tectonics and thermal and heat-flow studies.
early Precambrian times. Voluminous amount of analytical Delineating pressure-temperature paths along which rocks
data was produced by the project and included analyses of crystallize and recrystallize in different tectono-meta-
major, minor and trace elements and isotopic investigations. In morphic-thermal regimes is a major concern of the project.
addition, the project discussed the role of thermal regimes in Some classical metamorphic areas are being reinterpreted

the Archean and speculated on mantle composition and hetero- in terms of results obtained in the project.
genieties within it.

Project 217 is a geochemistry project devoted to Pro-
terozoic rocks and forms a continuum with the previous pro-
ject (92). All major topics of the Proterozoic were treated in
the project. Among these are Proterozoic crustal evolution and PROJECT 92: ARCHEAN GEOCHEMISTRY
time gaps in growth of continental crust, recycling of
continents and genesis of the rapakivi-granite-anorthosite
association. A major objective of the project is comparison Project Leaders: A.M. GOODWIN and G.N. HANSON
of Proterozoic supracrustal associations with similar associa-
tions in Archean and Quaternary environments. Much geo-
chemical and petrologic data were collected on Proterozoic
magmatic rocks. Interpretations placed heavy emphasis on DESCRIPTION
isotope systematics in the Rb-Sr, Nd-Sm and U-Pb systems
and clues revealed by them on continental growth and evo- The emphasis of the Project was on the major, minor,
lution. and trace elements and on isotopic investigations, of rocks of

presumed igneous origin in the two major Archean environ-
Project 195 studied ophiolites and their relationships to ments: gneiss terrains and greenstone-intrusive granite belts.

the lithosphere of marginal seas. The prime objective of the The purpose of this work was to characterize the rock types
project is deciphering whether ophiolites are tectonically in their various settings gnd ultimately to determine their
subducted or obducted pieces of normal oceanic lithosphere. petrogenesis and tectonic settings.
A mode of origin contrasting with both began to develop and
evolved in which generation of these rocks is viewed to take

place in island arc/back-arc or pericontinental marginal sea

basins. Interdisciplinary approaches were followed in order to SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
discuss processes and overal relationships between ophiolites,
marginal seas, modem oceanic settings and geochemical and The main advances and current topics of attention in

petrologic features displayed by ophiolites. the broad field of Archaean geochemistry touch on matters

of petrogenetic source and tectonic processes. They are
Metallogeny of ophiolites (197) is another project on briefly reviewed below:

ophiolites focusing primarily on the origin and processes of
formation of metallic and non-metallic ore deposits associated
with ophiolites. In particular the project investigated chrom-
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ARCHEAN TECTONICS: Opinions are considerably divided product, at least partly, of Archaean thermal regimes. Ar-

on the nature of the formative Archaean tectonic processes. chaean granulites tend to be depleted in the main radiogenic

Continuing advance reveals a first-order similarity between heat-producing elements, K, U and Th. This is either a func-

many modem components of the plate tectonic process and tion of original rock composition or a result of some depletion

their Archaean counterparts (e.g. tholefitic basalt, andesite, process, either way significant to understanding crustal melting
rhyolite, island arcs, tonalite, trondhjemite, komatiite, grano- and tectonic processes.
diorite, granite). Some interpret the Archaean components in

terms of the modem process complete with subduction This touches on the broader problem of interpreting
zones, arcs, back-arc basins, andean-type granitic terrains, Archaean metamorphic patterns in terms of the formative

etc. Others, however, are impressed with both the second heat flow patterns, themselves parent to the actual Archaean

order differences between modern and Archaean counter- plate tectonic process.
parts and the absence from Archaean terrains of certain key
features of the modem process. As a result they prefer to place
their tectonic interpretation upon novel Archaean processes
in response to a significantly different Archaean therma- MANTLE COMPOSITION AND HETEROGENEITIES: Con-

crustal regime, involving processes which may have produced tinuing geochemical studies of Archaean mantlederived com-

similar Archaean crustal components, yet which collectively ponents, notably primitive volcanic rocks including komatiites,

constitute a unique Archaean style. reveal considerable heterogeneity pointing to corresponding
Archaean mantle heterogeneities. Since mantle composition

controls crustal composition this is an area of great signifi-
cance to understanding Archaean tectonic processes. Also the

GREENSTONE BELTS: The great variety of Archaean green- comparison of Archaean and modem countparts, e.g. komatiitic

stone belts in existence is being slowly recognized. They flows, provides a basis for appraising the static versus evolutio-

feature major variations in age, composition, stratigraphy, nary aspects of the Earth's mantle through geological time.

crustal setting, basement-cover relations and deformation
pattern. Some diverse examples which were directly studied Project 92 was involved with all these and other funda-

by Project 92 participants include: 1) Barberton-style (South mental problems of Archaean crust. The contribution of the

Africa) komatiite-tholeiite assemblages (no andesite) at age Project is represented by the large number of published papers

- 3,000-3,500 Ma; 2) Dharwar-style (Peninsular India) pre- that stemmed directly from the annual - biannual international

dominantly sedimentary assemblages with well-preserved meetings as well as from the joint research projects initiated

basementcover unconformities at age 2,6000-2,300 Ma, and and stimulated by such meetings.
3) Superior-style (southern Canadian Shield) andesite-rich,
i.e. multimodal, mafic-to-felsic assemblages at 2,750-2,900
Ma.

Such diversity required a correspondingly flexible petro-
genetic-geotectonic Archaean process. Considerable attention PROJECT 120: MAGMATIC EVOLUTION OF THE ANDES

is being directed now to divorcing the Archaean interpretation,
as required, from the modem operating processes and inter-
preting the nature of the Archaean process itself. Thus the Project Leader:E. LINARES
appreciation is growing that there have been "plate tectonic"
processes operating during an evolving Earth of which the
current is but the latest example. However, elucidation of the
Archaean process, based as it must be on the fragmentary DESCRIPTION
Archaean record, is proving a commanding challenge.

The main objectives of the Project were the age deter-
mination of the major volcanic, plutonic, and tectonic events
in the South American Andes, and to correlate these events

GNEISS BELTS: Intervening gneissic terrains, which together through the entire region. The research included rocks of all
with greenstone belts and accompanying granitic plutons form ages that are components of the present Andean Chain, and
the broad granite-greenstone terrains of Precambrian shields, stresses geochronological and isotopic studies for dating

pose many fundamental problems which absorbed the atten- magmatism and tectonic evolution, and also the identification
tion of many Project 92 participants. The gneiss terrains tend of related metallogenic epochs, which will serve as a guide for
to be of higher metamorphic grade than the adjoining green- ore mineral prospecting.
stone belts and to have a chemical and lithological composi-
tion comparable to that of the upper "granitic" crust. They Project activities included: a) a pilot subproject which
thus represent a significant stage in the overall process of con- centered its research in a geotraverse through the Andes in
tinental crust development. Much of the gneiss terrain is dis- Argentina and Chile at about 300 - 360 south latitude; b)
tributed without particular pattern but in some is an ob- several subprojects that covered Southern Argentina and Chile
vious product of the Archaean tectonic process. It has been to northern Venezuela, where magmatic evolution at different
interpreted in terms of a rift-and-sag tectonic process invol- places were studied; c) to establish relationships between
ving fissuring and plate separation of older Archaean sialic South American scientists and to initiate an important co-
crust. But the global significance of the mechanism has yet operation with North American and European geoscientists.
to be tested.

A geochronological programme was planned in 1976 in
order to obtain the maximum information with minimum

HIGH GRADE TERRAINS: Archaean terrains are important analytical work. An estimated total number of about 1000
products of the Archaean tectonic process because they re- K/Ar and 1000 Rb/Sr dates were required to meet the objec-
present products of, and provide valuable insight into, the tives of the project. This number of radiometric ages would be
lower crustal regimes. Their present distribution pattern is a obtained through cooperation of several geochronological
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laboratories from different countries, whose investigators mineral ages of 950 and 580 Ma., respectively; c) in the Sierra
were involved in the project. Nevada de Santa Marta, Colombia, where a whole-rock Rb/Sr

isochron dates a metamorphic episode at 1.400-1.300 Ma.;
d) in the Garzon massif, Colombia where another whole-rock
Rb/Sr isochron gave an age of 1.180 Ma., and finally, e) in

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS the Cordillera Real, Ecuador, where an apparent Rb/Sr age of
660 Ma. was obtained.

ADMINISTRATIVE MEETINGS: During the ten years of
the project, the Main Working Group met nearly 20 times, In the Central Andes rocks of this era were encountered
generally during scientific meetings. Discussions in these in: f) Arequipa massif, Peru, where radiometric ages were
meetings included: research programmes to be carried out; obtained by several methods with different results, the oldest
evolution of the project in different Andean countries; of which being a U/Pb date on zircon with an age of 1.910 Ma.;
schedule of future activities; and all problems related to the and g) the Belen schists, near Arica, Chile, with whole-rock
project. In addition, the first meetings prepared and approved Rb/Sr Isochron age of 1.000 Ma.
instructions for collecting samples for radiometric dating and
paleomagnetic analysis. In Argentina the Precambrian rocks were found at: h)

Sierra Santa Rosa de Tastil, Salta, with a wholerock Rb/Sr
SCIENTIFIC MEETINGS isochron age of 700 Ma.; i) the Pampean Ranges of northern

and central Argentina, showing that at least three different
During the life of the project, 7 symposia and 10 semi- metamorphic episodes at 1.200-1.100, 900 and 700-600 Ma.

nars were organized by the Main Working Group. At the sym- had occurred; h) the metamorphic basement of northwest
posia, papers related to the project were presented and sub- Patagonia, in the Neuquen and Rio Negro provinces, where
sequently published in the Proceedings of the Congress in whole rock Rb/Sr isochron method indicates at least two
which the Symposium was held. In three occasions, the principal metamorphic events at 1.000 and 600 Ma., respec-
reports were issued as separate publications such as the tively. A calcosodic injection that produced migmatization
Symposium of Neuquen (Argentina) Symposium 5.01.3.5 of some of these rocks, was dated by the same method at
(26th International Geological Congress) and the final Sym- 460* 20 Ma.
posium (Chile).

Present knowledge for Argentina demonstrates that the
During 10 seminars realized in occasion of meetings of metamorphic rocks of the central and western part of the

the Working Group, scientists involved in the project pre- country (Pampean Ranges, Precordillera, and Cordillera
sented new data and results as advance reports on their areas. Frontal) decrease in age from Middle Precambrian in the east

to early Paleozoic in the west. The initial 87 Sr/ 8 6 Sr ratio for
these rocks are in general above 0,7080 while values obtained
for metamorphic rocks of the northwest Patagonia are near

COURSES: Twelve courses in Geochronology and Isotope 0,7040, indicating a different source for both types of base-
Geology, in general of one-two weeks duration, were given by ment.
members of the Working Group. In these courses the principal
objectives were training of geoscientists on the use and evalua- Available results cited above suggest that the Precam-
tion of radiometric ages and isotope data. brian terrains studied to date in the Andes and their surround-

ings are quite different in age as well as in petrologic nature.
Several geologists and geophysicists from different Moreover, they cannot be directly correlated with age pro-

Andean countries also received training in the techniques used vinces of the Brazilian Shield, which crops out in their vicini-
in geochronological laboratories in Brazil and Argentina. ties. This indicates, very probably, that significant horizontal

movements occurred and produced the present geographical
distribution during the Phanerozoic development of the
Andes.

PUBLISHED PAPERS: Approximately 340 articles were pub-
lished. Of this 122 were included in the two IGCP Catalogues
(1:1973-1979, and II: 1978-1982).

EARLY PALEOZOIC TO TRIASSIC: Paleozoic rocks are
widespread within the Andes and in most areas they make up
the bulk of the sialic basement for the younger volcano-

OTHER ACTIVITIES: Activities of the Project included also sedimentary sequences of the so-called Andean cycle. The
the installation of two new geochronological laboratories in rocks include extensive sedimentary sequences, low to medium
the region, both commissioned with the collaboration of the grade metavolcanic and metasedimentary rocks, plutonic
Working Group. One of these is the K-Ar laboratory that belts, and gneissic-migmatitic terranes.
functions at the Servicio Nacional de Geologia y Mineria in
Santiago, Chile and the other at the Fundaci6n Miguel Lillo in
San Miguel de Tucumin , Argentina.

JURASSIC-CRETACEOUS: The Andean evolution during
The principal and most important scientific results Jurassic-Cretaceous times seems to have developed as a series

obtained during the ten-years life of the Project 120 can be of migratory magmatic arcs related to subduction located on

summarized as follows: the western margin of South America (Jurassic-Lower Creta-
ceous). In the Central and Southern Andes, the magmatic arc

PRECAMBRIAN: Precambrian rocks have been clearly iden- configuration is interpreted as a simple eastward migratory

tified in several places of the Andean Chain. In the Northern pattern. In the Northern Andes, this model is more complex
Andes, the Precambrian basement was found in: a) Sierra de and the migratory pattern is in part related to subduction and/

Merida, Venezuela, with Rb/Sr apparent age of ca. 700 Ma.; or obduction.

b) in the Santander massif of Colombia, with Rb/Sr and K/Ar
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Magmatic activity of this time interval is known along Beryllium-10, formed by spallation reaction in the

the whole Andean Chain and is represented by huge volcanic upper atmosphere and then concentrated in oceanic sedi-

and plutonic sequences of batholitic dimensions. For the ments, has opened a new field of research. 1 0 Be data obtained
intrusives rocks, the available radiometric data suggests a con- in rocks from the SVZ suggests that 0,5 to 1,5 % of sediments
tinuous igneous activity that ranges from 190 to 85 Ma. For had been incorporated to the lavas.
the volcanic rocks, the present information, with fewer iso-
topic data, shows an apparently similar range of ages.

MINERALIZATION RELATED TO MAGMATIC ACTIVITY:
Studies related to metallogenesis were conducted, although

CENOZOIC: The Cenozoic magmatic rocks that constitute a not incorporated into Project 120 when it was originally
major component of the actual Andean landscape, correspond planned. The main line of research has been focused on the
to extensive volcanic sequence3, thousands of meters thick, copper mineralization (porphyry-copper deposits), and its
which occur in Argentina, Chile, Bolivia, southern Peru, and development in time. The majority of intrusives hosting
Ecuador, and to plutonic rocks mainly exposed as stocks and copper mineralization have revealed Tertiary ages. However,
occasionally as batholiths. in Argentina and Chile some porphyry-copper deposits are

Cretaceous in age and only few definitely Late Paleozoic.
The magmatic activity had been controlled by plate Jurassic intrusives did not develop porphyry-copper systems,

motions. During the Paleogene the motion was related to the with the exception of some intrusions recently discovered in
Farellon plate movements and in the Neogene to the action of Colombia. In the Altiplano of Peru, Bolivia and Argentina,
Cocos and Nazca plates. the most important mineralization epoch is around 14-11 Ma,

associated with subvolcanic stocks that produce high grade
Migration of the magmatic arc during the Cenozoic is Sn, Ag, Zn and Pb deposits.

not a simple eastward progressive migration. Many authors
suggest that there is a complex migration which must be
interpreted in terms of a sequence of progressive and/or
abrupt changes in the subduction modality of the Nazca plate RELEVANCE OF THE PROJECT TO DEVELOPING COUN-
under the continental South American plate. The magmatic TRIES: All the countries connected with the geographical
activity was continuous but not synchronous, over the period extension of the Andean Chain are considered developing
of 60 to 30 Ma. along the Andes. Later, an intense magmatic countries within the international community, and all re-
activity occurred between 26 and 8 Ma (Late Oligocene to ceived benefits of different kinds and with different intensities
Late Miocene) which is related to the increase in the rate of from the output of Project 120.
sea floor spreading that occurs after fragmentation of the
Farellon plate. Pliocene magmatic activity, recently discovered The project emphasized the application of geochrono-
near the Taitao Peninsula in Southern Chile, appears to be a logy in regional studies. In this respect it was especially suc-
major effect of the subduction of segments of the Chile rise cessful in training the regional geoscientists in geochronologi-
under the South America plate in the Antarctica-Nazca-South cal research, and geochronological interpretation. In addition,
American Triple Junction. Finally, the absence of modern joint field studies, with sample collection, were important
volcanic activities in some places may be related, as has been in order to locally develop experience in planning and carrying
suggested, to subduction of aseismic ridges, out geochronological programmes. In this respect, the partici-

pation of personnel from the involved geochronological
laboratories was relevant, and a very substantial transfer of
knowledge into the Andean countries was obtained in this

ISOTOPIC STUDIES: Isotopic studies of modern volcanic way.
rocks have established regional variations in the 87 Sr/8 6 Sr
ratios, with values ranging from 0,7035 to 0,7055 in the Transfer of knowledge occurred also in the way of
Northern Volcanic Zone (5* N to 2' S), from 0,7050 to 0.7095 several thematic courses in geochronology given in different
for the Central Volcanic Zone (16' to 200 S) and also from places by U. Cordani and E. Linares, of the geochronology
0'7035 to 0,7055 (similar to the NVZ), and for the Southern laboratories of the University of S. Paulo and the INGEIS
Volcanic Zone (350 to 550 S). These distinctive isotopic of Buenos Aires. In addition two laboratory facilities were
signatures are now attributed to differences in crustal thick- developed as direct result of the activities of Project 120.
ness and degree of incorporation of subducted ocean floor
sediments. Participation of foreign scientists in the activities of

the project has been relevant, and slow but continuous evo-
The 6 180 values for volcanic rocks demonstrate that lution has been noted, beginning with studies carried out

crustal material have been involved to different degrees along almost entirely by the foreign party or individuals and finish-
the Andes Cordillera in the "andesite" magmagenesis. In the ing with joint cooperation efforts, in which a relevant role is
NVZ the 180 results range between + 6,5 to + 7,8 %, in the played by local institutions and geoscientists.
CVZ from . 6,9 to 14,0 7 and in the SVZ from - 5 to 11,1 %.
The significant c1 80 enrichment observed in the CVZ volcanics
of all compositions requires incorporation of significant
crustal component to these lavas. In the central segment of the SELECTED REFERENCES
SVZ, basaltic magmas were likely derived from the astheno-
pheric mantle with little or no contribution from recycled Cobbing, E.J., 1982. The segmented coastal batholith of Peru:
sediments. In the NVZ and northern and southern segments of its relationship to volcanicity and metallogenesis. Earth
the SVZ, the continental crust played an important role in Scie. Rev., vol. 18, no. 3-4, pp. 241-251. Amsterdam.
magmagensis, and the 180 enrichment in the more silicic Cordani, U.G., K. Kawashita, G. Siegel and J.C. Vicente, 1985.
rocks are attributed to a moderate amount of crustal assimila- Geochronological results from the southeastern part of
tion during differentiation and/or magma fractionation. the Arequipa Massif. Comunicaciones, vol. 25, pp. 45-

51. Santiago, Chile.
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Linares, E., U.G. Cordani, and F. Munizaga, 1982. Magmatic (University of Melbourne, Australia);
evolution of the Andes - an introduction. Earth Sci.
Rev., vol. 18, no. 3-4, pp. 199-203. Amsterdam. - Files created by cumputerization of "personal" or

"internal" data gathered by geologists, and of data
extracted from the literature, for the most recent ones
according to the format defined by IGCP Project 163.
Several local and regional specific files have been created
in such a manner; they belong mainly to the European

PROJECT 154: Hercynian (Black Forest, Bohemian Massif, Poland,
GLOBAL EXCHANGE AND PROCESSING OF Portugal, France), but also to other orogens (Ivory
INFORMATION IN GEOCHEMISTRY Coast, Japan, Eastern Australia).

Project Leaders: H. DE LA ROCHE and J.M. STUSSI
PROBLEMS ENCOUNTERED IN DATA COMMUNICATION
AND EXCHANGE: The problems encountered in data com-
munication and exchange were of several kinds, but they

DESCRIPTION were not important enough to hinder the pursued objectives.
These problems concerned especially: 1) detection of potential

The improvement of analytical techniques has led to a data sources; 2) confidentiality and its degree, which may be
considerable increase of analytical data on rock samples. As a important for some specific files; 3) logical problems linked
consequence, it has become necessary to record and manage, with the specifics of the objectives; discrepancies in the den-
in the best conditions, the bulk data produced by laboratories sity of sampling, choice of intrinsic, extrinsic, and reference
which generally cannot be published in full in the literature. characters (standards, analytical methods) to be retained for
This situation has led to the creation, at different levels, of the description, or measurement of geochemical samples
files and data banks, most of which are devoid of a coherent in relation with the objectives; and 4) discrepancies related to
interconnection. Project 154 aimed to diagnose the situation the nomenclature of rock names. Technical problems were
before drafting some proposals for the creation of such a never important; all the media used (magnetic tapes) have
network or for the improvement of a geochemical network. been portable and easily readable, due to the description of
Prompted from a suggestion by COGEODATA, the project formats appended to them.
had these objectives: 1) to identify the problems involved by
communication and exchange at large scales of geochemical Finding of the data sources required creation of a
and other data (location, geological, and petrographical current index of existing files and data banks, whose standar-
data); 2) to appraise the opportunity and the possibility of dized description contained: 1) logical records corresponding
defining standards for data communication and automatic to a class of objects defined by its number and properties;
processing; and 3) to search for solutions for use at higher 2) characteristics classified as intrinsic, extrinsic, or reference;
levels (interregional and intercontinental correlations) of data 3) list of values attribuable to each characteristic and the
obtained and gathered at lower levels. corresponding paradigmatic structure taken in account by the

system; 4) modes of notation of the particular values or situa-
In order to stimulate these objectives, the Project had tion of values attributed for a characteristic; 5) proportion of

the scientific theme "Compared geochemistry of two-mica logical records for which a given characteristic has been deter-
granites and associated rocks from various orogens". This mined; 6) statistical information on recorded characteristics;
scientific theme has been chosen not only to favour and 7) computer standards of files stored on magnetic tapes cor-
appraise interregional and intercontinental or interorogenic responding to the code of data, the number of tracks, and
correlations, but also for practical reasons (availability of the recording density.
numerous data on such kinds of rocks), as well as for scien-
tific (geotectonic and petrological significance of this type Logical problems were solved by acceptance of a coding
of granites) and economic reasons (existence of common form for the description of granitic bodies coupled with the
geochemical specializations and related metal deposits). IGBA (IGCP Project 163) coding form for the description

of rock samples.

Use of geochemical standards highly improved and
SUMMARY OF ACHIEVEMENTS facilitated comparison of analytical methods, and nomen-

clature problems were helped by chemical classifications or
SOURCES OF DATA: A first important problem concerned screening. Finally the exchange and communication of data
detection of relevant data and of existing files and data banks were largely enhanced by the exchange of processing and
liable to feed the project working files and objectives. The interpretation procedures liable to improve geochemical cor-
major relevant data were selected and extracted from several relations.
sources:

Initially focused on a comparative study of two-mica
- Raw data bank such as RASS (Rock Analysis Storage granites and related rocks, the scientific aim of the project

System of the U.S. Geological Survey), GEOGEN was enlarged in the last two years to cover studies of grani-
(data bank recording and managing the analytical data toids as a whole. The exchange and/or communicated data
produced by the Centre de recherches petrographiques led to various processings performed at the level of single
et geochimiques, Nancy) and GUF (French uraniferous plutonic units (massif) or of regional alignments (interregional
granites, CRPG); correlations).

- Retrospective data banks, storing data extracted from Selection and extraction of rock chemical data from the
the literature, such as PETROS (Eastern Washington RASS, GEOGEN, GUF, CLAIR and PETROS files (by means
University, Cheney, Washington, USA) and CLAIR of a chemical screen defined for retrieving of granitoids
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liable to be compared with the French Hercynian two-mica Le Maitre, R.W., 1973: Experiences with CLAIR: Chemical
granites) showed a relative scarcity of high-aluminous granites Geology, v. 12, p. 3 0 1 -3 0 8 .
in orogens than the European Hercynian. Some other chemical
discriminations could be appraised between Rocky Mountains,
Appalachian, and Alaskan granites according to their relative
age.

The elaboration of a new but conventional methodology PROJECT 163:
prompted from the multivariate statistics by La Roche (1980) DESIGN AND GENERATION OF A WORLD DATA BASE
brought an efficient tool for the appraisal of small chemical FOR IGNEOUS PETROLOGY
variations within data sets and for the refinement of a chemi-
cal typology of the granitoids. Detailed chemical maps of
granitic bodies based on the notion of chemical facies and Project Leader: F. CHAYES
chemical groups opened the way towards interregional
correlations that were recently realized as a typological map
of the French Hercynian granitic areas.

DESCRIPTION
Nomenclature aims were pursued by the extensive

processing of sets of chemical data selected from the PETROS, General aims of the project which started in 1978 and
CLAIR, and RKFNSYS geochemical files, which have led to a has now been succeeded by project 239 included design of an
proposal for a chemical screen for the classification of igneous archival retrospective data base for igneous petrology and sti-
rocks. mulation and assistance in development of such a base. Reali-

zation of these goals involved: (a) an extensive and carefully
Specific regional files created to gather granitoids organized international professional collaboration in literature

chemical data were enlarged during the last year of the project scanning and data accumulation; and (b) a systematic long-
in several countries (Spain, Bulgaria, UK, Portugal, Czechos- range support from appropriate national and international
lovakia) from which we expect to draw pertinent chemical facilities in connection with the management of the base,
correlations between various parts of the European Hercynian. both during its development and in its administration there-

after, as a service to the world scientific community.
The global exchange and processing of chemical data of

various origins have shown that the technological and com-
puter problems were more easily solved than was previously
expected. More important generally are the problems that SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
arise from the lack of homogeneity of the geochemical data,
the specificity of the samples, the description of them, and the The first task of the project was to establish and orga-
sensibility of the geologists relative to computer assistance. nize national and regional working groups in U.S.A., U.K.,
Downstream, it becomes necessary to produce information Brazil, Spain, Portugal and Hungary. A meeting of the project
documents and supporting data at low cost for processing, and was held in Lisbon, Portugal in September 1984.
that can be easily utilized for geological or mining purposes.

The project developed a practical form for storage of
The use of data banks and files confirm geochemistry data in final pre-electronic hard copy, as well as grammar

as a powerful tool for correlations based on chemical classi- and vocabulary for use in storage and manipulation of the
fications that can counteract the still too loose usage of initial machine-readable form of the data. It has also generated
nomenclature and chemical typology of the granitoids. and extensively tested software for conversational transfer of

data from hard copy to machine-readable form. A translator
processor was developed which supplies all punctuations

RELEVANCE OF THE PROJECT TO DEVELOPING COUN- internally.

TRIES: The work accomplished and the results obtained by Until mid-1982, conversational data transfer was done
the project provide important support for developing nations exclusively at the central office. Project members are now
in several domains such as: I) creation of files and data banks, doing their own transfer work, a step which enables decentra-
thanks to particular international contacts; 2) processing lization of the data-transfer operation.
methods of chemical data; 3) computering assistance in the
Earth sciences; 4) progress in the knowledge of granitoids, A processor that provides formal verification, i.e. veri-
with their implications in geodynamic and metallogenic fication of grammar and vocabulary, of any card image file of
domains; 5) development of a net of interconnected data project data, was put into routine service at the central office
banks that can generate sets of geochemical data information; and has since been made available to contributors who transfer
and 6) assistance in information and dissemination of stan- their own data. A companion processor that tests various parts
dards for communication and for analytical methods. of a specimen description for consistency, and flags those that

are either clearly or probably incompatible was also developed.

A major product of the project is the data base 'IGBA-
SELECTED REFERENCES DAT-l', which in March 1984 was submitted to World Data

Center A. IGBADAT-l contains 7,884 specimen descriptions
La Roche, H. de and Stussi, J.M., 1982. A contribution to and a bibliography of 781 primary source publications. Large

the development of regional geochemical mapping blocks of descriptions from North America (2,043), Canary
based on the example of the French Variscan grani- Islands and Azores (1,458), Continental Europe (1,057),
toids: Final report of contract ECC No. 013-79-4-MPP-F, Turkey (975), Ocean floors (529), South America (430),
June 1982,75 p., unpublished. Africa (412) and Islands of the Southwest Pacific (308)

account for most of the data in IGBADAT-l. With less than
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half as many specimen descriptions as the smallest of its three Working Group on Ophiolites through International annual
best known predecessors (RKNFSYS), IGBADAT-1 is more meetings and its bulletin OFlOLITI which provides unified
than twice as long (2.6 mb as opposed to 1.6 mb). This is an information about ophiolite research.
inevitable consequence of its deeper information content, the
principal occasion for designing and constructing it. Two organizing meetings for the project leaders and

workers were held in 1982 and devoted to definition of
World Data Center A announced in 1984 plans and pro- guidelines for the future activities of the project. The first

cedures for public distribution of the data base. In addition, meeting took place in Moscow in July while the second
the centre should soon be able to provide retrievals con- meeting was held in November in London in cooperation
sisting only of specimen descriptions. Thus in completing with the international meeting on "Ophiolites and oceanic
its major assignment, however, Project 163 has created lithosphere".
interesting new problems of two rather distinct types, both
of which require continuing organized international direction Activities in 1983, on the other hand, included:
and co-operation.

(a) Organization of a workshop on Vourinos-Guevgueli
Probably the most important activity of the project has ophiolites and publication of Proceedings of the workshop.

been development of nucleus of an international volunteer Additionally, an organizing meeting was held cooperatively
organization devoted to data accumulation. Because of the with IGME in Athens, Greece in April, 1983.
wide dispersion of the literature of petrology and the many
languages in which it appears, an effective organization of The main objectives of the workshop were to examine
this sort is indispensable. the distribution and petrological features of ophiolite com-

plexes which are supposed to possess almost complete strati-
graphy, in order to establish genetic hypotheses on the low-Ti

SELECTED REFERENCES boninite sequences. Observations of the Working Group
allowed making positive points which were also discussed

Chayes, F., 1982. Retrospective digitization of geoscience during the scientific sessions in the meeting. Most evidence
data: the experience of IGCP Project 163, in: Proc. 2nd suggests an extensional oceanic regime for formation of the
Int. Conf. Geol. Inf., Okla. Geol. Surv. Spec. Publ., Vourinos Ophiolite, for which genesis in subduction zone
82-4, vol. 1, pp. 162-172. appears most probable. The Guevgueli Ophiolites comprising

Li, S.Z. and F. Chayes, 1983. A prototype data base for IGCP both tholeiitic and calcalkaline igneous suites are associated
Project 163 - IGBA, Computers & Geosciences, 9, 523- with continental granites and lacking mantle ultrabasic rocks.
526. They represent peculiar magmatic complexes emplaced in or

near a continental margin.

(b) In December 1983 the second annual meeting of the
working group on mediterranean ophiolites was held in
Florence to discuss the theme "Ophiolites: Oceanic tectonics

PROJECT 195: and metamorphism". Discussing during the meeting focused
OPHIOLITES AND LITHOSPHERE OF MARGINAL SEAS on the structural and metamorphic histories between forma-

tion and involvement of ophiolites with continental crust.

Project Leaders: L. BECCALUVA and N. BOGDANOV In 1984 the working group meeting was held on ophio-
lites of the Lesser Caucasus, in junction with the International
Geological Congress excursion 018C. The main objectives of
the field meeting were to examine the Lesser Caucasus ophio-

DESCRIPTION lites, representing the link with the Iranian ophiolitic belts and
recently studied by Soviet geologists. As a result of investi-

The project is addressed to the comparison of ophio- gation of the Sevan-Akera ophiolites, the excursionists con-
lites and the lithosphere of marginal seas in order to establish cluded that the ophiolitic series has an exclusively complex
or deny the possibility that many ophiolites may not be ob- structure which may be explained by both the history of
ducted pieces of normal oceanic lithosphere. In fact, the the tectonic development of its allocthon and the complex
available petrological data indicate that onland ophiolites, paleogeography of the Basin. In November a group of ten
supposedly generated along mid-ocean ridges in major oceanic international specialists participated in an international meet-
basins, are uncommon and that most ophiolites may be ing with the theme "Ophiolites through time" which was held
created in island-arc/back-arc basin systems or in pericon- in Nancy. The meeting considered the evolution of ophiolites
tinental marginal basins. The main objective of the project is through time and comparison between their composition,
to stimulate interdisciplinary and comparative knowledge of internal structure and inferred modes of emplacement from
ophiolites, marginal seas and other modem oceanic settings. Proterozoic to Cenozoic.

In May 1985 a field conference was held on Hatay
ophiolites. A thematic scientific session with presentation of

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS results was also held during the conference. As a supplemen-
tary activity of the project in 1985, a working group meeting

The project is articulated into 21 national groups, each took place in December in Geneva in connection with the
coordinated by a national leader, and structured into several international conference on "Geochemistry of ophiolites".
thematic working groups: 1) Petrology, 2) Structure, 3) Strati- During this conference special attention was given to trace
graphy and tectonics, 4) Experimental petrology, 5) Geology, elements as aids for correct interpretation of ophiolite
6) Data compilation. A Working Group Meeting is held each magmatic evolution and original tectonic setting. It was also
year, organized jointly by National Groups and the Project decided during the conference to publish the final results of
Leadership. Support and cooperation is assured by the Italian the proceedings in a monographic volume of Marine Geology
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which would be subdivided into two parts concerning ophio- Further support to this mode of diachronous spreading

lites and present-day oceanic settings, respectively. is found in the Mediterranean region where subduction reacti-

vation and related eolian volcanism appear to be diachronous

In 1986, the final year of the project, a field conference with respect to the oceanic spreading in the Tyrrhenian
on California-Oregon ophiolites was held in June 1986 with back-arc basin and characteristically contemporaneous with
the purpose of studying an ophiolitic suite which constitutes the tectono-magmatic evolution of the Western Pacific island-
a complex sequence of rocks ranging in age from 500 to 150 arc/back-arc basin systems.
m.y. A thematic scientific session with presentation of papers
was also held during this conference. Attention during the The point of the discussion is what definition may be
conference was mainly focused on the Smartville and Jose- given to the arc and the back-arc (or inter-arc) volcanism at

phine ophiolitic complexes. The first is a remarkably well pre- the earliest stages of rifting and spreading, and whether or

served complex which includes, from top to bottom, minor not the two types of activity occur contemporaneously at
epiclastic sediments, a thick volcanoclastic sequence, pillow this stage. The definition should probably be independent
lavas, diabases and mafic and silicic plutonic rocks, all with of the petrogenetic affinity of magmas and be only related to
intruding sheeted dykes. The Josephine Complex is a large, the tectonic setting of eruption. As long as emplacement of

intact ophiolite which displays all compositional transitions magmas builds up a new "oceanic" crust through some kind of

from island-arc tholeiites to MORB basalts. The whole com- spreading processes, the volcanism should be defined as back-

plex was metamorphosed to low-grade during tectonic em- arc (inter-arc) type, whereas the term "arc-volcanism" should

placement and was subsequently intruded by calcalkaline be limited to the activity resulting in building up of individual

dykes and plutons during and after the Nevadan orogeny. volcanoes largely on top of a pre-existing crust. Unfortunately,
detailed data on the earliest stages of back-arc rifting and

The following is an assessment of the scientific results spreading are very scarce, and in the absence of pertinent data

of Project 195 after five years of interdisciplinary cooperative on present-day settings, reliance must remain on what is
programme. known from low-Ti and very low-Ti ophiolites widely con-

sidered to be generated in intra-oceanic supra-subduction
A major point confirmed by the available stratigraphi- settings.

cal, geochronological and petrological data is that onland
ophiolites, supposedly generated along mid-ocean ridges in The axis sequence of some of these ophiolites (i.e. the
major oceanic basins, are relatively uncommon and that most part formed by spreading processes) consists of volcanic
basin ophiolites may be created in island-arc/back- rocks with island arc affinity belonging either to island arc
arc basin systems or in pericontinental marginal basins. tholeiite series (Vourinos and Troodos) or to the "boninite

series" (Betts Cove, Kan Taishir and partly also Troodos-
Notably, the full range of magmatic affinities, from Arakapas Fault Belt). This clearly shows that the magma-types

high-Ti to very low-Ti, which are found in ophiolites have emplaced during the spreading processes which took place in
also been found within a span of a hundred kilometers across supra-subduction settings were in some instances entirely of
the Western Pacific arcs (e.g. Mariana, Tonga). From the island-arc affinity. Assuming this to be the case in modern
frontal arc to the back-arc region boninitic, island arc and settings, as it would appear from results obtained at DSDP
back-arc magmatisms have contributed to the creation of this Site 453, the earliest stages of rifting and back-arc spreading
type of oceanic crust from the Oligocene to the Present. Al- should be characterized by magmatic processes with essentially
most all rocks recovered from the island-arc slope of these island-arc affinity. Namely, the geochemistry of mantle
trenches have petrochemical similarities with subduction- sources of these magmas should be largely controlled by the
related products. On the other hand volcanic rocks dredged subduction processes, whereas the mode of emplacement and
from the Pacific side of the trenches all show a clear affinity probably the degree of fractionation controlled by the tec-
with ocean-ridges or ocean-island magmas. This is now con- tonic setting.
sidered to be related to significant removal of fore-arc material
by tectonic erosion and subduction, largely during the Eocene- The apparent absence or strong decrease of arc volcan-
Oligocene subduction of the Pacific plate. Thus, it may be ism in this stage of back-arc spreading is due to the inter-
concluded that no thrust slices of the oceanic plate contribut- ference of early astenosphere-mantle diapirs with processes
ed to the formation of accretionary prisms. of arc magma generation. During widening of the back-arc

basin, the subducted plate would necessarily move away
Timing of back-arc spreading and arc volcanism has been from the astenospheric diapirs and, consequently, the arc

the subject of a standing controversy between those who re- magmas would gain easy access to the surface. Eruption of
gard the two processes as synchronous (i.e. the peak of arc these magmas would eventually build a new volcanic arc
activity coincides with the early stages of back-arc basin toward the trench on the crust previously formed in the early
opening) or diachronous, (i.e. back-arc spreading initiates stages of back-arc opening, as witnessed in the Pliocene to
during a marked decrease or even absence of arc volcanism). Recent history of the active Mariana arc.
The discrepancy between the two alternative models is partly
due to the different emphasis given by authors to the signi- The apparent diachronous arc and back-arc volcanism
ficance of the volcanogenic material found in stratigraphical fits very well with the model proposed for the tectonic evo-
columns of DSDP holes in the Philippine Sea. Since ash de- lution of the Mariana region, where early stages of arc rifting
position can have an extremely wide dispersal, and some of and back-arc spreading are related to decoupling of the plates
volcanogenic material is found in turbidities, it is obviously with the subduction shifting to "Mariana type" whereas
uncertain that any occurrence represents explosive activity periods of voluminous arc volcanism are connected to re-
taking place in the Mariana region and at the time interval coupling of the plates with a "Chilean-type" subduction.
paleontologically determined in the stratigraphical column.
Nevertheless, it is evident that the two periods of low level With regard to onland Phanerozoic ophiolites, the data
and/or absence of explosive volcanic activity in the Philip- acquired are sufficient to establish that they be preliminarily
pine Sea coincide with the beginning of the spreading in the classified as high-Ti, low-Ti and very low-Ti associations,
Parece Vela and Mariana Trough basins. Such reasoning showing different petrological characteristics and correspond-
supports the hypothesis of diachronous spreading and arc ing to various possible actualistic equivalents: oceanic basins,
volcanism.
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in all their evolutionary stages, and island-arc-forearc-backarc setting and descriptive characteristics, including age, minera-
systems. All this may imply that geological processes now logic nature and size of metallic and nonmetallic deposits.
operative, have acted in the same manner throughout Phanero- By 1986, maps for Cyprus (Constantinou and Panayiotou,
zoic times, though probably not at a uniform rate. 1982) and for the Western United States (Peterson, 1984)

were published; maps for the Central Mediterranean area
The most realistic equivalent of high-Ti ophiolites is (Albania, Austria, Bulgaria, Cyprus, Greece, and Yugoslavia),

the magmatism occurring at ocean ridges and well developed Turkey, New Zealand, Venezuela, Alaska (USA), Urals (USSR)
back-arc basins, whereas low-Ti and very low-Ti ophiolites are and Kazakhstan (USSR) were prepared for publication; and
best equated with magmatic series generated in island-arc/ maps for Argentina, Eastern United States, India, Iran, Pakis-
back-arc basin systems above a subduction zone. tan, and Washington (USA) are in preliminary form.

The three ophiolite groups are characterized by dif- Plans to produce monographys on particular deposits
ferent orders of crystallization of the primary minerals as types were made in 1983. Field excursions and symposia in
well as by distinctive chemical trends shown by both extrusive Yugoslavia, India, Scotland, Turkey and Greece under auspices
and intrusive sections. Low-pressure fractionation processes of the project stimulated the publication, "Chromites: chro-
appear to be characterized, particularly in high-Ti and low-Ti mite deposits and occurrence," edited by W. Petrascheck and
ophiolites, by a gradual change from open system/equilibrium others (1986). The volume incorporates the results of research
crystallization in the early evolutionary stages to closed on the petrology, mineralogy, geochemistry, structure and
system/fractional crystallization conditions as the magma geology of chromitite deposits from Cyprus, Greece, India,
chamber becomes smaller with time. In many ophiolites, New Caledonia, Urals (USSR), Caucasus (USSR), and Yugos-
parental basalts and mantle ultramafic rocks may be inter- lavia. Papers are in preparation for monographs on non-
preted in terms of generated melts and refractory residua. metallic deposits including weathering crusts and on copper
These are of lherzolitic type in high-T ophiolites, whereas sulfide deposits associated with ophiolites. Papers presented
mantle harzburgites and dunites commonly occur in low-Ti as part of the symposium "Metallogeny of Basic and Ultra-
and very low-Ti ophiolites. Clinopyroxene-poor mantle lherzo- basic Rocks" (Edinburgh, Scotland, 1985) discussed aspects
lites analogous to those of high-Ti ophiolites may represent of chromite deposits, platinum-group element occurrences
suitable source material for the production of low-Ti and and prospects, and sulfide mineralization in ophiolites and will
very low-Ti ophiolitic basalts, provided that extensive partial be published by the Institution of Mining and Metallurgy.
melting might be enhanced by influx of hydrous incom- Papers on similar topics presented at the annual meeting of
patible element-enriched fluids from subduction zone. the working group in Greece (1986) will be published by

I.G.M.E. (Institute of Geology and Mineral Exploration).
It must be stressed that not all ophiolite problems have

been solved and some require new ways of investigation. Some of the more significant conclusions include: (1)
Future research should refine the comparison between ophio- massive sulfide deposits in Cyprus are associated with tectonic
lites and the different oceanic settings, particulary those of grabens regarded as fossil axial rift valleys, and their stockwork
arc and back-arc basins, as well as the typology of ophiolites zone is surrounded by a quartz-pale chlorite-pyrite-illite-anatase
with respect to their distinctive petrological characteristics. alteration with a peripheral propylitic facies of albite-green

chlorite-quartz-sphene-epidote and carbonate; (2) a general
agreement was arrived at that podiform chromitite deposits
are concentrated near the tectonic-cumulate ultramafic boun-
dary and show various degrees of solid state deformation; (3)
chromite crystals from podiform deposits contain a variety

PROJECT 197: METALLOGENY OF OPHIOLITES of silicate inclusions not necessarily occurring in the matrix
of the rock including olivine, clinopyroxene, orthopyroxene,
amphiboles, albite, and anorthite; (4) the most common

Project Leaders: J. PAGE and S. KARAMATA platinum-group mineral in podiform chromitites is laurite,
and although the platinum-group element content of chromi-
tites varies, they generally contain relatively lower amounts of
Pt and Pd than Ir and Ru except for occurrences at Unst (UK);

DESCRIPTION (5) greenschist facies metamorphism of nickel laterite deposits
produces an unusual mineral association including nickel-

The major aim of this project is to contribute to a better phlogopite, nickel-magnesium-riebeckite and magnetite in the
understanding of the regional distribution, geologic setting, Rzanovo deposit in Yugoslavia; and (6) there is considerable
paleogeographic and paleoclimatic conditions relevant to the confusion in interpreting the origin of magnesite deposits and
origin and processes of formation of metallic and nonmetallic the debate centers around interpretations that range from
ore deposits associated with ophiolite belts in order to refine weathering crusts to hydrothermal activity and to sedimentary
exploration techniques for these deposit types. Resources processes.
examined include chromite, platinum-group elements, copper
(with iron, nickel or cobalt) sulfides, titanium, manganese,
nickel silicate, magnesite, talc, and asbestos.

SELECTED REFERENCES

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS Constantinou, G., and Panayiotou, A., 1982, Mineral Resour-
ces Map of Cyprus: Ministry of Agriculture and Natural

Following organizational meetings in 1982 associated Resources, The Geological Survey Department, Scale
with the VI IAGOD Symposium (Tbilisi, USSR) and Ophio- 1:250,000.
lites and Ocean Crust Symposium (London, U.K.), compi- Peterson, J.A., 1984, Metallogenetic maps of the ophiolite
lations of metallogenic maps of selected parts of ophiolite belts of the Western United States: U.S. Geological
belts were initiated. These maps contain information on the Survey Miscellaneous Investigation Series Map 1-1505,
spatial distribution of deposits and occurrences, their geologic Scale 1:2,500,000.
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Petrascheck, W., Karamata, S., Kacavchenko, G.G., Johan, zoic tectonic settings. One of the major problems discussed at

Z., Economou, M., Engin, T., editors, 1986, Chromites: the conference was that of in situ versus accretional evolution

chromite deposits and occurrences: Theophrastus Pub- of Proterozoic mobile belts. Many investigators favour a model

lications S.A., Athens, Greece, 250 p. for the origin of early Proterozoic fold belts in Australia in-
volving continental rifting and underplating of the lithosphere
with basaltic magma. Data from North America and Scandi-
navia, on the other hand, are generally interpreted to reflect
continental growth by arc collisions. One of the exciting
problems for the future is whether these differences are dif-

PROJECT 217: PROTEROZOIC GEOCHEMISTRY ferences in interpretation of the same data, or if Australia and
North America-Scandinavia underwent dramatically different

tectonic histories during the early Proterozoic. A major
Project Leader: C. CONDIE volume based on conference papers is to be published by the

Geological Society of Australia in 1986.

During 1986 two conferences were held which were
DESCRIPTION sponsored in part by IGCP Project 217. The first, held in

April in Nottingham, U.K., was entitled "Geochemistry and
This multidisciplinary project started in 1984 is con- Mineralization of Proterozoic Volcanic Sites." Over 100 par-

cemed with geochemical studies of Early and Middle Protero- ticipants were present at the conference representing 18
zoic terranes in an attempt to better understand their origin countries. Some of the most exciting subjects addressed at the
and tectonic setting. There are nine specific subprojects: (I) conference included the use of geochemical discriminant
Comparison of Proterozoic supracrustal associations with diagrams to recognize tectonic settings in the Proterozoic,
similar associations of Archaean and Quaternary Age. This the mechanisms of crustal production, and the occurrence
study includes both geological and geochemical input in an and origin of arc-related bimodal volcanism. Geochemical
attempt to evaluate the role of plate tectonics in the Protero- results presented indicate a striking similarity between early
zoic; (2) Proterozoic crustal evolution as recorded by Protero- Proterozoic volcanic successions in North America and nor-
zoic detrital sediments. Are there important changes in crustal them Europe, suggesting that a considerable amount of Pro-
composition recorded in Proterozoic sediments as a function terozoic continental crust was accreted to Archean cratons in
of age? (3) The apparent 2.4-2.0 Ga continental crust genera- both areas by arc collisional processes. On the other hand,
tion gap. More high-quality radiometric dates (U-Pb zircon geochemical data from Proterozoic terranes in Australia
dates especially) are needed to document the existence or seem to reflect within-plate tectonic regimes. A special volume
absence of such a gap; (4) Precise geochronology of Protero- based on this conference will be published by the Geological
zoic terranes; (5) Mantle evolution during the Proterozoic. Society of London.
Trace element and Nd isotopic studies will focus on Protero-
zoic basalts in an attempt to monitor composition of the In July 1986, a group of international scientists met in
upper mantle during the Proterozoic and the role of sediment central Colorado, U.S.A. to discuss problems related to the
recycling into the mantle; (6) Origin and significance of rapa- origin of the Proterozoic crust. The meeting, jointly spon-
kivi granite-anorthosite associations. Geochemical and iso- sored by this project and IGCP Project 215 (Proterozoic
topic studies focus on this association to better understand Foldbelts) was a field conference including one day and three
magma sources and tectonic regimes; (7) Reworking versus evenings of scientific sessions and attended by 46 participants
juvenile additions to the continents. Nd and U-Pb isotopic representing 16 countries. Many lively discussions were held
studies is being expanded to continents other than North both on the outcrop and during the scientific sessions. Al-
America to evaluate the rate at which new continental crust though many questions relevant to Proterozoic crustal evo-
was added to existing continental during the Proterozoic; lution were addressed during the meeting, a recurring theme
(8) Evolution of the lower continental crust as reflected by and focus of discussion was the role of plate tectonics during
Proterozoic granulite-facies terranes. Geochemical and iso- the Proterozoic. Although numerous lines of evidence, both
tonic studies of such terranes should provide important data geological and geochemical, suggest that plate tectonics existed
on deep crustal processes as well as addressing the question of throughout the Proterozoic, the delayed appearance of ophio-
whether Proterozoic high-pressure granulites differ funda- lites, blueschists, and melanges until the late Proterozoic
mentally from Archaean counterparts; (9) Origin and evolu- (~- 1200 Ma) seems to necessitate changing tectonic regimes
tion of Proterozoic metallogenic mineral deposits. Proterozoic during the Proterozoic.
mineral deposits will be compared to both older and younger
deposits in an attempt to better understand their origin. Some of the major problems related to Proterozoic

crustal evolution that emerged during meeting discussions and
publications are as follows: 1) What do the differences and
similarities between early and late Proterozoic volcanic assem-
blages reflect in terms of evolving tectonic styles? 2) Why do

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS ophiolites, blueschists and melanges all appear at about the
same time in the late Proterozoic? 3) What unique event is

A planning meeting was held during the International responsible for the 1450 Ma anorogenic granites? 4) In com-
Geological Congress in Moscow in 1984. Results of this pre- parison to the 2700 Ma event at the end of the Archean, how
liminary meeting included administrative organization and widespread were Proterozoic crustal-forming events and how
establishing national correspondents. More than 22 countries much reworked Archean crust is involved in such events?
are now participating in the project.

The project produced a long list of publications related
At a meeting held in conjunction with the IGCP Project to its theme, including numerous research papers in volumes

215 Proterozoic Fold Belts Conference in Darwin, Australia 28, 29 and 30 of Precambrian Research.
in August, 1985 numerous papers were presented relating to
Proterozoic geochemistry and the interpretation of Protero-
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ACTIVITIES PLANNED project as outlined in the original proposal, elected the leaders
of the project, identified a provisional programme of events

The major meeting sponsored by IGCP Project 217 in until 1990 and established a working group on geothermobaro-
1987 will be held in Lund, Sweden in June. It will include metry. The field excursion provided a valuable opportunity to
five days of scientific sessions and two one-week field trips understand both language and concepts which are used in
into early Proterozoic terranes. In addition to supracrustal different senses between geologists in different continents. In
rocks, the meeting will focus on the origin of Proterozoic many respects, participating scientists regarded the informal
granites. Also of interest to Project 217 is a symposium discussion on high-grade metamorphism and geodynamics at
planned on the Trans-Hudson orogen to be held in conjunction individual outcrops of the well-exposed Sharyzhalgay Complex
with the Geological Association of Canada in Saskatoon in as one of the most valuable achievements of the meeting.
May, 1987.

The scientific activities of the project include petrolo-
Future IGCP meetings are being planned in China gical, thermodynamic, experimental, geochronological, tec-

(1988) and Zimbabwe (1989) and a special symposium on tonic and structural investigations with emphasis on problems
Proterozoic geochemistry is in the preliminary planning stages of geothermobarometry, geochronology and geodynamics.
for the International Geological Congress in Washington, Much attention has been paid to a consideration of the tecto-
D.C. in 1989. nic settings of regional metamorphism, in particular to under-

stand the tectonic controls on those metamorphic terrains
characterized by either isobaric cooling or rapid adiabatic de-

SELECTED REFERENCES compression. Discussion of the relationships between meta-
morphic processes and granitization has revealed conflicting

Condie, K.C., Bowling, G.P., Vance, R.K., 1985, Geochemistry views on the role of metamorphic fluid and magmatic melts in
and origin of early Proterozoic supracrustal rocks, Dos changing metamorphic conditions. Such problems will be
Cabezas Mountains, southeastern Arizona, Geol. Soc. addressed in future discussion meetings.
America Bull., 96: 655-662.

Klemenic, P.M., Poole, S. and Ali, S.E.M., 1985, The geo- The second meeting of Project 235 was convened in
chemistry of Late Upper Proterozoic volcanic groups in 1986 during participation in a discussion meeting focusing
the Red Sea Hills of NE Sudan - evolution of a late on the "Tectonic Setting of Regional Metamorphism" held
Proterozoic volcanic arc system, Jour. Geol. Soc. jointly with the Royal Society of London (U.K.) from January
London, 142: 1221-1233. 29 to 30, 1986.

The main advances and current topics of attention in
the broad field of metamorphism and geodynamics touch on
P-T-t paths, tectonic setting of regional metamorphism and
geothermobarometry. These are briefly reviewed below:

PROJECT 235: METAMORPHISM AND GEODYNAMICS
P-T-t paths: Current research suggests that there are three
fundamental P-T-t paths followed by metamorphic terrains.

Project Leaders: L.L. PERCHUCK and M. BROWN These are the clockwise loops in P-T space characteristic of
Phanerozoic collision belts; adiabatic decompression paths;
and isobaric cooling paths characteristic of many Archaean
granulite terrains. The role of igneous intrusion and tectonic

DESCRIPTION events in the modification of generalised P-T paths is being
investigated.

Project 235 is a multidisciplinary programme which
brings together information from the field of thermodynamics, Tectonic settings in regional metamorphism: Regional meta-
petrology, geochronology, structural geology, tectonics, and morphic terranes are developed in a range of tectonic settings.
heat flow studies in an attempt to relate metamorphic proces- Convergent plate tectonic margins play a key role in the de-
ses to geodynamic environments, with particular attention to velopment of regional metamorphic terranes. Within this
Precambrian terrains. The Project emphasizes the importance tectonic setting blueschist terranes related to subduction,
of determining P-T paths along which rocks have recrystallized high-temperature terranes related to the volcanic arc and
and re-equilibrated during metamorphism; this will enable collision belts related to combinations of arc and continent
the dynamics of tectonic processes, heat flow and orogenesis collision produce characteristic metamorphic imprints. A re-
to be better understood. cent advance in our understanding of the tectonic setting of

regional metamorphism has been the recognition that regions
of extension, such as intracontinental rifts and regions behind
arcs, are important settings for metamorphism. The role of

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS magmatism is important, and has been investigated in the
Adirondack Mountains.

The first meeting of the project was held in the USSR
from 3 1 August to 10 September 1985; it included a lecture-
based discussion, a formal meeting of the international
working group to establish the project, and a field excursion to PLANS FOR FUTURE WORK
the Sharyzhalgay metamorphic complex (Baikal region). The
discussion meeting involved presentation of papers on the Future work will continue on the main themes identi-
current research relevant to the project by participating fied above. The main meeting in 1987 will be on "Evolution
scientists and was highly successful with many stimulating of Metamorphic Belts" in Dublin and will result in the pub-
ideas and much critical discussion; extended abstracts of the lication of a book. Future meetings are planned in Finland,
meeting were published. The formal meeting of the inter- the Alps, the Arunta Block in Australia and in the Canadian
national working group confirmed the main objectives of the Shield. This balance will allow the identification of the rela-
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tionship between metamorphism and geodynamics in an putational facilities needed.
Alpine terrain as well as the investigation of this relation-
ship in a selection of Precambrian terrains. A workshop is also 2. Building and using of IGBADAT. Developments in this
planned in 1987 to address methods to calibrate geothermo- area were reviewed and summaries of methods to update the
barometry. base systematically were outlined as well as procedures to en-

hance its continuous exploitation. Discussions included role of

regional and national 'coordinators' and disseminating to the
petrologic public the program package DECIGB (DECode

RELEVANCE OF THE PROJECT TO DEVELOPING IGBadat), a set of 23 portable fully documented FORTRAN
COUNTRIES 77 subroutines designed to scan the base and retrieve from it

only and all available information requested in a particular
The scope of the project is world wide and meetings of execution run.

the working group have been attended by scientists from a
wide geographic spread of countries covering both the de- 3. Management of IGBADAT. As an outcome of the meet-
veloped and the developing world. ing the IUGS Subcommission on Data Bases for Petrology has

assumed responsibility for policy-level guidance and manage-
ment of IGBADAT, organizing and managing systematic up-
dates of the base and improving public access to it. Also dis-
cussed were methods to distribute IGBA-user program library,
which is currently under design and development by project

PROJECT 239: EXPLOITATION OF IGBADAT members.

4. Administration. In view of the retirement of Felix
Project Leader: F. CHAYES Chayes the leadership and administration of the project has

been transferred to Joe Frizado.

5. Other data bases. Building on its experience with
DESCRIPTION IGBADAT, Project 239 and the IUGS Subcommission on

Data Bases for Petrology are appraising the prospect of other
The central task of the project is the development and data bases analogous to IGBADAT in the field of sedimentary

testing of the procedures for retrieving, transmitting and petrology.
processing petrological data which were accumulated in the
database IGBADAT-l by former project 163, and to en-
courage and facilitate the use of that base. In this, the project
will stress the application of the microcomputer necessitating ACTIVITIES PLANNED
provision of interfaces that retrieve from the database extracts
to the requirements of microcomputer-using petrologists, and The project plans to convene an international Workshop
to experiment extensively with software reduction pro- on Computer Applications and Management of Petrological
grammes and database applications designed for stand alone Data Bases in Kuwait University from 12 to 23 September,
computers. 1987. During the workshop, fifty trainees will be instructed

by eight project members in the art of interfacing with micro-
computers and mainframes as digital tool to input, scan, re-
trieve, extract and treat data in petrologic data bases. Appli-

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS cation of these bases in research and teaching will be em-
phasized. The project also will hold its annual meeting in

The project held its organization meeting from 29 to 3 1 Kuwait.
May, immediately following that of the IUGS Subcommission
on Data Bases for Petrology, in Leicester, England; 21 mem-
bers were in attendance.

SELECTED REFERENCES
In order to bring to realization the objectives outlined

above for the project, extensive discussions has been going on Chayes, F., 1985, IGBADAT: A World Data Base for Igneous
between international groups. Presently the following coun- Petrology, Episodes, v. 8, 245-251.
tries constitute the working group: U.K., U.S.A., Kuwait, ---- , 1986, DECIGB-a Set of Subroutines Designed to
Japan, India, France, Hungary, Bulgaria and Spain. Facilitate the DECoding of IGBadat Copies and Verba-

tim Extracts. (IGB862).
These accomplishments were enforced in the project's ---- , 1986, Reducing the Space Required For Active Sto-

. annual meeting held in Ankara, Turkey between June 30 and rage of IGBADAT (IGB863).
July 3, 1986 and attended by members from almost all the
national groups. A 3-day excursion to central Anatolia pyro-
clastics followed the meeting. The meeting discussed thorough-
ly the following topics:

1. Workshop on computer applications and management
of petrological data bases. The delegates discussed preparation
for this major workshop which will be held in Kuwait during
September 12-23, 1987 and aimed at popularization of IG-
BADAT. Agenda, curriculum and time table for organization
of workshop were finalized and decisions were made concer-
ning instructors, screening participants, funding and com-
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II B. GENERAL MINERAL RESOURCES AND mineral deposits and genetic types of local ore-bearing struc-
METALLOGENY tures. Some local structures serve as indicators of evolutionary

series of regional tectonic elements of the Earth's crust. During
the last decade many geotectonic and metallogenic concepts
underwent critical reappraisal. Many problems are still unre-

by B.J. SKINNER solved, as, for example, intercontinental correlation of Ar-
chean supracrustal and Proterozoic mobile belts, localization
of unique mineral deposits of diverse age and genesis within
limited areas.

The geotectonic nature and stages of Archaean green-
stone belts formation have been elaborated. Archaean green-

Since the inception of IGCP in 1973, projects concerned stone belts exhibit a marked spatial and secular heterogeneity
with the genesis, distribution, and temporal bounds of mineral in their nature and the intensity of their metallogenic associa-
deposits have been prominent in the programme. During the tions. This is interpreted to result from the variation in a num-
5-year period under review two metallogeny projects (numbers ber of interrelated parameters such as the intensity of faulting,
91 and 169) were especially active and productive. A new the extent of eruption of komatiitic and calc-alkaline magmas,
metallogeny project (number 247) was approved in 1986, and and the water depths in depositional basins. These, in turn,
held its first meeting in that year. There is every expectation, depend on the degree of extension and crustal thinning during
therefore, that projects concerned with global problems of basin development.
metallogeny will continue to be important components of
IGCP. Metallogenesis peaked during the late Archaean (2.8-

2.7 b.y.) in association with the development of rift-phase
greenstones in major linear rift zones. The marked spatial
overlap of magmatic (Ni-Cu), volcanogenic (Cu-Zn) and
metamorphic (Au) mineralization within these zones is a con-
sequence of the eruption (Ni-Cu, Cu-Zn) and subsequent

PROJECT 91: METALLOGENY OF THE PRECAMBRIAN metamorphism (Au) of thick volcanic-dominated sequences,
including significant komatiitic and calc-alkaline components,
within and marginal to predominantly deep water, fault-

Project Leader: V.I. KAZANSKY bounded troughs. Similar mineralization is developed, but
more erratically, in more extensive younger platform-phase
greenstone (3.0-2.8 b.y.), which developed in shallow basins
with no significant marginal relief under conditions of lower

DESCRIPTION extension. Older rift phase greenstones (3.2-3.0 b.y.) also
contain similar metallogenic associations, but developed in

The project was approved in 1974 for ten years. It was more restricted basins with lesser volcanic activity than young-
designed to investigate four related topics: (1) The environ- er analogues and, consequently, have a lower intensity of
ments of formation of Precambrian mineral deposits; (2) The mineralization. Secular variations in the nature of Archaean
roles of sedimentation and organic matter in the formation of metallogeny are reflected by the evolution from anomalous
Precambrian ores; (3) The roles of magmatism and metamor- metallogenic associations in very shallow-water older plat-
phism in the formation of Precambrian ores; (4) The signifi- form-phase greenstone (3.5-3.2 b.y.), including stratiform
cance of tectonic structures of Precambrian age in ore forming barite, small Pb- and sulphate-bearing volcanogenic massive
processes. An extended review of the results from the earlier sulphide and porphyry-style Cu-Mo deposits, through to more
years of this project was presented in the summary volume characteristic Archaean metallogenic associations in deep
covering 1978-1982. During the life of the project more than water environments of the younger rift-phase greenstones.
forty books were published, together with an impressive num-
ber of articles. Twenty-five international and national meetings New interpretations of the main Precambrian terranes
were held. have been derived. Chinese geologists have used Rb/Sr, Sm/

Nd, U/Pb and U-Th-Pb methods to determine the ages of
Precambrian sedimentary, volcanogenic, intrusive and meta-
morphic complexes and ore deposits to make regional

PRINCIPAL ACHIEVEMENTS correlation and to mark out tectonic structures and metallo-
genic zones of different age in Early Precambrian. The con-

A general model for the development of regional and tinental crust of the Northern part of the China-Korea plat-
local Precambrian ore-bearing structures was elaborated. form already existed in the Early Archaean as shown by Rb/Sr
Geological, petrological and geochronological data testify to ages for tonalites, granodiorites and granites of 3 105 t 9.9 b.y.
the tectonic and metallogenic differentiation of the continen- In the Early Proterozoic it underwent repeated regional meta-
tal crust in the Archean and Proterozoic. Two different trends morphism (2061 7.0; 2068 190 m.y.) and in the Middle
are distinguished; first, successive consolidation of stable Proterozoic (1600-1800 m.y.), a regressive metamorphism.
masses, and second, their transformation as a result of tectonic
movements. The evolution of continental crust in the Pre- Liaodong peninsula is separated into two Early Pre-
cambrian resulted in the origin of three regional ore-bearing cambrian units of different age, North Liaoning and South
tectonic structures, as follows: constructive, stable and Liaoning. The former is an Archean craton combined from
destructive. The first series is represented by Archean supra- greenstone belts and granite gneiss terranes, the latter is a
crustal, Early Proterozoic mobile, and Late Proterozoic folded Proterozoic mobile belt. Sedimentary-volcanogenic strata of
belts. The second series concerns protoplatforms and ancient Archean greenstone belts are called the Anshan group. They
platforms, the third involves regions of protoactivization and can be divided into four formations which are termed as
tectonomagmatic activization. Different regional ore-bearing Jingjiagon, Hongtousha, Cigon and Yingtaoyunan formations.
structures are characterized by different geological formations, The Jingjiagon formation consists of mafic volcanic rocks,
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small amounts of felsic volcanic rocks, and Banded Iron for- zoic and Paleozoic age. These kinds of deposits, differing in age,
mation. The Hongtoushan formation is made up of felsic are also represented in the Jeseniky region, in the northeast

volcanic rocks in which massive sulphide deposits occur. The part of the Bohemian massif, where the cores of the Variscan

Cigon formation is represented by basalts, and the Yingtayo- domes are formed of Precambrian sequences and their enve-

yuan formation is composed by terrigenous deposits and the lopes of Lower Paleozoic complexes. Both of them contain

Anshan Banded Iron Formation. Each formation has under- similar volcano-sedimentary deposits of iron ozides, silicates

gone greenschist to amphibolite facies metamorphism. The and sulphides, in addition to accumulations of sulphides of
isotopic chronological age of Hongtoushan formation is copper, lead and zinc. This spatial coincidence of Precambrian
3205 m.y. (Rb/Sr), Cigon and Yingtaoyuan formation is and Variscan metallogeny, that is also established at many
3140 m.y. (U/Pb). These data indicate that large iron and other localities in central Europe, has recently brought forth
volcanogenic massive sulphide deposits were being formed intensive investigations aimed at the solution of the origin of
already in the Middle Archean. this spatial and genetic convergence. This research trend was

stimulated by new discoveries of the association of the Varis-
A special eugeosyncline facies of the Early Proterozoic can metallogeny with the pre-Variscan rock substrates, in

is distributed in the southeastern part of northeastern China, which some metals, mainly gold, uranium, antimony, tungsten,
It consists of the Liaoji granitic complexes, metamorphosed tin and many others are concentrated at the very places where
sodic volcanic rocks and turbidites. There are many boron- the Variscan deposits of these metals are known to occur. The
iron deposits, massive sulphide deposits rich in cobalt, and persistence of the ore deposition from the Precambrian to the
bedded lead-zinc deposits in the special eugeosyncline facies. Paleozoic is the result of the historical evolution of the Earth's
This special facies is a submarine rock of the Early Proterozoic. crust, and its elucidation is not a question of metallogeny

alone. It is a complex problem of the evolution of the Pre-
The discovery of the Precambrian trough structures, cambrian of Central Europe and the succeeding Variscan

including analogues of the Archean greenstone belts, and mobile zone.
correlation of these with various ore deposits is an important
stage of the geological studies carried out in East Siberia, The Baltic Shield is one of the world'w major nickel
where the most comprehensive data dealing with geotectonic provinces. Numerous sulphidic nickel-copper deposits asso-
position, inner structure, geologic formations, specificity of ciated both spatially and genetically with Precambrian mafic-
magmatism and metamorphism, geochemical characteristics, ultramafic intrusions are known in the area. The deposits
ore formations, conditions of formation and localization of have been the subject of years of study and exploitation and
ore mineralization in various types of the trough structures hence a vast wealth of information has been accumulated on
situated in Baikalian Highland area, Aldan-Stanovoy region, the geological structure of the ore areas, the petrology of the
Yenisei Ridge have been observed. mafic-ultramafic massifs, the structure of the ore fields and

deposits, and the compositions of the ores. The most com-
The first detailed characteristics of cupriferous sand- prehensive material is held by the geologists of the USSR and

stones of Udokan deposit were reported together with all Finland.
types of sedimentary rocks of Sakukan and Naminga suites of
Udokan series. Primary and secondary textures in ore-bearing The Central Baltic Shield consists of two major geo-
rocks and horizons of cupriferous sandstones, chemical com- tectonic units; first the Archean basement complex with con-
position and geochemical properties of ores and rocks, struc- tinental crust formed 2500-3100 Ma ago, and second the
tural, stratigraphic, lithological control of mineralization, Svecokarelian geosynclinal complex which evolved in the
control of mineralization by facies, possible magmatic source period between 1600 Ma and 2100 Ma. Within this geotec-
ore-forming solutions, wall rock alteration of cupriferous tonic framework the nickel deposits can be classified into
sandstones, parameters of metamorphism, physiochemical four groups as presented in previous paragraphs.
conditions of ore formation, possible sources of detritial
copper were also reported. Nickel-bearing intrusions were emplaced in long, fault-

controlled straight or curvilinear belts. The geology of the
New data were obtained which allow the folded areas belts is complex and nickel-copper deposits evolved as a

of South Siberia to be evaluated. The significance of the region result of interplay of several factors. These factors have been
has grown especially since the discovery of a number of lead- reviewed first by profile across the southern sector of the
zinc and pyritic-polymetallic deposits of new genetic types Kotalahti nickel belt, the area for which abundant data are
in the Precambrian folded structures of the Siberian Platform available. After an idealized profile has been established, the
framework. Three main types of stratiform deposit are dis- model is extended to cover the tectonic of the nickel belts
tinguished: 1) Stratified pyritic-polymetallic deposits of within the Svecofennian geosynclinal complex. Magma tec-
massive sulphide ores in volcanogenic-sedimentary and terri- tonics offer a unique insight into the crustal processes leading
genous-carbonaceous series, metamorphosed to various de- to the formation of nickel-copper deposits.
grees; 2) Stratified galena-sphalerite with pyrrhotite ore beds
in carbonate and terrigenous-carbonate rocks; 3) Stratiform The Archean craton northeast of the Kotalahti nickel
galena-sphalerite deposits of veinlet-impregnated ores (with belt is an important factor in localizing the hypothetical sub-
fluorite and barite) in carbonate rocks. More productive duction zone. The transcurrent faults controlling the nickel-
deposits are present in polyinetallic mineralizations of Upper copper deposits were probably subparallel to the continental
Proterozoic age. margin of the Archean craton. The nickel belts are presumed

to be products of several subductions of oceanic crust below
Until recently, attention in Central Europe was con- the Archean continent. They probably represent deeply

centrated almost exclusively on the Variscan metallogeny. eroded part of ancient tholeiitic island arcs. The rocks of the
The Variscan and Pre-Variscan mineralizations are developed marginal basins environment were deposited between the
also in the Barrandian-Zeleznehory region of central Bohemia, nickel belts and the Archean craton.
whose Proterozoic and Paleozoic unmetamorphosed or low
metamorphosed complexes lie inside this arc, that is nearer to Drilling of the Kola superdeep hole stimulated addi-
the centre of the centrifugally developing median mass. In this tional studies of Precambrian complexes on the surface con-
region there are volcano-sedimentary ore types of Late Protero- cerning relationships among deformation metamorphism and
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petrophysical properties of rocks and creation of a new three- Laajoki, K., and Paakkola, J, (editors), 1985, Proterozoic
dimensional model of ancient continental crust on an example exogenic processes and related metallogeny. Proceedings
of the Pechenga ore region. According to this model Protero- of the symposium held in Oulu, August 15-16, 1983.
zoic tectonic movements, volcanism and sedimentation reflect Geological Survey of Finland, Bulletin 331, Geological
development of an intracontinental rift zone and protoactivi- tutkimuskekkus, Espoo, 238 p.
zation of Early Precambrian tectonic structures of the Baltic Metallogeny of the Early Precambrian. Abstracts of the
shield . Rifting of consolidated crust was accompanied by International Symposium on Metallogeny of the Early
transformation of a lagoon into a shallow water sea basin, Precambrian, Changchun, China, October 10-20, 1985,
sinking of magmatic chambers into the mantle and generation 193 p.
of antidrome volcanic series. later, the Proterozoic complex Nozkin, A.D., Krestin, E.M., 1984, Radioactive elements in
was subjected to intensive thrusting and progressive zonal Early Precambrian rocks (after the model of KMA).
metamorphism, which highly influenced the Archean complex Moscow, Nauka, 127 p.
too. The model explains the inclined seismic boundary within Papunen, H., and Gorbunov, G J., (editors), 1985, Nickel-
the Pechanga complex as a tectonic one that coincides with copper deposits of the Baltic shield and Scandinavian
the Luchlompol fault. Caledonides. Geological Survey of Finland, Bulletin

333, Geologican tutkimuskeskus, Espoo, 350 p.
The Kola superdeep hole confirmed the presence of Pertold, Z., and Suk, M., 1985, Precambrian of the Bohemian

sulfide nickel-copper ores at deep levels of the Pechenga massif and its Metallogeny. International conference on
structure. The above mentioned model provides a new inter- Metallogenesis of the Precambrian in Europe. Geological
pretation for the primary geological setting of nickeliferous Survey of Prague, p. 61-82.
intrusions as a final member of the antidrome volcano-plutonic Pouba, Z., (editor), 1984, Correlation of the Proterozoic and
association. Originally, these intrusions occupied nearly Paleozoic stratiform deposits (VII). Geological Survey
horizontal positions and were of a larger size. During progres- Prague, Institute of Geological Sciences, Charles Uni-
sive metamorphism and simultaneous thrust fault movements, versity, Praha, 306 p.
they underwent intensive dislocation with partial remobiliza- Pouba, Z., and Aoubek, V., 1985, Precambrian metallogeny of
tion of primary magmatic nickel-copper ores. Later, the Pro- central Europe. International conference on metallo-
terozoic and Archean complexes were displaced by step faults genesis of the Precambrian in Europe. Geological Survey
which are marked by a regressive, dislocative metamorphism of Prague, p. 3-57.
and low-temperature hydrothermal mineralization. In a Tuchinsky, A.A., Akylshina, E.P., and Baulina, M.V., 1984,
broader sense the model represents an important type of Transbaikal base metal ore belt. Novosibirsk, Nauka,
Precambrian ore-bearing structures (intracontinental suture 136 p. (in Russian).
zones) and it is in a good agreement with latest paleotectonic Zhang, Quisheng, 1983, The geology and metallogeny of the
reconstructions of the Kola peninsula at the same time there is Early Precambrian in China. Changchung, 542 p. (in
a principal difference the Pechenga-Imandra-Varsuga volcanic Chinese, with an English summary, 80 p.).
belt and the main sulfide zone of Finland which represents an Zhang, Qiusheng, 1984, Geology and metallogeny of the Early
ancient subduction zone at the continental margin. Precambrian in China. Journal of Changchun college of

geology of geology, 536 p. (in Chinese with English
abstracts).

Zhang, Quisheng, and Li Shouyi, 1984, The Liaojitite suite -
SELECTED REFERENCES a special eugeosyncline facies of the Early Proterozoic.

Papers 27 IGC, Section C.05. "Precambrian Geology,"
Buchanan, D.L., and Jones, M.J., (editors), 1980, Sulphide Nauka, v. 5, p. 143-153.

deposits in mafic and ultramafic rocks. Proceedings of
IGCP Projects 161 and 91. Third nickel sulphide field
conference, Perth, Western Australia, 23-26 May,
1982. The Institution of Mining and Metallurgy, Lon-
don, 80 p.

Groves, D.I., and Batt, W.D., 1984, Controls on the hetero- PROJECT 169:
genous distribution of metallogenic associations in TECTONICS AND METALLOGENY OF THE ALPINE-
Archean greenstone belts with particular reference to HIMALAYAN BELT IN THE MEDITERRANEAN AREA
the Western Australian shield. Papers 27 IGC, Section AND WESTERN ASIA
C 05 "Precambrian Geology", Moscow, Nauka, v. 5,
p. 133-143.

Kazansky, V.I, 1984, Evolution of ore-bearing tectonic Project Leaders: S. JANKOVIC and W.E. PETRASCHECK
structures in the Precambrian. Papers 27 IGC, Section
C 05 "Precambrian Geology", Moscow, Nauka, v. 5,
p.153-159.

Krendelev, F.P., Bakun, N.N., Volodin, R.N., 1983, Cupri- DESCRIPTION
ferous sandstones of Udokan deposits, Moscow, Nauka,
247 p. (in Russian). The relation between metallogeny and plate tectonics

Kuznetsov, V.A. (editor), 1983, Cholodnenskoye massive sul- of the Tethyan-Himalayan Belt, though a classical object of
fide deposit in the Precambrian of the Transbaikal studies, remains poorly understood. The complicated area of
region. Novosibirsk, 208 p .(in Russian). collision between the Eurasian and the African Plate matches,

Kuznetsov, V.A. (editor), 1985, Precambrian trough structures in a limited way, the Pacific coast, or that of Africa, and thus
of the Baikal-Amur region and its metallogeny . Novo- the metallogenic development is more complex than in much
sibirsk, Nauka, 192 p. (in Russian). of the world.

Laajoki, K., Paakkola, J., 1983, Exogenic processes and related
metallogeny in the Svecokarelian geosynclinal complex. Special consequences of plate movements can only be
Guide to field trips for the IGCP Projects 91 and 160 identified where metallogenic units have been separated and
in eastern, central and southern Finland, August 17-26, displaced. In the Mediterranean such a phenomenon was
Geological Survey of Finland, Espoo, 1983. shown for the first time by Agard and Emberger (1976), when
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they correlated ore districts in southern Spain and Morocco. deposits of Mn with Ba, hosted in Jurassic and Cenomanian

Generally, however, the rearrangement of these continental limestones, can perhaps also be considered as remote and de-

fragments within the Tethyan Belt is difficult, because the layed results of the ophiolite magmatism.
original position as well as the rotations of the terranes are
split off from the Eurasian and African Plate are not well A compressive phase started during the late Creta-
known. Various contradictory models have been discussed ceous and terminated during the late Miocene. Deep-reaching
in the comprehensive volume by Dixon and Robertson (1986) subduction did not occur and therefore porphyry copper type
on the "Evolution of the Mediterranean." deposits are missing. Ophiolites, with modest content of ores,

were obducted along the Ligurian coast. The main consequen-
In all reconstructions, which are mostly based on ces of the collisional events are anatectic magmas, mostly

palaeomagnetic data, the relation between the palaeofacies andesites and a few granites, at the margins of the North
and the palaeotectonic features, have not been adequately African, the Iberian and the Apulian Plates. A great number
considered. A reliable reconstruction of the Mesozoic and the of ore deposits are apparently connected with these magmatic
Tertiary Mediterranean will only be achieved after a synthesis rocks. They are found between the Maghreb, the Betic Cor-
of these elements. It was therefore considered desirable for dillera and Tuscany. Economically the North African ores are
this key region for mobilistic tectonics to be the focus of an the most important ones. The types of deposits vary between
IGCP project. Project 169 was the result. skarn-ores, volcano-sedimentary orebeds, and replacement

bodies and veins. Most of the deposits are of Miocene age,
although both the genesis and the age of many of the deposits

remain under dispute. Fuchs favors a multiphase formation

SUMMARY OF PRINCIPAL ACHIEVEMENTS with a final supergene enrichment.

East of Dobrogea we can now distinguish an older In the case of the North African Pb-Zn-Ba deposits, a

northern trough, the Palaeo-Tethys, which was closed during connection with the Triassic evaporites is possible. The spatial
Jurassic time, thus forming the Cimmeride orogen, and a more distribution of these evaporites (mainly halite) coincides re-
southern trough, from which, during the Cretaceous-Tertiary markably with the distribution of the Mesozoic-Tertiary
time, the alpidic orogen emerged. (Sengor, 1985). For this Pb-Zn districts (Fig. 2). This brings to mind the capability of
reason it can be said that the basement of the different saline brines to dissolve and reprecipitate metals. Rouvier et al.
metallogenic zones sometimes belonged to Eurasia, sometimes (1985) recently have connected both the Pb-Zn and the side-
to Gondwana. Therefore, the pre-Mesozoic mineral deposits rite deposits with the salt-bearing diapirs, thus refering to pre-
in the Circum-Tethyan area can only be compared, but not vious statements by Sainfield (1952). This genetic model was
spatially correlated. For example, the metamorphic massifs in examined in detail by W. Pohl et al. (1986). From our view-
SE Europe - with the exception of the Pelagonian-Apulian point, the issue should not be confined to diapirs, but should
block - belonged during the Paleo-Tethyan period to the be studied in a broader sense together with the multiphase
Cimmerian Plate, but in Neo-Tethyan time they belonged to tectonics and the geothermal conditions during the Mesozoic
Europe. These fragments, like the adjacent Ukrainian Plate, and Tertiary. The serious objections raised by Rouvier as to
are particularly rich in pre-Palaeozoic and Palaeozoic strati- why so many salt diapirs in the world are not surrounded by a
form Fe- and Mn- deposits. halo of ore occurrences, still remains. At least an indirect

influence of the Tertiary magmatism seems likely. Generally
Within the alpidic provinces of the Mediterranean- we can summarize all these deposits as "related to post-colli-

Eurasian orogen we can distinguish five groups of metallo- sional crustal activation."
genic zones and districts, which are related to the successive
stages of tectonic evolution: 1) related to crustal attenuation 2. The Central Section
(meaning rifting, sensu lato), 2) related to ocean spreading,
3) related to subduction and connected mountain building, The Central Section of the circum-Mediterranean Belt
4) related to continental collision, 5) related to post-collisional consists of the Alps and the western Carpathians. The north-
(meaning folding) tectonics. wards directed arc of the mountain belt is caused by the

Adriatic-Apulian promontory, which is mid-Mediterranean
microcontinent of African origin. Rifting in the alpine sector
began during Middle Triassic, when, at the border between the

THE CIRCUM-MEDITERRANEAN AREA Northern and the Southern Alps, the Alpine-Dinaric Cicatrice
developed as a zone of submarine faulting and inquiescent

1. The West Mediterranean Section sedimentation, accompanied by outpouring of metalliferous
hydrothermal solutions, which deposited partly syngenetic,

Distensive phenomena occurred during the Permian. partly epigenetic Pb-Zn ores in Middle Triassic dolomites and
They were connected with the eruption of large masses of limestones. These are the famous deposits of Bleiberg-Mezica-
porphyries in the SW Alps, but to a minor extent also in the Raibl-Salafossa. The lead-isotopes all point to a Palaeozoic age,
Sierra Nevada in southern Spain and in Morocco. Many de- which indicates a provenance of leached rocks in depth. This
posits of B, Pb-Zn and U are affiliated with this magmatism, zone later on was closed by alpine compressional orogenesis.
the exact age of which is generally uncertain. In early Triassic
time the shallow epicontinental sea advanced from the East, The opening of the Penninic troughs in connection with
covering the eroded Hercynian mountains of western Europe the opening of the North-Atlantic introduced ocean floor
and northern Africa. Widespread evaporites were deposited, deposits in the alpine realm, which were associated with in-
(Busson, 1982). Ocean spreading began during the late Juras- significant occurrences of Cu and Mn. The Mid Cretaceous to
sic, lasting until early Cretaceous. From this period the Ligu- Eocene subduction caused the extensive overthrusts of the
rian and Tuscanyan ophiolites were derived; they are remark- Austro-alpine nappes. These thrust planes were flat and did
ably poor in metal deposits, compared with their East Mediter- not provoke the rising of porphyry copper stocks from the
ranean equivalents. The historically famous but economically depth. Generally the Alps and the Carpathians are characte-
less important pyrite and copper deposits of Montecattini were rized by an unusual accumulation of far transported nappes,
formed at this time. Sedimentary or volcano-sedimentary most of which are of African origin. This caused a thickening

67



of the sialic crust, by which the rising of alpidic magma was Serbia - Sredna Gora - northern Turkey to Armenia and Iran,
prevented. This is probably the reason for the scarcity of occurred at this time. Lenses of massive ore are found in
young-alpidic magmatogenic deposits within the axial parts of Senonian andesitic lavas, whereas disseminated copper ores
the Alps and the Western Carpathians. (Petrascheck, 1982). are associated with Laramide intrusions. All groups and all

ranges of magmatic rocks are present, particularly in the
Small granite intrusions of 110 Ma age occur in the Banat and in Bulgaria. At deeper levels, some metasomatic

Central Slovakian Carpathians, establishing that magmatic skarn deposits are known. The tectonic character of this
activity was caused by the giant orogenic movements in late magmatic-metallogenic zone is not clear, despite much investi-
Cretaceous-Paleocene time. A siderite vein crosses one of gation. For an assumed island-arc with back-arc rifting, the
these granites. Some of the siderite deposits in the Carpathians corresponding ocean is missing; it might have belonged to the
are post-Triassic (that is alpidic)others are Hercynian (Ilavsky). hypothetical Danubian trough. It is a phenomenon, at least in
The extent of the remobilization-processes is under dispute. the European section, which apparently does not match the
The same applies to siderite deposits of the Eastern Alps, classical model of plate tectonics.
where pre-Triassic and post-Triassic mineralization was recog-
nized. Mobilization processes played an important role any- Tertiary copper porphyry deposits without a direct
way. In some cases their age: can be identified as late Creta- relation to a subduction zone, can be found in other areas of
ceous. In the inner side of the arc (e.g., in the marginal parts of southeastern Europe such as Recsk in Hungary, and Bucin
the Pannonian Basin) where the crust is thin, Tertiary volca- and Skuries in Macedonia. Mantle plums are a possible ex-
nics and plutonic rocks occur abundantly and are associated planation for these occurrences. Young Tertiary metallogeny
with the rich gold districts and base metal deposits of Slovakia is related to intermediate and acidic magmatites. The com-
and Transylvania. In the Romanian Carpathians several small paratively rare plutonic rocks were formed in deeper levels
rifts produced ore deposits. (Vlad, 1986). than the associated volcanic rocks. However, a fundamental

separation of plutonism and volcanism, as claimed by some
The southern part of the central section is occupied by authors, is not justified.

the Appenine peninsula. (Zuffardi et al. 1986). There, ocean
floor spreading took place during Jurassic through the separa- The Neogene ore zone has several districts: I) the wes-
tion of Sardo-Corsica from the mainland of Italy. This oceanic tern Carpathians (Pb, Zn, Au, Hg vein deposits), 2) the Trans-
trough was a comparatively small one - like in the Alps - and sylvanian Mountains (Au, Ag, Pb-Zn veins), 3) the southern
as a result the metallogenic fertility of its ophiolitic assemblage Serbian-Rhodopian district (veins and replacement deposits of
was low (Tuscany). Upper Cretaceous bauxites were deposited Pb-Sn-Sb) and 4) the Aegean district (replacement deposits
on the platform in Istria and in Apulia. The main metallogenic and impregnations of Pb, Zn, Mn, Ba).
epoch lasted from early Tertiary to Pliocene. The periadriatic
tonalities, together with the granites of Elba, are products of The metallogenic zones of the Balkan Peninsula can be
the collision along the southern margin of Europe. The mag- followed as far as into Anatolia. The Upper Cretaceous-
matic and post-volcanic activity has continued to the present, Paleocene copper belt of Banat-Sedna-Gora has its continua-
producing various deposits of fluorine, mercury and boron. tion in the Pontides, where the subduction related character of

some of the deposits is more clear. The northern zone of
3. The East Mediterranean Sector ultramafics corresponds to the chromite deposits of the Vardar

Zone, whereas the southern zone, which contains the famous
The Triassic was a time of crustal tension. Basaltic but now exhausted districts of Fethe and Guleman, is the

magma rose from the mantle and became contaminated by continuation of the suture zone of Albania and Central
continental crustal material. The products were porphyrites Greece. The widespread Neogene mineralization in Western
and keratophyres, which were extruded into flat, intracon- Anatolia and in the Taurides is characterized by replacement
tinental sea troughs. Metals originated in the mantle, as well and vein deposits of Pb, Zn, Ag, Ba and Mn. The frequency of
as in the crust. The Cu-Pb-Mn-Fe-Hg deposits of the volcano- Ba and Mn around the Aegean Sea may be connected with the
sedimentary type in Montenegro, Bosnia and Slovenia belong beginning oceanization of this part of the crust in late Tertiary
to this type. A problem which still has to be investigated is, time.
whether or not the sequences of ore associations in all these
deposits are comparable, and whether they correspond to dis- It can generally be observed that the southern branch of
tinct phases of rifting. the orogene is much richer in Pb and Zn than is the northern

branch. As in the western Mediterranean area, Pb and Zn are
The Jurassic was a period of ocean-floor spreading; situated near the northern edge of the ancient African Plate.

micro-oceans and micro-continents were formed. The Troodos It can be assumed that these metals are inherited from the
Massif in Cyprus is regarded as obducted ocean floor. Con- 'underlying rocks.
stantinou reports that in Cyprus sulphide nickel mineralization
occurs in the deeper harzburgite levels, whereas the cupri- Tertiary rifting was not important for metallogeny in
ferous layers and lenses are connected with the higher alpidic Europe, with the exception of Italy. The Jordan
pillow lavas. The podiform chromite deposits in the eastern Graben in Syria and Palestine is only accompanied by traces
Mediterranean countries are situated almost everywhere of ore, in spite of underlying salt and remarkably high heat
in obducted ophiolites derived from an ancient oceanic realm. flow.
Ultramafic rocks having been intruded into gneissic rocks of
continental crust, are poor or devoid of chromium ore. The
fact that the ophiolte assemblages in the Eastern Mediter-
ranean area are much richer in ore than those the western WESTERN ASIA
Mediterranean assemblage, may be explained by deeper
reaching crustal movements in the East. The Alpine ore deposits and regional metallogenic units

of Western Asia are related to the realm between the Eurasian
The next major metallogenic epoch was at the Creta- in the north and the Arabian and Indian plates in the south

ceous-Tertiary boundary. The formation of the large Eurasian and southwest. This area exhibits some unique characteristics
copper belt, which extends from the Banat via northeastern as compared to other metallogenic units of the Tethyan
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Eurasian metallogenic belt (Jankovi6, 1984a). A preliminary reconstruction of the borders of the main

microplates between two major convergence zones within the

Regional Geotectonic Evolution area under consideration shows: (1) the Alborz-Hindukush
bordering the southern edge of the Eurasian plate and (b) the

The domain is characterized by a very complex tectonic Zagros-Chitral zone, formed at the southern edge of a com-
evolution, in close connection with the history of the Neo- plex of microcontinents, island arc and ocean-floored basins.
tethys, its opening, development, the island arcs and micro- The reconstruction should be considered tentative, since there
plate(s) and their welding, plus the closing of the ocean and are still insufficient data for a more detailed interpretation of
subduction of oceanic crust. the history of fragmentation, dispersion and reamalgamation

of the various fragments of Gondwanaland.
From the late Precambrian until the late Paleozoic,

southeast Turkey, Iran, Central Afghanistan and Arabia were Types of Ore Deposits and Tectonic Setting
one continent (part of Gondwanaland) and separated from the
Eurasian plate by the Hercynian ocean (Paleotethys). The The Alpine endogenous deposits are associated with
tectonic revolution, as in other parts of the Mediterranean, various tectonic environments usually genetically related to
commenced in late Permian-Triassic time, by rifting along the specific magmatic complexes, both volcanic and intrusive,
Main Zagros fault, and spreading of the continental plate and a definitive time interval:
along the Zagros-Oman zone, resulting in the detachment of
the Iran-Afghanistan microplate(s) from Arabia, and the 1. Mineralization related to intracontinental rifting:
opening of a new ocean, the Neotethys. Following a relatively long period of quiet tectonic develop-

ment during the late Paleozoic, a global tectonic evolution
The closing of Paleotethys by the northward motion of started by the horizontal spreading and rifting during the late

the Central Iranian-Afghanistan microplate(s) resulted in their Triassic-early Jurassic. Ore deposits related to this tectonic
welding with the Eurasian plate along a suture zone of oceanic setting are subdivided into two main groups:
crust. It is not yet certain whether the closing of the Paleo-
tethys by the late Triassic-Jurassic was followed by subduction 1.1. Ore deposits situated in the central parts of spread-
of the Central Iranian-Afghanistan microplate(s) beneath the ing centers, in genetic connection with volcano-intrusive and
Eurasian plate. There were large areas of shallow sea and small volcano-sedimentary complexes: volcano-sedimentary sul-
Red Sea type oceanic basins, associated presumably with the phides and oxides (Pb-Zn predominate accompanied by barite;
fragmentation of continental crust during the period of move- Fe-Mn oxide deposits; skarn deposits occur sporadically).
ment of the continental mass from Arabia to Asia, but there Besides volcanic-hosted massive sulphide deposits sediment-
are no reliable data on when and how these narrow oceanic hosted massive sulphide deposits occur as well (they are usual-
basins were formed, though they are of particular importance ly associated with the more advanced stages of continental
for the recognition and delineation of microplate margins and rifting - e.g. the Great Caucasus).
metallogeny associated with them.

1.2. Mineralization associated with the flanks of graben-
With the disappearance of the Paleotethys ocean, the like basins and/or graben-horst structures, related to shallow-

floor of the Neotethys started to subduct beneath southern water sediments, usually to corbonate reef facies: These de-
Central Iran and apparently disappeared by late Cretaceous- posits are mainly amagmatogenic, though volcanic sources can
early Paleocene time. By the end of the Mesozoic Era, all of provide the necessary thermal energy to form and drive hydro-
the existing oceanic crust between Arabia and Asia in the thermal system(s), mobilization of ore metals, and their
Iranian area had been consumed along the main Zagros thrust transport from the ultimate source(s) to the site of deposition
line (Stocklin, 1977). The final closure took place in the late (lateral movement of brines from the central part of rift-fault
Oligocene when the Eurasian and Indian plates collided along area). Thermal energy, however, can derive from heat-fluxes
the Indus Suture zone. originating from rifting processes.

According to the concepts of oceanic-floor spreading Mineralization is predominantly low temperature, com-
and subduction, the remnants of Neotethys were represented posed of Pb-Zn sulphides (usually one of them is dominant),
by those narrow ophiolite scars which are thought to be relics locally barite, and sporadically fluorite. They are situated near
of former oceanic crust, partly covered by the Eocene flysh; the continental margin, such as the lead-zinc deposits in
they define the suture along which ancient continents or Central Iran, and the lead-zinc-barite - fluorite deposits in
continental fragments have been welded together (Stocklin, Baluchistan, Pakistan.
1977). If these concepts are valid, and ophiolite zones with
scars really do separate former continental margins, then in 2. Mineralization related to an ocean-floor spreading
Western Asia several ancient margins can be distinguished: environment: These deposits are numerous, particularly along

the suture zones of Zagros in Iran, and Indus-Tsangpo river in
(i) The Main Zagros-Oman thrust line western and northern Pakistan as well as in Tibet in China.
(ii) The Chaman Fault, the currently active plate boundary

of the Indian plate. Two main groups of deposits are distinguished: magma-
(iii) The Alborz-Herat Fault-Hindukush marks the northern tic deposits involve podiform chromite deposits and minor

border of Stocklin's Central Domain; its extension Cu-Ni-Fe sulphides in peridotite, titaniferous magnetite, and
eastwards is conjectural. volcano-sedimentary and volcanogenic deposits include pyritic

(iv) The Great Kafic Fault and others define the Central cupriferous deposits in Oman and numerous but small bedded
Iranian (including Lut) - Central Afghanistan micro- ferromanganese deposits.
continent(s).

(v) Kohistan is a welded island arc between the Indian and 3. Mineralization in subduction-related settings: Along
Eurasian plates. The welding surface between Kohistan the southern margin of the Eurasian plate, above the sub-
and the Indian plate is represented by the Main Mantle ducted Afro-Arabian and the Indian plates, significant non-
Thrust (Tahirkeli, 1979). ferrous hydrothermal deposits were formed during the Ter-

tiary time in close connection with calc-alkaline and partly
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alkaline volcano-plutonic complexes. The Yazd-Malayer zone is characterized by numerous
strtiform and vein types Pb-Zn-barite mineralization in Creta-

The principal types of ore deposits are the following: ceous limestone, located along the continental margin of the
West-Central Iranian block (Jankovi6, 1984b).

3.1 Porphyry copper deposits are known in Iran (the most
significant is Sar Cheshmeh), in the Chagai district in The Kerman metallogenic zone contains very significant
Pakistan (e.g. Saindak a.a.), and the Yulong district copper deposits in genetic association with the Neogene
in Tibet, China. volcano-plutonic calc-alkaline complexes; they are grouped

within a narrow elongated zone, subparallel to the boundary
3.2 Skarn deposits are numerous but mainly of small eco- of continental margin.

nomic importance (scheelite and cassiterite deposits in
Afghanistan and southern Pamir are of considerable The Chagai district is characterized by porphyry copper
size; chalcopyrite in southern Pamir and southeast mineralization and occasional occurrences of massive sulphide
Afghanistan). and skarn mineralization.

3.3 Greisen deposits are widespread in the ore fields of The Lut-Farahrud district contains tin and tungsten
southeast Afghanistan, where cassiterite is often accom- deposits, some of them of economic importance (e.g. Vostok
panied by wolframite. The same type of deposit is and Turmalin in Afghanistan), then small copper and lead-zinc
known in southern Pamir. deposits as well as numerous occurrences of mercury.

3.4 Volcanogenic hydrothermal deposits are mostly associ- The Central Afghanistan range: Numerous deposits
ated with calc-alkaline complexes. The mineralization many of which of economic importance are found in the area
is mainly located in subvolcanic level, or in surrounding (Cu, Sn, minor Pb-Zn, gold are related to greisen, skarn and
rocks, epigenetic with respect to volcanics;replacement hydrothermal vein types). The pegmatites associated with
type occurs as well. The copper massive sulphide and Oligocene granite contain Li, Ta, Nb and Ta.
lead-zinc sulphides are the most common representative
of this type. The cassiterite mineralization in the Shin-
dan-Kyshamaran district in Afghanistan resembles
porphyry tin mineralization in the Andes. SELECTED REFERENCES
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Project Leader: F. M. VOKES

DESCRIPTION

The aim of this project, which is now terminated, was
the correlation of data on the geological environments and
characteristics of upper Precambrian and lower Paleozoic
stratabound base-metal sulphide deposits in the Caledonian-
Appalachian orogenic belt with a view to elucidating their
genesis, predicting further mineral resources, and facilitating
the exploration and development of individual prospects.

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS

The main scientific achievements of project 60 in the
period under review were the holding of the final project
symposium and field excursion, the publication of a special
issue of Economic Geology and the publication of two
correlation maps summarizing the status of knowledge on
stratabound sulphides in the Appalachian-Caledonian orogen.
At the final project symposium in September 1983 in Ottawa,
35 papers were presented and the respective abstracts have
been published in the "Project 60, Programme and Abstracts"
(1983). The guide-book for the excursions was published as
Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 36 (1983).
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16 of the papers read at Ottawa were published, after revision SELECTED REFERENCES
and refereeing, as a special issue of Economic Geology

Gair, J.E. and Vokes, F.M. (editors): A special issue devoted to
The research papers in the final CCSS Symposium massive sulphide deposits of the Appalachian-Caledonian

Volume fall broadly into two categories: orogen. Economic Geology, vol. 79, no. 7, pp. 1425-
1758, November 1984.

Firstly, regional studies emphasizing the relationships Stephens, M.B., 1986: Stratabound sulphide deposits in the
between stratabound sulphide deposits and their host litho- Appalachian-Caledonian orogen (North America and
logy and stratigraphy. This includes studies of deposits in Europe) Geological Survey of Canada, Map 1649A
Alabama, Georgia, Virginia, Maine, New Brunswick, New- (1:5 Million).
foundland, Greenland, Scotland and Sweden. Zachrisson, E., 1986: Scandinavian Caledonides, Stratabound

Sulphide Deposits, Sveriges geologiska undersokning,
Secondly, there were topical studies of specific minerals Ser. Ba. No. 42 (Map 1: 1.5 M.).

or isotopes in the ores or their wall rocks, which may provide
clues to the source and derivation of the metals or the pro-
cesses by which they formed. These included investigations
of lead and stable isotopes, of fluid inclusions and of mineral
compositions in various parts of the study area.

PROJECT 161:
The major cartographical products resulting from the SULPHIDE DEPOSITS IN MAFIC AND

work carried out have been published in 1986. These include a ULTRAMAFIC ROCKS
1:1.5 m scale map of the stratabound sulphides of the Scandi-
navian Caledonides (Geological Survey of Sweden). The loca-
tions of 361 stratabound deposits in Finland, Norway and Project Leader: A.J. NALDRETT (H. PAPUNEN in 1987)
Sweden have been plotted on the geological base map showing
both tectonostratigraphic units, paleotectonic zones and litho-
logical/chronostratigraphical units. For deposits of W. 1 m tons
(119), maps symbols give information on their composition, DESCRIPTION
size, paleotectonic environment and the nature of their host
rocks. This is the first attempt at a unified presentation of the The aims of this project include 1) fostering field con-
Scandinavian stratabound sulphides and their geological sett- ferences, symposia and work shops to stimulate interest in
ings. It provides valuable background information for future platinum group element and Ni-Cu ore deposits and to help
ore deposit research and mineral resource assessment in the educate geologists from countries lacking such deposits, 2) to
region. gather and compile a systematic bibliography on mafic and

ultramafic rocks and the magmatic sulphide mineralization
The most important cartographical achievement of associated with them from a wide range of tectonic environ-

project 60 has been the publication in 1986 of 1 1:5 m scale ments.
correlation map showing the stratabound sulphide deposits of
the entire Caledonian-Appalachian orogen. This has been
published by the Geological Survey of Canada. It shows more
than 80 major (>I m tons) of late Proterozoic to early Paleo- SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
zoic age. The paleotectonic settings of these deposits have
been defined in terms of paleotectonic environment and paleo- Some major volumes in which project 161 has played
geographic location relative to the Laurentia-Greenland, an important role have appeared during the 1982 to 1986
Balto-Scandian and Avalon platforms. period. These volumes include:

Approximately a further 100 minor ( <I mt) deposits (1) "Komatiites" (eds. N T. Arndt and E. Nisbet) published
are also included in order to emphasize the distribution of by Alan & Unwin in 1982;
Caledonian stratabound sulphides and their origin. The bulk of
the massive sulphide deposition occurred during a single cycle (2) "Sulphide deposits in mafic and ultramafic rocks" (eds.
of ocean basin opening (late Proterozoic to Cambrian) and D.L. Buchanan and M.J. Jones), containing the proceed-
closure (Ordovician to early Devonian). ings of the Third Magmatic Sulphide Field Conference

and published by the Institution of Mining and Metal-
The project can be considered extremely successful. lurgy in 1984;

Beyond a large number of publications and maps it has con-
tributed to extensive cooperation between the scientists in- (3) "The geology and ore deposits of the Sudbury structure"
volved. Research has been stimulated at all levels, and has not (eds. E.G. Pye; A.J. Naldrett and P.E. Giblin) published
terminated with the termination of the project. Various by the Ontario Geological Survey in 1984;
other undertakings have been inspired by project 60, and
these include the Geological Association of Canada, special (5) "Nickel-copper deposits of the Baltic Shield and Scandi-
volume no. 22, 1981, on the Buchans mining district of navian countries" (eds. H. Papunen and G.I. Gorbunov)
Newfoundland, and the inception of a four-year metallogene- published in 1985 by the Geological Survey of Finland
tic study of the Eastern Townships of Quebec in which Cana- and
dian and USA workers cooperate. In addition, it has had an
important affect on mineral exploration in Ireland, by direct- (6) "Geology and metallogeny of copper deposits" (eds.
ing interest at the mineral potential of the Irish Caledonides G.H. Friedrich, A.D. Genkin, A.J. Naldrett, J.D. Ridge,
at a time when most effort was being put into their carboni- R.H. Sillitoe and F.M. Vokes), containing the proceed-
ferous cover rocks. Plans are now in hand by former members ings of the Copper Symposium at the 27th International
of project 60 to organize a new stratabound sulphide sym- Geological Congress and published in 1986 by Springer-
posium for the 1988 GAC-MAC meeting at Halifax, NS., Verlag as special publication no. 4 of the Society for
Canada. Geology Applied to Mineral Deposits.
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Increasing interest in the geology of platinum group (b) The nature of layered intrusions. Repetetive influxes

element deposits has lead to the publication of of magma are now accepted as a basic parameter for the

formation of larger layered intrusions. Work both on the

(1) a special number of "Economic Geology" entitled Bushveld Complex and on the Stillwater Complex has pro-

"A second issue devoted to the platinum group ele- vided strong support for this hypothesis. In addition, there

ments" (ed. G. v. Gruenewaldt, 1982) with papers from is now evidence that later influxes of magma had different

the 3rd International Platinum Symposium; compositions and thus also different REE and strontium

(2) "Stillwater Complex" (eds. G.H. Czamanske and M.L. isotopic patterns.

Zientke) published in 1985 by the Montana Bureau of Another important result has shown that, in contrast to
Mines and Geology as a field guide to the 4th Magmatic previous concepts, the Bushveld and Stillwater Complex

Sulphide Field Conference and the 4th International magmas are not PGE-enriched, but have similar concen-
Platinum Symposium; trations to flood basalts. This is also relevant for exploration

(3) the 1985 special number of Economic Geology "A spe- modelling.
cial issue devoted to the Bushveld Complex" (eds. G.

v. Gruenewaldt, M.R. Sharp and C.J. Hatten); (c) Processes leading to the concentration of PGE:

(4) "Metallogeny of basic and ultrabasic rocks" (eds. M.J.

Gallagher, R.A. Ixer, C.R. Neary and H.M. Prichard) Magmatic origin of stratiform deposits. The concept of

with proceedings of the Edinburgh Conference of the platinum concentrations by sulphide aggregating and achieving

same name published by the Institution of Mining and the necessary high magma/sulphide ratio for PGE scavenging

Metallurgy in 1986, and during the turbulent influx of new magma, and its mixing with

(5) the 1986 special number of Economic Geology "A a resident magma, has been established.

third issue devoted to platinum deposits" (ed. L.J.

Cabri) with papers from the 4th International Platinum Platiniferous pipes. The formation of these pipes as a
Cabpsi) m. wresult of upward flow of platinum-bearing, chloride-rich

hydrothermal solution is now well documented.

The main scientific results are now summarized under

the headings "nickel-copper deposits" and "platinum depo- Hydrothermal origin of stratiform deposits. The pre-

sits". sence of fluid inclusions in the Merensky Reef, together with

amphiboles, high Cl/F ratios and hig Cl concentrations in

Nickel-copper deposits apatite and biotite and the presence of graphite all suggest
the participation of volatiles in the concentration of platinum

(a) Komatiite-related deposits. Considerable efforts have metals.

been devoted towards explaining the sulphide content of

komatiite magma, and the troughs within which so many (d) New potential sources of PGE. The spectrum for ex-

komatiite-related ores have been deposited. The question of ploration for platinum group elements has been enlarged by

possible assimilation of sulphide bearing sediment is still the discovery of the Malope farms complex in Botswana.

open, although the hypothesis of thermal erosion causing the This complex is similar to the Busveld Complex. The Penikat

troughs now seems well established. In addition to Kambalda- intrusion in Finland has been shown to carry platinum grade

type deposits, occurrences associated with "intrusive adcumu- similar to those of the Merensky Reef in various positions in

late dunite bodies" (i.e. Agnew, Western Australia) have been the stratigraphic sequence. Finally, considerable progress has

investigated. This important nickel producer has, for the first been made in the investigation of PGE in ophiolites, and com-

time, been investigated in detail, although genetic questions prehensive new data are now available on the PGE and PGM

are still open. distribution in the Unst ophiolite, Shetland.

(b) Deposits associated with rifted continental margins.

Nickel deposits in the Thomson, Manitoba, Nickel Belt, are

now seen to be associated with a rifted continental margin. RELEVANCE OF PROJECT TO DEVELOPING COUNTRIES

A similar genesis has been shown to apply to the Kemi-Koilli-

sima belt in Central Finland. Much has been done to assist in the education of pro-
fessionals in developing countries by workshops (nickel-

(c) Contamination and the origin of Ni-Cu ores. New data sulphide workshop, Zimbabwe, 1981) and by the final meeting

show that volatiles have introduced much of the sulphur in of the project that is taking place in Zimbabwe and Botswana

the ores of the Kawishiwi intrusion of the Duluth Complex. in 1987. The project is also involved in securing financial

The volatiles are ascribed to contamination from country support for research drilling to investigate the platinum

rocks. Comprehensive geochemical studies have shown that potential of the Great Dyke of Zimbabwe.

the Sudbury igneous complex has assimilated in access of

50 wt.% of country rocks.

Platinum deposits PLANS FOR FUTURE WORK

(a) Distribution of platinum group elements. Platinum The project is due to end in 1987 with the Zimbabwe

element ratios show a complimentary relationship between Field Conference, and the preparation of the final report.

mantle material, material that has been removed from the However, the aims of the project will continue to flourish

mantle as magma, and that which remains behind. By now under a new commission of the International Association

there is little disagreement that the fractionation of PGE, and for the Genesis of Ore Deposits. The idea of this commission

therefore their distribution in nature, is controlled by the was proposed and warmy received by the Association at their

fractionation of mafic silicates either during fractional crystal- 4-yearly meeting in Lulea, Sweden, in August 1986.

lization or partial melting. However, there is still little agree-

ment as to why this control exists.
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Zientek, M.L., Mei. L., 1985. Platinum group-element concen- 1986
trations in rocks near the base of the Stillwater Com-
plex, Montana. Econ. Geol. vol. 71, p. 1352-1363. The project's activities carried out in 1986 comprised

two symposia conducted separately in two countries.

(i) The Second Symposium on Tin and Tungsten Gra-
nites in Southeast Asia and the Western Pacific under the
theme of "Genesis of Tin-Tungsten Deposits and their Associ-

PROJECT 220: ated Granitoids" was held at the Australian National Universi-
CORRELATION AND RESOURCE EVALUATION OF TIN/ ty, Canberra, Australia during 30th June to 2nd July, 1986,
TUNGSTEN GRANITES IN SOUTHEAST ASIA AND THE convened by Dr. N.C. Higgins of the Bureau of Mineral Re-
WESTERN PACIFIC REGION sources. It was the joint meeting of the project.s Working

Group 2 and 4. This symposium was well attended and re-
ceived full support from the Bureau of Mineral Resources and

Project Leaders: S. SUENSILPONG and T. NOZAWA the Australian Commission for UNESCO. About 46 extended
abstracts were published as a Proceedings of conference
(Bureau of Mineral Resources Record 1986/10). Both pre and
postconference excursions were conducted visiting some

DESCRIPTION Australian past and present Sn and W producers.

The aim of the project is to identify new approaches
to find prospective areas for tin/tungsten deposits by (ii) The Third Symposium of the project under the
- stimulating further cooperation among geoscientists of theme "Exploration and Evaluation Techniques" was con-

the region, vened by Convener of the WG 5, Mr. Johari Sunarja, SEA-
- promoting the collection, evaluation, dissemination TRAD Centre with the full support of the Director of the

and correlation of data on the granites of the region. SEATRAD Centre Prof. Chadap Padmasuta and the Director-
General of the Geological Survey of Malaysia, Mr. Yin Ee
Heng. The meeting was attended by 43 participants, experts
and geology students from China, Indonesia, Japan, Malaysia,

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS Thailand, Vietnam and the SEATRAD Centre. A total of
17 papers including the keynote paper given by Prof. C.S.

1984 Hutchison were presented and discussed. The last day of
the symposium was devoted to visiting Sn-W mines in the

1984 was a good initial year for the project. A meeting Kinta Valley.
was called during 7-8 April 1984, in Kuala Lumpur, Malaysia
in affiliation with Geosea V. The meeting was considered as It was regretted to note that due to the limited alloca-
the 2nd preparatory meeting, in order to review the back- tion given to the meeting in Malaysia another meeting of WG3
ground of scientific activities of countries within the project on geochronology could not be carried out. Project's business
area, as well as some cooperative work of these countries in meeting was carried out in Ipoh for the discussion of future
conjunction with other national or international bodies; activities including (i) the arrangement of the Fourth Sym-
to discuss on the implementation of various working groups as posium in China, in 1987, under the theme of "the Petrology
proposed at its first preparatory meeting held in Bangkok in and Geochemistry of Tin/Tungsten Granites and the Minera-
1983, and to outline the project's activities to be carried out logy and Geochemistry of Tin/Tungsten Deposits" to be
throughout the duration of the project. conducted by the convener of WG2. The meeting was in-

formed that the arrangement would be carried out as schedul-
ed and leaflet was already distributed. (ii) The compilation

1985 of distribution maps of granite and other igneous rocks cover-
The First Symposium on Tin and Tungsten Granites ing the project areas as suggested by Dr. M.J. Terman, USGS

in Southeast Asia and the Western Pacific under the theme of earlier. It was felt that with support of each member country,
"Granite Geology, Alteration and Related Mineralization", the country map under the same base maps might be able to
held in Chiangmai, Thailand, during 20-30 April, 1985. This be carried out, but the final transfer which needs high accura-
symposium was organized by Dr. Chamrat Mahawat of the cy could face problems. Unless the support in transferring data
Department of Mineral Resources Thailand, the convener of by computer is given by USGS, the compilation will not be
Working Group 1. The programme was inclusive of two days possible. This matter is now pending.
technical presentation, two days workshop (both activities
held at Chiangmai University) and a six-day post-symposium 1987
geological field trip to granitoids around Chiangmai and Tak
areas. The announcement for 1987 meeting in China has been

made and the first circular and call for papers has been dis-
The symposium was well attended by participants, patched. It will be the Fourth Symposium under the theme

experts (26) and observers (70) from both countries/organi- "the petrology and geochemistry of tin/tungsten granites
zation participating in the project and supporting countries and the mineralogy and geochemistry of tin/tungsten depo-
including Australia, China, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, sits". The venue will be Guilin, a world-known tourist city
Nepal, New Zealand, SEATRAD Centre, Thailand and the with wonderful karst topography. The symposium will be
United Kingdom. The symposium received good supports held during 21-26 October, 1987 and organized by Dr. Yu
from the Department of Mineral Resources, Department of Xingyan, the Nonferous Metals Society of China, 9 Xizhang
Geological Science, Chiangmai University, ESCAP/Regional Hutong, Xizhimennei Dajie Beijing, China. Both pre and post-
Mineral Resources Development Centre (RMRDC). symposium geological field trips will be conducted.
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PLANS FOR THE FUTURE and the National Science Foundation. This is an excellent
example of the type of major accomplishments in science

1988 which are possible through the efforts of multidisciplinary
and multinational projects under the umbrella of a coordinat-

The final meeting will be held in Japan with geological ing program such as IGCP.
field trip conducted in Korea. The announcement of the
theme and details will be made in due course. It is expected During the past eight years, IGCP 156 has developed
that this meeting will be able to make a comprehensive review a very broad and solid working base upon which to tackle
of the latest knowledge of tin/tungsten geology in each par- major global sedimentological questions associated with
ticipating country. phosphate genesis. In the future, topics of increasing concern

to IGCP 156 will include event stratigraphy as it relates to
tectonics, paleoceanography, and paleogeography; geochemical
and sedimentological facies models in time and space; and with
continued emphasis upon scientific training and information
exchange.

II D. SEDIMENTARY PROCESSES AND MINERAL SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
DEPOSITS

Project 156 started in 1977 with P.J. Cook and J.H.
Shergold, both of Australia, as project leaders. The project

B. J. SKINNER has grown larger (and today is IGCP's largest) and more di-
verse through the years, but its basic goals have remained the
same: to understand the formation, distribution and resources
of phosphate, one of the world's most important non-renew-

Although numerous classes of mineral deposits are able resources. In particular, the question of locating new
found in sedimentary rocks, and/or formed as a result of the sources of phosphate has received close attention.
processes of weathering and sedimentation, there are only
three IGCP projects specifically related to the topic. They are The project now has four separate working groups:
Project 156, "Phosphorites," one of the Programme.s most Working Group I which combines those scientists concerned
successful ventures, Project 187, "Siliceous Deposits", and with the Proterozoic-Cambrian phosphorites; Working Group 2
Project 226, "Correlation of Manganese Deposits to Paleo- which is the concern of those scientists working on an Inter-
environments," started in 1986. Several additional projects national Phosphate Resource Data Base; Working Group 3
which relate to sedimentary mineral deposits are covered in which focuses its attention on Young Phosphogenic Systems;
other sections of this 5-year summary. An example is Project and Working Group 4 which is concerned with Cretaceous and
166, "Correlation of coal-bearing formations". Tertiary Phosphorites. Twenty-six countries have appointed

national representatives and correspondents who keep in close
contact with the project leaders (at present W.C. Burnett and
S.R. Riggs, leaders of Working Group 3), and informal corres-
pondents have been appointed in eight additional countries.
Most of the recent activities have been related to Working

PROJECT 156: PHOSPHORITES Group 3.

Through conferences, field meetings, but especially
Project Leaders: S.R. RIGGS and W.C. BURNETT through publications, Project 156 has been the most pro-

ductive of IGCP's many projects. Field trips have been ar-
ranged on several continents, a regular newsletter is published,
and a vastly increased level of understanding of the global

Activities of this project were covered in some detail in resources of phosphate has been achieved.
the summary volume for the years 1978-1982. Those data
need not be repeated here. An example of the diverse and effective activities

carried out by Project 156 can be seen in the report filed by
project leaders for 1985, quoted below.

DESCRIPTION

The scope of IGCP 156 has expanded substantially ACTIVITIES FOR 1985
from an early stage concerning mainly Cambrian and Pre-
cambrian deposits and coordinating and compiling scientific The eighth international meeting of the Project was held
resource data on phosphate deposits. The project is presently in southeastern United States from 6 to 18 May 1985. A ten-
co-sponsoring, with the Australian Bureau of Mineral Resour- day field workshop considered the age, distribution, and origin
ces (BMR), a major phosphate research programme (PHOS- of the Neogene phosphate deposits of the southeastern United
REP) which addresses a number of very significant scientific States coastal plain and continental shelf. A four-day sym-
questions ranging from the formation of modern phosphorites posium considered the scientific questions associated with
to global changes in paleooceanography and the phosphorus sedimentation and genesis of marine phosphorites and their
cycle. This multinational research project started in August, relationship to palaeoclimatology and palaeooceanography.
1986 and will continue through early 1988. It focuses on About 100 geologists from 34 countries participated in the
Australian onshore and offshore phosphorites and has been field workshop.
supported by a large array of organizations including the BMR
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The field excursion started in North Carolina where the synthesize the knowledge of the scatheastern U.S. phosphate
Miocene Pungo River Formation is thick, deep, and un- system and integrate the origin of these deposits with recent
weathered. The detailed stratigraphy and cyclic patterns of studies concerning modern ocean-floor phosphorites and
sedimentation within the phosphorites and the overlying Plio- global palaeoclimatic and palaeooceanographic studies.
cene and Pleistocene fossiliferous sediments were examined.

The proceedings of these symposia are being prepared
The geology, exploration, and future potential of newly for publication by the Cambridge University Press as one in a

discovered submarine phosphate deposits on the North Caro- set of four in a series entitled "Phosphate Deposits of the
lina continental shelf were then considered. A cruise into the World". This volume will be the third in the series; volume 1
area of the Onslow Bay phosphate deposits aboard the Natio- is already in press with a release date scheduled for Autumn
nal Science Foundation vessel R/V Cape Hatteras demonstrat- 1985 and volume 2 is well under way with all papers in and
ed exploration techniques including geologic sampling, high- about half being currently edited by CUP. The manuscripts
resolution seismic profiling, and side-scan sonar bottom for volume 3 are now being written for publication by mid-
mapping. An aerial field trip from North Carolina to Flordia 1986.
presented the regional structural framework of the south-
eastern U.S. which controlled the formation and distribution A short course entitled "Geology and Phosphate De-
of Neogene phosphate deposits. In addition, the Pleistocene posits" considered world phosphate resources for Third
history of the coastal plain was spectacularly displayed with World countries, at East Carolina University, Greenville,
excellent views of both the modern and fossil barrier island, N.C., 30 April to 5 May 1985. It was attended by 21 geo-
estuarine, and fluvial drainage systems. logists from seventeen countries and held just prior to the

Eighth International Field Workshop and Symposium in
The field excursion in Florida began in the downdip order to give Third World participants the geologic back-

southern extension of the Central Florida Phosphate District. ground necessary to take full advantage of the meeting of
world phosphate experts. The emphasis of the course was on

Deep cores displayed unweathered Neogene phospho- sedimentary phosphorites, because they are the most nume-
rites similar to those observed in North Carolina and phos- rous and economically important deposits of the world.
phatic sequences. The field trip then moved up the structural
arch visiting increasingly shallower mines which displayed Two significant benefits should result from the success-
increasing degrees of secondary alteration. ful outcome of the shourt course. First, improving soil fertility

will improve the economic base of primarily agricultural
The field trip then moved north onto the Ocala Upland countries. In this way a low-cost, regionally produced

to examine the Palaeogene limestones around which the Neo- phosphate resource can increase food production for local
gene phosphates had been deposited. There hardrock phos- consumptipn; this would help bring daily food requirements
phates, consisting of highly weathered "phoscretes", apparent- to adequate levels and at the same time stimulate agricultural
ly formed on top of the various pre-phosphate Palaeogene exports. Second, a significant two-way avenue of scientific
limestone units. The field excursion ended in the North Flo- interchange will be established between geologists of the de-
rida Phosphate District where highly cross-bedded and bur- veloped and developing countries. From this interaction, ideas
rowed Miocene phosphorite sands were observed. These sedi- should evolve which will lead to the definition of potential
ments were deposited within the inner shelf and coastal en- resource target areas along with delineation of field pro-
vironments on the North Florida Platform. grammes.

The sequence of the field excursion in going from the After the Field Workshop and Symposium, a training
least weathered deposits of North Carolina and south Florida programme "Development of Indigenous Phosphate Deposits
to the highly weathered deposits of central and north Flordia was co-sponsored from 20 May to 6 June 1985 by the Inter-
demonstrated that all of these southeastern U.S. phosphate national Fertilizer Development Center (IFDC) and Project
deposits are similar and represent common depositional sys- 156, for 28 participants from nineteen different countries.
tems. The differences are generally post-depositional and re- Participants represented geologists, mining production en-
sult from severe diagenesis. Unraveling the stratigraphic and gineers, and chemical engineers. The programme presented
mineralogical complexities produced by these diagenetic pro- the latest findings in research and technology, utilized the
cesses of weathering is an essential first step in developing latest methodologies and equipments, and examined the
the depositional history and genesis of deposits such as those difficulties presently being encountered in phosphate re-
of the Central Florida Phosphate District, source exploitation and use in agriculture with particular

reference to Asia, Africa, and Latin America. It included
Fifty-two scientific papers were presented during four visits to a phosphate mine, beneficiation operations, and fer-

days of seminars held at various times during the field work- tilizer plants in Tennessee and central Florida and the Port of
shop as parts of two major symposia. Tampa where phosphate rock and fertilizers are shipped.

The opening symposium in Greenville, N.C. (Geology Two workshops on Phosphate Petrography, held in
of Neogene to Recent Phosphorites) was designed to sum- Strasbourg (21 to 22 February 1985) and Nancy, France
marize the status of knowledge of the southeastern United (November, 1985) respectively, with nineteen participants
States phosphate system in preparation for the field excur- from ten European and North African countries, addressed
sion. the problem of phosphate petrography nomenclature. A

working set of terminology was adopted as a starting point.
A seminar concerned the geology and geochemistry of Thereafter, participants carried out a series of petrographical

other Neogene to modern phosphate systems elsewhere in the studies on multiple sets of supplied thin section, applying the
world. adopted terms. The results obtained will be written up in

the next Newsletter in 1986.
The concluding symposium in Tallahassee, Florida

(Genesis of Neogene to Modern Phosphorites) was designed to Three new committees of the project have been set up
in 1985.
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The Committee on Phosphate Educational Collections major ocean fisheries world-wide.
aims at compiling a teaching collection of 35 mm slides on
specific phosphate deposits that can be distributed for use in After hundreds of meters of burial the siliceous biogenic
courses in sedimentation, sedimentary petrology, economic debris is transformed from opaline silica (opal-A) into cristo-
geology, and training courses in phosphate geology. balite (opal-CT) and finally into quartz, These mineralogical

transformations result in the recycling of silica and the sub-
The Committee on Phosphate Petrography replies to the sequent formation of siliceous shale, procelanite, and chert.

need for a more precise petrographic nomenclature that is Also, accompanying the transformation of the silica is altera-
appropriate to phosphorites, a mineral commodity that is of tion of the carbon compounds of the plankton. This material
vital importance as a commercial source of phosphorus and (especially diatoms) is the source for vast accumulation of
scientifically is an important authigenic component of conti- natural gas and hydrocarbons. For example, the Miocene
nental margin sedimentary deposits. A relatively simple but Monterey Formation is considered the source rock for most
precise and unambiguous nomenclature is required, one that important California petroleum deposits, as is the Onnagawa
can be readily understood by all concerned with the study of Formation in northeast Japan.
phosphorites and is at the same time capable of being com-
puterized so as to facilitate exchange and comparison of data. Siliceous deposits (along with the oceanic crust) are in-

corporated into orogenic belts by uplift of oceanic crust or by
The Committee on Igneous Phosphates was established obduction and thrust faulting at subduction plate margins.

to address the growing interest in igenous phosphates as a Such on-land siliceous deposits of every age are found at
potential source of phosphorus for fertilizer manufacture. many locations in the circum-Pacific and Tethys regions.
The Committee was charged with formulating a statement Examples -include the Franciscan and Monterey Formations
defining: (a) the international importance of investigations in of California, the Cache Creek Formation of western Canada
the field of igneous phosphate rocks, and (b) the status of and Washington, the Chichibu and Sanbosan Geosynclines
data available on igneous phosphate resources. of Japan, the Vagampolkian Series of Eastern USSR, the

Sumulong diatomite of the Philippines, and the Pisco For-
Project 156 is so active that a full account of all achieve- mation of Peru, to name only a few. These siliceous deposits

ments for the last 5 years would be unduly long. During 1986, are commonly associated with iron, manganese, barium,
for example, the project held its Ninth International Field uranium, and phosphate ores.
Workshop and Symposium, titled "Phosphorites of Vene-
zuela", from March 16 to 23, in Caracas. Subsequent to the In summary, it is important to study siliceous deposits
Workshop it held a 5-day short course on phosphorites (March because: (I) siliceous organisms are the very base of the food
23 to 28) for Latin American geologists. At the time of the chain; therefore, understanding the distribution and recycling
12th International Sedimentological Congress, in Canberra, of silica in the marine environment is imperative; (2) Siliceous
Australia (24 to 30 August), Project 156 held a symposium deposits are directly accountable for occurance of many
on "Cyclicity and phosphogenesis," and from August 31 to hydrocarbon deposits; (4) siliceous deposits occur with im-
September 7, a field trip to the Middle Cambrian Phosphatic portant deposits of iron, manganese, barium, uranium, and
and Calcareous Lithofacies along the eastern margin of the phosphate ores.
Georgina Basin, Queensland. Finally, at the time of the SEPM
meeting, September 23-20, at Raleigh, North Carolina, the Because of the biological origin of many siliceous
Project hosted a 6-day meeting and associated field trip. deposits, their geochemical transformation in the marine

environment, and their occurrence in many formations around
the Pacific, it is essential that palaeontologists, geochemists,
and geologists work together to reach a holistic understanding
about the origin and evolution of these deposits. Not only is
integration of disciplines needed, but workers from all coun-

PROJECT 187: SILICEOUS DEPOSITS tries around the Pacific and Tethys areas must also cooperate
in comparative studies. With these two main points in mind,
IGCP Project 115 and its extension, Project 187, were formed.

Project Leader: J.R. HEIN

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
DESCRIPTION

In order to facilitate communications, the study of
Siliceous deposits are fine-grained, silica-rich (Si0 2 ) siliceous deposits is divided into four subdisciplines, each

rocks and sediments, such as chert, siliceous shale, diatomite, headed by a chairman. The four subgroups are: (1) geoche-
and so on. Study of quartz sand deposits and quartzose sand- mistry, (2) paleontology, (3) Neogene deposits, and (4)
stones are not included in this project. Opal, cristobalite, bedded cherts.
tridymite, and quartz are the primary minerals of siliceous de-
posits. The source of silica is most commonly opaline biogenic The geochemistry group is concerned primarily with the
debris, such as radiolaria, silicoflagellates, diatoms, and sponge chemical and physical constraints of the mineralogical trans-
spicules. The tests and frustules of these marine organisms formation of silica. This involved consideration of the re-
accumulate in great quantities on the sea floor, especially cycling of silica; how much silica is recycled back into the
around the polar regions (diatoms) and the equatorial belt of marine environment for use of plankton and how much is
high biological productivity (radiolaria and diatoms). They 'locked' up in rocks. This work is accomplished by both
also accumulate in other areas where cold, nutrient-rich waters field observations and by experimentation. Apparently, less
upwell, such as offshore southern California, northeast Africa, than one percent of silica fixed by organisms at the sea sur-
and Peru. Thus, siliceous deposits accumulate over extensive face ends up as part of the rock record. During diagensis most
areas of sea floor. These silica organisms are the very basis of of the elements contained in the silica polymorphs are released
the food chain and they are in fact the cause of most of the and migrate through the section via fluids released during com-
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paction and dehydration reactions. Experimental results sup- volumes, and six PhD and master theses on siliceous deposits.

port the field observations of Hein et al. (1987) and others.

The paleontologists provide information critical to the

interpretation of the environmental conditions under which RELEVANCE OF THE PROJECT TO DEVELOPING
silica organisms thrive, as well as the age of the deposits being COUNTRIES
studied. Of course, regional correlation of deposits would not

be possible without paleontological age dating. The paleon- Members from developed countries are aiding resear-

tologists provide dates and environmental information for all chers from less developed countries by providing paleontologic

members of our group. Work is continuing by all participants age dates, chemical, mineralogic, and isotopic analyses, and
on deciphering the biostratigraphy of the circum-Pacific information on methods of study. Some members from de-

region, especially in Alaska, Siberia, Japan, California, and veloping countries have participated in our international

in the circum-Mediterranean areas. meetings through funds provided by IUGS-Unesco.

Of primary importance to the study of siliceous rocks -
namely bedded cherts - is the ability to extract the radio-
larians from the chert matrix in order to determine the age of PLANS FOR FUTURE WORK
the rocks. Techniques that accomplish this were developed by
paleontologists in the project. Direct knowledge of the age of Project 187 ended in September, 1986 with its final
cherts in orogenic belts has revolutionized our concepts of the international meeting in Yugoslavia. A conference volume is
timing of tectonic events. being prepared and should be published by September, 1987.

Integration of information provided by the four basic fields
The group on Neogene deposits is working on geolo- of research discussed above has allowed us to correlate sedi-

gically mapping the extensive, time-correlative diatomite, por- mentary processes of siliceous deposits in the ocean basins and

celanite, and chert deposits around the Pacific and Tethys neighbouring geosynclinal areas 'by means of stratigraphy,
basins. Emphasis is being placed on correlation of Miocene sedimentology, geochemistry, and paleontology in order to

and Eocene deposits, times at which pan-Pacific and Mediter- estimate the geochemical budget in the Earth.s crust, and to

ranean siliceous sediments were accumulating in great abun- estimate the production of silica in the marine environment

dance. Correlations are established for the west coast of the through geological time; to induce a general rule on sedimen-

USA, Japan, Siberia, Alaska, Peru, southwest Pacific areas, tation of siliceous deposits in geosynclines; to increase under-

and Mediterranean areas. In addition, this group is working on standing of the development of orogenic belts; and to obtain

the association of these deposits with hydrocarbons, and map- basic methods to evaluate siliceous deposits for economic

ping the included ore deposits, primariliy phosphates and interests. Results of these works will continue to be pub-

uranium resources. lished for years to come.

The group concerned with bedded cherts (mostly
Mesozoic and older deposits) is concerned with the same
operations as the Neogene group, but is also studying pheno- SELECTED REFERENCES
mena that have long puzzled workers; for example, what is
the origin of the bedding? why is there an absence of similar Hein, J.R., Scholl, D.W., Barron, J.A., Jones, M.G., and Miller,
deposits in modern ocean basins? and what is the origin of the J., 1978: Diagenesis of late Cenozoic diatomaceous

commonly associated manganese, iron, and barium deposits? deposits and formation of the bottom simulating re-

Research on these problems is being carried out in the USA, flector in the southern Bering Sea: Sedimentology, v.

Malaysia, USSR, Australia, Egypt, Spain, Canada, and other 25, p. 155-181.
places. Our latest research (Iijima, Hein, and Siever, 1982; ---- , Danner, W.R., and Siever, R., 1979: Siliceous Depo-

Hein, 1987) indicates that many orogenic belt bedded-chert sits: a Penrose Conference report: Geology, v. 7, p. 359-
sequences were continental margin deposits (back-arc, new 361.
ocean basins, adjacent to volcanic arcs) and consequently are ---- , 1980: Bibliography of fine-grained siliceous deposits:
not analogous to open-ocean deep sea deposits as sampled by US Geological Survey Open-File report, v. 80-391,
the Deep Sea Drilling Project. Further, it now seems likely 122 p.
that in most sequences, the bedding in the cherts is the result - --- , Vallier, T.L., and Allen, M.A., 1981: Chert petrology
of deposition of primarily biogenic siliceous debris by turbidi- and geochemistry, Mid-Pacific Mountains and Hess Rise,
ty currents and bottom currents. The primary bedding is Deep Sea Drilling Project, in Thiede, J., Vallier, T.L.,
modified later by diagenesis. Some bedding is formed from and others, Initial Reports of the Deep Sea Drilling
productivity cycles in surface waters. Project, 62, Washington (US Govt. Printing Office),

p. 711-748.
Much effort is currently being placed in understanding ---- , Iijima, A., and Siever, R., 1982: Siliceous Deposits in

what controls the chemical composition of cherts. Detailed Japan: Geotimes, v. 27, No. 9, p. 18-21.
studies in chemical sedimentology are greatly adding to our ---- , ed., 1987: Siliceous Sedimentary Rock-Hosted Ores
understanding of the depositional environments, mechanism of and Petroleum: Van Nostrand and Reinhold Pub. Co.,
deposition, and sources of associated ore deposits in bedded Inc., N.Y., N.Y., 350 p.
chert sequences. For example, chert-hosted manganese depo- Iijima, A., Hein, J.R., and Siever, R., eds., 1983: Siliceous
sits, once thought to be of hydrothermal origin, are now Deposits of the Pacific Region: Elsevier, 650 p.
known to form by diagenetic processes at depth in the sedi-
ment column. The diagenetic processes can be either bacterial-
ly or thermally mediated.

By the end of our project in 1986 our membership
produced hundreds of research papers, a bibliography of
siliceous deposits, three books, two abstract and field guide
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11 E. WEATHERING PROCESSES AND MINERAL DEPOSITS II F. ENERGY RESOURCES

by D. GROVES by F. HEHUWAT

Studies of weathering processes and their relationship Within the IGCP a number of projects deal with some
to mineral deposits are important because about 15 percent aspects of energy resources, e.g. Project 91 "Metallogeny of
of the Earth's land surface is tropical rain forest and lateriti- the Precambrian" in which the hydrothermal uranium deposits
zation processes are active over a major part of this area. In are the topic of the study, and Project 242 "Cretaceous of
addition, similar duricrust formations commonly occur in Latin America", which also covers hydrocarbon resources of
more temperature regions. Many of the areas that have exten- Cretaceous basins in Latin America. But more specifically, two
sive lateritic cover area are also situated in developing coun- projects have a direct bearing on energy resources. Project 157
tries, or in largely unexplored regions, or both. Thus the ex- "Early organic evolution in relation to mineral and energy re-
ploration potential of such terranes is high. sources", is an international, interdisciplinary effort to study

the influence of the terrestrial biosphere on processes of eco-
There are several IGCP Projects that relate broadly to nomic mineral and hydrocarbon formation, and Project 166

this topic, including Projects 201 (Quaternary of South "Correlation of Coal-bearing formations" has been concerned
America) and 218 (Quaternary Processes and Events in South- with improving knowledge of coal-bearing formations and
East Asia). However, only one Project, No. 129 (Lateritization with the understanding of factors that control their genesis.
Processes) has dealt primarily with the topic. This project was
set up to encourage comparative and integrated studies of Aimed to systematically explore the blurred areas in
potentially economic lateritic material that may contain Fe, which economic geology, organic geochemistry and evolu-
Mn, Al, Ni, Au or PGE resources, may act as water reservoirs tionary biology seem to blend and overlap, Project 157 has
or may be used as construction materials. Major achievements set itself to evaluate organic geochemical, isotopic and pale-
of the project have included a universal definition of laterite, ontological data in terms of the evolution of life and its rela-
and classification schemes that take into account precursor tionship to the episodic formation of Precambrian and
composition, economic significance, and textures and struc- Lower Paleozoic base-metal and hydrocarbon deposits. The
tures of the laterite. The use of multi-element geochemistry project approached its objectives by successfully bringing to-
in exploration for ore deposits in laterite terranes has been gether an international, inter-disciplinary group of scientists
investigated, together with the problems of distinction bet- to study four sub-projects on Precambrian weathering horizons,
ween true gossans and pseudogossans. A number of countries organic constituents of Precambrian sediments with special re-
were active in the project including India, Brazil, Australia, ference to pre-Devonian oils, antiquity of bacterial sulphate
Guinea, Japan, Nigeria, USSR and Venezuela. reduction, and fossil microsystems of the "stromatolitic" type

and their recent analogs.
The project terminated in 1983 with a number of the

initial aims unfulfilled. The study of weathering processes in Project 157 terminates in 1987 and has clearly been one
general, and the development and use of laterites in particular, of the successful projects of the IGCP. Besides the elucidation
should benefit from a global exchange of information and con- of many fundamental facts concerning early organic evolution
cepts. It is hoped that future projects in the field will be de- and exogene processes, it has also significantly contributed to
veloped under the umbrella of IGCP. the applied side of scientific endeavours, such as the discover-

ing of Proterozoic oil at several localities and an improved
understanding of the oldest stratiform base-metal sulphides.

The general aims of Project 166 were to provide a time
frame for coal and peat business in the world and elucidation
of the geologic processes which have led to their specific
characteristics, including sedimentation history, tectonic
setting and lithogenesis. The single most important achieve-
ment of the project, which has been terminated in 1986, has
been the publication of the World Coal Basins Inventory in
which description of 648 coal basins are included.
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PROJECT 157: The importance of ancient weathering horizons rests on

EARLY ORGANIC EVOLUTION IN RELATION TO the fact that these represent reaction rims at the interface

MINERAL AND ENERGY RESOURCES between the Earth's crust and the atmosphere and hydro-

sphere that have fixed the liquid and gaseous reactants (H20,

C02 , 02, etc.) involved in these processes. Consequently,
Project Leader: M. SCHIDLOWSKI they are storing (albeit selectively) information on the com-

position of the volatile envelope surrounding the Earth. Be-
cause of these paleoenvironmental implications, Precambrian
weathering horizons and notably fossil soils ("paleosols")

DESCRIPTION potentially hold crucial clues to atmospheric evolution during
the Earth's early history. Unfortunately, however, the primary

This project was launched in 1977 by a group of Austra- chemistry of weathering tends to be largely obliterated during

lian scientists (D.M. McKirdy, P.A. Trudinger, M.R. Walter) subsequent lithification processes. As a rule, diagenetic recon-

with the aim of systematically exploring, through a broad stitution of sedimentary rocks takes place in a reducing en-

international approach, those blurred areas in which economic vironment where the original part played by oxygen in the

geology, organic geochemistry and evolutionary biology weathering process may be totally masked (for instance, the

seem to blend and overlap. After the inauguration phase, pro- Fe 3  component of the primary detritus is usually reduced

gress reports have been published at regular intervals (Oehler again to the bivalent state).
and Schidlowski, 1980; Schidlowski, 1985). Detailed accounts
of some principal activities performed are given in a number of In order to enable a first general review of the field,
project-related monographs and book publications (Holland Project 157 sponsored an International Symposium on Pre-

and Schidlowski, 1982; Nagy et al., 1983; Retallack, 1986); cambrian Paleosols, organized by M.M. Kimberley at North

moreover, aspects of current work figure prominently in Carolina State University, Raleigh, N.C. (June 1-2, 1985).
other recent publications (e.g., Schopf, 1983, Friedman and Being the first of its kind, this conference turned out to be a

Krumbein, 1985, Johns, 1986). Since 1979, Project 157 has milestone in paleosol research. Its proceedings have appeared

organized a series of meetings some of which have proved as a Special Issue of Precambrian Research (Retallack,
seminal in the field (notably a Dahlem Workshop "Mineral 1986). The contributions assembled in this volume summarize
Deposits and the Evolution of the Biosphere" (Berlin, 1980) the present state of the field and are likely to both guide and
and a Conference "Development and Interactions of the Pre- stimulate further work at the interface of geochemistry,
cambrian Atmosphere, Lithosphere and Biosphere" (Mexico pedology and sedimentology for many years to come.
City, 1982)).

Subproject 2: Principal achievements of this subproject are
Recognizing that life is a powerful geochemical agent the definitive establishment of a continuous organic record

responsible for a number of quantitatively important trans- (in the form of kerogen and derivative graphite) over 3.8 Gyr
formations in the exogenic cycle, Project 157 concerns itself of Earth history and of a corresponding carbon isotope age
with the influence of the terrestrial biosphere on processes of function that can be best interpreted as an index of auto-
economic mineral and hydrocarbon formation. Here, the trophic carbon fixation (for a most recent synopsis see Schid-
evolutionary time table regarding the appearance of major lowski, 1967). These findings provide fundamental insight
quantum steps in biochemistry (such as the emergence of dis- into the continuity on this planet of photoautotrophy as both
similiatory sulphate reduction, and of oxygen-evolving photo- a biochemical process and as a geochemical agent. A project-
synthesis) is of particular importance as these biological sponsored workshop addressing these and related questions
innovations were bound to induce profound changes in the ("Organic Matter in Sediments: The Molecular and Isotopic
chemical regime of the Earth's surface by the release to the Record of Life over the Last 3.8 Gyr") was organized by P.
environment of geochemically relevant quantities of hydro- Albrecht, G. Eglinton and M. Schidlowski on the occasion of
gen sulphide and free oxygen. It has proved practical to pur- the 2nd EUG-Meeting (Strasbourg, 1983; cf. Episodes 1983
sue the work in four subprojects specifically set up to deal (3), p. 44). At the 27th International Geological Congress in
with the following topics: Moscow (1984) M. Schidlowski and L.M. Mukhin convened

an Intersectional Symposium entitled "Origin and Evolution
(1) Precambrian Weathering Horizons (co-ordinator: M.M. of Life on Earth" (for meeting report see Episodes 1984 (4),

Kimberley) p. 39).
(2) Organic Constituents of Precambrian Sediments with

Special Reference to pre-Devonian Oils (co-ordinator: On the applied side, members of the community (G.
D.M. McKirdy) Eglinton, D.M. McKirdy, T.G. Powell, and many others) have

(3) Antiquity of Bacterial Sulphate Reduction (co-ordinator addressed themselves to the biomarker geochemistry of an-
P.A. Trudinger) cient kerogens as a potential exploration tool in the search

(4) Fossil Microbial Ecosystems of the "Stromatolitic" for pre-Devonian (notably late Proterozoic) oils. Results ob-
Type and their Recent Analogs (co-ordinator: S. Golu- tained have been encouraging in their scientific as well as in
bic, W.E. Krumbein) their economic aspects. As a consequence of this work, there is

little doubt today that the Earth's early microbial biomass
contributed substantially to the hydrocarbon-generating po-
tential of the sedimentary shell and is specifically to be cre-

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS dited for the origin of the oil and gas occurrences of late
Proterozoic and early Paleozoic rocks. Inter alia, it has been

Subproject 1: Although the topic "Precambrian Weathering possible to identify single microbial species and genera as key
Horizons" had figured prominently in the charter plans of contributors to oils and oil-prone kerogens of this age; more-
Project 157, such activities remained marginal to the main- over, Proterozoic oils were found to be devoid of the usual set
stream of project efforts. For the most part, this was due to of "classical" biomarker molecules (such as steranes and ho-
the fact that the field as a whole was still in a fledgeling state, panes), but rich in iso- and anteiso-alkanes, alkylcyclohexanes
with basic ideas and concepts just evolving and taking shape and mid-chain monomethyls alkanes all pointing to bacterial
during the last couple of years. and cyanobacterial progenitor materials. Apart from having

81



given rise to a large number of relevant publications (see also to systematically explore the paleoecology and organic geo-
IGCP Catalogue, Vol. II, 1983), current work has culminated chemistry of benthis microbial (bacterial and algal) communi-
in the discovery of Proterozoic oils at several localities, notab- ties from both fossil and present-day sedimentary environ-
ly in Australia (McArthur, Amadeus, Georgina and Officer ments to elucidate their roles as possible petroleum sources
Basins). A detailed record of relevant literature references is and metal accumulators. Respective investigations have been
available upon request from the subproject leader (D.M. pursued by teams from various institutions (Boston University,
McKirdy, Amdel Petroleum Services, Freeville, S.A. 5063, Hebrew University, Universities of Oldenburg and Arhus,
Australia); a project-related monograph has been recently NASA Ames Research Center, Max-Planck-Institute, Mainz,
edited by Johns (1986). Baas-Becking Laboratory, Canberra). This work has led to the

accumulation of a large body of data that vividly demonstrate
Subproject 3: The quest for antiquity and the metallogenetic the impact of the microbial world on sediment-forming pro-
potential of bacterial (dissimilatory) sulphate reduction has cesses.
been in the focus of Project 157 since its very beginnings.
It is well known that this microbial process releases large There is ample evidence today that lithifield microbial
amounts of hydrogen sulphide to the environment whose mats ("Stromatolites"), apart from representing the oldest
J34S values are between 30 and 50 /omore negative than those reliable vestiges of life, are among the most conservative and
of the parent seawater sulphate. The isotopically light (32 S- persistent features of the record, covering a time span of some
enriched) H2 S thus generated is, in turn, instrumental in pre- 3.5 Gyr from their first appearance in the Archaean to corres-
cipitating iron and other metals in the form of sulphide mine- ponding occurrences in the present world. It has been shown,
rals (mostly private) which basically preserve the isotopic furthermore, that the ecology and physiology of recent mats
composition of the bacteriogenic H2 S precursor. Accordingly, may serve as models for a better understanding of their fossil
sedimentary sulphides commonly show the isotopic signature progenitors. Such work has mainly addressed cyanobacterial
of bacterial sulphate reduction. ecosystems from coastal hypersaline habitats of the Sinai

Peninsula (Solar Lake, Gavish Sabkha), the Persian Gulf (Abu
Being responsible for a large-scale removal of dissolved Dhabi), Lower California (Laguna Mormona) and Western

iron and base metals from seawater, the economic potential of Australia (Shark Bay). Studies hitherto conducted have pre-
this process is quite formidable. Its relevance for the formation cipitated a large number of publications including a mono-
of sediment-hosted sulphide deposits is necessarily contingent graphy on the Gavish Sabkha, a small-scale microbial model
on the emergence of the underlying bioenergetic process. ecosystem located on the Sinai coast (Friedman and Krum-
Therefore, efforts of Project 157 have specifically centered on bein, 1985). Another seminal book publication dealing with
pinning down the advent of dissimilatory sulphate reduction stromatolites in the widest sense has been edited by Cohen
in the general context of bioenergetic evolution. Presently et al. (1984). As a result of this work, our perception of the
available isotopic evidence (Fig. 9) suggests that the oldest nature and the geochemical role of benthis microbial eco-
bacteriogenic sulphur isotope patterns make their appearance systems has been profoundly enhanced during recent years,
about 2.8 Gyr ago which is somewhat astounding in view of gaining by a wealth of new information from microbiology to
the fact that photosynthesis almost certainly arose one billion methanogenesis. This has improved our understanding of the
years earlier (dissimilatory sulphate reduction is commonly geochemical significance of microbially mediated transfor-
regarded as an adaptive reversal of bacterial photosynthesis). mations in the exogenic cycle during the first 3 Gyr of record-
Therefore, we cannot exclude that any microbially mediated ed Earth history when microbiota (notably prokaryotes) held
isotopic differentiation of marine sulphur may have been dominion over the terrestrial biosphere.
camouflaged during the Archaean by a mantle-dominated geo-
chemistry of the oldest oceans. With vast areas of newly- At the occasion of the 12th International Sedimento-
formed oceanic crust in contact with seawater, and a sub- logy Congress (Canberra, 1986), Project 157 co-sponsored a
stantially higher heat flow, basalt-seawater interactions should symposium "Microorganisms and the Sedimentary Record"
have been at their pitch during Archaean times. This may have (conveners C. Monty and M.R. Walter) that was devoted to a
caused a largescale isotopic reequilibration between marine review of the totality of interactions between the microbial
sulphur and the primordial sulphur reservoir of the ancient world and sedimentary processes.
oceanic crust, tethering marine63 4 S values (including those of
sulphate) closely to the crustal mean of about zero permil
(Fig. 9). It is consistent with such an interpretation that minor
stratiform sulphide bands from the 3.8 Gyr old banded iron SELECTED REFERENCES
formation of Isua, West Greenland, show the isotopic signature
of primitive (undifferentiated) sulphur typical of mantle rocks. Cohen, Y., Castenholz, R.W., and Halvorson, H.O., 1984,

Microbial Mats: Stromatolites: Alan R. Liss. Inc.,
On the other hand, it is fairly well established that XVIII+ 498 p. (MBL Lectures in Biology, 3.)

bacterial sulphate reduction did not develop its full metallo- Friedman, G.M., and Krumbein, W.E., eds., 1985, Hyper-
genetic potential before Proterozoic times since sedimentary saline Ecosystems: The Gavish Sabkha: Springer,
sulphide deposits of economic grade have invariably proved 437 p. (Ecological Studies 53.)
younger than 2 Gyr. In this context, current work of the pro- Holland, H.D., and Schidlowski, M., eds., 1982, Mineral De-
ject community is concerned with an economic assessment of posits and the Evolution of the Biosphere, Springer,
the oldest stratiform base metal sulphides as well as with 333 p.
selected aspects of the microbial control of the global sulphur Johns, R.B., ed., 1986, Biological Markers: Elsevier, 365 p.
cycle. Nagy, B., Weber, R., Guerrero, J.C., and Schidlowski, M., eds.,

1983, Developments and Interactions of the Precam-
Subproject 4: The study of fossil laminated (stromatolite- brian Atmosphere, Lithosphere and Biosphere: Elsevier,
type) microbial ecosystems is directly relevant for the assess- XII - 475 p. (Developments in Precambrian Geology, 7.)
ment of the oil-bearing potential of pre-Devonian rocks Oehler, J.H., and Schidlowski, M., 1980, Early biological evo-
since prokaryotic microorganisms constitute the principal lution in relation to mineral and energy resources; IGCP
source material of the oldest hydrocarbon assemblages. As part Project 157: Rev. Inst. Franc. Petrol., v. 35, p. 319-324.
of the work of subproject 4, a concerted effort has been made
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Schidlowski, M., 1987, Application of stable carbon isotopes
to early biochemical evolution on Earth: Ann. Rev.

Earth Planet. Sci., v. 15, p. 47-72.

Schopf, J.W., ed., 1983, Earth's Earliest Biosphere: Its Origin - .SULPHIDE SULPHAT
0.5

and Evolution: Princeton University Press, XXV - 543 p.

1.0-
PROJECT 166:
CORRELATION OF COAL BEARING FORMATIONS

Project Leader: P.P. TIMOFEEV

1.5

DESCRIPTION is

This project was launched because present day know-
ledge of coal and peat bearing formations is poor when con- 2.0-
sidered on global scale, particularly with regards to corre-
lation and evolution in time and space. The aims of the pro-
ject were to elucidate the processes of coal and peat accumu-
lation, the study of the dynamics and peculiarities of trans- @ a

formation from peat into coal, and the correlation of peat-

and coal-bearing formations. Emphasis has been given to the 2.5
study of key sections in the major coal-basins by means of
all available methods and techniques, leading to: (1) detailed
correlation of sections within and between basins, and (2) the
establishment of zonal scales based on paleontology. The in-
creased knowledge of the distribution of coal- and peat-

bearing formations will aid the assessment of these resources. 3.0- M sulphate
suiphide
BIF-associatedn

.sulphide

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS

Data on age, stratigraphy, sedimentology, paleotecto- 3.5- f
nics, coal petrography and the assessment of resources of 0samples

Belgium, Bulgaria, Canada, France, F.R. Germany, Ireland, 2
Japan, The Netherlands, New Zealand, Thailand, United King-
dom, U.S.A., U.S.S.R., and Yugoslavia have been compiled 3-1
in standard format and were published in 1986 in the World -40 30 -20 -10 0 10 20 30
Coalfields Inventory, edited by the Geologische Dienst of the
Netherlands. Other countries, such as the People's Republic of Figure 9: Isotopic evolution of sedimentary sulphide and sul-
China and India have published detailed data on the strati- phate over 3.8 Gyr of Earth history. Note that the
graphy of their coal-basins at various international conferen- microbially induced isotopic differentiation between the
ces. The World Coalfields Inventory contains 648 entries, two sulphur species tends to be blurred as from about
while another 156 are still in a preparatory stage. t;l7.3 Gyr (mainly as a result of the low preservation

potential of sulphate evaporites). Therefore, the oldest
Additional data on coal- and peat-bearing formations isotopic evidence of bacterial sulphate reduction prima-

and associated deposits have been studied and have been, or rily rests on the typical (53 4 S distribution patterns of
will be, published: bacteriogenic sulphides that are characterized by ex-

tended spreads coupled with a "Rayleigh tail" at the
JAPAN: Studies in sedimentary mineralogy, coal petrography positive end reflecting a reservoir effect (such as exam-
and absolute age-datings coal-bearing Paleogene formations plarily displayed by the Permian Kupferschiefer of
have revealed disagreement between the chrono-, bio- and Central Europe (No. 25)). Applying these criteria to
lithostratigraphy of those formations. The genetic nature of the oldest record, the presumably earliest bacteriogenic
red-beds and their transition into coal-bearing formations patterns appear around 2.7 - 2.8 Gyr ago (Deer Lake
has also been studied. Greenstone Belt, Minnesota (No. 8); Michipicoten,

Woman River and Lumby-Finlayson Lakes banded iron
VIETNAM: Coal-bearing formations of Upper Triassic and formations, Canada (Nos. 11-13)). BIF - banded iron
Neogene age have been studied. The Upper Triassic coals are formation.
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characterized by citrinite-rich compositions and are inter- SELECTED REFERENCES
preted to be of limmic and paralic types. For the Paleogene-
Neogene, ancient source areas have been identified that de- World Coalfields, 1986, ed., Rijks Geologische Dienst, The
lineate sedimentary paleobasins in which four types of con- Netherlands.
tinental to shallow marine (shelf) deposits have been recog-
nized.

III. QUATERNARY AND RECENT:

CHINA: The Lower Paleozoic, (Permian-Carboniferous) and GEOLOGY AND MAN

Mesozoic coal-bearing deposits have been studied.

Correlations of Mesozoic coal-bearing deposits in III.A. CLIMATES AND ENVIRONMENTS OF

southern China have been carried out based on ostracods and THE QUATERNARY

pollen-spore analyses, the results of which have been pub-
lished in the proceedings of the International Palynological PROJECT 24:
Conference and the 8th Ostracoda Symposium. Sedimento- QUATERNARY GLACIATIONS IN THE NORTHERN
logical studies on the Permian-Carboniferous coal-bearing HEMISPHERE
formations of Northern China have been presented at the 10th
International Carboniferous Congress in Spain. Besides their
paleotectonics and metamorphism, these coals have been Project leader: J. MACOUN
studied using geochemical research which was aimed at iden-
tifying the organic source of the Lower Paleozoic, indicating
a significant difference between coals and oil-shales of this
age. DESCRIPTION

INDIA: A scheme for stratigraphic correlation of Indian The project was to carry out the stratigraphic correla-
coal basins was presented to the 10th International Carboni- tion of the glaciations in the Northern Hemisphere based on
ferous Conference in Madrid. all avaiable methods, including paleomagnetic correlations.

U.S.A.: A volume on geochemical properties of coals is to be
published on sedimentation and peat accumulation with em-
phasis on the dynamics of peat transformation into coal, SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
taking the controlling parameters of thick low-ash coal seams
of the Appalachian Basin into consideration. The final session of the project was held in September

1982 in Paris with field trips to Corsica, Normandy and the
FRANCE: Studies on coals, oil-shales and kerogens at great Piedmont of the Italian Alps. The report of this meeting was
depths are given priority, and the BRGM together with Char- published in Paris in 1983 (248 p., editors A. Billard, 0. Con-
bonnages de France are conducting geophysical studies of coal- chon, F. W. Shotton). In 1982 a report on the meeting held
fields, preliminary analyses of the drilling data are continuing. in Kyoto in 1981 was published in Kyoto (254 p., editor
A major work has been prepared for publication by M. Don- S. Horie).
simoni, entitled "Principal results of geological research of
coals, lignites and bituminous shales in France since 1980". The Canadian national group of the project edited in

1984 a publication "Quaternary Stratigraphy of Canada -
POLAND: Research was concentrated on the stratigraphy of a Canadian contribution to IGCP Project 24" (210 p., editor
the coal-bearing Carboniferous (Dinantian, Silesian) with spe- R. J. Fulton).
cial emphasis on flysch, olistostromes, and clay minerals, as
well as the evolutionary aspect of the basins. The final monograph of the project was published in

1986 as vol. 5 of "Quaternary Science Reviews", entitled
BULGARIA: Coal formations occur in Upper Paleozoic, "Quaternary Glaciations in the Northern Hemisphere", by
Lower Jurassic, Upper Cretaceous, Paleogene and Neogene, Pergamon Press (p. 514, editors V. ibrava, D. Q. Bowen
on which, in the period 1980-85, some sixty papers were and G. M. Richmond).
published. Most active has been the sub-group on "organic
matter transformation." This monograph contains regional studies on inland and

mountain glaciations in Europe, Asia and North America with
U.S.S.R.: Sedimentology and lithogenesis of coal and peat stratigraphic charts for each region and correlation schemes
deposits of the U.S.S.R. and adjacent areas have been studied, for the Eurasian and the North American continents. The
included in these are: the Carboniferous sequence in central result of correlation studies between North America and Eur-
and southern Urals, the Kusnets Basin, Triassic-Jurassic se- asia have been summarized in the final correlation scheme.
quences of the northern margin of Mesotethys, the Paleozoic
of Kazakhstan. The studies performed rendered it possible to correlate

European and American glaciations on both regional and
Several major publications have been accomplished or global scales and to establish a comparison of climatic changes

are in preparation, including paleobotany, paleomagnetic during the Quaternary as reflected in glaciations and deep-sea
stratigraphy, sedimentogenesis and molecular composition of sedimentary records. In Europe, the stratigraphic results
organic matter. allow the basic correlation of the area of inland glaciations,

extraglacial zones and alpine systems and a comparison with
The data accumulated have resulted in the formulation glaciations in Siberia. The final stratigraphic scheme reflects

of criteria to assess peat, coal and oil-shale resources. the present view of correlation of inland and mountain ice
sheets in three continents and their relation to deep-sea
stratigraphy and to the paleomagnetic scale. The last glacia-
tions and deglaciation processes are described in detail from
Canada, Alaska and Scandinavia.
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PROJECT 146: Lake Idi Amin, i.e. the Rutshuru Plain and between Lake

RIVER-FLOOD AND LAKE LEVEL CHANGES Idi Amin and Lake Mobutu, the Semliki valley, all of which

may yield good sequences of fossil man and artefacts inter-
fering with lake deposits which hitherto have never been ob-

Project Leaders: R. PAEPE, L. DE MEYER served, with the exception of Ishango (J. De Heinzelin, 1958).

In Western Africa another area comprised by Ghana,
Sierra Leone and Guin6-Bissau is especially important for the

DESCRIPTION study of the laterite soils which recently proved to be of great
interest. These deposits might prove economically and techno-

The principal objective of this project was to establish logically valuable since they require little energy, baking at

a river-flood and lake-level fluctuation curve based on the 80*C at the utmost.
stratigraphic evidence of river and lake deposits. The correla-
tion of regional results aims at validating the curve worldwide, 4. FAR EAST:
as well as at determining the climatic implications of the curve.
It should lead to a comparison with sea-level curves and clima- After a number of experiences and excursions in China

tic fluctuations of the periglacial area. The stratigraphic we had the opportunity to extend the area of investigation to
scheme for the last 10.000 years, using archaeological material, the Fossil Man site in Sangirang (Indonesia) and furthermore
should serve as a model for the study of geological periods to South-Korea, Malaysia, the Philippines, Thailand and re-
earlier than 10,000 years B.P. cently Nepal, Pakistan and India, i.e. the Himalayan Siwalik

region. This is, beyond all doubts, an area of great economic
value for the future. In all these regions a great number of
stratigraphic geological conclusions have been worked out in

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS the recent past or are still under study. The studies also have
been connected with various training activities, which were

Regional Studies: sponsored by the Earth Science Division of UNESCO as a
"training-on-the-spot" experiment for the specific target of

1. SOUTH AMERICA: river flood and lake level changes.

The studies in South America started as early as 1978
with the study in the Rio Doce Valley in Brasil on lake and
fluviatile (rampa) deposits. Recently, similar studies have been STRATIGRAPHIC RESULTS
undertaken in Suriname, Peru, Argentina, Bolivia, Ecuador and
Colombia, all dealing with either the Holocene and/or Pleisto- PLEISTOCENE:
cene (Continental or Marine) deposits.

A first result is obtained from the comparison of Pleisto-
2. EASTERN MEDITERRANEAN: cene stratigraphic logs deriving from the Mediterranean area

(especially in Greece), from the loess area in China, from the
The study of Eastern Mediterranean Quaternary was Ruzizi Plain in Burundi, Zaire and Rwanda and from the

actually at the origin of the IGCP project because good cor- North Sea belt in Belgium. In comparing results which were
relation could be established between archaeogeological out- obtained from all such type localities, it became possible to
crops in Iraq and in Greece. Indeed the archaeogeological show the interrelation between formations of the various
sections of Tell-ed-Der easily to be compared with sections in regions especially between palaeosoils of the interglacial type,
Syria and Egypt offered great opportunity for stratigraphic which in turn proved to correlate easily with the warm stages
comparison with Greece. Number of sections were described of the oxygen-isotope scale set up by Shackleton and McIntire
for archeological and Holocene stratigraphic purposes by (1973). It seems also that starting from the North in the North
Miss Haziotis in the surroundings of Athens (as of 1977) and Sea Belt via the Mediterranean in Greece towards the equator
later on in Skyros (1981) and other places in continental in Burundi, there is an increasing number of soils within the
Greece; studies of the Pleistocene deposits pointing to a Plio- sequence of the last 2.5 Ma. Especially in the equatorial belt,
Pleistocene boundary beyond the Olduvai Event (1.8 Ma) one may even find a doubling of the palaeosoils which, of
were carried out in more detail at Kaparelli, Kalamata, Koroni, course, allows a rather detailed reconstruction of the palaeo-
Messini, Crete, Drama, Attica, Katerini, Naxos and Lesbos climatic changes in the tropics for that time span. It has been
clearly showing the presence of severe cold climatic con- found that a cycle of 400.000 years appears to be currently
ditions during at several stages of the Quaternary, most pro- present in the soil stratigraphic series. Actually, groups of four
bably during the Middle Pleistocene, certainly during the Late palaeosoils separated from each other by clastic deposits of
Pleistocene, (the Last Glacial), the Middle and the Early either eolian/fluviatile or marine lake origin show a definite
Pleistocene (respectively 1.2 Ma and 2.2 Ma). periodicity as a group of more strongly developed soils. For

example, the soils of 400.000 through 800.000 years B.P.
3. AFRICA: (generally indicated as the Cromerian Stage in Europe, called

in Greece the Draman Stage) show clearly that this period of
Central Africa and to some extent the Nile region, a length of 400.000 years is characterized by four cold/warm

Sudan, Ethiopia, Somalia and Kenya. Countries like Tanzania periods, the warm periods representing the interglacials in the
and Madagaskar seem to be more interested in problems of form of strongly developed soils. On the contrary the follow-
the coastal erosion. Studies have been extended to the West ing 400.000 years show a slight reduction as to the intensities
African Rift, i.e., in Uganda, Rwanda, Burundi and Eastern of the interglacials in comparison to the period which pre-
Zaire as well as studies on laterite deposits in Guind-Bissau, ceeded the Draman Stage or the Cromerian Stage. Thus, it may
Ghana and Sierra Leone. Especially since the work carried now be concluded that a range of broader periodicities, i.e. of
out by Dr. Ilunga Lutumba in the inter-lake area between 400.000 years, are indicating periods of stronger soil develop-
Lake Tanganiyka and Lake Kivu, i.e., the Ruzizi Plain, a new ment, i.e. stronger weathering during the interglacials whereas
school of research is at work in between Lake Kivu and the other phases in between testify to weaker development of
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the soils. The 400.000 time intervals with either stronger or PROJECT 158:
weaker developed interglacial soils are therefore named (after PALAEOHYDROLOGY OF THE TEMPERATURE ZONE
G. Luttig, 1965), the Thermores respectively the Cryomeres. DURING THE LAST 15 000 YEARS

HOLOCENE

Project Leaders: L. STARKEL and B. E. BERGLUND
As was reported in earlier publications, the Holocene of

Attica (Greece) provides a complete series of at least twenty
climatic fluctuations corresponding, in the lithostratigraphical
series, to 20 palaeosoils interfering with fluviatile deposits as DESCRIPTION
was recorded in at least a dozen of archaeological excavations.
This undoubtedly points at a thousand year's periodicity in- The project emphasizes multidisciplinary research on
volving an intensive clay weathering soil type development environmental development in the temperate zone (35-70
humid warm, whereas in between shorter periods are attested N latitude) with special attention to changes in the hydrologi-
by soil developments mainly of the steppe type of soil (dry, cal regime related to climatic variations and human impact.
cooler) (A/C profile) or even pseudogley and gley development The project has two parts: fluvial environments (subproject
(wet, cooler). Such rapid fluctuation of climatic changes dur- A), lake and mire environments (subproject B). Studies of
ing the Holocene may also be grouped together in frequencies valley floor and alluvial deposits reveal material for long-
of 2.500 y. which allows a subdivision of the Holocene similar distance correlation and changes of hydrological regime of
to the Blytt-Sernander subdivision which has been established various duration. Lake and mire sediments comprise the most
for the Holocene in 1910, i.e. the Pre-Boreal and the Boreal, complete and undisturbed sequence of palaeoecological and
Atlantic, Subboreal and the Subatlantic Substages. It shows palaeohydrological changes. A network of reference river
that there is a short break about 2.700 BP in the climato- valleys and lake and mire reference sites has been selected for
landscape evolution as well as an every thousand years dry and correlation in time and space.
wet periodicity. The present Sahel drought follows the well-
known dry period of the 12th Century A.D. which follows the Project 158 started in 1977-78 and will be formally con-
Roman drought of the beginning of our era, which itself was cluded at the end of 1987, but the final meeting will take
preceeded by the drought of the 8th Century B.C. place in 1988. Each year joint meetings (1977, 1978, 1979,

1981, 1982, 1983, 1985, 1987) or separate meetings (1980,
NEW BUILDING MATERIALS AND RAW MATERIALS 1984, 1986) have been organized for the two subprojects.

The close collaboration with the publishing house John Wiley
As stated above, the importance of transformation of & Sons Ltd must be underlined, where the printing of the

local raw materials into new building materials at low energy guidebooks and the results from our project is done.
cost revealed great interest for recent and fossil river and lake
research. In the fluvial subproject A (leader: L. Starkel, Cracow)

official or unofficial representatives from 17 countries partici-
The growing need of such materials for the developing pate. The most active teams are located in Belgium, Canada,

nations motivates a rising interest of studies of this kind. Czechoslovakia, Finland, Great Britain, Poland, USA, and
West Germany. Smaller teams exist in the USSR, Hungary,

The source of raw material is not the only element to Roumania, Netherlands, Switzerland, Italy, Yugoslavia,
survey but also the development of urban, industrial and re- Austria and Bulgaria.
creational zones, i.e. the environment. Urban or related ex-
pansion may in fact bury in in very little time potential layers In the lake and mire subproject B (leader: B.E. Berg-
of raw materials for the near future. lund, Lund) representatives from 23 countries participate,

mainly from Europe. Active research has been done in Austria,
Road construction at low cost highly depend on the Bulgaria, Canada, Czechoslovakia, Denmark including Green-

vicinity of appropriate deposits as transport costs greatly land, Finland, France, Great Britain, Norway, Poland, Sweden,
interfere with this type of enterprise. Evidently, the same ap- Switzerland, USA, USSR, F.R. of Germany. Smaller teams or
plies to airfield and harbour construction. individual scientists have given contributions from Belgium,

German Democratic Republic, Ireland, Italy, Japan, Nether-
Co2-CHANGES, SAHEL DROUGHTS AND lands, Roumania, and Yugoslavia.
SEA-LEVEL RISE

The future research will also have a bearing on changes
of CO2 in the atmosphere. Stable isotope analysis may now SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
proceed to the study of such fluctuations.

FLUVIAL ENVIRONMENTS
Despite all numerical mathematical models, empirical

studies are still needed on the basis of well dated geodata. During the first stage of activity field work started in
This type of investigation is presently under execution, parallel the selected river valleys following the guide book prepared in
with other laboratory analyses. 198]. The monographic elaboration of each selected valley or

river basin includes its present characteristic, description and
The relationship between Sahel droughts and floodings, dating of forms and sediments as well as a reconstruction of

CO 2 and sea-level rise create a great number of problems for the hydrologic and climatic conditions of the past fluvial
the future which have a direct bearing on the survival of man- environments.
kind in highly populated, deltaic areas or in flood-marginal During the period 1983-87 more than 20 river valleys
environments. Such future risk areas may be detected from the have been elaborated or are in the final stage of elaboration,
study of geodata related with surficial deposits. among them the whole basins of the Vistula and Severn. Now

we can draw many interesting conclusions and construct some
models of evolution of the fluvial system.
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In the whole temperate zone there has been observed a tions and correlations (palaeohydrological reconstructions,
general turn from periglacial or glacifluvial braided rivers to models of evolution of the fluvial systems, long-distance corre-
the meandering rivers with dominant suspended load dated lation, etc.).
even for the pre-B~uing phase in the Warta river valley (Kozar-
ski 1983, Kozarski et al. 1986) or as late as the early Holocene LAKE AND MIRE ENVIRONMENTS
in Oulanka valley (Koutaniemi 1983). The second change
from big to small size meanders has been connected with the During the first part of the project period great efforts
total aforestation at the beginning of the Holocene (Dury were made at elaborating methodological guidebooks (three
1985, Szumaiski 1983, Rotnicki and Bror6wka 1985). volumes 1979-82, edited by B.E. Berglund). The research stra-

tegy for correlating environmental changes based on lake/
The next general turn to rise in the flood frequency and mire stratigraphy was finally revised at the project meeting

sediment load is connected with deforestation and soil erosion 1983 (Berglund 1983). Terms such as type regions, palaeo-
which started from early Neolithic (Wasylikowa et al. 1985), ecological reference areas (primary reference areas) and re-
more frequently during the Bronze Age and Roman period ference sites for chronology and palaeovegetation (secondary
(Starkel 1987) or even in the 19th century in the USA (Knox reference sites) were defined and proposed as the fundament
1983). for future correlations of environmental changes. Stratigra-

phical, chronological, physical-chemical and palaeobiological
The second order variations are related to the cyclic methods were described and recommendations given for the

changes of 2-2.5 ka duration each and coincide with the applications in the project. Also numerical techniques for
variations of the mountain glaciers, lake levels etc. (Starkel correlation and quantifying of stratigraphical data were intro-
1983, 1984, 1985). The presence of different fills has been duced and described within the framework of this project.
explained by phases of higher flood frequency (300-500 years A final methodological handbook with these contents was
long) causing the entrenching of the new channel by straigh- published in 1986 (ed. B. E. Berglund). It contains 41 chapters
tening or avulsion alternating with phases of lower flood written by 43 contributors from 13 countries).
frequency (1000-2000 years long) causing the formation of
wide flood plains with mature meandering channels. The dif- New information on palaeohydrological and palaeo-
ferent tendencies towards erosion or aggradation during high ecological events following the project proposal has mainly
flood frequency phases were defined by the concept of the been elaborated in those countries which joined the project
leading factor: rise or decrease of the Qw or Qs. It has been during the first five-year period, such as Scandinavia, Poland,
found that those active phases called by Knox (1983, 1985) Switzerland, Czechoslovakia, Bulgaria, parts of North America.
the bracket episodes are synchronous all around Europe and Other countries, such as USSR, joined the project around
are close also in the N. American and Siberian rivers. These 1983, which means that the project is still in progress there
phases have been found in the Lower Rhine river valley and only preliminary results can be expected.
(Brunnacker 1978), Main (Schirmer 1983), Danube (Fink
1977), Vistula (Starkel 1981, 1982, 1987) as well as the upper An absolute radiocarbon chronology has to be the
Mississippi basin (Knox 1983, 1985), Pomme de Terre (Bra- basis for chronological correlations. However, not all coun-
kenridge 1981) and Bow river valley (Wilson 1983). They were tries have access to this technique and therefore the project
also identified by studies of buried oaks by means of the has supported a scientific exchange and assistance which has
dendrochronological method (Becker 1982). improved the situation for the datings.

Many new approaches have been made in the palaeo- Powerful numerical techniques have been proposed
hydrologic reconstructions based on detail studies of the for correlation of stratigraphic data between sites and areas,
sedimentological parameters (Church 1981, Kozarski et al. also to be used for continental or subcontinental mapping.
1987), Maizels 1983, Rotnicki 1985), especially of slackwater This technique has gradually become available within the
deposits (Backer 1983, Knox 1985). The parallel way of re- project countries, first in North America and West Europe,
construction is based on palaeochannel parameters of a de- now also in East Europe, e.g. in Cracow.
fined age compared with very detailed examination of the
present-day hydrological regime (Dury 1983, 1985, Rot- The results of the project are presented at three dif-
nicki and Bor6wka 1985, Gabris 1985 and others). ferent levels:

The main trends and rhythmic variations caused by - Local reports from individiual reference sites/areas pub-
climatic changes and human impact are disturbed by other lished individually (some examples given in the refe-
superimposed factors. Among them, detailed studies have been rence list) or as joint national compilations (e.g. Lang
made of the role of glacioisostatic and tectonic movements, 1984, Ralska-Jasiewiczowa 1982, 1987, cf. also Ritchie
especially in Finland (Koutaniemi 1983, Mansikkaniemi 1984, Wright 1983).
1987) and in the Soviet Baltic Republics (Eberhards and
Miidel 1983). The eustatic regressions coincide in the Rhine - Regional syntheses concerning palaeoecological events
delta with the increased fluvial deposition (van der Woude in a wide sense, traced from vegetational and other
1981). The relation to the fluctuations of Alpine lakes and biotic changes, bog and lake stratigraphy, soil changes,
glaciers was studied by Wohlfarth and Schl0chter (cf. Lang etc. Conclusions are drawn concerning the timing of
1985). climatic, hydrological, biotic and anthropogenic chan-

ges. These reports are standardized to be presented at
The interbasin comparison is under elaboration as well the closing symposium in Sweden, May 1987, for later

as the final volume presenting the general conclusions derived joint publication, hopefully in 1988.
from the studies in the fluvial subproject. This volume entitled
"Fluvial processes in the temperate zone during the last - Continental syntheses concerning palaeovegetation, pa-
15 000 years" (eds. K.J. Gregory, L. Starkel, and J. Thornes) laeohydrology and palaeoclimate, often with the assis-
will include 2 parts: background (methods, characteristics of tance of invited experts. These are produced gradually
the temperate zone), regional case studies (showing the role of during the project decade as well as afterwards. As an
climate, man and other superimposed factors), and reconstruc- example of a palaeovegetation compilation the pollen
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atlas for Europe (Huntley and Birks 1983) may be men- Excursion guide, East European Symposium with exc. in
tioned. Similar joint efforts are under way for subcon- Lithuania, 15-19 Sept 1986.
tinental areas such as North Europe - the NORDMAP Excursion guide, Symposium of IGCP Projects 158 fluvial
project, a cooperation between the Scandinavian coun- subproject in Belgium, 25 Sept - 1 Oct 1986. Eds.
tries and western USSR (Birks 1985). Palaeohydrologi- F. Gullentops and A. Munaut.
cal syntheses based on water-level changes are included Excursion guide, Symposium with exc. in South Sweden,
in the program for the Oxford Lake-Level Data Bank 18-26 May 1987.
(A Street-Perrot, S. Harrison and others). Therefore, we

have started a collaboration with this group. For North SELECTED REFERENCES FOR SUBPROJECT A
America some results have already been published (e.g.

Harrison and Metcalfe 1985). A similar synthesis is Becker, B. 1982: Dendrochronologie und Paldeokologie sub-
planned for Europe in collaboration with S. Harrison. fossiler Baumstimme aus Flussablagerungen. Ein Beitrag

zur nacheiszeitlichen Auenentwicklung im sfldlichen
Mitteleuropa. In: Mitteilungen der Kommission fUr
Quartirforschung der Osterreichischen Akademie der

FINAL REMARKS Wissenschaften 5, 1-120.
Brakenridge, G.R. 1981: Late Quaternary floodplain sedi-

Project 158 is providing a large amount of information mentation along the Pomme de Terre River, southern
which can be used in the newly created projects on Global Missouri. In: Quaternary Research, 15, 62-76.
Change (ICSU) and Quaternary Geology and Human Survival Church, M. 1983: Pattern of instability in a wandering gravel-

(IGCP). The methods elaborated in our project can be used in bed river. In: Modern and ancient fluvial system sedi-
other climatic zones. mentology and process (ed. J. Collinson, J. Lewin),

International Association of Sedimentologists Special
Publication 6, 169-180.

Eberhards, G., Miidel, A. 1984: Main features of the develop-
SELECTED REFERENCES ment of river valleys in the east Baltic. In: Proceedings

of the Acad. of Sci. of the ESSR, Geology, 33, 314,
CONFERENCE VOLUMES 136-145.

Gregory, K. J. (ed.) 1983: Background to palaeohydrology.
Abstracts of papers Symposium Severn in Shrewsbury, 19-26 A perspective. 486 p. J. Wiley & Sons.

September 1983. Department of Geography, University Gregory, K. J. and Thornes, J. B.: Palaeohydrology in prac-
of Southampton. tice: a river basin analysis. J. Wiley & Sons. In press.

Abstracts of papers Symposium IGCP Project 158 B in Mar- Knox, J. C. 1983: Responses of river systems to Holocene
seille, 3-5 July 1984. Lab. de Botanique Historique et climates. In: Late-Quaternary Environment of the Uni-

Palynologie, Fac. des Sciences et Techniques de Saint ted States, vol. 2, The Holocene (ed. H. E. Wright, Jr.),
Jqrome, Marseilles. 26-41, University of Minnesota Press.

Abstracts of papers Symposium IGCPProject 158 A, Mikulcice Knox, J. C. 1985: Responses of flood to Holocene climatic
1984, Czechoslovakia. Havlicek P. (ed.). change in the upper Mississippi valley. Quaternary Re-

Abstracts of papers and posters Symposium in Switzerland search, 23, 287-300.
24 June - 1 July 1985. Syst.-Geobot. Inst. Univ. Bern. Koutaniemi, L. 1983: Complexity of solar variability, hydro-

Abstracts of papers at the Balkan Symposium in Varna, Bul- logy and climatic conditions as evidenced in the case of

garia, 29 Sept - 4 Oct 1985. Dept. of Botany, Biol. Fac., the Oulujoki and Kemijoki river basins, Northern Fin-
Univ. of Sofia. land. In: Fennia 161:2, 289-301.

Abstracts of papers and posters Symposium IGCP Project B Kozarski, S. (ed.) 1983: Palaeohydrology of the temperate

in Sogndal, Norway, 3-4 July 1986. Bot. Inst., Univ. in zone. In: Quaternary studies in Poland, Poznah, vol. 4,
Bergen. 261 p.

Abstracts of papers at the East European Symposium in Kozarski, S., Antczak, B., Gonera, P. 1987: Changes of the
Vilnius, USSR, 15-19 Sept 1986. middle Warta valley floor during the Late Vistulian and

Abstracts of papers Symposium of IGCP Project 158, fluvial Holocene. In press.
subproject, in Belgium, 25 Sept - 1 Oct 1986 (eds. F. Schirmer, W. (ed.) 1983: Holozine Talentwicklungsmethoden
Gullentops and A. Munaut), Leuven. und Ergebnisse. In: Geologisches Jahrbuch.

Abstracts of papers and posters Symposium in Lund, 18-26 Starkel, L. 1983: The reflection of hydrologic changes in the
May 1987. Dept. of Quat. Geol., Lund University. fluvial environment of the temperate zone during the

Excursion guide, Symposium Severn 1983, 19-26 September. last 15 000 years. In: Background to Palaeohydrology.
Dept. of Geography, Univ. of Southampton. Ed. A.G. A Perspective (ed. J. K. Gregory), J. Wiley & Sons,
Brown. 213-235.

Excursion guide, Symposium Project 158 B in South France, Starkel, L. 1984: The reflection of abrupt climatic changes in

28 June - 5 July 1983. Lab. de Botanique Historique the relief and sequence of continental deposits. In:

& Palynol., Fac. des Sciences et Techniques de Saint Climatic Changes on a Yearly to Millennial Basis. (eds.

Jerome, Marseilles. N. A. Mbrner and W. Karldn), D. Reidel, 135-146.
Excursion guide, Symposium IGCP Project 158 A, Mikulcice Starkel, L. 1985: The reflection of the Holocene climatic

Oct 1984. Ed. P. Havlicek. variations in the slope and fluvial deposits and forms in

Excursion guide, Symposium with exc. in Switzerland, 24 the European mountains. In: Ecologia Mediterranea,

June - I July 1985. Syst.-Geobot. Inst. Univ. Bern. 11,91-97.
Excursion guide, Balkan Symposium with exc. in eastern Starkel, L. (ed.) 1987: Evolution of the Vistula river valley

Bulgaria, 29 Sept - 4 Oct 1985. during the last 15 000 years, vol. II. Geographical

Excursion guide, Symposium IGCP Project 158 B with ex- Studies, Warsaw.
cursion in West Norway, 29 June - 7 July 1986. Ed. Starkel, L., Gregory, K. J., Gardiner, V. (eds.) 1985: Recent

H. J. B. Birks. special issue on progress in Palaeohydrology. In: Earth

Surface Processes and Landforms, vol. 10, no. 3.

88



Wasylikowa, K. et al. 1985: Environmental changes in the Elina. G. A., Kuznetsov, A. I. Maksimov, A. I. 1984: Structu-

Vistula valley at Pleszdw caused by Neolithic man. ral-functional organization and dynamics of mire eco-

In: Przeglad Archeologiczny 33. systems in Karelia. Publ. House "Nauka", 128 pp.
Wilson, M. 1983: Once upon a river: archeology and geology Filipova, M. 1986: Pollen analytical investigation of the Sabla

of the Bow river valley at Calgary, Alberta, Canada. and Ezeretz Lakes and the Northern Bulgarian Shelf.

In: Archeological Survey of Canada, paper no. 114, Univ. of Sofia, Thesis.

Ottawa, 464 p. Filipovitch, L. 1985: Palynological studies of peatbog "Ku-
mata" in Vitosha mountain. In: Fitologija, 21, 27-32.

SELECTED REFERENCES FOR SUBPROJECT B Fredskild, B. 1983a: The development of some low and high
arctic Greenland lakes. In: Hydrobiologia 103, 217-

Aaby, B. 1983: Forest development, soil genesis and human 224.
activity illustrated by pollen and hypha analysis of two Fredskild, B. 1983b: The Holocene vegetational development
neighbouring podzols in Draved Forest, Denmark. In: of the Gothabsfjord area, West Greenland. In: Meddel-
Danmarks Geologiske Undersogelse, I. Raekke. No.144. elser om Gronland. Geoscience 10. 28 pp.
I 14 p. Fredskild, B. 1985: The Holocene vegetational development

Andersen, S. T., Aaby, B., Odgaard, B. V. 1983: Current of Tugtuligssuaq and Qeqertat, Northwest Greenland.
Studies in Vegetational History at the Geological Survey In: Meddelelser om Gronland. Geoscience 14. 20 pp.
of Denmark. In: Journal of Danish Archaeology, vol. 2. Gaillards, M.-J. 198 4 a: A palaeohydrological study of Krage-
1983. 184-196. holmssjOn, South Sweden. In: LUNDQUA Report 25,

Barber, K.E. 1985: Peat stratigraphy and climatic change: 1-40.
some speculations. In: M. J. Tooley and G. M. Sheail Gaillard, M.-J. 1984b: Water-level changes, climate and human
(eds.). The Climatic Scene: essays in honour of Gordon impact. A palaeohydrological study of Krageholm Lake,
Manley, 175-185. Allen and Unwin: London. South Sweden. In: M6rner, N.-A. and Karl6n, W. (eds.):

Barber, K. E. and Twigger, S. N. (1987 in press): Late Quater- Climatic changes on a yearly to millennial basis, 147-
nary Palaeoecology of the Severn Basin. In J. B. Thornes, 154. Reidel Publishing Co.
K. J. Gregory and J. Lewin (eds.) Palaeohydrology in Gaillard, M.-J. 1985: Postglacial palaeoclimatic changes in
Practice, Wiley: Chichester. Scandinavia and Central Europe. A tentative correlation

Beaulieu, de J.-L. and Pons. A. 1984: Paleohydrological chan- based on studies of lake level fluctuations. In: Ecologia
ges in the temperate zone in the last 15 000 years. In: Mediterranea 11:1, 159-175.
Ecologia Mediterranea 11:1, 236 pp. Marseilles. - Harrison, S.P. and Metcalfe, S.E. 1985: Variations in lake
Symp. vol. with regional project reports. levels during the Holocene in North America: An indi-

Berglund, B. E. (ed.) 1979-82: Palaeohydrological changes in cator of changes in atmospheric circulation patterns.
the temperate zone in the last 15,000 years. Subproject In: Geogr. Phys. et Quatern. 39, 2:141-150.
B. Lake and mire environments. Project Guide I-III. Hicks, S. 1985: Problems and possibilities in correlating histo-
140, 340, Dept. of Quat. Geol., Lund University. rical archaeological and pollen-analytical evidence in a

Berglund, B. E. 1983: Palaeohydrological studies in lakes and northern boreal environment: an example from Kuu-
mires - a palaeoecological research strategy. In Gregory, samo, Finland. In: Fennoscandia archaeologica 2, 51-84.
J. K. (ed.): Background to Palaeohydrology. J. Wiley & Huntley, B. and Birks, H. J. B. 1983: An atlas of past and pre-
Sons, 237-254. sent pollen maps for Europe: 0-13 000 years ago. Cam-

Berglund, B. E. (ed.) 1986: Handbook of Holocene palaeo- bridge Univ. Press, Cambridge, 667 pp - overlay maps.
ecology and palaeohydrology. J. Wiley & Sons. 869 pp. Jankovskd, V.: Reconstruction of the late Glacial and early

Birks, H. J. B. 1985: A pollen-mapping project in Norden for Holocene evolution of forest vegetation in the Spis
0-13 000 B.P. NORDMAP 1. Bot. Inst., Univ. of Bergen. Basin (Poprad part). In: Folia Geobot. Phytotax. Praha.
41 pp. In press.

Birks, H. J. B., Kaland, P. E. and Moe, D. (eds.): The cultural Krippel, E. 1986: Postglacialny 4voj vegetacie Slovenska
landscape - past, present and future. Cambridge Univ. (Die postglazial Vegetationsentwicklung der Slowakei).
Press. In press. Bratislava, 307 pp.

Bortenschlager, S. 1982: Chronostratigraphic Subdivisions of Lang, G. (ed.) 1985: Swiss lake and mire environments during
the Holocene in the Alps. Striae, Vol. 16, 75-79. the last 15 000 years. In: Diss. Bot. 87:1-428. Cramer

Bozilova, E. and Tonkov, S. 1985: Migration routes of some Publ.
deciduous trees in Bulgaria during Lateglacial and Post- Mbrner, N.A. and Karl6n, W. (eds.) 1984: Climatic changes on
glacial periods. In: Univ. de Sofia, Fac. de Biologie, a yearly to millennial basis. Geological, historical and
Vol. 75, Livre 2, 88-95. instrumental records. D. Reidel Publ. Comp. Dordrecht.

Brown, A. G. and Barber, K. E. 1985: Late Holocene palaeo- 667 pp. - Symp. volume with IGCP 158 B contribu-
ecology and sedimentary history of a small lowland tions.
catchment in Central England. In: Quaternary Research Oeggl, K.: Beitrage zur Vegetationsgeschichte Tirols VII: Die
24, 87-102. post- und spitglaziale Entwicklungsgeschichte des Hoch-

Davydova, N. N. 1985: Diatom algae -- the indicators of eco- moores Schwemm bei Walchsee. In press.
logical condition of Holocene water bodies. Publ. House Ralska-Jasiewiczowa, M. (ed.) 1982: Environmental changes
"Nauka", 243 pp. recorded in lakes and mires of Poland during the last

Delcourt, H. R. Delcourt, P. A. and Webb, T III 1984: Atlas of 13 000 years. Acta Palaeobot. 22:1, 161 pp. 8 con-
paired isophyte and isopoll maps for important eastern tributions by 14 authors.
North American tree taxa.. The American Assocation of Ralska-Jasiewiczowa, M. 1983: Isopollen maps for Poland:
Stratigraphic Palynologists, Inc., Contribution Series 0 - 11 000 B.P. In: New Phytol. 94, 133-175.
No. 14, 131 pp. Ralska-Jasiewiczowa, M. (ed.): Environmental changes re-

Digerfeldt, G. 1982: The Holocene development of Lake Sam- corded in lakes and mires of Poland during the last
bosjOn. 1. The regional vegetation history. LUNDQUA 13 000 years. Acta Palaeobot. 27:1. In press. 19 con-
Report 23, 1-24. tributions by 23 authors.

Digerfeldt, G.: Reconstruction and regional correlation of Ralska-Jasiewiczowa, M. Starkel, L.: Stratigraphical records of
Holocene paleohydrological changes in Lake Bysjbn, Holocene hydrological changes in lake, mire and fluvial
South Sweden. In press. deposits of Poland. Folia Quaternaria. In press.

89



Ritchie, J.C. 1984: Past and present vegetation of the far aquaculture and ecological studies.
Northwest of Canada. Univ. of Toronto Press, Toronto.
1-251. 3. Analysis on tide-gauge records and modelling of other

Rybnickovd, E. 1985: Trees and vegetation in the uppermost short-term sea-level fluctuations, such as changes of tidal
Quaternary of Czechoslovakia (in Czech). Brno, 317 pp. range, storm surges, tsunami, etc., using computer simulation
MS (Depon. in Libr. Inst. Bot. Acad. Sc. Pruhonice) techniques carefully controlled by reliable, accurate sea-level

Rybnicek, K. and Rybnickovi, E: Palaeogeobotanical evi- data.
dence of middle Holocene stratigraphic hiatuses in
Czechoslovakia and their explanation. Folia Geobot.
Phytotax., Praha. In press.

Tolonen, M. 1983: Late Holocene vegetational history in Salo, SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
Pukkila, SW Finland, with particular reference to human
interference. In: Ann. Bot. Fennici 20, 157-168.

Tonkov, S. 1985: Palynological study of vegetational changes When Project 61 came to an end in 1982, it appeared
during the last 8000 years in some mountains of south- that its primary objectives -- to establish a graph of the trend
western Bulgaria. Univ. of Sofia, Thesis. of mean sea level during the last 15,000 years, of global appli-

Wahlmuller, B. 1985: Beitrage zur Vegetationsgeschichte cability - was illusory. Sea-level variations, which depend on
Tirols V: Nordtiroler Kalkalpen. Ber. nat.-med. Verein a complex of local, regional and global processes, could not be
Innsbruck, 72: 101-144. represented on a global scale by a single curve. This can be

Vaanhoorne, R. 1985: Etude paleo-dcologique de la valld du shown on all time scales, from 105 to 101 years.

Rfi de la Pelle d Fere-en-Tardenois (Asine, France).
In: Pollen et Spores, 27:2:199-207, Paris. On the 105 year time scale tectonic effects are usually

Webb, T. III and Dubois, J.-M. (eds.) 1985: Tendances clima- predominant; a search for the accurate level reached by the
tiques d l'Holocene en Amdrique du Nord. In: G6o- sea during the last interglacial stage, in areas presumed to be
graphie physique et Quaternaire 39, no. 2:113-226. "stable", would probably prove as illusive as that of a global

Wright, H. E., Jr. (ed.) 1983: Late-Quaternary Environments Holocene graph.
of the United States, 2, The Holocene. University of
Minnesota Press, Minneapolis, MN. 227 pp. On the 104-103 yr time scale an elevation vs. time plot

Yasuda, Y. 1984: Oscillations of climatic and oceanographic of more than 4000 radiocarbon dated sea level indicators for
conditions since the last glacial age in Japan. In: Whyte, the last 16,000 years (Fig. 10), secured from the littoral of
R. 0. (ed.): The evolution of the East Asian environ- many of the world.s major land masses as well as from oceanic
ment, vol. 1. University Hong Kong, 397-413. islands, demonstrates that the probable magnitude of the

Yasuda, Y. 1986: The study of the vegetational history in glacio-eustatic sea level rise is exceeded by the vertical move-
Greece. Researches related to the Unesco's Man and ments of land. For example formerly glaciated areas reveal
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PROJECT 200: even more.
SEA-LEVEL CORRELATION AND APPLICATIONS

On the 50 to 100 yr time scale, if the Earth surface is
Project leader: P. A. PIRAZZOLI divided into compartments by a grid with intervals of 30'

in latitude and 30* in longitude, average value of secular linear
trends deduced from tide gauge records differ greatly from
one compartment to the other and no general trend appears

DESCRIPTION (Fig. 11). This diversity indicates that global regional and local
factors, either tectonic movements, isostatic adjustments or

This project is a successor to Project 61, its emphasis oceanic changes are much greater than possible global eustatic
being on the application of the results already obtained. Its changes.
aim is to identify and quantify the processes of sea-level
change by producing detailed local histories that can be ana- Since 1983 a major aim of Project 200 has therefore
lysed and correlated for tectonic, climatic, tidal and oceano- been to stimulate international pluridisciplinary cooperation in
graphic fluctuations. The ultimate objective is to provide a producing detailed local sea-level histories that can be analysed
basis for the prediction of near-future changes applicable to a and correlated, in order to identify and quantify processes
variety of coastal problems, particularly with regard to densely of sea-level change at various time scales.
populated lowlying coastal areas.

By July 1986 some 600 researchers from 65 countries
Three main lines of approach have been adopted: and a wide range of disciplines have joined Project 200 and are

collecting, evaluating and synthesizing data related to pheno-
1. Collection, analysis, interpretation and correlation of mena such as ice-volume changes and waterr mass balance,
new and existing sea-level data, both from areas deficient in isostatic processes and their geoidal response, neotectonic
data and from key areas providing diagnostic evidence to movements, climatic and oceanographic influences, and
evaluate assumptions underlying any models which may be changes due to human intervention.
developed.

Indeed the approach that appears to offer more poten-
2. Survey and data analysis of coastal and shelf deposits tial to a better understanding of relative sea-level change pro-
to provide valuable information on resource exploitation, cesses is that of the two-way interactions between those pro-
coastal land use planning, land subsidence, reclamation, ducing models based on tectonic processes, on histories of
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the melting of major ice sheets or on the volcanic or sedi- nored, even if it is still not known whether, when and to
mentary loading of the lithosphere and mantle rheology, and what extent it might occur.
those working in the field. The former have suggested that

variations in sensitivity to deglacial history and to mantle In any case several coastal geomorphologists, engineers
viscosity exist, which may point to special or important lo- and land-use planners are already considering the consequences
cations for future sea-level research. The latter are producing of a possible sea-level rise and the costs of defenses against it.
finer details on relative sea-level history and will hopefully In this respect it is vital to determine the critical thresholds,
increase our knowledge of upper earth rheology and tectonic in order to endeavour to keep them under control, especially
movements and so result in the production of more sophisti- when they depend on human activities.
cated models. A similar two-way interaction is also expected
to develop between those producing oceanographic or clima- A bibliography of some 400 entries has already been
tic models and those working on tide gauge records. established by researchers attached to Project 200: each

annual report contains extensive bibliographies. Reports on
One major aim of Project 200 is to develop applications the meetings supported by Project 200 are published regularly

of sea level research, the main preoccupations being the con- in Episodes, Journal of CoastalResearch, Geochronique, and
trol of the evolution of coastal landforms and defenses against other journals and newsletters. A Directory of sea-level re-

* erosion and flooding. search (Shennan & Pirazzoli, 1984) was circulated free of
charge to all the participants.

The most common type of application concerns off-
shore sedimentary processes, allowing the development of The Proceedings of the 1984 meeting in Mar del Plata,
plans compatible with the predictable evolution of the coast. Argentina (Pirazzoli et al., 1985; Pirazzoli & Suter, 1986) and
At a time when coasts all over the world are being more and of the 1985 meeting in Tahiti (Hopley & Pirazzoli, 1985;
more intensely exploited for urbanization, port facilities and Davies & Montaggioni, 1985) have already been published.
industrial and recreational development, it is important to Papers given at a meeting in Cork (Ireland) in March 1986 are
arrive at a better understanding of the potential risks, so as to expected to appear in 1987 in an issue of Progress in Oceano-
avoid repeating indefinitely the many costly errors of the past. graphy.

Coastal areas are very sensitive however to political and The publication of three books on sea level is imminent
economic pressures, and serious difficulties are sometimes (Van de Plassche, 1986; Tooley & Shennan, in press; Devoy,
encountered in giving priority to scientific aspects which are in press). An annotated bibliography of Project 200, an Atlas
nevertheless essential in the long run. This is the case in of palaeogeographic maps of shelf areas, and updated second
particular of the lagoon of Venice, where an official engineer- editions of the Directory of Sea-Level Research and of the
ing project aims to construct mobile gates against flooding at Atlas of Sea-Level Curves are in preparation. Other publi-
the passes of the laggon. If this project was carried out main- cations in 1987 include the Proceedings of the 1986 meeting
taining the present depths in the passes, which are excessive, in Qingdao (China), those of the final meeting of Project 200,
it would increase and render definitive the present unbalanced with the papers presented in July 1987 at three sea-level
sedimentological and hydrodynamic situation in the lagoon. symposia at Halifax and Ottawa (Canada), during the next
The contribution of Project 200 has consisted in this case in INQUA Congress, and two next books: an overview of scien-
pointing out a glaring mistake in the estimation of the local tific achievements of the Project and a volume on Coral
tidal range and to request a revision of the engineering project Reefs, Sea Level and Global Tectonics.
(Pirazzoli, 1986).

Other applications are related to the reconstruction of
late-Quaternary paleoenvironments on continental shelves, and RELEVANCE OF THE PROJECT TO DEVELOPING
the study of useful sedimentary deposits corresponding to COUNTRIES
submerged shorelines.

All countries with low-lying, densely populated coastal
Recently an increasing interest in sea level studies, areas should seriously evaluate the risk of increased flooding

especially on the east coast of North America, where the rela- by a rising sea level, storm surges, tsunami. Developing coun-
tive sea-level rise is a widespread, troubling phenomenon, tries may not be aware of such problems of their symptoms.
has been stimulated by measurements showing that the C02 Two sea-level manuals, designed to assist researchers in deve-
content in the atmosphere is increasing dangerously and loping countries, have been prepared by participants in Project
the prediction that this rise will continue, and probably 200. The book "Sea-level Research. A Manual for the collec-
accelerate, over the next few decades. This is likely to trigger tion and evaluation of data" (0. Van de Plassche, 1986) has
a greenhouse effect which might well lead to a rise in the two editions, English and Chinese. It contains 22 papers, each
temperature of the air and of the ocean and a gradual melting written by an international expert in the field, with detailed
of the polar ice caps. methods of sea-level research applicable to most coastal en-

vironments. A second manual (IOC, 1985) is devoted to tide-
Recently some American scientific cercles (EPA) have gauge recording.

estimated that a global sea-level rise of 5 to 17 cm would be
reached by the year 2000, 24 to 117 cm by the year 2050 Project 200 has organised as far as possible its annual
and 56 and 345 cm by the year 2100. As two-thirds of man- meetings in the southern hemisphere and in developing coun-
kind live in coastal regions, this sea-level rise could be the tries (1984: Argentina; 1985: French Polynesia; 1986: China).
greatest catastrophe in human history. However, the assump- In addition international regional meetings have been held in
tion on which these alarmistic conclusions are based and any- 1986 in Senegal, Brazil and Australia and an international
way, this process has apparently not yet begun. As a matter expedition took place in shelf areas in the western Indian
of fact the world temperature has tended rather to fall for the Ocean. This had led to very useful contacts between local
last few decades and the tide gauges do not yet show any scientists and participants from abroad, the latter proposing
sign of global acceleration in the rise of the sea level. Never- in some cases to contribute analyses and radiometric datings
theless the possibility of a rapid sea-level rise cannot be ig- for studies in cooperation.
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Fig. 10 Elevation vs. time plot of more than 4000 radiocarbon-dated sea-level indicators for the past 16,000 years.
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CAPTIONS and geochronological correlation of continental and marine
facies; (b) the Quaternary mammal fauna in South America

Fig. 10 Elevation vs. time plot of more than 4000 radiocarbon- and (c) Glaciology and geomorphology.
dated sea-level indicators for the past 16,000 years
(from a report produced by W.S. Newman).

Fig. 11 Distribution of average long-term linear trends of SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
relative sea-level change indicated by tide-gauge
stations. Big numbers on the higher line indicate National Working Groups have been constituted in
average values (mm/yr) deduced from the trends Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, French Guyana, Paraguay,
located in each 30' Lat. - 30 Long. compartment. Peru, Uruguay and Venezuela.
The small numbers on the lower line correspond to
the number of stations used in each compartment. The first meeting of the project, preliminarily scheduled
(Journal of Coastal Research, SIl, 1986, p. 22). to be held during the IX Argentine Geological Congress in

Bariloche (November 5-9, 1984) was changed by a meeting
after the IGCP 200 meeting in Mar del Plata (September 30-
October 6, 1984). Then, a field meeting to Bariloche has been
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tion. Unesco, 83 p. rican countries which were not participating in the project

Pirazzoli, P.A., 1986. Per una revisione dei criteri di progetta- activities, like Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Uruguay,
zione delle opere per la difesa della laguna di Venezia. and Paraguay. With this objective, it has been decided to:
Ateneo Veneto (1985) 23: 15-23. - Designate National Representatives in each South

Pirazzoli, P. A., Schnack, E. J. & Rabassa, J. (eds.), 1985. American country;
Selected papers of the international symposium on - Publish a bilingual (Portuguese and Spanish) Infor-
Late Quaternary sea-level changes and coastal evolution, mative News containing information on the Quaternary studies
Mar del Plata, 30 September - 3 October 1984. in South America;
Quaternary of South America and Antarctic Peninsula, - Publish an Educational Brochure emphasizing the
3: 159-226. economical and ecological importance of the Quaternary

Pirazzoli, P.A. & Suter, J. R. (eds.), 1986. Late Quaternary studies in South America;and
sea-level changes & coastal evolution. Journal of Coastal - Organize courses and seminars on the Quaternary in
Research, Special Issue no. 1: 100 p. each country.

Van de Plassche 0. (ed.), 1986. Sea-level research. A manual
for the collection and evaluation of data. Geo Books, (b) To prepare a synthesis on the state of the art of the
Norwich (ISBN 0 86094 1876) c. 560 p. knowledge on the Quaternary in South American countries,

Shennan, I. & Pirazzoli, P.A. (compilers), 1984. Directory of with a diagnosis on the necessary future activities.
sea-level reserch. IGCP Project 200, VIII - 69 p. (out of
stock). (c) To join with other National and International asso-

Tooley, M. J. & Shennan, I. (eds.), in press. Sea-level changes. ciations of the Quaternary studies.
Basil Blackwell, Oxford.

The third meeting of the project occurred in Merida,
Venezuela (December 5-7, 1986). It was held in the "Instituto
de Geografia" of the "Universidad de Los Andes", being or-
ganized by Carlos Schubert (National Representative of Ve-
nezuela) and Leonel Vivas (Universidad de Los Andes).

PROJECT 201: QUATERNARY OF SOUTH AMERICA
December 6 and 7 were destinated to field trips to

areas neighbouring Mrida. Both days of excursions were
Project leaders: H. H. CAMACHO (1983-85); K. SUGUIO attended by about 40 participants, including specialists and

(1986-87) students, guided by Carlos Schubert and Leonel Vivas.

A special session on the "Quaternary of South America"
occurred during the XII INQUA Congress in Ottawa (Canada)

DESCRIPTION in August 1987. The presented papers will be published by
Balkema Publishers in the "Quaternary of South America and

The project is to improve correlation of the Quaternary Antarctic Peninsula."
deposits in South America and to obtain a better correlation
of the main Quaternary events of this continent. The following
items have been included in its studies: (a) lithostratigraphic
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OTHER ACTIVITIES PROJECT 218:
QUATERNARY PROCESSES AND EVENTS IN

(a) At the meeting "Global change in Africa during the SOUTHEAST ASIA
Quaternary (Past-Present-Future)" - Kenitiro Suguio, leader
of IGCP 201 has been invited to participate in Dakar (Senegal).
The project was represented by Jean-Marie Flexor (Observa- Project leaders: N. THIRAMONGKOL, H.M.S. HARTONO
t6rio Nacional, Rio de Janeiro), Louis Martin (ORSTOM - and B.K. TAN
Observat6rio Nacional) and Lylian Coltrinari (University of
Sao Paulo).

(b) Cooperation in the organization of the "Internatio- DESCRIPTION
nal Symposium on Sea Level Changes and Quaternary Shore-
lines" in Sao Paulo (Brazil) - Kenitiro Suguio and Moysds G. The objectives of this project are: to evolve a better
Tessler were directly involved in. the organization of this meet- understanding of exogenic and endogenic processes and events
ing which occurred under the sponsorship of the Americas in Southeast Asia during the Quaternary; and to establish a
Subcommission on Quaternary Shorelines (INQUA), with co- stratigraphic correlation of the Quaternary sequences in
operation of IGCP projects 200 and 201, Instituto de Geo- Southeast Asia.
sciencias (University of Sao Paulo) and Brazilian Association
of Quaternary Studies (ABEQUA).

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS

SELECTED REFERENCES 1. Quaternary Volcanic/Magmatic Events

Suguio, K.; Tessler, M.G., Eichler, B.B.; Martin, L. & Flexor, The study is concentrated on the Banda arc volcanics,
J.M. (1985). Depositional mechanisms active during the which is of peculiar interest with regard to tectonics, namely
Late Quaternary at the Paraiba do Sul river mouth area, volcanism related to collisions between an island arc and con-
State of Rio de Janeiro, Brazil. Quaternary of South tinental crust. Data indicate collision started during Pliocene
America and Antarctic Peninsula, vol. 3:175-185, A.A. time and is still going on at the present day. Volcanism is in a
Balkema Publ., Rotterdam (The Netherlands). stage of cessation. Based on Radiometric data volcanism com-

Martin, L.; Suguio, K.; Flexor, J.M.; Dominguez, J.M.L. & menced during early Tertiary time and now still active as
Azevedo, A.E.G.(1984). Evolueao da planificie costeira shown by a number of active volcanoes. Some of the granites
do Rio Paraiba do Sul (RJ) durante o QuaternArio: and volcanics from Ambon, Seram and Wetar contain cordie-
Infifiencia das flutuaq5es do nivel do mar. Anais XXXIII rite, an indication that the magmatic process is influenced by
Congr. Bras. Geol., vol. 1 (V Simp6sio Quaternirio no the continental crust.
Brasil): 84-97, Rio de Janeiro.

Suguio, K.; Nogueira Jtinior, J.; Taniguchi, H. & Vasconcelos, Behind the Banda arc is the Banda sea which is floored
M.L. (1984). Quaterndrio do Rio Parand em Pontal do by oceanic crust. A previous hypothesis (Hamilton, 1979)
Paranapanema: Proposta de um modelo de sedimen- regards Banda volcanic arc as a result of extension of a de-
tagao. Anais XXXIII Congr. Bras. Geol., vol. 1 (V Sim- veloping island arc system. This hypothesis implies that the
p6sio Quaternrio no Brasil): 10-18, Rio de Janeiro. Banda sea oceanic crust is young in age. Magnetic anomalies

Martin, L. & Suguio, K. (1986). Excursion route along the are present in the Banda sea which show lineations and are
coastal plains of the states of Paran6 and Santa Catarina. assigned as of seafloor spreading origin (M14-M6 of the mag-
International Symposium on Sea Level Changes and netic polarity scale). Besides that bathymetry and heatflow
Quaternary Shorelines, Special Publications no 1:124 data support an old age for the Banda sea. This finding does not
p., Sao Paulo. support the Banda volcanics as a result of back arc spreading/

Suguio, K.; Martin, L.; Bittencourt, A.C.S.P.; Dominguez, J. extension. A mechanism has to be sought on the origin of the
M.L.; Flexor, J.M. & Azevedo, A.E.G. de (1985). volcanism.
Flutuaq8es do nivel relativo do mar durante o Quater-
nirio Superior ao longo do litoral brasileiro e suas im- The volcanic chain is surrounded in a more or less pa-
pl6caeaosnasedimentagsocosteira. Rev. Bras. Geoscien., rallel fashion by a chain of islands in forearc position. A study
15(4): 273-286; Sao Paulo. of rate of uplift in this island chain arc was carried carried out

Martin, L.; Suguio, K. & Flexor, J.M. (1984). Informaq6es and some results have been ontained. Uplift rate estimated for
adicionais fornecidas pelos sambaquis na reconstrugXo the western coast of Timor is 0.0 1 to 0.4 mm/year. An average
de paleolinhas de praia quaterniria: Exemplos da costa uplift rate of 2.2 to 4.2 mm/tear and 12.7 mm/year for the
do Brasil. Revista Pr6-Hist6ria, vol. VI:128-150, Sao 410 m terrace at the vicinity of Luwuk on the east arm of
Paulo. Sulawesi and 0.6 mm/year at Buton Island.

Martin, L.; Suguio, K.; Flexor, J.M.; Tessler, M.G. & Eichler,
B.B. (1985). Roundness in Holocene sands of the The results are calculated from the elevation of Holo-
Paraiba do Sul coastal plain, Rio de Janeiro, Brazil. cene terraces and the ages which related to the Quaternary
Journal of Coastal Research, 1(4):343-351, United sea-level changes curve.
States.

Rodrigues, S.A.; Suguio, K. & Shimizu, G.Y. (1984). Ecologia The study incorporates many other research fields, such
e paleoecologia de Callichirus major SAY (1818) as earthquake seismicity, paleomagnetics, bathymetry, heat-
(Crustacea, Decapoda, Thalassinidea). An. Sem. Reg. flow and gravity.
Ecol., IV:499-519, Sao Carlos, SP, Brasil.

Schubert, C. & Vivas, L. (1986) Aspectos geoldgicos cuater- A geological synthesis is now being prepared and Pro-
narios y neotectbnicos de los Andes de Mrida, Vene- fessor Hartono is personally involved in this study.
zuela. IGCP Project 201, Gula de Excursi6n, 41 p.
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2. Quaternary Geological Mapping Marine Geological Institute.

This programme is carried out by the Geological Re- Several maps have been compiled from the following
search and Development Centre and the areas covered are areas:
alluvial plains. Maps are compiled on 1:50.000 scale.

1. Emmery, K.O. (1969) Distribution pattern of sediments
A. Published maps on the continental shelves of Western Indonesia.

2. Emmery, K.O. (1971) Buttom sediment map of Malacca
1. Quaternary Geologic Map of the Bekasi Quadrangle, Streit.

Java 3. Hawkins, D.L. and Frazer, J.Z. (1976) Surface sedi-
2. Quaternary Geologic Map of the Batujaya and Galian ments of the East and Southeast Asian seas.

Quadrangle, Java 4. Jongsma, D. (1974) Marine Geology of the Arafura
sea, Dept. of Min. Res. and Energy, Australia.

B. Reviewed maps 5. Neeb, G.A. (1942) Chart of the deep sea deposits of
the eastern part of the East Indian archipelago.

1. Quaternary Geologic Map of the Rengasdengklok and 6. Presetyo Hardi (1987) Contribution on the Marine
Sadari Quadrangle, Java geology and geophysics of the Banda sea and adjacent

2. Quaternary Geologic Map of the Surabaya and Modung areas, MGI Atlas 1.
Quadrangle, Java 7. Prasetvo Hardi and Djoko Indriastomo (1984) Marine

3. Qutarnary Geologic Map of the Pontianak Quadrangle, geology of the Medan Quadrangle Sumatera, MGI
Kalimantan Atlas 2.

4. Quaternary Geologic Map of the Jatibarang Quadrangle, 8. Whole Indonesian waters compiled by MGI, 1985, based
Java on data from areas 1 to 7.

5. Quaternary Geologic Map of the Cilamaya Quadrangle,
Java 5. Study of seabottom samples in the framework of

Snellius expedition,
C. Maps to be reviewed

Undertaken by MGI and Dutch institutions the objec-
1. Quaternary Geologic Map of the Semarang Quadrangle, tives of the study are:

Java
2. Quaternary Geologic Map of the Kubu Quadrangle, - Characterization of the Banda forearc environments

Kalimantan actuofacies - fauna - sedimentology, geochemistry
3. Quaternary Geologic Map of Demak Quadrangle, - Actuo-micropaleontology of forearc to establish and

Java improve paleobathymetric criteri
- Late Quaternary history of vertical movement

D. Map compilation in progress - Sediment dynamic of Flores, Sawu and Bali basins.

1. Quaternary Geologic Map of the Sidoarjo Quadrangle,
Java

E. Field survey and mapping in progress

I. Quaternary Geologic Map of Bandung Depression, Java

F. Field survey and mapping planned in 1987

IV. TECTONICS AND GEOPHYSICS
1. Quaternary Geologic Mapping of Bandung Depression,

Java
2. Quaternary Geologic Mapping of Pamanukan Quad-

rangle, Java. IV A. GEOPHYSICS

3. Seismotectonics

by M. KONO
This project is undertaken by the Geological Research

and Development Centre. Areas studied are active faults and
the accompanying seismicity.

The importance of geophysical (and related) methods in
The study has been carried out in the following area: geological sciences increased drastically over the past few

decades. These include seismic methods (reflection seismology,
Sumatra: Padang, Bengkulu and Lampung areas earthquake source mechanism), gravity methods (Bouguer
Java: Cimandiri, Leuwidamar, Saguling, Cirata, Karang- anomaly), magnetic methods (electromagnetic sounding,

nunggal and Citanduy in West Java; paleomagnetism), and so on. Since the advent of plate tec-
Majenang, Ungara, Kudus and Pati in Central Java tonics, this tendency strengthened, and there are newer fields
Malang in East Java of earth sciences such as marine geology in which geology

Bali: East Bali and geophysics are the unseparable and indispensable elements.

4. Seafloor Geologic Mapping Despite these tendencies, geophysics and geophysical
methods are not at all well represented in the IGCP projects.

Relevant to Quaternary geology is the study of the un- This is partly due to the existence of joint geology-geophysics
consolidated sediments on the seafloor undertaken by the projects such as the ILP (International Lithosphere Project)
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sponsored jointly by the IUGS and the IUGG. However, the SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
earth's surface phenomena are consequences of deep-seated
processes within the earth, as revealed by plate tectonics, Progress and achievements to date in this project are in
and inclusion of geophysical elements in the 1GCP projects two major areas: (1) the exchange of ideas and information
will help obtaining better understanding of geological pro- through conferences and field trips, which is facilitated by
cesses observed in the topmost layers of the earth. Future international conferences and field trips, and (2) the com-
project proposers should be encouraged to employ more pilation and exchange of maps and other field data on a varie-
interdisciplinary approach to their problems. ty of selected active faults.

Project 206 (Comparison of major active faults) started A major accomplishment of the project to date has been
in 1983 is the only currently active project in the entire IGCP the preparation of draft copies of compilations of data on the
which contains considerable amount of geophysics in it. various faults under study and exchange of these compilations
The projects aims to synthesize knowledge on the characteris- among the project participants. These data are serving as the
tics and neotectonic history of selected major faults of the basis for collaborative comparative studies of various faults by
earth. It has held meetings and field trips in areas with large project participants. The following section lists the faults cur-
faults (Median Tectonic Line in Japan, Tanlu fault in China), rently under study and briefly summarizes the general status
and continues to collect and compile data from other major of project work on these faults.
faults (Alpine fault in New Zealand, etc.). As the outcome of
this project, an atlas of maps and illustrations as well as a (1) Alpine Fault - New Zealand. A photo atlas of the Alpine
summary discussion volume on methods and results of the fault has been compiled defining major characteristics of the
studies are going to be prepared. fault. The project has served as a catalyst to refocus attention

on the principal active fault in New Zealand. The Alpine fault
is of major importance because of its characteristic rapid
movement and hence short recurrence intervals of major earth-
quakes and its prominence in the tectonic history of the entire
country. Other faults nearer population centers have been
studied previously in detail because of their potential impact

PROJECT 206: on towns and cities in New Zealand. In the past two years a
A WORLDWIDE COMPARISON OF THE major part of the Alpine fault in the southwest of the South
CHARACTERISTICS OF MAJOR ACTIVE FAULTS Island has been investigated. Additional work is planned fur-

ther north. Emphasis has been placed in recent work on ob-
taining age control of geomorphic features displaced by the

Project leaders: R.C. BUCKNAM, DING GUOYU and fault so that the recent history of faulting and its hazard po-
ZHANG YUMING tential can be more closely evaluated.

(2) Chaman Fault - Pakistan: A geological map of the Cha-
man Fault Zone, considered to be a plate-bounding transform

DESCRIPTION fault zone has been prepared at 1:2,000,000. Detailed geo-
logical maps on the main part of the fault in Pakistan have also

Information derived from studies of active faults pro- been prepared showing rock types traversed by the fault and
vides essential data for evaluating regional earthquake hazards. evidence of displacement along the zone.
The greatest interest in active faults as a major aspect of earth-
quake research, ranging from problems of long-term earth- (3) Cordillera Blanca Fault - Peru: An inventory of major
quake hazards to those of earthquake prediction, has re- scarps and recent seismic scarplets along this 200-km-long
sulted in a tremendous increase in the amount of information normal fault has been prepared from detailed 1:60,000-scale
in recent years on the character of active faults. mapping of the fault zone. Analysis of kinematics of the fault

zone shows that during Pliocene tensional stresses roughly
Major faults undergoing contemporary or geologically normal to the fault strike were related to the development of

recent deformation are a focus of study in many regions of the adjacent Callejon de Huaylas basin. During the Pleisto-
the world. Studies of these faults provide critical insight into cene, tensional stresses became more oblique to the fault
the nature of tectonic processes and rates of tectonic activity. strike; the basin ceased development and underwent erosion.
As potential seismogenic sources, the faults are major keys to Slip rates from cumulative Quaternary, late Pleistocene, and
the evaluation of seismic hazards of the regions in which they Holocene displacements indicate an average slip rate of about
occur. Yet, international forums to evaluate the general 0.7 mm per year. Similar to the Wasatch fault, U.S.A., there
state-of-the-art in active fault research are scarce. Because of have been no historic large (M26) earthquakes on the fault.
a variety of geological and geographical factors, information
on the neotectonic character of any one fault is rarely com- (4) El Tigre, Las Chacras, Precordillera Oriental faults -
prehensive. In addition, the methods of study and the goals Argentina. Several working groups have been formed to focus

of the studies are often disparate, and the results scattered in on active faulting in western Argentina. Seismological and

numerous sources and in a variety of formats. photogeological data have been compiled for the El Tigre

fault; geomorphic measurements, trench excavation and map-
The objective of this project is the synthesis of current ping, and mapping of the fault trace have been carried out

knowledge on the characteristics and neotectonic histories of along the eastern Precordillera fault. There have been staff
selected major active faults. The synthesis will be developed in and data interchanges between the Universities of Salta and
a way to facilitate the comparison and contrast of major active San Luis Provinces to provide an integrated study on the Las
faults in a variety of tectonic settings and will be in two parts: Chacras fault system. Nine papers mentioning IGCP Project
an atlas of maps and illustrations for each fault zone, and a 206 involvement have been published or are in press. A
summary discussion volume of the methods and results of neo- regional meeting and field trip for South American partici-
tectonic studies of each fault zone. pants were held in San Juan, Argentina, October 27-31,

1986.
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(5) Himalayan Frontal Fault System - India, Nepal and As part of the overall exchange of data and collabo-

Pakistan. An atlas is under preparation at a scale of 1:2,000,000 ration among project participants, a joint paper comparing
showing generalized topography, active fault traces with sense the Alpine fault, Median Tectonic Line, North Anatolian
of displacement, and seismicity, including fault-place solutions fault, San Andreas fault, and the Tanlu fault is in preparation
for selected earthquakes. Collaborators have found that only by participants in Project 206. Considerable background work,

the Himalayan Frontal Fault, located at the edge of the Sub- such as involved in the review of the San Andreas fault, has so

himalayan foothills, shows consistent north-over-south dis- far occupied most of the participants' time.

placement. Faults farther north commonly show north-side-
down or strike-slip displacement, in contrast to the north-
over-south displacement on the Main Boundary Fault and the
Main Central Thrust, which are older. These findings are in RELEVANCE OF PROJECT TO DEVELOPING COUNTRIES

accord with instrumental seismicity and fault-planes solutions.
Understanding the nature and behavior of active faults

(6) Huanghe-Shanxi Graben System - China and the methods used to study them is critical to evaluating
(7) Keketuohai-Ertai Fault earthquake hazards in any country where the threat of de-

(8) Red River Fault structive earthquakes exists. This project will provide a cata-

(9) Tancheng-Lujiang Fault log of data expressing the range of behavior associated with

(10) Xianshihe Fault various types of active faults, permitting better generalized
assessments of international earthquake hazards to be expect-

Comprehensive and detailed draft atlases of each of ed in countries where less detailed data on active faults are
these fault zones have been compiled from diverse data. Each available. The project also provides a critical means of com-
provides a wide range of data on slip rates, tectonic setting munication on current methods of study of active faults,
and neotectonic history, geomorphic expression, and seis- particularly where the focus is on evaluation of earthquake
micity record. Detailed atlases for each of the zones are hazards.
planned for formal publication.

A comparison of active fault scarps in the Western Unit-
ed States and north-central China was published in 1986 by SELECTED REFERENCES
three Chinese and three United States authors.

Bastias, H.E., Uliarte, E., and Perez, M., 1985, Desplazamiento
(11) Median Tectonic Line - Japan: Compilation of atlas de Rumbo en el sistema de fallamiento El Tigre borde

sheets of the Median Tectonic Line and adjacent regions is occidental de Precordillera: Primeras Jornadas sobre
well advanced and awaiting decisions on publication format. geologia de Precordillera (San Juan), Actas 1, p. 221-
Japanese project members are participating as coeditors 225.
in the compilation of the 1:1,000,000-scale Quaternary Berryman, K.R., Cutten, H.N.C., Fellows, D.L., Hull, A.G.,
map of Japan to be published by the Japanese Association and Sewell, R.J., Alpine fault reconnaissance survey
for Quaternary Research, and the Geological Survey of Japan from Arawata River to Pyke River, Southwestland
plans to compile a neotectonic map of Japan by March 1988. New Zealand: (in review)

Farah, Abul, 1984, Earthquake risk in the Quetta area: Geo-
A book on the Median Tectonic Line is also being pre- logical Survey of Pakistan, Min. Inf. Series No. 3.

pared by the Japanese group. Guo Shunmin, Zhang Jing, Li Xianggen, Xing Hongfa, Chan
Tieniu, and Zhang Guowei, 1984, Fault displacement

(12) North and East Anatolian Faults - Turkey: Data for this and recurrence intervals of earthquakes at the northern
project are being synthesized from 1:1000,000-scale maps segment of the Honghe fault zone, Yunnan Provinces:
prepared for a map of active and potentially active faults of Seismology and Geology, v. 6, no. 1.
Turkey at 1:2,000,000 scale. Project 206 has assisted in inter- Li Jialing, and Zheng, Langsun, eds., 1985, An excursion guide
national presentation and discussion of these data. The Tur- to Tanlu active fault in China: Seismological Bureau of
kish working group plans to prepare geological maps of the Shandong Province, Seismological Office of Linyi,
North and East Anatolian fault zones by compiling available Shandong (Province), 39 p.
geological maps in 1987. Detailed studies, supported by iso- Martos, L., Bastias, H.E., 1985, Analisis de un sector de falla-
tope dating, are planned for a small study area of Quaternary miento inverso en la Precordillera Oriental: Primeras
deposits in the NAF or EAF areas. Jornadas sobre geologia de Precordillera (San Juan),

Actas 1, p. 226-230.
(13) Wasatch Fault and San Andreas Fault - United States of Matsuda, T., and Kinugasa, Y., 1986, Characteristics and re-
America: Stimulated by Project 206, a review of current marks of Quaternary tectonics (abs.): Programme and
knowledge of the San Andreas fault of California got under Abstracts of the Annual Meeting of Japan Association
way in spring 1986. Ten chapters are in preparation by a for Quaternary Research, no. 16, p. 15-16.
dozen authors from the U.S. Geological Survey, and first Okada, A., 1986, A fault outcrop along the Median Tectonic
drafts are expected by December 1986. Present plans call for Line at Koyaguchi Town in Wakayama Prefecture,
publication as a USGS Professional Paper in 1988. central Kii Peninsula: Active Fault Research, no. 2, p.

43-50.
Detailed surficial mapping along the Wasatch fault trace Pandey, M.R., 1985, Seismic model of Central and Eastern

at scales of 1:24,000-1:50,000 supplemented locally by ex- Lesser Himalaya of Nepal: Journal of Nepal Geological
posures in trenches across the fault, detailed seismicity data, Society, v. 3, December.
regional and local high resolution seismic-reflection data have Sengdr, A.M.C., G6rnr, N., and Saroglu, F., 1985, Strike-slip
recently been collected as part of a focussed study of earth- faulting and related basin formation in zones of tectonic
quake hazards along this 37-km-long intraplate normal-fault escape: Turkey as a case study, in: Biddle, K.T., and
zone. These data, including derivative seismic-hazard maps, are Christie-Blick, Nicholas, Strike-slip deformation, basin
the source for a comparative synthesis with the Cordillera formation, and sedimentation: Society of Economic
Blanca fault in Peru and other normal-fault zones. Paleontologists and Mineralogists Special Publication,

no. 37, p. 227-264.
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Yeats, R.S., and Berryman, K.R., Northern South Island, New of these basements were the aims of the IGCP Project No. 5.
Zealand and Transverse Ranges, California - A tectonic
comparison: Tectonics. (in press) The project was carried out by 17 National Working

Yeats, R.S., and Nakata, Takashi, 1986, Active fault map of Groups (each organized by a National Leader), and was arti-
the Himalaya (abs.): Geological Society of America culated into 10 main themes (each led by two stimulators),
Abstracts with Program. (in press) and 8 geotraverses. For each main theme, there is an inter-

Zhang Buchun, Liao Yuhua, Guo Shunmin, Wallace, R.E., national team composed of one member from each country.
Bucknam, R.C., and Hanks, T. C., 1986, Fault scarps Each international team proposed guidelines and criteria for
related to the 1739 earthquake and seismicity of the homogenous advancement of research in the specific field
Yinchuan graben, Ningxia Huizu Zizhiqu, China: and promoted special activities in that field, including inter-
Seismological Society of America Bulletin. v. 76, p. national meetings of specialists.
1253-1287.

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS

In a project of such a large size both as regards the
area and the number of involved geoscientists, the achieve-
ments are to be considered not only from the scientific point
of view, but also from the point of view of the IGCP policy.

IV. B. TECTONICS IN EURASIA 1. Standardization of language - Within the framework of a
scientific community which was both numerous but at the
same time so heterogeneous the initial problem was inevitably

by A.K. SINHA that of adopting uniformity of language, standardized criteria
of classification and interpretation, standardized methods of
cartographic representation, common guidelines, etc. It is
precisely in this field that IGCP Project No. 5, by means of

Asia and Europe cover a large portion of the globe so it initial efforts undertaken by international working groups.
is hardly surprising that there are five different projects in made significant advances, left stable traces, and gave rise to
this sub-group. Each of the projects has got its specific aims extensive exchanges of know-how among the various working
and objectives. The vast extent of the global area, covering groups involved.
the events from Precambrian time in the Gondwana fragments
up to the Jurassic geological evolution of eastern Asia, pro- 2. Access to the local literatures -- Another problem which
duces a different geological history than the Caledonide and immediately arose was that of making available, to the whole
Variscan events of the Alpine-Mediterranean mountain belts. of our community, the great quantity of local geological data

and ideas. Therefore, the project members had to consider
existing literature, evaluate it crtically, and transfer the rele-
vant data and ideas by means of review papers, stratigraphic
columns, diagrams, and so on, in a very condensed but rigo-
rous way. From this viewpoint, the series of reports on the

PROJECT 5: pre-Alpine metamorphisms in various areas are to be men-
CORRELATION OF PRE-VARISCAN AND VARISCAN tioned: on the one hand, these reports critically summarize
EVENTS IN THE ALPINE-MEDITERRANEAN MOUNTAIN the existing data and evaluate their degree of reliability; on
BELT the other, they promote and suggest future research aiming at

reaching specific goals. The metamorphic reports on Greece,
Hungary and Spain have been published: the one on Austria

Project Leaders: F.P. SASSI, H.W. FLUGEL and CH. SPASSOV is ready for the press. the one on Italy is in a state of advanced
preparation, and those on Bulgaria, Czechoslovakia, Soviet
Union, Turkey and Yugoslavia are being prepared.

DESCRIPTION 3. New Research -- Being and feeling involved in an inter-
national community, project members took on new research

Within the 4000-km-long Alpine-Mediterranean moun- orienting their efforts toward the goals of the project. The re-
tain belt, running from Morocco to Caucasus, more than a sult has been a great quantity of papers (about 1000), from
dozen Paleozoic areas and numerous smaller ones exist. They authors of 17 different nationalities.
were affected not only by the Variscan and sometimes pre-
Variscan events, but also by the Alpine orogenesis. The Varis- 4. Newsletter - After the first few years of work project
can and pre-Variscan orogenic events dissected and dismem- members realized that they needed an instrument allowing
bered the pre-Paleozoic and Paleozoic basements into nume- them to exchange scientific results rapidly. Thus, in 1979, the
rous fragments, which were variously displaced. Furthermore, publication of IGCP No. 5 - Newsletter began. Six volumes
the Alpine orogenesis contributed significantly to make the have been published so far, one thousand copies of each. Fur-
situation even more complicated by means of tectogenesis, thermore a special issue has been published, it is the Guide
nappe emplacement, magmatism and metamorphism. As a Book devoted to Sardinia. These volumes were widely dis-
consequence, the paleogeographic reconstruction of the Varis- tributed. They offered many project members a chance to
can and pre-Variscan basements of Neo-Europe represents a present their results to an international audience rapidly and
difficult problem. The characterization of each Palaeozoic and free of charge.
pre-Paleozoic domain occurring in the Alpine-Mediterranean
belt, the reconstruction of all events recorded in them, their 5. Field Meetings - In order to stimulate long-distance com-
interregional correlations as well as the palynspatic restoration parisons and correlations, field meetings were organized on a
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yearly basis, supported by different working groups. These PROJECT 27: THE CALEDONIDE OROGEN
were: 1977 Austria; 1978 Italy; 1979 Bulgaria; 1980 Yugos-
lavia; 1981 France and Spain; 1982 USSR; 1983 Yugoslavia;
1984 Greece; 1985 Czechoslovakia and finally 1986 Italy. Project Leader: B.A. STURT and D.L. BRUTON
A further field meeting is being organized in Turkey (1987).
Many project members have thus been enabled to visit the
most important pre-Alpine terrains and analyze, evaluate,
compare and correlate pre-Alpine situations in different DESCRIPTION
areas. The field meeting held in Sardinia was particularly
important concerning both scientific results (53 papers, by This project, in its broadest context, deals with the evo-
authors from 13 different countries), and the number of par- lution of the Caledonide orogen from the late Precambrian
ticipants (104, from 15 different countries). through the Devonian. It concerns all rock units that have

been influenced by orogenic processes during this time inter-
6. Stratigraphic Correlations Forms (SCF) - These forms val. In order to establish the details of late Precambrian
probably represent the most important result of the project. through Devonian evolution of the orogen, analysis of both
They are a schematic representation of the pre-Alpine situa- earlier and later phenomena were considered. Project 27 was
tions existing in selected areas, described in terms of lithostra- one of the most successful IGCP projects and it provided a
tigraphy, fossil content, paleoenvironment, tectonoenviron- comprehensive study of the Caledonide orogenic cycle of the
ment, magmatic events, metamorphic events, tectonics and northern part of Europe including Scandinavia, Greenland
mineralizations. They were compiled by the following prede- and England. There have been a large number of publications
termined criteria, and therefore provide correlatable infor- which will help an understanding of the events of this oro-
mation. The SCF s published so far are shown in the Referen- genic cycles in other parts of the world.
ces. Not all the published SCF s are equally reliable or com-
plete, in the sense that not all the selected localities could
be studied in equal detail. However, all geologists can find
now these types of data in IGCP literature and can attempt SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
interregional correlations based on comparable pieces of in-
formation. At the first international project working group meeting

in 1975, representatives from Canada, Denmark, France, Great
7. Scientific results -- The numberous scientific problems Britain, Ireland, Norway, Soviet Union, Sweden, and the
which IGCP Project No. 5 has significantly advanced, some U.S.A. set the following aims for the project:
require special mention. They are (i) Hercynian history: (1) To integrate knowledge of the orogen along its length
numerous new data were obtained and the produced new and to set individual regions in focus.
ideas concerning the significance and development of the (2) To coordinate a multi-disciplinary and multi-national
Hercynian event, so that its interpretation in southern Europe effort by integrating ideas and concepts and to ratio-
is not yet a simple extrapolation of the meso-European mo- nalize resources.
dels. Furthermore, important results concerning the zonation (3) Design a series of symposia and excursion programmes
of the Hercynian chains were obtained, and the reasons of this designed at updating knowledge of specific segments of
zonation were clarified. the orogen and publish results in a series of symposia

publications and field guide books.
(ii) The pre-Hercynian Paleozoic history of the Ordovi-

cian (Caledonian) event turns out to be clearly recorded in Many of these aims have been achieved through the
numerous south-European basements. Foliation-producing efforts of a number of specialist study groups responsible for
regional metamorphism, acific volcanic activity, emplacement the planning and production of thematic maps (scale 1:1
of granitoid bodies, and sometimes tectonic activity were million) using common symbols. The planning and coordina-
recognized to be the main processes developed during the tion of such maps was made possible at a series of workshops
Caledonian event in large parts of the south-European Paleo- held in Dublin (Ireland) 1978, Blacksburg (USA) 1979, Upp-
zoic domains. This important result will certainly contribute sala (Sweden) 1981, Fredericton (Canada) 1982), Rabat
to a new understanding of the old Paleozoic history in these (Morocco) 1983, Glasgow (U.K.) 1984. Thematic maps were
areas. produced for geophysics, basement and basement cover, defor-

mation and tectono-stratigraphy, metamorphism, plutonism
and volcanism, stratigraphy, sedimentology, faunas. Bi-natio-
nal cooperation has led to the publication of maps between

SELECTED REFERENCES Canada and the USA (Williams 1978), Great Britain and Ire-
land (Harris 1985) and Norway and Sweden (Gee et al. 1985).

Sassi, F. P., ed., with collab. D. Viscona, 1979, Newsletter,
IGCP Project 5, vol. 1, 202 p., Padova. In addition to the published geophysical data, digital

Sassi, F.P., ed., with collab. G. Zirpoli, 1980, Newsletter, gravity and magnetic data sets have been compiled are are in
IGCP Project 5, vol. 2, 130 p., Padova. use for new interpretational techniques that have defined

Sassi, F.P., ed., with collab. S. Karamata, 1981, Newsletter, variations in crustal thickness and the boundaries of terranes.
IGCP Project 5, vol. 3, 168 p., Beograd.

Sassi, F.P., ed., with collab. I. Varga, 1982, Newsletter, IGCP Studies of the basement in the orogen have allowed the
Project 5, vol. 5, 114 p., Bratislava. recognition of two distinct categories:

Sassi, F.P., ed., with collab. T. Szederk6nyi, 1983, Newsletter,
IGCP Project 5, vol. 5, 285 p., Szeged. I. Proterozoic and older crystalline rocks beneath the

Sassi, F.P., ed., with collab. M. Julivert, 1984, Newsletter, Caledonian cover sequences and also incorporated with-
IGCP Project 5, vol. 6, 165 p., Barcelona. in the later orogenesis.

Carmignani, L., Cocozza, T., Ghezzo, C., Pertusati, P.C., and
Ricci, C.A., eds., 1986, Guide-Book to the Excursion on 2. Intra-Caledonian basement, including ocean floor,
the Paleozoic Basement of Sardinia, Special Issue, 102 formed before and during early Caledonian tectono-
p., Pisa.
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thermal episodes and subsequently eroded to provide The model of the Bureau of Mineral Resources (BMR)
the substratum on which younger strata were deposited requires basin formation by limited stretching of Archean
prior to the main orogenesis. This second category has lithosphere over polygonal-shaped upper mantle convection
been highlighted on the thematic maps depicting 'Time cells and magmatic underplating. More than 70 scientists
of Deformation'. followed one of the three excursions designed to establish the

model. Most participants agreed that there are both impor-
Previously accustomed to thinking in small areas, tant similarities and significant differences in Proterozoic

compilers have worked together and now recognize many dis- terranes world wide, and that these may relate to different
tinct tectonic processes and a sequence of events representing tectonic processes, such as those involved in the present plate
the accretionary history of the orogen. Added support for this tectonic regime.
has come from the discovery of many new ophiolites and ensi-
matic island arc sequences, especially in Scandinavia, the cor- Several contributions on crustal evolution of Canada
relation of a major late Cambrian to early Ordovician orogenic and United States during the early Proterozoic favor a plate
event throughout the belt and associated phases of subduction, marginal model. Large scale thrust tectonics of two early
obduction, metamorphism and faunal changes. Proterozoic orogens - the Wopmay orogen and the Cape

Smith belt are now supported by modern petrostructural data.
Detailed field mapping has led to the recognition of Himalayan-type nappes have also been described in north-

former insular sites and large emergent land masses within the east Brazil. Selected contributions have been published in Pre-
Iapetus Ocean, each with fringing marine faunas clearly dif- cambrian Research and other journals.
ferent from those inhabiting the continental margins of
Laurentia, Baltica and Gondwana. This has led to the posing of Work carried out in Africa by several scientists parti-
new questions concerning Proterozoic orogens, most of which cipating in the project was presented in 1985 at the 13th
are still incompletely solved. Such questions are the size and colloquium of African Geology held in St. Andrews, Scotland.
polarity of Proterozoic orogens, the balance between continen- More than 30 contributions on Proterozoic geology, petrology,
tal accretion and reworking of older continental crust, the ba- and chemistry were presented. Many of them have been pub-
lance between right angle collision and oblique assemblage. lished in the special volume "African geology" edited by
Are some geodynamic processes, such as stretching of litho- P. Bowden and 0. Kinnaird.
sphere and extensional orogens specific of Proterozoic ter-
ranes? What is the significance of large areas of granulite ter- In 1986, Projects 215 and 217 met at a field conference
ranes? Is generation of large amounts of calc-alkaline magmas in Colorado which focused on the mid-Proterozoic (1.8 -
necessarily linked to subduction? 1.6 Gyr) crustal evolution of the southwest United States.

One major feature of the terranes is the penecontemporaneous
felsic and mafic volcanism, followed by intrusion of plutonic
rocks. The geochemical and isotopic data give strong evidence
for a major crust-formation event south of the Wyoming and
Superior Archaean cratons, followed by late tectonic and

PROJECT 215: PROTEROZOIC FOLD BELTS younger anorogenic magmatic pulses between 1600 and
1350 Ma. There also seems to be a southern age decrease of
deformation and metamorphism. A continental rift-type

Project Leader: R. CABY setting, or a back-arc spreading environment, is proposed for
generation of these terranes, which may represent a continent-
wide lateral accretion episode.

DESCRIPTION During the Colorado meeting, new results were presen-
ted concerning the crustal evolution of West Africa during 2.2

The project aims to study the diversity of Proterozoic - 2 Gyr and 0.9 - 0.6 Gyr. The amount of tholeitic and calc-
fold belts and to compare these eroded ranges with Panero- alkaline rocks reported here, as well as in eastern Africa, is
zoic orogens. It includes a variety of international institutions consistent with various situations similar to those of the
which carry out major field activities in several developing present plate tectonic regime (continental break up; oceanic
countries. Tectonic studies are carried out on well exposed environment; active continental margin) prior to continent-
Proterozoic fold belts. The methods used are those of modern continent collision.
petro-structural studies supported by geochronological and
geochemical investigations.

SELECTED REFERENCES

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS Fettes, D.J., and Harris, A.L., eds., 1986, Synthesis of the
Caledonian rocks of Britain. NATO ASI Series C,

Project 215 has been centered around field meetings to- Vol. 175, p. 350, D. Reidel Pub. Company, Dordrecht,
gether with Project 217. These give the participants an oppor- Holland.
tunity to examine well studied sections relevant to research on Gee, D.G., Kumpulainen, R., Roberts, D., Stephens, M.B.,
Proterozoic orogens, under the guidance of local experts. Thon, A., and Zachrisson, E., 1985, Scandinavian

Caledonides. Tectonostratigraphic Map, Scale 1:
In 1985, the first field meeting was held in Darwin, 2,000,000 Sveriges Geol. Unders. Ser. Ba Nr. 35, Upp-

Australia, and it was focused on ensialic versus plate margin sala.
evolution of Proterozoic fold belts. An overview of the mid- Gee, D.G., and Sturt, B.A., eds., 1985, The Caledonide Orogen-
Proterozoic evolution (1.9-1.7 Gyr) of northern Australia was Scandinavia and related areas, Parts 1-2 and 3 maps.
presented by several Australian institutions involved in the John Wiley and Sons Ltd.
project.
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Harris, A.L., ed., 1985, The nature and timing of orogenic Nam. Representatives of some National Working Groups and

activity in the Caledonian rocks of the British Isles, national correspondents delivered report on current activities

Geol. Soc. Mem. No. 9, p. 53 and 3 maps. (China, France, Japan, Korea, Malaysia, Thailand, USSR).
Harris, A. L. and Fettes, D.J., eds., Caledonian-Appalachian Furthermore, various research activities on pre-Jurassic evo-

Orogen. Geol. Soc. Spec. Pub. (in press). lution of eastern Asia was presented by participants in the
Phillips, W.E.A., and Johnson, M.R.W., 1980, Deformation Symposium. Most of these reports will be included in Report

and metamorphism in the Caledonide Orogen-intro- No. I of the IGCP 224.
duction to thematic set of papers. J. Geol. Soc. 137,
p. 217-327. During the Working Group Meeting the time span and

Schenk, P.E., ed., 1982, Regional trends in the geology of the areal extent of the project were discussed. It was agreed that

Appalachian-Caledonian-Jercynian-Mauritanide Orogen. emphasis should be placed on late Palaeozoic to Triassic
NATIO ASI Ser. C, Vol. 116, i-xii, p. 1-398. D. Reidel events and that comparative studies of Precambrian to Paleo-

Pub. Company, Dordrecht, Holland. zoic events among various ancient massifs in the area are also

Sturt, B.A. and Bruton, D.L., 1983, The Caledonide orogen: to be considered in order to understand the nature of the
Project 27. Geological Correlation Spec. Issue, IGCP Permian-Triassic history of collision-accretion. Areal extent

1978-1982, p. 56-57. of the project was agreed to cover the Cathaysia-Proto Pacific

Williams, H., 1978, Tectonic-lithofacies map of the Appala- realm. The northern boundary includes the margin of the

chian Orogen. Memorial University of Newfoundland, Angara massif, while some areas "transitional" to the Gond-
St. John's, Newfoundland, Map No. 1, scale 1:1,000,000 wana-Tethyan realm will be included.
Map No. Ia, scale 1:2,000,000.

The meeting agreed to a working schedule of the pro-
ject. It is divided into two phases. The first phase, first two or
three years, will be chiefly devoted to field analyses of selected
areas of respective regions by actions of National Working
Groups which aim at multidisciplinary approach to topics of

PROJECT NO. 224: the project. International collaborations are also under
PRE-JURASSIC GEOLOGICAL EVOLUTION OF THE progress among some of the participating institutions. In the
EASTERN CONTINENTAL MARGIN OF ASIA second phase, inter-regional aspects of the project will be dis-

cussed and elaborated on the basis of activities during the first
phase following continuous accumulation of basic data.

Project Leader: K. ICHIKAWA

SELECTED REFERENCES
DESCRIPTION

Caridroit, M., Ichikawa, K., and Charvet, J., 1985, The Ultra-
Project 224 aims at the correlation and better under- Tamba zone of southwest Japan. Earth Science (Chikyu

standing of the pre-Jurassic processes of the various geotec- Kagaku), vol. 39, p. 210-219.
tonic units which form the present-day eastern margin of the Guo, L., Shi, Y., Ma, R., Lu, H., Ye, S., Ding, Y., Chen, S., and
Asian continent, but which were not contiguous in Paleozoic Xia, B., 1985, Plate movement and Crustal Evolution of
time. The Paleozoic-Triassic processes, particularly those of the Jiangnan Proterozoic Mobile Belt, Southeast China.
the Indo-Sinian, Aktyoshi and related movements are analyzed Earth Sciences (Chiyku Kagaku), vol. 39, p. 156-166.
with reference to an interdisciplinary approach including (a) Hara, I., Hayasaka, Y., Maeda, M., and Miyamoto, M., 1985,
tectonism, (b) biotic distribution, (c) sedimentation, (d) Some problems of Paleozoic-Mesozoic tectonics in
igneous activity, (e) metamorphism and (f) resources. southwest Japan - Tectonics of metamorphic belts of

high-pressure type (in Japanese with English abstract).
Men. Geol. Soc. Japan, No. 25, p. 109-126.

Hattori, I., 1985, Length-slow chalcedony in the chert clasts of
SUMMARY OF ACHIEVEMENTS the Jurassic Kanmuriyama conglomerates in the north-

western Mino Terrane, central Japan, indicates a pre-
The main activity of this new project was the organi- Jurassic evaporitic climate. Mern. Fac. Educ., Fukui

zation in 1985 of working groups and the elaboration of a Univ., Ser. II (Nat. Sci.) No. 35, p. 49-65.
working programme for the period 1985-1989. The first ad Ichikawa, K., ed., 1985, MRT Newsletter, No. 1, 64 p. Osaka
hoc Working Group Meeting and Symposium were held in (in Japanese).
Tokyo, September 23-26, 1985. The meeting was attended Ichikawa, K., Hada, S., and Yao, A., 1985, Recent Problems of
by 30 participants from China, France, Japan, Korea, Malaysia, Paleozoic-Mesozoic microbiostratigraphy and Mesozoic
Thailand and USSR. K. Ichikawa and S. Mixutani were nomi- geohistory of southwest Japan (in Japanese with English
nated as project leader and secretary general, respectively. abstract). Mem. Geol. Soc. Japan, No. 25, p. 1-18.
The six major topics, given in the description, were agreed Ishiga, H., 1985, Age and Geologic Structure of Paleozoic-
upon and convenors for these topics were nominated: (a) Mesozoic Formations in Tamba Belt, Southwest Japan
Tectonics (Guo, Lingzhi, China and Ichikawa, K., Japan), (in Japanese with English abstract). Earth Science
(b) Biotic distribution (Kim, Bong-Kyon, Korea and Hamada, (Chikyu Kagaku), vol. 39, p. 31-43.
T., Japan), (c) Sedimentation (Mizutani, S., Japan and Sun, Ishii, K., Okimura, Y., and Ichikawa, K., 1985, Note on
Shu, China), (d) Igneous activity (Wang. Dezi, China and Tethys Biogeography with Reference to Middle Permian
Yamada, T., Japan), (e) Metamorphism (Dobretsov, N.L., Fusultnaceans. Nakazawa, K., and Dickins, J.M. eds.,
USSR and Suwa, K., Japan) and (f) Resources (Khoo, T.T., The Tethys, p. 139-155, Tokay Univ. Press, Tokyo.
Malaysia and Kenshira, K., Japan). Programmes of approach Isozaki, Y. 1985, Yasuba conglomerate and its mode of occur-
for the respective topics were elaborated. National working rence (in Japanese with English abstract). Jour. Geol.
groups for the project have been established in China, Japan, Soc. Japan, Vol. 91, p. 535-551.
Republic of Korea, Malaysia, Philippines, USSR and Viet
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Kato, M. 1985, Palaeozoic and Mesozoic strata of the Kita- mineralogical, paleomagnetic and isotopic data were collected
kami Mountains, Japan: An overview (in Japanese with on these dykes in an internationally collective effort by parti-
English abstract). Mem. Geol. Soc. Japan, No. 25, cipants from Britain, Australia, India and Sri Lanka. This in-
p. 19-29. formation will be used to compare and correlate igneous

Kimura, T., 1985. Paleozoic and Mesozoic Phytogeography of activity in the once contiguous Gondwana fragments as
eastern Asia (in Japanese). Kagaku, Vol. 55, p. 717-724. chronostratigraphic markers in the correlation of geologic

Kimura, T. and Kim, Bong-Kyon, 1984, Geological Age of the events.
Daedong Flora in the Korean Peninsula and its Phyto-
geographical Significance in Asia. Proc. Japan Acad., Extensive field mapping and geological sampling pro-
Vol. 60, Ser.B., P. 337-340. grammes were undertaken on the Precambrian basement and

Kuroda, Y. and Yamada, T., 1985: Origin and Structure of Proterozoic mobile belt relations of numerous continents.
Continental Crust (Granitic Layer) in the Japanese A special effort was made by German, American, Australian
Islands. Recent Progress, Nat. Sci. Japan, No. 10, p. and Sri Lankan geologists on the Highland-Vijayan Series as
73-79, Science Council of Japan, Tokyo. the tectonothermal evolution of the deep crust is a highlight

Miyake, K. 1985, Permian olistostrome complex in the Katsu- of this project. Joint Indian Japanese and British projects on
yama area, Okayama Prefecture, Southwest Japan (in the structural and metamorphic geology of shear zones in
Japanese with English abstract). Jour. Geol. Soc. Japan, southern India are near completion.
Vol. 91, p. 463-475.

Mixutani, S., 1985; Tectonostratigraphic Terranes in the A collaborative project between B. Windley (University
Japanese Islands and their Environs in east Asia. Geol. of Leicester) and the University of Madagascar has commenced
Soc. Australia Abstracts No. 14, Third Circum-Pacific on the metamorphic petrology of granulites and the tectonic
Terrane Conference, Extended Abstracts, p. 156-158. development of the Precambrian of Madagascar from the

Okui, A. 1985, Polymetamorphism in the Hida metamorphic Archaean to the Pan-African. The contrasting pressure-tem-
rocks of upper Katakai river area, Toyama Prefecture, perature time parths of evolution of the deep crust in base-
central Japan (in Japanese with English abstract). Jour. ment and adjoining mobile belts is being investigated through
Japan. Assoc. Mineral., Petrol., Econ. Geol., Vol. 80, projects on Antarctica, Western Australia, Sri Lanka, India
p. 382-397. and Tanzania. Collaborative projects between Japanese,

Otsuka, T. 1985: Upper Paleozoic and Mesozoic strata in the American, Indian and British scientists on the Indian granu-
northeastern part of the Mino Terrane, Nagano Prefec- lites: and between German, American, Australian and Sri

ture, central Japan (in Japanese with English abstract). Lanka scientists on the Sri Lankan granulites are noteworthy.
Jour. Geol. Soc. Japan, Vol. 91, p. 583-598. The contrasting origins of charnockites is being studied by

Yamamoto, H. 1985; Geology of the late Paleozoic-Mesozoic several groups. In particular, charnockitization due to CO 2
sedimentary complex of the Mino Terrane in the streaming is evident from India and Sri Lanka, whereas mag-
southern Neo area, Gifu Prefecture and the Mt. Ibuki matic processes are evident from Antarctica. Isotopic studies

area, Shiga Prefecture, central Japan (in Japanese with particularly by national correspondents A. Krdner (Germany)
English abstract). Jour. Geol. Soc. Japan, Vol. 91, p. and E.S. Grew (USA) by both conventional and ion micro-

353-369. probe techniques, will aid in comparisons of the evolution of

Yao, A. 1985, Recent Advances of Geological Study of the the Gondwana fragments.
Paleozoic-Mesozoic Complexes in the Chichibu Belt
(in Japanese with English abstract). Earth Science
(Chikyu Kagaku) Vol. 39, p. 44-56.

SELECTED REFERENCES

Ellis, D.J., in press, The origin and evolution of granulites in
normal and thickened crusts. Geology.

PROJECT 236:
PRECAMBRIAN EVENTS IN THE
GONDWANA FRAGMENTS

Project leader: D.J. Ellis

DESCRIPTION

The aim of this project is to correlate the major igneous,
metamorphic and tectonic events in the Precambrian frag-
ments of Gondwana, now represented by Sri Lanka, India,
Australia, Africa, Malagasay and Antarctica, with emphasis on
the East Gondwana fragments.

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS

In the field of igenous petrology, laboratory and field
work was carried out on the dolerite dykes from Antarctica,
Sri Lanka, India and Australia during 1986. Geochemical
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IV C. TECTONICS IN THE AMERICAS AND AFRICA regions of the African Plate.

Several IGCP projects are focussed on tectonic and re-
lated problems in the Americas. For instance Project 192

by V. RAMOS (Cambro-Ordovician of Latin America) has succeeded in re-
constructing the ancient border of West Gondwana, and
opened the recognition of several Early Paleozoic terranes
docked during the Devonian to the active margin of Gond-
wanaland. As a result of the continued efforts of Projects
193 (Siluro-Devonian of Latin America) and Project 211

(Late Paleozoic of South America and its tectonic settings)
Increased attention has been paid in recent years to new hypotheses have been formulated for the origin of the

many tectonic problems. Several have been the focus of atten- South American continental plate. Extensive amalgamation of

tion for IGCP projects. A general shifting from stratigraphic terranes produced the Northern Andes (Colombia and Ecua-
and correlation projects to more complex programs which dor) and the Central Andes (Chile and Argentina) during the
include larger amounts of tectonic and geophysical data is Early Paleozoic. Those projects also highlighted the continen-
noticeable. As a result, increased understanding of the crustal tal accretion of the Madre de Dios Terrane, and Patagonia
evolution of some continental areas has been obtained. (Southern South America) to Gondwanaland during Permian

times.
It is interesting to observe that these achievements have

not only been obtained in European, Asian and North Ameri- Efforts to identify the possible terranes along the
can countries where such studies have traditionally been con- Circum-Atlantic realm were recently undertaken by Project
centrated, but also from countries of the South American and 233 (Terranes in the Circum-Atlantic Paleozoic orogens).
African continents. The active participating of scientists in Initial studies began in the North Atlantic in order to discuss
developing countries in projects involving tectonics and geo- and analyze the accretion and amalgamation of different
physics is partly the result of the Regional Meetings held for terranes in several parts of Western Europe as well as in North
the IGCP which encouraged local interest and helped to pre- America. Present work is being carried out in Mauritania in
pare new project proposals in close conjunction with expertise order to recognize the possible allochthonous terranes of
from more developed countries. Western Africa accreted to the continent in the Late Paleo-

zoic. The results of these studies, which are based on sound
Activities in tectonic projects were wide in scope and scientific grounds, are provoking new ideas and hypotheses

broad in geographic diversity. For instance, our knowledge for finding accreted terranes in the Circum-Atlantic realm.
of Phanerozoic tectonic processes is being extensively com-
pared and contrasted with the record of the Proterozoic Tectonic aspects of large faults of South America have
fold-belts (Project 215). Recent developments in Western been considered by Project 202 (Megafaults of South America)
Canada and Colorado (USA), where extensive horizontal which have focussed multidisciplinary studies on North and
shortening was assumed, are being contrasted with the more South America. The interactions among different blocks in
fixistic views developed in Australia and Southern Africa. the Northern Andean Cordillera as a result of the accretion
As a result of that plate tectonic concepts have been ana- of some oceanic volcanic arcs during the Meso-Cenozoic,
lyzed and applied to these regions as far back as the Early which is still in the process of amalgamation, has produced
Precambrian. intensive wrench faulting in Colombia and Venezuela. These

movements are expressed as longlasting lineaments which still
A good example of the application of those concepts concentrate active horizontal movements. On the other hand,

can be seen in the results of Project 164 (Pan African crustal Project 202 focussed the active movement of the Southern
evolution). This project started with the correlation of Pre- Cordillera megafaults such as the Atacama and Ilquine-Ofqui
cambrian geotectonic units in the Arabian and Nubian shield. wrench faults related to periods of oblique subduction or
The recognition of dismembered ophiolite complexes, of calc- transduction of oceanic crust under the South American crust.
alkaline magmatic rocks, and of an important Late Precam-
brian deformation permitted us to interpret the evolution of Renewed efforts have been paid to Andean Evolution
Eastern Africa in terms of a collisional orogeny. This is an im- by Project 249 (Andean magmatism and its tectonic setting).
portant result of the project, not only on scientific grounds, This project, a successor of Project 120 (Magmatic evolution
but also for the direct impact it will have on the modelling of of the Andes), has shifted the main field of interest and the
ore deposits using concepts of plate tectonics. objectives of the previous one. Special attention is now paid

to the geochemical constraints of the different tectonic set-
The tectonic interest in the African continent extends tings recognized since Early Phanerozoic times. Although the

activities and interests in the Precambrian crustal evolution. As project is only going into its second year many new ideas have
for instance, the Project 227 (Magmatism and evolution of ex- been presented related to the trench-ward shifting of magmatic
tensional regional of the African Plate) which is devoted to a belts during Paleozoic and Meso-Cenozoic times.
study of rifting processes in one of the most classical regions
of the world: the East African Rift System. Recent efforts
among English and French-speaking African countries to
understand the volcanic evolution in time and space, the
structure, tectonics and geophysical characteristics are yielding
important results. For instance, new concepts, which are en-
tirely different from the previously accepted ones, help to
understand the transition from continental tholeites to alkalic
volcanics. These new findings were complemented by a multi-
disciplinary approach to learn by indirect geophysical methods
the shapes and depths of some magmatic chambers. The results
of the projects are being also applied to other extensional
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PROJECT 164: PAN AFRICAN CRUSTAL EVOLUTION major faults in South America. The focus was on establishing
the nature and magnitude of fault displacement, periods of
activity, and their relation to major geologic processes such

Project Leader: A. AL-SHANTI as intrusion, mineralization, orogenesis and plate interactions.
Other expected results included insights on the genesis of fault
zone rocks, quantitative information on the thermal structure
and geothermal activity along megafaults and an assessment

DESCRIPTION of the related geological hazards.

The aim of this project is to apply modern laboratory
techniques and detailed field study of the Pan African crystal- SUMMARY OF ACHIEVEMENTS
line rocks of Arabia, Africa and America and to determine
their structural and compositional evolution and the causes of A main initial result of the project was the contacts
mineralization. established between people who had previously worked on the

subject isolatedly. A definition of the concept of megafaults
was produced, which appeared in Thiele (1984).

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS Two main categories of megafaults based on their geo-
logical context were distinguished:

The main results of this project were presented in 1984
in a 632 page book, prepared by more than a hundred authors - Megafaults developed in the Brazilian Shield and plat-
who made an excellent synthesis of the present knowledge of form areas of the continent;
the Pan African Evolution of the Arabian-Nubian Shield. -- Megafaults developed in the Andean region.
Geochemical and geochronological data establish a precise
chronostratigraphic correlation of the different geotectonic Each of these groups has different geological evolution
units of Saudi Arabia, Egypt, Somalia and Sudan. Field obser- and requires different approaches to its study and compre-
vations, geochemical analyses and detailed structural studies hension.
permit reconstruction of the tectonic evolution of the Pan
African event. This was interpreted, using modern plate tec- Megafaults in nuclear South America: Major lineaments, some
tonic concepts, as a result of the collision of Arabian craton of them thousands of kilometers long, have been identified
against Gondwanaland (present African plate). The concen- in the Brazilian platform, especially since the advent of remote
tration of oceanic crust on the Arabian Plate, possibly re- sensing imagery. Many of these structures are referred to by
presenting a mosaic of several microplates, is testified by Sadowski and Motidome (in prep.), who have classified them
the development of a magmatic arc, which lasted from ap- into transcurrent faults, overthrusts and fold belts around the
proximately 1000 Ma. up to C. 550 Ma. The conceptual craton, Phanerozoic distension features, suture zones and
model established is fundamental to an understanding of lineaments of unknown origin. Gravity anomaly patterns are
the volcanogenic massive sulfide mineralization of the area. spatially related to sutures between crustal blocks, old features
On the other hand, the uranium mineralization related to that were reactivated in the Phanerozoic with accumulative
granite emplacement was tested by airborne methods together displacements up to 750 km in some of them.
with Sn, Ta, W, Be, Li and F. It can be concluded that the
project brought together many scientists of different disci- Reactivation, or continuous tectonic activity along
plines to tackle a common problem: the Pan African Evolution certain megafaults, has controlled the paleogeography and
and its relation with the important associated mineralization deposition of Cambrian and Ordovician sequences in the

Argentine precordillera (Baldis et al., 1984) and can at present
be recognized because of marked linear topographic features
associated with them.

RELEVANCE OF THE PROJECT TO DEVELOPING
COUNTRIES De Graff (1985) produced evidence to indicate that

the western edge of the ParanA basin was a site of NE-SW
The advances obtained through the participation of extension during late Mesozoic time, generating at least

local and foreign scientists, using modern concepts and tech- two NW trending zones of tectonic subsidence, each over 200
niques, not only increased the understanding of the different km long. The subsidence of the basement reached at least
processes, but also increased the ability of local earth scientists 2 km, and Paleozoic strata were downfaulted into the basins
to undertake future work in the area, and buried by late Mesozoic-early Cenozoic sediments which

filled the depressions. Alkalic igneous rocks 100 to 150 Ma
old are associated to these structures, and they span the time
when South America separated from Africa suggesting that
the grabens are a manifestation of the breakup of Gondwana,
far away from the site of final separation.

PROJECT 202: MEGAFAULTS OF SOUTH AMERICA

Oil exploration has benefited from the recognition of
large megastructures in the platform areas. An example of this

Project Leader: F. HERVE was the identification by SzatmAri (1984) of the Tacutu-
Pisco megafault, which led to the disovery of gas fields along
its strike, where phanerozoic movements produced folds in
Jurassic sequences of the Amazon basin. In Bolivia, a geophy-

TESCRIPTION sical-geological program helped to identify megafaults, which
bound crustal blocks that then became targets for oil and gas

The aim of the project was to compile geoscientific exploration by the YPFB, state run oil company.
data and to promote ongoing and future studies related to
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The main megafaults in the South American platform Central and Southern Andes, here there has been accretion of

have NE and NW trends. These directions apparently deve- oceanic blocks during the Meso-Cenozoic, and the megafaults,
loped in Precambrian times, and have persisted into Mesozoic sutures and/or transcurrent in character, have played a role

and Tertiary events. It is only when approaching the Andes in these major tectonic processes.
that typical meridional structures of the Andean orogen have
an importance and overprint the NE and NW directions. The apparent limit between the oceanic blocks that con-
Some of the latter develop across the Andes and reach the stitute the coastal area N of 3*S Lat. is the vertical submeridian
Pacific coast, as has been documented by Salfity (1985). Dolores-Guayaquil megafault (DGM). However, Megard et al.

(1986) have shown that the suture is a thrust fault zone dip-
Megafaults along the Andes: The Andean orogen displays ping 60* to 80 E, along which the continent overrides the

megafaults which roughly parallel the continental margin oceanic blocks. South of 2S the trace of the suture is indepen-
along most of its length. Some of them are mentioned below. dent to DGM that swings to the southwest. DGM appears thus

as a major transcurrent fault superimposed over a previous
The Liquife-Ofqui megafault extends north along al- megafault which is the true suture. Similar geologic processes

most 1000 km from the South America - Antarctica - Nazca can be identified in Colombia, for example in the Cauca-
triple point, presently located at 450 S. It runs mainly through Romerol system (Toussaint & Restrepo, in prep.).
the north patagonian batholith, resetting early Cretaceous
plutons to Miocene K-Ar ages, and allowing the intrusion of It appears well established that these megafaults have a

huge Miocene batholiths along its trace. Small monogenic long history which is continued in some of them until today.
quaternary volcanoes aligned on the fault as well as hot Neotectonic studies in S Peru (Sebrier et al., 1985) have ob-
springs, indicate the structure is still a channel way for magmas served EW trending faults, related to a NS extension which

and hydrothermal fluids. Gravimetric studies have shown that affect the high Andes and the coast areas. However compres-
a considerable negative anomaly is located over the fault zone. sional structures are observed in the subandean zone east of
Plaeomagnetic studies (Garcia, 1986) indicate that clockwise the Andes, a manifestation of present day W to E subduction
rotation of microplates has occurred east and west of the in the area.
fault zone affecting rocks as young as 3 or 4 Ma. The data sup-
port the idea that rocks west of the Liquifle-Ofqui have been The most active faults in the Andes appear to be pre-
transported northward 400 to 500 km in the last 50 Ma. This sent in the subandean belt, as has been well documented at
movement has been at least of 100 km since the late Tertiary, least in Argentine and Peru. The El Tigre megafault (Bastias,
as indicated by the sedimentary sequence of the Golfo de 1985) extends for 800 km in a NS direction, east of the Cor-
Penas pull apart basin which originated at its southern end. dillera frontal. It has transported high laterally Triassic depo-
Different explanations for the origin of the structure have sits for more than 100 km, and is the site of important seismic
been suggested by Forsythe & Nelson (1985), which favor an activity during the present century.
indentor mechanism related to the subduction of segments
of the Chile Rise, as opposed to a rupture in relation with a
NE oblique subduction of oceanic lithosphere beneath
South America as favoured by Herv6 (1976) and Beck (in FUTURE ACTIVITIES
press).

Increased knowledge of the nature, magnitude and age
Between 21*S and 30S extends the Atacama fault zone, of the activity of the megafaults is required, to be able to

which is composed of two curved segments which meet west assess their influence in major geologic processes and the
of the coastline at Taltal. The linearity of the 1000 km long geologic hazard related to them. The application of geo-
feature was generally considered to be produced by trans- physical methods to their study, e.g. paleomagnetism, micro-
current movements, which remained undocumented until seismic surveys, will probably be increased in the near future.
M. Herv6 (pers. comm.) showed 30 km of left lateral move- An integration of their activities to general models of plate
ment wherethe fault cuts and displaces a Cretaceous pluton. interaction and orogenesis would be most desirable.
The total displacement is supposed to be much larger. The
main activity of the fault appears to be in the Early Creta-
ceous when milonitic shear belts were developed decoupling SELECTED REFERENCES
a plutovolcanic belt to the west from a back arc depositional
basin. It has been a matter of controversy if the fault is really Baldis, B., Beresi, M., Bordonaro, 0. and Vaca, A. (1984).
active at present. Scarps in young Pleistocene deposits are The Argentine Precordillera as a key to Andean Struc-
considered to be related to suffosion processes (Naranjo, in ture. Episodes, 7, 3, 14-19.
prep.) active in this arid part of the Andes, and not to tec- Bastis, H. (1985). Fallamiento cuaternario en la regi6n Sismo-
tonic movements. tect6nica Precordillera. Ph.D. dissertation, Univ. Nac. de

San Juan, Argentina, unpublished.
Mineral deposits are located along the Atacama fault Beck, M. (in press). Paleomagnetic data from active plate

zone and on the intersection of faults of this NS system margins of South America. Jour. South Amer. South Sci.
with others oblique to the coastline, as has been shown by a De Graff (1985). Late Mesozoic Crustal extension and rifting
thorough study of the relation of lineaments and mineral de- on the western edge of the Parand basin, Paraguay. In:
posits on satellite imagery (Tidy 1984). GSA Abstr. with Programme 98th Annual meeting,

Orlando. Oct. 28-31, p. 560.
Indentor driven or oblique subduction driven, the Forsythe, R. & Nelson, E. (1985). Geological manifestations

Atacama fault system was a long lived active feature, from the of Ridge Collision: Evidence from the Golfo de Penas-
early Cretaceous to the Miocene, or maybe to the present. Taitao Basin, Southern Chile. Tectonics, 4, 5, 447495.

Garcia, A. (1986). Paleomagnetic reconnaissance of the
In the northern Andes of Ecuador, Colombia and "Region de los Lagos", Southern Chile, and its tectonic

Venezuela a complex system of megafaults has developed, implications. M.S. Thesis, Western Washington Univer-
absorbing the stresses associated to the Nazca South America- sity, 127 p.
Caribbean plate interactions. Contrary to what happens in the
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Herv6, M. (1976). Estudio geol6gico de la Falla Liquifle- The project has organized field trips such as the one to
Reloncavi en el Area de Liquifle: antecedentes de un Kivu in August, 1986. There, the participants were able to
moviniento transcurrente (Provincia de Valdivia). closely examine one of Africa's most active volcanoes, the
Actas, I Congr. Geol. Chileno, Stgo., Chile, B39-B56. Nyamuagira, which began erupting and formed a new cone

Megards, F., Lebrat, M. & Maurier, T. (1986). Las suturas in 10 days. Detailed sampling of the new lava flows of this
entre bloques ex6ticos y continente en el Ecuador y western rift volcano were made.
Norte del Pern. Comunicaciones, 37, 17-30.

Naranjo, J. (in prep.). Interpretaci6n de la actividad cenozoica The project not only has been devoted to the active
superior a lo largo de ]a zona de falla Atacama, norte de rift system, but also encompasses the rift settings related to
Chile. Rev. Geol6gica de Chile. the opening of the Atlantic Ocean, as well as other previous

Sadowski, G. & Motidome, M. (in prep.). Brazilian megafaults. extensional regimes that affected the African Plate.
Revista Geol6gica de Chile.

Salfity, J. (1985). Lineamientos transversales al rumbo andino
en el noroeste argentino. IV Congreso Geol6gico Chi-
leno, 2, 119-137, Antofagasta. RELEVANCE OF THE PROJECT TO DEVELOPING

Sebrier, M., Mercier, J.L., Megard, F. et al. (1985). Quaternary COUNTRIES
normal and reverse faulting and the state of stress in the
Central Andes of Southern Peru. Tectonics, 4, 739-780. The project is a good example of a program with a

Szatmdri, P. (1984). Tectonismo da faixa de dobramentos do strong interaction with industrial countries that was developed
Jurua. 2do Simposio Amaz6nico, Manaus, Brazil. by third world scientists. The interaction benefits not only

Thiele, R. (1984). Caracteristicas y objetivos del Proyecto the participants of developing countries but also provides
Megafallas de Sud Amdrica del Proyecto PICG 202. access to one of the most classical areas of rifting processes.
Communicaciones. 34, 9-10, Santiago.

Toussaint, J. & Restrepo, J. (in prep.). Limite de placas y
acortamientos recientes en los Andes Colombianos entre
los paralelos 5'N y 8N. Revista Geol6gica de Chile.

PROJECT 227:
MAGMATISM AND EVOLUTION OF EXTENSIONAL
REGIONS OF THE AFRICAN PLATE

Project Leaders: R.T. LUBALA and A.B. KAMPUNZU

DESCRIPTION

The project envisages multidisciplinary research of the
magmatism and evolution of rift zones in the African Plate,
and their comparison with analogous magmatic provinces in
the world. Its main objectives are:

(1) to study the petrological and geochemical characteristics
of tholeitic, transitional, alkaline and peralkaline
magmas of rift zones in anorogenic and orogenic settings
(from the Precambrian to the Quaternary);

(2) to define magmatic markers allowing the characteriza-
tion of the rate of evolution of sedimentary basins in
view of possible applications in economic geology;

(3) post-graduate training of young scientists in developing
countries as well as developed ones, with a view to new
ideas concerning the magmatism of rift zones.

SUMMARY OF ACHIEVEMENTS

The project was launched in September, 1985, during
the 13th Colloquium in African Geology held in Scotland.
A second major meeting was organized in August 1986 in
Lubumbashi. A result of this last meeting was a series of
papers emphasizing the relationship between tectonic settings
and magmatism. They dealt with the separation of South
America and Africa and with the more recent magmatism
related to the development of the African Rift Valley. Eco-
nomic aspects such as diamond and ring complexes in Africa
were also covered.
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APPENDIX I

LIST OF IGCP PROJECTS (1983 - 1987)
(84 PROJECTS)

No. Title (duration of project)/Project Leader No. Title (duration of project)/Project Leader

4/ Triassic of the Tethys realm (1974-1982; 53* Ecostratigraphy (1974-1984; OET 1985-1986):
OET 1983-1984): A.J. Boucot, Department of Geology, Oregon State

H. Zapfe, Erdwissenschaftliche Kommission der University, Corvallis, Oregon 97331, USA.
O5sterreichischen Akademie d. Wissenschaften,
Postgasse 7, A-1010 Wien, Austria. 58* Mid-Cretaceous events (1974-1982; OET 1983-1985):

R.A. Reyment, Palaeontologiska Institutionen,
5* Correlation of Prevariscan and Variscan events of the Uppsala Universitet, Box 558, S-751 Uppsala, Sweden.

Alpine-Mediterranean mountain belts (1976-1986;
OET 1987): 60* Correlation of Caledonian stratabound sulphides
H.W. Fkigel, Geological Institute, Heinrichstrasse 4, (1974-1983; OET):
Graz, Austria. F.M. Vokes, Geologisk Institute Norges tekniske
F.P. Sassi, Institute of Mineralogy and Petrology, hogskole, 7034 Trondheim - NTH, Norway.
University of Padova, Corso Garibaldi 37, 1-35100
Padova, Italy. 86 East European Platform (S.W. Border) (1974-1986):
C. Spassov, Geological Institute, Bulgarian Academy K.B. Jubitz, Zentralinstitut fur Physik der Erde,
of Sciences, ul. Ac. G. Bonchev, bl. II, 1113 Sofia, Akademie der Wissenschaften der DDR, Rudower
Bulgaria. Chaussee 5, 1199 Berlin.

22* Precambrian in younger fold belts (1974-1980; OET): 91 Metallogeny of the Precambrian (1974-1985):
V. Zoubek: Institute of Geology and Geotechnics, V.I. Kazansky, Institute of Ore Deposits, Petrography,
Czechoslovak Academy of Sciences, v. Holesovickach Mineralogy and Geochemistry, Academy of Sciences
41, CS-1 82 09 Praha 8, Czechoslovakia. of the USSR, 35 Staromonetny per., 109017 Moscow,

USSR.
24 Quaternary glaciations in the Northern hemisphere

(1974-1983): 92 Archaean geochemistry (1974-1983):
V. Sibrava (until 1982) A.M. Goodwin, Department of Geology, University of
J. Macoun (in 1983), Geological Survey of Prague, Toronto, Canada.
Malostransk6 namdsti 19, 111 21 Prague 1,
Czechoslovakia. 108/* Precambrian of West Africa and its correlation with

144 Eastern Brazil (1975-1983; OET 1984-1985):
25 Stratigraphic correlation of the Tethys-Parathethys I. Yac6, Department of Earth Sciences, University of

Neogene (1974-1983): Abidjan, 04 BP 322, Abidjan 04, C6te d'Ivoire.
J. Senes, Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences, Dubravska cesta, 88625 Bratislava, 111 Genesis of manganese ore deposits (1975-1985):
Czechoslovakia. S. Roy, Department of Geological Sciences, Jadavpur

University, 99/5/10, Ballygunge Place,
27 The Caledonide Orogen (1974-1985) Calcutta 700032, India.

B.A. Sturt, Geological Survey of Norway, Leiv Eirks-
sons vei 39, P.O. Box 3006, N-7001 Trondheim, 120 Magmatic Evolution of the Andes (1975-1985):
Norway. E. Linares: Instituto de Geocronologia y Geologia

Isotopica (INGEIS), Pabell6n 2, Ciudad Universitaria,
29* Precambrian-Cambrian boundary (1974-1984; 1428 Buenos Aires, Argentina.

OET 1985-1987):
J.W. Cowie, Department of Geology, University of 128* Late Cenozoic magnetostratigraphy (1976-1982; OET)
Bristol, BS8 1 RJ, United Kingdom. G.J. Kukla and N.D. Opdyke, Lamont-Doherty

Geological Observatory, Palisades N.Y. 10964, USA.
32* Stratigraphic correlations between sedimentary basins

in the ESCAP region (1974-1982; OET): 129 Lateritization processes (1975-1983):
ESCAP: Mineral Resources Section, Natural Resources Geological Survey of India, 27 Jawaharlal Nehru Road,
Division, United Nations Building, Rajadamnern Calcutta 70016, India.
Avenue, Bankok 10200, Thailand.

146 River flood and lake-level changes (1976-1984):
41 Neogene-Quatemary boundary (1974-1984): R. Paepe and L. de Meyer, Belgian Geological Survey,

K.V. Nikiforova, Geological Institute, USSR Academy Jennerstraat 13, B-1040 Brussels, Belgium.
of Sciences, Pyzhevsky per. 7, 109017 Moscow, USSR.

* IGCP Project 'On-Extended Term' (OET)
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No. Title (duration of project)/Project Leader No. Title (duration of project)/Project Leader

148* Quantitative stratigraphic correlation techniques 169* Geotectonic evolution and metallogeny in the Eastern
(1976-1983; OET 1984-1986): Mediterranean and Western Asia
F.P. Agterberg, Geological Survey of Canada, (1979-1984; OFT 1985):
601 Booth Street, Ottawa, Canada KIA OE8. S. Jankovi6, Geoloski-rudarska fakultet, Djusina 7,

YU 11000 Belgrade, Yugoslavia.
154 Global exchange and processing of information in geo- W.E. Petrascheck, Erdwissenschaftliche Kommission

chemistry (1977-1983): der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften,
H. de la Roche, BRGM, B.P. 6009, 45060 Orlans, A-1010 Wien, Dr. Ignaz-Seipel Platz 2, Austria.
France.
J.M. Stussi, CRPG, B.P. 20, 171 Circum-Pacific Jurassic (1981-1985; OET 1987):
54501 Vandeuvre-les-Nancy, France. G.E.G. Westermann, Department of Geology,

McMaster University, 1280 Main Street West,
156 Phosphorites (1977-1988): Hamilton, Ontario, Canada L8S 4M1.

P.J. Cook and J.H. Shergold (unitl 1983).
S.R. Riggs, Geology Department, East Carolina 174 Geological events at the Eocene-Oligocene boundary
University, Greenville, N.C. 27834, USA. (1980-1985):
W.C. Burnett, Oceanography Department, Florida Ch. Pomerol, Laboratoire de Gdologie des Bassins
State University, Tallahassee, Fla. 32306, USA. Sddimentaires, Tours 14-15, 4e 6tage, 4 place Jussieu,

75230 Paris Cedex 05, France.
157 Early organic evolution and mineral and energy

resources (1977-1987): 175* Chronostratigraphical precision
M. Schidlowski, Max-Planck-Institut ffr Chemie, (1981-1983; OET 1984-1985).
Saarstrasse 23, Postfach 3060, D-6500 Mainz, N.F. Hughes, Department of Earth Sciences, University
Federal Republic of Germany. of Cambridge, Downing Street, Cambridge CB2 3EQ,

United Kingdom.
158 Palaeohydrology of the temperate zone (1977-1987):

L. Starkel, Polish Academy of Sciences, Institute of 179 Stratigraphic methods as applied to the Proterozoic
Geography, Department of Geomorphology and record (1981-1986):
Hydrology, 31-018 Krakow, ul. sw. Jana 22, Poland. J. Sarfati, Centre gdologique et gdophysique, USTL,
B. Berglund, Lund University, Dept. of Quaternary Place Eugene Bataillon, 34060 Montpellier Cedex,
Geology,Tornavegen 13, S-223 63 Lund, Sweden. France.

N. Clauer, Universit6 de Strasbourg, Centre de
160 Precambrian exogenic processes (1977-1986): S6dimentologie et de Gdochimie de la Surface,

K. Laajoki, University of Oulu, Department of 1 rue de Blessing, 67000 Strasbourg, France.
Geology, Linnanmaa, SF-90570 Oulu, Finland. M.A. Semikhatov, Geological Institute,

Academy of Sciences of the USSR, 7 Prinjevski sin,
161 Sulphide deposits in mafic and ultramafic rocks Moscow, USSR.

(1977-1987): G.M. Young, Geology Department, University of
A.J. Naldrett (until 1986). Western Ontario, London, Ontario, Canada N6A 57B.
H. Papunen (in 1987), Institute of Geology and
Mineralogy, University of Turku, SF-20500 Turku 50, 183* West African Mesozoic and Cenozoic correlations
Finland. (1981-1985; OET 1986-1987)

M. Moullade (until 1984).
163 Design and generation of a world data base for igneous B. Peybernes (from 1985), Laboratoire de Gdologie

petrology (1977-1984): S6dimentaire & Paldontologie, 39 Allde Jules-Guesde,
F. Chayes, Geophysical Laboratory, 31062 Toulouse Cedex, France.
2801 Upton Street, N.W., Wasthington, D.C. 20008, O.S. Adegoke, Department of Geology, University of
USA. Ife, Ile Ife, Nigeria.

164 Pan-African crustal evolution (1978-1984): 184 Palaeohydrology of low latitude deserts (1981-1985)
A. Al-Shanti, Faculty of Earth Sciences, C.R. Lawrence, Geological Survey of Victoria, Office
King Abdulaziz University, P.O. Box 1744, Jeddah, of Minerals & Energy, 140 Bourke Street, Melbourne,
Saudi Arabia. Vic. 3000, Australia.

165 Regional stratigraphic correlation of the Caribbean 187 Siliceous deposits (1982-1986)
(1983-1987): J.R. Hein, U.S. Geological Survey, Branch of Pacific
J.L. Yparraguirre, Centro de Investigaciones Geol6gicas Marine Geology, 345 Middlefield Rd., MS 99,
Oficios No. 154, e/Amargura y Tte Rey, Apartado Menlo Park, California 94025, USA.
Postal 167, La Habana 1, Cuba.

191 Cretaceous paleoclimatology (1982-1986)
166 Correlation of coal-bearing formations (1978-1986): E.J. Barron, Rosenstiel School of Marine and

P.P. Timofeev, Geological Institute of the USSR, Atmospheric Sciences, Division of Marine Geology and
Academy of Sciences, Pyzhevsky per. 7, Geophysics, 4600 Rickenbacker Causeway, Miami,
109017 Moscow Zh. 17, USSR. Fl. 33149-1098, USA.
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No. Title (duration of project)/Project Leader No. Title (duration of project)/Project Leader

192 Cambro-Ordovician development in Latin America 202* Megafaults of South America
(1982-1987): (1983-1986; OET in 1987)
F.G. Acefnolaza: Facultad de Ciencias Naturales, F. Herv6, Departamento de Geologia y Geofisica,
Instituto Superior de Correlaci6n Geol6gica, Facultad de Ciencias Fisicas y Matemdticas,
Universidad Nacional de Tucumin, Miguel Lillo 205, Universidad de Chile, Casilla 13518, Correo 21,
4000-Tucumin, Argentina. Santiago de Chile, Chile.
B. Baldis (until 1986).
0. Bordonaro (in 1987). Universidad Nacional de 203 Permo-Triassic events of the Eastern Tethys and their
San Juan, 5400 San Juan, Argentina. intercontinental correlation (1983-1987).

Z. Yang, Beijing Graduate School, Wuhan College of
193 Siluro-Devonian of Latin America (1982-1987) Geology, Chengfu Rd., Beijing 100083, China.

M.A. Hinicken, Academia Nacional de Ciencias, J.M. Dickins, BMR, P.O.B. 378, Canberra City,
C.C. 36, 5000 C6rdoba, Argentina. ACT 2601, Australia.

W.C. Sweet, Department of Geology, Ohio State
195 Ophiolites and lithosphere of marginal seas University, Ohio 43210, USA.

(1982-1986):
L. Beccaluva, Istituto di Mineralogia dell'Universitd, 204 Precambrian evolution of the Amazonian region
Via Mezzocannone 8, 80134 Napoli, Italy. (1983-1987):
N.A. Bogdanov, Institute of Lithosphere, W. Teixeira and C.C.G. Tassinari, Instituto de
Academy of Sciences, 22 Staromonetny, Geociencias - USP, Cidade Universitaria,
Moscow 109180, USSR. Caixa Postal 20.899, CEP 01498, So Paulo. Brazil.

196 Calibration of the Phanaeorozoic time scale 206 Comparison of major active faults (1983-1987):
(1983-1987): R.C. Bucknam, US Geological Survey,
G.S. Odin, Ddpartement de Gdologie dynamique, Denver Federal Center, P.O. Box 25046,
Universitd Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, Mail Stop 966, Denver, Colorado 80225, USA.
75230 Paris Cedex 05, France. G.Y. Ding and Y.M. Zhang, State Seismological Bureau,
N.H. Gale (until 1986). Fuxing Ave. No. 63, Beijing, China.
A.J. Hurford (in 1987), Laboratory for Isotope
Geology, University of Berne, Erlachstrasse 9A, 210* Continental sediments in Africa
CH-3012 Berne, Switzerland. (1983-1987; OET in 1988)

C.A. Kogbe, ROCK VIEW International, Tour Onyx,
197 Metallogeny of ophiolites (1982-1986; 10 rue Vandrezanne, 75644 Paris Cedex 13, France.

OET 1987-1988): E. Klitzsch, TU Berlin, Institut foir Geologie und
S. Karamata, Faculty of Mining and Geology, Pahiontologie, Hardenbergstr. 42, D-1000 Berlin 12.
University of Belgrade, Djusina 7, 11000 Belgrade, J. Lang, Centre des sciences de la terre, Universit6
Yugoslavia. de Bourgogne, 6 bld. Gabriel, 21100 Dijon, France.
N.J. Page, US Geological Survey, Branch of Resource
Analysis, MS 941, 345 Middle Field Road, 211 Late Palaeozoic of South America (1984-1988):
Menlo Park, California 94025, USA. A.J. Amos and S. Archangelsky, Depto de Ciencias

Geol6gicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
198 Evolution of the northern margin of the Tethys Univ. de Buenos Aires, Pabell6n 2, Ciudad

(1983-1987): Universitaria, 1428 Buenos Aires, Argentina.
M. Raknis, Dionyz Stur Institute of Geology,
Mlynski Dolina 1, 817 04 Bratislava, Cezechoslovakia. 215 Proterozoic fold belts (1984-1989):

R. Caby, Centre G6ologique et Gdophysique, USTL,
199 Rare events in geology (1983-1987): Place Eugene Bataillon, 34060 Montpellier Cddex,

K.J. Hs6i (until 1986). France.
S. Sun (in 1987), Institute of Geology,
Academia Sinica, P.O. Box 643, Beijing, China. 216 Global biological events in earth history (1984-1989):

O.H. Walliser, Geologisch-Paldontologisches Institut,
200 Sea-level correlations and applications (1983-1987): Goldschmidt-Str. 3, D-3400 GOttingen,

P.A. Pirazzoli, CNRS-INTERGEO, Federal Republic of Germany
191 rue St. Jacques, 75005 Paris, France.

217 Proterozoic geochemistry (1984-1988):
201 Quaternary of South America (1983-1987) K.C. Condie, Department of Geoscience, New Mexico

H.H. Camacho (until 1985). Institute of Mining and Technology, Socorro,
K. Suguio (from 1986), Universidad de Sio Paulo, New Mexico 87801, USA.
Instituto de Geoci6ncias, Cidade Universitaria,
C.P. 20899 CEP 0 1498 Sao Paulo, Brazil.
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218 Quaternary processes and events in South-East Asia 236 Precambrian events in the Gondwana fragments
(1984-1988): (1985-1988):
N. Thiramongkol, Department of Geology, Faculty D.J. Ellis, Department of Geology,
of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10500, The Australian National University, G.P.O. Box 4,
Thailand. Canberra, ACT 2601, Australia.
B.K. Tan (until 1986).
H.M.S. Hartono, Marine Geological Institute (MGI), 237 Floras of the Gondwanic continents (1986-1990):
Jalan Dr. Junjunan 236, Postbox 215, 0. ROsler, Rua Nossa Senhora de Fatima 45,
Bandung 40174, Indonesia. Capdo do Imbuia, 80000 Curitiba, PR, Brazil.

219 Comparative lacustrine sedimentology through 239 Exploitation of IGCADAT (1985-1989):
space and time (1984-1988): F. Chayes (until 1986).
K. Kelts, EAWAG-ETH Geology, J. Frizado (from 1987), Department of Geology,
CH-8600 Dubendorf, Switzerland. Bowling Green State University, Bowling Green,

Ohio 43403, USA.
220 Correlation and resource evaluation of the tin and

tungsten granites in South-East Asia and the Western 242 Cretaceous of Latin America (1986-1990:
Pacific region (1984-1988); W. Volkheimer, PRIBIPA, Casilla de Correos 131,
S. Suensilpong, Department of Mineral Resources, 5500 Mendoza, Argentina.

Rama VI Road, Bangkok 10400, Thailand. J.A. Salfity, Universidad Nacional de Salta,

T. Nozawa, 3-5-7 Tsurumaki, Setagaya, Buenos Aires 177, 4400 Salta, Argentina.
Tokyo, Japan 154

245 Non-marine Cretaceous correlations (1986-1989):
224 Pre-Jurassic evolution of Eastern Asia (1985-1989): N.J. Mateer, 1467 N. 17th, Laramie, Wyoming 82070,

K. Ichikawa, Department of Geoscience, USA.
Faculty of Science, Osaka City University, Chen Pei-Ji, Nanjing Institute of Geology and
3-3-138 Sugimoto, Sumiyoshi-ku, Osaka 558, Japan. Paleontology, Academia Sinica, Nanjing, China.

226 Correlation of manganese deposits to 246 Pacific Neogene events in time and space
palaeoenvironments (1986-1988): (1986-1990):
S. Roy, Department of Geological Sciences, R. Tsuchi, Geoscience Institute, Faculty of Science,
Jadavpur University, 99/5/10 Ballygunge Place, Shizuoka University, Shizuoka 422, Japan.
Calcutta 700019, India.
B.R. Bolton, Department of Geology and Geophysics, 247 Precambrian ore deposits related to tectonic styles
The University of Adelaide, G.P.O. Box 498, (1986-1990):
Adelaide, South Australia 50001, Australia. V.I. Kazansky, Institute of Ore Deposits, Mineralogy

and Geochemistry, Academy of Sciences of the USSR,
227 Magmatism and evolution of extensional regions of 35 Staromonetny per., 109017 Moscow, USSR.

the African plate (1985-1989):
A.B. Kampunzu, Universite d'Aix-Marseille III, 249 Andean magmatism and its tectonic settings
Lboratoire de P6trologie, rue Henri Poincar6, (1986-1990):
13397 Marseille Cedex 13, France. M.A. Parada, Departamento de Geologia y Geofisica,
R.T. Lubala, Lboratoire de P6trologie, Universidad de Chile, Casilla 13518, Correo 21,
Universite de Lubumbashi, B.P. 1825, Santiago, Chile.
Lubumbashi, Zaire. C.W. Rapela, Centro de Investigaciones Geol6gicas,

Universidad de la Plata, Calle 1 No. 644,
233 Terranes in the Circum-Atlantic Palaeozoic orogens 1900 La Plata, Argentina.

(1985-1989):
J.D. Keppie, Department of Mines and Energy, 250 Regional crustal stability and geological hazards

P.O. Box 1087, Halifax, Nova Scotia B3J 2X1, (1986-1987)
Canada. Chen Qingxuan, Institute of Geomechanics,
R.D. Dallmeyer, Department of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences,
University of Georgia, Athens, Georgia 30602, USA. Fahuasi, Xijiao, Beijing, China.

235 Metamorphism and geodynamics (1985-1989): 250 Past and future evolution of deserts (1987-1991):
L.L. Perchuk, Institute of Experimental Mineralogy, N. Petit-Maire and B. Dieng, Lboratoire de
USSR Academy of Sciences, 142432 Chernogolovka, geologie du Quaternaire, CNRS, Case 907 -
Moscow District, USSR. Luminy, 13288 Marseille Cedex 9, France.
M. Brown, School of Geological Sciences,
Kingston Polytechnic, Penrhyn Road, 254 Metalliferous black shales (1987-1991):
Kingston upon Thames KTl 2EE, United Kingdom. J. Pasava, Geological Survey of Prague,

Malostranska nim. 19, 11821 Prague 1,
Czechoslovakia.
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255 Kibaran metallogeny (1987-1991)
W. Pohl, Institute of Geology, Technical
University, P.O. Box 3329, D-33 Braunschweig,
Federal Republic of Germany

257 Precambrian dyke swarms (1987-1991):
H.C. Halls, Department of Geology,
University of Toronto, Erindale Campus,
Mississauga, Ontario, Canada L5L 1 C6.

260 Earth glacial record (1987-1991):
M. Deynoux, Laboratoire de P6trologie,
Universitd de Poitiers, 40 av. Recteur Pineau,
86022 Poitiers Cedex, France.

261 Stromatolites (1987-1991):
R.V. Burne, Baas Becking Laboratory,
P.O. Box 378, Canberra City, 2601, Australia.

262 Tethyan Cretaceous correlation (1987-1991)
G. Csiszdr, Hungarian Geological Survey,
N6pstadion ut 14, Pf. 106, H-1 142 Budapest,
Hungary.
H.A. Kollmann, Naturhistorisches Museum,
Burgring 7, Postfach 417, A-1014 Wien,
Austria.

264 Remote sensing spectral properties (1987-1991):
G.L. Raines, U.S. Geological Survey,
913 National Center, Reston, Va. 22092, USA.
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Participation in IGCP Projects: 1985-1986

AFRICA 5 27 29 53 58 60 86 91 108/ 111 120 148 156 157 158 160 161 165 166 169 171 174 175 179 183 184 187 191 192 193 195 196
AFRICA 144--

Angola _

Benin 0

Burkina Faso
Burundi 0

Cameroon

Central African Republic 0

Chad

Congo
Ethiopia

Gabon
GunaBsa 0

Ivory Coast *

Kenya
Liberia
Madagascar

Mali
Mauritania
Niger
Nigeria A

Rwanda

Sao Tome and Principe
Senegal
Sierra Leone
Tanzania* *0

Togo _ __

Zaire

Zambia
Zimbabwe

South Africa _ _ _ K
No activity in 1985-86
*Project Leader A Project Co-leader 0 Participation confirmed by NC report 1986 0 Project report



Participation in IGCP Projects: 1985-1986

AFRICA (continued) 197 198 199 200 201 202 203 204 206 210 211 215 216 217 218 219 220 224 226 227 233 235 236 237 239 242 245 246 247 249 250

Angola 1

Benin 5
Burkina Faso 1
Burundi - 2

Cameroon 2

Central African Republic 1
Chad 1
Comores 1
Congo * 3
Ethiopia * 5
Gabon * 3
Ghana 1
Guinea-Bissau 1

Ivory Coast 4

Kenya 7

Liberia 4

Madagascar * 3

Mali * 3

Mauritania 2 2

Niger 0 2

Nigeria * 0 A 8
Rwanda 1
Sao Tome and Principe __1

Senegal - - _ 8
Sierra Leone * 3

Tanzania * 8
Togo 2

Zaire A - 5

Zambia --------- 6

Zimbabwe - _ 3

South Africa 7 10

No activity in 1985-86
* Project Leader A Project Co-leader 0 Participation confirmed by NC report 1986 0 Project report
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ARAB STATES 5 27 29 53 58 60 86 91 108/ 111 120 148 156 157 158 160 161 165 166 169 171 174 175 179 183 184 187 191 192 193 195 196
ARAB TATES144

Algeria
Egypt
Iraq
Jordan
Kuwait

Libya
Moroco
Qatar
Saudi Arabia
Somalia

Sudan
Syria
Tunisia

P. D. R. Yemen



Participation in IGCP Projects: 1985-1986

ARAB STATES 197 198 199 200 201 202 203 204 206 210 211 215 216 217 218 219 220 224 226 227 233 235 236 237 239 242 245 246 247 249 250

Algeria 8

Egypt 0 10

Iraq * 5
Jordan 2

Kuwait * 3
Libya 2

Moroco 8

Qatar 1

Saudi Arabia 2

Somalia 3
Sudan 2

Syria 5

Tunisia _ - 5
P. D. R. Yemen1



Participation in IGCP Projects: 1985-1986

LATIN AMERICA
AND THE CARIBBEAN 5 27 29 53 58 60 86 91 108/ 111 120 148 156 157 158 160 161 165 166 169 171 174 175 179 183 184 187 191 192 193 195 196

144
Argentina e A * e

Bermuda
Bolivia e .
Brazil* *. . .

Chile me u memo *
Colombia * * *

Costa Rica . .

Cuba *

Dominican Republic

Ecuador
French Guyana
Guatemala
Guyana
Haiti

Honduras
Jamaica e u

Mexico . .

Nicaragua
Panama
Paraguay

Peru . .

Suriname
Uruguay
Venezuela .



Participation in IGCP Projects: 1985-1986

LATIN AMERICA
AND THE CARIBBEAN 197 198 199 200 201 202 203 204 206 210 211 215 216 217 218 219 220 224 226 227 233 235 236 237 239 242 245 246 247 249 250

Argentina e. e. e. A * 24
Bermuda 1
Bolivia . . 0 .8
Brazil * A0 0 0* * . 21
Chile e e. *. e e. e. em *" 16

Colombia 0 0 0 ...14
Costa Rica e e 6
Cuba 6
Dominican Republic 1
Ecuador e e e e 7

French Guyana e e 2

Guatemala 2

Guyana -- 2

Haiti 1

Honduras 1

Jamaica e3
Mexico * * * 0 10

Nicaragua 1
Panama * 2

Paraguay e 4

Peru 0 0 0 0 1

Suriname 1
Uruguay e e * e 8
Venezuela eI * * . * - * e l S



Participation in IGCP Projects: 1985-1986

NORTH AMERICA AND EUROPE 5 27 29 53 58 60 86 91 108/ 111 120 148 156 157 158 160 161 165 166 169 171 174 175 179 183 184 187 191 192 193 195 196
144

Albania

Austria em * em em
Belgium . . .

Bulgaria A

Byelorussian SSR em em
Canada . em em" em go * ** **""

Cyprus em
Czechoslovakia em * em em * 0m em 
Denmark . . * * * .
Finland * * em *" ON

France . . . * e * em * em * * em em 0 o 0 N "A e 

German Democratic Republic *_" 0e _

Germany, Federal Republic of em em em em eO em ** em em em * em em m * em
Greece 0 0

Hungary em e em * . . 0
Ireland me 0 0
Israel * * *

Italy " A 0em e 
Luxembourg

Netherlands Je
Norway 0* * 0* 0 0 0 0 *

Poland . . em * em em O N .
Portugal
Romania . .
Spain em 0 0 . . em
Sweden * * * 0* * em
Switzerland e0 0 0 em * _ - _

Turkey 0
United Kingdom nm . " * * * em e * *. 1. *. ON ** *. of * * * ** * * ** *

Ukrainian SSR . em
UnitedStates e e 0* 0 0 * e e e e e e 0 0 0* * e e
USSR en e eN Om 0* 0 0 0 ON on * 0* 0 0 ON 0 "0 A 0

Yugoslavia em m em em 0 *mA em cm em

* Project leader A Project Co-leader E Participation confirmed by NC report 1986 0 Project report



Participation in IGCP Projects: 1985-1986

NORTH AMERICA AND EUROPE 197 198 199 200 201 202 203 204 206 210 211 215 216 217 218 219 220 224 226 227 233 235 236 237 239 242 245 246 247 249 250
(continued)
Albania 1
Austria em em 0 em en em 16

Belgium - . _ 10

Bulgaria O em --15

Byelorussian SSR O. 5

Canada n em em em m n em em A ' * 0 0 * e. * * 38
Cyprus em ON * 6

Czechoslovakia "u 0 0u 16

Denmark 15

Finland .e 12

France . .WU " * * A " * * .. em 42

German Democratic Republic 5

Germany, Federal Republicot *. *. ** . . Bo f . e. e. . *u . ea eo 0 em 42

Greece 0 0 6
Hungary 0 . 14

Ireland Om 0 as OS 8

Israel e 0 S -C 11

Italy On * On - * * * 0 20

Luxembourg 1
Netherlands . . * * e 14

Norway S 13

Poland em em * em e * 018

Portugal 6
Romania - - --- -10

Spain on ** O. * on ** ON O 19

Sweden ** * ** o. ** 0 21

Switzerland * No " A .0 a N ** O. 19

Turkey - 0 1 0 0 _ 9

United Kingdom ON 0 0 a ON ON ON on em em em u0 m 0e *N * Am * N em on * * ON e ON 50
Ukrainian SSR 7
United States *A Oe e. eA e e* -0 0 0 * * 0* 0 0 0* SA 0 0 0 0 44

USSR . .. .. 1 . *. N. "n 35

Yugoslavia 1-" 0. e em em e 18

* Project Leader A Project Co-leader U Participation confirmed by NC report 1986 6 Project report B = Berlin.



Participation in IGCP Projects: 1985-1986

ASIA AND OCEANIA 5 27 29 53 58 60 86 91 108/ 111 120 148 156 157 158 160 161 165 166 169 171 174 175 179 183 184 187 191 192 193 195 196
144

Australia . e. . * e. * e. e. e. e. a * e. e. em em . e e.
China me 4 e * me .me *
Fiji
Hongkong

India 0 0* * em * . .
Indonesia . .

Iran 0

Japan . . * . *. . . e. e e
Korea, Republic of
Malaysia
Mongolia
Nepal
New Zealand e * .

Pakistan . .

Papua New Guinea
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Thailand
Viet Nam em em e.



Participation in IGCP Projects: 1985-1986

ASIA AND OCEANIA 197 198 199 200 201 202 203 204 206 210 211 215 216 217 218 219 220 224 226 227 233 235 236 237 239 242 245 246 241 249 250
(continued)
Australia .. . eae * e . e . . . *" ** *. * ** ** ** *. 43

China e. *A NA N .. .. *. .. .0 A * ** 28
Fiji _ _ __2

Hongkong 2
India __. 0. . * ON N. 27

Indonesia 0 *A 8

Iran *9
Japan Am __ _ . e** _ 1
Korea, Republic of . . _ _1 6

Malaysia A *10

Mongolia 2

Nepal

New Zealand 12
Pakistan 7
Papua New Guinea 3
Phillipines 4

Singapore 2

Sri Lanka 4

Thailand 0 0 0 *A *A 0 0 0 11

Viet Nam em * eme. em N 19





Deuxieme plan
a moyen terme
(1984-1989)



4 XC/4 approuv6

Deuxieme plan
a moyen terme
(1984-1989)

Organisation des Nations Unies
pour 1'6ducation, la science et la culture



Public en 1983
par I'Organisation des Nations Unies
pour I'6ducation , la science et la culture
7, place de Fontenoy, 75700 Paris

Compose dans les ateliers de 'Unesco
sur traitement de texte
Imprime dans les ateliers de l'Unesco

Printed in France
@ Unesco 1983



TABLE DES MATIERES

Avant-propos.. . . . . . . . . . - - - - - - - . - - - - . - . . . . . . . 7

PREMIERE PARTIE

LA PROBLEMATIQUE MONDIALE ET LES ORIENTATIONS
DU PLAN A MOYEN TERME (1984-1989) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Resolution 4 XC/1/01. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 60

DEUXIEME PARTIE

GRAND PROGRAMME I. REFLEXION SUR LES PROBLEMES MONDIAUX
ET ETUDES PROSPECTIVES ..... ........... 65

Programme 1.1 Etudes et recherches sur les problemes
mondiaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Programme 1.2 Etude prospective internationale . . . . . . . . . 68

Resolution 4 XC/2/01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

GRAND PROGRAMME II. L'EDUCATION POUR TOUS . . . . . . . . . . . . 73

Programme 11.1 Gendralisation de l'education : developpement
et r6novation de l'enseignement primaire et
intensification de la lutte contre
I'analphabetisme . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Programme 11.2 Democratisation de l'dducation . . . . . . . . . . 80
Programme 11.3 Education des adultes . . . . . . . . . . . . . . 82
Programme 11.4 Egalite des chances des jeunes filles et

des femmes en matiere d'dducation . . . .... 84
Programme 11.5 Extension et amlioration de 1'dducation dans

les zones rurales. . . . . . . . . . . . . . . . 86
Programme 11.6 Promotion du droit A l'dducation de

groupes particuliers . . . . . . . . . . . . . . 87

Resolution 4 XC/2/02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

GRAND PROGRAMME III. LA COMMUNICATION AU SERVICE
DES HOMMES......... ................... 93

Programme 111.1 Etudes sur la communication . . . . . . . . . . . 98
Programme 111.2 Circulation libre et diffusion plus large

et mieux dquilibr~e de l'information ;
accroissement des dchanges de nouvelles et
de programmes.. . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Programme 111.3 Ddveloppement de la communication . . . . . . . 102

Resolution 4 XC/2/03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

3



GRAND PROGRAMME IV. CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DES
POLITIQUES DE L'EDUCATION . . . . . . . . . . 109

Programme IV.1 Contribution 4 la formation et A la mise
en oeuvre des politiques d'6ducation et
renforcement des comptences nationales
en matiere de planification, de gestion,
d'administration et d'6conomie
de l'6ducation . . . . . . *. ' . .. . .. . . . . 112

Programme IV.2 Les sciences de l'6ducation et leur
application A la r6novation du
processus 6ducatif . . . . . . . . . . . . . . . 113

Programme IV.3 Politiques et mdthodes de formation des
personnels de l'6ducation . . . . . . . . . . . . 115

Programme IV.4 Moyens et infrastructures - systemes
d'information, espaces 6ducatifs et
industries pedagogiques . . . . . . . . . . . . 116

R6solution 4 XC/2/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

GRAND PROGRAMME V. EDUCATION, FORMATION ET SOCIETE . . . . . . 121

Programme V.1 Education, culture et communication. . . . . . . . 127
Programme V.2 Enseignement des sciences et de la

technologie . . . . . . . . ........... 129
Programme V.3 Education et monde du travail . . . . . . . . . . 131
Programme V.4 Promotion de l'6ducation physique et

du sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Programme V.5 Enseignement supdrieur, formation et

recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Programme V.6 Action en vue d'une meilleure int6gration des

activites de formation et de recherche . . . . . 136

R solution 4 XC/2/05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

GRAND PROGRAM.IME VI. LES SCIENCES ET LEUR APPLICATION AU
DEVELOPPEMENT. . . . . . . . . .. . . . . . . 143

Programme VI. 1 Recherche, formation et coop6ration
internationale dans le domaine des
sciences exactes et naturelles. . . . . . . . . . 148

Programme VI.2 Recherche, formation et coop6ration
internationale dans le domaine de la
technologie et des sciences de l'ingdnieur. . . . 150

Programme VI. 3 Recherche, formation et coopdration
internationale dans quelques domaines cl6s
de la science et de la technologie. . . . . . . . 152

Programme VI.4 Recherche, formation et coop6ration
internationale dans le domaine des sciences
sociales et humaines . . . . . . . . . . .*. .. 154

Programme VI.5 Recherche, formation et cooperation regionale
et internationale dans quelques domaines cl6s
des sciences sociales et humaines . . . . . . . . 156

Resolution 4 XC/2/06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

GRAND PROGRAMME VII. SYSTEMES D'INFORMATION ET ACCES A
LA CONNAISSANCE . . . . . . . . . . . . . 163

Programme VII.1 Am6lioration de l'acces h l'information
technologies modernes, normalisation et
interconnexion des systemes d'information. . . . 166

Programme VII.2 Infrastructures, politiques et formation
n6cessaires au traitement et h la diffusion
de l'information sp6cialis6e . . . . . . . . . . . 168

4



Programme VII.3 Systemes et services d'information et
de documentation de I'Unesco . . . . . . . . . . 170

R6solution 4 XC/2/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

GRAND PROGRAMME VIII. PRINCIPES, METHODES ET STRATEGIES DE
L'ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT. . . . . . . 175

Programme VIII.1 Etude et planification du d6veloppement . . . . . . 179
Programme VIII.2 Coopdration avec les Etats membres en vue

de l'identification de projets prioritaires
pour le d6veloppement . . . . . . . . . . . . . 181

Programme VIII.3 Mise en oeuvre de 'action pour le
developpement . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Resolution 4 XC/2/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

GRAND PROGRAMME IX. SCIENCE, TECHNOLOGIE ET SOCIETE . . . . . . 189

Programme IX. 1 Etude et amelioration des rapports entre
la science, la technologie et la socidt6 . . . . . 192

Programme IX.2 Politiques de la science et de
la technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Rdsolution 4 XC/2/09. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

GRAND PROGRAMME X. ENVIRONNEMENT HUMAIN ET RESSOURCES
TERRESTRES ET MARINES . . . . . . . . . . . . 201

Programme X.1 L'6corce terrestre et ses ressources
mindrales et energdtiques. . . . . . . . . . . . 203

Programme X.2 Risques naturels.. . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Programme X.3 Ressources en eau . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Programme X.4 L'oc6an et ses ressources. . . . . . . . . . . . . 207
Programme X.5 Am6nagement des r6gions littorales

et insulaires . . . ......... ...... 209
Programme X.6 Arnnagement du territoire et ressources

terrestres . . . .......... ...... 210
Programme X.7 Systemes urbains et urbanisation.. . . . . . . . . 212
Programme X.8 Le patrimoine naturel . . . . . . . . . . . . . . 214
Programme X.9 Education et information relatives a

I'environnement . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Rdsolution 4 XC/2/10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

GRAND PROGRAMME XI. LA CULTURE ET L'AVENIR . . . . . . . . . . . 223

Programme XI.1 Patrimoine culturel . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Programme XI.2 Identite culturelle et relations

interculturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Programme XI.3 Crdation et cr6ativit6. . . . . . . . . . . . . . . 235
Programme XI.4 D6veloppement culturel et politiques

culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

R6solution 4 XC/2/11. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . 240

GRAND PROGRAMME XII. ELIMINATION DES PREJUGES, DE
L'INTOLERANCE, DU RACISME ET
DE L'APARTHEID. . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Programme XII.1 Etudes et recherches sur les pr6jug~s,
l'intolerance et le racisme . . . . . . . . . . . 252

5



Programme XII.2 Action contre les prdjuges, l'intoldrance
et le racisme dans les domaines de
l'dducation, de la science, de la
culture et de la communication . . . . . . . . . 254

Programme XII.3 Lutte contre l'apartheid . . . . . . . . . . . . . 255

Resolution 4 XC/2/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

GRAND PROGRAMME XIII. PAIX, COMPREHENSION INTERNATIONALE,
DROITS DE L'HOMME ET DROITS DES
PEUPLES........ ..................... ... 261

Programme XIII.1 Maintien de la paix et compr6hension
internationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Programme XIII.2 Le respect des droits de l'homme . . . . . . . . . 267
Programme XIII.3 Education pour la paix et le respect des

droits de Phomme et des droits des
peuples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Programme XIII.4 Elimination des discriminations fonddes
sur le sexe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

R6solution 4 XC/2/13.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

GRAND PROGRAMME XIV. LA CONDITION DES FEMMES . . . . . . . . . . . 279

Resolution 4 XC/2/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

CHAPITRE XV. SOUTIEN DU PROGRAMME . . . . . . . . . . . . 291

XV.1 Droit d'auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
XV.2 Statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
XV.3 Publications . . . . . . . . . . . .. . . . 293
XV.4 Information du public. . . . . . . . . . . . . . . 294
XV.5 Conferences et documents. . . . . . . . . . . . . 294
XV.6 Informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
XV.7 Personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
XV.8 Locaux du Siege . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
XV.9 Cooperation avec les commissions

nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
XV.10 Cooperation avec les organisations

internationales non gouvernementales . . . . . . 299

Resolution 4 XC/2/15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

ANNEXE

INDICATIONS DE RESSOURCES.......... ........................ ... 307

Resolution 4 XC/3/01 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..307

6



AVANT-PROPOS

1 Le deuxieme Plan A moyen terme de l'Unesco a 6t0 approuv6 par la Conf6rence
gendrale, lors de sa quatrieme session extraordinaire, qui s'est tenue h Paris
du 23 novembre au 3 d6cembre 1982.

2 Le pr6sent document reproduit le texte du projet soumis h la Conf6rence
g6ndrale, avec les modifications qui lui ont 6 expressement apportees par
celle-ci ou que le Directeur g~n6ral a introduites, dans un certain nombre de
cas, pour tenir compte des conclusions de ses d~bats. Les diff~rentes resolu-
tions adopt6es par la Conf6rence g~n6rale figurent h la suite des 61ments du
plan auxquels elles se rapportent.

3 L'appendice relatif aux ressources, qui 6tait inclus dans le Projet de
plan et qui n'6tait destin6 qu'h servir de base aux ddbats du Conseil ex~cutif
et de la Conf~rence gdn6rale n'a pas 60 reproduit. En revanche, le pr~sent
document comporte, en annexe, le texte de la r~solution relative aux indica-
tions de ressources qui a 60 adoptee par la Conf~rence g~n6rale.

x

x x

Le premier Plan A moyen terme

4 Il y a six ans, le premier Plan h moyen terme de l'Organisation a W adopte
par la Confdrence g6ndrale h sa dix-neuviene session, h Nairobi. Il s'agissait
d'un plan A horizon fixe, pour 1977-1982. Les objectifs d'un tel plan sont A
atteindre h la fin de la pdriode qu'il couvre ; ils doivent h cet effet inspirer
l'action pendant toute cette p~riode. Pour assurer . un plan h horizon fixe
toute la souplesse necessaire, la Conf6rence g~n6rale a prdvu que ce Plan
pourrait faire l'objet d'ajustements, h chacune des sessions ordinaires suivant
son approbation, pour tenir compte de l'volution de la situation dans le
monde et des besoins des Etats membres ainsi que des exigences de la coop6-
ration internationale. C'est ainsi que des modifications introduites h la
vingtieme session de la Confdrence g6ndrale ont eu pour r6sultat d'ajouter un
objectif, d'en supprimer un autre, de fusionner deux objectifs apparentds, et
de reformuler certains textes explicitant deux autres objectifs.

5 L'adoption d'une planification par objectifs a comport6 des cons6quences
importantes pour la programmation des activitds et plus g6ndralement pour les
mthodes de travail et pour l'action de l'Organisation. L'ensemble des objectifs
h moyen terme qui constituent le Plan ont fourni les bases d'un ddbat appro-
fondi sur les activit6s h venir de I'Organisation. Ils constituent un cadre
conceptuel dans lequel peut se v6rifier la cohdrence entre les missions fon-
damentales de l'Unesco, telles qu'elles apparaissent dans l'Acte constitutif, et
les programmes qui doivent s'en inspirer. Par ailleurs, l'analyse de l'tat de
la question telle qu'elle se pose dans le domaine concernd par chacun des
objectifs permet d'en d6duire un ensemble d'orientations qui sont h la fois
articul6es aux finalites gdn6rales de l'Organisation et liees aux r6alit6s
concretes, pour servir bi guider l'action et A en assurer la pertinence.

6 Les progres des mrthodes de programmation rdalisds au cours de 'dlabo-
ration des derniers documents de programme et budget (20 et 21 C/5), ont td
rendus possibles grace h l'existence du Plan h moyen terme. Ils ont cred des
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conditions plus favorables A la concentration du programme, ddsormais guidde
par le critere essentiel de la logique interne de chaque objectif, qui, ainsi
que l'a estime le Conseil exdcutif A sa 108e session (108 EX/Ddcisions, 4.1,
par. 14, alinda b), "devrait dicter le choix des activites, qui ne devraient
6tre proposdes que dans la mesure oii leur contribution A la rdalisation des
cibles visdes peut 6tre mise en dvidence".

7 Les mames progres ont rendu possible la conception d'un systeme d'6va-
luation intdgre au processus de planification, de programmation et de budgd-
tisation. Le systeme d'dvaluation et les principes directeurs en vue de guider
sa mise en oeuvre progressive ont W exposds dans le document 103 EX/10
intituld "Rapport prdliminaire du Directeur gdndral sur les 6tudes entreprises
en matiere d'6valuation des activitds du programme", soumis A l'examen .du
Conseil executif A sa 104e session. La decision prise par ce dernier
(104 EX/Ddcisions, 4.3) a donn6 lieu h d'importantes mesures d'application et
continue h r6gir le ddveloppement en cours des travaux d'6valuation, compte
tenu des r~cents ddbats de la Conference gendrale et du Conseil exdcutif.

8 La programmation par objectifs a, par ailleurs, rendu necessaire un
recours plus large A la d6marche interdisciplinaire, des lors que les activitds
du programme sont formuldes en se fondant sur l'analyse des problemes h la
solution desquels les objectifs du programme sont destinds A contribuer.
Ainsi, pres de la moitid des objectifs du Plan h moyen terme pour 1977-1982
requiert la contribution de plus d'un secteur de programme, en termes
d'affectation de ressources financieres et humaines. L'importance des thches
de coordination intersectorielle a conduit A crder au sein du Secrdtariat un
Comitd de la coopdration intersectorielle comportant plusieurs sous-comit~s et
comit~s spdciaux. La coordination intersectorielle ne s'exerce pas seulement
d'ailleurs en ce qui concerne les objectifs "intersectoriels", mais 6galement A
l'dgard des objectifs dont la mise en oeuvre appelle une confrontation soit
d'approches sectorielles, soit de points de vue des specialistes de diverses
disciplines.

9 Si, au cours de l'execution du premier Plan A moyen terme, la Conf6-
rence gdndrale et le Conseil exdcutif ont eu l'occasion de prendre acte, h
plusieurs reprises, des efforts ddployds en matiere de concentration du pro-
gramme grace aux progres rdalis6s en matiere de programmation et d'4va-
luation lors de l'6laboration des documents de programme et de budget corres-
pondants, l'opinion d'ensemble qui s'est progressivement d~gag6e des ddbats
des organes directeurs est que des progres ddcisifs restaient A faire h cet
6gard. 11 convient de rappeler h ce propos que les objectifs du Plan h moyen
terme, qui ont dt6 retenus par la Confdrence gdnerale des sa dix-huitieme
session, avaient dtd formules prdalablement A lt analyse de la problematique
mondiale et qu'ils dtaient congus pratiquement de maniere A accueillir la
totalit6 du programme en cours d'ex~cution. Des lors l'exercice de reflexion
sur la portde et la signification des grands problemes mondiaux, auquel il a
6td procedd par le Secretariat au lendemain de la dix-huitieme session de la
Confdrence gdnerale, visait seulement a enrichir et h prdciser le cadre
conceptuel constitud par les objectifs ddjh retenus par la Conference gdnerale,
en vue de guider le choix des orientations h formuler pour chacun d'eux.

10 L'approche de planification fondde sur l'analyse des problemes n'avait
donc pu otre appliqude que de maniere partielle, au niveau des objectifs, lors
de la pr6paration du premier Plan b moyen terme. L'experience acquise au
cours de l'elaboration et de l'exdcution des trois derniers programmes et
budgets a ndanmoins confirmd le bien-fond6 de cette approche et en parti-
culier l'intdret que repr~sente la mise au point, grAce A 1'analyse des pro-
blmes, d'un cadre conceptuel en vue de ddfinir les priorites et les axes de
concentration du programme. 11 est apparu des lors que l'analyse des pro-
blemes devrait 6tre mende des le stade initial de la planification, afin que le
choix des domaines prioritaires, condition indispensable h des progres sub-
stantiels en 'matiere de . concentration du programme, puisse btre guid6 par
une appr6ciation concrete des situations et des problemes, au lieu d'6tre en
quelque sorte pr~dtermind par l'existence de programmes en cours. Ce point
de vue a dtd retenu par la Confdrence gen6rale, lorsqu'elle a adopte h sa
vingt et unieme session la rdsolution 21 C/100 qui contient ses directives pour
la prdparation du nouveau Plan - moyen terme.

8



Les directives de la Confdrence gen6rale concernant le deuxieme Plan

11 Lors de sa vingt et unieme session, la Confdrence generale a eu h examiner le
document 21 C4 intituld "Rapport preliminaire du Directeur gendral sur le
Plan h moyen terme pour 1984-1989". Ce document comprenait d'abord des
considdrations d'ordre g6ndral sur les problemes mondiaux, puis une sdrie
d'analyses destinees h faire le point dans les diff6rents domaines de com-
pdtence de l'Unesco. Une deuxieme partie 6tait consacr6e h des questions de
mdthode portant notamment sur le champ d'application du Plan, la nature des
objectifs, les modalitds de prdsentation du Plan. C'est h la suite du ddbat
g6ndral ainsi que des travaux de diffdrentes commissions de programme que la
rdsolution 21 C/100 a 6t6 adopt6e.

12 Cette rdsolution comporte cinq parties consacrees respectivement
l'approche g6n6rale de la planification, aux caractdristiques que devrait
revetir le Plan h noyen terme pour 1984-1989, h la pr6sentation du plan, aux
modalitds de l'action h prdvoir dans le cadre du plan, et enfin A la consul-
tation des Etats membres et des organisations internationales, gouvernemen-
tales et non gouvernementales.

13 En ce qui concerne l'approche gendrale de la planification h moyen
terme, les "principes gen6raux" qui doivent la guider, sont les suivants :

"(a) le point de ddpart du processus de planification devrait 6tre l'analyse
des probemes mondiaux, y compris de leurs aspects rdgionaux, ainsi
que la determination de la contribution que l'Unesco aura h apporter h
leur solution, conformement h ses domaines de compktence ;

(b) dans l'analyse de ces problemes, une attention speciale devrait etre
donn6e h leurs relations et interactions ainsi quI' leurs perspectives
d'6volution en vue de ddfinir, avec toute la pr6cision n6cessaire, les
domaines prioritaires dans lesquels l'Unesco devrait contribuer h leur
solution au cours de la p6riode couverte par le plan ;

(c) l'examen d'ensemble des problemes mondiaux doit s'6tendre h leurs
aspects sociopolitiques, juridiques, scientifiques et techniques, culturels
et historiques, moraux et 6thiques, notamment dans leurs rapports avec
les domaines de compktence de l'Unesco ;

(d) la sdlection des objectifs spdcifiques visant h la solution de ces pro-
blames et la ddfinition des cibles que devrait viser l'action de lOr-
ganisation, des stratdgies dont cette action devrait s'inspirer et des
themes sur lesquels devraient porter les activitds de l'Organisation de-
vraient 6tre effectudes sur la base de l'analyse ddcrite prdc6demment."

14 L'analyse des problemes mondiaux a donc une importance fondamentale,
car elle conditionne le deroulement de tout le processus de planification. Cette
analyse doit notamment prendre en consideration les "aspects r6gionaux" des
problemes, leurs "relations et interactions", elle doit avoir un caractere
prospectif et muldimensionnel et, par consequent, est-on en droit de penser,
interdisciplinaire. I y a lieu, sur la base de l'analyse des problemes, de
procdder h "la d6termination de la contribution que l'Unesco aura h apporter A
leur solution, conform 6ment A ses domaines de compdtence", en d1autres
termes, A la "sdlection d'objectifs sp6cifiques", h la ddfinition de "cibles", de
"strategies" et de "themes" d'action.

15 Au titre de l'approche gendrale de la planification, la Conf6rence
g6nerale a 6galement precis6 "que les principales formes que devrait revatir
l'action mende par 1'Unesco en vue de contribuer h la solution des problemes
mondiaux pourraient 6tre les suivantes :

(a) encourager la recherche, la rdflexion et la coopdration intellectuelle et
scientifique ;

(b) familiariser I'opinion publique mondiale avec la nature de ces problemes,
en vue de rendre la communaut6 mondiale consciente de leur importance
et de leur urgence ;
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(c) promouvoir la diffusion des connaissances et les 6changes d'expdriences

(d) contribuer h l'elaboration des politiques et des strategies en vue
d'apporter des solutions pratiques L ces problemes ;

(e) mettre en oeuvre des programmes orientes vers l'action aux fins du
ddveloppement, et notamment en faveur des pays en ddveloppement".

16 Les paragraphes 3 et 4 de la r6solution 21 C/100 sont consacrds aux
caractdristiques du Plan pour 1984-1989. Celui-ci doit tre, comme l'dtait ddjh
le Plan pour 1977-1982, un plan sexennal h horizon fixe (par. 3 (a)). Comme
le Plan prdc~dent, "il devrait pouvoir 6tre ajustd, si besoin est, A chaque
session ordinaire de la Confdrence g~ndrale, en fonction de l'dvolution des
problemes et partir d'une dvaluation des progres accomplis" (par. 3 (b)).

17 Quant au contenu du Plan, il est prdcisd dans la rdsolution 21 C/100
(par. 3 (c)) qu'il "devrait, pour le choix et la ddfinition des objectifs, 6tre
fond6 sur une approche intersectorielle et interdisciplinaire". Par ailleurs
(par. 3 (d)), 'le choix et la mise au point des objectifs" devront 6tre guidds
par les criteres fondamentaux dnoncds au paragraphe 9 de la rdsolution 10.1
adoptde par la Conference g6n6rale A sa dix-huitieme session/1. Elle a enfin
insiste sur la n6cessitd de d6finir les objectifs et les cibles de maniere A
"faciliter le choix des criteres pour l'dvaluation ulterieure des rdsultats des
activit6s" (par. 3 (b)).

18 S'agissant du champ d'application du Plan, la r6solution 21 CM100 pr6-
cise que "le Plan devrait comporter des indications de strat6gie relatives aux
changements A apporter aux services de soutien du programme de l'Organisa-
tion pour assurer la mise en oeuvre de celui-ci" (par. 3 (i)).

19 Enfin, il est indiqu6 dans la rdsolution 21 C/100 que "le projet de plan
devrait, dans la mesure du possible, 6noncer un certain nombre d'options se
situant, suivant le cas, au niveau des objectifs, des cibles, des stratdgies ou
des themes" (par. 3 (h)). Il s'agit lh d'une recommandation qui s'apparente h
celle qui avait 6t6 formulde par la Conf~rence gdndrale A sa dix--huitieme
session dans sa rdsolution 18 C/10.1, lorsqu'elle avait prdvu que les
"objectifs/cibles devraient, autant que possible, Ctre prdsent6s sous forme
d'alternatives". Il convient de rappeler que dans l'introduction du Directeur
general au Plan A moyen terme pour 1977-1982 (19 C/4, par. 102 h 104), les
difficultds mdthodologiques auxquelles s'dtait heurtde l'laboration d'alter-
natives ont 6t6 dvoqudes.

1. Ces criteres sont les suivants

"(a) entrer dans le cadre du mandat de l'Unesco, tel qu'il est ddfini
par son Acte constitutif ;

(b) faciliter la rdalisation de ' (des) objectif(s) A long terme et
contribuer ainsi directement h la solution du probleme auquel
P'objectif 6 long terme correspond ;

(c) pr6senter un caractere de grande urgence, g6ndralement reconnu
par les Etats membres, et tel qu'il serait pr6judiciable de differer
I'action de l'Unesco ;

(d) relever d'un domaine oti le progres peut 6tre notablement accld6rd
par la coop6ration internationale et intergouvernementale, sans que
cela entraine des doubles emplois inutiles dans le systeme des
Nations Unies ;

(e) apparaitre rdalistes compte tenu des capacitds de l'Unesco et des
moyens dont elle dispose, et 6tre de telle nature que l'Unesco
puisse apporter une contribution importante A leur rdalisation dans
des d6lais approprids ;

(f) avoir une importance attest6e par le fait que les Etats membres
sont pr~ts A soutenir les activit6s correspondantes dans leurs pays
respectifs ;

(g) jouer un important r6le de catalyseur ou tre capables de produire
un effet multiplicateur ;

(h) 6tre importants pour le ddveloppement 6conomique, social et cul-
turel des Etats membres de l'Organisation et, en particulier, des
pays en voie de ddveloppement ;"

(Rdsolution 18 C/10.1, par'. 9).
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20 Le premier Plan 4 moyen terme (19 C/4) contenait, conform6ment aux
directives de la Conf6rence gen6rale et du Conseil ex6cutif, des "indications
de ressources". Pour chaque objectif du Plan 6taient pr6cis6s le pourcentage
des cr6dits de programme qui devrait lui 6tre affect6 et le taux de croissance
biennale moyenne pr6vu pour la p6riode 1977-1982. La question des indications
de ressources a 6t6 dvoqu6e dans le document 21 C/4 (Partie II, par. 46
h 49). La Conference g6nerale, dans sa resolution 21 C/100, n'a pas formule A
ce sujet de directives ddfinitives mais a invite le Directeur g6ndral :

"en consultation avec les Etats membres et avec le Conseil exdcutif, ' procd-
der 4 une 6tude approfondie des modalites de presentation des indications de
ressources dans le prochain Plan moyen terme, en examinant notamment les
deux hypotheses suivantes :

(a) le Plan devrait indiquer, pour donner une ide de la r6partition des
ressources, l'importance relative accordde ses divers elments

(b) le Plan devrait comporter, en vue de faire apparaitre les priorit6s, des
indications de ressources exprimdes sous la forme de taux de croissance
biennale en termes reels."

21 Pour ce qui est de la pr6sentation du Plan, la Conf6rence g6n6rale a
notamment recommand6 qu'il soit "pr6sent6 sous la forme d'un document concis
et beaucoup plus court que le premier Plan h moyen terme" ; et qu'il soit
rddigd et pr6sent6 de telle maniere que tous ceux qui participent ou s'int6-
ressent aux activites de 'Unesco puissent aisdment le comprendre" (par. 5
(a) et (b)).

Les consultations

22 Des le lendemain de la vingt et unieme session de la Conf6rence g ndrale, et
pour donner suite aux dispositions de la resolution 21 C/100, dans laquelle la
Confdrence gendrale soulignait qu'il importait "de procdder une consultation
trbs 6tendue des Etats membres et, par leur intermddiaire, des commissions
nationales, ainsi que des milieux intellectuels et professionnels et des orga-
nismes intergouvernementaux aussi bien que des organisations non gouverne-
mentales", un document a 6t6 adress6 aux Etats membres le 29 ddcembre 1980
(circulaire 2754), aux organisations intergouvernementales et aux organisations
internationales non gouvernementales pour servir de base A la consultation.

23 Ce document comportait, outre une introduction gdnerale, une douzaine
de questions. Il a W concu de maniere h inciter les Etats membres et les
organisations auxquelles il 6tait adress6 h proc6der au type mrme de ddmarche
recommand6 par la Conf6rence generale comme point de ddpart du processus
de planification : d6finir les problemes mondiaux, esquisser leur dvolution
prdvisible et en tirer des conclusions approprides quant A 1'action que
l'Unesco devrait entreprendre pour contribuer A la solution de ces problemes.
Les questions posdes 6taient ouvertes, de maniere 4 6viter que les r6ponses
soient, de quelque facon, influencees par la formulation des questions. Les
reponses ont W demanddes pour le 30 juin 1981, ce qui etait conforme au
d6lai de six mois recorimand6 par la Conference generale.

24 Par ailleurs, la Conf6rence generale avait 6galement exprimd le souhait
que "la consultation 6crite des Etats membres soit comp14tee par d'autres
formes de consultation - par exemple, des 6changes de vues bilatdraux et
regionaux et des discussions au sein de divers comitds et conseils - aux-
quelles pourraient 6tre associes les d616guds permanents" (rdsolution
21 C/100, par. 12). Le Directeur gdn6ral a fait parvenir directement aux
membres du Conseil ex6cutif le document pr6pard en vue de la consultation. Il
a exprim le voeu de recueillir leurs avis, h titre personnel, compte tenu des
questions posdes. Il a 6galement adress6 le document, en sollicitant leurs
avis, aux anciens membres du Conseil ex6cutif. Il a procdd6 de la m~me ma-
niere avec plusieurs autres personnalit6s, parmi lesquelles les anciens di-
recteurs g~ndraux et les anciens directeurs g6n6raux adjoints de l'Organisa-
tion. Par ailleurs, le Directeur g6neral s'est entretenu de la consultation avec
les d616gues permanents au cours de deux reunions. Plusieurs reunions, con-
sacr6es h la consultation, ont eu lieu dans le cadre de leurs groupes r6gio-
naux et des membres du Secretariat ont apport6 leur concours .4 ces travaux
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en commentant, A la demande des participants, tel ou tel aspect du question-
naire. Enfin, le Secrdtariat a facilit6 V'organisation de plusieurs rdunions
r6gionales ou sous-rdgionales de commissions nationales dont 1'ordre du jour
dtait en grande partie consacr6 A la prdparation du Plan 4 moyen terme et en
particulier A l'e1aboration des rdponses A la consultation : Conference r6-
gionale des commissions nationales d'Amerique latine et des Caraibes (Oaxaca,
Mexique, du 17 au 23 mars 1981) ; Conf6rence rdgionale des commissions na-
tionales de la region Europe (Madrid, 4-9 mai 1981) ; R6union sous-rdgionale
des commissions nationales de l'Asie du Sud-Est (Manille, 11-15 mai 1981) ;
Reunions sous-r gionales des commissions d'Afrique (Nairobi, 25-28 mai et
Dakar, 2-4 juin 1981). Des fonctionnaires du Secretariat ont participd A cha-
cune de ces reunions.

25 Conform6ment aux directives de la Conf6rence g6ndrale, l'ensemble des
organisations intergouvernementales qui entretiennent des relations avec
l'Unesco ont 6t6 consultdes et ont regu le questionnaire 41abord par le Secrd-
tariat. En vue de recueillir de maniere plus directe des avis de certaines
organisations du systeme des Nations Unies, des fonctionnaires du Secrdtariat
ont 6t6 charges de se rendre au siege de la CNUCED, de l'OMS, du BIT, de
la FAO et de 1'ONUDI. Une abondante documentation a td recueillie et des re-
lations de travail ont pu 6tre 6tablies au cours de l'elaboration du Plan.

26 En ce qui concerne les organisations internationales non gouvernemen-
tales, il y a lieu de signaler, tout d'abord, que la dix-huitieme Confdrence
des organisations internationales non gouvernementales entretenant des rela-
tions de consultation (categories A et B) avec l'Unesco, reunie A Paris du 15
au 18 juin 1981, a fait porter une partie de ses travaux sur la question de
'elaboration du Plan . moyen terme. La Conference a adoptd par consensus

une rdsolution qui reprdsente la contribution collective des organisations
participantes A la pr6paration du Plan. D'autre part, la septieme Consultation
collective entre les organisations syndicales internationales, I'Alliance coo-
pdrative internationale et l'Unesco, qui, sur l'invitation du Directeur gendral,
s'est tenue . Paris les 28 et 29 avril 1981, a etd entierement consacrde A cette
meme question ; les organisations participantes ont notamment soulignd 'in-
tdret de la ddmarche suivie par l'Unesco en invitant la communaut6 interna-
tionale . procdder A une r6flexion approfondie sur les grands problemes
mondiaux.

Les premiers travaux prdparatoires du Secrdtariat

27 Le Directeur gdndral a consid6r6 que, pour le Secrdtariat de l'Organisation,
l'elaboration du Plan & moyen terme 6tait une thche majeure qui appelait la
participation la plus large, dans un effort intellectuel collectif. C'est pour-
quoi, des le 10 decembre 1980, h l'occasion d'une reunion groupant l'ensemble
des fonctionnaires du Siege, il a demande A chaque membre du personnel de
lui faire part, directement par une lettre personnelle, de son point de vue
sur les problemes qui se posent actuellement A Ilhumanit6, les problemes qui
sont lids aux activitds du secteur oii il travaille et les problemes qui con-
cernent sa propre discipline. Plusieurs centaines de communications ont 60
regues par le Directeur general qui les a examindes personnellement. Beau-
coup d'entre elles tdmoignent d'un travail considdrable de documentation et de
rdflexion, et constituent une contribution precieuse & l'dlaboration du Plan.

28 Des dispositions ont 60 6galement prises pour susciter une large
rdflexion collective au sein du Secrdtariat. Six groupes de travail ont 60
constituds. Les cinq premiers correspondent aux diffdrents domaines de com-
pdtence de l'Organisation : 6ducation, sciences exactes et naturelles, sciences
sociales, culture et communication. Chacun de ces groupes a eu pour thche de
mener une rdflexion comportant trois volets. En premier lieu, une analyse de
la probldmatique mondiale, tenant compte tant de la dimension de l'histoire que
de celle de la prospective - il s'agit en effet A la fois d1dclairer le prdsent
par l'dtude du pass6, et d'avoir une vision de l'avenir, en saisissant les
tendances qui se dessinent et en formulant des hypotheses sur l'dvolution
probable dans les ann6es h venir. En second lieu, des analyses sectorielles
portant sur chacun des domaines de comp6tence de l'Unesco, chaque groupe
ayant W chargd non seulement de r6fldchir sur le domaine qui lui est propre
mais dgalement de formuler des considdrations sur ceux qui relevent de la
responsabilit6 principale des autres groupes. Enfin, chaque groupe a
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appeld rdfldchir sur ce que pourraient 6tre les objectifs du prochain Plan,
etant entendu que cette rdflexion ne pouvait ktre que tout a fait provisoire,
dans l'attente des reponses la consultation entreprise aupres des Etats
membres et des organisations internationales gouvernementales et non gouver-
nementales. Le sixieme groupe a 6t6 constitu6 sur une base intersectorielle et
a M6 charge de refldchir, parallelement aux groupes sectoriels, A l'analyse de
la problematique mondiale, en tenant compte notamment des aspects r6gionaux
de cette probldmatique.

29 L'exdcution du programme en cours a contribu6 6galement A la pr6pa-
ration du Plan grace notamment 4 la mise en oeuvre de diverses activitds de
reflexion qui y figurent. Parni celles-ci, on peut citer : les rdunions du
Groupe de rdflexion sur la science, la technologie et la soci6te ; la r6union
du Groupe de rdflexion en vue de la pr6paration de la deuxibne Confdrence
mondiale sur les politiques culturelles ; la Consultation sur le transfert et
l'utilisation de Pinformation pour le d6veloppement ; les reunions du Groupe
international de rdflexion sur le developpement futur de lVdducation ; les
rdunions sur les tAches et les defis pour les sciences sociales dans les ann6es
quatre-vingt ; la Confdrence internationale de l'dducation ; les rdunions des
organes directeurs des programmes intergouvernementaux tels que le Pro-
gramme sur l'homme et la biosphere (MAB) ou le Programme g6ndral d'infor-
mation (PGI).

Le tdmoignage d'une rdflexion collective

30 Les resultats de la consultation des Etats membres et des organisations inter-
nationales gouvernementales et non gouvernementales ont 6 d'une ampleur
sans pr6cddent. En tenant compte de l'ensemble des rdponses reques, on
arrive A la r6partition suivante : 105 Etats membres, 19 organisations inter-
gouvernementales, 83 organisations non gouvernementales. La signification de
ces chiffres apparait pleinement, lorsqu'on les compare h ceux de la consul-
tation pour le premier Plan A moyen terme entreprise h Voccasion de la prd-
paration du document 18 C/4 en 1973, obi le Secr6tariat n'avait requ que 45
reponses d'Etats membres. I convient de souligner, par ailleurs, que la rd-
partition des rdponses par r6gion a 6t6 beaucoup plus satisfaisante que lors
de la plupart des consultations pass6es, ce qui a permis h cette consultation
de refldter de maniere representative la diversite des points de vue des Etats
membres. Les reponses recues t6moignent de l'ampleur et de la qualit6 des
efforts qui ont W accomplis. Les textes recus, qui totalisent plus de 3.000
pages dactylographides, sont dans l'ensemble d'un grand inter~t et d'une
richesse considdrable par la diversite des sujets abord6s et des suggestions
prdsentdes.

31 Une synthese des reponses recues des Etats membres, des organisations
internationales gouvernementales et non gouvernementales a ta prdsentde A
Itexamen du Conseil ex6cutif 4 sa 113e session, dans le document 113 EX/4
intituld "Rapport du Directeur g6n6ral sur la preparation du Plan A moyen
terme pour 1984-1989". Ce document a t concu de maniere 'k permettre au
Conseil executif de prendre connaissance des rdsultats majeurs de cet exercice
de reflexion entrepris par la communaut6 internationale sur les problemes et
defis qui se posent dans le monde et la contribution qui pourrait 6tre ap-
port6e A leurs solutions dans les domaines de competence de l'Organisation, de
ddbattre lui-m~me de l'ensemble de ces questions et de formuler A l'intention
du Directeur gdneral les directives ndcessaires pour la phase ultime de r6dac-
tion du projet de Plan A moyen terme pour 1984-1989.

32 I n'avait pas dt6 possible d'inclure dans ce document de synthese
toutes les suggestions concretes des Etats membres, ni de rendre compte
d'ailleurs de toutes les nuances apport6es dans diffdrentes analyses des
problemes. Afin que cette richesse d'informations et de r6flexions qui cons-
tituent en elles-memes un t moignage remarquable d'un effort concerte de la
communaut6 internationale au sein de l'Unesco, puisse 6tre partag6e entre
tous ceux qui, dans les Etats membres et dans la communaut6 intellectuelle
internationale, slinteressent h l'action de l'Organisation, il sera procdde h la
publication d'un ouvrage intituI6 "Objectif 1990" comprenant, pour chaque
theme majeur qui se d6gage de la consultation, une presentation synthdtique
et de larges extraits des reponses.
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33 L'analyse des problemes mondiaux, tant gen6raux que specifiques aux
domaines de competence de l'Unesco, a suscit6, comme on pouvait s'y
attendre, le plus grand interet de la part des Etats membres. Une premiere
observation s'impose au sujet de la remarquable convergence qui a pu tre
not6e dans les rdponses en ce qui concerne l'identification des problemes.
Sous des vocables differents, les m6mes problemes ont 6t6 trait6s dans les
rdponses avec cependant une grande diversitd de points de vue.

34 Il peut 6tre observd, par ailleurs, que les problemes identifids dans les
r6ponses ne different pas fondamentalement de ceux qui sont traitds dans le
premier Plan A moyen terme. La raison semble en avoir 6te avanc6e dans
plusieurs r6ponses oii il a 6t6 souligne que "la plupart des problemes analysds
dans le premier Plan continuent de se poser dans le monde et que les actions
mendes en ce sens, par la communautd internationale aussi bien que par
l'Unesco, sont loin dt avoir portd tous leurs fruits et appellent de ce fait des
efforts accrus"/1. On peut noter dans ces menmes rdponses, l'apprdciation sui-
vante : "Mais ... le monde n'est plus tout . fait ce qu'il 6tait il y a cinq
ans. L'approche de certaines questions a dvolud, les sensibilitds se sont
aiguisdes et les exigences de l'homme se sont accrues, rendant ndcessaire une
nouvelle analyse de la problematique mondiale. I appartient A l'Unesco, A
l'occasion de la preparation de son nouveau Plan A moyen terme, de conduire
cette analyse de la maniere la plus large, en tenant compte des travaux
effectu6s par l'ensemble de la communautd internationale au cours de ces der-
nieres anndes" /1.

Les directives du Conseil exdcutif

35 Cette vision des choses a 60 tres largement partagde par le Conseil exdcutif
dont la decision (113 EX/Ddcisions, 4.1) prise A la 113e session au terme d'un
debat approfondi sur la preparation du Plan A moyen terme pour 1984-1989,
comporte au d6but de son dispositif, les paragraphes 8, 9 et 10 libellds comme
suit :

"18. Exprime sa vive prdoccupation devant la persistance, voire l'aggrava-
tion, des problemes majeurs qui se posent h lthumanit6, tels qu'ils sont
mentionnds dans la partie II du document 113 EX/4 (par. 82 A 98), con-
sacrde t la synthese des reponses des Etats membres b la consultation
relative A la preparation du Plan h moyen terme ;

9. Confirme le rble fondamental que l'Unesco doit jouer, conformement h la
mission que lui confere son Acte constitutif, pour contribuer, dans ses
domaines de competence, A la prise de conscience et h la solution de ces
problemes, dont l'acuit6 et l'ampleur exigent de la part de la commu-
naut6 internationale tout entiere des efforts exceptionnels en matiere
d'dducation, de science, de culture et de communication ;

10. Estime necessaire A cet effet, conformdment A la resolution 21 C/100,
que l'Organisation s'attache, dans le cadre du Plan h moyen terme, A
l'etude approfondie des divers aspects de ces problemes ainsi que leurs
relations et interactions et de leurs perspectives dldvolution ;".

36 Les tAches b entreprendre sont clairement apparues. Les problemes
identifids par les Etats membres ont ddlimit6 le champ d'investigations. I
fallait, pour mener A bien l'analyse de la probldmatique mondiale, examiner en
profondeur les diff6rents points de vue, les situer dans les perspectives
propres A chaque pays ou chaque groupe de pays concernds, cerner les diff6-
rences qu'il y a dans les perceptions des problemes et tenter d'en apprd-
hender les raisons. La probldmatique mondiale, qui est prdsentde dans la
premiere partie du projet de Plan A moyen terme, est redevable en grande
partie de Fensemble de ces ddmarches qui constituent les conditions indis-
pensables A l'laboration d'un cadre conceptuel qui tout h la fois respecte la
diversit6 des points de vue et offre un sch~ma de rdfdrence unificateur sus-
ceptible d'inspirer la ddfinition des domaines d'action prioritaires et la
formulation des axes privildgids de la stratdgie de cooperation au sein de
l'Organisation.

1. Cf. document 113 EX/4 "Rapport du Directeur g~n6ral sur la pr6pa-
ration du Plan A moyen terme pour 1984-1989" (par. 83).
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37 Dans sa decision dejL citee, le Conseil executif, tout en confirmant les
directives de la resolution 21 C/100, a considere que la structure et la pr6-
sentation du projet de Plan A moyen terme devraient 6tre concues en prenant
pour base "les indications donndes par le Directeur general dans la partie III
du document 113 EX/4, en particulier du paragraphe 450 de ce document" ;
(113 EX/Decisions, 4.1, par. 12, alinea (e)). En d'autres termes, le projet de
Plan devrait comporter, dans une premiere partie, une analyse d'ensemble de
la probldmatique mondiale ainsi que des considdrations sur le r6le et les
missions de l'Unesco dans les anndes 1980. La deuxieme partie serait con-
sacree h la pr6sentation des grands programmes qui constituent le Plan. Au
niveau de chaque grand programme, apres l'analyse des problemes dans le
domaine du grand programme, devraient suivre les 6lements de la strat6gie
d'action pour les annees 1984-1989, puis les textes consacres a chacun des
programmes qui le composent. Ces textes devraient enoncer, apres une partie
narrative consacr~e h expliciter son contenu, les objectifs et les principes
d'action, suivis d'une breve description des sous-programmes qui cor-
respondent, du point de vue programmatique, aux themes de programmes des
documents C/5.

38 Il est h noter quIh la difference du premier Plan h moyen terme, le
projet de Plan ne devrait pas comporter une 4numeration d'actions de pro-
gramme, au niveau des sous-programmes. Les actions de programme et les
modalites de leur mise en oeuvre devraient faire Pobjet, au cours de l'ex6-
cution du Plan, de la programmation biennale et n'auraient donc pas . figurer
dans le projet de Plan h moyen terme. Ce dernier, conform6ment i la directive
de la Conf6rence g6nerale, devrait se pr6senter essentiellement comme un
document d'orientation, destin6 h inspirer l'action de l'Organisation au cours
de la periode du Plan, laissant ainsi toute la souplesse requise aux documents
de programmes et de budgets biennaux h venir.

39 En ce qui concerne les activit6s de soutien du programme, le Conseil
ex6cutif a decide qu'un chapitre du projet de Plan leur serait consacr6. Elles
devraient 6tre par ailleurs "conques en fonction des orientations de fond du
Plan" (113 EX/Decisions, 4.1, par. 12, alinea (e)).

40 Les indications de ressources avaient fait l'objet de directives de la
Conference gen6rale (paragraphe 4 de la resolution 21 C/100), dont les termes
ont 6 rappel6s au paragraphe 20 ci-dessus.

41 La consultation des Etats membres a montre que la majorit6 de ceux
ayant r6pondu h la question XI du questionnaire relative aux indications de
ressources ont opte pour la variante (b), h savoir que "le Plan devrait com-
porter, en vue de faire apparaitre les priorites, des indications de ressources
exprimdes sous la forme de taux de croissance biennale en termes reels".

42 11 est apparu cependant, au cours du debat du Conseil exdcutif h sa
113e session, que du point de vue de la coh6rence et de la clart6, une combi-
naison des options (a) et (b) offrirait la solution la plus satisfaisante. C'est h
l'issue de ce ddbat et apres avoir entendu les conclusions formul6es par le
Directeur general que le Conseil executif a adopt6, dans sa decision
113 EX/Decisions, 4.1 (paragraphes 16 h 20), les directives suivantes :

"16. Considerant qu'il d6coule de la consultation organisee par le Directeur
gendral que la majorit6 des Etats membres ayant repondu h la question
relative aux indications de ressources ont opt6 pour la variante (b) du
paragraphe 4 de la resolution 21 C/100,

17. Considerant que, dans un souci de consensus, le Directeur general a
cependant cherche h concilier les points de vue en prdsence en sugg6-
rant une formule interm6diaire nouvelle,

18. Notant l'inter~t que prdsente cett'e proposition du Directeur g~ndral,

19. D6cide d'examiner cette question h sa 114e session ;

20. Invite le Directeur gendral, dans cette perspective, h poursuivre sa
reflexion et 4 pr6senter dans le projet de Plan h moyen terme diff6-
rentes hypotheses de projection relatives aux perspectives financieres,
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permettant dtenvisager, compte tenu des rdponses des Etats membres
ainsi que du ddbat du Conseil executif n sa presente session, des
indications de ressources suivant plusieurs variantes, y compris toutes
nouvelles variantes qu'il estimera de nature A recueillir la plus grande
adh6sion des Etats membres."

La pr6sentation du Plan

43 Le Plan A moyen terme pour 1984-1989 a 60 61abor6 sur la base des directives
6nonc6es par la Conf6rence g6ndrale A sa vingt et unieme session dans sa re-
solution 21 C/100 et apres consultation du Conseil ex6cutif A sa 113e session.
Il s'inspire tres largement des r6sultats de la consultation des Etats membres,
des Membres associ6s et des organisations internationales gouvernementales et
non gouvernementales et de nombreuses personnalites qui a 60 men6e au
cours du premier semestre de l'ann6e 1981.

44 Conform6ment au principe fondamental 6nonc6 par la Confdrence g6n6-
rale des sa dix-septieme session, et reaffirm6 avec force h sa vingt et unieme
session, l'analyse des problemes mondiaux a 60 le point de d6part du pro-
cessus qui a conduit h l'6laboration du Plan. La premiere partie du pr6sent
document est un texte consacr6 . la probl6matique mondiale. Le r6le et les
missions de .l'Unesco dans les ann6es 1980 se situent par rapport . cette
probldmatique et 6clairent . leur tour les grandes orientations du Plan.

45 Celui-ci est compos6 de "grands programmes", qui ont 60 definis,
compte tenu de l'exp6rience acquise au cours de l'ex6cution du premier Plan h
moyen terme et des indications qui ressortent de la consultation des Etats
membres et des organisations internationales gouvernementales et non gou-
vernementales, de maniere . permettre . l'Organisation d'apporter la con-
tribution la plus efficace h la solution des problemes identifids. Un chapitre
final est consacr4 aux activitds de soutien du programme et contient des
indications quant A l'orientation qu'il conviendrait de leur donner, pour
permettre la mise en oeuvre du Plan.

46 Quant h sa pr6sentation, le deuxieme Plan differe assez sensiblement du
premier Plan (19 C/4). L'effort de concentration qui a 6t6 effectud a conduit
h limiter A quatorze le nombre des grands programmes, pr6sentes comme des
sections independantes, alors que le premier Plan comportait quarante-quatre
exposds distincts, un pour chacun des objectifs retenus. La terminologie a 6t6
simplifide, rendue plus homogene, et plus conforme h celle qui est en usage
dans les autres organisations et institutions du systeme des Nations Unies.
Ainsi les "grands programmes" sont divis6s en programmes, puis en sous-
programmes.

47 Alors que le premier Plan comportait de longues listes d'actions de
programme individualisdes, de telles indications ne figurent pas dans le
deuxieme Plan. Celui-ci, congu comme un document d'orientation, ddfinit le
cadre conceptuel, les buts et les strat6gies de l'action envisag6es ; au niveau
le plus d6taill4, celui des sous-programmes, les rdsultats visds sont propos6s
en termes g6ndraux. C'est en effet dans le cadre de la programmation bien-
nale que des cibles pr6cises seront d6finies, en liaison avec les modalit6s
d'action qui leur correspondent, de fagon notamment . faciliter les travaux
d'6valuation ult6rieurs.

48 Les indications de ressources ont 60 pr~sent6es . la Conf6rence g6n6-
rale dans un appendice au Projet de plan, oji diff~rentes hypotheses de d6-
ploiement de ressources ont W examin6es suivant trois variantes d'6volution
globale des ressources, conform6ment aux directives donn~es par le Conseil
executif A sa 113e session. La Conf~rence g~ndrale, lors de sa quatrieme
session extraordinaire, apres examen de l'6tude pr~sentde dans cet appendice,
a adopt6 la r~solution 4 XC/3/01, qui est reproduite en annexe au pr6sent
document.

L'6valuation des activit6s dans le cadre du Plan

49 Dans le cadre du Plan . moyen terme pour 1984-1989, les activit6s d'6valua-
tion poursuivront un triple objectif
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- fournir au fur et 11 mesure de l'execution du programme des informations
syst6matiques sur le deroulement des activit6s et les resultats obtenus par
celles-ci, de maniere a contribuer h l'amelioration de la programmation
detaill6e et des modalit6s d'exdcution des activit6s en cours ;

- dlaborer les bases necessaires pour dmettre des appreciations sur la perti-
nence et le succes des programmes mis en oeuvre, de maniere h tirer de

cette exp6rience les enseignements approprids pour dl'laboration des pro-
grammes futurs de l'Organisation ;

- contribuer enfin A donner aux Etats membres et aux organes directeurs la
possibilit6 de porter un jugement sur l'ensemble des activites de l'Organi-
sation et sur l'emploi de ses ressources financieres et humaines.

50 Conform6ment aux orientations gdnerales approuv6es par le Conseil ex6-
cutif et par la Conf6rence g6n6rale, les activitds d'6valuation, au cours de la
periode 1984-1989, seront pleinement integrees au processus de planification,
de programmation et d'elaboration du budget. Ainsi, les constatations aux-
quelles parviendra l'dvaluation pourront servir directement h orienter les
ddcisions en matibre d'ex6cution du programme ou de conception des nouveaux
programmes ainsi que d'affectation des ressources.

51 Par ailleurs, les activites d'6valuation continueront d'6tre largement
ddcentralis6es au sein du Secretariat conform6ment au principe de Pauto-
6valuation. I apparait en effet souhaitable que, dans un premier temps,
l'dvaluation soit effectude par ceux-lh m~mes qui sont responsables des acti-
vit6s ex6cutdes, ce qui permet d'assurer que les enseignements tir6s de
l'valuation sont immediatement pris en consid6ration dans la mise en oeuvre
du programme.

52 Par ailleurs, les mesures ndcessaires seront prises pour assurer la par-
ticipation effective des Etats membres h l'dvaluation des activit6s op6ra-
tionnelles qui les intdressent directerient. I sera 6galement fait recours, dans
toute la mesure du possible et lorsque les circonstances s'y preteront, A
l'dvaluation externe.

53 En vue de pr6parer les bases de l'evaluation future des activitds mendes
au titre du Plan A moyen terme, il sera procdd6 A une "analyse d'6valuabilitd"
pour chacun des grands programmes constituant le Plan. Cette analyse aura
pour objet de prdciser des cibles programmatiques ddtaillees et concretes pour
la periode 1984-1989, et d'identifier des indicateurs appropries de nature tant
qualitative que quantitative, pouvant 6tre appliqu6s pour appr6cier les pro-
gres qui seront accomplis dans la mise en oeuvre du Plan. Un programme prd-
liminaire d'6valuation sera ainsi dtabli pour chaque grand programme. Ce tra-
vail, mend parallelement i la rddaction du Projet de programme et de budget
pour 1984-1985, permettra de pr6ciser, conform~ment aux directives de la
Confdrence gdndrale/1, un ensemble de cibles sp6cifiques et de resultats
attendus A inclure dans le document 22 C/5, en tant que premiere 6tape de la
mise en oeuvre du Plan A moyen terme, et plus tard dans les documents
23 C/5 et 24 C/5. C'est en effet i travers un processus iteratif, permettant
de confronter les orientations du Plan et leur traduction en actions de pro-
gramme concretes, que pourront 6tre d1abores, de naniere rdaliste, les diff6-
rents 6lements qui serviront de base aux activitds d'evaluation au cours de la
pdriode du Plan.

Planification, programmation, budgdtisation, dvaluation
un processus continu

54 Au lendemain de I'adoption du deuxieme Plan h moyen terme, il convient de
formuler quelques remarques sur le chemin parcouru depuis pres d'une quin-
zaine d'ann6es. C'est en effet des 1968, que la Conf6rence g6ndrale s'est
engagde dans la voie de la planification b moyen terme, en demandant au
Mons

1. "Les cibles proposdes dans le Plan devraient pouvoir 6tre prdcisdes et
concrdtisdes dans les programmes et budgets biennaux, afin que chaque
activit6 puisse 6tre 6valude aux diff6rentes 6tapes de son exdcution"
(r6solution 21 C/100, par. 3 (g)).
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Directeur gendral de pr6parer un plan portant sur trois exercices biennaux.
L'adoption du premier Plan A moyen terme a constitud l'aboutissement d'un
long processus de recherche et de r6flexion. Elle a donnd A l'Organisation
l'expdrience pratique de la planification par objectifs qui lui avait fait defaut
auparavant. Elle a permis h l'Organisation de rdaliser de remarquables progres
en matiere de programmation et en particulier de mettre en place un systeme
d'6valuation intdgrd au processus de planification, de programmation et de
budgtisation.

55 Avec Vadoption du deuxieme Plan A moyen terme, l'Organisation a
franchi une dtape ddcisive en matiere de planification et de concentration du
programme. Le processus de planification, de programmation, de budgdtisation
et d'dvaluation ne comporte plus dordnavant de solution de continuitd. En
amont de ce processus, c'est Panalyse de la probl6matique mondiale qui cons-
tituera, ensemble avec les finalitds definies dans P'Acte constitutif, les
fondements de l'action de l'Organisation, tout en offrant des reperes pour vd-
rifier la pertinence du choix des domaines et des stratdgies d'action
prioritaires.

56 Les fonctions sp6cifiques de diffdrents documents de programme se
trouvent nettement prdcis6es. Tandis que le Plan A moyen terme demeure pour
l'essentiel un document d'orientation, les programmes et budgets biennaux
seront concus de maniere h ktre principalement orient6s vers l'action concrete
de lOrganisation. C'est dans le cadre de ces derniers documents que de-
vraient se manifester les efforts en vue de la plus grande concentration du
programme, notamment par une sdlection rigoureuse des actions de programme
et des modalites d'action et par une formulation des cibles vis6es dans des
termes qui tiennent compte des impdratifs de l'dvaluation. I va sans dire que
l'ensemble des travaux de programmation et d'dvaluation sera d'autant plus
facilitd qu'il existera, h travers le Plan h moyen terme, un cadre conceptuel
de rdfdrence oii seront esquissdes avec nettetd les orientations majeures. C'est
dire que ce projet de Plan h moyen terme devrait 6tre considdrd dans sa fonc-
tion spdcifique tout en gardant h l'esprit, les autres fonctions compl6mentaires
dans le processus continu de planification, de programmation, de budg6tisa-
tion et d'dvaluation.

57 Avec l'adoption du deuxieme Plan h moyen terme, l'exercice des fonc-
tions qui viennent d'ktre 6voqudes fera partie des activitds courantes de
l'Organisation et tout particulierement de son Secr6tariat. Car, si l'adoption
du Plan h moyen terme et des programmes et budgets biennaux correspond h
des actes majeurs de la Confdrence g~ndrale, la mise en oeuvre des activitds
concretes de la planification, de la programmation, de la budgktisation et de
l'6valuation releve des tAches que le Secretariat doit assumer en permanence
et avec rigueur. Ainsi, l'analyse de la probldmatique mondiale, qui est la
pierre de touche de tout l'ddifice de la planification, ne saurait etre con-
siderde, malgre la somme d'informations, de reflexions qu'elle represente,
comme un bilan exhaustif ni une prospective globale du monde. Elle est avant
tout une reflexion initiale en vue d'esquisser les lignes de force de l'action
que devra entreprendre l'Organisation pendant les six anndes 4 venir. Quant
au cours m~me de Vaction, il devrait ktre modul6, h Poccasion des ajustements
correspondant au rythme biennal des sessions de la Conference gdn6rale, en
fonction de l'volution de la probldmatique mondiale, de sa perception et des
connaissances. Cest la raison pour laquelle la rdflexion sur les problemes
mondiaux et les 6tudes prospectives qui constituent l'objet du grand pro-
gramme I feront partie dor6navant des activit6s inscrites au Programme ordi-
naire de l'Organisation, ce qui leur confere le statut et les moyens n6ces-
saires h leur mise en oeuvre. Instrument privilegi6 d'une coop6ration intel-
lectuelle internationale, ces activit6s devraient jouer un r6le d'dclaireur pour
les programmes A venir de l'Organisation, tout en permettant h son action
d'avoir prise, de maniere continue, sur les r6alitds concretes en vue de
rdpondre de maniere la plus satisfaisante h l'attente et aux besoins de la
communaut6 des Etats membres.
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LA PROBLEMATIQUE MONDIALE
ET LES ORIENTATIONS DU PLAN A MOYEN TERME

(1984-1989)

Depuis que l'Unesco a 6t6 cr6e il y a trente-sept ans, par la volont6 de ses fon-
dateurs de donner A l'humanite dans le domaine des activites de Fesprit les moyens
d'influencer son devenir, le monde a beaucoup change. La communautd internatio-
nale s'est considdrablement dlargie avec l'6mergence de nouvelles nations. Et
l'humanite n'a cesse d'accroitre son emprise sur la planete, d'augmenter ses pou-
voirs intellectuels et materiels. Les progres scientifiques et techniques dont les
6tapes ont jalonn6 de facon spectaculaire l'6volution de ce dernier quart de siecle,
et qui ont permis notamment A l'homme d'explorer jusqu'A l'espace extraterrestre,
ont ameliord consid6rablement la vie d'un certain nombre de peuples, et ils offrent
d6sormais A l'espece humaine, pour la premiere fois dans son histoire, les moyens
de s'affranchir dans son ensemble des principaux soucis qui l'obs6daient depuis
l'aube des temps - alimentation, sant6, logement, protection contre les f1Naux na-
turels, s6curit6. L'extension de l'dducation a ouvert A un nombre toujours plus
grand de personnes l'acces aux connaissances les plus diverses et les plus 6lev6es
accroissant ainsi de fagon consid6rable la capacit6 d'innovation, et donc de bien-
8tre de nombreuses socidtds. L'avenement de la quasi-totalit6 des nations A la sou-
verainet6 politique ouvre la possibilitd d'un extraordinaire dlargissement de la
marge d'initiative et de libert6 humaines et offre A chaque peuple la chance de de-
venir sujet d'une histoire qui s'labore d6sormais d'une maniere collective. Les
6changes de biens, de capitaux, de savoirs et de savoir-faire se multiplient ; les
brassages intellectuels et culturels s'intensifient ; les soucis, les espoirs, les
craintes commencent A se rejoindre, au-delh des ddmarcations trac6es par l'histoire
ou cr66es par la g6ographie. Toutes les collectivitds dtant de plus en plus reunies
dans un m me r~seau de rapports vitaux et mme de dependances r6ciproques, la
perspective s'ouvre enfin d'une communaute mondiale solidaire et d6finitivement r6-
concili6e avec elle-meme, oii seraient assurds c tous des moyens de vivre mieux, A
l'abri de la peur, et qui connaitrait un dpanouissement toujours plus grand des
libertes et des facult6s creatrices.

2 Mais, aujourd'hui encore, des populations entieres vivent dans une pauvretd
absolue. Des disparites profondes continuent de s6parer les peuples et les indivi-
dus ; et la poursuite meme du progres suscite parfois contradictions, incertitudes
et interrogations. Le milieu naturel subit des atteintes inqui6tantes. Les tensions
tendent 1 s'exacerber entre nations ou 4 l'intdrieur de certaines d'entre elles ; la
violence trouble la vie de nombreuses soci~t6s. Les moyens de destruction se per-
fectionnent et s'accumulent. Les armes nucleaires, par leur quantite et leur capa-
cit6 destructrice, sont ddj& susceptibles d'aneantir tout ce que l'humanit6 a cons-
truit grace t des efforts mill6naires, et jusqu'A son existence mame. Le surarme-
ment n'exprime pas seulement la m6fiance r6ciproque qui veut le justifier ; il ren-
force la tendance au partage du monde en zones d'influence et conduit A l'ing6-
rence militaire, 6conomique et culturelle dans la vie des autres ; il d6tourne
d'immenses ressources de la satisfaction des besoins urgents des soci6tds.

3 Face A la situation actuelle du monde et 4 ses perspectives d'6volution, des
visions opposdes peuvent 6tre constat6es. Les peuples paraissent plus proches
que jamais les uns des autres, et les hommes disposent d'immenses possibilit6s pour
amdliorer les conditions de vie de tous ; mais .une profonde inquidtude se d6ve-
loppe lide A l'existence de multiples desequilibres, obstacles, risques ou dangers.
Clest en termes de survie de l'humanitd que paraissent 6tre ressentis certains ddfis
globaux, tels que la course aux armements et les competitions qu'elle suscite, la
faim dont souffrent des millions d'1tres humains ou encore l'impact de certaines
activitds humaines sur l'environnement naturel. A ces d~fis s'ajoute la perpd-
tuation de certaines situations qui constituent un grave d6ni des valeurs les plus
fondamentales : atteintes rdpdtdes aux - droits de l'homme et h la libert6 des
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peuples, indgalit6s persistantes entre individus ou entre soci6tes, injustices mar-
qudes dans certains aspects des relations internationales.

4 Ces contradictions globales temoignent de la complexit6 mame des problemes,
de leur enchev~trement croissant. De multiples approches peuvent 6tre suivies
pour tenter d'en faire un expos6 cohdrent : analyse par secteur de l1activite
humaine, qui distingue les problemes politiques, dconomiques, sociaux et cultu-
rels ; classement des problemes selon qu'ils relevent des relations entre nations,
ou entre couches sociales au sein d'une m~me nation, des rapports de 1'homme et
de la nature ou des interactions entre l'individu et la socidtd ; examen s6pare de
chacun des facteurs observables qui constituent les dimensions physiques de l'exis-
tence de toute socidt6 : population, alimentation, ressources naturelles, 6nergie,
environnement ; insistance sur les tendances sociales globales : mondialisation,
uniformisation, mais aussi complexitd, diversification ou marginalisation, cen-
tralisation ou decentralisation.

5 Une ndcessite apparait toutefois clairement, celle de recourir tout A la fois h
l'etude des processus historiques et, A la lumiere d'une rdflexion portant sur le
present et orientde vers lPavenir, de se rdferer aux totalitds concretes que sont les
socidtds ou les groupes de societds.

6 Les rdflexions qui ont pour objet la situation et le devenir du monde, consi-
ddr6 dans sa globalitd, se sont multipliees au cours des dernieres anndes, h tel
point que, paradoxalement, leur nombre m~me, la diversit6 et l'hetdrogenditd des
methodes et des instruments d'analyse utilisds, l'influence, souvent non reconnue,
de systemes de valeur et de presupposds normatifs, accroissent la difficultd d'une
apprehension objective.

7 On s'est effored, dans les pages qui suivent, de tenir le plus grand compte
de la vaste somme d'informations et de points de vue que les travaux prdparatoires
du Plan A moyen terme ont permis de recueillir, en particulier grace A la consul-
tation des Etats membres, des organisations internationales gouvernementales et
non gouvernementales ainsi que de nombreuses person- alitds. On s'est rdfdrd
aussi aux recommandations des conseils des programmes internationaux ou intergou-
vernementaux 6tablis au sein de l'Unesco, h diffdrentes etudes faites soit dans le
cadre de l'Unesco, soit dans celui des autres institutions du systeme des Nations
Unies. Si la synthese qui est proposde traduit elle-m me une certaine vision nor-
mative, celle-ci n'a d'autre justification que le souci dt exprimer face aux problemes
actuels du monde une fiddlite constante aux finalites qu'dnonce l'Acte constitutif de
l'Organisation.

Un espace planetaire

8 Quel que soit l'angle sous lequel on aborde lPexamen des grandes questions aux-
quelles l'humanit6 est appelee h donner des reponses, on s'aperqoit que le devenir
des societds contemporaines s'inscrit dans un espace qui s'elargit desormais aux
dimensions de la planete. En temoignent l'essor du commerce international, dont le
volume s'est multiplid par six en un seul quart de siecle, ainsi que le flot des
migrations internationales, qui n'a cess6 de grossir au point que 20 millions de
travailleurs vivent actuellement en dehors de leur pays d'origine, sans compter les
millions de touristes et d'hommes d'affaires qui sillonnent la planete, les 6tudiants
qui s'expatrient temporairement et ces 10 millions de rdfugids que la peur ou la
contrainte ont obligds A quitter leur pays. Quant h l'dchange des messages, des
donnees et des biens immateriels, il connait une croissance dont le taux depasse
largement celui du commerce mondial de matieres premieres et de produits finis.

9 Des socidtds qui avaient pu vivre, jusqu'A ces dernieres ddcennies, en
s'ignorant presque totalement, se trouvent ainsi placdes de plus en plus en contact
suivi. Les influences rdciproques se multiplient, l'interdependance de fait devient
multidimensionnelle. Elle est certes source d'enrichissement mutuel, d'ouverture,
d'initiative et de creation, mais aussi source de frustration dans la mesure oi elle
s'accompagne de lPaggravation de la condition de certains peuples, d'une restriction
des marges de manoeuvre, d'un accroissement de l'imprdvisible, d'une vuln6rabilit6
accrue. Les ddcisions que prennent des Etats dans certains domaines integrent un
nombre croissant de donnees inddpendantes de leur volonte, et ces decisions, en
retour, peuvent retentir h des degres divers A lPextdrieur de leurs frontieres.

22



Probldmatique mondiale

10 L'activitd de quelques-uns inflige des dommages dcologiques qui atteignent les
autres : de la mar6e noire A Paugmentation du taux de gaz carbonique dans l'atmo-
sphere et aux menaces de contamination nucidaire, les risques de pollution
s'6tendent A des zones toujours plus grandes pour une durde incomparablement
plus longue. Qu'il s'agisse de sources d'6nergie ou de matieres premieres telles
que le petrole, qu'il s'agisse des cdreales et des minerais, ou d'un grand nombre
de produits bruts ou manufactur6s, 1'utilisateur depend de plus en plus souvent
d'un producteur lointain, qui lui-meme cherche constamment A ddvelopper 6 l'extd-
rieur de nouveaux ddbouchds. En outre, 1intensification des flux financiers ren-
force encore les ddpendances. De nombreux pays, enserrds dans le systeme ainsi
6tabli, sont amen6s h privildgier les productions d'exportation pour 6quilibrer leur
balance des paiements, assurer le service de la dette exterieure, ou pour pouvoir
s'6quiper. Beaucoup d'entre eux sont amends A donner moins de priorite aux pro-
ductions qui sont indispensables A la subsistance de leurs populations, accroissant
ainsi leur ddpendance vis-A-vis de l'exterieur pour leurs besoins alimentaires et
pour les moyens de leur d6veloppement.

11 Les diverses restructurations qui sont intervenues depuis 1945, avec la dis-
parition progressive des "prdf6rences impdriales", 1'emergence de nouveaux centres
de puissance 6conomique dans le Nord, par redistribution du pouvoir 6conomique
entre certains pays, la consolidation du marchd de la communautd des pays socia-
listes, avec ses caracteristiques propres, l'apparition dans le Sud des nouveaux
pays industrialisds, et le ddveloppement des 6changes Est/Ouest, ont constitud des
6volutions qui ont conduit A l'int6gration d'un nombre croissant d'dconomies dans
un circuit mondial d'dchanges de plus en plus dense. Le reddploiement plandtaire
de certaines activitds industrielles, notamment par l'extension vers des zones nou-
velles de productions concentrdes auparavant dans quelques r6gions, constitue une
6volution rdcente qui vient renforcer cette tendance. Les stratdgies dconomiques de
nombreux Etats sont de plus en plus r6gies par la logique d'une compktition mende
A l'6chelle mondiale, logique que symbolise l'internationalisation de la production et
des capitaux rdalisde par les socidtes transnationales.

12 Des liens complexes de compl6mentaritd, d'interddpendance et de ddpendance
se cr6ent ainsi, qui ne sont pas sans susciter quelques inqui~tudes et parfois
m~me quelques tensions. L'instabilitd des prix des produits de base et des taux de
change ainsi que les fluctuations des taux d'interet sur les marches financiers
affectent la balance des paiements et le niveau de vie d'une majoritd de pays.
Selon le Fonds monetaire international, une hausse de 1 % des taux d'intdrkt sur
les euromarchds entraine une charge d'intdret de deux milliards de dollars des
Etats-Unis pour les pays en ddveloppement non petroliers. Les mesures douanieres,
tarifaires et contingentaires, le flux et le reflux des investissements, les mou-
vements de capitaux, la fragilit6 du systeme mondtaire international sont autant de
facteurs d'incertitude.

13 Tandis que l'internationalisation des dchanges diminue l'efficacit6 des poli-
tiques classiques de regulation des dconomies nationales, le poids des pressions
externes pese avec plus de force sur la politique int6rieure de nombreux Etats.
La sensibilitd devient vive h tous les changements qui se produisent sur la carte
du monde. Une liaison de plus en plus etroite s'6tablit entre tensions internatio-
nales et conflits internes ; des influences extdrieures polarisent et encouragent des
mouvements qui contestent, sous diverses formes, des pouvoirs 6tablis ou, au con-
traire, encouragent et soutiennent ces derniers contre tout mouvement populaire.
L'issue d'une guerre ou d'une revolution, le changement de regime en n'importe
quel point du globe sont vite portds au-devant de la scene internationale et pro-
voquent parfois meme des r6actions d'autres nations.

14 Ces multiples interactions crdent de nouvelles lignes de clivage ou de soli-
darit6 - de nature politique, dconomique, mais aussi culturelle ou linguistique -
qui entrainent des regroupements entre Etats, mais engendrent aussi des cou-
rants divers au sein des nations. A l'action ou A la reaction des gouvernements
s'ajoutent celles, moins connues, des groupes dont les activitds et les intdrats
rev~tent un caractere transnational. Le systeme des relations internationales de-
vient de ce fait plus dense et plus divers : les mdcanismes de cooperation multi-
latdrale, regionale ou internationale, s'appliquent . de nouveaux domaines, alors
que s'6tendent et se ramifient les associations d'intdrats et les rdseaux de relations
financieres, industrielles et technologiques.
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15 Ainsi, l'image qui s'impose i toute analyse et h toute reflexion est celle d'un
monde de plus en plus complexe, obi se multiplient les sources de friction en meme
temps que se renforcent les raisons de coopdrer et les moyens de communiquer.

16 C'est sur le plan culturel, sans doute, que se manifestent avec le plus d'evi-
dence ces sollicitations contradictoires des nouveaux rapports mondiaux. L'espace
de la communication entre les hommes tend hL se mondialiser, tandis que ne cessent
d'augmenter la quantitd des connaissances et des informations, et avec le ddvelop-
pement de l'informatique, les moyens pour les recueillir, les stocker, les utiliser et
les transferer d'un point A l'autre de la planete. Les techniques de tdldcommuni-
cations se perfectionnent, s'ajoutant aux moyens classiques de diffusion - livres,
revues, imprimes - pour offrir les possibilites d'une communication qui peut 6tre
tout A la fois universelle et instantande. Les satellites multiplient le rayon d'action
des medias, effacent les frontieres, intensifient la circulation des messages, faci-
litent l'acces aux banques de donndes informatisees qui s'enrichissent et se con-
nectent en reseaux multiples. Ces dchanges et ces contacts s'accompagnent A cer-
tains niveaux d'une tendance croissante A l'uniformisation des gocits et des com-
portements, A l'homogendisation de certaines normes de vie, de pensde et d'action,
de production et de consommation, v6hiculdes par la diffusion standardisde des
memes feuilletons tdldvisds et des m6mes rythmes musicaux, des m6mes v~tements et
des m~mes reves d'dvasion. Cependant, par une sorte de r6action A cette
tendance, on assiste, en sens contraire, A une explosion renouvel6e des
spdcificitds. Partout, des communautds ethniques ou nationales, des collectivitds
rurales ou urbaines, des entitds culturelles ou confessionnelles affirment leur
originalitd et s'efforcent d'assumer et de d6fendre avec vigueur les reperes par ou
se ddfinit leur identitd. Ces phdnomenes contradictoires se propagent, en ondes de
choc successives, d'une region A l'autre du globe.

Asymdtries et inegalitds

17 La montee des interddpendances, qui caractdrise l'dvolution de cette seconde moitid
du XXe siecle, s'est accompagn6e d'un approfondissement des contrastes entre
pays. Au cours des ddcennies qui ont suivi la fin de la Deuxieme Gue:-re mondiale,
le monde a connu, globalement, une croissance dconomique rapide, probablement
sans prdcddent dans l'histoire. La valeur ajoutee mondiale dans l'industrie est
passde de 234 milliards de dollars en 1948 A environ 1.200 milliards en 1980 (aux
prix de 1970). Cette progression a d6 accompagnee d'une certaine redistribution
du potentiel dconomique. La part de l'Europe occidentale et celle du Japon surtout
ont sensiblement augment6 au sein des pays industrialisds A dconomie de marche.
Quant aux pays A dconomie planifiee, leur progres a 6t6 particulierement net, leur
part dans la production industrielle mondiale dtant passde de 15,2 % en 1953 A
environ 30 % en 1980. Mais, en depit des progres accomplis, notamment en ce qui
concerne la crdation d'industries de transformation et le d6veloppement des indus-
tries de base, la part du Tiers Monde dans la production industrielle mondiale ne
s'est accrue qu'assez faiblement, passant de 6,2 % en 1952 A quelque 9 % h la fin
des anndes 1970. Au demeurant, les pays du Tiers Monde ont connu, pour des rai-
sons historiques, des 6volutions souvent tres diffdrentes, compte tenu aussi de
leurs ressources naturelles et de divers autres facteurs d'ordre economique, poli-
tique et social. Les pays exportateurs de pdtrole, et les pays nouvellement indus-
trialisds d'Asie et d'Amdrique latine ont progresse sur le plan 6conomique, parfois
de maniere rapide, mais pour beaucoup d'autres pays, et en particulier pour ceux
qui sont d6signds comme les moins avances, les difficultds se sont accumuldes et
ont pris souvent un caractere dramatique.

18 Ainsi, on peut observer qu'en 1979 quatre pays industrialisds reprdsentaient A
eux seuls un peu plus de la moitid du produit brut mondial. Alors qu'en 1980, le
produit moyen par habitant dtait de 10.660 dollars pour les pays industrialisds A
6conomie de marchd, il n'dtait que de 250 dollars pour les pays dits A faible revenu
(soit quarante-deux fois moins).

19 Les donndes 6conomiques temoignent avec une dvidence brutale de l'etendue
des disparitds entre nations et groupes de nations. Mais des indgalitds subsistent
dgalement et parfois s'aceentuent m~me h l'intdrieur de la plupart des socidtds. La
prospdritd de bien des pays industrialisds n'exclut pas une distribution indgale des
revenus, et certaines couches de population y menent une existence difficile et
parfois m~me prdcaire. Dans le Tiers Monde, ce sont souvent de vastes populations
qui ne bdndficient d'aucun des avantages du progres et les villes y apparaissent
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dans bien des cas, et du moins en ce qui concerne certaines catdgories sociales,
comme des ilots d'une modernite en rupture avec l'arriere-pays.

20 Le tableau de la misere humaine, qui se concentre surtout dans les pays du
Tiers Monde, est connu. Un mot venu du fond des Ages ddsigne un concept central
qu'emploient aujourd'hui les 6conomistes : c'est celui de pauvrete. II correspond A
des carences graves en matiere de nourriture, de logement, de sante et d'educa-
tion et A un seuil extremement bas de revenus. Selon les criteres adoptds, on peut
considdrer qu'il y a, dans le monde, quelque 800 millions de personnes dans un
dtat de pauvrete absolue (Banque mondiale) ou environ 1.100 millions de pauvres
(Bureau international du travail). Si Pon tente de serrer de plus pres certaines
categories de besoins non satisfaits, d'autres chiffres aussi impressionnants
s'imposent : plus de 430 millions de personnes gravement sous-alimentdes, 1 mil-
Hard de personnes mal logdes, 1.300 millions de personnes n'ayant pas d'acces A
l'eau potable, et selon les statistiques 6tablies par l'Unesco, 814 millions d'adultes
analphabetes, 123 millions d'enfants d'Age scolaire ne frequentant pas l'dcole.

21 Certes, c'est dans le domaine alimentaire que le probleme de la pauvretd est
surtout pergu de l'exterieur. Au cours des vingt-cinq dernieres anndes, la pro-
duction agricole mondiale a plus que doubld ; rapportde A l'ensemble de la popula-
tion du globe, elle ddpasse les besoins moyens par personne. Cette situation re-
couvre cependant de profondes differences. De nombreux pays du Tiers Monde,
oii la productivite du travail agricole demeure faible, connaissent de graves pdnu-
ries de produits agricoles de premiere ndcessit6. Pour l'ensemble des pays en dd-
veloppement le ddficit a et valu6 en 1978-1979 52,5 millions de tonnes de ce-
reales par an et, selon la FAO, la poursuite des tendances actuelles conduirait A
tripler ce d6ficit par rapport aux chiffres de 1978-1979 d'ici h la fin du siecle.

22 Ce sont dvidemment les plus pauvres qui souffrent le plus sdrieusement de
sous-alimentation ou de malnutrition, dans certaines zones urbaines ou dans les
zones rurales. Dans celles-ci, le caractere particulier de certains r6gimes fonciers
et divers facteurs 6conomiques conduisent A la formation de vastes groupes de po-
pulations sans terre et sans travail. Ces groupes n'ont la possibilite, ni de pro-
duire, ni d'acheter assez de nourriture pour vivre; ce sont eux aussi qui ont le
moins acces aux services de sant6, aux services sociaux et A l'6ducation. La mal-
nutrition a des consdquences particulierement graves pour les jeunes enfants, dont
elle peut compromettre gravement non seulement le developpement physique, mais
aussi le d6veloppement intellectuel. Dans de nombreux pays, l'efficacitd de
l'education est mame sdrieusement affaiblie par l'existence d'un grand nombre
d'enfants d'Age prdscolaire ou scolaire insuffisamment ou mal nourris.

23 La pauvretd a des consdquences directes sur la vie de nombreuses populations.
Alors que l'esperance de vie moyenne A la naissance est d environ 72 ans dans les
pays industrialisds, elle n'est que de 55 ans dans les pays du Tiers Monde, et
mame de 50 ans seulement dans certains d'entre eux. Si le taux de mortalit6 des
enfants de 1 h 5 ans n'est que de un pour mille dans la plupart des pays indus-
trialisds, il est en moyenne de 20 dans de nombreux pays en ddveloppement, et
ddpasse 30 dans certaines regions. Sur mille enfants qui naissent dans les pays les
moins developpes, 200 mourront avant d'avoir 1 an et 100 autres avant l'Age de
5 ans, 500 seulement atteignant 40 ans.

24 Les maladies trouvent en effet un terrain favorable chez ceux qui souffrent
de carences alimentaires. Divers types de maladies ont un caractere chronique et si
debilitant dans certains pays en developpement que la capacit6 de travail de
nombreux habitants y est fortement amoindrie pendant les saisons oil le travail
agricole necessite le plus d'efforts.

25 Alors que dans les pays industrialisds 2 personnes sur 100 sont analphabetes,
dans les pays en developpement le nombre est de 41 et atteint, dans certains
cas, 60. Consdquence directe des difficultes dconomiques qui frappent durement les
pays en ddveloppement et qui diminuent les ressources disponibles pour l'6duca-
tion, l'analphab6tisme se nourrit de l'insuffisance de la scolarisation primaire. Les
quelque 123 millions d'enfants. en Age de frdquenter l'ecole primaire, mais qui n'y
ont pas acces, vont en effet rejoindre les rangs des analphabetes adultes parmi les-
quels on comptait en 1980 60 % de femmes. Les jeunes non scolarisds, les analpha-
betes adultes et les jeunes qui quittent trop t6t l'dcole sans qualification aucune
appartiennent en gendral aux m~mes milieux defavorisds, les m~mes qui subissent
les mdfaits des maladies persistantes, souffrent de malnutrition, vivent souvent
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dans de graves conditions d'insalubrite, dans les zones rurales ou A la peripherie
des grandes agglomerations urbaines ; quelques-uns appartiennent aux groupes des
populations migrantes ou refugiees. Beaucoup d'entre eux naissent, grandissent et
meurent dans un environnement de pauvret6, de faim et d'ignorance. L'analphab6-
tisme, qui est aussi un d6ni du droit A l'6ducation, apparait ainsi comme un r~v6-
lateur et constitue avec toutes ses s6quelles un des defis majeurs pour la commu-
naut6 internationale.

26 A l'analphabetisme s'ajoutent le ch6mage et le sous-emploi. Selon les estima-
tions de l'OIT, c'est plus de 600 millions d'emplois qui devraient 6tre crees d'ici A
1987, dans l'ensemble du Tiers Monde, pour resorber le ch6mage, donner un emploi
A ceux qui parviennent A l'Age de travailler, et assurer A tous les conditions d'une
vie d6cente. En dehors d'un secteur privildgi6 ou relativement proteg6 comprenant
le service public et quelques entreprises du secteur dit moderne, la tres grande
majorit6 - dans certains pays la quasi-totalit6 - de la population active se trouve
rdpartie dans des emplois occasionnels, irrdguliers, mal payds, peu protegds, ou
s'adonne A des activites agricoles dont la productivite est si faible qu'elle assure A
peine de quoi vivre. Faut-il souligner aussi que les indemnitds de ch6mage sont
pratiquement inexistantes dans la grande majorite des cas et que les quelque
51 millions d'enfants de moins de 15 ans qui travaillent A temps partiel ou A temps
plein echappent aux donnees statistiques.

Le systeme 6conomique international

27 La situation actuelle n'est, en fait, que le stade le plus r6cent d'une 6volution
dont les origines remontent loin dans le pass6. L'essor de certains pays, la cons-
titution A leur profit de vastes empires coloniaux, l'dclosion et le ddveloppement,
sur leur territoire, de la revolution industrielle ont eu pour effet de leur assurer
une primaute dconomique qui a abouti A reduire de nombreuses autres parties du
monde A l'etat que d~crit la notion de "d6pendance", telle qu'elle a W 4noncde par
certaines thdories dconomiques.

28 Colonises politiquement ou non, la plupart des pays "d~pendants" ont joue le
r6le de r6serves de matieres premieres ou de ddbouches privildgi6s pour les pro-
duits manufacturds des pays dominants. Ainsi, les 6conomies de ces pays ont dvo-
lu6 essentiellement sous la pression d'imperatifs suscitds de l'extdrieur, plut6t
qu'en fonction des ndcessit6s internes.

29 Aujourd'hui encore, si on excepte le petrole, les pays du Tiers Monde n'ont
aucune maitrise ni sur les prix des produits qui constituent la base de leurs
exportations, ni sur ceux des produits qulils sont amends A importer. La balance
des paiements de beaucoup d'entre eux ne cesse de se deteriorer alors que leur
capacit6 d'endettement s'amenuise. Le deficit de la balance des paiements des pays
en developpement non petroliers, qui etait de 85 milliards de dollars des Etats-Unis
en 1980, a atteint 100 milliards de dollars en 1981. En chiffres reels, la moitie des
pays en d6veloppement non p~troliers ont des ddficits representant 12 % du produit
national brut, ce qui est deux fois sup6rieur aux chiffres connus il y a 10 ans.

30 En d6pit des contraintes qu'ils subissent et des situations qui leur sont
propres, le developpement des pays du Tiers Monde a 60 concu, thdoris6 et orien-
td, dans la plupart des cas, par reference au systeme economique international qui
s'est impos6 A eux. Le sous-ddveloppement a dtd interprt6 essentiellement comme
un retard pris dans les secteurs d'activit6 socio-6conomique par rapport A la
situation des pays dits developpds. Et le ddveloppement a W consid6re comme un
processus qui se ddploie partout, en tout lieu et en tout temps, selon une m~me
sequence, par "phase". Ainsi a 6 concu un cheminement qui menerait n6cessaire-
ment de la societe traditionnelle A predominance agricole vers la societd "moderne",
caracterisde souvent comme "l'Age de la consommation", et passant forcement, t6t
ou tard, par le "ddcollage economique". C'est dans cette perspective que se sont
situds, semble-t-il, de maniere plus ou moins explicite les efforts entrepris au
cours des dernieres decennies sans que soit toujours pergue l'importance decisive
des contraintes que le systeme dconomique international fait peser sur les pays en
ddveloppement.

31 C'est pour surmonter certaines de ces contraintes que 1'Assemblee gdnerale
des Nations Unies a adopt6 des 1974 la Declaration et le Programme d'action con-
cernant l'instauration d'un Nouvel ordre 6conomique international. Les principales
dispositions de ces textes visent A :
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- permettre aux pays en developpement de b6ndficier, dans de meilleures con-
ditions, de leurs ressources naturelles, par une stabilisation des prix des
produits de base d'origine agricole ou miniere, afin d'enrayer la ddterio-
ration des termes de 1'&change ;

- favoriser l'industrialisation par des transferts de technologies dans des
conditions plus favorables vers les pays en developpement d'une part, et
par une ouverture plus large des marchds des pays industrialis6s aux
exportations de produits manufacturds des pays en d6veloppement, d'autre
part ;

- permettre aux pays en d6veloppement de jouer un r6le plus important dans
les institutions internationales charg6es de la r6gulation du commerce
international, et de la gestion du systeme mondtaire international.

32 Mais au fil des annees, bien que se soient multiplides les diff6rentes n6go-
ciations connues sous l'appellation "dialogue Nord-Sud", peu de progres ont 6td
r6alis6s dans la poursuite de ces objectifs. S'agissant des produits de base, un
Fonds commun a 60 cr66, mais les difficultds de son financement en limitent la
port6e, et les negociations portant sur les accords par produits n'ont pas encore
abouti dans lVensemble A des r6sultats satisfaisants. En ce qui concerne le com-
merce international, le systeme g6ndral des pr6ferences en faveur des exportations
des pays en developpement se heurte aux pratiques commerciales suivies par les
pays industrialisds. Pour ce qui est des transferts de technologies, les n6gocia-
tions relatives h un code de conduite paraissent &tre dans l'impasse. Quant au
systeme monetaire international, les changements envisages n'ont m~me pas fait
l'objet de discussions approfondies, faute d'un accord des puissances qui y jouent
un r6le essentiel.

33 Cette situation s'explique, certes, par l'opposition des inter~ts entre pays et
groupes de pays, mais, sans doute, aussi par la diversit6 meme des conceptions de
ce que devrait 6tre le systeme ou lFordre 6conomique mondial. La maniere dont est
concu le r6le du march6 h 1'dchelle internationale n'est pas la meme pour tous. Fac-
teur b6ndfique pour les uns, A condition que les forces qui y sont A l'oeuvre
soient laissdes libres dtagir sans entrave, source d'inequite croissante pour les
autres, dans un monde caractdrisd par de profondes indgalites structurelles qui ne
peuvent &tre surmont6es sans un ensemble de mesures concertdes et volontaires.

34 La diffdrence d 1approche quant a la valeur des m6canismes du march6 6claire,
notamment, la diversite des appr6ciations quant aux options entre des strat6gies
industrielles axdes principalement sur l'espace national ou tourndes vers l'expor-
tation, au r6le des entreprises transnationales dans l'implantation d'activitds
industrielles dans le Tiers Monde, et au probleme du contr6le des priorit6s d'in-
vestissement par les pays eux-memes, compte tenu de leurs besoins propres.

35 En tout 6tat de cause, le lancement du processus des negociations globales,
destindes A traiter, dans leur ensemble, des problemes 6conomiques internationaux
dans le cadre des Nations Unies, en est encore au stade des ddbats pr6liminaires.

36 L'adoption il y a un peu plus d'un an, par l'Assemblde gdndrale des Nations
Unies, de la Strategie internationale du d6veloppement pour la Troisieme Decennie
des Nations Unies pour le d6veloppement a permis ndanmoins de rdaliser un con-
sensus de principe de la communaute internationale sur un ensemble d'objectifs et
de politiques susceptibles de tracer des voies pour l'action, notamment des orga-
nisations internationales, au cours de la prochaine decennie.

37 Le texte de la Strat6gie se r6fere aux questions directement lides aux chan-
gements 6conomiques h l'6chelle mondiale : libdralisation et expansion du commerce
international ; transformation des structures industrielles par l'industrialisation des
pays en d6veloppement, l'adoption des mesures d'ajustement dans les pays indus-
trialis6s et le reddploiement des capacit6s industrielles des pays industrialisds vers
les pays en ddveloppement ; participation des pays en ddveloppement aux d6cisions
relatives au systeme mondtaire international ; accroissement de l'aide publique au
ddveloppement.

38 Des dispositions essentielles de la Stratdgie tendent h encourager des poli-
tiques et des mesures permettant aux pays en ddveloppement de donner plus dleffi-
cacits A leurs efforts en vue, notamment, de 1'accroissement de la production
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alimentaire, du renforcement des capacites scientifiques et techniques, de la mise
en valeur des ressources humaines et en particulier de la generalisation de l'ddu-
cation et de l'elimination ou de la rdduction considdrable de l'analphabetisme. Ces
efforts ayant pour but ultime "l'amdlioration constante du bien-tre de la popula-
tion, grAce A sa pleine participation au ddveloppement et A une repartition equi-
table des fruits du developpement", devraient se situer dans le cadre d'un deve-
loppement prenant en consideration l'ensemble des aspects 6conomiques et sociaux.
L'accent mis, dans le texte de la Strat6gie, sur la multiplicite et la complementarit6
des dimensions du developpement et sur le r6le des populations reflete des eld-
ments essentiels de la reflexion recente sur le developpement.

39 Il apparait cependant qu'un veritable developpement ne peut 8tre qu'une
entreprise suscitde du dedans, voulue et mende ensemble par toutes les forces
vives d'une nation. 11 devrait donc intdgrer toutes les dimensions de la vie, et
toutes les dnergies d'une communautd dans le cadre de laquelle chaque personne,
chaque categorie professionnelle, chaque groupe social sont appelds A participer A
l'effort general et A en partager les fruits.

40 Des lors, le ddveloppement ne peut 6tre consider6 sous le seul angle des per-
formances dconomiques et de la croissance des biens materiels. Certes, croissance
dconomique et production de biens matdriels restent primordiales car elles seules
permettent d'assurer une part essentielle du bien-6tre de tous. Mais elles doivent
servir des fins assum6es en commun, qui enrichissent la vie de chacun et multi-
plient les potentialites cr6atrices de tous et qui trouvent leur fondement dans la
culture, dans ce qu'elle comporte de fid6lit6 A soi et d'ouverture au progres.

41 La prise de conscience croissante de l'importance de la dimension culturelle
dans le d6veloppement apparait ainsi comme un fait majeur de notre 6poque. Alors
que surgissent de grands problemes dont la solution requiert de plus en plus une
action au niveau plandtaire, que les modes de vie tendent A s'uniformiser sous la
poussde industrielle et la proliferation des moyens rapides de communication, les
peuples reddcouvrent ce qui fait leur propre specificit6.

42 C'est dire que culture et developpement sont insdparables. Sans doute, c'est
pour l'avoir trop ignord que tant de projets de ddveloppement ont tourn6 court.
Une vision des choses ne saurait s'imposer durablement dans une societ6 si celle-ci
ne l'integre pas dans sa propre experience, c'est-h-dire dans sa propre culture.

43 Ancre sur les valeurs de chaque peuple, sur la vision qu'il a de son avenir,
le ddveloppement peut 6tre considdr6 comme une entreprise tendant notamment A
intdrioriser la dynamique du changement technologique, c'est-h-dire 'i mettre la
science et la technique au service de l'int~r~t de la communautd ainsi que du
bien-6tre et de la rdalisation des aspirations profondes matdrielles et spirituelles de
chacun de ses membres. Il s'agit alors de susciter et d'organiser la crdativit4 so-
ciale, pour permettre A chaque individu de participer aux choix effectuds au nom
de la communaut6 A laquelle il appartient, d'&tre au clair des finalit~s et des
objectifs nationaux, des actions . entreprendre et par voie de consequence des
sacrifices ou des contreparties A consentir en vue de leur rdalisation.

La paix et la course aux armements

44 Il parait essentiel A ce stade de soulever une question : est-il possible de faire
face aux problemes fondamentaux qui se posent A l'humanit6 et en particulier A ce-
lui d'un ddveloppement envisage selon une vision planetaire, si des socidtds
humaines sont dressees les unes contre les autres et si pese sur lPhumanitd la me-
nace de la guerre nucleaire, c'est-A-dire de l'an6antissement ?

45 La guerre a chang6 aujourd'hui de nature. L'importance et la puissance des-
tructrice des armes nucleaires modernes ainsi que des armes chimiques et biolo-
giques sont telles qu'un conflit entre les grandes puissances oil ces armes seraient
indvitablement employdes entrainerait la destruction de l'humanit6. Ce qui distingue
radicalement l'epoque actuelle de celles qui Pont pr~c~d e, c'est cette capacite qu'a
l'humanite de se ddtruire. Ce fait est unique dans l'histoire humaine et il est n6-
cessaire de le rappeler sans cesse, A un moment oil, avec les armes nucldaires tac-
tiques, l'opinion est parfois exprimee qu'un conflit nucleaire pourrait rester localise
et ses consequences surmontdes. En fait, nul ne peut assurer que, une fois dd-
clenchd, le feu nucldaire pourrait rester limite. Les consdquences des explosions
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atomiques seraient d'une telle ampleur que le seuil oil les destructions seraient
mortelles pour l'ensemble de l'humanite risquerait d'6tre vite atteint.

46 Depuis des decennies les scientifiques ont multiplie les mises en garde sur les
cons6quences irrdmddiables d'un conflit nucldaire. Un exemple recent de tels aver-
tissements est la declaration d'un groupe de savants qui a soulign6 que Fun des
aspects les plus funestes d'une guerre nucldaire serait l'impossibilit6 d'assurer la
prise en charge mddicale des survivants 6ventuels, qui se trouveraient ainsi vouds
i une mort certaine : "un examen objectif de la situation sanitaire apres une
guerre nucldaire conduit A une seule conclusion : la prdvention est notre seul
recours"/1. L'impdratif est donc clair : emp~cher la guerre, et la guerre nucldaire
en particulier. Il n'est pas d'enjeu qui justifie des conflits pouvant aboutir A
l'extermination de l'espece humaine.

47 Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue l'extr me gravit6 du danger que
reprdsentent les armes chimiques et biologiques modernes. Dans le premier cas, il
s'agit principalement des gaz neurotoxiques, de nature apparentde aux insecticides,
qui pdnetrent tant par les voies respiratoires que par la peau et qui peuvent pro-
voquer en quelques minutes la paralysie du systeme respiratoire et la mort par
asphyxie. Il s'agit, dans le second cas, de la dissemination de virus et de bac-
tdries - dont certaines peuvent &tre recombindes gdnetiquement - et qui peuvent
provoquer sur une grande 6chelle des maladies mortelles comme le typhus, l'encd-
phalite, la variole, la peste ou le charbon pulmonaire. Certes, ces armes sont
interdites, par le protocole de Geneve de 1925, en ce qui concerne les gaz et les
autres armes chimiques, et par la Convention sur les armes biologiques de 1972.
Plusieurs Etats, semble-t-il, poursuivent des recherches relatives A ces armes, en
produisent peut-6tre, ou en ddtiennent des stocks. Le risque dans ce domaine est
d'autant plus grave que, s'agissant en particulier des armes biologiques, les coots
de production restent peu 6levds, l'utilisation ne ndcessite pas d'importants moyens
technologiques et le pouvoir d'andantissement de la vie est 6norme.

48 Pour attenuer les dangers rdsultant du ddveloppement des armes nucldaires,
des efforts norbreux ont 6t6 entrepris, tant au sein du systeme des Nations Unies
que dans le cadre de ndgociations bilatdrales ; des accords et des traitds ont pu
etre conclus, portant notamment sur 1interdiction de certains types d'essais
d'armes nucldaires ou sur la limitation de certains armements. Un grand nombre
d'organisations et d'associations de diverses tendances, ainsi que des hommes et
des femmes d'opinions politiques et religieuses et d'ideologies diffdrentes,
expriment de plus en plus leurs inquidtudes devant les risques mortels que fait
courir A l'humanite l'eventualit6 d'un conflit nucldaire.

49 Mais cette menace continue de peser sur les relations internationales.
Trente-sept ans apres l'explosion de la premiere bombe atomique A Hiroshima, cinq
pays disposent, du moins officiellement et de faqon certes indgale, de l'armement
nucleaire et il semble que plusieurs autres l'auraient aussi, seraient sur le point
de l'acqudrir ou en auraient les moyens. Et c'est A environ 60.000 armes qu'est
estimd le stock mondial des arsenaux nucldaires. Par rapport au reste du monde,
"l'6quilibre de la terreur", qui se maintient entre les puissances qui ddtiennent les
armes les plus nombreuses et les plus destructrices, outre les menaces qu'il com-
porte et les ressources qu'il stdrilise, aboutit inevitablement A la recherche ou au
renforcement de zones d'influence. I en r6sulte des cons6quences contradictoires,
qui ont le plus souvent un caractere ndfaste - qu'il s'agisse du blocage des dvo-
lutions souhaitdes par les peuples ou des processus de ddstabilisation dont les
populations subissent les effets alors que les vdritables interets en jeu, meme s'ils
les concernent directement parce qu'il s'agit des problemes de la paix, sont sou-
vent hors de leur portee.

50 C'est dans ce contexte qu'il faut evoquer les nombreux conflits localisds, dans
lesquels sont impliquds principalement les pays en ddveloppement, et qui ont
entraind la mort de millions d'etres humains, .depuis la fin de la Deuxieme Guerre
mondiale. Plusieurs de ces conflits rdsultent de la volont6 des peuples colonisds ou
anciennement colonisds de conqu6rir leur inddpendance ou de resister A des pres-
sions extdrieures qui mettent en danger leur libertd. D'autres ont des origines
certes plus complexes : il peut s'agir d'affrontements A l'intdrieur des nations

1. Declaration sur les consdquences de l'emploi des armes nucldaires, Acaddmie
pontificale des sciences, octobre 1981.
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elles-memes, ou de differends entre nations, mais les uns et les autres ne peuvent
qu'ltre avives par les antagonismes au sein de la communautd mondiale, quand ils
ne sont pas induits par eux.

51 La course aux armements, nde souvent d'une volontd de pr6ponddrance ou
d'un sentiment d'insdcuritd que, loin d'apaiser, elle renforce, porte en elle le
principe de sa propre accdldration. Elle est devenue incontestablement un phdno-
mene qui, par ses dimensions, par ses implications, domine la scene internationale.
Le montant des ddpenses militaires peut 6tre avalue, pour 1980, . plus de 500 mil-
liards de dollars. 11 s'agit de ressources enormes dont on peut dire qu'elles sont
gaspillees en pure perte puisqu'elles n'amdliorent pas la securit6 de ceux qui les
consentent, l'dquilibre tendant simplement A s'6tablir A un niveau de plus en plus
dlev6.

52 Il a 6t6 observe que le montant des d6penses militaires reprdsente environ
20 fois le montant total de l'aide publique au ddveloppement. Le cours des choses
se trouverait chang6 si une part importante des ressources absorbde par les d6-
penses militaires pouvait 6tre consacree aux tAches de ddveloppement.

53 Les pays en developpement eux-memes sont amends . consacrer aux depenses
militaires des ressources considerables compardes h leurs possibilites. Des agres-
sions rdp6tdes dont certains dtentre eux sont victimes et les menaces de reconqu~te
qui pesent sur quelques-uns les contraignent A renforcer un potentiel militaire
dont beaucoup d'entre eux se seraient volontiers passes. Ces pays sont obliges
d'importer pres de 70 % des armes dont il est fait commerce dans le monde pour
pouvoir defendre une ind6pendance encore fragile. 11 est 6vident que si elles
n'6taient pas consacr6es aux armements, ces ressources, qui representent 1,5 fois
A 2 fois celles qui sont consacr6es A l'6ducation et A la sant6, pourraient 6tre
affectdes A des objectifs contribuant au developpement.

54 Slagissant des pays d6veloppds, il va de soi qu'une diminution des d6penses
d'armement, en all6geant les budgets nationaux, permettrait de resoudre nombre de
problemes sociaux, de resorber toutes les zones de pauvretd interne et d'accroitre
sensiblement l'aide au ddveloppement.

55 Il convient aussi de rappeler que la course aux armements mobilise actuelle-
ment de precieuses ressources humaines et en particulier un tres grand nombre de
scientifiques de haut niveau. On estime A quelque 400.000 ou 500.000 le nombre
des scientifiques et ing6nieurs, parmi les meilleurs, qui se consacrent aux activit6s
de recherche-d6veloppement militaires. Environ un quart des d6penses mondiales
de recherche-ddveloppement est utilisd h des fins militaires. Selon certaines
sources, cette proportion atteindrait m me 40 %. 11 y a l une orientation de lt ac-
tivit6 scientifique qui la d6tourne de l'amelioration de la condition humaine. Si cet
immense potentiel de recherche-d6veloppement dtait mis au service d'objectifs de
bien-&tre de l'homme, des progres considdrables pourraient 6tre rdalisds pour r6-
soudre certains grands problemes auxquels l'humanit6 est confrontee, en particulier
en matiere de sante, d'dducation ou de production agricole. Une telle reconversion
comporte, de toute 6vidence, une dimension 6thique, et est un des 616ments essen-
tiels du d6bat contemporain sur les finalites de la science et de la technologie.

56 D'une maniere plus gendrale, les preoccupations ethiques ne peuvent ktre s6-
parees des efforts pour construire la paix, qui est bien plus que l'absence de
guerre. La paix a un contenu positif, qui est l'exigence de justice dans les rap-
ports entre les societds et de reconnaissance de l'egalit6 en dignit6 de tous les
peuples et de toutes les cultures. Elle est donc synonyme en particulier du res-
pect des droits fondamentaux de lPhomme et de la libre d6termination des peuples.

Les droits de l'homme

57 Si la notion de droits de l'homme s'est 6tendue et enrichie au cours de lt histoire
r6cente pour comprendre h la fois les droits civils et politiques et les droits
6conomiques, sociaux et culturels, si les aspirations au d6veloppement et A la paix
sont elles-memes d6sormais pergues en termes de droits, si lon reconnait de plus
en plus que non seulement les individus, mais aussi les peuples et en derniere ana-
lyse l'humanitd tout entiere doivent bdndficier de droits propres, il n'en reste pas
moins que le spectacle qu'offre le monde, plus de 33 ans apres l'adoption de la
D6claration universelle des droits de l'homme, comporte des aspects bien prd-
occupants.
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58 Des violations massives des droits de l'homme se poursuivent ; au premier
rang de celles-ci, il convient de citer, encore une fois, le rdgime d'apartheid qui
se maintient en Afrique du Sud, en depit des condamnations rdp6tdes de la commu-
naut6 internationale. Ce regime continue d'institutionnaliser le racisme et de nier,
par son existence meme, le principe le plus fondamental sur lequel reposent les
droits de l'homme : celui de I'unite de l'espece humaine et de l'4gale dignit6 de
tous les 6tres humains. La persistance des foyers de conflits armds qu'il entre-
tient h ses confins suffirait A montrer, si besoin en etait, qu'une societ6 fondde
sur le mepris des droits de l'homme ne peut etre qu'un facteur de guerre dans la
communaute internationale. Par ailleurs, en beaucoup d'autres lieux, le racisme se
manifeste encore sous diverses formes, de maniere plus ou moins ouverte ou insi-
dieuse ; il engendre des processus de discrimination, de marginalisation et d'ex-
ploitation, notamment dans des domaines tels que l'habitat, la sant6, l'education et
surtout le travail. Parfois des conflits du meme type d6rivent de prejug~s
ethniques ou religieux.

59 Le droit des peuples A disposer d'eux-me-mes souffre 6galement de graves
atteintes. Des peuples sont encore asservis politiquement, h la suite de circons-
tances historiques anciennes ou parfois r6centes. Le droit i l'identit6 continue
d'6tre refuse A de nombreuses communautds.

60 Le monde compte A l'heure actuelle, comme il a dejA 6t6 dit, quelque dix mil-
lions de r6fugids, dont la situation est particulierement dramatique, en raison de la
pr6carit6 de leurs conditions de vie, de leur deracinement et de la difficult6 de
trouver des solutions viables dans la conjoncture politique et 6conomique actuelle.

61 L'6volution n'est pas moins inquidtante en ce qui concerne les libertes indi-
viduelles. Celles-ci sont mises en cause de diverses manieres, soit par un terro-
risme aveugle, s'attaquant jusqu'aux plus innocents au nom d'aspirations ou de
principes particuliers, soit par des autoritds tablies. Beaucoup de pouvoirs ont
impos6 le recul des libert~s politiques et des libertds d'association et repriment les
mouvements d'opposition. Dans certains cas, clest par la loi elle-meme que se mul-
tiplient les atteintes aux droits de lthomme. lois r~troactives, r6pressives ;
6largissement de la notion de s6curit6 nationale ; institutionnalisation des mesures
d'exception. Il y a une tendance inquidtante A "criminaliser" l'opposition en sou-
mettant A la loi p6nale de simples desaccords politiques. De m~me, il est frdquent
que les garanties judiciaires normales ne soient plus assur6es, ce qui entraine le
d6veloppement de diverses formes de d6tention sans jugement.

62 Tout aussi grave, sinon davantage, est la tendance A doubler la r6pression
officielle et Idgale par des procdd6s en marge de la legalit6 et de l'Etat, par la
pratique occulte d'enlevements ou d'assassinats dont les auteurs b~ndficient d'une
sorte d'impunit6.

63 Par ailleurs, m~me si la 16gislation de la plupart des Etats les interdit, la
torture et plus g~ndralement les traitements humiliants et ddgradants sont encore
pratiquds. Dans certains territoires ils sont infligds, d'une maniere qui semble
syst6matique, lors de l'arrestation de suspects, pendant les interrogatoires et en
cours de d6tention.

64 La prise de conscience par la communautd internationale de la gravite de ces
pratiques a conduit recemment l'Assemblde generale des Nations Unies h crder un
Fonds de contributions volontaires pour les victimes de la torture, qui souffrent
notamment des sdquelles des traitements qu'elles ont subis, sous forme de maladies
somatiques, de troubles mentaux, de vieillissement pr6coce.

65 Mais la ddnonciation meme des violations des droits de l'homme nIechappe pas
aux clivages politiques du monde. Ainsi, ceux-1A memes qui habituellement s'in-
dignent de certains faits ont une tendance h en minimiser d'autres, pourtant aussi
graves, parce que les r~gimes qui en sont responsables partagent leur vision du
monde ou servent leurs inter~ts. Ces attitudes h l'6gard des violations des droits
de l'homme risquent de laisser s'instaurer une sorte de complaisance des cons-
ciences ; il est necessaire de leur opposer une exigence inconditionnelle du respect
des droits de l'homme, quelle que soit la nature du jugement politique que 'on
peut porter sur telle ou telle situation particuliere. Les libert6s des personnes et
les libert6s des peuples sont les deux faces d'une m~me r6alit6. Ces problemes,
comme ceux du d6veloppement et de la paix, concernent chaque 6tre humain en
mtrme temps que l'espece tout entiere.
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L'environnement et les ressources naturelles

66 Il est un autre plan sur lequel destindes individuelles et destinde collective des
hommes apparaissent desormais intimement li6es, par des reseaux complexes d'inter-
actions : il s'agit des relations entre les hommes et la nature, origine des res-
sources necessaires A la vie et aux activites humaines et cadre irremplacable de
l'existence des hommes, en tant que parties du vivant.

67 Pendant longtemps, la rdflexion a eu surtout tendance A porter, A cet dgard,
sur P'influence du cadre de vie sur le d6veloppement des socidt6s humaines, sur
leur mode d'organisation et d'exploitation du sol, sur les diff6rents types d'ha-
bitat, de m~me que sur les mentalitds et les comportements des individus eu 6gard
aux conditions du milieu.

68 L'attention se porte ddsormais 6galement, A la suite d'une prise de conscience
qui s'est manifest6e fortement au cours des dernieres ddcennies, sur la pression
que les activites humaines, s'appuyant sur les progres de la technologie, exercent
sur l'environnement, soit par une consommation effrdnde de ressources et d'espaces,
soit par la production de d6chets que le milieu naturel n'a plus la capacit6 d'ab-
sorber sans en 6tre lui-m me profond6ment affect6. Epuisement ou pdnurie de cer-
taines ressources non renouvelables, essentielles h lactivit6 humaine, dommages
irrdversibles pouvant menacer les equilibres de la biosphere, tels sont les risques
majeurs qui se manifestent dans le domaine des relations entre IFhomme et la nature.

69 Les aspects techniques et quantitatifs des problemes ont fait l'objet de nom-
breuses 6tudes au cours des dernieres anndes ; ces dtudes dont certaines ont eu
un grand retentissement ont tent6, notamment, de prdvoir l'evolution future en ma-
tiere de consommation des ressources mindrales, souvent en extrapolant les ten-
dances actuellement observables ; elles se sont 6galement attachdes A 6valuer les
ressources disponibles, qu'elles soient connues ou probables, exploitables avec les
technologies actuelles ou exigeant des technologies nouvelles, que leur utilisation
soit rentable sur le plan 6conomique dans les conditions actuelles ou qu'elle ne le
soit que dans des conditions tres diff6rentes. Les problemes sont lies h plusieurs
sdries de parametres, eux-m mes dependant 6troitement du progres des sciences et
des technologies : la nature des ressources auxquelles les activitds humaines feront
appel A l'avenir et les possibilit~s de substitution des ressources rares, l'efficacit6
accrue des techniques d'extraction et l'avancement des connaissances dans les
sciences de la terre permettant la ddcouverte de nouvelles ressources. Sur ce der-
nier point, il y a lieu de souligner l'inter~t des technologies de t6l6d6tection qui
facilitent les 6tudes g~ologiques. Si l'on tient compte de I'ensemble de ces fac-
teurs, il semble peu probable qu'une p6nurie grave menace le monde dans un d6lai
rapprochd.

70 Cependant, dans le cas particulier des ressources 6nerg~tiques, dont l'impor-
tance est cruciale et dont la consommation est appel6e A continuer de croitre au
cours des prochaines decennies, les perspectives de diminution des ressources en
petrole et en gaz, dans un delai difficile A mesurer, mais qui peut 6tre dvalu6 en
terme de d6cennies plut6t que de siecles, imposent que soit envisagd A moyen
terme le probleme de la transition energetique. Il s'agit de passer de l'6conomie
actuelle, fond6e principalement sur la combustion des hydrocarbures, A une econo-
mie reposant sur des sources plus diversifides et en particulier sur des sources
renouvelables. A long terme, c'est-4-dire au-del des premieres d6cennies du
XXIe siecle, il est possible d'envisager l'apport massif d'energies renouvelables et
quasi in6puisables que sont la fusion nucleaire et lenergie solaire.

71 A moyen terme, il s'agit donc d'assurer la transition de maniere ordonnde et
6cologiquement acceptable et, h cet effet, de rdsoudre les problemes lids aux chan-
gements techniques, mais aussi et surtout 6conomiques et sociaux, qui sont rendus
n6cessaires. Les principales dispositions A prendre concernent les 6conomies
d'6nergie, dans les pays industrialisds surtout, de maniere L 6viter le gaspillage,
ce qui exige notamment l'emploi de procd6s moins voraces d'dnergie et sans doute
de modes de vie plus sobres ; le d6veloppement de sources d'6nergie telles que le
charbon, la fission nucldaire (cette derniere posant cependant des problemes com-
plexes, lies notamment aux risques d'accident, ainsi qu'au stockage de dechets
hautement radioactifs) ; Ie ddveloppement des sources d'6nergie renouvelables
d'ores et d6jh accessibles, notamment des sources h petite 6chelle, bien adaptees
aux pays qui ont des systemes et des rdseaux de distribution moins centralisds
(6nergie gdothermique, petites installations hydro-6lectriques, centrales thermiques
fonctionnant h la tourbe, pompes solaires, doliennes, fermenteurs de biogaz, etc.).
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58 Des violations massives des droits de 1'homme se poursuivent ; au premier
rang de celles-ci, il convient de citer, encore une fois, le rdgime d'apartheid qui
se maintient en Afrique du Sud, en ddpit des condamnations rdpdtdes de la commu-
nautd internationale. Ce regime continue d'institutionnaliser le racisme et de nier,
par son existence mrme, le principe le plus fondamental sur lequel reposent les
droits de l'homme : celui de l'unite de l'espece humaine et de l'egale dignite de
tous les 6tres humains. La persistance des foyers de conflits armds quill entre-
tient h ses confins suffirait A montrer, si besoin en dtait, qu'une socidtd fondde
sur le mepris des droits de l'homme ne peut 6tre qu'un facteur de guerre dans la
communaut6 internationale. Par ailleurs, en beaucoup d'autres lieux, le racisme se
manifeste encore sous diverses formes, de maniere plus ou moins ouverte ou insi-
dieuse ; il engendre des processus de discrimination, de marginalisation et d'ex-
ploitation, notamment dans des domaines tels que l'habitat, la santd, l'6ducation et
surtout le travail. Parfois des conflits du m~me type ddrivent de prdjugds
ethniques ou religieux.

59 Le droit des peuples A disposer d'eux-m mes souffre 6galement de graves
atteintes. Des peuples sont encore asservis politiquement, A la suite de circons-
tances historiques anciennes ou parfois r6centes. Le droit h l'identitd continue
d'tre refuse A de nombreuses communautds.

60 Le monde compte A l'heure actuelle, comme il a ddjA 6t dit, quelque dix mil-
lions de rdfugies, dont la situation est particulierement dramatique, en raison de la
pr6carit6 de leurs conditions de vie, de leur ddracinement et de la difficultd de
trouver des solutions viables dans la conjoncture politique et dconomique actuelle.

61 L'dvolution n'est pas moins inqui6tante en ce qui concerne les libertds indi-
viduelles. Celles-ci sont mises en cause de diverses manieres, soit par un terro-
risme aveugle, s'attaquant jusqu'aux plus innocents au nom d'aspirations ou de
principes particuliers, soit par des autorit6s 6tablies. Beaucoup de pouvoirs ont
imposd le recul des libertds politiques et des libert6s d'association et rdpriment les
mouvements d'opposition. Dans certains cas, c'est par la loi elle-mme que se mul-
tiplient les atteintes aux droits de l'homme. lois rdtroactives, r~pressives ;
dlargisement de la notion de sdcuritd nationale ; institutionnalisation des mesures
d'exception. Il y a une tendance inquidtante A "criminaliser" l'opposition en sou-
mettant A la loi pdnale de simples d6saccords politiques. De m~me, il est frdquent
que les garanties judiciaires normales ne soient plus assurdes, ce qui entraine le
ddveloppement de diverses formes de ddtention sans jugement.

62 Tout aussi grave, sinon davantage, est la tendance A doubler la rdpression
officielle et 16gale par des procdd6s en marge de la 14galite et de l'Etat, par la
pratique occulte d'enlevements ou d'assassinats dont les auteurs bdn6ficient d'une
sorte d'impunite.

63 Par ailleurs, m~me si la ldgislation de la plupart des Etats les interdit, la
torture et plus g6ndralement les traitements humiliants et d6gradants sont encore
pratiquds. Dans certains territoires ils sont infligds, d'une maniere qui semble
systdmatique, lors de l'arrestation de suspects, pendant les interrogatoires et en
cours de detention.

64 La prise de conscience par la communautd internationale de la gravite de ces
pratiques a conduit rdcemment l'Assemblee gdndrale des Nations Unies hi crder un
Fonds de contributions volontaires pour les victimes de la torture, qui souffrent
notamment des sequelles des traitements qu'elles ont subis, sous forme de maladies
somatiques, de troubles mentaux, de vieillissement pr6coce.

65 Mais la d6nonciation meme des violations des droits de l'homme n'echappe pas
aux clivages politiques du monde. Ainsi, ceux-lh memes qui habituellement s'in-
dignent de certains faits ont une tendance h en minimiser d'autres, pourtant aussi
graves, parce que les regimes qui en sont responsables partagent leur vision du
monde ou servent leurs intdr~ts. Ces attitudes A l'6gard des violations des droits
de Phomme risquent de laisser s'instaurer une sorte de complaisance des cons-
ciences ; il est ndcessaire de leur opposer une exigence inconditionnelle du respect
des droits de l'homme, quelle que soit la nature du jugement politique que Pon
peut porter sur telle ou telle situation particuliere. Les libertds des personnes et
les libertds des peuples sont les deux faces d'une m~me rdalitd. Ces problemes,
comme ceux du developpement et de la paix, concernent chaque 6tre humain en
meme temps que l'espece tout entiere.
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apprennent A travailler sous l'eau, A contr6ler le developpement des ressources vi-
vantes de la mer, comme dans le cas de 1'aquaculture, cc qui fait penser, par ana-
logie, au processus qui, il y a des dizaines de milliers d'annees, a conduit A la
domestication des aniriaux et au ddveloppement de l'agriculture.

78 Dans tous les domaines auxquels il vient d'6tre fait allusion, le r6le de la
recherche scientifique comme source de connaissances et fondement d'une gestion
rationnelle des ressources est essenticl. Etudier les capacitds de r6g6n ration et de
renouvellement au sein des 6cosystemes, poursuivre les inventaires des ressources,
evaluer les consequences des modes d'utilisation de ces dernieres, examiner les
formes d'occupation des terres, explorer systematiquement des domaines encore
imparfaitement connus comme celui des mers, telles sont les tAches qui s'imposent
au cours de la d6cennie actuelle h la recherche scientifique notamment dans le
cadre de la cooperation internationale.

79 Mais la rdflexion sur l'environnement, qui est le cadre de vie de l'homme, ne
peut ignorer les problemes poses par l'6volution ddmographique. De 1950 h 1975, la
population mondiale est passde de 2,5 milliards A 4 milliards, croissance sans pre-
c6dent dans l'histoire de l'humanitd. Elle est estimde actuellement A 4,6 milliards et
elle se situera, vraisemblablement, en P'an 2000, entre 5,8 et 6,6 milliards. La
croissance sera, certes, diffdrente d'une region A l'autre du monde. L'augmentation
de la population sera beaucoup plus importante dans les pays actuellement en d6ve-
loppement, dont la part relative dans la population mondiale s'elevera sensiblement,
alors que celle des pays industrialisds diminuera. On peut en effet considdrer que
les pays en ddveloppement atteindront en Van 2000, selon differentes projections,
entre 4,5 et 5,2 milliards d'habitants (contre 2,8 milliards en 1975) et les pays
industrialisds entre 1,3 et 1,4 milliard (contre 1,1 milliard en 1975). La structure
par Age des populations evoluera 6galement de maniere tres diff6rente : importance
accrue des jeunes dans les pays en ddveloppement, vieillissement dans la plupart
des pays industrialisds. Faire face aux besoins d'une population croissante avec
une rdpartition nouvelle des groupes d'Age et a toutes les consequences qui en d6-
couleront, tirer parti du potentiel qut elle representera, ce double objectif aura, en
tout dtat de cause, une importance majeure au cours des prochaines decennies.

80 Il convient de situer ces preoccupations dans le contexte de problemes de so-
cidt6 et de ddveloppement qui sont determinants en matiere d'environnement. En
fait, A l'origine de lPensemble de ces problemes, se trouvent les modes de pro-
duction et de consommation des socidtes industrielles. Dans la logique purement
technique et 6conomique de l'industrialisation telle qu'elle a 6t6 g~ndralement
concue, l'environnement et les ressources naturelles sont traitds comme de purs
instruments au service de la croissance 6conomique ; la recherche d'une rentabilit6
6levde et rapide conduit A ndgliger le coat des dommages infliges A l'environne-
ment ; c'est alors la socidte tout entiere qui supporte, A l'chelle nationale ou
internationale, les coats qui ne sont pas pris en compte par le calcul dconomique.
Ce type de comportement, qui conduit A une exploitation sans reserve et, pour-
rait-on dire, sans scrupule des ressources naturelles, provoque des dommages
graves. Il impose, dans nombre de pays du Tiers Monde, une surexploitation des
ressources naturelles, prdjudiciable A long terme, qu'il s'agisse des ressources
vivantes, comme les forts et les richesses halieutiques, ou des ressources mind-
rales existant en quantit6s finies.

81 Mais les situations de sous-ddveloppement comportent aussi en elles-m~mes des
consequences nefastes pour l'environnement. La pauvretd entraine une surutilisa-
tion ou une utilisation irrationnelle des capacit6s productives des dcosystemes, des
sols, des eaux, du bois. Elle conduit aussi A un d6veloppement non maitrisd de
l'urbanisation qui est devenue aujourd'hui un probleme majeur dans beaucoup de
pays.

82 L'urbanisation dans les pays industrialis6s s'est accompagn~e de coats 6co-
nomiques et sociaux considdrables : congestion des infrastructures, difficult6s de
transports, pollution de Fair, bruit ; elle a donnd lieu h la constitution de
quartiers ddshdritds, h la pdriphdrie ou parfois dans le centre meme des villes, oil
les populations, appartenant souvent A des minoritds ethniques ou linguistiques,
connaissent de graves problemes d'insertion sociale et culturelle. Quant A
l'urbanisation actuelle dans le Tiers Monde, elle se caracterise surtout par sa
rapidit6 et son ampleur ; elle a pour accdldrateur, dans une conjoncture de forte
croissance d6mographique, le rejet vers les villes des populations rurales, sous
l'empire de la ndcessite - disette, famine, parfois ruine des systemes de production
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traditionnels - et de l'espoir, souvent illusoire, dun mieux-6tre. Ainsi se cons-

tituent d'immenses agglomerations oa des millions de personnes vivent dans des

conditions de pauvret6 extreme. Les maux dont souffrent ces agglom6rations sont

connus : logements insalubres, bidonvilles miserables, accumulation de d6tritus,
manque d'eau potable, absence de lieux de loisirs. Quant aux populations, elles

sont, dans une tres large mesure, victimes du ch6mage, et des phenomenes comme

la prostitution et la delinquance y trouvent un terrain d'6lection.

83 Pour la premiere fois dans l'histoire, le nombre des villes de plus d'un million

d'habitants est d6sormais plus dlev6 dans le Tiers Monde que dans les pays indus-

trialis6s. Selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies, ce nombre dou-

blera avant la fin du siecle. Cette urbanisation accdler6e appelle la mise en oeuvre

de politiques hardies d'am6nagement du territoire. Ces politiques devraient viser A
amdliorer les conditions de vie dans les zones rurales, en affranchissant les popu-
lations des nombreuses contraintes qui pesent sur elles, en am6liorant les condi-

tions de productivite du travail, en particulier du travail agricole, en leur ouvrant

des facilitds plus grandes d'acces A l'dducation et en y multipliant les activites

cr6atrices d'emploi. Elles devraient permettre, en outre, d'installer dans les zones

urbaines les structures ndcessaires pour assurer l'accueil des populations nouvel-

lement d6placdes afin qu'elles puissent s'adapter A un cadre de vie radicalement
different et trouver des possibilitds de promotion sociale.

84 Les problemes d'environnement ne sauraient 6tre considards inddpendamment
des formes actuelles de la division internationale du travail et des contraintes
imposdes par le systeme 6conomique international. La maitrise par les pays en d6-
veloppement de leurs propres ressources naturelles est d'ailleurs Pun des axes
principaux de la recherche d'un nouvel ordre 6conomique international. Aussi

parait-il particulibrement important que les pays en ddveloppement puissent
acqudrir et renforcer les moyens d'inventorier leurs ressources, ainsi que de for-
mer et de perfectionner leurs cadres, de maniere A pouvoir choisir les modes de
mise en valeur de ces ressources qui permettent de satisfaire les besoins de leurs
populations et d'augmenter leurs capacit6s de progres sans mettre en cause les
6quilibres de la biosphere.

85 Mais cet objectif ne peut Otre sdpar6 de l'idde d'une 6thique globale de
l'environnement fondde sur une utilisation judicieuse des ressources que la plannte
offre aux hommes et que l'ing6niosit6 humaine parvient L ddcouvrir et A utiliser.

86 Un tel but peut supposer, A long terme, des changements dans le mode d'uti-
lisation des ressources dans la plupart des pays du monde, c'est-A-dire, en defi-
nitive, des changements profonds des comportements, et la reconnaissance du pri-
mat de valeurs telles que la solidarite et l'dquitd, s'appliquant d'ailleurs non
seulement aux hommes actuellement vivants mais aussi A ceux qui viendront
ensuite, par opposition A des comportements fondds sur le seul intdr~t immddiat.

La communication entre les hommes et entre les cultures

87 Si la biosphere apparait desormais comme un espace unifie pour l'ensemble de l'es-
pace humaine, A qui revient collectivement la responsabilit6 de sa protection et de
son amdnagement, il est 6galement de plus en plus dvident que l'6volution rdcente
a entraine une unification croissante du monde en tant que lieu de communication
et d'6changes entre les hommes et entre les cultures.

88 D'innombrables r6seaux de communication se sont 6tablis avec l'universalisation
des technologies de production, de gestion et d'organisation, la circulation intense
des produits et des hommes, l'essor des telecommunications et de l'informatique, et
la prolifdration des messages que diffusent sur l'ensemble de la planete les moyens
de communication de masse. De plus en plus les hommes rencontrent dans leur vie
quotidienne d'autres cultures, d6couvrent d'autres valeurs, observent des attitudes
qui ne leur sont pas familieres, faisant ainsi l'apprentissage d'une humanit6 aux
visages multiples. Et bient6t, avec les 6missions tdldvisuelles en direct depuis les
satellites, le monde deviendra un champ totalement ouvert olu la diffusion des con-
naissances pourra &tre assurde largement et oii l'irruption des autres, devenue
permanente, atteindra jusqu'au moindre foyer. C'est 1A une 6volution dont on ne
peut encore mesurer toutes les consdquences, mais A laquelle il parait ndcessaire
de se prdparer des maintenant, car elle aura une portde considdrable dans la vie
des peuples et dans les relations internationales.
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89 Les transformations en cours et les perspectives de bouleversement futur dans
le domaine de la communication et de 1'information sont liees non seulement au de-
veloppement de certaines technologies nouvelles mais aussi A la puissance et aux
possibilites particulieres que confere leur conjonction, lorsqu'elles sont greffdes les
unes sur les autres. Mais ces transformations conduisent 6galement Al donner des
dimensions nouvelles aux rdflexions sur la communication et l'information, comme
facteurs essentiels de changement dans la vie des diffdrentes societ6s, sur les
chances qu'elles offrent aux hommes et les problemes qu'elles peuvent leur poser.

90 On est actuellement en presence d'un mouvement de convergence, d6jh large-
ment amorc6, mais appeld 6 s'accentuer sans doute au cours des prochaines
annees, entre des technologies fond6es notamment sur l'emploi de la numdration bi-
naire, le perfectionnement des semi-conducteurs, l'utilisation de l'espace extra-
atmosphdrique et la mise au point de moyens de transmission nouveaux. Ces tech-
nologies transforment les differentes fonctions relatives A l'information. Les possi-
bilitds de stockage de donndes, de sons et d'images se perfectionnent grace aux
memoires d'ordinateurs ou aux viddodisques ; les capacitds de traitement et de
calcul s'accroissent dans des proportions tres considerables avec les micro-
processeurs ; les possibilites de transmission augmentent A travers l'espace grace
aux satellites de communication, 6 la surface de la terre ou sous les mers avec
lPutilisation des ondes d'hyperfrequence ou des fibres optiques ; la collecte des
donnees enfin acquiert des dimensions nouvelles grAce aux techniques de 164-
detection. L'association des technologies informatiques et des technologies de
communication donne lieu A la creation et l'interconnexion de rdseaux complexes,
permettant de traiter et de transmettre 1'information instantan6ment, en temps rdel.

91 Ces technologies contribuent A transformer les soci6tes et h orienter leur evo-
lution dans le sens d'une complexit6 toujours plus grande. La communication et Fin-
formation peuvent en effet 6tre considdrees comme le systeme nerveux des soci6tes
contemporaines ; elles sont indispensables A leurs activitds, notamment econo-
miques ; elles jouent un role essentiel dans les transactions financieres et les ac-
tivit6s bancaires, dans le developpement des echanges commerciaux, des transports
terrestres, de la navigation maritime et adrienne, des systemes de sant6 ou d'admi-
nistration publique et aussi des systemes militaires. Tout pouvoir politique se situe
ndcessairement au centre d'un systeme complexe de communication et d'informa-
tion : les ddcisions exigent de plus en plus que soient prises en considdration des
informations toujours plus nombreuses et constamment renouveldes ; toute poli-
tique, par ailleurs, doit etre expliquee et commentde pour pouvoir recueillir
l'adh6sion.

92 Par elles-memes la communication et l'information, entendues au sens le plus
large, c'est-A-dire comme ensembles d'activitds de manipulation de signes et de
symboles, deviennent le secteur d'activit6 le plus ample dans certaines socidtds.
Les industries de la communication et de l'information acquierent dans certains
pays un poids 6conomique tel qu'elles tendent A devenir dominantes et A supplanter
comme 6lement principal de formation du produit national les industries lourdes et
manufacturieres. Certains considerent ainsi que l'dconomie de demain sera une
dconomie principalement fondee sur l'information, et que l'information est en voie
d'&tre la ressource cl appelde A jouer un r6le majeur, plus decisif encore que
celui des matieres premieres et de l'energie.

93 L'importance accrue de la communication et de l'information et la portde des
bouleversements qu'elles introduisent dans la vie des socidtds conduisent A mieux
mesurer leur r6le dans le ddveloppement des socidt6s.

94 C'est ainsi qu'apparaissent plus clairement les incidences de la communication
et de l'information sur l'education. On sait que, dans certains pays, il West pas
rare que les enfants regoivent des informations diffus6es par les mddias audio-
visuels pendant une durde comparable A celle pendant laquelle un enseignement sco-
laire leur est dispens6. L'dcole, en tant que moyen de transmission des connais-
sances, se trouve ainsi situde dans un contexte tres different de ce qu'il 6tait
dans le passd : elle est desormais confrontde . la ndcessit6 d'assurer une sorte de
"ndo-alphabdtisation" en suscitant la capacitd' de sdlectionner les messages, de les
interprdter de fagon critique et de classer des flots d'informations discontinues et
hdtdrogenes en savoirs organisds et cohdrents. Les mddias A leur tour peuvent ou
pourraient constituer d'excellents instruments de sensibilisation, de motivation et
de preparation A l'apprentissage. Les nouvelles technologies, d'autre part, ont
permis l'6laboration de tres nombreux matdriels d'enseignement qui visent A
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ddmultiplier les effets des activit6s de formation ; leur utilisation et les gains, en
temps, en personnel, en efficacite, qui peuvent ktre ainsi realis6s, le r6le 6gale-
ment de l'informatique comme support et comme objet de l'enseignement sont au
coeur de la reflexion sur les perspectives futures des m6thodes et programmes
6ducatifs. Toutes ces transformations sont en effet susceptibles d'apporter de pro-
fonds bouleversements tant dans la nature des besoins 6ducatifs que dans les rd-
ponses qui peuvent y &tre apportdes. C'est dire leur importance pour ]'avenir.

95 Quant au ddveloppement scientifique et technique, il est influence dans une
large mesure par l'accroissement quantitatif et qualitatif des instruments de commu-
nication et d'information, qu'il s'agisse de la capacit6 d'investigation et de calcul,
de la circulation et de l'utilisation de l'information scientifique et technique des-
tin6e aux spdcialistes et vdhiculant le patrimoine des connaissances acquises, ou de
la sensibilisation du grand public A la science et A la technologie et de l'6pa-
nouissement d'une culture scientifique et technologique.

96 L'expression culturelle, individuelle et collective, est ddsormais etroitement
lie au ddveloppement des industries culturelles, moyens de diffusion privil6gids
des oeuvres mais aussi, et de plus en plus, instruments de la crsation elle-meme.
L'essor des industries culturelles permet, certes, un acces plus large et plus ais6
des populations aux diverses formes de la vie culturelle, et la multiplication des
echanges entre des cultures qui jusque-la s'ignoraient ; mais il tend h favoriser
aussi un certain appauvrissement des pratiques culturelles qui peuvent se rdduire

ce qu'on pourrait appeler une consommation passive.La nature m~me de ces
industries, par ailleurs, les conduit A s6lectionner les oeuvres qui circulent le plus
facilement et peuvent trouver des "rmarches" aussi vastes que possible : il en r6-
sulte une sorte de banalisation des productions culturelles A 1'6chelle du monde.
Les industries culturelles peuvent cependant jouer un r6le essentiel dans P'enri-
chissement mutuel des diffdrentes cultures ; elles pourraient 6tre appelees A faci-
liter 1'avenement et la promotion de modes nouveaux de creativit6 et d'expression,
spdcifiques aux technologies les plus r6centes : le vid6odisque, par exemple, ou
l'informatique constituent ddj( les outils d'une recherche artistique novatrice, qui a
permis l1 6mergence de nouveaux types de recits et de nouvelles formes, plastiques
ou musicales.

97 Rdsultat de la convergence de technologies diverses qui s'interp6netrent et
s'entrecroisent, Punivers de la communication et de 1'information apparait comme un
tout mouvant et complexe et en quelque sorte omnipresent. De pres ou de loin, il
concerne la plupart des aspects de la vie des socidtes. Les disparit6s tres impor-
tantes qui caractdrisent la situation des diffdrents pays, quant .4 leur capacite de
communication et d'information, n'en sont que plus sdrieuses. Les pays les moins
bien pourvus, et en particulier les pays en ddveloppement, se trouvent privds de
moyens parmi les plus efficaces pour maitriser les diffdrents aspects du processus
de ddveloppement. Ainsi le ddveloppement de la communication et de l'information
dans les pays en developpement, dont la n6cessitd fait actuellement l'objet d'un
consensus de la communaut6 internationale, est-il un enjeu central pour l'avenement
d'un monde plus equitable et plus solidaire et pour ltepanouissement de la ddmo-
cratie au sein des diverses soci6tes. Dot6s de meilleures capacitds de communiquer,
de s'informer et d'informer, les pays en developpement non seulement pourraient
mieux faire entendre leur voix dans le concert des nations, mais pourraient mieux
progresser en matiere d'dducation - notamment en ce qui concerne la lutte contre
l'analphabdtisme -, developper leurs capacites scientifiques et techniques, amdliorer
leurs systemes de sant6, promouvoir le ddveloppement rural, mieux combattre les
catastrophes naturelles. La communication et l'information peuvent 6galement 6tre
pour ces pays, comme pour tous les autres d'ailleurs, un moyen de consolider
l'unit6 nationale, de prdserver l'identitd culturelle et de promouvoir une partici-
pation accrue des populations aux 6volutions en cours.

98 Deux probldmatiques spdcifiques se dessinent cependant dans cet univers com-
plexe : celle des organes d'information, des mddias, ax6e sur la collecte, la cir-
culation et la diffusion des nouvelles aupres du grand public, et celle de l'infor-
mation spdcialisde, notamment scientifique et technique, axde sur la collecte, la
circulation et la diffusion de donnees factuelles, numdriques ou bibliographiques
destin6es .4 des utilisateurs spdcialisds. Certes, les memes canaux de transmission,
les mames v6hicules de communication peuvent servir, par exemple, au fonctionne-
ment des agences et organes de presse et A celui des banques de donndes, mais
les modes d'apprdhension des contenus different. Dans un cas, le message, bien
que m6diatisd, prolonge la communication interpersonnelle, dans sa contemporaneitd
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avec 1'6vdnement ; dans 1'autre cas, l'effort porte sur l'usage de mdthodes et outils
divers, qui permettent de classer, d'organiser 1information, de manibre A la rendre
accssible et utilisable au moment approprid pour des thches ou des besoins speci-
fiques & l'intention d'un usagcr futur : chercheur, ingonieur, 6conomiste, 6duca-
teur, etc.

99 Que les deux probl6matiques soient li6es, c'est 1'6vidence mame ; les medias
ont de plus en plus recours aux banques de donndes et leur apport, au fil des
jours, peut, par une sorte de s6dimentation selective, enrichir de telles banques.
Inversement, les m6dias peuvent 6tre des vehicules particulierement efficaces pour
la diffusion de 1information scientifique et technique, A Pintention des usagers
potentiels.

100 I est dans l'essence m~me des medias de comporter une relation orientde, dite
parfois "verticale", de l'6metteur au recepteur. Ainsi, tous les medias, quels qu'ils
soieit - presse, radiodiffusion, television, cin6ma - peuvent-ils exercer, partout,
une certaine influence sur les lecteurs, auditeurs, spectateurs. Influence dont
l'6tendue et la profondeur peuvent Ctre diversement apprecides : faconnent-ils les
opinions, ddterminent-ils les goats dominants, nourrissent-ils l'imaginaire collectif
ou ne sont-ils que l'expression de 1'esprit du temps ? Les messages, en tout cas,
se propagent toujours dans le m~me sens. Aussi, dans toutes les societds, les
mddias sont-ils I'enjeu d'un d6bat sans fin entre les professionnels et toutes les
formes de pouvoir et d'une dialectique constante entre I'effort pour persuader et
eclairer et Ileffort pour aller au-devant de l'attente du public.

101 Mais . l'asymetrie essentielle de la communication m6diatis6e s'ajoutent des
asymdtries lides aux structures nationales et internationales telles qu'elles ont 6t6
faconn~es par Phistoire, et telles qu'elles continuent d'1tre influencees par les
systemes 6conomiques et sociaux prddominants. Car la communication est un pou-
voir qui demeure mal partage, tant au plan national qu'international.

102 Chaque pays compte ses exclus ou ses deshdrites de la communication qui ne
participent que rarement h l'elaboration des contenus de Pinformation, et n'ont
guere acces aux medias pour faire entendre leurs vues, exprimer leurs problemes.
Ainsi se creuse l'6cart entre ceux qui sont surinformes et ceux qui ne le sont pas
assez, en m~me temps que slaccuse le ddsdquilibre entre 6metteurs et recepteurs
de I'information. Certes, au niveau international, le ddsdquilibre dans la production
et la circulation de Pinformation et des programmes affecte au premier chef les re-
lations Nord-Sud, mais il se retrouve aussi A Pint6rieur de chacune des grandes
regions du monde et m~me A l'interieur de chaque pays. La ndcessitd de relever les
pays en ddveloppement de l'dtat de dependance dans lequel ils se trouvent encore
en matiere de communication est aujourd'hui largement reconnue : 80 % des nou-
velles distribudes dans le monde proviennent des pays industrialisds, et 10 h 30 %
seulement concernent les pays en ddveloppement. Ce d6sequilibre prolonge celui
qui s'observe en matiere de distribution de livres ou de programmes de radio-
diffusion et de tdlevision. La perpetuation de telles disparites a de graves conse-
quences, d'ordre economique, politique, social et culturel, pour les pays les plus
d6munis ; elle constitue par ailleurs un obstacle majeur h la connaissance mutuelle
des peuples et aux progres de la comprdhension internationale : les pays dotes de
fortes capacites de production et de diffusion ont tendance souvent a ndgliger les
autres cultures ou n' connaissent que le pittoresque et l'anecdotique ; et les
messages des pays industrialisds renvoient souvent aux pays en ddveloppement une
image d'eux-mtmes simplifide, parfois mutilde ou m~me inexacte. Ainsi se perp6-
tuent, et se renforcent quelquefois, sterdotypes et ethnocentrismes, tandis qu'un
sentiment d'insdcurit6 peut susciter des mesures restrictives ou d6fensives face A
ce qui est ressenti comme une menace pour des communaut6s vulndrables. Des
craintes identiques se font jour dans un certain nombre de pays industrialis~s,
conscients d'Otre eux aussi conduits A consommer surtout des programmes 6tran-
gers. Une reduction des disparit6s, par un developpement des organes d'informa-
tion propres A chaque pays et notamment aux pays en ddveloppement, aurait sans
aucun doute pour consdquence d'accroitre la libertd et l'intensit6 de circulation des
messages, de contribuer au progres de ces pays, en m~me temps qu'A une plus
large comprehension internationale.

103 S'agissant d'informrtion scientifique et technique, il existe une relation cir-
culaire entre l'6metteur et le recepteur ; 1P6metteur traite, sans la modifier, Pin-
formation resultant de recherches fondamentales ou appliqu6es et d'activit6s pra-
tiques, et l'integre dans un circuit de transmission addquat (base ou banque de
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donndes, automatisde ou non, fichier de centre de documentation ou de bibliotheque
spdcialisde, publications). Dans la masse d'informations mises L sa disposition,
l'utilisateur exerce librement son choix et retient celles dont il a besoin pour
approfondir sa connaissance de la question qui le concerne et orienter par la suite
son investigation ou son action, elles-memes gendratrices de nouvelles informations.
L'informtion scientifique et technique joue done un r6le moteur dans l'accroisse-
ment des connaissances, dans l'acquisition et la maitrise du savoir ou du savoir-
faire, et les services et systemes chargds de la traiter et de la diffuser constituent
un instrument essentiel pour le developpement des societds.

104 Le volume et la diversit6 des informations, lids 4 lPavancement continu du sa-
voir, ne cessent de croitre, et toutes les soci6tes soucieuses de progres sont con-
frontees A la ndeessit6 d'assurer le fonctionnement de mecanismes de stockage, de
traitement et de diffusion de l'information specialis6e, et notamment de l'information
scientifique et technique. Les systemes et services d'information se developpent
surtout dans les pays industrialisds et certains d'entre eux ddtiennent une situa-
tion privildgi6e, parfois une situation de monopole, tant en ce qui concerne les
contenus qui r6sultent le plus souvent des travaux et des recherches effectues
dans ces pays, qu'en cc qui concerne les moyens techniques du stockage et de la
diffusion.

105 De nombreux pays doivent surmonter divers obstacles techniques et des con-
traintes de coOt pour acceder A linformation. L'exigence qui s'impose est celle dtun
ace~s plus libre et plus efficace b une information plus pertinente. L'information
devrait pouvoir circuler sans entrave et chaque pays devrait btre en mesure de
disposer des donndes utiles A son ddveloppement. II est done indispensable, d'une
part, d'assurer la compatibilit6 et l'interconnexion des sytemes d'information A
travers le monde, d'autre part, de favoriser le ddveloppement, dans tous les pays
et sur le plan regional,. d'infrastructures, de rdseaux, de banques de donndes qui
permettent de maitriser l'ensemble de l'information ndcessaire aux activitds scien-
tifiques, techniques, 6conomiques, sociales ou culturelles, enfin de creer les con-
ditions permettant un plus libre acces A Pinformation necessaire au progres des
diffdrents peuples.

106 Ces quelques r6flexions montront l'dtendue et la diversit6 de l'univers de la
communication. Celui-ci apparait de plus en plus comme le lieu oii se rencontrent
des r6alitds qui sont la substance meme des soci6t6s contemporaines : les sciences,
les technologies, l'6ducation et les cultures. L'information scientifique et technique,
dans ses formes les plus sp6cialis6es, tend A s'entrecroiser avec les processus de
transfert des connaissances et des technologies ; quant aux m6dias, conjuguds aux
industries culturelles, leur r6le dans la destinde des cultures apparait aujourd'hui
determinant.

107 Pour tous les pays, et en particulier les pays en ddveloppement, les nouvelles
technologies de la communication et de l'information reprdsentent un potentiel
6norme et ouvrent des possibilitds insoupgonnees. Faute d'&tre en mesure d'y avoir
largement recours, les pays risquent de rester A la periphdrie du monde, et leurs
populations A l'ecart des grands courants de la vie politique, dconomique et
culturelle.

108 I parait done essentiel d'eliminer les obstacles qui empechent les hommes et
les nations d'acceder h toutes les sources de l'information et d'exprimer directement
leurs propres points de vue, essentiel aussi d'dviter les distorsions qui portent
atteinte h la dignite et A l'inddpendance des peuples. Dans cette perspective, il
parait important de favoriser l'dpanouissement de toutes les formes de communica-
tion et d'information dans tous les pays et, en particulier, dans ceux en d6velop-
pement ; d'encourager la recherche et la mise en pratique d'innovations, permet-
tant une adaptation plus souple des structures et des contenus A des utilisateurs
diffdrenci6s, une dlaboration d'informations faisant appel h une plus large parti-
cipation des populations, et une diversification accrue des expressions culturelles.

La Science, la technologie et la soci6t6

109 Qu'il s'agisse du developpement, de la paix et du d6sarmement, de l'environnement
et des ressources naturelles, de la communication et de l'information, chacune des
probldmatiques qui viennent d'1tre 6voqudes comporte des dimensions qui relevent
de la science et de la technologie.
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110 Au cours des dernieres d6cennies, le progres scientifique a 6t6 caracteris6
par un avancement considdrable des connaissances et par des applications de plus
en plus larges dans les divers domaines de la vie des soci6tes. La vision de l'uni-
vers et de ses galaxies les plus lointaines s'est enrichie de nouvelles rev~lations.
D'importantes clarifications ont 6t6 apportdes en ce qui concerne la structure de la
matiere et les particules elementaires dont sont composds les noyaux de l'atome.
Des progr~s qui semblent d6cisifs ont 6td faits sur la voie de l'elucidation des
m6canismes fondamentaux de la vie.

111 Les technologies modernes, telles qu'elles existent d1ores et ddjh, conferent
aux hommes des pouvoirs immenses et le potentiel qu'elles representent, si elles
6taient mises systematiquement en oeuvre, pourrait permettre de r6soudre bien des
problemes qui se posent aux societes humaines. Les perspectives qu'ouvrent les
nouveaux horizons de la science sont pleines de nouvelles promesses.

112 S'agissant d'un probleme aussi grave que celui de la faim dans le monde, les
progres realises en matiere de recherche agronomique ont une importance decisive.
Ainsi, la ddcouverte de nouvelles varidt6s cerdalieres permet une augmentation tres
nette des rendements agricoles. Les recherches sur la fixation biologique de l'azote
atmospherique qui se poursuivent activement pourraient permettre d'accroitre l'effi-
cacite de ce processus et de l'etendre A un nombre accru de plantes, de maniere A
augmenter la production vdgatale. Il pourrait en resulter une diminution importante
du recours aux engrais azotds, permettant de realiser, en limitant leur production,
de serieuses 6conomies d'energie, et de reduire la pollution des eaux par les
nitrates.

113 Des progres sensibles ont ete et peuvent encore Ctre rdalises pour l'utilisation
rationnelle des sols et des eaux. De nouvelles techniques d'irrigation ont 6t6 mises
au point, qui permettent d'assurer, avec des 6conomies sensibles d'eau, la satisfac-
tion optimale des besoins des plantes, ainsi qu'un drainage susceptible de com-
battre la salinisation des terres. L'alimentation en eau potable ou de qualite satis-
faisante pour les usages domestiques, agricoles et industriels, bien que loin d'6tre
gendralisde, s'est amelioree. Des efforts importants ont 6t6 deployes dans le do-
maine de l'assainissement, oii des progres substantiels ont 6dt accomplis dans le
traitement a6robie et anaerobie des eaux usdes et des ddchets et residus orga-
niques ; ce traitement a pour avantages de pouvoir 6tre adaptd h diff6rents ni-
veaux de 1'organisation communautaire, de produire des composes utiles (m6thane,
boues rdsiduelles et compost utilisds comme engrais) et .d'ameliorer ainsi l'hygiene
du milieu et les conditions de vie.

114 En matiere de sant6, l'arsenal therapeutique s'accrolt et permet de lutter avec
plus d'efficacit6 contre un nombre croissant de maladies. A des mddicaments de
synthesc chimique s'ajoute de plus en plus, grace aux recherches en cours, la pro-
duction par les organismes vivants, microbes et cellules animales, de m6dicaments
qui produisent un effet curatif optimal, tout en r6duisant fortement les rdactions
secondaires. D'autres innovations contribuent A orienter davantage la medecine
vers la pr6vention de la maladie, et non plus seulement vers le traitement, grhce
aux progres en matiere de biologie et de physiologie cellulaires, qui eclairent les
m6canismes de genese et de developpement des anomalies.

115 Les conditions de vie de populations de plus en plus nombreuses sont modi-
fides par la diffusion de produits fondes sur des innovations technologiques : tex-
tiles synthetiques, matieres plastiques, appareils electromdnagers, matdriels audio-
visuels et notamment tdldvision, automobiles. Le logement et lt habitat b6ndficient
des progres du gdnie civil, de l'amdlioration des mat6riaux de construction, de
nouvelles techniques d'isolation qui contribuent au bien-etre des personnes et pro-
curent de sdrieuses 6conomies d'dnergie. L'architecture tend A 6tre mieux adapt6e
aux conditions sociales et culturelles. Les progres en matiere de micro-6lectronique
et d'informatique transforment la production, les conditions de travail et la vie
quotidienne, dans les socidtds industrielles.

116 Pour mieux cerner les perspectives d'avenir, il est ndcessaire de souligner
que de tres profonds bouleversements viennent de remanier la carte de l'univers
scientifique et les rapports rdciproques entre les sciences. Cette 6volution et ses
implications pratiques sont appel6es A exercer une influence consid6rable sur les
stratdgies scientifiques et technologiques. On peut dire que se constitue actuelle-
ment une nouvelle configuration des savoirs oii les domaines d'avenir paraissent
6tre la biologie, l'informatique, la th6orie des systemes, les sciences de la
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communication et de l'information. Ainsi, c'est A une v6ritable rdvolution scien-
tifique et technologique que Von assiste, qui semble pouvoir modifier non seulement
les modes de production et de consommation, mais aussi les mentalites et les pra-
tiques sociales. Elle tend meme h dissoudre, jusqu'A un certain point tout au
moins, les frontieres institu6es entre sciences de la nature et sciences sociales et
humines. Les hommes vivent peut-etre aujourd'hui l'epoque oti se dessinent des
passages entre les grands domaines de la creation humaine : entre les diff6rentes
disciplines scientifiques, et entre celles-ci et la culture.

117 Pour la ddcennie 1980, quelques domaines scientifiques paraissent particulie-
rement prometteurs. Les progres des recherches fondamentales y sont 6troitement
associes A la genese d'innovations technologiques. Ces dernieres peuvent provoquer
des changements profonds dans les modes de vie des hommes, ce qui illustre de
fagon singuliere la complexit6 et la diversite des rapports entre l'6volution des
sciences et des techniques et celle des soci6tds.

118 Dans le domaine de la biologie, les progres d6terminants r6alis6s en virologie,
en bacteriologie et en enzymologie ont rendu possible l'essor des biotechnologies,
qui consistent dans l'utilisation de bact6ries, de levures et de cellules en culture
pour synthdtiser des substances spdcifiques, en maitrisant leur mdtabolisme et leur
capacit6 de biosynthese. Ces technologies sont ddsormais en mesure d'6tre appli-
qu6es h l'6chelle industrielle. A l'amdlioration et au perfectionnement des processus
biotechnologiques les plus anciens que sont les fermentations microbiennes, s'ajoute
le ddveloppement des technologies nouvelles fonddes sur les recombinaisons g~nd-
tiques in vitro, ou genie gdndtique, ainsi que sur l'emploi dtenzymes, de cellules
ou d'organites cellulaires immobilisds. Les premieres permettent d'envisager la pro-
duction par des microbes au genome modifi6 d'hormones (insuline, hormone de
croissance humaine), d'interf6ron et de nouveaux vaccins efficaces, sirs et moins
coiteux, ou bien le transfert des genes responsables de la fixation de l'azote atmo-
sph6rique, ou encore la creation de souches microbiennes particulierement efficaces
dans la transformation des ddchets en composds utiles, la d6gradation des polluants
et l'extraction des mdtaux. Les techniques d'enzymes immobilisdes pr6sentent
l'avantage de pouvoir accroitre considdrablement le rendement des proc6dds de syn-
these des compos6s organiques et biologiques les plus divers ; ces procddds ainsi
modifi6s pourront apporter une contribution essentielle A 'industrie agro-
alimentaire et chimique.

119 Bien que les processus biotechnologiques relevent essentiellement de la micro-
biologie appliqude et de l'enzymologie, l'utilisation des cellules animales et vdgdtales
parait etre appelde A y jouer un r6le de plus en plus important : notamment pour
la production A g. ande 6chelle de clones de plantes et la synthese par les cellules
vdg6tales de divers compos6s.

120 Le ddveloppement de Pinformatique a d'ores et ddjh introduit de profonds
changements dans la gestion des activites dconomiques, administratives et sociales ;
dans la communication et le traitement de l'information et dans Porganisation m~me
de la production. Les progres decisifs rdalisds par le ddveloppement de la techno-
logie des semi-conducteurs et la mise au point de microprocesseurs toujours plus
performants, hi des coilts toujours plus rdduits, permettent dlenvisager des trans-
formations d'une plus grande ampleur encore au cours de la decennie actuelle.

121 Les 6volutions en cours ou attendues conduisent A concevoir la poursuite de
la miniaturisation et l'accroissement de la fiabilite des matdriels, avec des capacit6s
considerablement accrues de traitement et de mdmorisation. La diminution du cotit
des mat6riels, dejaL rapide au cours des dernieres annees, se poursuivra sans
doute. Des progres remarquables sont attendus quant A la mise au point de logi-
ciels plus souples et plus diversifies, mieux adaptes aux usagers. Enfin, de larges
perspectives s'offrent avec le d6veloppement de la t6ldinformatique et de la te16-
matique, le recours aux satellites, et les applications des fibres optiques, techno-
logies auxquelles il a td fait allusion A propos des perspectives nouvelles de la
communication et de l'information.

122 Des progres importants semblent 6tre envisages pour la fin de la ddcennie
dans la technologie des processus industriels, avec la multiplication et le perfec-
tionnement d'automates ou de "robots" qui pourront s'adapter A des exigences di-
versifides de fabrication. Il convient dgalement de mentionner la construction de
machines dont la capacit6 de traiter des donndes et de rdsoudre des problemes se-
rait telle que certains parlent ddjA h ce propos d'intelligence artificielle.
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123 Les applications nombreuses de l'informatique permettent ainsi d'envisager une
veritable r6volution dans le processus de production industrielle. Accroisserment de
la productivite, amelioration de la qualite des produits, diversification dc la pro-
duction, en fonction des besoins ou des gonts des usagers, telles sont quelques-
unes des consequences attendues. D'autres progres sont envisagds en vue d'une
gestion plus rationnelle des ressources, une diminution des gaspillages, un per-
fectionnement des mdthodes de gestion ainsi que des techniques de planification
macro-6conomiquc, etc.

124 Mais alors mnme que les applications actuelles de la science offrent des possi-
bilitds considdrables pour amdliorer les conditions de vie de tous les hommes, et
que les perspectives nouvelles paraissent multiplier ces possibilit6s, force est de
constater que le decalage reste immense entre le possible et le reel.

125 Malgrd des efforts importants, il reste beaucoup 4 faire pour apporter des rd-
ponses ad6quates aux problemes qui se posent encore, sous des formes et . des de-
gr6s divers, dans toutes les societes en matiere de fourniture d'energie, d'alimen-
tation, de logement, de transport, de loisirs, ou d'amdnagement du cadre de vie.
La plus grande partie du potentiel scientifique et technologique continue d'6tre
concentrde dans un nombre restreint de pays qui seuls possedent les moyens neces-
saires pour poursuivre la recherche dans certains domaines et en particulier dans
les domaines de pointe,detenant ainsi,en quelque sorte,les clefs des grands pro-
gres futurs. Par ailleurs, l'orientation de la recherche et le choix de ses domaines
d'application sont surtout determinds par les besoins et les problemes des nations
les plus munies - ce qui renforce la capitalisation des connaissances scientifiques
et techniques A leur profit, alors m me que le stock de savoirs et de savoir-faire
d6jA accumul6s demeure inaccessible A la plupart des pays en d6veloppement.

126 Les transferts de technologies - quand leur circulation n'est pas limitee par la
pratique du brevet, la concurrence 6conomique ou le secret militaire et quand leurs
coOts peuvent 6tre supportes - ne sont pas, par ailleurs, sans poser certains pro-
blemes. La maitrise adequate d'une technologie suppose, de la part du pays r6cep-
teur, non seulement la possibilitd de l'integrer . son univers 6conomique, social et
culturel, mais aussi la capacit6, pour ses spdcialistes, d'en connaitre le manie-
ment, d'en p6n6trer le principe et les mdcanismes, au point de pouvoir la recrder.
De ceci decoule une appreciation plus claire des rapports entre le ddveloppement
technique et le progres dconomique et social et, pour nombre de pays en d6velop-
pement,des questionnements nouveaux sur les choix A effectuer 4 l'6gard de la tech-
nologie importde : comment accdder aux possibilitds de progres immddiat que peut
offrir une technologie sans pour autant tomber dans une nouvelle dependance ?
Comment, et dans quelle mesure une socidt6 peut-elle se doter rapidement de la
science et de la technologie modernes sans perdre ses valeurs centrales et sa coh6-
sion interne ? Plus encore que le transfert des technologies, c'est le transfert des
connaissances qui parait ttre l'16ment determinant du progres A long terme. Le
choix mome des technologies ne parait pouvoir 8tre pleinement maitris6 que dans la
mesure oii il existe une capacite interne adequate de recherche et de connaissance.

127 Mettre la science au service du bien-etre de tous les peuples s'impose. Cela
suppose une circulation plus libre et plus intense des informations et des connais-
sances, non seulement scientifiques mais aussi technologiques ; un effort de con-
certation mondiale pour une orientation des recherches scientifiques dans des do-
maines rdpondant mieux aux besoins de l'ensemble des hommes et un developpement
propre de la science et de la technologie dans tous les pays et, en particulier,
dans les pays en d6veloppement. Sur ce dernier point, il importe de souligner que
le d6veloppement des sciences et des techniques doit resulter d'un ensemble d'in-
teractions complexes entre, d'une part, le besoin d'apporter des solutions scienti-
fiques et technologiques aux problemes dconomiques et sociaux et, d'autre part, les
efforts en matiere de formation de chercheurs et de spdcialistes, et d'organisation
de programmes de recherche scientifique et de d6veloppement exp6rimental.

128 Il convient A cet dgard d'insister sur 1'importance du r6le de l'6ducation dans
une perspective qui peut comporter trois dimensions. D'abord, l'ensemble des
enseignements sp6cialisds, portant sur les disciplines scientifiques et technolo-
giques, indispensables A la mise en oeuvre des filieres de formation ndcessaires
pour la recherche et le progr6s technique. Ensuite, 1'enseignement scientifique et
technologique gdndral, dans sa double fonction de prdparation A des formations
ultdrieures plus approfondies et d'initiation A l'esprit scientifique, ainsi qu'A un
univers constitud d'objets et de processus technologiques. Enfin, l'dducation dans
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sa totalite s'adressant la personne tout entiere, condition de transmission et de
renouveau de la culture, et, par consequent, de l'insertion mattrisde de la science
et de la technologie dans la vie des soci6t 6 s.

129 Or, cette insertion n'est pas sans poser des problemes plus aigus aujourd'hui
qu'a aucune autre 6poque, en raison de 1'evolution tres rapide des connaissances
scientifiques et du progres technique. Les cas sont nombreux oi les populations
restent d6sorientdes face 1'dmergence, dans le courant de leur vie, de multiples
innovations dont la signification leur est parfois difficilerment accessible. Les
technologies modernes sont i ce point complexes, et elles dependent de tant de
connaissances specialisees et engendrent des logiques d'action tellement differen-
ciees que leur nature et leurs effets sont difficiles comprendre, non seulement
des non-initi6s, mais aussi des techniciens eux-m~mes des lors que ces derniers
sortent de leur domaine dtroit de compktence. C'est bien 1. un ddfi commun auquel
la ma jorit6 des societds - industrialisdes ou en developpement - seront confrontdes
dans les anndes .4 venir : r6duire la marge d'incomprdhension, voire de rupture,
qui sdpare le monde technologique et la masse des populations ; rdaliser une int6-
gration dynamique des acquis de la technologie moderne dans la rdalit6 des cul-
tures profondes. C'est une tAche majeure qui attend les sp6cialistes des sciences
sociales et humaines que de chercher les points d'interaction, et de conciliation,
entre les techniques et les cultures ; thche majeure aussi pour les systemes dduca-
tifs que de r6duire la marge qui s6pare "les deux cultures" en introduisant dans la
formation des scientifiques, des ingenieurs et des techniciens, des d1dments qui re-
levent de la sphere des "humanitds", et en relevant le niveau des connaissances
scientifiques et techniques dans Penseignement dit g~ndral. Mais au-delh de l'action
dducative, au-delA de la formation scolaire, professionnelle ou universitaire, c'est
la formation et l'information de l'opinion publique qui pa:.aissent essentielles :
faciliter l'appropriation continue, par le corps social, des savoirs et des objets
techniques essentiels, dissiper les sentiments de malaise ou de mdfiance et surtout
les representations inexactes qulils favorisent, prdciser A la fois la portde et les
limites des nouveaux savoirs sont des thches majeures qui relevent de la vulgarisa-
tion scientifique et technologique. Celle-ci peut s'appuyer sur divers moyens :
articles de journaux ou de pdriodiques, programmes de radio ou de t6l6vision,
mus6es, expositions itindrantes, films cin6matographiques. C'est done une action
diversifi6e qui devrait 6tre entreprise et dont les voies et les moyens exigeront,
sans nul doute, une attention accrue au cours des prochaines ann6es.

130 Cette attention est d'autant plus necessaire que, dans beaucoup de pays, se
multiplient les intezrogations sur les cons6quences possibles des ddveloppements
technologiques les plus r6cents et notamment : r6percussions de certains d'entre
eux - informatique, bureautique, automatisation et robotisation - sur l'emploi et les
conditions de travail ; effets de l'informatique sur les libertds, et sur les ins-
truments majeurs de la culture tels que : les concepts, les modes de raisonnement
et d'appropriation du savoir , le langage m~me ; r6le de la t6l6matique, comme fac-
teur susceptible de renforcer la centralisation ou au contraire de favoriser 'ave-
nement de soci6tes plus participatives ; risques d'accidents improvisibles resultant
du ddveloppement de l'dnergie nucldaire, risques biomedicaux majeurs et effets g6-
notoxiques de substances dangereuses persistant dans l'environnement ; conse-
quences des manipulations genetiques.

131 Ainsi parait se manifester de plus en plus nettement dans diffdrentes soci6tes
un besoin de participation aux decisions qui sont prises en matiere de developpe-
ment scientifique et technologique. Cette tendance est significative dt un certain
d6placement des aspirations, des objectifs purement 6conomiques vers des finalitds
multiples et diversifiees concernant le developpement social et culturel ; elle parait
6tre 6galement le signe d'une prise de conscience accrue du r6le determinant que
la technologie joue dans le developpement des soci6tes, et d'une volonte des popu-
lations d'assumer plus fermement, et en meilleure co-tnaissance de cause, leur
propre devenir. Aussi la recherche d'une meilleure compatibilit6 entre les direc-
tions donndes au changement technologique et les attentes du corps social reprd-
sente-t-elle, sans doute, Pun des enjeux de la prochaine ddceniie.

La croissance en question

132 Quelle est la part des facteurs technologiques dans 1'dvolution des socidtds ac-
tuelles et notamment dans les ph6nomenes 6conomiques et sociaux, souvent perous,
dans certains pays, comme une crise ? On a parfois 6voqud les rendements ddcrois-
sants de la technologie, l'essoufflement de la productivitd, la tendance A privildgier
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les technologies permettant d'6conomiser le plus possible la main-d'oeuvre, et aussi
des changements d'attitude A l'gard de la technologie. Il ne s'agit IL bien sir que
d'hypotheses parcellaires, face A des situations complexes oii interviennent de nom-
breuses autres dimensions, sociales et humaines. Ce qui est certain c'est qu'apres
quelque trois decennies de croissance rapide, par exemple 5,1 % en moyenne par
an pendant la pdriode 1960-1970, le taux de croissance moyen des pays industriali-
sds A 6conomie de march6 a fortement flechi (3,3 % en moyenne par an en 1970-
1980) ; certains de ces pays ont eu, au cours des dernieres annees, une crois-
sance tres faible, parfois nulle ou meme negative, avec une moyenne d'un peu plus
de 1 % en 1980 et de l'ordre de 1 % en 1981. Certaines previsions pour 1982 font
6tat d1un taux un peu plus faible encore. Les perspectives de reprise, au cours
des anndes suivantes, sont consid6rdes avec une grande prudence. Les theories
6conomiques ne paraissent plus en mesure de rendre compte de maniere satisfai-
sante de ph~nomenes complexes tels que ceux qui font coexister dans ces pays une
faible 2roissance industrielle, l'inflation et le ch6mage - attignant et parfois
ddpassant 10 % de la population active, soit globalement environ 25 millions de
personnes sans emploi. Des politiques parfois contradictoires, fonddes sur une
relance de l'activit6 tant6t par l'offre, tant6t par la demande, sont mises en oeuvre
par les gouvernements pour sortir de ce qui est ressenti comme une grave crise
6conomique. Ces politiques n'aboutissent en gendral ni aux succes escomptes, ni
aux 6checs que certains prddisent parfois.

133 Tout se passe comme si elles n'avaient pas entierement prise sur les rdalites
profondes de l'&conomie, qui se ddveloppe selon une logique determin6e par des
facteurs tant internes - tels que les rigidit~s dans les positions de certaines forces
ou groupes - qu'externes, r~sultant de la mondialisation croissante de la produc-
tion, des flux financiers et des 6changes d'information, en m~me temps que de la
concurrence de plus en plus vive entre pays.

134 Les impasses constat6es ont donn6 une actualit6 renouvelde aux rdflexions qui
s'4taient engagdes, vers la fin des anndes 60, sur les conditions et les formes de
la croissance. Tandis que les scenarios du "chacun pour soi" ou du "d6crochage"
du systeme international paraissent peu operants dans les conditions qui r~gissent
actuellement les relations dconomiques mondiales, les notions de "coddveloppement"
et "d'interdeveloppement" tendent A acquerir un contenu plus concret. Les travaux
de projection entrepris par I'Organisation des Nations Unies et par l'OCDE abou-
tissent h cet 6gard A des conclusions convergentes : les perspectives 6conomiques
les plus favorables pour les pays industrialis~s se situent dans le contexte d'une
croissance acc4l4rde des pays en developpement ; c'est dans cette perspective que
l'idde d'un "Plan Marshall" pour le Tiers Monde ou d'un "New deal plandtaire" a pu
ktre dvoqude. En d'autres termes, il est considdr6 que les chances d'une relance
durable qui permettrait aux pays industrialisds de rssoudre non seulement les dif-
ficultds 6conomiques imm~diates, mais aussi de nombreux problemes d'ordre social,
r6sident dans un vdritable developpement du Tiers Monde.

135 L'idde se fait jour, 6galement, que la recherche de solutions ne saurait se li-
miter au seul champ dconomique, qu'elle implique, de fait, une reddfinition des ob-
jectifs de la croissance en termes de valorisation culturelle et humaine. Des in-
quidtudes s'expriment de plus en plus en effet, dans certains pays, face aux exces
ou aux limites de la recherche d'un aceroissement de la productivit6 qui conduit A
un ch6mage qui touche en priorite les femmes, les jeunes, les travailleurs mi-
grants, et de facon plus gendrale les cat~gories sociales les plus vulndrables, ch6-
mage vecu pa- la plupart de ceux qui le subissent comme un echec, une injustice
ou une sorte de rejet par la collectivit6. Or, ce chimage ne parait pas 6tre dQ au
seul fldchissement resultant de la conjoncture, de l'adoption de nouvelles techno-
logies moins demandeuses de main-d'oeuvre ou des restructurations intervenues
dans les 6conomies. D'autres facteurs semblent jouer un certain r6le qu'il importe
d'approfondir dans les ann6es h venir. Il s'agit, par exemple, des exigences de
qualifications superieures ou diff~rentes de la moin-d'oeuvre, qui ne sont pas sa-
tisfaites parce que la n~cessit6 d'assurer des formations polyvalentes, des reconver-
sions ou recyclages frequents n'a pas dt6 prise suffisamment en considdration.
Ainsi certains secteurs de la production voient leur expansion freinde par manque
de main-d'oeuvre qualifide, alors que de nombreux travailleurs demeurent sans
emploi. Par ailleurs, il semble aussi que c'est parce que les structures sociales, et
les modeles culturels relatifs au travail et Pamdnagement du temps, la nature du
statut social des professions et les caracteristiques de la formation n'ont pas suivi
le rythme des changements intervenus dans les conditions et modes de production
ou dans la facon d'assurer les services que sdvirait, dans un grand nombre de
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pays, un ch6mage beaucoup plus structurel que conjoncturel. Aussi, et A la lu-
miere m~me des gains de productivite que devrait entrainer l'emploi plus large des
technologies les plus recentes, de nouvelles perspectives sont parfois envisagees,
qui visent h dlargir la notion de travail A l'ensemble des activitds productives,
qu'elles soient ou non inscrites dans le cycle mon6taire, tout en prenant en consi-
ddration les aspirations h lPextension du temps libre.

136 Dans certains pays, des rdflexions portent d6jA sur l'assouplissement 6ventuel
du systeme du salariat A plein temps au profit d'activitds permettant des insertions
professionnelles multiples. On note une tendance A organiser les services collectifs
de maniere moins bureaucratique, en faisant appel, par exemple, aux ressources de
la vie associative. Les activit6s non marchandes, rdduites jusqu'ici . la margi-
nalit6, rdapparaissent ; le droit A une seconde occupation, libdrde de la plupart
des contraintes du travail salarid, est revendiqu6 ou pratique m~me d'une facon
non visible. Une nouvelle ide de la convivialit6 prend forme qui tente de s'enra-
ciner dans un reseau diversifid de solidaritds.

137 Une 6volution s'amorce vers des conceptions nouvelles de l'organisation de la
vie sociale qui rejoignent, A certains 6gards, les traditions culturelles de nombreux
pays en developpement. Au moment oh ceux-ci s'efforcent, par un retour sur eux-
memes, de trouver des voies de ddveloppement plus conformes A leurs dispositions
et A leurs aspirations propres, une convergence semble se dessiner chez les uns et
chez les autres, au plan de la rflexion comme de l'action, pour d6finir de nou-
veaux contenus' et de nouvelles formes de croissance sur la base de nouveaux
rapports.

L'identit6 culturelle

138 La ndcessite de repenser le d6veloppement et d'inventer des stratdgies nouvelles,
susceptibles de prendre en considdration la specificit6 sociale et culturelle de
chacune des nations et de mobiliser les capacitds d'initiative de Pensemble des in-
dividus et des groupes qui les composent, se fait d'autant plus pressante au-
jourd'hui que se ddveloppe un mouvement d'homog6neisation qui atteint, dans de
nombreux pays et dans de nombreuses couches de populations, les modes de vie et
de pensde, les formes d'organisation de Pespace social, individuel et familial. Cette
uniformisation rdsulte moins d'une convergence des diffdrentes valeurs de civilisa-
tion que de la predominance de certains p6les de diffusion des savoirs, des savoir-
faire et des savoir-vivre, propres aux societes les plus munies. Du fait mrme de la
mondialisation croissante de Pespace economique, social et culturel, il en r~sulte,
dans des milieux de plus en plus nombreux, et au sein de diverses soci~t~s, la
preeminence de certains besoins et de certaines aspirations, et leur alignement sur
un m~me modele, celui des biens et services produits et distribuds A 1'6chelle de la
planete. Dans tous les domaines, de l'alimentation A l'habillement, des transports
aux loisirs, les m~mes modes de consommation tendent A se repandre. Ce mouve-
ment est amplifie par les medias et les industries culturelles qui en 4tendent les
dimensions aux cultures, aux ides, aux modes de perception et de representation
du monde.

139 Cette logique de l'uniformisation, qui investit progressivement des ensembles
croissants d'activites humaines, est, A son tour, gendratrice de distorsions parce
qu'elle tend ( promouvoir tout ce qui lui est conforme et A detruire ce qui lui rd-
siste. Elle privildgie certains tracs du savoir, au d6triment d'autres formes de
connaissance ; elle fait prdvaloir certaines valeurs, qu'elles soient d'ordre esthd-
tique ou ethique ; elle suscite P'essor de certaines branches d'activitds, elle en-
courage certains talents et certaines sensibilitds - et ignore les autres. Des pans
entiers de creativite se trouvent ainsi refoulds, des soci~tes mutil6es dans leur
personnalit6 spdcifique et dans leur configuration particuliere. Poussde A son
extreme, cette logique pourrait conduire A une humanit4 fig~e tant il est vrai que
la diversit6, si elle est assumde dans lt 4galit4 complete, est A l'6chelle d'une socidtd
comme A lT'chelle du monde, une source essentielle et fdconde de vitalite.

140 Car l'homog~ndit4 croissante qu'amenera'it l'uniformisation du monde, sur la
base d'un modele unique, risquerait de laisser toute l'espece humaine d~munie face
A des dangers inconnus ou nouveaux, un peu comme certaines especes v~g~tales ou
animales, artificiellement s~lectionn6es pour leurs performances et leur rendement,
apparaissent soudain desarmdes alors que la richesse et la varidt6 des potentiels
g6netiques naturels permettaient de parer la menace. Qui pourrait dire que telle
culture, ou tel caractere gendtique disparus dans les ruines des soci~t~s
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traditionnelles ne faisaient pas partie intdgrante d'un patrimoine, peut-6tre n6-
cessaire t la poursuite de la marche do l'esp6ce humaine ? Rien n'interdit de
penser qu'un jour aussi, la societ6 technique mondiale pourrait p6rir d'entropie,
faute dvun 6cart differentiel suffisant entre des cultures diverses.

141 Tel est, semble-t-il, le sens historique que rev~t, face h la mondialisation
croissante des processus sociaux fondamentaux, face aux pressions uniformisantes
qui s'exercent sur les mentalitds individuelles et collectives, le rdveil des spdci-
ficitds, manifestation d'une exigence devenue prioritaire, celle de lPidentite, que
l'on constate dans toutes les parties du monde et qui rejoint, dans certains pays,
les efforts accomplis avec succes ou entrepris plus r6cemment pour valoriser la cul-
ture nationale.

142 Il est significatif h cet dgard que la revendication d'identit6 culturelle, per-
ceptible des le XIXe siecle, notamment dans certaines parties de l'Europe, et qui a
cristallis6 les aspirations des jeunes nations anciennement colonis6es - pour qui la
conqu te, ou la reconqu te, d'un passd mutild constituait l'acquis le plus precieux
du combat pour l'ind6pendance -, cette revendication resurgit maintenant au sein
des soci6t6s industrialis6es oii s'affirme le besoin de pr6server, ou de rdactiver,
les identit6s r6gionales ou ethniques. Dans toutes les regions, l'identitd culturelle
parait se poser desormais comme un des principes moteurs de l'histoire : ce n'est
ni un heritage figd ni un simple rdpertoire de traditions, mais une dynamique in-
terne, un processus de creation continue d'une soci6t6 par elle-meme, qui se nour-
rit de diversitds internes consciemment et volontairement assumdes, et accueille les
apports venus de I'extdrieur, en les assimilant et, au besoin, en les metamorpho-
sant. Loin de coincider avec un repli sur un acquis immuable et clos sur lui-mcrme,
c'est un facteur de synthese vivante et originale perpdtuellement recommenede.
L'identit6 apparait ainsi de plus en plus comme la condition m~me du progres des
individus, des groupes, des nations. Car c'est elle qui anime et fonde le vouloir
collectif, qui suscite la mobilisation des ressources intdrieures pour l'action, qui
fait du changement n6cessaire une adaptation crdatrice. Aussi voit-on de plus en
plus de collectivitds, linguistiques, confessionnelles, culturelles, professionnelles,
affirmer leur originalit6 et renforcer leur solidarit6 interne. La ddfense de leurs
spdcificitds apparait comme le premier pas vers une rdappropriation de leurs facul-
tds crdatrices, de leurs capacit6s d t invention et de participation A un monde qui
tend . les effacer. Elle ne saurait 6tre interprdtee comme une simple rdactivation
de valeurs anciennes ; elle rdvele surtout une recherche de projets culturels nou-
veaux aptes A prolonger la rehabilitation du pass6 par la conscience d'une respon-
sabilit6 accrue h l'gard du futur.

Education et soci6td

143 Assurer la continuit6 et favoriser le renouvellement de chaque socidtd, dans le res-
pect de son genie propre, telle semble bien 6tre la mission essentielle de l'6duca-
tion, dans sa double fonction de reproduction sociale et d'innovation : l'dcole est
en effet par excellence le lieu oiU peut se transmettre et se perpetuer l'hdritage
culturel de chaque peuple, en mtme temps qu'elle en prdpare le renouvellement,
par la formation des attitudes et des aptitudes ndcessaires pour participer au
changement et pour le maitriser. Mais la rapidit6 meme des transformations socio-
economiques actuelles, les progres accel6rds du savoir, notamment des sciences et
des techniques, et leur application A des domaines toujours plus varids, la com-
plexit6 croissante des differentes socidtes, l'intensification des 6changes et des
influences entre cultures, font que l'accomplissement de cette double mission tient
aujourd'hui du defi.

144 L'un des faits majeurs de cette seconde moitid du XXe siecle est sans conteste
la reconnaissance de l'dducation comme droit fondamental des individus et comme
condition du progres des soci6tds. Cette prise de conscience universelle explique
l'essor sans pr6cddent qu'a connu l'dducation, A l'6chelle mondiale, au cours des
deux dernieres ddcennies. De 1960 A 1980, les effectifs des dleves et des 6tudiants
des diffdrents degrds ont presque doubld, passant de 327 millions . 648 millions,
certes avec des taux de croissance variables selon les rdgions et les pays, ainsi
que d'un niveau . l'autre. Cette croissance a 6t6 particulierement forte aux ni-
veaux secondaire et supdrieur. Le nombre des 6tudiants de Penseignement post-
secondaire a presque quadruple, passant de moins de 12,5 millions A plus de
47 millions. Celui des eleves du second degrd s'est multiplid par un peu plus de
deux fois et demie, passant de 69 millions en 1960 A 180 millions en 1980.
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145 Cependant, malgre les importants progrbs qui ont 6to' accomplis, la ddmocrati-
sation de l'6ducation, dans beaucoup de pays, est encore loin d'1tre r6alis6e.
Outre la persistance de l'analphabetisme, qui apparait comme un des aspects les
plus graves des indgalitds qui caracterisent le monde actuel, telles qu'elles ont 6t6
evoquees ci-dessus (cf. par. 25), des 6carts considerables subsistent encore dans
les possibilites d'acces A 1'6ducation. Les indgalites s'exercent particulierement au
detriment des regions rurales, meme si, en matiere de scolarisation, les habitants
de certaines pdripheries urbaines, les handicap6s, certaines minorites, les travail-
leurs migrants, les refugies se trouvent dgalement dans une situation ddfavoris6e.
Il en est de m~me des jeunes filles et des femmes, dans bien des cas. Malgrd l'ac-
croissement considerable des effectifs f6minins scolarises qui, dans l'enseignement
supdrieur, ont quintup16 de 1960 h 1980, le pourcentage des jeunes filles et des
femmes scolarisdes reste, dans de nombreux pays, infdrieur A celui des hommes.
11 diminue A mesure que le niveau d'enseignement s'6leve et il est en g~ndral nette-
ment plus faible que celui des 6tudiants masculins des filieres scientifiques et
techniques.

146 L'extension de la gratuit6 A tous les niveaux et A tous les types dIdducation
est loin d'&tre rdalisde partout et, dans certains cas, 1'expansion de l'ducation a
surtout bdn6ficid aux couches les plus favorisdes de la population. A cet 6gard,
les limites d'un 6galitarisme qui se contenterait d'offrir les m~mes possibilit6s
d'acces h tous, sans prendre en considdration les in6galitds, ou les diffdrences de
ddpart, commencent A 6tre mieux pergues : il est clair desormais que la ddmocrati-
sation de l'dducation ne saurait 6tre entendue en termes seulement quantitatifs, et
qu'elle se doit, de fait, d'assurer les meilleures chances A chacun. Ce qui im-
plique, sans doute, des mesures particulieres en faveur de ceux qui, en raison de
leur race, de leur sexe, de leurs origines ou de leur appartenance socioculturelle,
ne peuvent profiter A plein - et sur un pied d'6galitd - de l'enseignement qui leur
est dispensd. Dans le m me ordre d'iddes, il convient de slefforcer d'assouplir les
modalit6s de passage d'une filiere ou d'une voie d'enseignement A une autre, afin
de faciliter les rdorientations en cours d'6tudes et de permettre ainsi le meilleur
6panouissement des diffdrentes aptitudes.

147 Il y a lieu dgalement de rechercher un ajustement 6 la fois plus 6troit et plus
souple des contenus et des mdthodes d'enseignement aux caractdristiques de l'envi-
ronnement naturel, culturel et humain dans lequel il slinscrit. Dans les pays en
ddveloppement qui ont accdd6 rdcemment A l'inddpendance, l'influence persistante
des systemes hdritds de la p6riode coloniale continue souvent .4 entrainer une ina-
daptation plus ou moins grande de l'dducation aux situations et aux besoins r6els.
La question de la langue d'enseignement reste toujours posde dans nombre de ces
pays, m~me dans le premier degre, et le probleme du maintien et du renforcement
de l'identit6 culturelle A travers les programmes scolaires est ressenti avec acuitd.
Mais la plupart des socidtds, industrialis6es ou en ddveloppement, connaissent, A
des degrds divers, les m mes difficultds A concilier des exigences compldmentaires
qui s'imposent . 'dducation : ouvrir les esprits & l'environnement international, en
ddveloppant une meilleure connaissance des problemes mondiaux et une meilleure
comprdhension des diff6rentes valeurs de civilisation, tout en favorisant l'enraci-
nement dans le tissu de la vie locale, pour permettre aux individus et aux collec-
tivit6s de maitriser leur environnement propre et d'en mobiliser les ressources ;
permettre l'acces aux eldments essentiels du savoir universel, tout en ancrant ces
connaissances dans le substrat des savoirs et savoir-faire particuliers ; assurer la
transmission des 616ments de base - valeurs, pratiques et acquis - qui fondent
l'identite et la continuitd d'une societ6, tout en ddveloppant les aptitudes requises
pour faire face A des conditions nouvelles, imprevues et impr6visibles.

148 Car si, par sa nature m me, l'6ducation vise l'avenir, c'est-h-dire l'incertain,
cette fonction de preparation au changement est devenue d'autant plus difficile A
remplir que les soci6tds modernes sont des socidtds en 6volution extremement ra-
pide, que leurs formes d'organisation ne cessent de devenir plus complexes et plus
diversifides, alors m~me que les instruments permettant d'dvaluer les changements
et de prdvoir les dvolutions font encore pratiquement ddfaut. Aussi n'est-il guere
dtonnant que, depuis plusieurs d6cennies ddjh, les systemes d'dducation aient fait
l'objet de critiques sdveres, dont certaines ddnoncent le fait que l'6ducation prd-
pare A vivre dans une socidtd ddj4 depassde. En t6moigne le retard important que
manifestent, bien souvent, les contenus et programmes par rapport aux progres du
savoir, notamment dans Penseignement des sciences et de la technologie. Dans
bien des pays, il conviendrait d'accroitre la place de l'enseignement scientifique
g6ndral, qui devrait 6tre dispensd des l'6cole primaire et tout au long des
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diffdrents cycles d'6tudes, afin d'inculquer aux d1eves les principes de la damarche
scientifique et susciter chez eux une attitude de recherche active et critique face
au monde. Il conviendrait 6galement de d6velopper l'enseignement technique et
profes'ionnel qui reste, dans bien des cas, insuffisant et dont les specialisations
et les contenus ne r6pondent pas toujours aux besoins du developpement.

149 De maniere plus gdn6rale, l'articulation entr:: l'ducation, la formation pro-
fessionnelle et l'emploi laisse beaucoup A desirer. Ainsi, en ce qui concerne len-
seignement sup6rieur, la repartition des 6tudiants entre les differentes filieres
s'effectue souvent sans qu'il soit tenu compte de l'volution de la socidtd et des
besoins qui en ddcoulent en matiere d'emploi, entrainant dans certains domaines
une plthore de main-d'oeuvre form6e et une panurie dans d'autres, et crdant h la
fois des difficultes d'acies au travail et des frustrations pour les individus. En
outre, malgr6 les efforts entrepris pour rdaliser une liaison plus 6troite entre
l'dducation et le monde du travail, condition essentielle d'une bonne preparation A
la vie par l'6ducation - que ce soit par une meilleure information sur les carrieres
et l'activit6 professionnelle, ou par une interpenvtration croissante de l'6ducation
et du travail destin6e A familiariser 6leves, 6tudiants, et enseignants avec les rda-
lit6s du secteur de production -, cette liaison n'a 6t6 rdalisde que rarement. Les
mesures concretes prises h cette fin, telles que l'introduction du travail productif
dans le processus dducatif, dont la valeur 6ducative est inddniable et qui peut con-
tribuer efficacement h mettre fin A la dichotomie s6culaire entre travail intellectuel
et travail manuel, se heurtent b des r6sistances dans bien des pays.

150 Cette difficult6 qu'6prouve l'6ducation A s'ouvrir sur le monde du travail td-
moigne de ce que d'aucuns ressentent comme une rupture entre l'dcole et la vie.
Elle traduit le d6calage qui, dans bien des cas, s'est instaur6 entre une r alit6
sociale devenue extr~mement complexe et mouvante, et des systemes 6ducatifs en-
core trop rigides pour apporter une reponse adaptde a l'ensemble des demandes du
corps social, des demandes qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus
diversifides et elles-m~mes en dvolution constante.

151 La ndcessit6 d'un ajustement plus souple de l'action 6ducative aux besoins so-
ciaux et d'une sensibilitd accrue . leurs perspectives d'dvolution se fait donc sen-
tir un peu partout dans le monde.

152 Cela pas e par le developpement des sciences de l'dducation et de la re-
cherche dans ce domaine. L'idee est encore assez couramment rdpandue que l'ensei-
gnement est une activit6 artisanale pour laquelle il n'est pas ncessaire de recourir
A des apports scientifiques. 11 semble au contraire que l'amdlioration des articu-
lations et des relations rdciproques entre l'6ducation et la socidtd exige un progres
constant des sciences de l'dducation, en tant que parties intdgrantes des sciences
sociales et humaines, et la mise au point de dispositions approprides pour que
leurs rdsultats puissent mieux et plus rapidement ktre pris en compte par la pra-
tique educative.

153 Il apparait par ailleurs de plus en plus evident que la formation initiale des
enscignants ne saurait se suffire A elle-meme. Une mise A jour rdguliere et syst6-
matique des connaissances s'impose pour faire face aux exigences de l'6volution du
savoir et des transformations sociales. L'6ducation permanente apparait ainsi
comme une dimension essentielle de l'exercice de la profession enseignante.

154 Dans la perspective m~me de l'6ducation permanente, congue non pas comme
une formation professionnelle compldmentaire, mais comme un processus global
d'6ducation commencd avec l'6ducation initiale et poursuivi tout au long de la vie,
le ddveloppement des formes extrascolaires et non scolaires d'6ducation et leur meil-
leure coordination avec les formes scolaires semblent 6galement repondre au souci
d'dtablir une osmose plus large entre l'action 6ducative et la socidt6 dans son en-
semble. Ainsi pourrait 6tre assurde cette ndcessaire diversification des contenus,
des m6thodes, des structures et des instances de formation et d'6ducation que re-
quiert le monde contemporain. De plus les efforts et ressources de toute nature
qui sont consacres . l'dducation ont pris une importance telle qu'il semble difficile
d'en accroitre, voire, pour certains pays, d'en maintenir le niveau ; les cofits
financiers et humains que representent, dans beaucoup de pays, les trop nombreux
redoublements et abandons en cours d'6tudes, en particulier dans l'enseignement
supdrieur, suscitent de vives prdoccupations. Ainsi parait-il plus que jamais nd-
ce- saire, non seulement d'amdliorer l'orientation scolaive et universitaire, mais aussi
d'utiliser pour tous l'ensemble du potentiel 6ducatif de la sociWte, s'il est vrai que,
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face aux limitations des ressources naturelles et aux d6rapages de la croissance, le
destin des nations, au cours des prochaines ann6es, sera lid A la fagon dont elles
sauront mobiliser et mettre en valeur les ressources humaines dont elles disposent.

155 Pour ce faire et compte tenu des incertitudes et des difficultds qui s'attachent
A tout effort de prospective, on peut estimer que la meilleure preparation pour cet
avenir encore flou est une dducation qui s'attache a mobiliser toutes les capacites
d'initiative et de crdativitd, individuelle et collective, afin de susciter la prise en
charge, par les communautds elles-m6mes, de leur propre ddveloppement. Une
approche privildgide, A cet dgard, consiste h organiser l'apprentissage comme un
processus conduisant leleve i reparcourir les cheminements historiques et m6thodo-
logiques de la cr6ation scientifique, technique, philosophique ou artistique. Ainsi
concu, l'acte d'apprendre devient un acte de recrdation et, comme tel, le fonde-
ment de toute creativite.

156 Mais si 1Pdducation doit viser au plein dpanouissement de l'individu, en lui
conf6rant une maitrise accrue de son milieu et en l'aidant A ddvelopper ses talents
et ses aptitudes propres, elle doit aussi favoriser - et cela des le plus jeune Age -
des attitudes de tol6rance, de justice et de solidaritd. A l'heure oui une partie im-
portante de l'humanitA connait une explosion renouvelde de violence, sous diverses
formes, en mtrme temps que se perpdtuent des violations flagrantes des droits de
l'homme, la necessit6 est tres g6ndralement ressentie de donner, ou de redonner, h
1'dducation civique et A la morale la place qui leur revient. Mais cette dducation
n'est pas sans poser des problernes quand l'6cart se creuse entre la morale ensei-
gnde et la pratique vecue dans la famille et dans la soci6te. Aussi convient-il que
l'education s'attache, dans les annees h venir, ( susciter l'6mergence dlattitudes et
de valeurs correspondant aux r6alit6s, aux exigences et aux aspirations d'une so-
ci6t6 en transformation.

Incertitudes et renouveau des valeurs

157 Les questionnements qui viennent d?&tre 6voqu6s quant A la croissance, au rapport
I l'environnement, A l'usage et A l'orientation de la science et de la technique, a

l'acces A 11education et au savoir traduisent une certaine incertitude sur la facon
de g6rer le pr6sent et de construire l'avenir.

158 Si la conscience est claire ddsormais que l'dconomique ne peut constituer
l'unique terme de rdfdrence en matiere de ddveloppement, que d'autres objectifs
doivent ttre definis et que des voies nouvelles sont h inventer, qui se modelent
plus dtroitement sur les exigences et les aspirations du corps social, ce qui carac-
tdrise de nombreuses socidtes contemporaines, c'est une extreme diversit6 dans les
comportements, les demandes et les aspirations des individus et des groupes, ainsi
que la juxtaposition, parfois, de hidrarchies de valeurs diffdrentes. Sans doute la
diversification des systemes normatifs est-elle lide A l'6volution et aux changements
internes des socidtds, mais elle Pest aussi, pour partie, A la circulation croissante
des biens et des services, des techniques et des messages d'une partie . l'autre
du monde. L'ouverture des soci6t6s et la rencontre des cultures ne pouvaient que
favoriser une certaine relativisation des normes et des valeurs. On ne saurait
egalement, d'un autre c6te, sous-estimer l'influence exercee par les stdreotypes
que vehiculent les produits des industries culturelles. La logique meme de ces
industries les conduit souvent a favoriser l'expansion d'une "culture 6vasion", qui
donne h voir et h entendre l'action que la societe ne permet pas. La violence et la
quOte facile de l'argent ou du pouvoir, l'amour et l'6rotisme y sont pr6sentes sou-
vent sous le mode de la transgression et de la rupture, offrant ainsi des modeles
de conduite qui, sans pouvoir servir de guide pour la vie rdelle, n'en contribuent
pas moins A affaiblir l'adhdsion des individus aux normes et aux iddaux que leur
proposent les structures sociales - 6cole, famille, Etat par exemple.

159 Dans la plupart des pays du Tiers Monde, par ailleurs, ces produits sont im-
portds, servant ainsi de supports h une invasion massive et accdlerde de modeles
etrangers qui viennent 6branler les structures psychologiques et l'organisation ma-
t6rielle de la collectivitd. Dans des socidtes essentiellement regies par des principes
de solidarit6, oiu, dans le cadre des communautds traditionnelles, chacun se sent
responsable des autres, une multitude de besoins et de motivations nouvelles appa-
raissent qui s'inspirent des systemes de normes et de valeurs propres A certaines
socidtds industrialisdes - avec, par exemple, la tendance A la compdtition exacerb6e
et h la concurrence, la recherche effrdnde de la puissance, ou d'une valorisation
individuelle par le revenu - mais sans dgard aux moyens pour y parvenir. Cette
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tendance est souvent renforcde par certains aspects des systemes modernes d'ddu-
cation, et par un certain nombre de structures, economiques, administratives,
voire politiques. Ainsi s'entrecroisent des institutions qui fondent et supposent
des normes de comportement et des formes d'organisation sociale extr~mement diffd-
rentes : h'ancien emboitement de communautds organiques et d'autoritds locales
rdgulatrices se superposent des structures administratives et techniques ob6issant
A des rationalitds differentes ; aux attachements traditionnels s'ajoutent des aspira-
tions nouvelles qui insinuent la dualit6 au coeur de certaines rdgions, de certaines
familles et m~me d'individus de plus en plus nombreux. La ligne de fracture qui
sdpare la modernit6 et les cultures profondes semble creuser dans de nombreux
pays un fossd entre ceux qui s'integrent A 'univers nouveau et ceux qui lui
restent 6trangers - aggravant la polarisation entre groupes, entre villes et can-
pagnes, entre secteur industrialisd et secteur rural.

160 Ce clivage peut prendre un caractere dramatique lorsque 1'abandon des pra-
tiques traditionnelles et la rupture des liens communautaires s'accompagnent d'un
appauvrissement et dt une ddtdrioration des conditions de vie. II peut en rdsulter
une perte de la capacitd d'action, l'affaiblissement du sentiment d'appartenance A la
collectivite, des rdactions de rejet ou d'incomprdhension des valeurs dconomiques et
de bien-ktre, et le repli, parfois, sur un corps de traditions figdes, incapables,
de ce fait, de susciter des alternatives aux modeles venus de l'ext6rieur.

161 Depuis quelques anndes cependant, on assiste - dans un certain nombre de
pays - A un effort de reconstruction de la soci6td, sur la base d'une rdactivation
de ses valeurs culturelles les plus profondes. C'est cette aspiration qui donne un
nouvel 61an aux courants spirituels, religieux ou mystiques, par oi une partie de
ces populations cherche A renouer avec une 6thique de la solidaritd et de l'en-
traide. C'est elle aussi qui suscite la volont6, chez certains peuples, de bAtir une
modernit6 qui leur soit propre, en reinterprdtant la tradition pour en ddgager les
dimensions crdatrices. Cette ambition suppose un effort de renouvellement des
normes et des pratiques sociales, par la mobilisation des traditions culturelles et
productives, des valeurs esthetiques ou morales qui pourront permettre h la socidtd
d'accueillir le progres sans se trahir, et par le rejet de toutes celles qui lPen-
ferment dans un passd sans issue.

162 Ainsi, si c'est bien une certaine fragmentation qui caractdrise aujourd'hui le
panorama psychologique et culturel de nombreuses soci6t6s du Tiers monde, cette
diversit6 semble marquer tout A la fois la volont6 de resister A un systeme de rd-
f6rents impose de l'extdrieur et l'mergence de forces et de valeurs nouvelles, dont
certaines sont encore en gestation, mais qui pourraient, h terme, dessiner un ave-
nir bien different.

163 Contestations et renouvellements apparaissent 6galement, pour d'autres raisons
et sous d'autres formes, dans un certain nombre de socidtds industrialisdes. Lh,
des groupes de plus en plus nombreux, chez les jeunes notamment, inaugurent des
attitudes nouvelles . l'gard du revenu et de la rdussite sociale, du travail et du
temps libre, du cadre de vie et de l'environnement. Des aspirations nouvelles se
font jour, qui se traduisent par des demandes accrues de ddcentralisation et de
participation, par la recherche de nouvelles formes d'enracinement au sein de pe-
tites communautes - gdographiques, professionnelles, religieuses, linguistiques -,
par un moindre attachement A l'ordre et m~me h la sdcurit6 economique, et par une
volont6 d'affranchissement A l'egard de tout ce qui peut avoir une fonction centra-
lisatrice. Ces changements sont-ils l'annonce d'une prochaine mutation dans les
systemes axiologiques de certaines socidtds industrialisdes ? 11 est difficile d'en
apprdcier l'ampleur comme la signification exacte, du fait m~me de l'extreme diver-
sit6 de ces attitudes, de leur caractere incertain, souvent ambigu ou contradic-
toire, et de l'h6tdrog6n6it6 des aspirations qu'elles rdvelent.

164 L'hdsitation des adultes, contemporains de nombreux et rapides bouleverse-
ments, A affirmer leurs certitudes, 1Pinfluence, encore mal 6valude, qu'exercent les
mddias sur les jeunes gen6rations - autant de facteurs qui laissent presager la
montde de forces nouvelles dont les motivations, les attitudes, pourraient 6tre tres
differentes de celles de leurs ainds. La ndcessit6 d'un approfondissement des pro-
blames lids i la vie, h la situation, aux comportements et aux aspirations des
jeunes apparait d'autant plus necessaire que ceux-ci representent une fraction dont
l'importance numdrique s'accroft fortement dans de nombreuses socidtds et, glo-
balement, dans la population mondiale. Certains phdnomenes les affectent tout par-
ticulierement ; ainsi les jeunes subissent, plus que tout autre groupe d'Age, les
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effets du ch6mage, qui sera sans doute, dans de nombreuses societds, le probleme

majeur de la jeunesse au cours de la presente decennie. Beaucoup de jeunes, no-
tamment dans les agglomdrations urbaines en expansion rapide,vivent dans des

conditions precaires qui, dans des cas extremes, peuvent conduire au nihilisme et

au ddsespoir. Cependant, dans les pays industrialisds, dont la population vieillit,
des charges de plus en plus lourdes vont peser sur les jeunes gendrations et on
peut s'interroger sur la nature des rapports qui sl6tabliront entre des socidtes oii

l'importance relative des groupes d'Age sera tres diff6rente. Quelles que soient les

situations, la perception que les jeunes d'aujourd'hui ont d'eux-mames et de leur
avenir peut avoir des incidences serieuses sur l'avenir de toutes les communautds
humaines.

165 Un changement s'amorce, dgalement, dans la conception traditionnelle des
r6les masculin et fdminin, avec les normes et les valeurs qui y sont attachdes.
L'dvolution intervenue dans la condition de la femme et les transformations qui af-
fectent les structures familiales s'accompagnent, dans de nombreuses societds,
d'une redistribution des r6les dconomiques et sociaux entre les deux sexes. Une
deuxieme gdndration du militantisme feminin s'efforce ddsormais, non plus seulement
d'inscrire l'dgalit6 de l'homme et de la femme dans les faits comme dans les menta-
litds, mais aussi de faire prendre en considdration les besoins et les aspirations
des femmes, tels qu'ils sont exprim6s par elles-memes, et m~me une vision du

monde qui soit sp6cifique aux femmes.

166 Nombre de rdflexions portent, par ailleurs, sur des situations oil les citoyens
semblent avoir peu d'influence rdelle face . un pouvoir complexe, anonyme et loin-
tain. Tandis que certains mettent en cause l'envahissement par l'Etat de secteurs
de plus en plus larges de la vie dconomique et sociale, d'autres, en revanche, con-
siddrant la complexit6 grandissante des mdcanismes modernes d'organisation et d'ad-
ministration, souhaitent une redistribution des pouvoirs au profit de la collectivit6
dont il convient de ddvelopper les ressources de cr6ativit6 et les capacit6s
d'initiative.

167 Sans doute faut-il voir dans ces pr6occupations, au moins pour partie, une
reaction de ddfense et de prdservation de l'identitd personnelle et sociale face A
des appareils sociaux qui ont ddmesurdment 6tendu leur pouvoir d'intervention et
de contr6le sur les conduites individuelles, p6netrant la vie de chacun dans ce
qu'elle a de plus intime - l'organisation du temps et de l'espace, les relations
affectives et interpersonnelles. Aussi certaines normes et contraintes qui se sont
imposdes sont-elles souvent percues moins comme des r6gulations que comme des
conditionnements, peu susceptibles des lors de susciter une adhesion vycue de la
part de tous.

168 Dans certains pays, des mouvements sociaux d'un type nouveau apparaissent,
qui font entrer sur la scene politique et dans l'action collective des themes qui
6taient jusqu'ici considdrds comme relevant du seul domaine prive : naissance,
vieillesse, habitat, environnement, communication. Des associations se consti-
tuent - dchappant aux clivages sociaux habituels : groupements de femmes, clubs
de "troisieme Age", cooperatives de voisinage, associations de consommateurs ou
d'usagers, groupes de loisirs ou de travail, qui exp6rimentent des formes d'action
culturelle originales, insdrant souvent des rapports nouveaux entre l'dconomique et
le politique. Des questions neuves trouvent ainsi une representation dans la so-
cietd, pendant que production culturelle et production sociale retrouvent leurs
liens originels.

169 L'ensemble de ces tentatives tdmoigne A la fois de profondes remises en cause
et de recherches nombreuses et diversifiees, qui peuvent 6tre le signe d'un renou-
veau de la cr6ativit6 sociale.

170 Entre rupture et renouvellement se trouve ainsi posd un ddfi essentiel auquel
seront confrontdes, sans doute dans les anndes qui viennent, un grand nombre de
socidtds et la communaut6 internationale elle-meme : comment concilier, devant la
complexit6 croissante des modes d'organisation et des systemes de production,
l'exigence de cohesion et d'efficacit6 requise - au plan national comme au plan
international - par l'action pour le d6veloppement, avec la part d'initiative et de
creation qui est souvent revendiqude ? Le mouvement qui, en rdaction contre les
tendances A l'uniformisation et au conditionnement, s'oriente vers la diversification
des systemes de r6ferences, rdvele sans aucun doute la profonde vitalitd des cul-
tures contemporaines. 11 peut constituer une promesse de renouveau, A condition
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toutefois que soient dtablies, dans un contexte de plus grande justice, des formes
plus approprides de communication et d'echanges entre les socidtds et en leur sein
meme, entre des groupes sociaux sdpars par la diversit6 de leurs appartenances
et de leurs projets, et entre des nations qui doivent parvenir h se comprendre et
h s'unir autour des actions de coopdration que le monde d'aujourd'hui appelle et
m me exige.

Les ddfis

171 Tels sont quelques 61ments de reflexion que Pon peut rassembler pour 6clairer les
grandes interrogations que suscite la situation du monde d'aujourd'hui.

172 Le systeme 6conomique international, caractdrise par une interd6pendance
croissante, est entach6 de profondes indgalitds dont souffrent en particulier les
populations du Tiers Monde ; s'imposent done, pour aboutir A un monde plus 6qui-
table, une vision de la croissance et du ddveloppement prenant en consid6ration la
situation et les aspirations de l'ensemble de la communaut6 humraine et une redistri-
bution des enjeux et des capacit6s d'agir.

173 Alors que chaque homme est devenu le voisin de tous les autres, il faut que
la vie internationale cesse d'&tre dominde par la peur, la suspicion et les rivalites
conduisant A un armement et un surarmement qui sont une menace permanente pour
l'ensemble de l'espece humaine. Il faut que cesse aussi une situation oil le monde
est partag6 entre une paix globale, assur6e apparemment par l'dquilibre de la ter-
reur, et une proliferation de conflits locaux surgissant lA oi veulent se maintenir
des structures de domination et oti se rencontrent, se heurtent et parfois se su-
perposent les zones d'influence de diverses puissances.

174 Les menaces qui pesent sur V'environnement, patrimoine de l'espece humaine et
de tout le vivant, exigent que soient repensdes I'organisation et la conduite des
activit6s humaines. Les tendances A l'uniformisation des comportements et des ma-
nieres de vivre et les rdactions qu'elles suscitent font apparaitre l'importance
particuliere de la diversitd culturelle ainsi que la n6cessitd fondamentale de
l'enrichissement mutuel des cultures. Le progres de la science et des technologies
et les possibilitds accrues qu'elles offrent A l'homme appellent une maitrise plus
assurde et plus 6quitablement repartie de leur application au bdnefice de tous. Les
activit~s de communication et d'information, . la lumiere des dvolutions techno-
logiques rdcentes, impliquent des innovations et bouleversements multiples auxquels
chaque socidt6 et la communaut6 internationale tout entiere doivent faire face. Les
r6les de l'dducation sont transform6s, 6largis et diversifi~s. Les questionnements
que fait apparaitre ltevolution socioculturelle tdmoignent des aspirations A de
nouvelles manieres de vivre les rapports sociaux et d'aborder 1'avenir.

175 Il s'agit l d'un ensemble d'impdratifs, d'exigences, d'aspirations qui
concernent tous les hommes et toutes les socidtds, chaque individu, et, A la limite,
l'ensemble de l'espece humaine. Ddfis d'autant plus difficiles h cerner que la res-
ponsabilit6 de Faction parait 6tre, face .4 la globalite des problemes, aussi bien
celle des individus et de la socidtd civile, que celle des Etats et de la communaute
internationale dans son ensemble.

176 C'est l'orientation essentielle du Plan A moyen terme de l'Unesco pour
1984-1989 que de donner ces defis, et aux r~ponses qu'ils appellent, des
contours plus pr6cis, et de contribuer A cr6er des conditions qui pourraient libe-
rer et mobiliser les forces intellectuelles et spirituelles ainsi que mat6rielles aptes h
frayer les voies dans lesquelles les hommes pourraient s'engager au cours des pro-
chaines d6cennies.

177 Telle est bien d'ailleurs la mission fondamentale de l'Unesco, celle que lui
assigne son Acte Constitutif adoptd le 16 novembre 1945, et sur la base duquel les
Etats membres de l'Unesco cooperent au sein de l'Organisation et, en particulier,
definissent son programme. Se rdfdrer A I'Acte constitutif, c'est donc remonter aux
principes qui fondent la vision et l'action de I'Organisation. Or, un theme essentiel
donne leur coh6rence aux differentes considdrations et dispositions que com-
prennent le prdambule et I'Article 1 du texte, c'est-h-dire celles de ces parties qui
traitent des finalitds de I'Unesco : le role ddterminant de la connaissance dans le
processus qui mene soit A la guerre, soit A la paix.

52



Probl6matique mondiale

178 Le texte de l'Acte constitutif met en lumiere les chaines de raisons dont d6-
coulent l'une et l'autre. Sur la pente qui mene A la guerre, il y a "l'incompr&-
hension mutuelle des peuples qui engendre mdpris et suspicion" ; il y a aussi le
reniement de l'ideal d6mocratique de dignit6 de la personne humaine et cette di-
gnite a pour condition la diffusion de la culture et l'6ducation de tous. Quant A la
voie qui conduit A la paix, elle passe par la "solidarite intellectuelle et morale de
l'humanitd".

179 Ainsi, "la coopdration des nations du monde dans les domaines de l'dducation,
de la science et de la culture" doit permettre d'atteindre "le but de paix inter-
nationale et de prosperit6 commune de l'humanite". Et c'est par les m~mes moyens
que peut ktre assure "le respect universel de la justice, de la loi, des droits de
l'homme et des libert6s fondamentales" qui apparaissent ainsi indissolublement lids,
dans un m~me ensemble significatif, h la paix et A la sdcurit6.

180 Cette cooperation se pr6sente, et c'est IA une consequence du r6le central
attribue h la connaissance, selon deux perspectives voisines, A la fois distinctes et
imbriqu6es. Il convient, d'une part, d'agir directement pour la compr6hension
entre les nations en favorisant "la libre circulation des ides", et, d'une maniere
g6ndrale, les echanges dans le domaine des activit~s intellectuelles et culturelles.
Mais il s'agit aussi, d'autre part, de coopdrer pour susciter dans toutes les so-
ci6tds une plus large participation A cette vie intellectuelle et culturelle, d'ohi les
notions d"'ducation populaire" et de "diffusion de la culture" ; d'on aussi l'id6al
d'une "chance dgale d'dducation pour tous" et l'exigence d'une aide "au maintien, A
l tavancement et A la diffusion du savoir". Au carrefour de ces deux perspectives,
il appartient A l'Unesco d'oeuvrer pour faciliter "9acc6s de tous les peuples A ce
que chacun d'eux publie", et aussi de veiller A "la conservation et protection du
patrimoine universel" dans le champ de la culture.

181 Ainsi, I'Acte constitutif fonde, en tant qu'activit6s de l'Unesco, les efforts
internationaux pour 6largir la participation A la culture, au sens le plus large,
dans chaque socidt6 et, en m me temps, les initiatives tendant A d~velopper le
champ de la coop6ration internationale en matiere d'6ducation, de sciences et de
culture.

182 C'est sur cette base que se sont ddvelopp6es aux cours des trente-six der-
nieres anndes les activit~s de l'Organisation, conques et mises au point progres-
sivement par un processus dont les sessions successives de la Confdrence gdnerale,
relaydes par plus de cent sessions du Conseil ex6cutif, ont marqu6 les 6tapes
essentielles. Processus complexe, rdsultant d'une interaction constante entre les
initiatives des Directeurs gendraux de l'Organisation, les propositions des Etats
membres, les travaux des commissions nationales et des organisations inter-
nationales non gouvernementales, auxquels ont contribud de maniere significative
les activitds mendes dans le cadre des programmes eux-m~mes, au fur et A mesure
de leur adoption. C'est ainsi que le progres des ides qui ont inspire l'action de
l'Unesco et la conception des approches et des modalitds d'action adoptdes sont
souvent li6s aux recommandations de diffdrentes confdrences intergouvernementales,
mondiales ou r~gionales, ainsi que des comit~s, conseils ou commissions chargds des
programmes intergouvernementaux et, plus gdndralement, aux travaux multiformes
des congres, comitds d'experts, colloques et seminaires, r6unis A divers titres et
en diverses parties du monde, avec la participation de personnalitds et de specia-
listes jouant un r6le marquant dans la vie intellectuelle, scientifique, educative,
culturelle de toutes les regions. L'action normative de I'Organisation a donnd lieu A
l'adoption par la Confdrence g~ndrale d'un ensemble de conventions internationales,
recommandations et d6clarations qui temoignent du progres des ides et de l'6lar-
gissement continu des domaines d'accord de la communaut6 internationale en matiere
d'4ducation, de science, de culture et de communication. L'action op6rationnelle,
qui s'est consid6rablement ddveloppde grAce A un financement extrabudgdtaire, a
6 congue et mise en oeuvre, selon les voeux m~mes des gouvernements intd-

ress6s, en tenant compte de l'expdrience considdrable accumulde au sein de l'Orga-
nisation. Au milieu des annees 1970, les efforts en vue de renforcer la coherence
des programmes ont conduit, apres plusieurs tentatives pr6liminaires, A l'adoption
du Plan A moyen terme pour 1977-1982 (19 C/4) qui sert de cadre, A l'heure
actuelle, aux programmes de l'Organisation.

183 Une 6valuation des activit~s men6es pendant les quatre premieres ann6es d'exd-
cution du Plan sera suivie d'une 6valuation d'ensemble, embrassant la totalit6 de la
pAriode couverte par le Plan.
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184 Tout en gardant pr6sent h l'esprit ce vaste acquis de trente-six anndes de coopd-
ration internationale, il convient de mettre en lumiere les lignes de force qui
paraissent s'imposer, au cours de la presente ddcennie, dans le cadre des finalit~s
gendrales 6nonc6es en 1945 par l'Acte constitutif : s'employer A maitriser les
immenses pouvoirs que la science et la technologie ont donnds, et vont donner A
l'homme, pour les placer au service de l'humanit4 tout entiere, de sa survie et de
son progres ; assurer la participation pleine et entiere de chaque nation a un
ddveloppement global congu selon une vision unitaire et solidaire de l'especc ;
inventer et mettre en oeuvre des modes plus justes de relations entre les peuples,
fond~s notamment sur une dynamique dt6changes oil chacun apporte bL l'autre ce
qu'il a de plus spe*cifique, dans une rencontre cr~atrice des diversit6s.

185 Car itaptitude des hommes h faire face aux problemes et ddfis du monde con-
temporain dependra, en definitive, du potentiel de cr~ativit6 qu'ils sauront susciter
et mobiliser. Rien n'y serait plus oppos6 qut une uniformisation imposde, qui se rd-
v4lerait ndcessairement, a terme, destructrice. Il importe au contraire de recher-
cher des voics originales et des strategies diffdrencides, assises sur le riche hd-
ritage culturel de chaque peuple ; c'est dire la n~cessitd d'une rdflexion appro-
fondie qui, tant sur le plan national que sur le plan international, mette en lumiere
les aspects fondamentaux et la portee des problemes qui ont des incidences di-
rectes sur la vie de tous les peuples ainsi que les interactions entre structures
economiques et systemes culturels, afin d'ouvrir les voies des formes de dove-
loppement 6conomique permettant de sortir des impasses actuelles et de favoriser le
developpement social et culturel. Clest dire aussi la n6cessite de faire appel, dans
chaque societW, aux formes les plus diverses de la crdativit6 sociale et de favo-
riser, A cette fin, une participation plus large des populations - individus et
collectivites .

186 Tels semblent bien ktre les principes qui doivent fonder et animer la solidaritd
de l'humanit6 L l'aube des anndes 80 : il s'agit de mettre en place les conditions
necessaires, et de faciliter les mutations indispensables A la construction d'une
interddpendance equitable, dans laquelle chaque societ6 puisse s'6panouir librement
et de fagon crdatrice, conform6ment A son genie propre et .4 ses aspirations.

187 Dans cette perspective, et dans le droit fil de la vocation fondamentale que
lui assigne son Acte constitutif, les principales missions de l'Unesco au cours des
annees A venir pourraient 6tre definies de la mani're suivante :

(a) Contribuer h une rdflexion continue sur les problemes du monde actuel de
maniere c faire progresser la conscience de la communaut4 de destin qui unit ddsor-
mais les individus comme les peuples. C'est une mission qui releve directement de
la fonction intellectuelle de I'Unesco que de gdneraliser la prise de conscience des
questions fondamentales qui touchent la situation actuelle de l'humanit4 et sa des-
tin&e future. Il conviendrait A cet dgard d'encourager une cooperation inter-
nationale plus active pour l'analyse des problemes mondiaux, de leurs interrelations
et de leurs perspectives d'evolution. Tout h la fois "observatoire" et "laboratoire
d'idees", l'Unesco devrait, par la confrontation des points de vue, par ltdchange et
la synthese des informations et des dtudes, dclairer ses propres orientations, sen-
sibiliser l'opinion publique mondiale A la fagon dont les hommes dlaujourd'hui
pergoivent les problemes mondiaux et s'efforcer de susciter et de propager des
attitudes de pensde novatrices h 1'4gard des solutions que ces problemes re-
quierent, ainsi que le sens d'une solidarite globale entre les peuples et les
nations ;

(b) Contribuer crder les conditions de la participation la plus large des
individus et des groupes A la vie des socidt6s auxquelles ils appartiennent et A
celle de la communaut4 mondiale. Certains secteurs, et m~me des plus larges, de la
population restent encore, dans bien des pays, "marginalis~s", sans possibilitd de
participation effective aux flux d'information, A la connaissance des r~alit~s
sociales, A la vie civique ou associative, sans possibilit6 de s'exprimer, de se
rev6ler aux autres, et & eux-memes, dans 'affirmation des principes et des valeurs
qui leur sont essentiels. Cette situation parait appeler des actions prioritaires dans
deux directions principales dont l'importance ressort des expressions les plus r6-
centes de la volont6 des Etats membres
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- l'elimination de l'analphabetisme, par la g6neralisation de Penseignement pri-

maire et l'action educative en faveur des adultes ;

- le d6veloppement de la communication, de maniere h rendre effectif 1'acces
de tous aux messages et permettre A ceux qui n'6taient jusqu'ici que des

"recepteurs", sur le plan national comme sur le plan international,

d'exprimer leurs avis, de faire connaitre leurs aspirations, la vision qu'ils

ont du monde et de son devenir.

Dans cette double perspective l'interaction de l'6ducation et des medias - et

notamment le r6le de ces derniers dans lPdducation et le d6veloppement - d6finit un

theme d'action privil6gi6. Un interet special devrait 6tre accord6, par ailleurs,

dans l'ensemble des activit6s de l'Unesco, aux groupes sociaux que de nombreuses

circonstances rendent moins aptes A faire valoir leurs droits, leurs aspirations,

leurs besoins : femmes, jeunes, populations rurales, minoritds ethniques, raciales

ou nationales, communaut6s d'immigr6s ou de r~fugids ;

(c) Contribuer h renforcer la capacite A faire face aux problemes en favo-

risant le ddveloppement et la d6mocratisation de l'6ducation et l'avancement des

sciences, en multipliant et en d6veloppant les potentiels de cr6ativit6

- scientifique et technique - en faveur de tous les peuples, en renforgant les

aptitudes et les capacites, en d6veloppant les infrastructures de recherche et de

formation, en favorisant la libre circulation des savoirs et des savoir-faire. C'est

lA une mission qui repond A des dispositions explicites de l'Acte constitutif, qui

pr~cise que l'Unesco "aide au maintien, A Pavancement et h la diffusion du savoir"

et doit "faciliter la libre circulation des ides, par le mot et par l'image". Les

thches qui paraissent s'imposer h cet dgard concernent :

- la promotion d'une 6ducation qui assure l'*panouissement des individus, les

pr6pare h participer aux changements de la socidt6 dans laquelle ils vivent

et permet la mise en valeur de leur potentiel d'intelligence, d'6nergie et de

talents ;

- la production dtun savoir et d'un savoir-faire plus pertinents aux besoins

des individus et des soci6tes, articulant mieux les acquis de la science et

de la technique aux donndes de l'evolution socioculturelle et permettant de
progresser dans l'6lucidation des ph6nomenes sociaux et humains ;

- le ddveloppement des institutions de recherche, la formation de chercheurs

et de sp6cialistes, notamment dans les pays peu pourvus h cet dgard ;

- la collecte et le stockage de linformation, sa distribution et son utilisation,

en vue du plus large acces h la connaissance.

Un accent particulier devrait 6tre plac6, A cet 6gard, sur l'att6nuation des

disparitds et la meilleure repartition des savoirs, afin de favoriser le d6velop-

pement de nouvelles connaissances dont l'ensemble de l'humanitd devrait pouvoir

b6ndficier ;

(d) Contribuer A faciliter les evolutions et les transitions d'ores et ddjb re-
connues necessaires par 1'ensemble de la communaute internationale, dans les do-
maines oui la convergence des aspirations donne lieu .4 un large consensus. C'est
ainsi qu'un vaste champ d'une coopdration renforcde parait s'ouvrir en ce qui

concerne :

- la contribution au processus de developpement - en tant que dynamique
fond6e sur des relations internationales plus 6quitables et sur la pleine
mobilisation des ressources propres h chaque socidt6, qu'elles soient

actuelles ou potentielles, humaines, naturelles ou techniques, et orient6e

vers 1'accomplissement culturel des individus et des peuples ;

- la maitrise des orientations de la science et de la technologie au bdndfice du

progres de chaque socidt6 et de l'humanitd tout entiere, et la meilleure

insertion de leurs applications dans le tissu social et culturel de chaque

nation
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- l'am6nagement de l'environnement et la gestion des ressources naturelles, y
compris la recherche relative A de nouvelles sources d'6nergie et A l'uti-
lisation des ressources des oceans ;

(e) Susciter et encourager le renouvellement des valeurs dans la perspective
d'une authentique comprehension entre les peuples, et faire ainsi avancer la cause
de la paix et des droits de l'homme. On peut en effet, sans negliger pour autant
le r6le des relations inegalitaires, interpreter en termes tout A la fois dt 6rosion des
valeurs et d'incompr~hension culturelle la persistance, quand ce n'est pas le ren-
forcement, des attitudes qui conduisent aux tensions internationales et h la macon-
naissance des droits de l'homme. C'est sans doute par son action dans le domaine
de la culture, concue dans son acception la plus large, c'est-4-dire englobant les
activit6s apparent~es en matiere de sciences, d'6ducation, de communication et
d'information, que l'Organisation pourra oeuvrer le plus directement au rappro-
chement entre les peuples et contribuer A susciter A travers les nations un mou-
vement d'unification positive et de solidarite, fond6 sur une vision nouvelle de
l'homme, du monde et de son devenir, vision orient6e vers plus de justice, res-
pectueuse des droits de Phomme et des peuples, et attach6e leur universalit6 A
travers la diversit6 des contextes socioculturels qui president h leur r alisation.

188 C'est en fonction de ces cinq missions essentielles qu'ont 6t0 concus les axes
des treize/1 grands programmes inscrits dans le Plan h moyen terme.

189 A la premiere de ces missions, qui est celle dt 4tude des problemes du monde
actuel, correspond un grand programme intituld "Rdflexion sur les problemes
mondiaux et 6tudes prospectives". Largement interdisciplinaire, faisant appel
notamment aux sciences sociales et h la philosophie, ce grand programme doit
servir A la fois A inspirer l'action d'information et de sensibilisation de l'Orga-
nisation et A soutenir, par un apport continu d'iddes, la mise en oeuvre de l'en-
semble du programme de l'Organisation et, A terme, la conception des programmes
futurs.

190 La seconde mission est plac&e sous le signe de la participation. C'est 1A que
trouve sa place un grand programme consacr6 h "1Education pour tous", et dont
l'objectif principal est de contribuer A la gen6ralisation de l'4ducation et A
l'limination de l'analphabetisme, buts essentiels, clairement 6nonc6s comme des
prioritds par la communautd internationale dans le texte de la Strat6gie interna-
tionale du ddveloppement pour la Troisieme D~cennie- des Nations Unies pour le
ddveloppement et proposes, de maniere 6galement prioritaire, dans les reponses des
Etats membres h la consultation relative A la preparation du Plan. Ce grand pro-
gramme traite 6galement de la d6mocratisation de 116ducation et de 1'6ducation per-
manente, de l'egalit6 entre les sexes en matiere d1dducation et des problemes sp6-
cifiques qui se posent en ce qui concerne l'acces h 1'6ducation et la rdussite
6ducative des groupes les moins favorisds de la population.

191 C'est 6galement A cette mission d'encouragement de la participation que peut
se rattacher le grand programme sur "Ila Communication au service des hommes"
puisqu'il apparait bien que la possibilite de participer pleinement aux processus de
communication et notamment aux flux v6hicul6s par les organes d'information, ainsi
que la multiplication et la diversification des capacit~s d'6mettre les messages (et
non seulement de les recevoir) sont des conditions du progres dans tous les
domaines de la vie des societes. La poursuite du Programme international pour le
d6veloppement de la communication (PIDC), qui concerne notamment les systemes
de transmission, les infrastructures de radiodiffusion et de tdl6vision, les agences
de presse, la production de programmes pour les m~dias et la formation de profes-
sionnels de la communication, se situe dans le cadre de ce grand programme, de
m~me que l'approfondissement des 4tudes et des recherches sur les ph6nomenes de
communication dans le monde contemporain.

1. La Conf6rence g~nerale a d~cid6, lors de sa quatrieme session extraordinaire,
de cr6er un quatorzieme grand programme intitul6 "La condition des femmes".
Ce grand programme transversal pr6sente un expos6 recapitulatif des pro-
grammes et sous-programmes qui, dans le cadre des 13 autres grands pro-
grammes du Plan, sont sp cifiquement consacres A l'am6lioration de la condi-
tion des femmes.
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192 La troisieme mission, celle qui concerne le ddveloppement des capacit6s d'uti-
liser les savoirs et le d6veloppement de ces savoirs eux-m~mes, donne lieu A
quatre grands programmes.

193 Celui qui porte sur "la Conception et la mise en oeuvre des politiques de
1'6ducation" regroupe des activitas qui continuent d'Itre indispensables au deve-
loppement des systemes 6ducatifs, notamment : concertation internationale et r6-
gionale sur les problemes educatifs, planification de l'6ducation, amelioration des
m6thodes et des contenus 6ducatifs, formation des personnels, 6changes d'infor-
mation en matiere d'6ducation.

194 Un autre grand programme est centr6 sur le theme "Education, formation et
socit6". I regroupe les contributions sp6cifiques de lt6ducation aux differents as-
pects de la vie des soci~t6s : enseignement des sciences et de la technologie dans
l'enseignement gandral ; 6ducation et monde du travail ; 6ducation et culture ;
6ducation et communication (6tant entendu que l'6ducation pour la paix et le
respect des droits de Phomme et des droits des peuples et l'6ducation relative h
Penvironnement, qui relevent de la me-me approche, sont present6es au titre, d'une
part, du grand programme relatif h la paix, h la comprehension internationale, A la
liberte des peuples et aux droits de l'homme et, d'autre part, du grand programme
relatif h Penvironnement humain et aux ressources terrestres et marines). Les acti-
vit s relatives A Penseignement superieur et celles qui ont trait A la probl matique
de la formation ont dt6 incluses dans ce grand programme, qui r6pond ainsi A la
preoccupation de voir la formation recevoir une attention particuliere dans le cadre
du Plan, et au souci de mieux mettre en valeur les liens entre les politiques de
formation et la fonction de recherche, qu'elle soit exercde dans l'enseignement
sup6rieur ou dans d'autres cadres.

195 Un grand programme est consacr6 aux "sciences et h leur application au
d6veloppement" : par sciences on entend ici tant les sciences exactes et naturelles
que les sciences sociales et humaines et parmi les applications des sciences, une
place privildKi6e est faite aux sciences de l'ing6nieur.

196 L'innovation majeure de ce programme est de rdunir, dans un meme cadre
- celui des sciences et de leurs applications - des domaines scientifiques qui ont
jusqu'ici 6t0 traitds s6pardment dans le programme de lOrganisation : sciences de
la nature et sciences de Phomme. C'est lh, d'une part, souligner la ndcessit6 de
Ilinterdisciplinaritd, refleter une evolution qui se dessine sur le plan 6pistdmo-
logique, et marquer le parall6lisme des modalit6s d'action visant . realiser le
transfert du savoir, notamment h l'intention des pays en developpement : crdation
d'institutions nationales, ou de centres internationaux ou r~gionaux ; formation de
chercheurs et de sp~cialistes ; coop6ration internationale, notamment avec les or-
ganisations representatives des milieux scientifiques et des professions techniques.

197 Ce grand programme comporte aussi des activit~s interdisciplinaires dans les
domaines "porteurs d'avenir", tels que la microbiologie, les nouvelles sources
d'4nergie et l'informatique.

198 Un grand programme, compl1mentaire des prec6dents, est intitul6 "Systemes
d'information et acces h la connaissance". I porte sur les problemes de circulation
et d'utilisation de linformation sp6cialisde - en particulier l'information scientifique
et technique - sur les obstacles i surmonter et les conditions A crder pour qu'elle
soit accessible et profitable A lutilisateur, quel qu'il soit, et quel que soit le lieu
ob il vit et exerce son activit6, par le moyen notamment de r~seaux et de banques
de donnees implant6s dans les regions et les pays en ddveloppement, et naturel-
lement grAce aux bibliotheques et aux archives.

199 En ce qui concerne la mission relative aux mutations et transitions, trois
grands programmes sont proposds. Leur lien conceptuel est celui qui apparalt de
plus en plus nettement entre processus de ddveloppement, maitrise des technologies
fond6es sur la science, gestion rationnelle des ressources naturelles et amena-
gement de l'environnement.

200 Le grand programme pr~sent4 sous le titre "Principes, mthodes et strat6gies
de l'action pour le ddveloppement" a pour objet de mettre les acquis des dobats
internationaux sur le ddveloppement, y compris la r6flexion qui se poursuit au sein
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mame de l'Organisation, au service de l'action de coopdration pour le ddveloppement
mende par l'Unesco ou avec son concours, dans ses domaines de compktence. I
comporte trois volets : le premier, d'ordre conceptuel, est consacre d l'6tude du
d6veloppement en tant que processus 6conomique, social et culturel, dans ses di-
mensions nationales et internationales, et h la mise au point de m6thodologies
approprides de planification et d16valuation ; le second volet regroupe, amplifie et
rend plus cohdrent l'ensemble des activit~s d'6tudes et de services consultatifs que
l'Organisation peut proposer aux Etats membres dans ses divers domaines de
comptence, pour pr~parer la mise en oeuvre de leurs programmes de ddvelop-
pement ; le troisierme volet, enfin, comporte l'orientation de la mise en oeuvre des
activit6s operationnelles, le rassemblement des ressources financieres et humaines
n~cessaires h cet effet et la mise au point de modalit6s d'action privil6gi6es, en ce
qui concerne notamment les programmes de formation. Dans son ensemble, le pro-
gramme tend h renforcer la cohdrence entre l'aspect conceptuel et l'aspect op6-
rationnel de Paction de l'Organisation en faisant en sorte que les activit~s de
r6flexion et de mdthode inspirent Paction opdrationnelle et qu'inversement cette
derniere apporte A la rdflexion des donndes pour lui servir de point de depart et
des moyens pour vdrifier sa pertinence. A cette convergence des approches doit
s'ajouter une convergence des ressources, quelle que soit leur origine budgetaire
et extrabudg6taire, chaque 6ldment de financement dtant appeld h contribuer A une
action d'ensemble, de maniere h en augmenter l'efficacit6 globale.

201 Le grand programme "Science, technologie et socidtd" est consacrd a la ques-
tion essentielle des rapports entre l'avancement de la science, le progres techno-
logique et la satisfaction des besoins et des aspirations des hommes. Son objet est
de contribuer h assurer la maitrise des applications de la science par la soci~t6.
Une meilleure connaissance du phenomene scientifique, l'lucidation des mdcanismes
complexes d'implantation et d'intdgration culturelle des sciences et des techno-
logies, l'dvaluation des risques des innovations technologiques, la participation des
scientifiques, des ingdnieurs et du public h la d6finition des orientations et aux
choix en matiere de science et de technologie comptent parmi les sujets abord6s
dans ce cadre. Le progres des politiques de la science et de la technologie
constitue Fun des axes principaux de ce grand programme, dont un autre aspect
important est Faction de vulgarisation scientifique, en vue d'une meilleure compr6-
hension de la science et de la technologie par le public, action compl6mentaire de
celle qui est mende dans le cadre des systemes 6ducatifs, et qui a 60 6voqu6e ci-
dessus (paragraphe 194).

202 Quant au grand programme sur "l'Environnement humain et les ressources ter-
restres et marines", il marque la poursuite et le developpement des activit~s de
l'Organisation dans des domaines oiu la cooperation intergouvernementale, conque
comme modalita essentielle de mise en oeuvre du programme, a fait largement ses
preuves. Ce grand programme regroupe ainsi les activit6s des programmes inter-
nationaux tels que le Programme international de corr6lation g6ologique (PICG), le
Programme sur l'homme et la biosphere (MAB), le Programme hydrologique inter-
national (PHI), les activites de la Commission ocdanographique inter-
gouvernementale. II comporte des innovations notables qui rdpondent h l'importance
croissante que revetent dans le monde le probleme de 'urbanisation, celui des
r6gions littorales et des iles, ou encore la protection contre les risques naturels,
notamment sismiques. Des programmes particuliers sont consacr6s A ces trois
questions. Les projets majeurs r6gionaux en cours se poursuivront et d'autres
projets de m me nature pourront ktre proposes lors de ldlaboration des pro-
grammes et budgets biennaux.

203 Reste la mission 6nonc6e en dernier et qui porte sur le renouvellement des
valeurs, la comprdhension entre les peuples, la paix et les droits de l'homme. Elle
donne lieu h des activitds qui constituent le couronnement de l'6difice, et son arti-
culation la plus directe avec les finalit6s ultimes de l'Organisation.

204 C'est donc le grand programme sur "la Culture et l'avenir" qui constitue le
premier volet de ce cinquieme ensemble de programmes. Promotion de l'identitO
culturelle et promotion de la compr~hension interculturelle y sont indissociablement
lies, comme les deux versants d'une meme r~alite : la n6cessaire diversit6 cultu-
relle d'un monde r6concilid avec lui-meme. Le domaine de la culture est celui oi
l'action de I'Organisation a pour objet direct les valeurs sp~cifiques de soci~t~s
diff6rentes : leur patrimoine, leur richesse humaine, leur cr6ativit6. C'est le
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terrain oii s'6laborent les perceptions, les connaissances et les attitudes qui
fondent, en profondeur, la reconnaissance plniere et r~ciproque de l'4gale dignit6
des peuples et des hommes qui les composent. Il y a IA une des conditions essen-
tielles de Ilavenement d'une communaut6 universelle pacifide et respectueuse des
droits de chacun.

205 Le grand programme final sur la paix et les droits de lPhomme est preced6
d'un grand programme consacr6 A un probleme d'une importance particuliere dans
les soci~t~s actuelles ; il s'agit de l"'Elimination des prdjuges, de l'intol6rance, du
racisme et de l'apartheid".

206 En ddpit des efforts de la communaut6 internationale, il apparait que le pheno-
mene de racisme, loin de s'estomper, marque une inquidtante recrudescence dans
les soci6tds les plus diverses et dans les differentes r6gions. Il s'agit IA d'un
probleme c6 car, dans son essence, il correspond A la negation m~me des droits de
l'homme et il contient en germe tous les conflits, par le refus et le mdpris de
l'autre qu'il represente.

207 I a paru n6cessaire que l'Unesco, qui a ddjh apport6 dans le passe des
contributions remarquables A la lutte contre le racisme et la discrimination raciale,
mobilise la conscience de la communaut6 internationale pour un effort nouveau et, il
faut l'espdrer, d6cisif, effort qui doit faire l'unanimite des bonnes volontds dans
toutes les regions, et dans tous les types de soci~t6.

208 Le grand programme sur "La paix, la comprehension internationale, la libert6
des peuples et les droits de Phomme"/1 constitue Ilaboutissement de la demarche
dont s'inspire le Plan h moyen terme.

209 Certes, l'ensemble des activites de IlUnesco contribue, conformment A son
Acte constitutif, au renforcement de la paix et au respect des droits de l'homme.
Il n'en est pas moins n~cessaire qu'A l'interieur de ce programme global soit
rassembl6, de maniere cohdrente, un faisceau d'activitds convergentes portant sur
les questions de la comp6tence de l'Organisation qui sly rattachent le plus direc-
tement :'6ducation pour la paix, le d~sarmement et le respect des droits de
Phomme ; l'amdlioration des connaissances relatives aux conflits, ainsi qu'A la
course aux armements et aux perspectives du d~sarmement, notamment grace a
l'apport des sciences sociales et humaines, et de la rdflexion philosophique ; le
d6veloppement de la reflexion sur les droits de Phomme et la contribution A la pro-
tection internationale de ces droits. L'ensemble du grand programme slinspire du
souci de d6velopper une conscience d'appartenance A une mame communaut6 des
hommes et d'instaurer un ordre de paix, de justice et de solidarit6.

Amadou-Mahtar M'Bow
Paris, avril 1982 Directeur gdndral

1. Le titre adopt6 par la Conf6rence generale lors de sa quatrieme session extra-

ordinaire est : "Paix, comprehension internationale, droits de Phomme et

droits des peuples" (Rdsolution 4 XC/2/13).
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RESOLUTION 4XC/1/01

210 La probl6matique mondiale et les orientations du Plan i moyen terme pour 1984-19891

La Confirence gbnrale,
Rappelant qu'aux termes de sa r6solution 21C/100, a le point de depart du processus de planification

devrait 6tre l'analyse des probkmes mondiaux x,
1. Note avec satisfaction que le document 4XC/4 qui lui a 6t6 soumis par le Directeur g6neral com-

porte une telle analyse dans sa premiere partie intitul6e a La problkmatique mondiale et les
orientations du Plan A moyen terme (1984-1989) x, et que cette analyse, & la lumiere de l'Acte
constitutif de l'Unesco, constitue le fondement conceptuel des cinq missions et des treize grands
programmes propos6s dans le Projet de plan h moyen terme ;

2. Felicite le Directeur g6ndral d'avoir 61abor6 un texte dont la qualit6 et la port6e ont 6t6 unanime-
ment reconnues au cours des d6bats et t6moignent de la capacit6 qu'a 1'Unesco de jouer plei-
nement son rble intellectuel, comme carrefour d'id6es et foyer de r6flexion, au service de la
communaut6 internationale;

3. Considere que les problemes qui y sont mis en evidence correspondent aux preoccupations de la
communaut6 internationale et aux aspirations des differents peuples du monde;

4. Souligne l'int6r8t de l'approche adopt6e qui, par le recours A plusieurs niveaux de rdflexion, permet
d'analyser aussi bien les aspects 6conomiques des r6alit6s contemporaines, et notamment la
structure et les ddreglements du systbme 6conomique international, que les changements mul-
tiples qui affectent les diverses soci6t6s sur le plan des structures sociales ou des comportements
individuels, ainsi que les facteurs culturels tels que la volont6 de pr6server les identit6s face aux
tendances A l'uniformisation;

5. Estime que cette approche permet de donner A l'analyse le caractere d'une vision globale des d6fis
auxquels 'humanit6 est aujourd'hui confront6e et de situer les diffdrents problemes 6voqu6s
dans une perspective d'ensemble coh6rente et juste;

6. Souligne que l'analyse pr6sent6e met en lumiere, & juste titre, en tenant compte du fait majeur qu'a
constitu6 au cours des dernieres decennies l'6mergence de nouvelles nations, la tendance de
toutes les activit6s humaines a s'inscrire ddsormais dans un espace 61argi aux dimensions de la
plante ;

7. Note l'int6r8t et la justesse des analyses qui montrent que la mondialisation des 6changes et des
relations, la mont6e des interd6pendances et leur extension h tous les aspects de la vie des
soci6t6s, la multiplication des instances de concertation et des m6canismes de cooperation
coexistent avec des disparit6s entre pays et h l'intdrieur des pays, avec de graves antagonismes
dans la vie internationale ;

8. Fait sienne l'id6e que les problkmes actuels du monde requierent une action globale et concerte
au niveau plan6taire, tenant compte des int6r8ts des diff6rentes soci6t6s, qu'elles soient consi-
d6r6es comme industrialis6es ou en ddveloppement;

9. Exprime son plein accord quant h l'accent qu'il convient de mettre, lorsque I'on considere les ddfis
du monde contemporain, sur la situation tres pr6occupante de centaines de millions d'etres

humains qui souffrent de la pauvret6, de la faim, de la maladie, de 'analphab6tisme ou du
ch~mage;

10. Considere que ces problemes ne peuvent tre s6par6s des contraintes qui pesent sur les pays en
d6veloppement au sein du systeme 6conomique international actuel et qui limitent 1'efficacit6

des efforts qu'ils accomplissent pour am6liorer le bien-8tre de leurs populations;
11. Souligne la place centrale qui a 6t6 donn6e, A juste titre, dans l'analyse de la probl6matique mon-

diale A la n6cessit6 de promouvoir la paix A un moment ob la course aux armements absorbe
toujours d'immenses ressources et fait peser sur l'esp&ce humaine des risques d'une extr8me
gravit6;
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12. Riaffirme qu'une paix juste et durable est ins6parable du respect des droits de l'homme et des

libert6s fondamentales, de la libre determination des peuples et de la reconnaissance de leur

6gale dignit6 ;
13. Souligne que, dans cette perspective, les libert6s des personnes et les libert6s des peuples sont les

deux faces dune m~me r6alit6;
14. Rappelle la n6cessite d'accorder une attention vigilante aux atteintes que les activites humaines

portent A l'environnement naturel et aux dommages s6rieux et parfois irr6versibles qui risquent
d'affecter les 6quilibres de la biosphere, et souligne que les solutions h ces problemes ne peuvent

6tre 61abor6es et mises en wuvre sans une 6thique globale qui fait pr6valoir la solidarit6 entre les

hommes d'aujourd'hui, et entre ceux-ci et les g6ndrations futures, sur la logique de la puissance

et les int6rets A court terme;
15. Observe que le texte de la premiere partie du Plan montre, de la maniere la plus convaincante,

comment les domaines de comp6tence de l'Unesco se situent au ceur de la probl6matique du

monde actuel et sont le lieu ofi s'operent des 6volutions d6cisives pour 'avenir de l'humanit6;
16. Souligne ainsi que la science et la technologie constituent des dimensions essentielles des pro-

bWmes contemporains et des facteurs d6terminants pour le progres des socidt6s, que la commu-

nication et l'information remplissent des fonctions vitales pour toutes les soci6t6s et pour les

rapports entre les peuples, que la continuit6 et le renouvellement de chaque soci6t6 d6pendent

de l'dducation dans sa double fonction de reproduction sociale et d'innovation, que tous les

problemes du monde actuel comportent des significations d'ordre culturel, et que la culture est

h la fois une dimension et une finalit6 du ddveloppement;

17. Considdre qu'il convient ainsi de chercher notamment dans la culture, entendue au sens le plus

large, les vraies r6ponses aux multiples d6fis du monde contemporain et que cette recherche

constitue une profession de foi en l'homme et en sa capacit6 de cr6er un avenir de paix, de

justice et de solidarit6 ;
18. Approuve les cinq missions de 'Unesco telles qu'elles sont 6nonc6es au paragraphe 187 de la

premiere partie du Plan et la structure en quatorze grands programmes' qui s'inscrit dans ce

cadre d'ensemble, et considere que cette structure, dont tous les 616ments sont lis d'une maniere

logique, donne au Plan sa coh6rence, dans une perspective intersectorielle et interdisciplinaire ;

19. Souligne que l'analyse de la probldmatique mondiale 61abor6e par le Directeur g6n6ral confere

ainsi au Plan tout entier son unit6 d'inspiration et sa capacit6 d'orienter efficacement 'action

de l'Organisation pour le progres de tous les peuples.
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I. REFLEXION SUR LES PROBLEMES MONDIAUX
ET TUDES PROSPECTIVES

L'une des conclusions essentielles qui se d6gagent de 1'analyse de la problmatique mondiale, telle 1001
qu'elle a 6t6 mcn6e au cours de 1l6aboration du Plan a noyen terme et telle qu'elle est pr6sent6c
par le Directeur g6neral dans la premidre partie de ce document, est la n6cessit6 de la poursuite
et de l'approfondissement de la r6flexion. Ainsi, parmi les missions de lUnesco proposdes au
terme de l'analyse de la probldmatique et h la lumiere de la relecture de l'Acte constitutif de
l'Organisation, la premiere est de contribuer a une r flexion continue sur les problemes du
monde actuel et sur les perspectives de leur 6volution future.

Cette reflexion releve de 'exercice de la fonction intellectuelle de l'Unesco, elle-m&rnme lide 1002
au r6le fondamental attach6 par 'Acte constitutif A la connaissance, en tant que moyen d'assurer
le progres de l'humanit6 dans les voies de la solidarite intellectuelle et morale, de la paix et du
respect des droits de l'homme.

Toute l'action de lFOrganisation doit s'inspirer de ces id6aux. Mais les voies qu'elle doit 1003
suivre ne peuvent ktre determindcs et 6clairdes que si les r6alitds du monde actuel, les ten-
dances qui s'y manifestent, les defis qu'ont h affronter les peuples sont, autant qu'il se peut,
connus et 6tudi6s. I est clair, et i'analyse de la problmatique mondiale le confirme avec force,
que c'est h l'echelle plandtaire que doivent 6tre envisagees aujourd'hui les perspectives qui per-
mettent de saisir la portde et la signification des grands problemes qui se posent dans les diffd-
rentes parties du monde. Mais ce monde 6volue, et il 6volue vite. Pour que la rdflexion joue plei-
nement son r6le, par rapport i 1'action qu'elle doit dclairer et guider, il est indispensable qu'elle
soit continue, qu'elle integre dans son champ, au fur et h mesure de leur 6mergence, les nou-
velles tendances, les nouveaux concepts, les nouvelles interpretations et les confronte, dans un
effort permanent, h l'evolution des r6alites et des pratiques dconomiques, sociales ou culturelles.

Mais cette reflexion porte 6galement en elle-m~me sa propre justification, en tant que tra- 1004
vail d'dlucidation accompli a l'intention de la communaut6 internationale : travail dont les
r~sultats, A mesure qu'ils sont acquis, peuvent servir, dans toutes les societ6s, - sensibiliser
les responsables et l'opinion aux grands problimes dont depend l'avenir de chacun.

Les valeurs qu'il appartient h l'Unesco de promouvoir exigent une comprehension reelle, 1005
profonde, entre les peuples et entre les cultures. L'un des facteurs qui, aujourd'hui, font obs-
tacle cette comprehension, dans un monde ob chaque homme est devenu, par le ddveloppement
multiforme des noyens de communication, le voisin de tous les autres, parait ktre la difference
plus ou moins grande des interpretations de la situation mondiale. Des 6venements, que chacun
d6sormais connait des qu'ils se produisent, ne sont pas pergus et compris de la mrme maniere.
Une rdflexion qui se situe en un lieu qui, par definition, permet de percevoir, dans leur diver-
sit6, les aspirations de tous les peuples, dans la varidtd de leurs expressions culturelles, une
rdflexion qui s'efforce de tenir compte des diff~rentes manieres de considerer les rdalit6s dco-
nomiques ou les problemes sociaux, une reflexion s'inspirant du souci de promouvoir l'interkt
collectif d'une espece humaine solidaire peut ainsi constituer un apport significatif h une
meilleure comprehension entre les honmes. Et pour l'Unesco, il n'est sans doute pas de tAche qui
r6ponde de maniere plus directe i sa fonction essentielle.

Donner i cette r6flexion une dimension prospective parait 6tre une exigence importante, 1006
sur les deux plans qui viennent d'atre evoques.

I est necessaire que l'action puisse tenir compte des perspectives d'6volution future, des 1007
2ons6quences possibles des tendances actuelles, des implications que pourraient avoir i l'avenir
,es choix arretes et les decisions prises aujourd'hui. La possibilit6 d'anticiper sur l'vdnement,
:our mieux s'y preparer, est un 6ldment souhaitable de toute strat6gie d'action et la reflexion
Drospective est une condition essentielle d'une planification qui tienne compte, comme il parait de
Aus en plus n6cessaire, d'un horizon a long terme.

Mais il y a davantage : des images differentes de Pavenir comptent parmi les facteurs en 1008
onction desquels les societ6s et les cultures se distinguent les unes des autres. Parfois,
i'ailleurs, les 6tudes du futur, telles qu'elles ont 6t6 mendes jusqu's maintenant, ont privildgie
le maniere excessive des tendances essentiellement dconomiaues ou technologiques, dont l'extra-
)olation est plus aisde, mais qui negligent des dimensions essentielles de la vie sociale et pro-
ettent sur lavenir, de manibre plus ou moins explicite, des visions du monde propres t cer-
.aines cultures et 6trangeres h d'autres. La necessite paralt done s'imposer d'une reflexion
)rospective qui tienne le plus largement compte de la diversit6 culturelle, qui soit attentive aux
ontinuit6s comme aux mutations possibles des idees et des valeurs et h leur dynamique propre,
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qui considere l'avenir comme un domaine ohi chaque societ6 est appel6e oeuvrer, en tant que
sujet d'une histoire qu'elle contribue A 61aborer.

Strategie d'action

1009 Les travaux mends au titre de ce grand programme doivent s'inspirer d'un double souci : d'une
part, tenir le plus largement compte de la multiplicit6 des 6tudes et des recherches qui se pour-
suivent dans le monde au sujet de la problematique mondiale ou sur des themes qui sly rap-
portent directement (cf. premiere partie, paragraphe 6), et, d tautre part, s'employer A recueillir
ou A susciter des points de vue, des interprdtations, des ides qui n'ont pas fait jusqu'ici l'objet
de travaux publids et diffuses aupres des communaut6s intellectuelles et du public.

1010 Il s'agira donc, d'une part, d'organiser des activitds d'analyse et d'observation qui permet-
tront de faire, de maniere continue, le point sur les travaux mends dans differentes regions du
monde et dans le cadre de diffdrentes institutions (notamment les organisations du systeme des
Nations Unies) sur la probl6matique mondiale et de proceder i une rdflexion approfondie sur
leurs methodes et leurs resultats - d'autre part, d'organiser, dans les differentes r6gions, des
activites decentralisees (colloques, tables rondes, etc.) propres h susciter l'expression des per-
ceptions les plus vari6es de la situation mondiale et des problemes auxquels les differentes so-
cietes sont confrontees et (i permettre de larges dchanges de vues A ce sujet.

1011 Les activitds seront organisdes sur la base de deux approches complementaires ; chacune
d'entre elles s'inspirera des principes 6nonc6s ci-dessus, donnera lieu A un programme distinct
et conduira Ai des "produits" specifiques.

1012 La premiere approche sera principalement analytique et descriptive et tendra A rassembler
et a examiner les travaux et les tenoignages recueillis sur les problemes mondiaux et leur per-
ception, de manibre hi rendre disponibles, pour l'Organisation elle-meme et pour un large public,
les points de vue et les interpretations concernant la problematique mondiale et son evolution.

1013 La deuxieme approche aura un caractere synthetique et conduira A lt 1laboration d'une 6tude
prospective internationale constituant un apport original de l'Unesco A l'6lucidation des pers-
pectives d'evolution future des societds, selon une demarche tenant pleinement compte de leurs
dimensions culturelles.

1014 Dans leur ensemble, les programmes auront un caractere largement interdisciplinaire. Il
sera fait appel aux m6thodes analytiques des sciences sociales et, en particulier, A l'emploi de
modeles ; mais la rdflexion envisagde devra 6galement s'interesser au processus de ddveloppement
des savoirs et des savoir-faire, i leur lien avec les societ6s et les cultures et s'interroger sur
l'enjeu dthique des connaissances et des techniques et sur le sens m~me des projets qui animent
les socidtes humaines. Ces exigences font apparadtre la necessite d'inclure dans la reflexion sur
la probl6matique mondiale la dimension de la reflexion philosophique.

Programme 1.1 - ETUDES ET RECHERCHES SUR LES PROBLEMES MONDIAUX

1015 Les etudes et recherches de plus en plus nombreuses qui sont mendes dans le monde au sujet de
la problematique mondiale ou sur des themes qui s'y rapportent directement se situent dans des
cadres institutionnels divers : universites et instituts de recherche, fondations ou associations
priv6es, services gouvernementaux ou paragouvernementaux, organisations du systeme des
Nations Unies et autres organisations intergouvernementales, internationales ou regionales, orga-
nisations non gouvernementales.

1016 Conformement A sa fonction intellectuelle et A sa mission en matiere d'avancement de la con-
naissance, l'Unesco se doit de se tenir au courant de ces dtudes et de leurs r~sultats et de con-
tribuer A eclairer les milieux intellectuels et le public sur la nature et la port6e de ces travaux.
M~me si, dans la plupart des cas, slagissant *d'un domaine aussi vaste et aussi complexe que la
probldmatique mondiale, ces etudes ne permettent qu'une approche partielle et incomplete de la
rdalit6, elles ne contribuent pas moins au ddbat international, et par IA m~me, A l'volution des
iddes et h la formation de lt opinion dans de nombreux pays.

1017 Mais, A cet 6gard, une reflexion de caractere critique apparait indispensable. Quelles que
soient les approches adoptdes, les travaux sur la problematique mondiale sont inevitablement lids,
en raison meme de la nature du champ auquel ils s'appliquent et qui n'est autre que le present
et l'avenir des societes, h des options qui reposent sur des presupposds normatifs ou des sys-
temes axiologiques, voire sur des options ideologiques. Ils paraissent appeler, comme un comple-
ment necessaire, une reflexion ouverte s'exergant dans un cadre destine A la cooperation intellec-
tuelle et oi peuvent s'exprimer librement tous les courants de pensee ; et ce cadre, nulIe orge-
nisation ne parait 1'offrir mieux que l'Unesco.
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Pour raener a bien cette rdflexion, il est indispensable 'examiner, de maniere approfondie, 1018
les d6marches mdthodologiques auxquelles ces travaux ont recours. En effet, le choix des con-
cepts et des hypothdses de travail, le tri des donn6es, le mode d'organisation do l'information et
hi s6]ection des relations considdr6es comme significatives relvent d'options qui influencent les
resultats et dont la nature, la port6e et les relations avec telle ou telle repr6sentation (lu monde
doivent 6tre mises en luniiore.

I convient de rappeler, . cot 6gard, que dans nombre do cas, le principal instrument rA- 1019
thodologique utilis6 est le "modele". Les modbles offrent, en effet, l'inter&t de fournir un cadre
de coh6rence eintre les variables dont ils s'attachent a d6terminer l'6volution et l'interaction. Ils
permettent ainsi do faire ressortir l'interdependance entre 6lements dont les dynamiques sont
lises : tendances macro--conormiques, groupes de populations, pays. Dans un monde oii 'on as-
siste h une prise de conscience accrue de l'interd6pendance entre 6conomies nationales et r6-
gionales, entre diff6rents aspects de l'6volution 6conomique mondiale, entre la sphere 6conomique
et la sphere sociale et culturelle, les modeles apparaissent comme des outils privilegi6s. I im-
porte cependant qu'ils fassent la place qui convient aux facteurs sociaux et culturels de l'6vo-
lution des socidtes, et notamment, A ceux qui touchent i l'dducation, au progrds scientifique et
technique, h la culture, et aux systemes d'information et de communication. I convient 6galement
d'avoir pleinement conscience des limites que comporte l'usage des modeles. D tautres n6thodes,
quantifiees ou non, paraissent aussi devoir Ltre employdcs afin d'assurer une exploration plus
complete de la r6alit6 des problemes mondiaux. I convient en particulier de concevoir les
approches intellectuelles, voire les instruments ri6thodologiques, qui permettent de tenir compte
des facteurs sociaux et culturels et de leur interaction avec d'autres facteurs, notamment 6co-
nomiques et technologiques.

MIais il y a lieu de rappeler qu'un effort pour comprendre les problemes du monde ne peut 1020
se limiter l'analyse des travaux publi6s. Il est n~cessaire de recueillir, par des mdthodes de
consultation approprides, notamment auprs des milieux intellectuels et professionneIs des diff6-
rentes rdgions, dont la consultation i l'occasion de la pr6paration du Plan A moyen terme a 6t6
recommandde par la Conf6rence g6ndrale, des indications compl6mentaires sur la maniere dont la
probl6matique mondiale est perque et comprise. I paralt 6galement souhaitable d'avoir recours,
dans la perspective de la recherche philosophique, & une analyse qui mettrait en lumiere la por-
t~e des probldmatiques sp6cifiques qui se ddgagent du progrbs mrme des sciences, tant exactes
ot naturelles que sociales et humaines.

Ainsi, les analyses portant sur les travaux disponibles relatifs A la conjoncture et h la 1021
prospective mondiales devraient ktre prolongdes dans deux directions :

- sur le plan m6thodologique, pour affiner et am6liorer les approches adopt6es, en tenant
coripte des acquis r6cents des sciences sociales ;

- sur le plan du contenu, de maniere A inclure dans le chanp de la r6flexion des d16ments
touchant plus particulierement les domaines de compdtence de l'Unesco et qui ne font pas
n6cessairernent l'objet de travaux publids sur la problematique mondiale.

Objectifs et principes d'action

Ce programme a pour objet de mettre l'Organisation en mesure de mener une r6flexion permanente 1022
sur les problernes mondiaux et leurs perspectives d'6volution, et d'en diffuser pdriodiquement les
resultats, en mettant l'accent sur des aspects particulierement pertinents pour les activitds de
l'Unesco. I visera :

- a suivre de maniere continue l'dvolution de la probldimatique mondiale en analysaut les
travaux les plus marquants concernant la conjoncture et la prospective mondiales et en
procedant A diverses consultations ; les informations recueillies seront rendues dispo-
nibles de maniere L favoriser les 6changes de vues sur le plan international

- a approfondir la recherche sur l'int6gration des dimensions 6ducative, scientifique, cul-
turelle de la communication et de Vinformation dans les mdthodes d'analyse des problemes
mondiaux, notamment en poursuivant et en orientant les efforts de modelisation entrepris
par FOrganisation de maniere a assurcr la prise en compte et le traitement addquat des
aspects sociaux et culturels.

Les activitds entreprises dans le cadre de ce programme seront ainsi de caractere A la fois 1023
analytique et m6thodologique. Elles s'appuieront sur une utilisation syst~matique des donndes re-
-ueillies par 'Organisation dans le cadre de ses activitas en matidre de statistiques. Les travaux
seront largement interdisciplinaires ; ils s'inspireront des acquis des sciences sociales et hu-
-naines, qu'ils contribueront h d6velopper dans certains domaines particuliers, et feront appel h
La rdflexion philosophique. Les indications rdsultant des activitds menees dans le cadre de ce pro-
gramme seront utilis6es lors de la pr6paration des programmes biennaux de lFOrganisation (23 C/5
it 24 C/5) et constitueront les dl6ments de rdflexion on vue do l6laboration du Plan Li moyen
terme pour 1990-1995.
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Sous-programmes

1024 Le premier sous-programme portera sur la collecte, l'analyse, la synthese et la diffusion des in-
formations sur la probl6matique mondiale et ses perspectives. Le second sous-programme develop-
pera des recherches sur des themes pr~cis touchant aux dimensions sociales et culturelles des
problemes mondiaux ; un accent particulier sera mis sur la contribution de l'dducation, de la
science, de la culture et de la communication a leur solution. Le troisieme sous-programrnre
- essentiellement mdthodologique - visera h contribuer a l'approfondissement de la recherche sur
I'int6gration des aspects sociaux et culturels dans les travaux quantitatifs, et notamment les mo-
deles. Les acquis du premier et du deuxieme sous-programme devraient permettre de mieux ex-
pliciter la formulation des modeles et, inversement, les recherches sur la mod6lisation devraient
servir A l'analyse prevue dans le cadre du premier sous-programme.

Programme 1.2 - ETUDE PROSPECTIVE INTERNATIONALE

1025 Au cours de la derniere ddcennie, l'Unesco a men6 diverses dtudes comportant une dimension
prospective plus ou moins marqu6e. Des rapports tels que celui de la Commission internationale
sur le ddveloppement de l'6ducation ou celui de la Commission internationale d'6tude des pro-
blbmes de la communication ont 6t6 publies respectivement sous les titres "Apprendre h 6tre"
(1972) et "Voix multiples, un seul monde" (1980). Principalement axes sur la description de la
situation et l'analyse des concepts dans ces deux domaines, ces rapports comportaient 6galement
des aspects prospectifs et des apercus sur les dvolutions futures. Des activitds de moindre am-
pleur ont ete consacr6es plus recemment h certains aspects de lt dvolution future dans les do-
maines de comp6tence de l'Unesco. Il convient en particulier de citer h cet dgard 1'6tude sur le
ddveloppement futur de l'education.

1026 Le moment parait venu d'entreprendre une etude prospective globale s'appliquant, non A
un seul des domaines de compdtence de l'Unesco, mais 6 l'ensemble de la probldmatique mondiale,
telle qu'elle a W abordde lors de l'elaboration du Plan moyen terme. Cette 6tude serait conque
comme une contribution majeure h la reflexion prospective internationale et pourrait en particulier
V'enrichir par la presentation de points de vue correspondant aux domaines de competence de
l'Organisation.

1027 Il parait plus que jamais ndcessaire que toutes les collectivit6s et toutes les personnes qui
les composent prennent pleinement conscience des implications que comportent, pour l'avenir, les
options auxquelles il est procedd aujourd'hui. Ainsi serait facilitee, dans tous les domaines,
l'adoption de strat~gies preventives a l'6gard des problemes, de maniere A pouvoir anticiper sur
leur 6volution future, et engager h temps des actions pour dviter I'aggravation des difficultds
qui s'annoncent. De nombreuses 6tudes prospectives sont certes mendes dans le monde, mais elles
sont souvent inspirdes par des preoccupations specifiques touchant un seul secteur de la vie des
collectivites ou par le souci d'aider i definir les strategies, notamment dconomiques, d'un Etat ou
de tel ou tel groupe particulier d'Etats. La necessite d'une approche qui depasse les points de
vue sectoriels ou regionaux et qui prenne pleinement en considdration les dimensions sociale et
culturelle des problemes, parait s'imposer.

1028 Le programme envisag6 s'inspirera d'une telle approche et contribuera h la reflexion inter-
nationale par la diffusion directe des resultats obtenus, par l'impact qu'il pourrait avoir sur les
travaux prospectifs de diverses institutions nationales ou internationales et enfin par les orien-
tations qu'il permettrait de degager pour les activites de l'Unesco au cours de la decennie com-
mengant en 1990.

Objectifs et principes d'action

1029 L'objet de ce programme est l'elaboration d'ici A la fin de 1987 d'une etude prospective interna-
tionale qui serait largement diffusee et qui servirait a preparer les orientations du Plan h moyen
terme de l'Unesco pour la periode 1990-1995. Cette 6tude viserait en particulier ( mettre en
lumiere :

- les principaux problemes actuels dont on peut envisager l'aggravation ou llattsnuation au
cours des deux ou trois prochaines ddcennies ainsi que les problemes nouveaux qui
risquent d'apparaltre pendant cette periode ;

- les facteurs 6conomiques, scientifiques, technologiques, sociaux et culturels susceptibles
d'influencer l'dvolution de ces problemes suivant divers scdnarios qui auront dt6
61abords ;

- les actions qu'il pourrait 6tre souhaitable d'entreprendre dans les domaines de comp6-
tence de l'Organisation, selon les situations envisag6es, pour faire face aux problemes
identifids.
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L'6tude devrait se fonder sur une base analytique precise, dont 1l1aboration s'effectuerait 1030
par l'6tude critique des principaux travaux de prospective accomplis h l'6chelle mondiale (en uti-
lisant les 6tudes mendes au titre du Programme 1) et par l'identification systemnatique des pro-
blames actuels ou en emergence qui se posent sur un plan g6n6ral et dans les domaines sp6ci-
fiques de competence de l'Unesco, ce dernier travail prolongeant 'analyse des resultats de la
consultation effectude en 1981 aupres des Etats membres et des organisations internationales gou-
vernementales et non gouvernementales au sujet de la preparation du Plan ai moyen terme.

L,6tude donnerait lieu h la construction de diffdrents scenarios, definis comme des combi- 1031
naisons coh6rentes d'hypotheses sur l'evolution d'un certain nombre de facteurs quantitatifs et
qualitatifs rev~tant une signification particuliere.

Il serait fait appel h un ou deux modeles existants, qui seraient adapt6s pour permettre la 1032
prise en considdration de facteurs autres qu'6conomiques, et de maniere g6n6rale, d'aspects qua-
litatifs souvent negligds dans les travaux mends jusqu'h present.

L'6tude serait men6e avec le concours d'une Commission scientifique internationale dont les 1033
membres et le President seraient nommes par le Directeur g6neral sur la base d'une r6partition
gdographique 6quitable ; le mandat de la Commission serait 6galement defini par le Directeur ge-
neral, conformement h des dispositions qui seraient propos6es dans le Projet de Progranme et
budget pour 1984-1985.

L'etude serait largement decentralis6e et ferait appel au concours des principales unites 1034
hors Siege du Secretariat ainsi qu' des groupes de travail ou des tables rondes r6unis dans los
diverses regions.

Sous-programme

En raison de son caractbre particulier, ce progranne ne donne pas lieu i plusieurs sous-pro- 1035
grammes. Il peut, en revanche, 6tre decrit par un certain nombre d( phases successives ou si-
multandes qui pourraient 6tre notamment les suivantes :

1. Analyse critique des 6tudes de prospective mondiale.

2. Inventaire des problrrmes actuels ou en emergence sur un plan gen6ral et dans les domaines
de competence de lUnesco.

3. Repdrage des changements 6conoriiques, technologiques, sociaux ot culturels les plus
significatifs.

4. Choix de sc6narios mondiaux pertinents.

5. Impact des principaux changements possibles selon les scenarios, notamment dans les do-
maines de cormpetence de l'Unesco.

6. Typologije des facteurs de changement et identification des problemes futurs majeurs.

7. Strat~gies possibles de ]'Unesco face aux problemes majeurs identifi6s, et

8. Orientations 6ventuelles pour le Plan h moyen terme pour 1990-1995.
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1036 Grand programme I «Reflexion sur les probIemes mondiaux et 6tudes prospectives

La Confirence ginirale,
Rappelant qu'aux termes de sa r6solution 21C/I00, a le point de depart du processus de planification

devrait tre I'analyse des problemes mondiaux n,
1. Souligne que l'analyse a laquelle a proc6d6 le Directeur g6n6ral en application de cette directive

et qui figure dans la premiere partie du document 4XC/4, intitul6e a La probl6matique mondiale
et les orientations du Plan h moyen terme (1984-1989) )), a permis de situer le Plan dans une
vision d'ensemble des r6alit6s du monde actuel et de leurs perspectives d'6volution et de pro-
poser les missions essentielles de 'Unesco dans les ann6es 1984-1989 ainsi que les grandes lignes
de l'action h mener pendant cette periode ;

2. Note que l'importance d'une reflexion approfondie sur les problemes mondiaux pour la planifi-

cation des activit6s de l'Organisation est ainsi mise en 6vidence;
3. Rappelle que le Conseil ex6cutif, d sa 113c session, avait estim6 necessaire a que l'Organisation

s'attache, dans le cadre du Plan h moyen terme, h 1'6tude approfondie des divers aspects n des

problemes mondiaux, a ainsi que de leurs relations et interactions et de leurs perspectives

d'6volution n ;
4. Fait sienne 1'ide d'inclure, parmi les missions de 1'Unesco, celle de a contribuer a une r6flexion

continue sur les problemes du monde actuel, de maniere a faire progresser la conscience de la

communaut6 de destin qui unit d6sormais les individus comme les peuples o ;
5. Souligne que cette mission correspond h la fonction intellectuelle de 1'Unesco et au r6le que I'Acte

constitutif de 'Organisation confere h la connaissance comme moyen d'assurer le progres de

1'humanit6 dans les voies de la solidarit6 intellectuelle et morale, de la paix et du respect des
droits de l'homme;

6. Note que la multiplicit6 m8me des travaux men6s dans le monde sur la problematique mondiale, la

diversit6 des preoccupations qui les inspirent et des interpretations auxquelles ils donnent lieu

ainsi que leur in6gale r6partition selon les pays et les regions appellent une reflexion d'ensemble,

men6e dans un cadre ouvert aux diffdrents courants intellectuels et aux diffdrentes sensibilit6s

qui se manifestent au sein de la communaut6 internationale;

7. Estime ainsi qu'il est indispensable que l'Unesco continue de jouer son r6le de a laboratoire

d'id6es o au service de la communaut6 internationale et contribue toujours davantage A pro-
mouvoir une r6flexion qui, tout en tenant compte de la diversit6 culturelle, permette de susciter

une comprehension partag6e des problames auxquels l'humanit6 est confront6e ;
8. Considere qu'il est n6cessaire que, dans sa dimension prospective, cette rdflexion tienne compte de

l'importance des facteurs culturels et tende A situer l'6volution de l'6ducation, de la science, de

la culture et de la communication dans le contexte global de l'evolution des soci~t6s ;
9. Reconnalt que l'exigence primordiale qui d6coule de la rdalisation d'6tudes prospectives sur les

problemes mondiaux est celle d'une action 6ducative destin~e A apporter des connaissances a
P'individu et h la collectivit6 et A faciliter d ces niveaux les changements d'attitude et de compor-

tement requis pour traiter les problemes d6finis dans ces 6tudes;

10. Souligne que les travaux envisages devraient ainsi apporter une contribution importante et speci-

fique A la reflexion prospective dans le monde et contribuer de maniere directe h la planification

a moyen terme des activitis de l'Organisation, s'agissant, en particulier, des ajustements

eventuels du Plan pour 1984-1989 et de la pr6paration du troisieme Plan, au-delh de 1990;
11. Approuve les orientations du grand programme I a( R6flexion sur les problemes mondiaux et

etudes prospectives o et invite le Directeur g6n6ral A prendre comme base de la programmation

biennale des activit6s de 'Organisation de 1984 A 1989 les programmes suivants

11.1 Programme 1.1 a ttudes et recherches sur les problkmes mondiaux n

(a) Qui a pour objet de mettre l'Organisation en mesure de suivre l'6volution de la

probl6matique mondiale,
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(i) En analysant les travaux les plus marquants mends dans le monde en matiere

d'analyse de la conjoncture ct de prospective ;

(ii) En proc6dant i des consultations diversifides;

(iii) En s'efforgant de mieux situer les dimensions de l'6ducation, de la science, de la

culture, de la communication et de l'information dans l'analyse d'ensemble des

problemes du monde,
(b) Et qui comprend trois sous-programmes concernant

(i) La collecte, l'analyse, la synthese et la diffusion des informations sur la probl6-

matique mondiale et ses perspectives;

(ii) Les dimensions sociales et culturelles des problemes mondiaux et, notamment,

la contribution de l'6ducation, de la science, de la culture et de la communication

A la solution de ces problemes ;
(iii) La recherche sur l'int6gration des aspects sociaux et culturels dans les travaux

quantitatifs ;
11.2 Programme 1.2 aL tude prospective internationale n, dont l'objet est '61aboration d'une

6tude qui, partant de l'analyse des principaux problemes actuels dans le monde et de

l'identification des problemes susceptibles d'apparaitre au cours des prochaines anndes,

permettrait d'6noncer differentes hypotheses d'6volution de ces problemes, compte tenu, en

particulier, des aspects sociaux et culturels, et de formuler des suggestions quant a l'action
que l'Unesco pourrait entreprendre dans le cadre de son troisieme Plan a moyen terme ;

12. Recommande au Directeur g6ndral, lors de l'6laboration des programmes biennaux pour la

p6riode 1984-1989, de veiller a ce que les activit6s pr6vues au titre de ce grand programme :

(a) Soient conques dans un esprit d'objectivit6, de pluralisme et d'ind6pendance, en tenant le plus

grand compte des travaux existants et de la diversit6 des approches culturelles et en s'inspirant

des grands ideaux de l'Unesco : renforcement de la paix, promotion du d6veloppement, respect

des droits de l'homme - de tous les hommes -, compr6hension entre les peuples, progres de

'humanit6 dans la voie de la solidarit6 intellectuelle et morale ;
(b) Aient recours, dans une perspective interdisciplinaire et intersectorielle, aux ressources des

sciences sociales et humaines et incluent la dimension de la rdflexion philosophique;
(c) Fassent largement appel aux communaut6s intellectuelles et aux organisations qui les repr6-

sentent et se fondent sur des avis et des contributions recueillies dans toutes les r6gions.
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II. L'EDUCATION POUR TOUS

Analyse des probkmes

Lexpansion des systemes 6ducatifs s'est poursuivie partout dans le monde entre 1970 et 1980, 2001
comme en temoigne la progression des taux de scolarisation A tous les niveaux. En Afrique,
pendant cette pdriode, les taux bruts sont passes, pour l'enseignement primaire, de 57 % h 78 %,
en Asie de 77 % h. 85 % et, en Amdrique latine et dans les Caraibes, de 92 % A environ 104 %/1.
Dans Penseignement du second degrd, les taux de scolarisation, pour l'ensemble des pays en
developpement, sont passes de 22 % A 31 %, et dans I'enseignement superieur, de 4,3 % h 7,4 %.

Dans les pays industrialis6s, oji l'universalisation de l'enseignement primaire est pratique- 2002
ment achevpe, les effectifs inscrits dans le second degr6 sont passds de 70,2 millions h 81,2 mil-
lions tandis que les taux bruts de scolarisation/2 ont progress6 de 70 % i. 78 %, avec toutefois un
leger ralentissement du rythme d'accroissement depuis 1975 ; dans certains pays meme, la
generalisation de l'enseignement secondaire est d6jh realis6e et elle est en passe de l'6tre dans
beaucoup d'autres ; dans l'enseignement du troisieme degr6, entin, oti les effectifs inscrits se
sont accrus de 21,1 millions h 30,8 millions, le taux de scolarisation est pass6 de 23,4 % A 30 %
pendant la meme periode avec, toutefois, un ralentissement semblable hi celui qui a W observ6
depuis 1975 pour l'enseignement secondaire.

Ces progres sont la consequence d'une demande sociale accrue ; ils tdmoignent d'une 2003
volont6 politique plus aftirmde. L'education est de plus en plus reconnue comme un droit
fondamental de l'etre humain, et comme une des dimensiors et un des moyens essentiels du
d6veloppement. Ces progres ont necessite la mobihsation de ressources materielles, financieres et
humaines considerables. Pour l'ensemble du monde, le pourcentage du PNB consacr6 aux
ddpenses publiques d'enseignement est passe de 3,7 % en 1960 h 5,6 % en 1979, et le nombre des
enseignants s'est accru considerablement, passant entre 1960 et 1980, de 12.531.000 A 28.666.000
et, pour les seuls pays en d~veloppement, de 4.720.000 A 14.375.000.

Toutefois, depuis quelques anndes, on constate, sinon une reduction des crddits consacres 2004
i l'6ducation, du moins un ralentissement g6neral du rythme de leur accroissement. Ce
ralentissement est particulierement sensible dans les pays industrialises, qui totalisent a eux
seuls environ 88 % des d6penses mondiales d'6ducation. Dans les pays en ddveloppement qui
connaissent tres souvent de graves difficult6s dconomiques et financieres, les efforts demeurent
soutenus. Mais, du fait du niveau dejh atteint pour les depenses d'dducation, de la necessite de
satisfaire d'autres besoins urgents et de la diminution constante des ressources, il est A craindre
que le rythme actuel d'accroissement des depenses d'6ducation ne puisse 6tre soutenu tres
longtemps. Cela risque d'avoir des consequences d'autant plus ficheuses que des besoins
educatifs pressants demeurent encore insatisfaits et que des centaines de millions d'enfants ne
sont pas scolarises ou quittent l'6cole avant d'avoir appris h dcrire ou h lire correctement.

Malgre l'immense effort qui a dtd fait en faveur de I'dducation, et en d6pit des progres ac- 2005
complis, le plein exercice du droit A I'6ducation est encore loin d'6tre r6alis6 h l'echelle mondiale.
L'analphabetisme, par le nombre d'6tres humains qu'il affecte, et de pays qu'il concerne, en est
le signe le plus visible. En 1980, les analphabetes repr6sentaient 60,3 % de la population adulte
en Afrique, 37,4 % en Asie et 20,2 % en Amerique latine. Et en depit d'une diminution du taux
d'analphabetisme dans le monde - qui est tombe de 32,9 % en 1970 h 28,6 % en 1980 - le nombre
absolu des analphabetes adultes ne cesse d'augmenter notamment en raison de l'accroissement
demographique. Il y avait 760 millions d'analphabetes en 1970, 814 millions en 1980/3, et si les
tendances actuelles se maintiennent, il y aurait 900 millions d'analphabetes vers la fin de ce
siecle. Analphab6tisme et nauvret6 vont en g~ndral de pair : c'est dans les pays dont les
ressources sont les plus faibles, dans les zones les plus d6favorisdes, et les milieux les plus
d~munis - ceux qui souffrent notamment de graves insuffisances en matiere de nutrition, de
sante, de logement ou qui sont affectes par le ch6mage - qu'il est le plus rdpandu.

1. Ce taux depasse 100 % du fait de la pr6sence dans le systeme scolaire d'6leves dont Page
ddpasse l'5ge de refdrence, en raison des redoublements.

2. Groupes d'Age correspondant aux groupes d'Age officiels de chaque pays ; il s'agit en
gendral du groupe 12-17 ans.

3. Les travaux statistiques en cours sur la base des nouvelles projections demographiques de
l'Organisation des Nations Unies conduisent A une estimation 16gerement supdrieure
(823 millions).
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2006 Aux analphabetes qui nont pu b6n6ficier au depart d'aucun service d'education, s'ajoutent
les nombreux jeunes qui, quittant pr6matur6ment l'ecole, n'ont pu acqudrir de formation leur
permettant de s'intdgrer de fagon active i la vie de leur socidt6, nIetant prepares ni h trouver
et exercer un emploi, ni ch participer de fagon enrichissante h la vie civique, culturelle ou
associative, et qui, de ce fait, risquent de retomber dans l'analphab6tisme et d'6tre marginalises
par rapport au reste de la socidt6. Dans nombre de pays industrialisds, oil la scolarisation
primaire est universelle, on voit se developper un analphabdtisme qui atteint (selon les
ddfinitions et selon les mthodes d'6ducation adoptees) de 2 4 10 % de la population adulte.
Ceux-ci 4prouvent de ce fait de graves difficultes A assimiler les informations necessaires A une
pleine efficacite sociale et professionnelle.

2007 L'analphabetisme peut 6tre considerd donc comme Pun des grands problemes sociaux de
notre temps, et un ddfi majeur pour la communaute internationale. Son 6radication suppose un
double effort : celui d'assurer la generalisation et la renovation de Itenseignement primaire pour
en tarir la source et celui visant i l'organisation de campagnes systematiques d'6ducation en
faveur des adolescents et des adultes analphabetes. C'est dans les pays oii les taux de
scolarisation primaire sont les plus faibles que l'analphab6tisme est le plus r~pandu ; or, en
1980, les quelque 123 millions d'enfants en Age scolaire (6 h 11 ans) qui ne frequentaient pas
l'ecole, risquent d'aller grossir, demain, les effectifs des analphabetes adultes. Il y a lieu de
souligner, du reste, que les statistiques, fondees sur les taux officiels dtinscription scolaire, ne
rendent pas tout A fait compte de la rdalite. De nombreux 6leves qui redoublent leur classe sont
inclus dans ces taux et il ne manque pas de cas oil il existe un ddcalage profond entre les
inscriptions et la frdquentation effective. Ainsi, certaines estimations donnent-elles A penser que,
dans les faits, 40 % environ des enfants Agds de 6 h 11 ans ne fr6quentent pas l'ecole primaire
en Afrique et en Asie meridionale, et 20 % en Amdrique latine. Il existe par ailleurs de grandes
disparitds entre pays et, h l tint6rieur d'un m~me pays, entre les regions : les populations des
zones rurales en gendral et des periph6ries urbaines, certaines minorites et certains groupes de
refugies sont dans une situation particulierement ddfavorisde.

2008 La g~neralisation de lPenseignement primaire est entravde d'abord par l'insuffisance des
moyens : penurie de classes et de maItres, rythme de ddveloppement scolaire plus faible que
celui de la croissance de la population. Il y a des cas cependant oti, malgre la faiblesse des res-
sources, la priorite donnee h l'education, grace h une volonte nationale affirmde, a permis des
progres importants. C'est ainsi que certains pays h faibles revenus approchent de la scolarisation
primaire universelle.

2009 Le rendement insuffisant de certains systemes scolaires ralentit encore la gendralisation de
l'dducation. Selon certaines estimations, six 41eves seulement sur dix, entres A l'ecole primaire en
1976/77, atteindront normalement la quatrieme annde d'dtudes dans les pays en ddveloppement.
Les redoublements reduisent la capacit6 d'accueil des ecoles, et les abandons en cours de
scolarit6 conduisent souvent h l'analphabetisme. Les causes des redoublements et des abandons
sont 4 la fois d'ordre pddagogique et social : programmes surchargds ou peu adapt~s au contexte
culturel, A l'expdrience ou h 1age des 61eves, utilisation de langues d'enseignement diffdrentes
de celles que parlent les enfants, penurie d'6quipements et de materiel didactique, classes
surchargdes, maitres insuffisamment ou mal formes ; ou bien encore, mauvaise qualite des
services educatifs, ecoles primaires h cycles incomplets dans les zones rurales essentiellement,
eloignement de 'dcole du lieu de r6sidence des eleves, sous-alimentation ou malnutrition affectant
ceux-ci ; pauvrete des familles dont les enfants sont obliges, hL certaines epoques, d'aider dans
les taches de production ; inadaptation du calendrier scolaire aux conditions de vie et de travail
des populations, notamment dans le domaine agricole, etc.

2010 Ainsi, si la democratisation de l'6ducation suppose l'expansion des systemes educatifs, en
vue de permettre l'accueil de l'ensemble de la population scolarisable dans les 6coles, elle im-
plique Ogalement dans de nombreux pays un eftort visant h la renovation des structures, des
methodes et des contenus en vue d'assurer une plus grande pertinence de l'education A
l'environnement dans lequel elle s'inscrit, aux besoins des populations et aux exigences de
progres. Cette action, pour atteindre sa pleine efficacite, appelle des efforts sur les plans
6conomique, social et culturel en vue d'assurer une vie moins aldatoire aux populations et une
plus grande participation de Pensemble des collectivites intdressdes aux activit4s de
d6veloppement. Ddmocratisation de la societa et ddmocratisation de l'education exigent l'une et
l'autre un effort prioritaire en vue d'eliminer les discriminations qui frappent les 6ldments les
plus defavoris6s de la socidtd, ceux qui sont les moins h mome de faire valoir leurs droits, leurs
aspirations, leurs besoins.

2011 A cet egard, l'une des discriminations les plus fondamentales qui en engendre bien
d'autres et qui est la source de tant d'indgalites est celle qui limite l'acces des jeunes filles et
des femmes A 1Peducation. Certes, d'importants progres ont ddjh etd accomplis en matiere d'6galitd
d'acces A l'6ducation : les effectifs scolaires f6minins ont presque double dans le monde entre
1960 et 1980, avec un accroissement particulierement sensible dans l'enseignement superieur. Dans
les pays industrialisds, les jeunes filles et les femmes reprdsentaient, en 1980, 49 % des effectifs
totaux, 49 % dans lt enseignement primaire, 50 % dans l'enseignement secondaire et 46 % dans
l'enseignement du troisieme degrd. Pendant la m~me periode, la proportion dtait, dans les pays
en d~veloppement, de 42 % des eftectifs scolaires globaux - 44 % dans l'enseignement primaire,
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39 % dans l'enseignement secondaire et 34 % dans l'enseignement sup6rieur. Par ailleurs,
les jeunes filles et les femmes constituaient 59 % de la population analphabete adulte.

De nombreuses raisons d'ordre historique, social, 6conomique, parfois culturel, expliquent 2012
cette situation : la faible frequentation scolaire pendant la periode coloniale, l'insuftisance des
ressources familiales, les charges domestiques nombreuses et contraignantes, le sous-6quipement
et les tAches qui en d6coulent, les mariages et les grossesses pr6coces, certaines reticences face
aux attitudes que suscite la fr6quentation de lI'cole moderne. Il s'ensuit 6galement un fort taux
d'abandon scolaire des filles et une participation relativemeni faible des femmes aux programmes
d'alphab6tisation destinds aux adultes. Une autre constatation s'impose :I rn me oil l'analphab6-
tisme a pratiquement disparu, certains comportements socioculturels - attitudes familiales ou
orientations favoris6es par le systeme educatif - limitent l'acces des jeunes filles et des femmes A
certaines formations, notamment dans les domaines des sciences, des techniques et de la gestion.
Les prejugds et les in6galitds qu'ils engendrent font peser encore dans bien des pays, sur les
femmes, de nombreuses discriminations, qu'il s'agisse de l'acces (i certaines professions ou des
perspectives reelles de carriere.

Certains groupes, en raison de leurs caracteristiques propres, accedent aussi difficilement 2013
i l'dducation ou n'y ont acces que dans des conditions tres defavorables, telles les populations
vivant dans certaines zones marginales rurales ou pdriurbaines. En outre, qu'il s'agisse de per-
sonnes handicap~es, de travailleurs migrants, de r6fugies ou de membres de mouvements de
libdration nationale, il existe des groupes, tres divers par leur importance numdrique comme par
leur situation, dont l'dducation n6cessite, par rapport h l'6ducation dispens6e 6 la majoritd de la
population au sein de laquelle ils vivent, des dispositions particulieres rdpondant h leur situation
specifique. C'est ainsi que l'6ducation des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental
appelle des mesures spdciales selon les types de handicaps, en m~me temps que des dispositions
favorisant l'insertion dans l'enseignement ordinaire, en vue de faciliter intdgration sociale et
professionnelle. De la m~me fagon, l'dducation des travailleurs migrants et de leurs enfants, et
celle des rdfugi6s, requiert des mesures particulieres pour leur permettre d'entreprendre et de
poursuivre des dtudes normales dans le cadre des institutions d'enseignement des pays d'accueil,
tout en leur assurant notamment la possibilit6 d'apprendre leur langue maternelle et de s'initier
aux dldments fondamentaux de leur culture nationale.

L'dgalitd formelle d'acces h l'ducation n'est pas toujours synonyme d'6galit6 effective dans 2014
l'entrde h l'dcole, comme dans les chances de succes. M~me dans les pays oji la durde de l'obliga-
tion scolaire a 6t6 prolong6e, et oui la gratuitd des etudes a 6t6 instaurde, ce sont bien souvent,
certes h des degr6s divers, les enfants issus de couches sociales modestes, en particulier des
familles des travailleurs manuels des villes et des campagnes, qui dprouvent le plus de difficult~s
h poursuivre leurs dtudes. Dans l'enseignement sup6rieur, il y a frdquemment une majorit6 d'6tu-
diants provenant des milieux socialement ou culturellement favorisds, et l'accroissement des effec-
tifs scolaires ne modifie que lentement cette situation. Des mesures tres diverses ont W propo-
sdes ou mises en oeuvre pour surmonter ces handicaps d'ordre socio-6conomique et culturel, qu'il
s'agisse de mesures d'incitation financiere (bourses, subventions, facilitds d'hdbergement et de
transport ; organisation de cours du soir et d'enseignement h distance et dispositions diverses
d'ordre social en faveur des personnes exergant un emploi, notamment octroi aux travailleurs de
congds pay6s d'6tudes ou de temps libre) ou de reformes portant sur les structures et le
fonctionnement des institutions 6ducatives elles-m~mes : 6cole unique pour tous les scolarisables,
ecole polyvalente, dtablissement d'un "tronc commun" qui differe le moment de la specialisation,
revision des procddures et criteres d'admission, de promotion et d'6valuation - toutes initiatives
qui contribuent h l'gahsation de chance et de traitement dans les systemes 6ducatifs.

L'effort ddployd en vue de gdndraliser l'acces A l'enseignement ne saurait constituer, en 2015
soi, un peril pour la qualit6 des 6tudes : quantite et qualit6 ne sont pas necessairement anti-
nomiques. Llexpansion de l'dducation n'aboutit a la baisse de la qualit6 de l'enseignement que si
elle ne s'accompagne pas des mesures qu'elle appelle ndcessairement h savoir : formation d'ensei-
gnants qualifi6s en nombre suffisant, crdation de salles de classes approprides et bien dquipdes,
mise en place d'un matdriel didactique convenable et toutes autres mesures tenant compte des
caracteristiques particulieres des milieux concernds.

La ddmocratisation de l'dducation n'a pas en effet que des aspects quantitatifs. L'amdliora- 2016
tion de la qualite de l'dducation est essentielle pour lui donner tout son sens. I importe, en
effet, d'assurer "les memes chances pour tous" en donnant les "meilleures chances h chacun". A
cet 6gard, de nombreux progres restent A faire dans de nombreux pays pour assurer des
passages d'une fihere A une autre filiere, d'un niveau A un autre atin dtoffrir A chaque eleve ou
dtudiant la possibilitd de faire dpanouir toutes ses aptitudes. Des efforts particuliers paraissent
devoir 6tre faits, notamment, pour 6liminer les cloisons rigides qui sdparent souvent
enseignement gdndral et enseignement technique et professionnel. Les dleves issus de
l'enseignement professionnel et technique devront avoir la possibilit6 d'accdder aux niveaux les
plus dlev6s de tout autre enseignement s'ils en ont la volont4 et la capacit6 sans 6tre soumis A
des regles formelles d'admission qui les dcartent automatiquement. Les systemes d'dducation
devront aussi 6tre ouverts plus largement A ceux qui, sans avoir suivi les dtudes normales, ont
acquis une experience, des compdtences et des connaissances qui leur permettraient de suivre
avec profit un type dlenseignement de niveau dlevd.
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2017 Mais la d6mocratisation de l'6ducation est un processus d'une extrame complexite ; toute
1'histoire de l'education est marquee, notamment pendant les dernieres decennies, par la
recherche constante de nouvelles m6thodes et de nouvelles strategies susceptibles d'assurer la
r6ussite individuelle et collective. C'est aussi une notion qui 6volue et s'enrichit A mesure m~me
qu' voluent les societds. Aussi l'analyse des problemes relatifs t la democratisation de l'dducation
m6rite-t-elle d'6tre poursuivie et approfondie constamment, compte tenu notamment de
l'accroissement et de la diversification des besoins d t dducation dans les societes contemporaines.
Les progres accel6res des savoirs et des techniques, l'evolution de plus en plus rapide des
structures et des profils d'ermplois, l'apparition de nouveaux domaines de connaissances et de
nouveaux types d'activites imposent h la fois une formation gen6rale initiale de niveau toujours
plus dlev6, et des recyclages et des reconversions plus frequentes qui supposent la possibilite
d'acces, au-delk de la premiere phase de formation, h l'education, h des fins professionnelles ou
de culture generale.

2018 La democratisation de l'ducation apparait ainsi, dans une large mesure, inseparable desor-
mais de l'education permanente, concue comme un processus continu, commence avec l'education
initiale, et poursuivi tout au long de la vie. Dans cette perspective, des efforts ont 6td faits,
dans de nombreux pays, pour que les systemes 6ducatifs preparent l'individu aux differentes
dtapes de son existence et lui permettent de trouver une place appropride A sa vocation et ses
aptitudes et de pouvoir assumer dans des conditions satisfaisantes toutes ses fonctions dans un
monde en changement rapide. Le fait peut-&tre le plus significatif A cet 6gard est que la notion
d'hge scolaire tend ddsormais A perdre de sa valeur, ou du moins est envisagde de fagon tout A
fait nouvelle. Tandis que les systemes sducatifs s'ouvrent plus largement aux enfants en Age
prescolaire, ainsi qu'aux personnes qui n'ont pas eu acces au systeme scolaire et universitaire
ou, pour diverses raisons, souhaitent completer leurs connaissances, des initiatives multiples
sont prises en faveur de celles qui se sont retirdes de la vie active, conduisant, par exemple, A
la creation d'universit6s du troisieme Age, au developpement de l'enseignement A distance, et
plus generalement de nouvelles formes d'enseignement extrascolaires. L'alphabetisation se
developpe, comme le point de depart d'6tudes ou de formations ultdrieures et les adultes, quels
que soient leur Age, leurs antecedents scolaires et leur profession, sont de plus en plus souvent
encouragds A reprendre leur formation ; de nouvelles institutions sont cr6des h cet effet et de
nouvelles formules d'apprentissage adoptees. Cette tendance pr~sente un interkt particulier pour
les travailleurs et, plus g~neralement, pour tous les adultes qui nont pu poursuivre leurs
6tudes jusqu'au niveau correspondant A leurs aspirations. De m~me, il est loisible A de nombreux
jeunes, qui ont prdf~rd s'assurer un emploi sans avoir fait de longues 6tudes, de reprendre
ulterieurement celles-ci. L'adoption de nombreux programmes de perfectionnement et de
recyclage, destinds notamment h certaines categories de dipl6mes de l'enseignement supdrieur, la
creation d'universites populaires ou d'universites ouvertes montrent bien que l'4ducation des
adultes tend h prendre une dimension nouvelle : elle cesse d'6tre consideree seulement comme un
appoint pour ceux dont la formation initiale a W insuffisante, pour devenir une 6tape normale
dans le deroulement d'une carriere, un dldment important de lidpanouissement personnel et mome
un aspect nouveau du droit A l'education. Il importe de souligner h cet 6gard le r6le essentiel
que peuvent jouer les moyens d'inforrmation de masse - s'ils sont judicieusement utilises - dans
l'accroissement du niveau general de connaissance des populations, dans l'alphabdtisation et
l1'ducation des adultes et dans la formation A distance pour des niveaux plus dleves. Associes
aux ordinateurs, ces moyens ouvrent des perspectives tres grandes h. la formation initiale comme
A l'dducation permanente. Ce foisonnement de nouvelles formes et de nouvelles modalites
d'dducation ne doit pas faire oublier que l'6cole demeure l'element central et la base de tout
systeme d'dducation ; il ne peut y avoir en effet de v6ritable democratisation de 1'6ducation si le
systeme d'enseignement institutionnalis6, et en premier 1'ecole et l'universite, ne sont pas
profondement democratises.

2019 Pour renforcer le mouvement en faveur de l'education permanente, de nombreux obstacles
doivent ttre surmontes, et qui ne sont pas uniquement d'ordre financier. Il importe par exemple
de vaincre un pr6juge encore tres repandu dans certains pays, selon lequel la formation destin6e
aux adultes serait de qualitd infdrieure h celle dispens6e dans le cadre de l'6ducation initiale. Ce
prejuge rdsulte souvent du fait que les systemes d'evaluation des resultats et de delivrance des
dipl6mes naccordent pas de valeur suffisante A la formation en cours d'emploi et tiennent peu ou
pas compte de l'experience acquise dans le travail. Dans certains cas, il semble aussi que les
possibilites de formation dans le cadre de l'education permanente ne sont offertes qu'h des
groupes socioprofessionnels de niveau ddjh tres 6lev6 ; ce qui rend tres limite leur acces.
L'6ducation permanente apparait toutefois, de nos jours, comme une tendance majeure dans le
ddveloppement de l'dducation et comme la perspective la plus propre A assurer A tous des
chances accrues, et h rapprocher l'dducation de la vie et des besoins des societds.

Strat6gie d'action

2020 Il ressort de l'analyse mende dans la premiere partie du document (cf. par. 187b) que l'une des
principales missions de l'Unesco, pour les ann6es 1984-89, est notamment "de contribuer A crder
les conditions de la participation la plus large des individus et des groupes A la vie des socidtes
auxquelles ils appartiennent et A celle de la communaut6 mondiale".
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L'acces A 1'6ducation parait constituer Pun des prdalables A toute participation eftective A 2021
la vie et au progres des socidtds. La persistance de l'analphabetisme ou des formations insuffi-
santes constituent dans de nombreuses soci6tes des obstacles majeurs hL cette participation. Lob-
]ectif fondamental est donc de g~ndraliser l'enseignement primaire, c'est-A-dire d'ouvrir la pos-
sibilite d'y acceder a tous les enfants, filles ou gargons, en Age de le frequenter (six h onze
ans). Aussi lun des axes prioritaires de Flaction de l'Unesco devrait Ctre, au cours de !a pro-
chaine d~cennie, de favoriser le developpement et ]a r6novation de l'enseignement primaire et de
promouvoir l'elimination complete de l'analphabetisme. Le d6veloppement de 1'enseignement
primaire est le prealable A toute eradication d6finitive de l'analphabetisme. Mais lVacces b. 1'cole
devra cesser d'6tre synonyme, comme c'est encore le cas dans de nombreux pays en
ddveloppement, de rupture avec le monde rural. Les strategies visant A contribuer A ddvelopper
et h renover l'enseignement primaire stattacheront done i favoriser, notamment a travers l'action
des bureaux et sous-bureaux regionaux, tout ce qui contribue h lier l'ecole ? la vie et en
particulier, hi la vie et au d6veloppement du milieu rural. Quant ?i l'analphabetisme, son
dlimination dans des delais aussi rapprochds que possible, devra ktre un objectif majeur de
l'Organisation et de ses Etats membres au cours de cette ddcennie. L'urgence de cette tAche a
W clairement affirm~e, recemment encore, par ltensemble de la communaut6 internationale ; elle
s'inscrit dans le cadre des objectifs enonces par la Stratdgie internationale pour la Troisieme
Decennie des Nations Unies pour le d6veloppement. L'alphabetisation constitue en effet un
element essentiel de toute strategie de ddveloppement puisqu'elle ouvre la possibilit4 de doter les
individus et les collectivit6s des connaissances et du savoir-faire par lesquels ils peuvent mieux
prendre conscience des perspectives qui s'offrent hi eux, et surtout, par lesquels ils peuvent
mieux agir par eux-memes, pour am6liorer la productivit6 du travail, l'hygiene et la sant6, les
conditions gendrales de vie et l'exercice de leurs droits civiques.

L'dradication de l'analphabetisme, dans des delais rapproch6s, suppose en premier lieu, 2022
une volonte politique se traduisant par une action massive, globale, concertee et organisde. Au
niveau national, d'abord, toutes les forces vives, tous les moyens disponibles - financiers, mate-
riels, humains -- doivent 6tre mobilises h cette fin. Les enseignants, les travailleurs instruits, les
61eves des 6coles secondaires, les professeurs et les 6tudiants des universit~s et autres institu-
tions d'enseignement superieur devront y jouer un r6le primordial, en participant h des
campagnes syst~matiques et massives, preceddes d'une preparation minutieuse. La communaute
internationale devra apporter, par tous les moyens modernes, financiers, intellectuels, son
soutien aux efforts ddployds dans les Etats membres, car si l'analphabetisme nest pas totalement
absent de pays meme parmi les plus industrialises, c'est dans les pays en developpement, et
dans ceux d'entre eux qui sont les plus d~munis, qu'il est le plus rdpandu. L'objectif ?I
atteindre, d'ici h 1989, aux niveaux r~gional, interr~gional et international devra 6tre celui d'un
renversement des tendances ; il s'agira d'oeuvrer pour que, malgr6 la croissance demographique,
le nombre n'augmente pas, et pour qu'lil diminue mome. Deux actions compl6mentaires devront
donc tre menees : rdduction sensible de l'effectif des enfants non scolarises et accroissement du
nombre d'alphabetises parmi les adolescents et les adultes.

Le deuxieme axe de la strategie d'action de l'Organisation repond h une consideration nor- 2023
mative, puisqu'il s'agit dtinscrire les principes d'6quit6 et de justice au coeur mtme de l'action
educative. L'Organisation devra slefforcer de stimuler et d'appuyer les efforts des Etats membres
visant hL assurer la d6mocratisation de l'dducation de facon h? en permettre l'acces A tous, sans
discrimination aucune. Chacun doit pouvoir tirer le meilleur profit de l'ducation hi tous les ni-
veaux, en fonction de ses besoins, de ses aspirations et de ses capacites, ce qui sera de nature
a favoriser la mise en valeur, au bdndfice de toute socidtd, du potentiel d'intelligence, de talent
et d'6nergie de tous ses membres. L'objectif sera donc de contribuer h 6liminer toutes les formes
de discrimination dans le domaine educatif, et d'aider A promouvoir les mesures permettant de re-
mddier aux indgalites de fait qui affectent certains d16ments des populations, certains groupes ou
certaines couches sociales tant pour ce qui concerne les possibilites eftectives d'acces aux sys-
temes educatifs que les chances reelles de succes.

Les discriminations et les situations de fait qui desavantagent les jeunes filles et les 2024
femmes dans les diffdrentes societds feront l'objet d'une attention particuliere. Il s'agira non
seulement dlelucider les causes, mais aussi d'oeuvrer pour y porter remede. I y a lieu de souli-
gner A cet 6gard que toute l'action entreprise dans le domaine de l'6ducation, concerne tout
autant les hommes que les femmes, et que, chaque fois que cela est ndcessaire, des mesures
concretes doivent 6tre prises pour 6liminer les obstacles qui entravent l'dgalit6 effective des
femmes. Cette preoccupation sera presente au niveau de l'analyse comme A celui de l'action afin
que soient apportes & tous les stades de la conception, comme de la mise en oeuvre des
politiques et du processus 6ducatifs, les correctifs necessaires.

Le troisieme axe de la stratdgie de l'action de l'Organisation est relatif au principe et au 2025
processus de la ddmocratisation qui ne parait pouvoir 6tre conque, dans les socidtes actuelles,
que dans la perspective d'une dducation permanente pour tous. Chacun doit pouvoir acceder, A
tout moment, et tout au long de sa vie, selon les modalit6s les plus approprides, h toutes les
possibilites educatives qu'offre une soci6td. Et l'dducation des adultes doit devenir partie
integrante d'un processus 6ducatif intdressant tous les 6lements d'une soci6te. L'Organisation
devra s'efforcer done de favoriser le developpement de l'dducation des adultes et, h cet eftet,
coopdrer avec les Etats membres notamment dans la recherche de solutions permettant une
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integration plus addquate des differents types et des diff6rentes formes d'6ducation, qut elles
relevent de l'6ducation scolaire ou extrascolaire, de la formation initiale ou continue. Elle
encouragera 4galement l'adoption de mesures visant A assurer la participation active des adultes A
V6daboration et h la mise en oeuvre des programmes 6ducatifs qui leur sont destin~s.

Programme 11.1 - GtNERALISATION DE L'tDUCATION : DtVELOPPEMENT
ET RENOVATION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
ET INTENSIFICATION DE LA LUTTE CONTRE L'ANALPHABETISME

2026 Du fait de la diversit6 des situations (conditions d6mographiques, 6conomiques et sociales, taux
de scolarisation et d'alphabdtisation, r6alit s culturelles), U'6tablissement de strategies en matiere
de scolarisation et d'alphabdtisation se situe essentiellement au niveau national. C'est en fonction
des priorit6s nationales qu'il convient donc de determiner les objectifs, la nature et les modalit6s
de la coopdration internationale.

2027 Il s'avere cependant que la lutte contre lt analphab6tisme ne saurait 6tre dissocide de la
g6neralisation de l'enseignement primaire, ce qui suppose un effort accru pour d~velopper les
services 6ducatifs dans les zones les plus demunies et 4 l'intention des populations les plus d6-
favoris6es. L'extension du r~seau scolaire, la r6novation des contenus et methodes d'enseigne-
ment, l'amdlioration de la formation des maitres constituent A cet 6gard des priorites. Par ail-
leurs, l'expdrience recente a montre que si, dans certains contextes, des strategies s6lectives
d'alphabetisation 4tablies en faveur de groupes particuliers et s'articulant autour de certains
objectifs concrets de d6veloppement se sont reve16es efficaces, des resultats remarquables ont 6t6
obtenus par l'organisation de campagnes systematiques s'adressant h tous les secteurs de la
population et aptes hi creer une vdritable dynamique collective. Associant activement les
apprenants, ancree dans la realit6 de leurs cultures profondes - dont elle ddcouvre et valorise
les aspects dynamiques -, l'alphabetisation acquiert en effet tout son sens quand elle s'inscrit
dans un processus de changement social visant h accroitre la participation de tous a tous les
aspects de la vie des soci6tds et A leur 6volution.

2028 Pour rdussir, une telle entreprise requiert, h l'6vidence, une ferme volont6 politique, qui
se traduise par la mobilisation de toutes les ressources disponibles - celles des ministeres con-
cernes, des ecoles et des universites et du secteur public, celles des collectivites et du secteur
priv6 - et la collaboration effective de lVensemble de la collectivitd, par les moyens les plus
divers organisations non gouvernementales, associations b6ndvoles, clubs de jeunes, syndicats,
etc. Les mrdias, quant A eux, peuvent constituer d'excellents instruments de sensibilisation et
de motivation, en suscitant une claire conscience du r6le que peut jouer l'alphabetisation dans le
processus de developpement et le progres social ; ils peuvent contribuer i creer un
environnement culturel propice et constituer des moyens efficaces d'apprentissage par la diffusion
directe de cours appuy6s sur des supports dcrits mis prealablement la disposition des
auditeurs.

2029 Dans des contextes particuliers, des formules novatrices peuvent permettre d'articuler tres
6troitement l'enseignement institutionnel et l'6ducation extrascolaire pour dispenser les connais-
sances de base aux adultes, comme aux enfants ou aux jeunes qui restent en dehors de l'6cole
ou V'abandonnent prematurdment. Le recours au volontariat, en particulier des jeunes instruits,
61eves-malitres, 6leves de l'enseignement secondaire ou 6tudiants, peut jouer un r6le important
dans le succes des campagnes nationales d'alphab6tisation.

Objectifs et principes d'action

2030 Ce programme a pour objectifs

- de susciter une prise de conscience accrue de l'ampleur et de la gravit4 du probleme majeur
que constitue la persistance de l'analphab6tisme dans le monde, et de mobiliser lopinion pu-
blique mondiale, h tous les niveaux, en vue de son 6radication ddfinitive ;

- de contribuer h une meilleure connaissance des relations r~ciproques dans la lutte contre
'analphabetisme, entre la g6neralisation et la renovation de Itenseignement primaire et

l'alphabetisation des adolescents et des adultes. A cette fin, 1'Organisation encouragera la
collecte et la diffusion d'informations sur les exp6riences en cours, les objectifs et cibles
poursuivis par les diff6rents Etats, les mrthodes employ~es et les r~sultats ddjh atteints ; elle
s'efforcera de stimuler la realisation d16tudes visant h identifier les mesures 14gislatives,
administratives, financieres, sociales ou autres, n~cessaires A la mise en oeuvre des actions
concertdes de scolarisation primaire et d'alphab6tisation ;

- de contribuer au renforcement des capacites nationales susceptibles de favoriser la scolarisation
des enfants et 1alphabetisation des adultes, notamment la formation d'educateurs et de specia-
listes, 1'41aboration et la production de matdriels didactiques approprids, la fourniture d'6qui-
pements, etc.
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- de promouvoir toutes activites susceptibles de contribuer A lier davantage l'dcole a la vie, en
particulier h la vie rurale ;

- d'intensifier la coop6ration sous-regionale, rdgionale et internationale, par le renforcement des
6changes et de la cooperation technique entre pays en d6veloppement, et en accordant un
appui accru aux centres et institutions a vocation r6gionale ou sous-rdgionale, en contribuant
une meilleure coordination des efforts des diff6rentes organisations internationales gouverne-
mentales et non gouvernementales et A la mise en oeuvre de projets majeurs de port6e r6gionale
ou sous-rdgionale.

Les activit~s relatives a ce programme seront d6finies dans le cadre des orientations 2031
suivantes :

- considerer 'alphabetisation des adultes et la scolarisation des enfants comme deux volets d'une
m~me action et les mener de front ; repenser les profils de formation des 6ducateurs en
fonction de ce double r6le, de m~me que les activit6s des institutions qui contribuent A
l'6ducation et A la promotion culturelle ; rdorienter la planification et la gestion de L'Mducation,
et tous les eLements de soutien des systemes 6ducatifs (ressources financieres, moyens de
communication, infrastructures, industries pddagogiques, etc.) pour mieux servir cette double
action ;

- une attention particuliere sera accordde A la situation des groupes gen6ralement ddfavorises en
matiere d'education : les femmes et les jeunes filles, en tout premier lieu, les populations des
zones rurales et de certaines pdripheries urbaines, les travailleurs migrants et leurs familles,
les personnes r6fugides ;

- lt appui de l'Organisation sera accord6 A tous les pays en ddveloppement, mais une priorite sera
donnee aux plus d6favorises d'entre eux et i ceux qui sont confrontes i des situations d'ur-
gence, et A ceux qui entreprennent une action systematique destine 6liminer l'analphabetisme
et assurer la scolarisation de tous les enfants ;

- des actions de postalphabdtisation seront encouragees, L'alphabetisation des adultes, comme
lPenseignement primaire, ne constituant qu'une 6tape dans un processus d'dducation continue ;

Les modalites d'action seront orientees et moduldes de m aniere A obtenir des effets multi- 2032
;licateurs corapte tenu de chaque contexte particulier et du niveau - national, regional ou inter-
-iational - oii sont menees les activites. Un appui technique et des services consultatifs seront
rournis sur leur demande aux Etats membres ; les 6changes d'informations et les activit6s de for-
nation seront encouragds et soutenus notamment dans le cadre des activit6s operationnelles. Des
,fforts particuliers seront d6ployes en vue d'accroitre les ressources consacrees la scolarisation
A A I'alphab6tisation ; tout soutien necessaire sera apporte aux Etats membres pour les aider h
rouver des ressources supplementaires dans le cadre de la cooperation multilaterale ou bilate-
,ale, par L'entremise des ONG ou des institutions et fondations int6ressdes.

nous-programmes

Jn premier sous-programme - Meilleure connaissance du probleme de I'analphabetisme - visera h 2033
nieux identifier les analphabetes (individus et groupes), A 6lucider, dans chaque contexte parti-
ulier les raisons qui Ilexpliquent et notamment les obstacles d'ordre social ou familial auxquels

,e heurtent la scolarisation des enfants et la poursuite de leurs 6tudes, les consequences qui en
6sultent pour la population, les mesures qui pourraient Ltre prises pour 1'4liminer. Des 6tudes
eront entreprises notamment sur les relations - aux plans local, national et regional - entre la
colarisation des enfants, ses resultats et l'evolution de l'analphabetisme ainsi que sur les noyens
)ar lesquels des liens plus etroits pourraient Ltre etablis entre 'action educative ii L'ecole et la
utte contre l'analphabetisme. Des recherches seront effectu6es d'une part sur la facon dont
)ourrait ktre accrue la motivation des adolescents et des adultes 6 1'6gard de l'alphabetisation,
l'autre part, les moyens et les modalites par lesquels les organes d'information (journaux, radio,
416vision, reseaux d'agences de presse) pourraient contribuer h sensibiliser L'opinion et A sou-
enir les efforts de ddveloppement de l'alphabetisation.

I Un deuxieme sous-programme - Contribution A L'6aboration et & la mise en oeuvre de strategies
iationales, regionales et internationales pour la g~niralisation et la r6novation de l'enseignement
>rimaire et l'61imination de l'analphabetisme - visera A contribuer A accroitre la capacite des Etats
iembres i ddfinir et h appliquer des strat6gies permettant d'articuler plus 6troitement la gen6ra-
isation et la renovation de lPenseignement primaire avec l'alphab6tisation des adultes. Une at-
ention particuliere sera accord6e h 'universalisation de henseignement primaire et A 'alphab6-
isation des jeunes et des adultes dans les zones rurales. A cet effet, un soutien sera apport6
ux Etats membres, 4 leur demande, dans des domaines tels que : le renforcement des services
.e planification et de gestion ; l'identification des problemes majeurs qui appellent des solu-
ions ; l'dlaboration, la mise en oeuvre et h'dvaluation des reformes ; la revision des contenus ;
elaboration de m ateriel didactique ; la prdparation de campagnes nationales d'alphabdtisation ; la
Aise en place de structures de postalphabdtisation ; et le developpement de la participation des
ateresses aux activites 6ducatives qui les concernent, etc.
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- Un troisiere sous-programme visera ,I renforcer les activit6s r6gionales et nationales de Forma-
tion des personnels d'alphabetisation, ainsi qu 'h promouvoir le recyclage de ces differentes catd-
gories de personnels. Une importance particulidre sera attach6e a la formation des formateurs,
et h la realisation d'exp6riences pilotes de formation do personnels polyvalents pour la scolari-
sation des enfants et l'alphabdtisation des adultes.

- Un quatrieme sous-programme - Promotion de la lutte contre l'analphabdtisme de retour et
promotion d'activites dducatives destindes h V'insertion des jeunes ayant quitt6 l'6cole dans le
circuit de production - contribuera a susciter, par 1'dchange d'informations et d'exp6riences, aux
niveaux regional et international, et par des projets pilotes, le d6veloppement d'activit6s 6duca-
tives novatrices, destin6es aux jeunes les plus defavoris6s, et propres a assurer le perfection-
nement des connaissances et des competences acquises au cours de la scolarit6 ou l'occasion de
programmes d'alphab6tisation, Pacquisition d'un savoir-faire leur permettant de s'ins6rer dans le
circuit de production, notamment agricole et artisanal.

Programme 11.2 - DEMOCRATISATION DE L'EDUCATION

2034 Ce programme a pour objet de stimuler et d'appuyer les efforts des Etats membres visant A assu-
rer . tous l'exercice en pleine dgalit6 du droit A l'6ducation. I s'agit de favoriser la d6mocra-
tisation de l'ensemble du systeme des diff6rents types et formes d1dducation qui est un facteur
essentiel h l'6panouissement de chaque individu et A la d6mocratisation de la socidte. La mise en
oeuvre de l'dducation permanente qui r6pond aux besoins du monde contemporain apparait aussi
comme un aspect important de la d6mocratisation de P'ducation.

2035 La democratisation appelle la mise en oeuvre de mesures d'ordre legislatif, educatif, social
et financier permettant d'assurer .la pleine 6galit6 en ce qui concerne les possibilit6s d'acces A
l'dducation scolaire et extrascolaire, et les chances de succes tout au long du processus 6ducatif
ainsi que la participation des populations concerndes A la planification, lt execution et l'6valuation
des programmes educatifs. La notion de d6mocratisation de lt education s'6largit du reste avec
l'6volution rapide des socidt6s actuelles, l'explosion du savoir qui entratnent l'une et ltautre un
accroissement et une diversification plus grande des besoins 6ducatifs. L'aspiration h l'6galite
d'acces et des chances de succes apparait comme une n6cessit6 pour certains groupes de popula-
tion qui se heurtent parfois A des obstacles dans l'exercice de leur droit A l'6ducation (les
femmes, les couches sociales modestes - en particulier les travailleurs manuels et leurs familles -,
les ruraux, certains groupes ethniques ou linguistiques, etc.). Certes, A l'intdrieur de chacun
de ces groupes peuvent exister des diffdrences consid6rables ; les efforts devraient concerner
plus particulierement les personnes les plus d6favoris6es.

2036 Des efforts importants ont td d6ployds partout dans le monde pour permettre un acces
plus large et pour des dur6es plus longues i l'education pour les enfants de toutes origines.
Parmi les mesures susceptibles de contribuer A accroitre ces efforts figuraient notamment celles
qui tendaient 6 assurer la gratuit6 de l'enseignement, l'allongement de la scolarit6 obligatoire,
l'accroissement de la capacitd d'accueil des 6tablissements d'enseignement secondaire et superieur
notamment, l'octroi de facilites financieres et matdrielles aux plus d6munis, et l'6galite de
traitement de tous, par l'6limination de toutes formes de discrimination ou de s6grdgation sociales
ou autres.

2037 Certes la d6mocratisation de l'6ducation exige que la vie 6ducative soit r6gie par des regles
communes permettant notamment d'assurer A chacun un fonds commun de connaissances et de
competences, mais elle requiert de plus en plus, par ailleurs, une diversification des m6thodes,
et parfois meme des structures, pour tenir compte des caracteristiques et des besoins
particuliers aux diff6rents groupes d'une meme soci6te afin d 1offrir i chacun les meilleures
chances d'6panouissement. La diversification des actions 6ducatives apparatt, du reste, comme
une necessit6 dans un contexte d'education permanente oti chacun, A tout moment de sa vie, doit
pouvoir parfaire ou renouveler sa formation ou son information, compte tenu de ses besoins, de
ses capacit6s, comme du progres des connaissances et de l'evolution des structures et des profils
de l'emploi.

2038 En outre, il paralt essentiel, dans le contexte actuel, que l'ensemble des activitds 6duca-
tives soit organise de maniere A assurer une continuite entre les differents niveaux, types, et
formes d'6ducation, des possibilites de passer A un quelconque niveau vers l'activite profession-
nelle ou vers des formations professionnelles compl6mentaires courtes, et une meilleure coordina-
tion entre l'6ducation scolaire et l'6ducation extrascolaire.

2039 Pour accroitre les possibilit6s d'6ducation pour tous, il apparait essentiel d'assurer une
participation plus grande de tous les el6ments int6ress6s A la vie des institutions 6ducatives
scolaires et extrascolaires, notamment les parents d'6leves, les enseignants, les eleves et dduca-
teurs eux-memes, les repr6sentants des communaut6s au sein desquelles l'6cole est etablie.
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Objectifs et principes d'action

Ce programme a pour objectifs: 2040

- de contribuer A l'elirination de toute forne de discrimination en matiere d'dducation, notamment
dans le cadre de F'action normative dejhL entreprise par l'Organisation h cet effet ;

- de coopdrer avec les Etats membres en vue d'identifier les inegalites en matiere d'6ducation,
d'en analyser l'origine et la nature et de ddfinir les diverses mesures d'ordre 1dgislatif,
financier, administratif, social ou dducatif, propres h assurer une plus grande dgalite dans les
chances d'acces h l'6ducation et dans les chances de succes. L'Organisation devra s'efforcer
notamment de promouvoir des 6tudes sur la situation des groupes qui ne jouissent pas
pleinement de leur droit h l'6ducation, et sur les mesures h prendre afin d'y remddier ;

- de favoriser une meilleure compr~hension, par l'opinion publique comme par les decideurs, les
planificateurs et les personnels educatifs - enseignants et administrateurs -, des raisons qui
motivent I'adoption urgente du principe de l'education permanente, les mesures qut il appelle et
les implications qu'il comporte sur les plans social, economique, culturel et 6thique ;

- d'encourager une utilisation plus rationnelle de 1'ensemble des ressources 6ducatives, dans la
perspective meme de I'6ducation permanente. 11 s'agira notamment de promouvoir, dans les
systemes educatifs, la continuite et la mobilit6 requises, ainsi qu'une meilleure articulation
entre leurs differents 6l6ments et les differents niveaux ; de favoriser le d6veloppement de
nouvelles modalites 6ducatives ainsi qu'une meilleure coordination entre l'education scolaire et
extrascolaire ; et de susciter une participation accrue de toutes les categories interessdes au
bon fonctionnement du systeme 6ducatif ;

Les actions entreprises au titre de ce programme devront procdder, dans leur conception 2041
comme dans leur mise en oeuvre, d'une approche interdisciplinaire et faisant largement appel, en
particulier, h la contribution des specialistes des sciences exactes et naturelles, des sciences
sociales et des sciences de l'6ducation. Les strat~gies adoptees viseront h int~grer les activites
du programme relatives aux diff6rents aspects de la d6mocratisation de l'education, de facon h en
renforcer les effets tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Ces activites com-
prendront notamment l'etablissement de programmes d'information et de sensibilisation, la collecte
et la diffusion de donndes, l'encouragement a la recherche et au lancement de projets pilotes, de
facon h favoriser les dchanges d'experiences. Le programme sera ex6cut6 en 6troite cooperation
avec les organes du systeme des Nations Unies et les organisations non gouvernementales intdres-
ses, ainsi qu'avec les institutions et organismes compktents.

Sous-programmes

Le premier sous-programme - Normes et mesures gendrales sur les plans national et internatio- 2042
nal - devra favoriser l'4tude et promouvoir des mesures destinies d'une part A 61iminer toute dis-
crimination, d'autre part h la mise en oeuvre de politiques visant h lt 4galite des chances et de
traitement en matiere dIeducation. Cette action sera poursuivie dans le cadre des consultations
periodiques des Etats membres sur l'application de la Convention et de la Recommandation concer-
nant la lutte contre la discrimination dans l'enseignement, consultations dont les r6sultats seront
diffuses.

- Un deuxieme sous-programme portera sur l'Etude des differents aspects de la d~mocratisation
de lt4ducation, dans le but de rendre plus effectif, pour les couches sociales les moins favori-
sees, V'exercice du droit h l'education. A cet effet, des analyses, des enquates et des 4tudes
seront entreprises, dans des regions differentes sur les conditions et les modalites de la demo-
cratisation aux divers niveaux et selon les differentes formes d'education.

- Un troisieme sous-programme contribuera, dans la perspective de l'6ducation permanente, h
l'Action en faveur d'une meilleure articulation de l'6ducation scolaire et extrascolaire et d'une
continuite plus grande entre les differents 6lements du systeme educatif. Il visera notamment A
encourager la prise en consideration, dans la planification de l'6ducation, des formes extra-
scolaires d'6ducation et i determiner les conditions et les modalites par lesquelles, compte tenu
des connaissances et de lt exp6rience acquises pourrait eti'e assur6 le passage d'une forme d'6du-
cation 4 l'autre. 11 aura 6galement pour objet de favoriser d'une part le passage d'une 6tape ou
d'un type d'enseignement h l'autre, d'autre part des formations complmentaires permettant un
exercice professionnel apres chaque niveau d'6ducation.

- La Promotion de l'education de la premiere enfance fera l'objet d'un quatrieme sous-programme.
Les activit~s, conques selon une approche interdisciplinaire et multisectorielle alliant I'Pducation
prdscolaire h des programmes de santa, d'alimentation et d'assistance sociale, viseront princi-
palement h encourager la participation des adultes - en particulier des parents - et des collecti-
vites h l'education de l'enfance, et h favoriser la mise en oeuvre de programmes d'education pre-
scolaire qui, en dehors de leur importance pour la democratisation de l'6ducation et de leur
inter~t pour l'veil et la preparation h la vie scolaire, peuvent aider les jeunes enfants A
surmonter certains handicaps socio-dconomiques ou socioculturels.
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Programme II.3- EDUCATION DES ADULTES

2043 Le ddveloppement h P'intention des adultes d'activit6s 6ducatives compl6mentaires de celles prd-
vues normalement dans le systeme 6ducatif, est une condition essentielle de la r6alisation de
l'education permanente. I constitue un moyen de r6pondre i de nombreuses exigences resultant
de l'dvolution des socidtds contemporaines dans les doraines 6conomique, technologique, social et
culturel. Il appelle la participation des int6ressds A la planification, l'execution et 1'dvaluation des
programmes 6ducatifs.

2044 On peut consid6rer que, dans de nombreux cas, le developpement de l'dducation des
adultes peut constituer un facteur important de democratisation de 1'6ducation. La formation
generale ou professionnelle acquise ou complet6e Page adulte peut permettre de combler des
lacunes d'une formation insuffisante ou interrompue pour des raisons diverses (sociales,
6conomiques, familiales, etc.) dans le jeune age. Dans des cas frequents, dont l'alphabetisation
repr6sente un des exemples les plus marquants, l'6ducation des adultes remplit une fonction
compensatrice et contribue A am6liorer les conditions de vie et de travail des intdressds.

2045 Dans une 6poque caractdrisee par des transformations technologiques tres rapides, des mo-
difications des moyens de production et des conditions de l'emploi et les graves problemes qui en
resultent dans de nombreux pays, un r6le de plus en plus important revient A l'6ducation des
adultes. Celle-ci doit aider A actualiser le savoir et le savoir-faire et A acqu6rir de nouvelles
cormpktences pouvant faciliter la reconversion des travailleurs, en premier lieu des ch6meurs, des
jeunes A la recherche d'un emploi et des personnes sous-qualifides. Le rythme des progres de la
science et de la technologie, et les changements 6conomiques et sociaux qui interviennent si rapi-
dement dans toutes les soci6tds necessitent un effort de comprdhension des phenomenes nouveaux,
une remise 4 jour constante, un approfondissement des savoirs et le renouvellement des aptitudes
de chacun. Cela vaut pour toute societ6 en quelque situation qu'elle se trouve du point de vue
du ddveloppement.

2046 Bien que constituant l'lnment le plus apparent, lPintervention de l'6ducation des adultes ne
se limite pas au seul domaine de la vie professionnelle. A un moment ol la ddmocratisation de la
vie publique, dt une part, et la necessit6 de promouvoir un developpement authentique et equili-
br6, de l'autre, appellent une participation effective et consciente des couches les plus larges
des populations, le rble de l'ducation des adultes parait essentiel. Elle peut apporter une con-
tribution importante h l'exercice des droits et devoirs civiques, comme l'eldvation du niveau
gdneral des connaissances. Elle est une condition fondamentale de l'accroissement de la capacit6
innovative d'une soci6t6. Elle peut contribuer A mettre le citoyen h m~me de fonder objectivement
son opinion sur les dvdnements et les phenomenes qui affectent son existence, lui permettant
ainsi de se daterminer en consdquence. Elle peut, aussi, le preparer A un exercice eclaird de ses
responsabilitds publiques. Dans ce cadre, la promotion de la comprehension, par le plus grand
nombre, des principaux problemes qui se posent actuellement h l'hurmanite, et notamment de ceux
qui ont trait aux relations entre pays et entre cultures, parait ktre essentielle. Il en va de
m~me des actions educatives ayant pour but de renforcer la paix, la solidaritd humaine, de
favoriser la toldrance mutuelle et de combattre les prdjugds, le chauvinisme et les ressentiments
de caractere historique ou autres.

2047 Un autre domaine oii d'importantes thches peuvent 6tre d6volues A 1'dducation des adultes
est celui de l'enrichissement personnel ou collectif, plus particulierement par l'acces h de nou-
velles connaissances, A de nouveaux savoir-faire ou aux oeuvres culturelles, leur appreciation, la
stimulation de la creativit6 et une meilleure utilisation du temps libre. Il y a lieu A cet dgard de
mentionner les relations existant ou i 6tablir entre les activitds 6ducatives destin6es aux adultes
et les programmes des moyens de communication de masse.

2048 L'augmentation de l'espdrance de vie est un phdnomene dont les consequences sur la vie
des societes deviennent considerables. Selon les estimations actuelles, en l'an 2000, le nombre
des personnes de 60 ans et plus s'accroftra de 71 % par rapport h 1975. Il y aura alors dans le
monde pres de 600 millions de personnes de ce groupe d'Age, soit 10 % environ de la population
mondiale. Deux tiers de ces personnes vivront dans les pays en ddveloppement. Cette 6volution
qui pose de nombreuses questions d'ordre 6thique, sociologique, 6conomique et culturel a aussi
plusieurs implications d'ordre educatif. Il parait essentiel de repenser des maintenant la place et
le r6le social des personnes Agdes et de promouvoir des activitds susceptibles non seulement
d'amliorer leurs conditions d'existence, mais aussi de faire bendficier, selon les modalites les
plus appropri6es, les socidtds auxquelles elles appartiennent de leur longue experience.

2049 A la varidt6 d'objectifs de l'ducation des adultes correspond une grande varidt6 de
moyens, de methodes et de personnels qui la distingue de 1'dducation scolaire, bien que dans la
perspective de l'6ducation permanente, I'une et l'autre soient appel6es h se completer et 4
s'inscrire dans une continuit6. La diversite des agents et des formes d'dducation des adultes a
constitue un facteur important d'experimentation et d'innovation. Le foisonnement des initiatives
auxquelles elle a donnd lieu represente un capital precieux qu'il convient de faire fructifier par
un large 6change d'expdriences et d'information.
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Objectifs et principes d'action

Ce programme a pour objectifs 2050

- d'aider a 1'etablissement ou au developpement des institutions, services et organes n6cessaires
l'extension des activites d'education des adultes ; A cet effet la mise en place, aux niveaux

national et local, de m6canismes de consultation et de coordination sera encourag6e ;

- de favoriser la collecte et la diffusion de 1information et de la documentation et de stimuler les
activit~s d'6tude et de recherche, tant au plan national quinternational, en vue notamment
d'approfondir la comprdhension des motivations et des caract6ristiques de lPapprentissage des
adultes ainsi que des obstacles qu'il importe de surmonter. Ces activitds devraient tendre
6galeraent, d'une part ? determiner les mdthodes, les modalites, les types de contenus et les
mat6riels necessaires au progres de l'education des adultes, d'autre part a mettre en lumiere
les rapports entre l'education des adultes et les autres activit s contribuant au developpement
des sociktes ;

- de soutenir les activit6s de formation des personnels indispensables au developpernent et h
l'amdlioration de la qualite de 1Peducation des adultes, et l'dchange d'experiences en la matiere.

Les activites h entreprendre auront un caractere interdisciplinaire ; elles concerneront 2051
aussi bien l'dducation proprement dite, les sciences exactes et naturelles, les sciences sociales,
la culture que la communication. Elles s'inspireront de la Recommandation sur le developpement
de l'education des adultes adoptee par la Conference gdndrale lors de sa dix-neuvieme session
(1976) et auront pour objet de donner suite, des 1986-87, aux recomnandations de la IVe Confd-
rence internationale sur l'6ducation des adultes qui doit se tenir en 1984-85.

Elles tiendront compte : 2052

- de la diversit6 des objectifs et des publics concernes

- des interrelations entre 6ducation initiale et dducation des adultes et de la n6cessite de pro-
mouvoir des strat~gies d'action harmonisant les politiques et la planification de l'education des
adultes et celles des autres secteurs de l'6ducation ;

- du besoin de promouvoir des mesures institutionnelles, sociales et financieres en vue de per-
mettre aux adultes de pouvoir utiliser pleinement les possibilitds d'education qui leur sont
offertes.

- de la n6cessite d'encourager la participation active des adultes h la definition et A la mise en
oeuvre des activit6s 6ducatives les concernant.

Sous-programmes

Un premier sous-programme - Education des adultes et travail - visera A faciliter les insertions 2053
dans le monde du travail, le recyclage et les reconversions en cours d'emploi notamment par le
recours a des activit6s permettant des p6riodes alternees d'etudes et d'activit6 professionnelle et
les 6tudes en cours d'emploi. L'effort portera en particulier sur l'augmentation et l'amelioration
des possibilit6s d'education gendrale correspondant aux besoins et aux motivations des adultes,
comme base de specialisation ou de perfectionnements ulterieurs ainsi qu'aux 6tudes sp6cialis~es
dans certains domaines correspondant a des besoins particuliers. Le ddveloppement de l'informa-
tion sur les rapports entre 6ducation et emploi sera 6galement stimiule. De m~me, la cooperation
entre organismes d16ducation des adultes, organisations de travailleurs et d'employeurs, aux fins
de lt adequation des formations aux besoins du travail, sera encouragee.

- Le deuxibme sous-programme - Education des adultes et exercice des droits et responsabilites
civiques - tendra i promouvoir la connaissance, par les populations adultes, des droits du
citoyen, h stimuler la prise de conscience des responsabilit6s civiques et h assurer ainsi une
participation effective L la gestion des affaires communes. Les mesures propres h favoriser la
compr6hension des phenomenes nouveaux et des grands probleimes mondiaux qui retentissent sur
la vie des societes et des individus seront favoris6es. Etant donnd l'influence considerable des
moyens de communication de masse sur les comportenents et les possibilit6s qu'ils ouvrent pour
la diffusion du savoir, l'am6lioration de la valeur 6ducative des programmes des m~dias fera
P'objet d'une attention particuliere.

- Le troisieme sous-programme - Education des adultes, temps libre et culture - aura pour but
de favoriser l'6tude et la mise en oeuvre de mesures propres A contribuer, par des activites
d'ordre 6ducatif, A l'6panouisserient de la personnalit6, A l'amelioration des conditions de vie et h
l'616vation du niveau culturel des soci6tes dans leur ensemble. Des activites particulieres viseront
A la stimulation des aptitudes cr6atrices des individus, au d6veloppement de leurs capacit6s, la
promotion de l'information sur les oeuvres culturelles et A l'elargissement des possibilites de
participation h la vie culturelle et d'acces au patrimoine artistique. Ici encore, l'instauration
d'une cooperation syst6matique entre organismes d'6ducation des adultes et moyens de communica-
tion de masse sera encouragee.
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- Les activitss envisag~es au titre du quatrieme sous-programme - Education et troisieme Age -
slarticuleront autour des quatre lignes de force suivantes : pr6paration au troisieme Age, activi-
t6s 6ducatives a l'intention des personnes Ag6es, fornation des personnels que necessitent les
services a rendre aux personnes Agdes, recours au potentiel que representent les personnes
Ag6es en vue de la satisfaction des besoins 6ducatifs, sociaux et culturels de la soci6t6. La mise
en oeuvre de ce sous-programme se fera en coop6ration avec les organisations competentes du
systene des Nations Unies et s'inscrira dans le cadre du Plan international d'action qu'aura
adopt6, en 1982, l'Assemblee mondiale sur le vieillissement.

Programme 11.4 - EGALITE DES CHANCES DES JEUNES FILLES
ET DES FEMMES EN MATIERE D'EDUCATION

2054 Malgre l'accroissement mondial des effectifs scolaires f6minins, et l'adoption de politiques 6du-
catives destindes h assurer l'6galit6 entre les deux sexes, les jeunes filles et les femmes restent
encore, dans de nombreux pays, minoritaires dans le systeme educatif. Certes, la situation varie
d'un pays a un autre et d'une r6gion du monde L une autre, mais, de fagon gendrale, la propor-
tion des jeunes femmes tend A diminuer h nesure que le niveau d'enseignement s'61eve.

2055 L'un des problemes les plus urgents toutefois reste celui de l'analphab6tisme f6minin. Les
estimations faites au niveau mondial indiquent que 33,9 % des femmes de plus de 15 ans sont
analphabetes, contre 23,3 % pour les hommes en 1980. L'6ducation est cependant un des facteurs
essentiels permettant d'assurer aux femmes '6galit6 avec les hommes dans l'exercice de leurs
droits et de leurs responsabilit6s dans la soci6td. Elle peut contribuer A changer les mentalit6s,
A cr6er les conditions permettant aux femmes d'assumer les mames responsabilitds que les hommes
dans les domaines 6conomique et social ; elle peut contribuer d'une maniere gdndrale !a r6ali-
sation des objectifs de la D6cennie des Nations Unies pour la femme. Dans leur immense majorite,
les femmes travaillent h domicile, aux champs, dans les entreprises ; leur education A dgalitd
avec les hommes revet une importance accrue du fait du progres technologique et du developpe-
ment rapide du travail salarid, qui requiert des qualifications sfires. L'analphabetisme des femmes
peut avoir des incidences particulierement ficheuses sur Ilavenir des jeunes generations. Le ni-
veau d'instruction de la mrre peut avoir une influence determinante sur la sant6, la nutrition et
meme l'espdrance de vie de l'enfant. On constate, par ailleurs, que plus le nombre de meres ins-
truites est 6leve dans une societe, plus les enfants - en particulier les filles - ont des chances
d'atre scolarises.

2056 La g6ndralisation de l'acces des femmes a l'dducation, par la scolarisation et l'alphab6ti-
sation, semble donc rev~tir un caractere prioritaire - A la fois pour des raisons d'ordre socio-
6conomique et culturel et dldquit6, les femmes 6tant presque toujours d6favorisdes par rapport
aux hommes mais aussi parce que toute action 6ducative en faveur des femmes peut avoir A terme
des effets multiplicateurs considdrables, notamment sur la famille et sur les enfants.

2057 La participation des jeunes filles et des femmes 4 tous les niveaux et A toutes les formes
de 116ducation, en pleine 6galite avec les hommes, revut une importance ddcisive pour le progres
futur des soci6tes. C'est l une exigence 6thique, car tout individu - homme ou femme - doit
pouvoir disposer de chances 6gales d'6panouissement ; mais c'est aussi une necessite pratique,
car l'evolution des socidtes requiert de plus en plus une pleine participation des femmes aux
diffdrents aspects du d6veloppement et un accroissement de leurs responsabilites au sein de la
societe.

2058 Certes les femmes participent dejh, et de fagon essentielle, a de nombreux aspects de la
vie et au progres des socidtds. Repr6sentant environ 50 % de la population adulte mondiale, elles
accomplissent bien plus de la moitie de l'ensemble des heures de travail - mrme si ce travail
n'apparait pas dans les statistiques officielles. Leur r6le dans la communication sociale, comme
dans la transmission et le renouvellement du patrimoine culturel, est fondamental, m~me s'il est
generalement meconnu. Elles constituent par ailleurs les principales educatrices, d'abord en tant
que meres, puisqu'elles influencent considdrablement la socialisation de l'enfant, puis en tant
qu enseignantes, puisqu'elles forment une grande partie, et bien souvent la plus grande partie,
du personnel enseignant de certains niveaux.

2059 Mais le r6le reel que les femmes jouent, ou qu'elles pourraient jouer dans lensemble des
activitds humaines, reste souvent largement ignord, en tout cas sous-estim6, sans doute A cause
de la persistance des sch6mas traditionnels sur la distinction des r6les masculin et f6minin dans
la socidte, et aussi A cause des inegalit6s qui continuent de peser sur les femmes en matiere
d'education. Etant moins nombreuses que les hommes A poursuivre leurs dtudes, elles les pour-
suivent dans l'ensemble moins longtemps ; elles se dirigent plus frequemment ou sont dirigdes
vers certains types particuliers de formation ; ayant moins largement acces aux enseignements
scientifiques, techniques et professionnels, elles restent gendralement cantonndes dans un petit
nombre de branches d'activit6s et dans une gamme restreinte de professions, oji elles occupent le
plus souvent des postes subalternes ; leurs perspectives d'acces 4 des postes de responsabilite
sont souvent limitdes. Dans beaucoup de pays, elles sont encore tres peu nombreuses dans les
fonctions qui conduisent aux dchelons supdrieurs de la fonction publique et, de fagon plus gne-
rale, aux professions qui donnent influence sociale et pouvoir de ddcision. Ainsi, msme dans les
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pays oii elles forment la majorit6 du corps enseignant, elles sont beaucoup moins nombreuses
dans l'enseignerment superieur et elles sont souvent en nombre restreint dans les fonctions de
planification, d'administration et de gestion des systemes 6ducatifs.

De telles situations, outre leur caractere d'inegalite, stdrilisent un capital considerable de 2060
capacites, d'energie et de creativit6 ; elles ne sauraient done 6tre considerdes d'un point de vue
uniquement "feminin" ; elles concernent la soci6td tout entiere.

Objectifs et principes d'action

Ce programme a pour objectifs 2061

- de sensibiliser l'opinion publique, aux niveaux national, r6gional et international, aux indga-
litds qui caract6risent l'accs des femmes et des jeunes filles h l'ducation, et aux cons6-
quences de ces indgalit6s sur le ddveloppement dconomique, politique, social et culturel ;

- de cooperer avec les Etats membres en vue d'61aborer et d'appliquer des politiques destindes A
favoriser l'acces des jeunes filles et des femmes h tous les niveaux, A tous les types et h
toutes les formes d'aducation ;

- de contribuer A promouvoir et h mieux faire connaitre le r6le des femmes dans 1'6ducation, for-
melle et non formelle.

Les activit6s envisagdes au titre de ce programme s'inscrivent dans la continuitd de la 2062
contribution de l'Unesco L la Ddcennie des Nations Unies pour la femme, et devront donc 6tre
men6es en 6troite coopdration avec les organisations internationales gouvernementales et non gou-
vernementales qui participent h la mise en oeuvre du Plan d'action mondial.

Elles ne sauraient par ailleurs reprdsenter lVensemble de l'action de l'Organisation en fa- 2063
veur de l'6ducation des jeunes filles et des femmes : dans tous les programmes qui s'y pretent,
en effet, une attention constante sera port6e L la promotion de l'dgalit6 des chances entre les
sexes. L'une des fonctions principales de ce programme sera de stimuler et de coordonner les ef-
forts qui devront 6tre d6ploy6s pour que dans toute action educative, la situation particuliere
des femmes soit prise en considdration, et les mesures qu'elle ndcessite mises en oeuvre.

Une attention toute particuliere, enfin, sera accordde aux actions educatives en faveur des 2064
femmes qui se trouvent dans une situation particulierement difficile : femmes vivant dans les
zones rurales ou pdriurbaines, migrantes, refugiees, etc.

Sous-programmes

Un premier sous-programme aura pour objet de contribuer l'Identification des obstacles A l'6ga- 2065
lit6 des hommes et des femmes en matiere d?6ducation. Les activit6s, largement interdiscipli-
naires, feront appel aux sciences sociales et humaines en vue de mettre en 6vidence les obstacles
d'origine economique, sociale ou culturelle qui, dans des contextes diffdrents, pesent sur l'acces
et la participation des jeunes filles et des femmes h l'education. Ils viseront 6galement h mieux
faire connaitre les consdquences qu'entrainent, pour la socidte, de telles indgalitds, et A 6lucider
l'influence qu'exerce, sur l'action dducative elle-meme, la plus ou moins grande proportion de
femmes dans les personnels enseignants ;

- Dans le cadre d'un deuxieme sous-programme - Gdneralisation de l'acces h l'dducation pour les
jeunes filles et les femmes - une coop6ration sera apportde aux Etats membres en vue de les
aider A 6laborer des politiques destinees a diminuer le nombre des femmes analphabetes, a
accroitre les effectifs f6minins dans l'enseignement primaire, h reduire les d6perditions, et h
mettre en oeuvre des programmes 6ducatifs particuliers pour les jeunes filles et les femmes qui
abandonnent prematurdment N'cole ;

- Un troisieme sous-programme aura pour objet la Promotion de l dgalit6 d'acces des jeunes filles
et des femmes aux dtudes scientifiques et A tous les niveaux de F'enseignement technique et pro-
fessionnel. Un soutien sera apport6 au renforcement des -services nationaux d'orientation scolaire
et professionnelle, au lancement de projets pilotes et h l'Mlaboration de mesures destindes h aider
les jeunes filles et les femmes A acquerir. des formations menant A des professions plus diversi-
fides, et notamment A celles resultant du progres r6cent des sciences et des techniques ;

- Un quatrieme sous-programne enfin servira h promouvoir le R6le 6ducatif des femmes dans la
socidtd. Il visera, d'une part, A assurer l'introduction, dans les progammes d'dducation scolaire
et extrascolaire, d'dl6ments d'initiation aux problemes de ldducation des enfants, pour aider les
parents dans leurs fonctions familiales d'dducateurs ; et d'autre part h favoriser une repr6-
sentation plus 6quilibrde des femmes dans les diff6rentes catdgories de personnels dducatifs, en
particulier dans les carrieres de l'enseignement supdrieur et de la recherche, ainsi que dans les
activitds de planification, d'administration et de gestion de l'dducation.
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Programme 11.5 - EXTENSION ET AMfLIORATION DE L'EDUCATION
DANS LES ZONES RURALES

2066 Dans beaucoup de pays, notamment de pays en ddveloppement, la majeure partie de la population
vit dans les zones rurales. Les insuffisances des services 6ducatifs, tant sur le plan quantitatif
que sur le plan qualitatif, dont souffrent de larges secteurs du monde rural, constituent done
un grave probl6me pour chaque communaute nationale, et aussi pour la communaute
internationale.

2067 Dans ces zones, les 6coles, parfois peu nombreuses, sont souvent 6loigndes du lieu de r6-
sidence de nombreux 6leves, qui sont obliges de faire chaque jour de longs parcours h pied ;
beaucoup d'entre elles sont h cycle incomplet. L'acces A l'enseignement primaire est loin d'ttre
generalisd, et l'Age moyen d'entr6e A 1'6cole y est souvent plus 6levd que dans les villes. Les
abandons scolaires y sont 6galement plus nombreux, et les taux d'analphab6tisme considerables
dans bien des pays. Les 6tablissements d'enseignement secondaire sont rares et les etablisse-
ments dt enseignement supdrieur sont g~ndralement concentres dans les grandes villes. Pour pour-
suivre leurs 6tudes, les jeunes doivent s'doigner des campagnes. Les personnels de l'6ducation
sont moins bien qualifids. En mt-me temps que d'une qualite souvent inferieure A celle qui est
offerte dans les villes, l'education dispensde dans ces zones ne tient pas suffisamment compte des
besoins locaux dans ses objectifs et dans ses contenus. Elle ne fait pas toujours connaitre aux
enfants, et aux jeunes de ces regions, les possibilites qui s'offrent h eux, leurs droits et leurs
responsabilites, les moyens de mieux maitriser leur milieu, de mieux s'insdrer dans la socidte, de
participer plus pleinement au progres de la collectivit6 locale et de la nation elle-meme. L'entrde
& l'4cole conduit bien souvent 6 la rupture avec le monde rural, alors que l'ecole aurait pu ktre
un facteur stimulant pour la transformation d'un monde rural ou la productivite du travail est
faible et les conditions de vie souvent pr6caires. Des changements importants paraissent neces-
saires pour rapprocher l'institution dducative, dans ses contenus et ses mdthodes, des realites
des regions rurales. Le probleme consiste, toutefois, & promouvoir un enseignement g~ndral qui,
pour eviter de profondes disparit6s entre ruraux et citadins, soit d'une qualite 6gale pour les
uns et pour les autres, et leur dispense un corps commun de connaissances de base et de
valeurs, l'enrichissant en fonction de l'environnement et pour tenir compte, dans l'enseignement
de certaines matieres, de centres d'inter&t specifiques. Les imperatifs de justice sociale et
d'unit6 nationale excluent, en tout cas, une division en une "6ducation urbaine" et une
"4ducation rurale" de qualit6 infdrieure, qui priverait les jeunes ruraux de 1'6galit6 d'acces et de
succes dans le systeme scolaire et universitaire, et compromettrait leurs chances de participer
sur un pied d'galit6 6 la vie sociale, economique, culturelle, et politique du pays. C'est tout ce
systerne educatif qui devrait btre repens6 pour que les ruraux comme les citadins soient
pleinement penetres du rble que l'6cole peut jouer dans la transformation du monde rural et pour
que les jeunes qui quittent l'dcole puissent y participer pleinement.

2068 La contribution du systeme educatif au progres des zones rurales reste en effet faible dans
de nombreux pays, notamment en raison de la place insuffisante faite A certains types
d'enseignement, et en premier lieu h l'enseignement agricole et A l'enseignement technique et
professionnel. En outre, l'action educative scolaire et extrascolaire n'inculque pas comme elle le
devrait les attitudes favorables au d6veloppement et en particulier au d6veloppement rural et
n'est pas assez orient~e vers la solution des problemes pratiques. Des efforts importants
paraissent necessaires pour developper les activites de vulgarisation propres 4 diffuser largement
les connaissances requises pour l'amdlioration des conditions de vie et de l'6conomie rurale.

Objectifs et principes d'action

2069 Ce programme aura pour objectifs

- de contribuer A l'elimination des indgalites en matiere d'acces 4 l'education dont souffrent les
zones rurales par une double action en vue d'universaliser la scolarisation primaire et de de-
velopper l'alphabdtisation des jeunes et des adultes, ainsi que par des mesures destindes h fa-
ciliter l'acces aux autres niveaux et types d1dducation ;

- de promouvoir le relevement du niveau de l'dducati on dans les zones rurales, afin qu'elle soit
d'une qualitd 6gale A celle dispensde dans les villes, tout en tenant compte des caractdristiques
du milieu rural et des centres d'intdret des populations de ces zones ;

- d'encourager la diversification des filieres et des types d'enseignement, et, en particulier, le
ddveloppement de ceux qui sont les plus propres promouvoir le progres des zones rurales ;

- de favoriser, en liaison avec les activitds relatives h la science et i la technologie, l'intro-
duction et la maitrise de nouvelles technologies susceptibles d'amdliorer les conditions de vie
des populations (initiation aux machines simples, A des m6thodes plus perfectionndes de travail
agricole, h l'utilisation de certaines sources d'6nergie nouvelle et renouvelable (biogaz, 6nergie
solaire, dnergie des vents), etc.).
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Dans son action, l'Organisation s'inspirerait des orientations et principes suivants 2070

- tenir compte des sp6cificit6s des syst'mes nationaux d'6ducation ;

- fournir un appui aux efforts des Etats membres visant h favoriser la participation des groupes
de population concern6s L la determination des mesures 6ducatives a prendre h leur intention ;

- promouvoir l'articulation des actions 6ducatives avec les programmes dc d6veloppement scono-
mique et social.

Sous-programmes

Un premier sous-programme viserait h promouvoir l'Extension de l'6ducation dans les zones ru- 2071
rales par l'universalisation de l'enseignement primaire, l'alphab6tisation des jeunes et des
adultes, et la r6alisation de conditions propres A assurer 1lgalit6 d'acces aux autres niveaux et
types d'6ducation. Certaines actions auront en particulier pour objet d'am6liorer l'implantation
des 6tablissements scolaires et universitaires pour les rapprocher du lieu de rdsidence des jeunes
ruraux.

- L'objectif du deuxi6me sous-programme serait de contribuer a l'Am6lioration de la qualit6 de
l'6ducation dans les zones rurales et i en accroitre l'efficacit6 et la pertinence aux conditions et
aux besoins des populations, pertinence qui contribuerait A assurer leur enracinement dans le
milieu. Les actions prdvues concernent le recrutement et la formation initiale et continue des per-
sonnels de l'6ducation en vue de les pr6parer h l'enseignement en milieu rural. Elles porteraient
aussi sur l'elaboration des contenus de F'enseignement g6ndral et les m6thodes d'enseignement.
Une attention particulidre serait accordde h l'appui aux efforts des Etats membres qui tendent h
introduire le travail productif dans le processus 6ducatif, A d6velopper l'enseignement des
sciences et de la technologie.

- Un troisibme sous-programme visera h assurer une Meilleure contribution de ldducation au d6-
veloppement des zones rurales, par la diversification des filieres et types d1dducation et le d6ve-
loppement de ceux qui, tels l'enseignement agricole et l'enseignement technique, ont une inci-
dence directe sur les conditions de vie et de travail, l'accroissement de la productivit6 et la
modernisation de l'agriculture. Les activitds viseraient h encourager l'orientation de 'dducation A
tous les niveaux vers la solution des problemes pratiques des zones rurales ; et une large diffu-
sion de connaissances pratiques, dans des domaines tels que l'agronomie, l'alimentation et la nu-
trition, la sant6 et l'habitat ; et P'introduction A l'utilisation de sources d'6nergie nouvelle et
renouvelable (biogaz, 6nergie solaire, energie des vents, etc.).

Programme 11.6 - PROMOTION DU DROIT A L'EDUCATION
DE GROUPES PARTICULIERS

Au cours des dernieres ann6es, les gouvernements, le grand public, et la communautd internatio- 2072
nale tout entiere ont pris une conscience de plus en plus claire de l'obligation morale et mat6-
rielle qui leur incombe de r6pondre aux besoins en matiere d'6ducation de certains groupes parti-
culiers. L'Organisation a dWores et ddji entrepris des activit6s en faveur des personnes handica-
pdes, des refugi6s et des mouvements de lib6ration nationale, des travailleurs migrants. Ces
groupes ont chacun leurs caracteristiques propres et varient par l'importance numdrique comme
par la nature des facteurs qui sont A l'origine de leur situation. Toutefois, ils se trouvent tous,
dans la plupart des cas, dans une position d6favorable en matiere d'dducation. Certains de ces
groupes peuvent connaitre des difficultds d'insertion sociale de divers ordres. Tous ont besoin
de mesures sp6ciales pour ktre h m6me d'exercer pleinement leur droit A 1'dducation, la specificite
de ces mesures ne devant pas, bien au contraire, faire obstacle A leur integration dans leur
environnement educatif, professionnel ou social. Enfin, l'aide de la communaut( internationale
apparait indispensable en vue d'une action efficace en leur faveur. Ce programme aurait done
pour objectif de contribuer a d6velopper notablement l'6ducation offerte aux groupes consid6rds
par des mesures prises dans le cadre national comme A l'6chelle internationale et par une action
de sensibilisation de l'opinion publique.

Objectifs et principes d'action

Ce programme aura pour objectif de surmonter les obstacles qui, pour des raisons diverses, en- 2073
travent le plein exercice par certains groupes du droit h l'6ducation, qu'il s'agisse de leurs
chances d'acces ou de leurs chances de succes. Il viserait i sensibiliser le grand public aux
problemes particuliers de ces groupes, et A promouvoir des mesures propres h apporter les rd-
ponses educatives appropri6es i leurs besoins sp6cifiques, ainsi que l'intensification des activitds
ddjh mises en oeuvre a leur intention. Les programmes d'6ducation en faveur de ces groupes
appellent souvent par leur nature une action concertee de divers Etats membres ou institutions,
ainsi qu'un effort vigoureux de coop6ration internationale.
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Sous-programmes

2074 S'appuyant sur les activites de ddpistage et de prevention des handicaps et dans la continuitd de
l'Annee internationale des personnes handicapdes (1981), le sous-programme Action en faveur des
personnes handicapees visera A faire mieux connaitre les problemes qui se posent aux personnes
handicap~es compte tenu des caracteristiques de leur environnement socioculturel. Une attention
particuliere sera accordee A lt6ducation des parents d'enfants handicapds ; A l'information du
grand public sur les problemes pos6s aux individus et aux societes par l'insertion des personnes
handicap6es et sur les solutions apportdes a ces problemes ; et h l'application d'une pedagogie
individualisde adaptde aux particularites et aux besoins de chaque'sous-groupe et de chaque indi-
vidu. LVorganisation encouragera la mise en oeuvre d'activites 6ducatives visant h faciliter
Vintegration des personnes handicapdes dans la societ6 et leur readaptation ainsi que d'activites
ayant trait h l'utilisation des rdsultats de la recherche en matiere de diagnostic des incapacites
mentales et physiques ; . ladaptation et A l'amelioration des installations et equipements ; h la
formation des dducateurs specialises et des differentes categories de personnels intervenant dans
l'ducation scolaire et extrascolaire des personnes handicapdes.

- Un deuxieme sous-programme concerne l'Action en faveur des refugids et des mouvements de
libdration nationale. En d6pit des efforts consentis par certains pays pour accueillir et integrer
un certain nombre de refugids - dix millions dans le monde, dont cinq millions en Afrique - les
organisations internationales comme le Haut Commissariat pour les refugi6s (HCR) et 1'UNRWA
doivent assurer protection et moyens de subsistance h la presque totalite des refugids. Au titre
du present sous-programme, l'Unesco continuera A cooperer avec 1'UNRWA au programme
d'6ducation pour les rdfugies de Palestine dans le Proche-Orient, dont elle assume la
responsabilit6 technique et 1'UNRWA la responsabilit6 administrative. Elle fournira son appui
technique aux activitds du HCR en faveur de l'education des refugies et encouragera les
gouvernements des pays d'accueil 6 mettre en place, dans le cadre de leurs syst(rnes
d'enseignement des programmes spaciaux d'6ducation 4 Pintention des refugids. L'aide en matiere
d'dducation apportee par l'Unesco aux mouvements de liberation nationale reconnus par
l'Organisation de l'Unite africaine et .4 l'Organisation de liberation de la Palestine reconnue par la
Ligue des Etats Arabes sera renforc6e et orientde en priorite vers la realisation du droit h
l'6ducation.

- Le probleme 6ducatif majeur auquel se rapporte le sous-programme Action en faveur des
travailleurs migrants et de leurs familles est celui de l'adaptation de la deuxieme generation de
migrants aux conditions de vie du pays d'accueil - notamment par la maitrise de la langue - et
de sa reinsertion ulterieure dans le pays d'origine. Une attention spdciale sera accordee h
l'enseignement de la langue maternelle, h la mise en oeuvre de mesures de caractere social ou
pedagogique propres assurer le succes de 1'education dans le pays d'accueil, et A 1'adoption
d'accords de reconnaissance mutuelle des titres et diplbmes. Des activites seront parallElement
entreprises pour permettre aux enfants d'immigres de beneficier d'un enseignement particulier les
liant aux valeurs culturelles de leur pays d'origine. L'experimentation de m6thodes p6dagogiques
susceptibles d'aider les enfants h surmonter les difficultes scolaires dans le pays d'accueil,
l'elaboration de materiels didactiques adaptds A leurs besoins culturels et b leurs interets ainsi
que la formation pddagogique et culturelle des personnels enseignants n6cessaires ' la mise en
oeuvre de ces activit6s seront dgalement stimules.
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RESOLUTION 4XC/2/02

2075 Grand programme II "L'dducation pour tous

La Confirence ginirale,
Rappelant qu'aux termes de l'Acte constitutif de l'Unesco a l'Organisation [...] Imprime une impul-

sion vigoureuse A 1'6ducation populaire et A la diffusion de la culture [...] En instituant la
collaboration des nations afin de r6aliser graduellement l'id6al d'une chance 6gale d'6ducation

pour tous, sans distinction de race, de sexe ni d'aucune condition economique ou sociale n,

Notant que 1'analyse de la probl6matique mondiale figurant dans ]a premiere partie du
document 4XC/4 a montr6 qu'alors que 1'6ducation est reconnue comme droit fondamental de

toute personne, proclamd par la D6claration universelle des droits de l'homme, et comme

condition du progres des soci6t6s, de grandes disparit6s persistent dans le monde en matiere

d'6ducation malgrd les progres accomplis, et que la democratisation de l'6ducation et le plein

exercice du droit A l'6ducation sont loin d'&re r6alis6s partout,
Soulignant la gravit6 et 'ampleur du probleme de l'analphab6tisme, qui affecte essentiellement les

pays en ddveloppement sans tre entierement r6solu dans nombre de pays industrialisds,

Soulignant par ailleurs que l'in6galit6 d'acces et de chances de succes en matiere d'6ducation s'exerce
en particulier au ddtriment des jeunes filles et des femmes, ainsi que de certains milieux ou

groupes defavoris6s, et soulignant igalement que cette indgalit6 peut avoir des causes d'ordre
social ou familial,

Considirant que, dans le cadre de la vocation fondamentale qui lui est assign6e par son Acte constitutif

et h la lumiere de l'analyse de la probl6matique mondiale, l'Unesco a parmi ses principales
missions celle de contribuer a cr6er les conditions de la participation la plus large des individus

et des collectivit6s h la vie des socidtds auxquelles ils appartiennent,
Soulignant qu'il lui appartient, h cet effet, d'entreprendre une action prioritaire en vue de '6limination

de 'analphabdtisme par la g6n6ralisation de 'enseignement primaire et par l'action 6ducative

en faveur des adultes, et de favoriser le developpement et la d6mocratisation de l'6ducation,
Rappelant la Convention et la Recommandation concernant la lutte contre ]a discrimination dans le

domaine de l'enseignement adopt6es par la Conf6rence g6n6rale h sa onzieme session, et

notamment leurs dispositions concernant, d'une part, l'6limination et la prdvention de toute

discrimination et, d'autre part, la formulation, le d6veloppement et l'application de politiques

nationales visant a promouvoir 1'6galit6 de chance et de traitement en matiere d'enseignement,
Rappelant igalement la Recommandation sur le ddveloppement de I'Mducation des adultes adopt6e a

sa dix-neuvieme session,
Rappelant sa r6solution 21C/100 relative h la pr6paration du Plan a moyen terme pour 1984-1989,

y compris la partie I, concernant l'6ducation, de l'annexe a cette r6solution, ainsi que sa r6so-
lution g6ndrale 21C/1/01 sur l'ducation et sa resolution 21C/1/07 relative au Projet majeur
dans le domaine de '6ducation dans la r6gion de 'Am6rique latine et des Caraibes,

Constatant que les tats membres ont rdaffirme l'importance de la realisation du droit i l'ducation a
1'occasion de nombreuses conferences intergouvernementales organis6es par l'Unesco dans ce
domaine et notamment de la Confdrence internationale de '6ducation A ses 37C et 38' sessions
et des conf6rences r6gionales des ministres de 1'6ducation des 2tats arabes (Abou Dhabi, 1977),
d'Asie et d'Oceanie (Colombo, 1978), de l'Amerique latine et des Caraibes (Mexico, 1979), de
la r6gion Europe (Sofia, 1980) et d'Afrique (Harare, 1982),

Considirant que la rdalisation de 1'6ducation pour tous- doit constituer un objectif fondamental de

l'action de 'Unesco dans le domaine de 1'dducation et un 616ment majeur du programme de

l'Organisation,
1. Souligne le caractere prioritaire de la g6n6ralisation de I'education, dont la premiere exigence est

a la fois le d6veloppement et la rdnovation de l'enseignement primaire - le contenu duquel
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doit 8tre renforc6 pour contribuer plus efficacement au developpement complet de la person-
nalit6 - et 1'intensification des efforts d'alphabetisation des adultes;

2. Attache une grande importance, dans la mise en cuvre de ce grand programme, la poursuite des
efforts entrepris pour promouvoir la coop6ration internationale et r6gionale, ainsi que la
coopiration technique entre pays en developpement, et au renforcement des moyens disponibles
i 1'6chelon local pour venir a bout des problemes ayant une sp6cificit6 rdgionale et culturelle;

3. Approuve les orientations du grand programme II a L'6ducation pour tous n et invite le Directeur
g6ndral A prendre comme base de la programmation biennale des activit6s pendant la
periode 1984-1989 les programmes qui le constituent :
3.1 Programme II.1 ( Giniralisation de l'iducation : diveloppement et rinovation de I'ensei-

gnement primaire et intensification de la lutte contre 1'analphabitisme n
(a) Qui repose sur une stratdgie globale visant A tarir l'analphab6tisme a sa source par la

scolarisation de tous les enfants et a intensifier en m6me temps l'alphab6tisation des
adultes,

(b) Et qui comprend quatre sous-programmes:
(i) Meilleure connaissance du probleme de l'analphabetisme;
(ii) Contribution a 1'6laboration et A la mise en cuvre de strat6gies nationales,

regionales et internationales pour la g6n6ralisation et !a r6novation de 1'enseigne-
ment primaire et l'6limination de l'analphab6tisme;

(iii) Formation des personnels d'alphab6tisation ;
(iv) Promotion de la lutte contre l'analphab6tisme de retour et promotion d'activit6s

6ducatives destin6es A 1'insertion des jeunes ayant quitt6 1'6cole dans le circuit
de la production;

3.2 Programme I.2 a Dimocratisation de l'iducation
(a) Qui vise h promouvoir :

(i) L'6tude des conditions propres a assurer l'6galit6 d'acces et de succes en matiere
d'6ducation et l'adoption de mesures 16gislatives, administratives, financieres,
sociales et 6ducatives en ce sens;

(ii) L'instauration d'une plus grande continuit6 entre les 616ments des systemes
6ducatifs et la diversification des actions 6ducatives dans un contexte d'education
permanente,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants:
(i) Normes et mesures g6ndrales sur les plans national et international;
(ii) Etude des diffdrents aspects de la democratisation de l'6ducation ;
(iii) Action en faveur d'une meilleure articulation de l'6ducation scolaire et extra-

scolaire et d'une continuit6 plus grande entre les differents 616ments du systeme
6ducatif ;

(iv) Promotion de l'6ducation de la premiere enfance;
3.3 Programme I.3 a tducation des adultes n

(a) Qui vise h promouvoir le ddveloppement de cette 6ducation en tenant compte des
r6les qu'elle est appelde h assumer dans la perspective de l'6ducation permanente,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants
(i) Education des adultes et travail;
(ii) Education des adultes et exercice des droits et responsabilit6s civiques;
(iii) 2ducation des adultes, temps libre et culture;
(iv) Education et troisieme age ;

3.4 Programme I.4 ( rgalitj des chances des jeunes filles et des femmes en matiere d'du-
cation ))
(a) Qui est conqu comme cadre des diverses actions entreprises pour promouvoir

l'6galit6 effective d'acces et de succes entre les deux sexes A tous les niveaux et dans
tous les types d'6ducation, ainsi que le r6le des femmes dans le domaine de l'6ducation,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants :
(i) Identification des obstacles h l'6galit6 des hommes et des femmes en matiere

d'6ducation ;
(ii) G6n6rahisation de l'acces A l'dducation pour les jeunes filles et les femmes;
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(iii) Promotion de 1'6galit6 d'acc~s des jeunes filles et des femmes aux 6tudes scienti-
fiques et A tous les niveaux de 1'enseignement technique et professionnel;

(iv) R6le 6ducatif des femmes dans la socit6 ;

3.5 Programme L.5 ((Extension et amilioration de l'&ducation dans les zones rurales))

(a) Dont 'objectif est de contribuer A rem6dier aux indgalit6s en matiere d'acces a
'6ducation comme aux insuffisances qualitatives des services 6ducatifs dans les zones

rurales,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants

(i) Extension de '6ducation dans les zones rurales;

(ii) Am6lioration de la qualit6 de '6ducation dans les zones rurales;

(iii) Meilleure contribution de I'6ducation au developpement des zones rurales;

3.6 Programme II.6 ((Promotion du droit i l'iducation de groupesparticuliers))

(a) Qui vise a favoriser des actions 6ducatives specifiques pour surmonter les obstacles

rencontres par certains groupes dans ]a r6alisation du droit A 1'6ducation,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants :
(i) Action en faveur des personnes handicap6es;

(ii) Action en faveur des r6fugi6s et des mouvements de liberation nationale;

(iii) Action en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles.
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Analyse des probl6mes

Des deux sujets, spdcifiques, mais lids entre eux, qui sont dvoqu6s dans la probl6matique mon- 3001
diale pour caract6riser l'univers complexe et mouvant de l'information et de la communication,
c'est au premier qui est celui des medias, axde sur la collecte et la circulation des nouvelles,
ainsi que sur la production et la diffusion des programmes et des messages aupres du grand
public, que s'interesse le grand programme de la communication au service des hommes.

La notion meme de communication demeure ambigu& non seulement A cause de la versatilit6 3002
de ses formes ou de la diversite de ses reseaux, mais aussi parce qu'elle peut 6tre considdree A
la fois comme un moyen et comme une fin. 11 en va de m~me de la notion d1information qui fait
1'objet de d6finitions et d'approches multiples et A laquelle se r6ferent dans des perspectives
diff6rentes plusieurs des disciplines scientifiques. Domaine interdisciplinaire par excellence, la
communication exige, en effet, pour 6tre apprehendee dans la totalite de ses formes, de ses
dimensions et de ses impacts, une approche faisant appel A de nombreuses disciplines scienti-
fiques - sciences sociales et humaines, sciences de la vie, sciences exactes - qui doivent 6tre
combinees malgre les differences de leur tradition intellectuelle, de leurs fondements mdthodo-
logiques et de leur d6marche th6orique. Le fait que la communication partage - et partagera de
plus en plus - ses canaux de transmission (livre et presse ecrite, moyens audiovisuels et
radiodiffusion) avec lPinformation specialisde destinde notamment aux chercheurs, aux savants et
aux preneurs de decisions et le fait qu'il existe entre les deux informations - celle destin~e au
grand public et celle destinee h un public sp6cialis6 - une large zone commune, qui a du reste
tendance h sldtendre, rendent n6cessaire une action coordonnde entre le grand programme "La
communication au service des hommes" et le grand programme "Systemes d'information et acces h
la connaissance".

Si, de tout temps, savoir et pouvoir ont 6t6 etroitement li6s, le pouvoir d'informer et 3003
d'6tre informe apparait aujourd'hui comme l'une des cles du pouvoir tout court et sans doute sa
composante essentielle. La relation entre la communication et le pouvoir est devenue une question
beaucoup plus pressante qu'autrefois. Elle se pose tout autant dans les rapports entre gouverne-
ments et gouvernds qu'entre les entreprises qui creent, gerent et traitent l'information et les
individus et les societes dont la vie peut 6tre influenc6e de manibre diverse, parce qu'ils ne
peuvent pas toujours disposer des moyens d'exercer le libre "jeu" de leur entendement. La
communication devient de plus en plus un systeme complexe de signalisation et de conditionne-
ment qui renforce le pouvoir des grands organismes publics ou priv6s nationaux ou inter-
nationaux. Ces organismes sont dot6s d'une capacite de pr6vision et d'ajustement aux circons-
tances et disposent, par suite, de possibilites d'influence et d'action tres superieures A celles
des individus et des groupes qui ne d6tiennent que des fragments d'information. C'est lh la
source d'un pouvoir culturel enorme dont on peut pr6voir qu'il pourrait meme contr6ler h terme
tout autant le pouvoir dconomique que le pouvoir politique, mettant ainsi en cause la conception
traditionnelle de la separation des pouvoirs. Cela peut avoir des cons6quences d'autant plus
graves pour la liberte des individus et la vie des socidtds, et leurs relations reciproques, que
l'information et le processus par lequel elle est vehiculde par des organismes publics, privds
et/ou commerciaux, peuvent Ctre objet de manipulations diverses. L'information peut 6tre et a 6te
souvent utilisde pour perp6tuer des iddes pr~concues, renforcer l'ignorance et le m6pris des
autres, 1intolerance meme, comme elle peut ktre une source f6conde de compr6hension et de res-
pect mutuels.

L'information est devenue, parallelement, une ressource cl6. Si la soci6t4 industrielle a 6t6 3004
longtemps caracterisee par le pouvoir de Phomme- sur les choses et sur la nature, elle parait 6tre
en train de devenir aussi ce que certains appellent la societ6 d'information, caract6risde par un
dnorme accroissement du pouvoir de l'homme d'6tendre ses connaissances, de les stocker, de les
ordonner, de produire des informations, de les diffuser instantandment et celui de crier des
organismes qui enserrent tous les aspects de la vie des societds. L'information a toujours W un
416ment fondamental de l'organisation humaine et de la coh6sion des socidt6s et la r6volution de
l'information a des consequences profondes, h plus ou moins long terme, sur l'organisation
sociale. Comparee aux ressources naturelles, l'information presente des traits specifiques : elle
est indefiniment expansible. Elle croit en proportion de son emploi. Elle est mame relativement
surabondante, notamment par rapport A la capacite de l'utiliser, c'est-h-dire de la combiner, de
l'additionner, de l'integrer, de l'analyser en vue de stimuler la creation de connaissances
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nouvelles. L'6poque contemporaine est incontestablement celle oui la manipulation des signes et
des symboles devient progressivement une activit6 dominante qui est, par ailleurs, relativement
sobre en 6nergie.

3005 L'usage et Pabus de la communication, que ce soit par des organismes publics, priv6s et/
ou commerciaux, son importance en tant que source de richesses, au plan national cdmme au plan
mondial, ainsi que l'influence qu'elle exerce sur les differentes societos et sur les relations
internationales, expliquent dans une tres large mesure l'ampleur et la vivacit6 du debat sur la
communication. Au plan national, le partage des responsabilitds entre le secteur public et le
secteur privd, le statut rdserv A ila presse, A la radio-t6l6vision et au cindma, la condition des
journalistes et des autres protagonistes de la communication, les influences qu'elle exerce de
diverses manieres et en particulier celles que certains messages tdl6visuels ou cin6matographiques
ou certaines publications ont, notamment, sur Pesprit de jeunes non avertis font, dans de nom-
breux pays, l'objet de reflexions renouveles. Ces mames problemes trouvent un 6cho sur le plan
international.

3006 Enfin, dans une certaine mesure et h la difference des autres biens materiels, l'information
ne se perd pas, celui qui la vend ou la donne n'en est pas pour autant d6poss~de ; il peut A
son gre continuer h la reproduire, A la diffuser, h l'enrichir et h lutiliser.

3007 Les moyens techniques modernes - de telecommunication - permettent A ceux qui en dis-
posent d'6mettre des messages qui peuvent btre regus instantandment sur l'ensemble du globe.
GrAce aux satellites de communication il en est dejA ainsi de la radio, il en sera de m~me bient6t
pour la teldvision. Mais le spectre 4lectromagn6tique demeure encore tres indgalement reparti et
peu de pays ont les moyens de ddvelopper ou m~me de beneficier des technologies approprides.
L'influence que les messages ainsi diffuses peuvent avoir sur la comprdhension mutuelle entre les
peuples et entre les nations et sur le maintien de la paix ne saurait 6tre ni6e. La communaut6
internationale ne parait donc pouvoir se desinteresser du probleme que posent les messages et ce
qu'ils disent et qui sont de nature . peser lourdement sur le devenir des peuples et sur celui de
l'humanite entiere. C'est pourquoi l'humanit6 accorde aussi de l'importance au rble que les medias
remplissent ou sont en mesure de remplir dans l'elimination des prejuges et dans la recherche
d'un monde oiu la comprehension mutuelle puisse faciliter l'avenement de la paix ainsi que celui de
societes plus justes, plus respectueuses des droits de l'homme, plus soucieuses d'dliminer
l'ignorance, la maladie, la faim et la pauvret6.

3008 Le ddveloppement des industries culturelles ou des industries de la communication peut
favoriser un dialogue susceptible de promouvoir une meilleure compr6hension entre les peuples et
leurs cultures, mais il peut aussi conduire A de graves alienations culturelles, si ces industries
demeurent concentrees seulement en certains points du monde, si les produits et les messages
qu'elles cr6ent sont caract6ristiques seulement de certaines cultures et s'ils circulent donc en
sens unique. I parait essentiel que la capacit6 de produire ou de diffuser ces produits et ces
messages soit mieux partag6e. Un meilleur 6quilibre parait devoir 6tre 6tabli entre ceux qui
produisent et exportent les produits et les programmes culturels et ceux qui ne sont pas encore
A mme de le faire.

3009 Les problemes que pose la communication au service des hommes sont dtroitement lids A
l'6volution rapide des technologies de collecte, de stockage, de reproduction et de diffusion des
signes et des images. L'introduction de l'informatique et de certaines techniques de transmission
et de distribution des nouvelles, les nouveaux systemes de reproduction, d'imprimerie, dt enre-
gistrement sonore et audiovisuel et surtout la large diffusion de certains d'entre eux dans le
public modifient les structures industrielles de la communication et affectent tous ceux qui y
participent ; la distribution de messages par chble et par satellite offre des perspectives
nouvelles mais entraine aussi d'importantes mutations dans le r6le respectif des differents
partenaires de la communication.

3010 Les transformations technologiques dans le domaine de la communication et de l'information
s'effectuent A un rythme si rapide qu'elles impliquent la necessit6 d'un rattrapage continuel,
provoquant des difficultds croissantes de prevision et de decision qui affectent particulierement
les pays A faibles ressources. Si ces transformations concernent, tout d'abord, l'elaboration du
logiciel et la fabrication de supports A partir desquels les messages sont transcrits et conservds,
elles interessent plus particulierement les modalites de stockage, de transmission et de reception
des informations et des messages. La course h la miniaturisation, au rendement accru et A la
baisse des prix de revient, si elle peut favoriser l'accroissement de la productivit6, entraine en
meme temps une obsolescence acc6l6rde. Les moyens de communication les plus anciens, tels que
le livre ou le journal, ne sont pas h l'abri de tels bouleversements dont ils peuvent subir tres
serieusement les contre-coups. Les transformations qui touchent les differents aspects et
modalites de la communication . mdthodes de fabrication, modes et modalitds de transmission et de
r~ception, peuvent non seulement influer sur Pavenir des differents medias, mais plus en
profondeur encore sur celui de l'6crit. La formulation et la mise en oeuvre de politiques de la
communication et de Pinformation repondant aux besoins des diff~rents pays appellent donc une
maitrise permanente des connaissances scientifiques et technologiques, mais aussi des pratiques
6conomiques et industrielles.
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Au premier rang des perspectives ouvertes par P'evolution technique et Paccroissemcnt du 3011
potentiel de la communication figure son r6le croissant en tant que v6hicule d'6ducation et de
culture. Investie d'une valeur 6ducative accrue, la communication engendre un milieu 6ducatif
complementaire si ce n'est concurrentiel de I'6cole, elle fait perdre au systeme 6ducatif le
monopole qu'il a longtemps exerce sur l'ducation et devient elle-mame objet d'6ducation. Entre la
communication et l'dducation apparait ainsi une relation reciproque qui est certainement appelde -
s'amplifier et qu'il parait essentiel de rendre aussi positive que fructueuse, notamment dans le
cadre d'une education concue comme oermanente, done fond~e sur la liaison entre 6ducation
scolaire et extrascolaire et offrant A chacun, tout au long de sa vie, la possibilite d'actualiser
ses connaissances, ses savoir-faire ou d'en acqudrir de nouveaux.

Une interddpendance croissante apparalit de la mame manibre entre la communication et la 3012
culture. Les moyens de communication constituent dans la societ6 moderne des instruments privi-
16gies de diffusion culturelle mais ils n'en pr6sentent pas moins des menaces sdrieuses pour
l'identite culturelle de nombreux peuples. L'acces plus grand des masses les plus nombreuses aux
divers moyens de la culture peut ktre largement favoris6 par les moyens de communication de
masse grace notamment aux procedes et techniques de la production de masse. L'apparition de
structures industrielles dans le domaine de la culture peut, certes, stimuler la crdativit6 et
faciliter la diffusion culturelle mais elle peut en m~me temps 6tre source de problemes graves et
de rdels dangers pour diverses cultures.

L'6tymologie mame du mot "mddias" indique qu'ils sont des instruments de liaison et, 3013
partant, de rapprochement entre les hommes. Mais en accroissant le nombre de ceux qui re-
goivent un mame message, les inddias, qu'iis soient publics ou prives, ont souvent priv6 les in-
dividus de certaines possibilites de communication interpersonnelle et les ont ainsi mome dloignds
les uns des autres. De ce fait, les mddias ont introduit un desequilibre dans le dialogue au sein
des societes et ont cr6e des indgalites entre une minorite d'"6metteurs" et une majorit6 de "rd-
cepteurs". Les lecteurs, les auditeurs et les spectateurs ne sont souvent que des recepteurs
passifs. Dans de nombreux pays, des mecanismes ont W mis en place afin d'assurer une plus
large participation du public aux choix et h 1'6laboration des programmes, ainsi qu'sI la gestion
des medias. Cette democratisation de la communication prend des formes diverses selon les cas.
Le ddveloppement de medias decentralis~s peut favoriser une plus grande participation, notam-
ment en matiere de communication rurale et de ddveloppement rural, et peut permettre h des
publics defavorisss de recevoir des informations plus abondantes provenant de sources plus diver-
sifiees et correspondant mieux A leurs besoins ; il peut leur donner en m~rme temps la possibilite
d'&tre non pas seulement des recepteurs passifs, mais de pouvoir faire connaItre leurs preoccupa-
tions et leurs points de vue.

Des aspects de la communication sont au centre de diff6rents problemes traites au sein de 3014
l'Unesco (creation litteraire et artistique, protection du droit d'auteur et diffusion d'oeuvres
diverses). Grands utilisateurs d'oeuvres de l'esprit, les medias donnent aux createurs intellec-
tuels et L differents artistes des possibilites enormes de s'exprimer et de travailler. Ils stimulent
la creation et posent le probleme de la protection des auteurs et celui de la diffusion de leurs
oeuvres. A cet dgard, afin de ne pas accroitre les obstacles h une circulation libre et une dif-
fusion plus large et mieux equilibree et afin de favoriser l'education, la science et la culture, il
serait souhaitable de maintenir un certain 6quilibre entre les droits legitimes des createurs et des
autres artistes et ceux du public.

La communication et l'information sont devenues des forces 6conomiques majeures de notre 3015
dpoque aux plans national et international. Repr6sentant dans les pays industrialises une part de
plus en plus importante du produit national brut, elles constituent un secteur dynamique offrant
de grandes perspectives de croissance et done de nouvelles possibilites d'emploi. Dans un seul
grand pays industrialise, on a calculd qu'en 1982 l'ensemble du marche des communications reprd-
sentait ddjA 21,3 milliards de dollars et que ce march6 devrait s'6lever en 1990 A 103,1 milliards
de dollars, soit en huit ans une augmentation de 490 %. La communication devient l'activitd
essentielle dans les pays les plus hautement industrialises, ob d6jht plus de la moitie de la
population active travaille directement ou indirectement A produire, traiter et distribuer des
informations. La communication et l'information sont ainsi devenues le secteur 'de pointe de
l'economie en devenir.

Mais la situation est loin d'6tre la m me dans tous les pays. Les ddsdquilibres trbs 3016
importants qui existent au niveau international dans la production et dans la circulation des
messages et des programmes sont aujourd'hui reconnus. En 1978 les pays en ddveloppement, avec
70 % de la population mondiale, ne disposaient que d'une fraction minime des moyens de communi-
cation : 22 % des titres de livres publids, 17 % de la distribution totale de journaux, 9 % de la
consommation de papier journal, 27 % des 6metteurs de radio, 18 % des r6cepteurs de radio, 5 %
des emetteurs de television et 12 % des r6cepteurs de tdl6vision. Les chiffres par rapport au
nombre d'habitants dtaient les suivants
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Pays en developpement Pays industrialises

36 exemplaires de journaux par 1.000 habitants 321 par 1.000 habitants

1,2 kg de papier par habitant 18,2 kg par habitant

37 titres de livres par million d'habitants 450 par million d'habitants

11 sibges de cinema par 1.000 habitants 63 par 1.000 habitants

89 rdcepteurs de radio par 1.000 habitants 762 par 1.000 habitants

24 rdcepteurs de TV par 1.000 habitants 322 par 1.000 habitants

Loin de s'attenuer, ces ddsdquilibres, qui affectent aussi certains pays industrialis~s, n'ont
cessd au contraire de croitre avec l'evolution des technologies. Ces desdquilibres sont egalement
particulibrement sensibles partout entre zones rurales et zones urbaines.

3017 La communication et l'information apparaissent comme le systeme nerveux des socidtes
contemporaines ; elles jouent un rble essentiel dans le d6veloppement economique et social et les
desequilibres actuels dans les capacites de communiquer et d'avoir accbs A l'information utile au
progres, information scientifique et technique notamment, temoignent des ddsdquilibres tres
graves qui existent dans le monde entre les diff6rentes nations. Pour vaincre la pauvretd,
combattre l'analphabdtisme, accroltre leur capacitd educative, maltriser la science et les
techniques modernes, assurer l'6panouissement et l'enrichissement de leurs progres cultures, les
pays du Tiers Monde ont besoin d'accroitre leurs capacitds de creer, diffuser, recevoir, stocker
et utiliser un nombre accru d1informations.

3018 Le rble de la communication et de I'information dans les societ6s contemporaines et son
6volution ont 6t6 6tudi6s par la Commission internationale d'6tude des problbmes de Ia communi-
cation qui a formuld 82 recommandations visant notamment A eliminer les obstacles qui s'opposent
A une circulation plus large et mieux dquilibrde de l'information et A faire disparaitre les dd-
sdquilibres et les indgalites qui caracterisent la situation actuelle. L'examen par la Conf6rence
gdndrale h sa vingt et unieme session (Belgrade, septembre-octobre 1980) du rapport de la Com-
mission internationale d'etude des problemes de la communication a donnd lieu A l'adoption de la
r~solution 21 C/4.19, aux termes de laquelle la publication de ce rapport est considerde comme
"une contribution prdcieuse A l'tude des problbmes de l'information et de la communication" et
qui a dnoncd les bases sur lesquelles pourrait, entre autres, reposer un nouvel ordre mondial de
lFinformation et de la communication. Ces bases sont rappeldes dans la strat~gie dt action de ce
programme sur la communication au service des hommes.

3019 Par sa resolution 21 C/4.21 dgalement adoptde A sa vingt et unieme session (septembre-
octobre 1980) A Belgrade, la Confdrence gdnerale a par ailleurs ddcide d'instituer, dans le cadre
de l'Unesco, un Programme international pour le ddveloppement de la communication (PIDC) et
d'6tablir un Conseil intergouvernemental, compose de 35 Etats membres, responsable devant la
Confdrence gdnerale et chargd de mettre en oeuvre les objectifs du PIDC. Ce programme vise
essentiellement A mobiliser la solidarite internationale en vue de creer ou de renforcer les
infrastructures en equipement et en personnel des pays en developpement afin qu'ils soient en
mesure de produire et de diffuser des nouvelles et des programmes, et ainsi d'dliminer les desd-
quilibres qui existent A l'heure actuelle dans le flux de l'information. Les 14 objectifs principaux
du PIDC sont dnoncds dans la Section III de l'annexe k la rdsolution 21 C/4.19.

Strategie d'action

3020 La strategie d'action de ce grand programme s'inspire des principes qui ont 6te dnonc6s tant
dans la Declaration universelle des droits de l'homme que dans l'Acte constitutif de l'Unesco.
Tandis que la premibre stipule que tout individu a droit A la liberte d'opinion et d'expression, le
second assigne pour but A l'Organisation de favoriser la connaissance et la comprehension
mutuelle des nations et, A cet effet, de faciliter "Ila libre circulation des ides, par le mot et par
l'image".

3021 Ces principes prennent tout leur sens h la lumibre de V'analyse qui pr&cbde. A une epoque
ohi l'information est devenue une ressource cle du ddveloppement, oh le progrbs des societds
appelle une participation active des individus et des collectivit6s aux flux de communication qui
se multiplient, entre les societds et en leur sein, un effort prioritaire devrait 6tre accompli pour
mettre ce nouveau pouvoir - encore mal partagd - au service de l'homme et de tous les hommes.
Il parait essentiel d'6liminer les obstacles qui empechent les individus et les nations dt accdder
librement 6 toutes les sources d'information, essentiel aussi de multiplier et de diversifier les
capacitds d'emettre des messages, au niveau national comme au niveau international, afin que
tous puissent exprimer leur avis, faire connaltre leurs aspirations et la vision du monde qui leur
est propre ; essentiel enfin d'4viter les distorsions et les prejuges qui nuisent h la dignit6 et h
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l'ind~pendance des peuples. Car la communication ne pourra ktre au service des hommes que si
les hommes eux-rn mes prennent conscience des responsabilit~s que son exercice leur confbre, de
cette exigence d'objectivit6, de cette 6thique d'exactitude, d'inddpendance, de respect d'autrui et
de tolerance qu'elle implique.

La strat6gie d'action de lOrganisation pourrait aussi reposer sur les dispositions de la 3022
Daclaration sur les principes fondamentaux concernant la contribution des organes d'information
au renforcernent de la paix et de la comprhension internationale, b la promotion des droits de
l'homme et A la lutte contre le racisme, l'apartheid et Pincitation c la guerre adopt6e par la
Conf6rence g~ndrale de l'Unesco, b sa vingtieme session (Paris, 1978) ainsi que sur les disposi-
tions des r6solutions adopt6es par la Conference g6n6rale, b un certain nombre de ses sessions,
en particulier la vingt et unieme.

Pour mettre en oeuvre ces principes g6n6raux, lVapproche de l'Unesco devrait s'adapter 3023
aux circonstances nouvelles resultant de l'importance croissante que rev~t la communication dans
les soci6t6s modernes et que les travaux de la Commission internationale d16tude des problemes
de la communication ont contribud mettre en relief.

C'est sur la base de Particle 19 de la D6claration universelle des droits de l'homme et du 3024
paragraphe 14, reproduit ci-apres, de la r~solution 21 C/4.19, VI, que l'6tablissement d'un nou-
vel ordre mondial de l'information et de la communication pourrait notamment 6tre recherch6

"La Conf~rence gendrale,

14. Considere

(a) Que ce nouvel ordre mondial de l'information et de la communication pourrait reposer, entre
autres bases, sur :

(i) l'6limination des ddsequilibres et des indgalites qui caracterisent la situation
actuelle ;

(ii) l'6limination des effets negatifs de certains monopoles, publics ou privds, et des
concentrations excessives ;

(iii) la suppression des obstacles internes et externes qui s'opposent h une circulation
libre et i une diffusion plus large et mieux 6quilibree de l'information et des
id6es ;

(iv) la pluralite des sources et des canaux d'information

(v) la liberte de la presse et de l'information ;

(vi) la liberte des journalistes et de tous les professionnels des moyens de communica-
tion, liberte inseparable de la responsabilit6 ;

(vii) la capacit6 des pays en developpement de parvenir A arm6liorer leur propre situa-
tion, notamment en s'equipant, en formant leurs cadres, en ameliorant leurs infra-
structures, et en rendant leurs moyens d'inforrmation et de communication aptes a
r6pondre h leurs besoins et a leurs aspirations ;

(viii) la volonte sincere des pays ddveloppes de les aider A atteindre ces objectifs

(ix) le respect de l'identite culturelle et du droit de chaque nation d'informer F'opinion
publique mondiale de ses interats, de ses aspirations et ses valeurs sociales et
culturelles ;

(x) le respect du droit de tous les peuples b participer aux echanges internationaux
d'information sur la base de lI'dquite, de la justice et de leur int6r&t mutuel ;

(xi) le respect du droit du public, des groupes ethniques et sociaux et des individus A
acc6der aux sources d'information et h participer activement au processus de la
communication ;

(b) Que ce nouvel ordre mondial de l'information et de la communication devrait reposer sur les
principes fondamentaux du droit international, tels qut ils sont inscrits dans la Charte des
Nations Unies ;

(c) Que la diversit6 dans la solution des problemes de l'information et de la communication est
n~cessaire, 6tant donne que les conditions sociales, politiques, culturelles et economiques
different d'un pays hL l'autre et, au sein d'un m~me pays, dt un groupe h lautre".
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La Conferencc gdndrale a considdre 6galement que ce nouvel ordre mondial de 1'information et de
la communication devrait reposer sur les principes fondamentaux du droit international, tels
qu'ils sont inscrits dans la Charte des Nations Unies.

3025 A cet effet, cinq orientations paraissent devoir 6tre retenues

(a) 6tudier la possibilit6 d'inclure la communication tant comme un droit fondamental de
l'individu que comme un droit collectif qui doit 6tre garanti A toutes les communautes et A
toutes les nations ; dans ce contexte, la communication apparait comme un instrument ma-
jeur de la participation de tous au fonctionnement des institutions publiques ;

(b) r6duire et eliminer progressivement les ddsdquilibres, les inegalit6s et les distorsions dont
souffre dans de nombreux pays la communication h la fois dans ses structures et dans la
circulation des nouvelles et des connaissances ainsi que des programmes ;

(c) encourager la recherche de solutions 6pousant les besoins et les valeurs de chaque
peuple ; la sauvegarde du pluralisme qui passe par le respect des identites culturelles
n'interdit pas cependant de chercher 4 definir des bases d'action, et des objectifs communs
dans le domaine de la communication, fond~s sur des interets convergents dans un monde
de plus en plus interddpendant ; la solution des grands problemes qui menacent la survie
de l'humanite ou affectent son d6veloppement ne peut tre trouv~e sans un effort de
comprehension et une volont6 de tolerance et de reconnaissance de l'autre qui d6pendent
largement d'une communication libre, reciproque et 6quilibr~e ;

(d) favoriser l'61aboration et la mise en oeuvre de politiques nationales coherentes de la
communication integrees aux objectifs gsneraux du d6veloppement et tenant compte des
politiques adoptdes dans les domaines de l'education, de la science et de la culture, en
attribuant au developpement de la communication la priorit6 qui doit lui revenir dans les
plans et programmes de developpement economique et social ;

(e) approfondir les bases sur lesquelles pourrait se fonder l'instauration d'un nouvel ordre
mondial de l'information et de la communication permettant une information libre et plura-
liste plus 6quilibree et qui s'inscrirait en particulier dans le cadre d'une strategie
internationale du developpement et du nouvel ordre economique international.

3026 Les programmes decrits ci-apres ont pour objet :

- d'approfondir la connaissance et d'am6liorer la comprehension, notamment au niveau inter-
national, du processus de la communication, compte tenu des problemes existant A l'heure
actuelle, notamment de ceux decrits par la Commission internationale de la communication et de
ceux derivant de l'evolution rapide des technologies (Programme 1) ;

- de favoriser une circulation libre et une diffusion plus large et mieux equilibree de l'infor-
mation et de stimuler l'6change reciproque des nouvelles et des programmes (Programme 2) ;

- de renforcer et d'accelerer le ddveloppement des infrastructures des reseaux et des moyens de
communication aux niveaux local, national, regional et mondial (Programme 3).

Programme 111.1 - ETUDES SUR LA COMMUNICATION

3027 La communication constitue, dans toutes les r~gions du monde, un objet de recherche et de
reflexion au sein d'institutions specialisees nationales ou regionales. Nombreux sont les
spdcialistes qui, dans des universites, centres ou instituts 6tudient les differents aspects de la
communication moderne tels qu'ils ont 6t6 decrits dans la probldmatique g6nerale et analyses plus
haut, ainsi que leurs effets et leurs consequences aux plans social, 6conomique et culturel.
L'6volution rapide des technologies de la communication entraine un renouvellement permanent de
la recherche dont les donnees se trouvent continuellement mises en cause par les changements,
voire les veritables mutations que ces technologies induisent ou peuvent induire dans les
differentes societes. Certaines methodes de recherche peuvent comporter des insuffisances ou
peuvent ne pas s'adapter A des contextes differents de ceux des societes au sein desquelles elles
ont ete conques. Il importe donc de promouvoir les etudes sur les aspects socioculturels, dcono-
miques, juridiques et prospectifs de la communication et de stimuler le developpement d'une
recherche mieux adapt6e aux diff~rentes situations.

Objectifs et principes d'action

3028 L'action de l'Unesco ne saurait remplacer celle des institutions de recherche, nationales ou
regionales, qui, avec de larges contingents de chercheurs et d timportants moyens financiers, ont
la possibilite de mener des recherches en commun sur des themes qui pr6occupent la communaut6
internationale. L'Unesco, en revanche, se trouve dans une situation privildgiee pour stimuler et
coordonner ces recherches et pour assurer une large diffusion de leurs resultats.
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Les objectifs de ce programme peuvent done ktre ainsi d6finis : 3029

(a) stimuler la recherche sur tous les aspects de la problematique de la communication qui ne
sauraient ktre 6tudids qu'au plan mondial ou regional, notamment sur ceux qui ont retenu
l'attention de la Commission internationale d'6tude des problemes de la communication et qui
sont dvoques dans les 82 recommandations contenues dans la partie V (A) de son rapport,
ainsi que sur ceux qui ont 6td crdes par l'expansion des nouvelles technologies ;

(b) favoriser l'6tude des problemes qui affectent les pays en ddveloppement ou industrialisds
qui sont ddpendants d'autres pays dans le domaine de la communication ; une attention
particulidre sera accordde aux dtudes et recherches sur les ddsdquilibres et les distorsions
en matiere de communication et sur les influences qu'exercent sur les individus, sur les
socidtds et sur les cultures, les messages transmis par les diffdrents moyens de communi-
cation ;

(c) faciliter les 6changes d'information sur les donndes et les rdsultats de la recherche en
communication ;

(d) promouvoir une confrontation des recherches et des exp6riences et un dialogue entre les
chercheurs et rechercher avec eux des solutions aux problemes actuels ;

(e) renforcer la coopdration entre les organismes de recherche des diffdrents pays.

Enfin, l'Unesco devrait poursuivre et dlargir l'action visant h favoriser la formation et le 3030
perfectionnement des chercheurs, en particulier dans les pays en ddveloppement, dans le cadre
soit d'institutions nationales ou rdgionales existantes ou A crder, soit de projets opdrationnels ou
d'experiences innovatrices ob il est ndcessaire d'unir l'action et la rdflexion.

Sous-programmes

Trois sous-programmes constituent le programme d'dtudes sur la communication 3031

- Le premier (Ddveloppement de la recherche) consiste A stimuler la recherche pour rdpondre
aux ddfis que posent les progres acc6l6rds de la technologie et le r6le croissant de la commu-
nication dans la socidtd moderne, notamment dans les secteurs de lNdducation, de la science et
de la culture. Des 6tudes seront egalement entreprises sur la nature et les caractdristiques de
la "socidte de l'information" qui emerge progressivement, et sur ses consdquences politiques,
economiques et sociales. L'effort vise . renforcer les institutions nationales et rdgionales, A
faciliter la diffusion des resultats, A ameliorer la m6thodologie et la comparabilite des travaux
et A accroItre les moyens de formation, d'6change et de perfectionnement des chercheurs. Une
priorit6 pourrait 6tre accordde A l'6tude des consequences de l'volution des nouvelles techno-
logies de la communication sur les socidtes et les cultures ainsi qu'A l'6tude des structures des
programmes diffusds par les radio-tdldvisions et de leur rdception. Un intdret particulier
s'attachera dgalement aux recherches concernant l'influence qu'exercent les mddias sur l'image
de la femme et de l'homme dans les diff6rentes societds et la contribution qu'ils pourraient
apporter h l'amdlioration de la condition f6minine.

- Le deuxieme (Droit communiquer, acces et participation A la communication et responsabilite
des communicateurs, eu dgard au r6le que jouent dans ce domaine les moyens d'information
publics et privds) consiste A approfondir la notion de droit h communiquer aux niveaux indi-
viduel et collectif et ses differentes composantes (droit t 6tre inform6, droit d'informer, droit
au respect de la vie privde, droit d'acces aux documents administratifs) ; a favoriser le libre
acces aux sources de l'information et la participation du public A 1'elaboration des decisions
affectant la communication ; A etudier le fonctionnement des mecanismes de production et de
diffusion des messages ; A faciliter l'etablissement de meilleures conditions de travail pour tous
ceux qui participent A la communication.

- Le troisieme (MDthodes de planification, de programmation et de financement de la communi-
cation) a pour objet de favoriser la collecte et P'exploitation des donn6es necessaires A la
planification et A la programmation de la communication comme instruments de mise en oeuvre de
politiques de la communication ; de contribuer t I'elaboration et au perfectionnement de
mthodes de planification et de programmation applicables au developpement de la communica-
tion, en tenant compte de la diversite des milieux culturels et des systemes socio-
6conomiques ; de stimuler une moddlisation diversifide du developpement de la communication
qui tiendrait compte des rdalitds sociales, culturelles et 6conomiques, en particulier dans les
pays en developpement, et d'dtudier les moyens de financement de la communication dans les
diffdrents systemes socio-6conomiques.

99



I. LA COMMUNICA TION A U SER VICE DES HOMMES

Programme 111.2 - CIRCULATION LIBRE ET DIFFUSION PLUS LARGE ET MIEUX
EQUILIBREE DE L'INFORMATION; ACCROISSEMENT
DES ECHANGES DE NOUVELLES ET DE PROGRAMMES

3032 Des sa cr6ation, l'Unesco a oeuvr6 pour la reconnaissance universelle des droits de Phomme et
pour la suppression des entraves, obstacles et barribres qui emp&chent la libre collecte et la
dissemination des informations et limitent la diversit6 des sources et la multiplicite des canaux de
communication ainsi que Ila une fois de plus soulign6 la Conf6rence g6ndrale a sa vingt et unibme
session dans sa resolution 21 C/100.

3033 L'un des aspects du d6bat qui s'est instaur6 sur la communication gravite autour des
problemes nds des d6sdquilibres constates dans la circulation d'information. Des 1976, la
Conf6rence gdndrale considere que la plus haute prioritd doit ktre accordde aux mesures visant A
r6duire l'6cart existant dans le domaine de l'information entre les pays ddveloppes et en dave-
loppement pour aboutir . une circulation libre et A une diffusion plus large et mieux 6quilibr6e
de l'information. Les travaux de la Commission internationale d'6tude des problemes de la com-
munication ont mis en 6vidence 'ampleur et la gravitd de ces d6sdquilibres, A la fois quantitatifs
et qualitatifs, qui se sont vus renforc6s par le d6veloppement des moyens mat6riels et techniques
de la communication et la concentration croissante des capacites de production et de diffusion des
messages. La reduction progressive de ces desdquilibres constitue donc une exigence essentielle
pour l'instauration d'un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication qu'il importe
de concevoir comme un processus evolutif.

3034 La liberte de l'information comporte la libert6 des personnes et des groupes d'organiser la
collecte, la circulation et la diffusion des nouvelles, des ides et des programmes et d'y
participer ainsi que la libert6 d'acces a l'ensemble des moyens de communication et A la diversite
des sources officielles et non officielles de nouvelles et de programmes. L'exercice de cette
libert6 rencontre encore aujourd'hui dans le monde de nombreux obstacles de toute nature, poli-
tiques, juridiques, dconomiques, financiers et techniques, y compris toutes les formes de censure
et d'autocensure, qui entravent la production endogene et pluraliste de livres, de journaux, de
nouvelles et de programmes, limitent leur libre circulation et restreignent la multiplication et la
diversification des 4changes.

3035 La libert6 implique cependant une lourde responsabilite de la part des communicateurs
- qu'il s'agisse de personnes physiques ou d'entitds juridiques, publiques ou privdes. Tous ceux
qui participent A la communication et A l'information : journalistes, agences de presse, editeurs
de livres, journaux et revues, propridtaires de medias, producteurs de matdriels audiovisuels,
organismes de radio et de teldvision, ont h l6gard de la communaut6 un devoir de veracit6 et
d'exactitude, en d'autres termes d'honn~tetd. A la situation privil6gi6e qui est celle des com-
municateurs disposant de moyens puissants de divulgation de l'information doivent correspondre
une integritd, une conscience professionnelle et une dthique qui garantissent aussi une protection
des individus et du public en g6ndral. Les organes d'information pourraient jouer un r6le impor-
tant en examinant de pres toutes les activites susceptibles de conduire A des abus de pouvoir. Il
appartient aux communicateurs de faire preuve de cette conscience professionnelle et de res-
pecter cette 6thique, compte tenu notamment des dispositions de la D6claration de 1978 sur les
principes fondamentaux concernant la contribution des organes d'information au renforcement de
la paix et de la comprehension internationale, . la promotion des droits de 1'homme et A la lutte
contre le racisme, l'apartheid et l'incitation A la guerre.

Objectifs et principes d'action

3036 Une circulation libre et une diffusion plus large et mieux equilibree de l'information suppose un
effort croissant de concertation et une volonte de developper aux niveaux regional et mondial la
coopdration internationale entre les organismes publics ou privds responsables de la communica-
tion. L'action A entreprendre pourrait s'orienter, en particulier, dans les directions suivantes :

(a) encourager toutes formes de coopdration entre ces organismes et entre les professionnels et
leurs associations representatives ;

(b) inclure des dispositions concernant la communication dans les programmes et les accords
internationaux de cooperation dconomique et technique, notamment entre pays en
developpement ;

(c) renforcer les 6changes r6guliers de programmes de radiodiffusion, de livres et de films et
accroitre la coopdration entre les agences de presse des diff6rents pays, notamment des
pays en d6veloppement ; favoriser la mise en commun d'efforts visant A la crdation
d'entreprises de coproduction, notamment entre pays en ddveloppement ;

(d) rem~dier aux indgalites des tarifs internationaux de tel6communication en renforcant la
coopdration et les consultations regulieres sur cette question avec l'Union internationale des
t6ldcommunications, les ministeres de la culture, de 1information et de la communication et
les services nationaux des postes et t616communications, et poursuivre lI'6tude des tarifs
internationaux de t6l6communication par satellite en collaboration avec les organisations
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internationales de satellites et les representants des pays usagers, afin de parvenir h une
meilleure coordination internationale et r6gionale du developpement des satellites
geostationnaires ;

(e) participer aux efforts de PUIT visant h assurer une repartition plus 6quitable du spectre
electromagn6tique et de I'orbite g6ostationnaire ;

(f) encourager, en liaison avec la FAO, un effort international de recherche-ddveloppement
visant A accoitre l'offre de papier disponible pour les industries des journaux, des perio-
diques et du livre ;

(g) approfondir l'examen des problemes souleves par l'exercice d'un droit international de
reponse et de rectification en analysant notamment, conjointement avec I'ONU, les diffi-
cult6s de fonctionnement de la Convention de 1952 sur le droit international de
rectification ;

(h) participer a une analyse des problemes pos6s par la proposition de doter la famille des
Nations Unies d'un systeme d'information plus efficace et plus autonome qui pourrait
comporter des installations de radiodiffusion qui lui soient propres et 6ventuellenent l'accbs
A un satellite de communication.

Le renforcement de la paix, de la s6curite et de la cooperation internationale et la 3037
r6duction des tensions internationales sont dans Pintr&t de toutes les nations. Les organes
d'information sont en mesure d'apporter une contribution importante h la prise de conscience par
l'opinion publique de la signification de ces objectifs, notamment en faisant connaitre les
documents des organisations du systeme des Nations Unis et de l'Unesco en particulier, des
organisations internationales et nationales qui se consacrent . la paix et au ddsarmement ou h la
lutte contre les pr6jug~s naionaux, raciaux ou religieux.

Les organes d'information sont d'incomparables instruments pour faire respecter les droits 3038
de l'homme au plan individuel ou collectif dans lPesprit de la Declaration de l'Unesco de 1978. Les
medias peuvent d6fendre ces principes et mettre en lumibre de manibre aussi impartiale que pos-
sible les transgressions ohi qu'elles se produisent. Dans le m~mc esprit, les medias peuvent
contribuer A soutenir la cause des peuples combattant pour la libert6 et l'ind6pendance et pour le
droit de vivre en paix dans l'6galite et sans ingerence extdrieure.

Les objectifs gdn6raux de ce programme peuvent done kre ainsi d6finis 3039

(a) contribuer t eliminer les obstacles qui s'opposent h la circulation libre et A la diffusion
plus large et mieux squilibree des messages et aux 6changes de livres, de nouvelles et de
programmes ;

(b) renforcer les m6canismes d'6changes de livres, de nouvelles et de programmes en favo-
risant la cooperation entre les organismes responsables aux plans national et international
et en stimulant les efforts de coproduction, notamment dans les pays en developpement ;

(c) renforcer les possibilites offertes par les m6dias dans la recherche d'une solution aux
grands problmes mondiaux, tout particulierement la comprdhension mutuelle internationale,
le d6sarmement et la paix ;

(d) promouvoir une utilisation cr6ative des moyens de communication, qui permette une amelio-
ration du niveau g~n6ral des connaissances, 'enrichissement des activit6s de loisir, la
sensibilisation aux problemes pos6s par la sauvegarde et le renouvellement des identit6s
culturelles, la lutte enfin contre toutes les formes de violence et d'agressivite - et susciter
A cette fin une coop6ration 6troite et active entre les m6dias et le systeme educatif.

Sous-programmes

Quatre sous-programmes constituent le programme visant h une circulation libre et une diffusion 3040
plus large et mieux 6quilibr&e de l'information et A l'accroissement des 6changes de livres, de
nouvelles et de programmes :

- Le premier (Elimination des obstacles .4 la circulation et aux 6changes de livres, de nouvelles
et do programmes) consiste h analyser la situation mondiale de la circulation internationale dans
ce domaine afin d'identifier et de mieux comprendre la nature de ces obstacles et de proposer
les moyens de les r6duire ou de les surmonter, notamment en 6tudiant les pratiques profes-
sionnelles de lPindustrie du livre, de la presse ecrite ou radiodiffusde, des organismes de
radio-television, du cin6ma, etc.

- Le deuxieme (Renforcement des m~canismes d'6changes et de cooperation internationale) con-
siste & renforcer les mecanismes publics et prives d'echange de livres, de nouvelles et de pro-
grammes aux niveaux national, r6gional et mondial, en favorisant la crdation et le renforcement
d'agences de presse publiques ou privies, en accroissant l'efficacit6 des systemes de collecte
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et de distribution des nouvelles ainsi que de r6seaux rdgionaux d'echanges de nouvelles et en
stimulant la production locale de livres et de journaux, particulicrement dans les pays en d6-
veloppement, en milieu rural comme en milieu urbain, de facon A reduire les disparites existant
dans les capacites h produire, traiter et distribuer l'information.

- Le troisieme (Contribution des medias/1 au respect mutuel, i la comprehension internationale,
au respect des droits de l'homme et a la paix, ainsi qu'a l'6lucidation des grands problemes
mondiaux) consiste a susciter une telle contribution de la part des responsables de la commu-
nication, par un travail de sensibilisation aupres de ceux qui agissent sur l'opinion publique,
par le rapprochement des differents mddias entre eux et avec les organisations
internationales, et, plus particuliErement, par une coopdration avec les autres organisations
intergouvernementales qui souhaiteraient avoir davantage recours h la communication dans leurs
programmes visant h la solution de ceux des grands problemes mondiaux qui sont de leur
competence.

- Le quatrieme (Contribution des m6dias A la promotion de l'6galit6 entre les femmes et les
hommes ainsi qu'a 1l'6argissement de l'acces et de la participation des femmes A la commu-
nication) aura pour objet de promouvoir l'acces et la participation des femmes h la gestion des
moyens de communication et h la production de leurs messages ; d'encourager les m6dias A
mieux refl6ter le r6le et la place des femmes dans la societe et leur contribution au dave-
loppement 6conomique, social et culturel ; de favoriser une meilleure adaptation des messages
aux besoins et intdrts des femmes et de stimuler les contacts entre femmes et entre organi-
sations f6minines.

Programme 111.3 - DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION

3041 L'analyse de la problematique mondiale ainsi que celle de la communication au service des hommes
ont mis en relief les consdquences 6conomiques, sociales et culturelles qu'entraine le ddsdquilibre
dans la production et la circulation de l'information et qui se manifeste c la fois entre le Nord et
le Sud, A l'interieur de certaines regions et entre zones rurales et zones urbaines. Le d6ve-
loppement de la communication peut, A certaines conditions, favoriser et diversifier la circulation
des imprims, des nouvelles et des programmes et promouvoir ainsi une plus large compr6hension
internationale.

3042 Un tel developpement exige une volontd politique qui permette de mettre en valeur aux
niveaux national, r~gional et mondial, chaque forme de communication, depuis les formes inter-
personnelles et traditionnelles jusqu'aux plus modernes, et qui renforce les capacit6s endogenes,
en particulier des pays en ddveloppement, en facilitant leur autosuffisance de maniere h reduire
et combler progressivement les 6carts qui subsistent dans ce domaine entre les differents pays et
les differentes regions. C'est lh un aspect essentiel des efforts visant tant A assurer une cir-
culation libre et une diffusion plus large et mieux 6quilibree des imprimes, des nouvelles et des
programmes A lintdrieur et entre les nations qu a instaurer un nouvel ordre mondial de l'infor-
mation et de la communication plus juste et plus efficace.

Objectifs et principes d'action

3043 L'action menee par l'Organisation pour favoriser le developpement de la communication s'integrera
dans les plans globaux de developpement socio-6conomique et servira de support aux activit6s de
developpement dans les domaines de competence de l'Organisation ainsi que dans d'autres
domaines tels que lVagriculture et le developpement rural, la santd, etc.

3044 Une cooperation sera recherchee avec les autres organisations du systbme des Nations
Unies et les organisations internationales, gouvernermentales et non gouvernementales, mondiales
ou regionales ayant des activit6s dans le domaine du developpement de la communication, ainsi
qu'avec des organisations ayant des activitds dans d'autres domaines pour la mise en oeuvre dans
leurs projets de composantes de communication.

3045 La coop6ration technique en vue du developpement de la communication se fera notamment
dans le cadre du Programme international pour le developpement de la communication dans le
respect des principes qui guident sa propre action, tels qu'ils sont d6finis dans ses statuts. La
cooperation entre pays voisins et h l'interieur d'une m~me r6gion, notamment entre pays en
ddveloppement, offre de grandes possibilites et devra 6tre recherchee.

1. Le libelle du titre de ce sous-programme est celui qu'indique la r6solution 2/03 adopt6e par
la Conf6rence generale h sa quatrieme session extraordinaire (Paris, 1982). Dans l'annexe h
la rdsolution 2/03, il est indique que le titre de ce sous-programme devrait se lire :
"Contribution des moyens de communication au respect mutuel, h la comprdhension interna-
tionale, au respect des droits de l'homme et h la paix, ainsi qu'A l'4lucidation des grands
problemes mondiaux".
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Le developpement de la communication est de nature h favoriser ic renforcement de la paix 3046
et de la comprehension mutuelles en suscitant ou en enrichissant le dialogue entre les nations et
entre les cultures. De mame, il peut jouer un r6le important dans le developpement rural et dans
la promotion de la condition frninine.

Les objectifs de ce programme seront 3047

(a) d'accroitre la place encore trop faible qu'occupe la communication dans les plans de
developpement, compte tenu des r6percussions importantes du d6veloppement des mrdias et
des rdseaux de tdlecommunication sur le developpement 6conomique, social et culturel ;

(b) de renforcer les capacit6s nationales de creer, de produire, de diffuser et d'dchanger des
messages, des imprimds et des programmes, en creant de nouvelles infrastructures et en
formant le personnel necessaire ;

(c) de ddvelopper chez les publics, et notamment chez les jeunes, une attitude active et
responsable face aux multiples messages et produits vdhiculds par les mddias, de telle sorte
qu'ils soient 4 m~me de les selectionner et de les interpreter de facon critique, en fonction
des principes, des aspirations et des valeurs qui leur sont propres.

Sous-programmes

Le programme sur le ddveloppement de la communication est subdivis6 en sept sous-programmes 3048

- Le premier (Formulation de politiques de la communication pouvant s'inserer autant que possible
dans les plans de developpement nationaux et conformes A l'identit6 culturelle des peuples
consid6r6s) consiste A coopdrer avec les Etats et les organismes chargds de la communication a
la formulation de politiques nationales de developpement de la communication portant sur les
infrastructures - en 6quipement et en personnel - ( mettre en place et sur les activites de
formation de ce personnel ;

- Le deuxieme (Mise en place d'6quipements approprids et production d'equipements endogenes)
consiste h coopdrer avec les Etats et les organismes chargds de la communication : (a) dans le
choix et la mise en place d'6quipements repondant, dans chaque pays ou r6gion, aux besoins
de la population et des diffdrents medias, et (b) i la recherche de technologies r6pondant h
leurs besoins et aux conditions prdvalant dans ces pays et, en collaboration avec les autres
organisations internationales competentes, h la mise au point et h la production locale
d'dquipements correspondants ;

- Le troisieme (Formation et perfectionnement de tous les personnels de la communication)/1
consiste a coopdrer avec les Etats membres, les autres organisations du systeme des Nations
Unies, les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, mondiales
ou r6gionales en vue d'un renforcement aux plans national, regional et mondial des structures
et des mdthodes de prdparation initiale, de formation generale et de perfectionnement profes-
sionnel du personnel de la communication h tous les niveaux (gestionnaires, metteurs en scene
de films et realisateurs de programmes de radio et television ; redacteurs et journalistes de la
presse, des agences d'information, de la radio et de la te6lvision, 6diteurs, libraires, gra-
phistes et personnel de fabrication des livres, ingenieurs et techniciens des differents moyens
de communication, personnel d'entretien, archivistes, documentalistes, imprimeurs, etc.) en
tenant compte des besoins nds de la specialisation croissante qu'entraine le progres technique
et de la necessit6 de renforcer la representation des femmes parmi les personnels de la
communication ;

- Le quatrieme (Production endogene et diffusion d'imprimds, de programmes et de messages)
vise h 6tablir ou renforcer les capacitds endogenes de production d'imprimes, de nouvelles et
de programmes sur tous supports afin de : (a) accroitre l'autodependance des pays en
ddveloppement dans ce domaine en favorisant notamment l'implantation d'industries culturelles et
de la communication locales ; (b) faciliter la mise en place de structures appropriees
d'6ducation permanente et h distance indispensables , l'universalisation de 1'enseignement
primaire et h 11'limination de l'analphabetisme ; (c) contribuer i la diffusion de la culture, a
l'affirmation de l'identite culturelle et au d6veloppement culturel en g6ndral ; et (d) mettre les
ressources de la communication au service de la vulgarisation scientifique ;

- Le cinquieme (Action en faveur du livre et de la lecture) consiste h promouvoir le livre et h
encourager la lecture dans toutes les socidtss par une action de sensibilisation des respon-
sables et du public et par la stimulation de l'ddition, de la production et de la plus large
diffusion du livre dans chaque pays. Une attention particuliere sera accord6e aux ouvrages qui
peuvent servir h l'alphabdtisation et A la postalphabetisation ainsi qu'A ceux qui peuvent r6-
pondre aux besoins des populations et des groupes defavorises. Ce sous-programme a dgalement

1. Le libell6 du titre de ce sous-programme est celui qu'indique la rdsolution 2/03 adoptee par
la Conference gen6rale ni sa quatrieme session extraordinaire (Paris, 1982). Dans l'annexe A
la resolution 2/03, le titre de ce mrrme sous-programme se lit comme suit :"Formation et
perfectionnement de sp6cialistes et de techniciens pour la communication.
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pour objet de favoriser la diffusion internationale des livres, 1'accent 6tant mis sur leur
circulation tant i l'intdrieur des r6gions en developpement et entre celles-ci, que de ces r6-
gions vers les pays industrialis6s. Dans la mise en oeuvre du sous-programme, il sera tenu
compte de l'importance de l'dcrit comme moyen de culture et de conservation et transmission du
savoir, ainsi que des incidences du progrbs technologique ;

- Le sixieme (Action en faveur du cinema, de la photographie et de l'audiovisuel) vise a promou-
voir le d6veloppement du cindma, de la photographie et de la t6l6vision dans chaque pays, en
particulier pour servir h l'6ducation scolaire et extrascolaire, a la conservation du patrimoine
culturel, physique et non physique, . la connaissance reciproque des cultures, A la cr6ation
artistique et a la vulgarisation scientifique. L'action, qui consistera h encourager la fabrication
de supports pour l'enregistrement des sons et des images, la formation de realisateurs et la
production de films et de programmes, ainsi que le ddveloppement du patrimoine photogra-
phique, visera, par ailleurs, favoriser l'archivage et la conservation des photographies, des
films et des autres supports audiovisuels, notamment ceux ayant une importance particuliere du
point de vue culturel et historique ;

- Le septibrae (Education des usagers) consiste b stimuler l'elaboration, l'exp6rimentation et la
mise en oeuvre de programmes d'6ducation h la communication visant A favoriser 1'appropriation
autonome des informations et des connaissances, h ddvelopper i'esprit critique et A familiariser
les differentes categories d'usagers, et plus particulierement les jeunes, avec les conditions
d'organisation et d'emploi des vdhicules de la communication.
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3049 Grand programme m < La communication au service des hommes >)

La Confirence ginerale,
Rappelant que l'analyse de la probl6matique mondiale figurant dans la premiere partie du

document 4XC/4 a fait ressortir les prdoccupations g6n6rales relatives A la communication

entre les hommes et les cultures, en ce qui concerne notamment les transformations en cours

et les perspectives ouvertes par les technologies nouvelles, les incidences de la communication

sur l'6ducation, la science et la culture et les possibilit6s qu'elle offre pour leur d6veloppement

et, d'une maniere ginerale, pour le d6veloppement des soci6t6s, les disparit6s tres importantes

qui existent en matiere de communication entre pays ainsi qu'a l'interieur des pays, et les

obstacles que rencontrent les individus et les groupes pour acceder h toutes les sources de

l'information et pour exprimer leurs propres points de vue,
Reafrmant qu'il appartient A l'Unesco, conform6ment aux dispositions 6nonc6es dans l'Acte

constitutif, de contribuer A assurer a le libre 6change des ides et des connaissances n, de

favoriser (( la connaissance et la comprdhension mutuelle des nations en pretant son concours

aux organes d'information n et de recommander, a h cet effet, tels accords internationaux

qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des iddes, par le mot et par l'image n,
Reaffirmant. igalement la n6cessit6 de renforcer la paix et la comprehension internationale, de

promouvoir les droits de l'homme et de lutter contre le racisme, l'apartheid et l'incitation h la

guerre par une circulation libre et une diffusion plus large et mieux 6quilibr6e de l'information,
et rappelant toutes les dispositions essentielles de la Ddclaration sur les principes fondamentaux

concernant la contribution des organes d'information au renforcement de la paix et de la
comprehension internationale, A la promotion des droits de l'homme et la lutte contre le

racisme, l'apartheid et l'incitation a la guerre (Paris, 1978),
Reafrmant enfin qu'il appartient h l'Unesco et a ses Etats membres de contribuer:

(a) A faciliter l'acces du public a l'information par la diversit6 des sources et des moyens d'infor-

mation;

(b) A garantir aux journalistes la libert6 d'informer et les plus grandes facilitds possibles d'acces h

l'information;
(c) A 6tablir un nouvel 6quilibre et une meilleure r6ciprocit6 dans la circulation de l'information

et corriger les indgalit6s dans la circulation de l'information a destination et en provenance

des pays en d6veloppement ainsi qu'entre ces pays;

(d) A l'obtention, par les organes d'information des pays en d6veloppement, des conditions et des
moyens qui leur permettront de se renforcer et de s'6tendre et de cooperer entre eux et avec les
moyens d'information des pays d6velopp6s;

(e) A 61iminer les obstacles & la circulation des messages et aux 6changes de livres, de nouvelles et
de programmes,

Rappelant l'Accord visant A faciliter la circulation internationale du materiel visuel et auditif de
caractere dducatif, scientifique et culturel (Beyrouth, 1948), 'Accord pour l'importation d'objets
de caractere 6ducatif, scientifique ou culturel (Florence, 1950), la Declaration des principes
directeurs de l'utilisation de la radiodiffusion par satellites pour la libre circulation de l'infor-
mation, I'extension de I'6ducation et le d6veloppement des 6changes culturels (Paris, 1972),
le Protocole a l'Accord pour l'importation d'objets de caractere 6ducatif, scientifique et

culturel (Nairobi, 1976) et la D6claration sur les principes fondamentaux concernant la

contribution des organes d'information au renforcement de la paix et de la comprdhension

internationale, A la promotion des droits de l'homme et h la lutte contre le racisme, l'apartheid
et l'incitation A la guerre (Paris, 1978),

Rappelant la resolution 21C/100 sur la pr6paration du Plan h moyen terme pour 1984-1989 et la
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partie V, concernant la communication, de son annexe ainsi que la resolution g6n6rale 21C/4/01
sur le programme relatif A la culture et A la communication,

Rappelant la r6solution 21C/4/19 relative A la Commission internationale d'6tude des problemes
de la communication, la r6solution 21C/4/20 relative A l'application de la D6claration sur les
principes fondamentaux concernant la contribution des organes d'information au renforcement
de la paix et de la comprehension internationale, h la promotion des droits de l'homme et A la
lutte contre le racisme, l'apartheid et l'incitation A la guerre, la r6solution 21C/4/21 relative au
Programme international pour le d6veloppement de la communication et la resolution 21C/4/22
relative aux tarifs internationaux des t6l6communications,

Rappelant la D6claration de Londres et la recommandation g6n6rale, adopt6es par le Congres
mondial du livre (Londres, 1982), et soulignant le r6le du livre et de '6crit dans le d6veloppe-
ment de la communication entre les hommes et au service des hommes,

Constatant que l'objectif du grand programme III a La communication au service des hommes n) se
fonde sur les principes 6nonc6s dans l'Acte constitutif et sur les dispositions des instruments
internationaux et des r6solutions adopt6s par la Confdrence generale,

1. Approuve l'orientation g6ndrale du programme III ((La communication au service des hommes a -
telle qu'elle a 6t6 clarifi6e par le Directeur gdn6ral dans ses diffrentes d6clarations - qui est de
contribuer A instaurer une situation plus 6quitable dans le domaine de la communication et des
medias en favorisant notamment le ddveloppement des capacit6s propres des pays en develop-
pement, en particulier par le renforcement des infrastructures et la formation des personnels;

2. Considere que l'un des objectifs essentiels de ce grand programme est de renforcer et d'intensifier
le d6veloppement des infrastructures, des r6seaux et des ressources dans le domaine de la com-
munication aux niveaux local, national, r6gional et mondial et d'encourager ainsi une circula-
tion libre et une diffusion plus large et mieux 6quilibr6e de l'information;

3. Fonde de grands espoirs sur la poursuite et le renforcement du Programme international pour le
ddveloppement de la communication (PIDC) et lance un nouvel appel afin que les $tats mem-
bres, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, les milieux
professionnels et les autres sources de financement apportent une contribution accrue au PIDC
en mettant h sa disposition des moyens financiers plus importants, ainsi que davantage de
personnel, d'6quipement, de technologies et de moyens de formation;

4. Note que le grand programme III offre un cadre permettant de renforcer les bases sur lesquelles
pourrait s'instaurer un nouvel ordre mondial de 1'information et de la communication favo-
rable A une circulation libre et A une diffusion plus large et mieux 6quilibr6e de l'information;

5. Souligne la n6cessite de conf6rer aux programmes de l'Unesco le maximum d'utilit6 pratique pour
les m6dias des pays en d6veloppement, notamment par un effort d'approfondissement concep-
tuel et de promotion de la recherche en matiere de developpement de la communication;

6. Invite le Directeur gendral & prendre pour base de la programmation biennale pendant la
pdriode 1984-1989 les programmes qui constituent le grand programme III ( La communi-
cation au service des hommes ) :
6.1 Programme III.1 ( tudes sur la communicationn

(a) Qui vise h approfondir la connaissance et A am6liorer la comprehension, notamment
au niveau international, du processus de la communication, compte tenu de l'6volu-
tion rapide des technologies et A la lumiere des analyses pr6sent6es par la Commission
internationale d'6tude des problemes de ]a communication,
(i) En stimulant et en s'efforcant de coordonner le developpement d'une recherche

mieux adapt6e aux diff6rentes situations;
(ii) En facilitant les 6changes d'information et les confrontations d'exp6riences

entre chercheurs;
(iii) En renforgant la coop6ration entre les organismes de recherche des diff6rents pays;
(iv) En assurant une large diffusion des r6sultats obtenus,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants:
(i) D6veloppement de la recherche;
(ii) Droit h communiquer, acces et participation A la communication et responsa-

bilit6 des communicateurs, eu dgard au r6le que jouent dans cc domaine les
moyens d'information publics et prives;
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(iii) M6thodes de planification, de programmation et de financement de la com-

munication;
6.2 Programme 111.2 x Circulation libre et diffusion plus large et mieux iquilibrie de l'infor-

mation ; accroissement des ichanges de nouvelles et de programmes))

(a) Qui vise A susciter un effort croissant de concertation et de coop6ration internatio-

nales entre les organismes publics ou priv6s responsables de la communication, afin

de favoriser une circulation libre et une diffusion plus large et mieux 6quilibr6e de

l'information, notamment :

(i) En contribuant h 61iminer les obstacles qui s'opposent A la circulation des

messages et aux 6changes de livres, de nouvelles et de programmes ;

(ii) En renforgant les m6canismes d'6changes et en stimulant les efforts de copro-

duction;

(iii) En favorisant la contribution des m6dias A l'61ucidation des grands problemes

mondiaux, particulibrement la comprehension mutuelle entre les nations, le

d6sarmement et la paix;

(iv) En cherchant h promouvoir une utilisation cr6ative des moyens de communi-

cation et en suscitant h cette fin une cooperation 6troite et active, notamment

avec le systeme 6ducatif et les institutions scientifiques et culturelles,

(b) Et qui comporte les sous-programmes suivants :

(i) elimination des obstacles h la circulation et aux 6changes de livres, de nouvelles

et de programmes;

(ii) Renforcement des mecanismes d'6changes et de cooperation internationale;

(iii) Contribution des mddias au respect mutuel, A la compr6hension internationale,

au respect des droits de 'homme et A la paix, ainsi qu'A l'6lucidation des grands

problemes mondiaux;

(iv) Contribution des m6dias i la promotion de l'6galit6 entre les femmes et les

hommes ainsi qu'A l'61argissement de l'acces et de la participation des femmes

A la communication;

6.3 Programme 111.3 ( Diveloppement de la communication

(a) Dont l'un des instruments principaux est le Programme international pour le ddve-

loppement de la communication et qui s'efforce :

(i) De souligner l'importance de la communication dans le developpement et

d'accroitre la place, jug6e insuffisante, qu'elle occupe dans les plans de deve-

loppement;

(ii) De renforcer les capacit6s nationales de cr~er, de produire, de diffuser et

d'6changer des messages, des livres et des programmes audio-visuels en 6tablis-

sant de nouvelles infrastructures;

(iii) De d6velopper dans le public, et notamment chez les jeunes, une attitude active,

avertie, objective et responsable face aux m6dias;

(iv) De favoriser la reconnaissance du r6le que peuvent jouer les medias en exami-

nant de pres toutes les activit6s susceptibles de conduire A des abus de

pouvoir ;
(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants

(i) Formulation de politiques de la communication pouvant s'insdrer autant que

possible dans les plans de d6veloppement nationaux et conformes h l'identit6

culturelle des peuples consideres ;

(ii) Mise en place d'6quipements appropri6s et production d'6quipements endo-

genes ;

(iii) Formation et perfectionnement de tous les personnels de la communication;

(iv) Production endogene et diffusion d'imprim6s, de programmes et de messages;

(v) Action en faveur du livre et de la lecture;

(vi) Action en faveur du cin6ma, de la photographie et de 'audio-visuel;

(vii) education des usagers ;

7. Recommande au Directeur general de veiller, lors de l'61aboration des programmes biennaux

pour la p6riode 1984-1989, A ce que les activit6s prevues dans le cadre de ce grand pro-

gramme
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(a) Mettent l'accent sur la n6cessit6 de solutions varides aux problemes de la communication, en
pr6servant le pluralisme, pour tenir compte des besoins et des valeurs de chaque peuple;

(b) Encouragent la libre circulation et une diffusion plus large et mieux 6quilibr6e de l'information
et renforcent la capacit6 de ceux qui travaillent dans les mddias de contribuer pleinement A un
accroissement de la comprdhension mutuelle internationale;

(c) Contribuent rdellement h l'6limination des d~sdquilibres dans les capacit6s, les infrastructures
et les comptences techniques des nations en matiere de communication, en particulier par une
formation appropri6e, tout en tenant compte du droit inalidnable des nations de d6terminer
leurs propres priorit6s dans le cadre d'un programme global de developpement;

(d) Comportent notamment des recherches et des 6tudes dans les domaines ayant les rapports les
plus directs avec les questions mentionn6es aux alindas (a), (b) et (c) ci-dessus ;

(e) Continuent A 6tre mises en ceuvre en cooperation avec l'Organisation des Nations Unies et ses
institutions sp6cialis6es.
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V. CONCEPTION ET MISE EN CEUVRE DES POLITIQUES
DE L'EDUCATION

nalyse des problemes

)epuis plusieurs d6cennies, le rythme acc6l6rd du changement dans les societes, la rapidite des 4001
irogres du savoir et l'extension de ses applications, ainsi que la transformation profonde des
ioyens et techniques de la communication, imposent une dvolution plus dynamique et une capacitd
Oinnovation accrue des systemes d'6ducation. I est devenu 6vident que l'6ducation a pour
Ache non seulement de reflter le changement, mais dty contribuer activement, en y preparant
2s enfants et les adultes. Les groupes de plus en plus nombreux et divers qui ont acces h
6ducation attendent qu'elle leur permette de maitriser l'volution de la societe au lieu de la
ubir passivement. Dans cette perspective, il parait essentiel de surmonter certaines tendances h
immobilisme et aux resistances 4 'innovation. Les possibilit~s offertes par les technologies
Louvelles, par les moyens d'information de masse et par les differentes formes d16ducation
xtrascolaires ne sont pas pleinement utilis6es. L'enseignement rev&t parfois un caractere
li6nant, refoulant toute spontandit6 et tout d~veloppement de l1imagination et de l'esprit
ritique. Aussi apparalt-il necessaire d'aborder les problemes que posent la definition des
,olitiques de 1'6ducation et leur mise en oeuvre par la planification, 1'administration et la gestion
.e l'6ducation, ainsi que l'elaboration des contenus et des programmes d'etudes, le
enouvellement des methodes et des techniques d'6ducation et la formation des divers personnels.
,es acquis des sciences de l'education fournissent un apport pr6cieux h la solution de ces
,roblemes.

Le rble accru de l'6ducation au sein de la societe et la complexite des problemes dducatifs 4002
nt entrain6 des efforts plus syst~matiques pour elaborer et pour expliciter les politiques d'ddu-
ation. Les reformes et les mesures ponctuelles ou limitees A un seul degr6, h un seul type
'education, h I'enseignement d'une seule discipline ou h un aspect du ddveloppement de
6ducation, cedent dans certains cas la place h des politiques d'ensemble. Celles-ci prennent la
>rme de textes 14gislatifs ou de dispositions constitutionnelles, ou au moins de programmes
ationaux. De telles politiques constituent souvent un facteur de cohdrence pour lFensemble du
ysteme 6ducatif. La ddfinition des politiques de l'dducation appelle une reflexion globale h
iquelle il parait souhaitable que puissent participer tous ceux qu'elle concerne : les milieux
niversitaires, les enseignants et les parents, mais aussi, de maniere plus generale, les
epr6sentants des divers groupes ou collectivitds dont l'activit6, dans diff~rents secteurs de la
ie 6conomique et sociale, est en rapport, A divers degr~s, avec 1'evolution de l'education.

La planification de l'dducation, qui est l'instrument privilegie de mise en oeuvre des poli- 4003
.ques de l'education, slest d'abord limitee, dans de nombreux cas, A des projections dleffectifs
colaires deduits des previsions des besoins de main-d'oeuvre, h la determination d t objectifs
uantitatifs, h l'estimation de conlts et h l'4tablissement de priorites. Son domaine s'est progres-
ivement dlargi pour englober des aspects de caractere plus qualitatif. La planification appelle
esormais la cooperation des economistes, des administrateurs, des sociologues, des enseignants
t des specialistes des sciences de l'6ducation. Ces dernieres, en effet, peuvent utilement aider
traiter les nombreux aspects qualitatifs qui, de plus en plus, sont pris en consid6ration dans

.s plans de developpement de l'6ducation, ou A identifier divers problemes donnant lieu A des
tudes et des recherches. 11 leur faut aussi tenir compte des progNres realises dans certains
omaines connexes ; c'est ainsi que l'utilisation de la technologie moderne de l'education a des
icidences sur les plans de d~veloppement de l'ducation ; des 4tudes apparaissent notamment
tiles pour comparer les coOts de certains types d'enseignement faisant largement appel aux
.chnologies modernes d'6ducation et ceux d'enseignements n'utilisant ces technologies que de
igon tres limitee. La planification de l'6ducation elle-mime devient de plus en plus un domaine
e recherche.

La planification se situe h la fois en amont et en aval des d~cisions des responsables de 4004
6ducation. Ses tAches comprennent la determination, h chaque niveau, des effectifs des eleves
: du personnel, et des besoins en locaux, en 6quipements, en materiels educatifs et en fourni-
ires, avec des estimations financieres ; l'etablissement de la carte scolaire ; la recherche d'un
iuilibre et d'une articulation entre les differents niveaux, types et formes d'6ducation ; et la
Atermination des allocations de ressources correspondantes, compte tenu des priorit6s et des
ientations des politiques, des exigences du developpement, et de la demande sociale ; enfin

axamen des incidences des reformes et des innovations d'ordre qualitatif portant sur les diffd-
)nts aspects et les differents elments du systeme d'dducation et l'4aboration de mesures pour
ur mise en oeuvre. Dans l'accomplissement de ces thches, il apparait important d'assurer une
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concertation et une cooperation 6troite entre les responsables des politiques de l'6ducation, les
planificateurs, et les pedagogues et, 6 cet effet, de ddfinir leurs r6les avec plus de pr6cision.

4005 Le succes des plans de ddveloppement de l'6ducation d6pend dans une large mesure dE
l'efficacit6 de la gestion, qui est indispensable h une utilisation optimale des ressourceE
disponibles et au fonctionnement rationnel du systeme d'6ducation. Le renforcement des services
charg6s de la gestion de l'education apparait donc comme une necessite, ainsi que l'introduction
des nouvelles mthodes de gestion et l'utilisation de l'informatique, appeldes l'une et l'autre h
recevoir une attention croissante dans la formation des administrateurs de l'6ducation. Le progres
de l'6ducation, en tant que domaine majeur de l'activite sociale, financ6 en tres grande partie
par les fonds publics dont le rythme d'accroissement a tendu hi se ralentir au cours des
dernieres anndes, ddpend de plus en plus et dans une tres large mesure de la qualit6 de la
gestion. Ici encore, elle ne saurait ktre assurde sans de nombreuses 6tudes sur ses divers
aspects et un 6change d'information sur les methodes employdes.

4006 En m~me temps que les politiques de l'6ducation semblent appeldes a s'inscrire toujours da-
vantage dans une vision 6largie et prospective de la societ6, les choix qu'exigent leur dlaboration
et leur mise en oeuvre se font de plus en plus souvent hi la lumiere des acquis des sciences de
l'6ducation et des sciences sociales et humaines connexes : psychologie, sociologie, linguistique
et sociolinguistique, economie de l'ducation ; et d'autres sciences qui peuvent apporter des in-
dications importantes sur divers aspects du processus educatif : physiologie, biologie, didte-
tique, ergonomie, sciences de l'information et de la communication, par exemple. Les diverses ca-
t~gories de personnels de l'education peuvent trouver des auxiliaires precieux dans les moyens
de communication, l'informatique, et l'ensemble des moyens audiovisuels qui etendent les possibi-
lites de l'action educative, leur apportent des instruments nouveaux, les aident A rdnover leurs
methodes et h dvaluer leur action. Le developpement des sciences de l'education et surtout leur
application h l'acte 6ducatif, et la prise en considdration de leurs donnees dans la planification et
la gestion fournissent donc des 6lements 6 une demarche fondde sur des connaissances scienti-
fiques plus que jamais n6cessaires.

4007 Une large diftusion des 6tudes et des r6sultats des recherches effectuees dans les sciences
de l'education et dans les disciplines connexes, ainsi que des expdriences et des innovations,
que l'Unesco contribue notamment A promouvoir dans le cadre des reseaux regionaux d'innovation
educative pour le developpement, presente donc une extr&me importance tant pour les
enseignants, les sp6cialistes de l'dlaboration des programmes, les chercheurs, que pour les
responsables des politiques, de la planification et de la gestion de l'4ducation et les autres
cat4gories de personnel qui se consacrent au developpement de l'ducation. Aussi est-il
maintenant communement admis qu'un systeme d'6ducation doit pouvoir disposer de services
d'information et de documentation qui constituent l'infrastructure nationale necessaire pour
faciliter la prise de decisions et alimenter la reflexion dans chaque pays, et pour rendre possible
le ddveloppement d'un large 6change d'experiences et d'information dans le domaine de l'dducation
h l'echelle internationale.

4008 Les divers buts assign6s 6 1Peducation, dans sa double fonction d'assurer la continuit6 et
d'ouvrir au changement, se traduisent, sur le plan des contenus de l'enseignement, par des exi-
gences multiples et parfois heterogenes et posent de delicats problemes de priorit6, de s6lection,
d'organisation et d'equihbrage des contenus. En effet, dispenser une 6ducation qui soit tout A la
fois adapt6e au milieu naturel et humain, A la psychologie de lvenfant ou de l'adulte, A l'6tat du
savoir et aux besoins de la socidtd, est une thche des plus ardues. Longtemps recherchee par
les pedagogues, la pertinence des contenus de l'ducation n'a sans doute jamais 6t6 assur6e de
fagon parfaite, mais elle apparait aujourd'hui plus n~cessaire que jamais et appelle
d'indispensables innovations. Avec les progres du savoir et l'accleration des transformations
sociales, un decalage de plus en plus notable s'observe souvent entre l'etat des connaissances et
les valeurs, d'une part, et, d'autre part, les contenus des programmes dont une mise A jour
frequente devient necessaire pour que l'6ducation ne soit pas entachde d'irrealit6, et n'encoure
pas le risque de la desaffection ou de l'indifference des eleves. L'6mergence de nouveaux
domaines de connaissances et d'activit6s et l'importance vitale pour le progres des societes de
trouver des solutions aux grands problemes mondiaux ont souvent pour effet d'entrainer
l'adjonction de nouveaux contenus aux matieres inscrites dans les programmes. Il apparait ainsi
necessaire d'inclure dans les programmes les connaissances indispensables A la comprehension de
problemes tels que ceux de la paix et du desarmement; des droits de l'homme et des droits des
peuples, de lPenvironnement et de la maitrise de la science et de la technologie. L'education doit
en m~me temps dispenser les connaissances qui permettent de comprendre et de r~soudre les
problemes du monde contemporain et transmettre, comme base du renouvellement et de
11largissement du savoir, l'expdrience accumul~e par les siecles pass~s. Cependant la r6novation
des contenus de l'4ducation ne devrait pas conduire h surcharger toujours davantage les
programmes. Des criteres doivent tre definis pour le choix des elements qui paraissent
essentiels. On pourrait penser par exemple aux connaissances d'un caractere si universel qu'elles
s'imposent dans toutes les aires culturelles. Il en est ainsi des elements fondamentaux de la
science et de la technique. La maitrise de la langue, v~hicule normal de la pens~e est le
prealable A l'acquisition de toute connaissance de base. Mais l'enseignement ne peut 6tre separ6
du milieu ; il est donc important de veiller A. ce que l'4ducation assure la transmission et le
d~veloppement des valeurs autochtones, tout en 4tant un instrument d'ouverture aux autres
cultures.
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En mrme temps, loin de se borner A transmettre des contenus cognitifs, l'6ducation a aussi 4009
)our tAche la preparation A la vie dans un univers en changement et i l'insertion dans le monde
lu travail ; elle doit stimuler la crsativitd et l'initiative, ainsi que developper I'esprit critique
ndispensable, en particulier pour trier et interprdter les messages diffuses par les noyens de
:ommunication. Il semble meme que les immenses potentialitds que font entrevoir les progres de
'informatique donnent une importance nouvelle A la creativite irremplagable de l'intelligence
:omme moyen d'en humaniser les utilisations.

La m6thodologie que l'Unesco s'est employee A promouvoir au cours des dernieres annees 4010
)our l'dlaboration des programmes a ainsi revatu une grande importance : elle s'appuie sur de
iombreuses recherches et fait appel au concours de diverses sciences de l'1ducation. Elle
idcessite un approfondissement de la theorie de I'apprentissage : tant il est vrai que les
>rogrammes d'6tudes, dont l'efficacitd d6pend largement de l'attention donnde aux
-aractdristiques psychologiques, sociales et culturelles de tous les groupes d'ee1ves et
l'dtudiants, de leurs motivations, et de leurs besoins, sont difficilement s6parables des methodes
t des modalitds de la communication par lesquelles le savoir leur est transmis.

Le volume croissant des recherches consacrdes aux methodes d'dducation dans un pass6 4011
dcent traduit leur importance dans le processus d'dducation. Ceci est particulierement vrai A un
noment oti s'accroissent la richesse et la complexitd des contenus de l'dducation, et oi se
nodifient les conditions et les donndes mames de transmission du savoir, notamment en raison de
a pratique de plus en plus frequente de 'autodidaxie, des progres de la th6orie de la
ommunication, et des possibilites qu'ouvre l'utilisation dans l'ducation des moyens de
ommunication et des technologies nouvelles d'information et de communication. D'ores et d~j, la
-adio et la tdldvision donnent acces A une masse considdrable d'informations, et elles offrent aux
ducateurs un potentiel 6norme de ressources. Elles exercent sur I'intelligence, l'affectivit6 et la
)ersonnalite morale une influence considerable, mais qui n'est pas toujours en harmonie avec les
bjectifs poursuivis par l'dducation. Demain, la multiplication des ordinateurs, lt utilisation accrue
le la tld6vision par cAble, de la tdlmatique, des satellites de communication donneront une acuitd
ien plus grande aux problemes qui se posent dejA : ceux de la valeur de l'apport de ces
echnologies au processus dducatif, de leur maitrise A des fins pedagogiques, du rble de
'6ducateur face b ces instruments mis A sa disposition par la science, et dont il lui faut d'ores
t d6jA assimiler I'utillsation, apprenant ainsi b pendtrer dans un univers nouveau, et les
ncorporer dans une p6dagogie, voire elaborer une pedagogie nouvelle tenant compte des
nseignements que comportent leurs incidences sur le processus 6ducatif. La preparation des
nseignants A cette responsabilit6 nouvelle constitue un des dldments de !a formation continue qui
'ajoute ddsormais A toute formation initiale pour les mettre en mesure de s'acquitter de tAches
oujours plus complexes et plus nombreuses.

Faire de l'ducation un processus continu et coherent gardant ses caracteristiques spdci- 4012
iques tout en se rdnovant au rythme de l'6volution de l'environnement social et des progres du
avoir : tel est le defi auquel font face tous ceux qui, b des titres divers, en assument la res-
>onsabilit6, la dispensent, ou, comme l'Unesco, contribuent A en promouvoir le ddveloppement.

;trategie d'action

,es ides directrices consistent ici A promouvoir la conception et la mise en oeuvre de politiques 4013
1'6ducation qui tiennent compte des diverses fonctions de l'education dans la socidte et des con-
raintes de toutes sortes qui pesent sur les systemes 6ducatifs ; A renforcer la capacit6 des
'tats membres A faire face aux problemes d'expansion et de transformation de leur systeme
ducatif, et notamment leur capacite d'innovation et de creativite ; et a developper V'echange
Iinformation et d'experiences dans ce domaine. On notera que le choix m~me de ce grand
>rogramme constitue un 616ment essentiel de la strategie d'action adoptee dans le pr6sent plan i
loyen terme puisqu'il vise, comme l'indique la probldmatique gdnerale (par. 192) A assurer "le
ldveloppement des capacites d'utiliser les savoirs et le ddveloppement de ces savoirs eux-mames",
'est-h-dire A promouvoir, grAce aux politiques d'education, lFinnovation et la crdativitd dans les
tats membres.

Il appartient aux Etats membres eux-memes de concevoir et de mettre en oeuvre leurs poli- 4014
iques d'6ducation. Ce grand programme vise A stimuler leurs efforts dans ce sens, notamment
ar l'intensification de la coopdration internationale. Ainsi, grace aux confdrences ministdrielles,
ux rdunions sp~cialisdes, et A des services consultatifs, les pays pourront 6tre aidds A mieux
ormuler leurs politiques, pr6parer leurs plans, administrer et gdrer leurs systemes 6ducatifs.

L'Organisation visera A promouvoir les approches qui situent la probldmatique de l'dduca- 4015
ion dans une perspective historique, tenant compte A la fois de la ndcessit6 d'assurer la conti-
Luite culturelle et historique des socidtds concerndes et des effets des mutations scientifiques et
echniques, sociales et culturelles que vit actuellement la communaut6 internationale.
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4016 Ce grand programme comprendra quatre programmes

- le premier - Politiques, planification et administration de l'dducation - rassemblera des actions
propres i promouvoir la conception, la formulation et la mise en oeuvre de politiques d'6duca-
tion qui s'inspirent des objectifs globaux de d6veloppement national et des exigences perma-
nentes de l'education, notamment celles d'assurer le d6veloppement harmonieux de Penfant et
de l'adulte. Il portera sur le renforcement des capacit6s nationales en matiere de planification
de l'6ducation et sur la modernisation et l'am6lioration de la gestion et de ladministration de
lNdducation. I visera A assurer la mobilisation et l'utilisation des ressources humaines, mat6-
rielles et financieres pour le developpement de l'6ducation.

- le deuxieme programme - Les sciences de l'6ducation et leur application h la r6novation du pro-
cessus 6ducatif - visera accroitre le rble des sciences de l'6ducation et des innovations dans
l'amelioration de l'education sous tous ses aspects. Une importance particuliere sera donnee h la
r6novation des contenus et des methodes.

- le troisieme programme - Formation des personnels de 1'6ducation - aura pour objet de stimuler
la mise en place d'une formation initiale et continue des enseignants et des autres categories de
personnels de l'education qui les prepare h assumer leurs divers r6les et h utiliser les techno-
logies modernes d'dducation.

- le quatrieme programme - Moyens et infrastructures - Systemes d'information, espaces 6ducatifs
et industries pddagogiques - rdunira Pensemble des activitds tendant hL ameliorer les conditions
mat6rielles de fonctionnement des systemes educatifs, en ce qui concerne la conception et la
r6alisation d'espaces 6ducatifs, la production de matdriels scolaires, la creation d'industries
pedagogiques et le d6veloppement de l'information sur l'dducation.

Programme IV.1 - CONTRIBUTION A LA FORMULATION ET A LA MISE
EN TUVRE DES POLITIQUES D'EDUCATION ET
RENFORCEMENT DES COMPETENCES NATIONALES
EN MATIERE DE PLANIFICATION, DE GESTION,
D'ADMINISTRATION ET D' CONOMIE DE L'EDUCATION

4017 Les politiques d'6ducation definissent les buts, les objectifs et les principales orientations du
ddveloppement de l'6ducation, les principes sur lesquels ce d6veloppement repose, le choix des
voies et moyens pour atteindre ces objectifs.

4018 Les politiques d'education ont parmi leurs thches de prendre en consideration, d'integrer
et de traduire en objectifs educatifs les n6cessitds d'une formation appropriee de la personnalit6
des 6d1ves et les 6volutions, les aspirations et les exigences sociales, 6conomiques et culturelles
qui se font jour dans la socidtd tout entibre, tout en se conformant h la dynamique interne du
processus dducatif proprement dit. C'est dans le cadre des politiques de l'6ducation que sont d6-
finies, notamment, les voies suivre en vue de la ddmocratisation de l'6ducation et les objectifs
qui guident sa r6novation. Leur mise en oeuvre doit tenir compte de donndes concretes telles que
les possibilit6s de financement ou les perspectives de Pemploi.

4019 La d6finition, la formulation et la mise en oeuvre de ces politiques d'6ducation requierent
generalement la reference h un horizon temporel lointain, qui d6passe frequemment la pdriode des
plans nationaux de d6veloppement dont elles doivent tenir compte, dans la mesure oil elles ne
peuvent 6tre concues qu'en relation 6troite avec la politique globale de developpement socio-
6conomique et culturel. Or, c'est dans le cadre du plan ou du programme national de developpe-
ment, ou en relation dtroite avec ce dernier, que peuvent 8tre fixis des objectifs et un calen-
drier qui lient l'evolution de l'dducation au developpement d'ensemble d'un pays. C'est aussi dans
ce m~me cadre que peut 6tre elabor6 un ensemble de mesures financibres, administratives et
educatives tendant h atteindre ces objectifs. Un double probleme d'articulation se pose donc
entre politique d'6ducation et planification de l'6ducation, d'une part, entre planification de
l'education et planification du developpement, d'autre part. I parait egalement souhaitable que
dans la planification de l'education il soit tenu compte des politiques de la science, de la culture
et de la communication.

4020 La planification du ddveloppement de l'education en liaison avec celle du d6veloppement
economique correspond h une necessite largement reconnue, et l'Unesco lui a consacre de
nombreuses activites, notamment l'ensemble de celles de l'IIPE et des unites de planification des
Bureaux rdgionaux de l'education. La thche des annees A venir consistera developper et h
ameliorer l'elaboration et la mise en oeuvre des politiques 6ducatives ainsi que la planification de
l'cducation, son administration et sa gestion, conform6ment A une definition plus prccise de leurs
rbles et de leurs apports respectifs, en vue d'une cohdrence et d'une efficacite accrues des
systemes educatifs, comme de leur aptitude h rdaliser des rdformes correspondant aux objectifs
majeurs de l'6ducation et aux grandes tendances de l'6volution de la soci6td.
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Objectifs et principes d'action

Ce programme a pour objectif de promouvoir l'61aboration et la mise en oeuvre de politiques dans 4021
le domaine de l'education, ainsi qu'une amelioration de la planification, de I'administration et de
[a gestion de l'education. A cette fin, l'Unesco s'attachera (i) 6 favoriser la reflexion et le
progres des ides dans ces domaines ; et b (ii) renforcer la capacite des Etats membres b formu-
Ler et A mettre en oeuvre des politiques, des plans et des programmes d'4ducation, par des
activit6s qui revatiront un caractere de sp6cificit6 pour mieux refl6ter les besoins des regions et
des sous-regions.

L'Organisation s'efforcera de 4022

- rendre accessible la vaste expdrience internationale relative A l'4aboration des politiques et h
la orise de d6cision dans le domaine de l'6ducation et h la planification, 'administration et la
gestion de 1P6ducation ;

- fournir un appui technique aux efforts des Etats membres tendant h mieux utiliser les res-
sources affectees au d6veloppement de 1'6ducation ;

- developper les activit~s de formation de planificateurs, administrateurs et autres responsables
de l'6ducation ;

- favoriser 'intensification de la cooperation aux niveaux sous-regional, regional et international
par la promotion des echanges et de la cooperation technique notamment entre pays en
ddveloppement, la coordination de son action avec celle d'autres organisations internationales.

- favoriser la coop6ration avec les Etats membres en vue de 'identification et de la preparation
des projets pour un financement extdrieur, et de la mobilisation de ressources financieres
exterieures pour le developpement de 1'6ducation.

Sous-programmes

Ce programme comprend trois sous-programmes 4023

- Le premier - Promotion des politiques de l'education - aura pour but de favoriser la concerta-
tion et les echanges d'exp6riences et d'iddes novatrices en matiere de politiques d'6ducation,
notamment par des conferences intergouvernementales, internationales ou r6gionales, en vue de
promouvoir une meilleure connaissance de 1'experience accumulde en matiere de politiques de
l'6ducation, et d'apporter aux Etats membres le concours de l'Organisation en vue d'identifier
et d'analyser les elements techniques necessaires pour l'6laboration des politiques d16ducation.

- Le deuxieme sous-programme - Amdlioration de la planification, de V administration, et de la
gestion de 'dducation - aura pour objectif d'aider les Etats membres h renforcer leur capacit6
nationale en matiere de planification, d'administration et de gestion de l'education notamment
par l'organisation de s~minaires, de cours et d'ateliers de formation, et par la mise h leur
disposition de services consultatifs ; il visera dgalement A assurer une meilleure connaissance
des problbmes de planification et de gestion de l'4ducation grace h des 6tudes et des re-
cherches, et 4 intensifier les echanges et la diffusion de l'information.

- Le troisieme sous-programme - Ressources pour l'4ducation - aura pour objectif de contribuer h
une meilleure connaissance des problemes concernant la mobilisation et l'utilisation optimale des
ressources, ainsi que des experiences men6es dans ce domaine, par l'intensification des
echanges d'information et par des etudes, notamment sur les cofits et sur le financement de
certaines depenses recurrentes, la mobilisation des ressources en nature, et l'utilisation
optimale des ressources. L'Organisation intensifiera sa coopdration avec les Etats membres en
vue de Pidentification et de la pr6paration des projets pour un financement exterieur, et de la
mobilisation de ressources financieres exterieures pour le ddveloppement de l'ducation.

Programme IV.2 - LES SCIENCES DE L' DUCATION ET LEUR APPLICATION
A LA RENOVATION DU PROCESSUS EDUCATIF

Au cours des dernieres annees, l'effort de ddveloppement des sciences de l'education slest carac- 4024
t~ris6 h la fois par 'augmentation du volume des recherches et l'dlargissement de leur champ.
D~bordant largement le domaine de la p6dagogie et de la didactique, les sciences de l'6ducation
se sont enrichies d'apports d'autres disciplines. N6anmoins, les recherches dans le domaine de
l'4ducation ne semblent pas b~neficier de ressources humaines et financieres en rapport avec
l'importance de l'education, la complexit6 croissante des problemes que pose son developpement,
et les sommes considdrables que celui-ci requiert. LVintensification de la recherche dans les
sciences de l'dducation et les disciplines connexes apparait done comme une n~cessit6, car elle
constitue un facteur de rationalisation et donc d'efficacit6 des systemes d'dducation et de Pacte
6ducatif. Aussi est-il souhaitable que les recherches portent sur tous les aspects qui int6ressent
le developpement de l'4ducation tels que les m~canismes de formulation des objectifs de
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dtablissements scolaires, et A celle des personnels qui en assurent Pencadrement : inspecteurs,
conseillers pddagogiques, professeurs d'dcoles normales et autres formateurs de formateurs,
directeurs d'6tablissements, ainsi qu'h la formation de toutes les catdgories de personnels
ndcessaires pour le fonctionnement efficace d'un systeme moderne d'6ducation. Le recours de plus
en plus frequent & des categories de specialistes autres que des enseignants pour participer h
l'acte 6ducatif a aussi mis en lumiere la n~cessite de leur assurer une certaine formation
pddagogique. Le developpement de 1'education extrascolaire necessite un double effort de
preparation des maitres qui peuvent utilement y participer, et de formation des educateurs des
adultes et des personnels chargds de l'alphabdtisation. Enfin, il est maintenant largement admis
que l'enseignement supdrieur gagnerait souvent en efficacite si ceux qui le dispensent joignaient
h un haut niveau de savoir une formation pddagogique qui leur manque souvent, et si une
pedagogie de l'enseignement supdrieur etait dlaborde.

4035 Cet ensemble d'actions de formation ne saurait btre entrepris en ordre dispersd. D'ailleurs,
la plupart des Etats membres ont un souci croissant d'ins6rer les innovations ponctuelles dans un
dessein global ; en identifiant la totalite des besoins de formation pour les diverses categories de
personnel de l'education ; en articulant la formation initiale et la formation continue ; en rap-
prochant les formations des maitres des diffdrents types d'enseignement, notamment de
l'enseignement gendral et de I'enseignement technique ; et en harmonisant la formation des
personnels de l'dducation scolaire et extrascolaire. Ainsi s'est progressivement d6gagde la notion
de politiques integrees de formation de personnel de l'dducation, que l'Organisation s'emploiera A
promouvoir au cours des anndes 6 venir. Ltaction A poursuivre dans ce sens est 6troitement li~e
aux efforts entrepris par les Etats membres pour am6liorer la condition des enseignants et, dans
certains cas, celles d'autres categories de personnel de l'6ducation.

Objectifs et principes d'action

4036 Ce programme visera A harmoniser les differentes actions de formation correspondant aux
diverses categories de personnel de lt dducation dans le cadre de politiques intdgrdes de
formation, articuldes elles-memes avec les politiques et les rdformes d'ensemble des systemes
d'dducation.

4037 Pour atteindre cet objectif, l'Organisation, dans sa coop6ration avec les Etats membres,
aura recours aux formes d'action suivantes : observation et description du rdel par des 6tudes
de cas, reflexion sous forme d'dtudes thdoriques ou d'tudes comparatives ; et stimulation intel-
lectuelle basde sur l'echange d'informations et dtexpdriences, notamment par des reunions et des
seminaires, l'ensemble de ces activites dtant destin6 A preparer des actions de formation. En
outre, la participation des specialistes des Etats membres A ces 6tudes, recherches, et rdflexions
sera elle-m~me concue comme un 41ment de leur formation. Cette ddmarche permettra de
maintenir une interrelation constante entre les activit6s conceptuelles et les activites de mise en
oeuvre : les reflexions et les recherches, s'inspirant de l'experience acquise notamment dans le
soutien de Vaction opdrationnelle, seront utilisees A leur tour en vue d'un tel soutien.

Sous-programines

4038 Ce programme comprend deux sous-programmes

- Le premier - Politiques et plans int6grds de formation et condition des personnels de l'6duca-
tion - aura pour objectif de coopdrer avec les Etats membres en vue d'identifier les besoins de
formation des diverses categories de personnels de l'ducation et d'harmoniser Pensemble des
actions de formation des personnels de l'dducation, notamment par des 6tudes comparatives des
politiques de formation, l'organisation de seminaires internationaux et Voctroi de bourses de
voyage. L'Organisation poursuivra dgalement son action visant A g~ndraliser 1'application de la
Recommandation concernant la condition du personnel enseignant.

- Le second sous-programme - Am6lioration de la formation initiale et continue des personnels de
l'dducation - visera encourager les innovations propres A ameliorer la formation initiale et
continue, tant par l'eldvation du degre de qualification que par le recyclage des diverses cate-
gories de personnels de l'dducation A tous les niveaux. Ces activites mettront l'accent sur la
determination des 616ments de formation initiale propres A fournir la base d'une formation ou
d'une autoformation ultdrieure ; sur l'organisation de l'alternance de la formation et de
l'exercice de la profession ; et sur les methodes de formation destindes aux maitres appel6s A
enseigner dans des classes tres nombreuses, dans des classes multiculturelles ou dans des
ecoles A classe unique.

Programme IV.4 - MOYENS ET INFRASTRUCTURES - SYSTEMES D'INFORMATION,
ESPACES EDUCATIFS ET INDUSTRIES PEDAGOGIQUES

4039 Systemes d'information, espaces dducatifs, matdriels et 6quipements sont considdrds ici comme des
eldments d'un ensemble en interaction constante et ddfinis les uns par rapport aux autres en vue
de la realisation des objectifs de l'dducation. Ils fournissent les 6lements d'information et le
support materiel et logistique necessaires pour la mise en oeuvre de l'action 6ducative conform6-
ment A ses orientations et l'objectif d'accroissement et de g6neralisation de son impact.
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Sous-programmes

Ce programme comprend trois sous-programmes 4030

- Le premier - Promotion des dtudes et des recherches et innovations dans les sciences de
l'6ducation et des innovations -educatives - visera 4 intensifier les activitds de recherche dans
les sciences de l'4ducation et sur les diff6rents aspects du developpement des systemes
educatifs et renforcer la capacite de recherches et d'innovation des Etats membres. L'Unesco,
en utilisant les ressources du Bureau international de l'6ducation, de l'Institut international de
planification de l'6ducation, de l'Institut de I'Unesco pour lt dducation (Hambourg), des Bureaux
regionaux, des reseaux cooperatifs regionaux et sous-rdgionaux d'innovation educative pour le
developpement, et des Centres regionaux pour l'enseignement sup6rieur et en collaboration
avec les organisations internationales non gouvernementales et les groupes de sp6cialistes
competents dans ce domaine, ainsi qu'avec les universit6s, les facultes des sciences de
l'ducation, les institutions nationales de recherches, identifiera les principaux themes sur
lesquels des recherches apparaissent necessaires dans le domaine de l'dducation. Elle apportera
son concours 6 1'tablissement d'inventaires des principales recherches effectudes et I la mise
en oeuvre de projets de recherche rdpondant aux besoins specifiques des Etats membres.

- Le second sous-programme visera h la fois (i) A contribuer . l'Amelioration des contenus de
l'4ducation en particulier en vue de l'elaboration dtun tronc commun de connaissances de base
necessaires A tous les membres d'une socidt6 donn~e ; (ii) h promouvoir lVamlioration de la me-
thodologie de l'dlaboration des programmes d'dtudes en s'attachant en particulier aux 6quilibres
b rdaliser entre les differents contenus, et ? leur integration ainsi qu'h leur r~partition entre
les differents niveaux et formes d'6ducation ; (iii) A renforcer la capacit4 nationale en matiere
d'6laboration des programmes ; (iv) a contribuer 6 l'amdlioration de lVenseignement de certaines
disciplines, notamment l'histoire, la gdographie, les langues nationales et les langues 6tran-
geres ; (v) b promouvoir dans les programmes et les contenus de l'4ducation des domaines
interdisciplinaires tels que l'education pour la compr~hension internationale, l'dducation relative
b l'environnement, et I'education visant h favoriser l'galitd, ainsi que l'4ducation en matiere de
population et l'education en matiere de nutrition ; (vi) A contribuer 6 la solution des problemes
lies a l'usage des drogues licites et illicites par une 6ducation preventive integrde au processus
dducatif.

- Le troisieme sous-programme - Amdlioration des mdthodes d'1ducation - visera ? enrichir les
connaissances et A diffuser les expdriences concernant l'am6lioration des methodes d'6ducation.
11 contribuera i renforcer la capacitd nationale des Etats membres en matibre de conception, de
d6veloppement et d16valuation des rnethodes de 1'dducation et h promouvoir la cooperation regio-
nale et internationale dans ce domaine. Une place particuliere sera faite A l'adaptation des
nouvelles technologies de communication et de l'informatique A l'education, et A la formation des
competences n~cessaires pour leur utilisation, h l'6valuation de leur impact et de leurs
potentialit6s.

Programme IV.3 - POLITIQUE ET METHODES DE FORMATION
DES PERSONNELS DE L'EDUCATION

La complexit6 croissante de systemes d'6ducation, qui font appel h des techniques de planification 4031
et de gestion 41abordes, et utilisent des technologies modernes, n'a nullement reduit le r6le du
maitre dans le processus educatif. Bien au contraire, c'est sur lui, et sur les autres personnels
charges d'en assurer le fonctionnement que reposent, en dernier ressort, la qualite et l'efficacitd
de ces systemes.

Dans de nombreux pays, et tout particulierement ceux des r6gions en d6veloppement, la 4032
formation de ces personnels pose un probleme de caractere quantitatif, et continuera A exiger
des efforts considerables au cours des anndes A venir de la part des gouvernements interesses,
et de la communautd internationale. En outre, la qualitd de la formation des enseignants revkt
aujourd'hui une importance primordiale parce qutA leurs thches traditionnelles s'ajoutent des rbles
nouveaux dans la socidtd, et qu'il leur faut assimiler des savoirs plus dtendus, maitriser les
techniques modernes d'enseignement et de communication, et participer davantage ? la recherche
sur l'dducation ainsi qu'A l'laboration comme . la mise en oeuvre des reformes. I est ddsormais
admis que la formation des personnels de lPeducation doit etre conque et assurde conformement
aux caractdristiques d'une 6ducation en voie de g~neralisation et rdpondant aux besoins multiples
de la societe. C'est dire qu'elle constitue un 616ment majeur de toute reforme de l'6ducation et
une condition essentielle de son succes.

A la necessite d'elever le niveau de qualification des maitres, l6 ob leur formation initiale a 4033
6td insuffisante, s'ajoute, partout dans le monde, celle d'un recyclage periodique pour mettre 6
jour leurs connaissances, les initier A de nouvelles techniques, leur permettre de mettre profit
les donndes des sciences de l'6ducation.

Le probleme de la formation a acquis une dimension nouvelle lorsque les responsables de 4034
l'education ont reconnu que la m~me attention devait etre accordee h celle des enseignants des
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dtablissements scolaires, et A celle des personnels qui en assurent l'encadrement : inspecteurs,
conseillers pddagogiques, professeurs d'6coles normales et autres formateurs de formateurs,
directeurs d'dtablissements, ainsi qu'h la formation de toutes les categories de personnels
ndcessaires pour le fonctionnement efficace d'un systeme moderne d'education. Le recours de plus
en plus fr6quent A des categories de specialistes autres que des enseignants pour participer .4
l'acte educatif a aussi mis en lumiere la necessitd de leur assurer une certaine formation
pddagogique. Le d6veloppement de 1'6ducation extrascolaire n6cessite un double effort de
pr6paration des maitres qui peuvent utilement y participer, et de formation des dducateurs des
adultes et des personnels charg6s de l'alphab6tisation. Enfin, il est maintenant largement admis
que l'enseignement sup6rieur gagnerait souvent en efficacite si ceux qui le dispensent joignaient
h un haut niveau de savoir une formation pddagogique qui leur manque souvent, et si une
p6dagogie de l'enseignement supdrieur dtait 6laborde.

4035 Cet ensemble d'actions de formation ne saurait btre entrepris en ordre dispersd. D'ailleurs,
la plupart des Etats membres ont un souci croissant d'insorer les innovations ponctuelles dans un
dessein global ; en identifiant la totalitd des besoins de formation pour les diverses categories de
personnel de l'education ; en articulant la formation initiale et la formation continue ; en rap-
prochant les formations des maitres des differents types d'enseignement, notamment de
l'enseignement g4ndral et de l'enseignement technique ; et en harmonisant la formation des
personnels de l'6ducation scolaire et extrascolaire. Ainsi s'est progressivement d6gag6e la notion
de politiques integr6es de formation de personnel de l'6ducation, que l'Organisation s'emploiera A
promouvoir au cours des anndes h venir. L'action A poursuivre dans ce sens est dtroitement lide
aux efforts entrepris par les Etats membres pour amdliorer la condition des enseignants et, dans
certains cas, celles d'autres categories de personnel de l'6ducation.

Objectifs et principes d'action

4036 Ce programme visera A harmoniser les diff6rentes actions de formation correspondant aux
diverses catdgories de personnel de l'education dans le cadre de politiques integrees de
formation, articuldes elles-memes avec les politiques et les rdformes d'ensemble des systemes
d'6ducation.

4037 Pour atteindre cet objectif, l'Organisation, dans sa cooperation avec les Etats membres,
aura recours aux formes d'action suivantes : observation et description du reel par des 6tudes
de cas, rdflexion sous forme d'dtudes th6oriques ou d'6tudes comparatives ; et stimulation intel-
lectuelle bas6e sur l'6change d'informations et d'experiences, notamment par des rdunions et des
sdminaires, l'ensemble de ces activit6s dtant destin6 A prdparer des actions de formation. En
outre, la participation des sp6cialistes des Etats membres A ces 6tudes, recherches, et reflexions
sera elle-meme concue comme un 6l6ment de leur formation. Cette ddmarche permettra de
maintenir une interrelation constante entre les activites conceptuelles et les activitds de mise en
oeuvre : les rdflexions et les recherches, s'inspirant de l'exp6rience acquise notamment dans le
soutien de V'action opdrationnelle, seront utilisdes h leur tour en vue d'un tel soutien.

Sous-programines

4038 Ce programme comprend deux sous-programmes

- Le premier - Politiques et plans intdgrds de formation et condition des personnels de 1'6duca-
tion - aura pour objectif de coopdrer avec les Etats membres en vue d'identifier les besoins de
formation des diverses categories de personnels de l'6ducation et dtharmoniser l'ensemble des
actions de formation des personnels de l'6ducation, notamment par des 6tudes comparatives des
politiques de formation, l'organisation de s6minaires internationaux et Voctroi de bourses de
voyage. L'Organisation poursuivra egalement son action visant . gen6raliser l'application de la
Recommandation concernant la condition du personnel enseignant.

- Le second sous-programme - Amelioration de la formation initiale et continue des personnels de
l'6ducation - visera h encourager les innovations propres A ameliorer la formation initiale et
continue, tant par 1l'elvation du degrd de qualification que par le recyclage des diverses cat6-
gories de personnels de l'education h tous les niveaux. Ces activitds mettront l'accent sur la
determination des elements de formation initiale propres A fournir la base d'une formation ou
d'une autoformation ultdrieure ; sur l'organisation de l'alternance de la formation et de
1'exercice de la profession ; et sur les mthodes de formation destindes aux maitres appeles A
enseigner dans des classes tres nombreuses, dans des classes multiculturelles ou dans des
6coles 4 classe unique.

Programme IV.4 - MOYENS ET INFRASTRUCTURES - SYSTEMES D'INFORMATION,
ESPACES EDUCATIFS ET INDUSTRIES PEDAGOGIQUES

4039 Systemes d'information, espaces 6ducatifs, matdriels et dquipements sont considerds ici comme des
6ldments d'un ensemble en interaction constante et ddfinis les uns par rapport aux autres en vue
de la rdalisation des objectifs de l'6ducation. Ils fournissent les 6l6ments d'information et le
support materiel et logistique necessaires pour la mise en oeuvre de l'action educative conform6-
ment 4 ses orientations et h 1'objectif d'accroissement et de g6ndralisation de son impact.
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La conception des politiques et l'6laboration des plans, le d6veloppement des sciences de 4040
l'education, la mise en oeuvre de reformes ou de projets d'investissement et d'6quipement re-
quierent un volume croissant d'information qualitative et quantitative sur les systemes 6ducatifs :
donndes sur les inscriptions, sur les rendements scolaires, les locaux, les maitres, les 6quipe-
ments, les conits et le financement, les programmes et les m6thodes, etc. Ce qui pose 4 la fois
un probleme de moyens pour la collecte et le traitement de l'information ; d'organisation pour
favoriser l'acces des utilisateurs; et de methodes pour assurer l'ad6quation de l'information aux
differents besoins exprim6s. A cet 6gard, malgr6 les progres enregistres, de grandes disparit6s
persistent entre les pays ; plusieurs Etats membres ne disposent pas de toutes les infrastruc-
tures adequates pour collecter regulierement les donnees statistiques de base ndcessaires A la
d6finition et h la mise en oeuvre de leurs politiques d'education. D'autre part, au niveau inter-
national, l'echange d'information et de documentation sur l'education reste modeste alors qu'il est
juge indispensable par les Etats membres, et constitue un aspect essentiel de la coopdration
internationale que l'Unesco s'efforce de promouvoir.

Ainsi qu'il a 60 pr6c~demment signald, la r6novation de l'4ducation, de ses programmes, et 4041
de ses methodes appelle une renovation correspondante des materiels, qui comporte h la fois le
recours aux ressources offertes par la technologie moderne et une nouvelle conception des types
de materiels dej. utilis~s. Les nouvelles techniques sont gdneralement coniteuses, et le
remplacement des matdriels didactiques usuels pose un probleme financier difficile h resoudre
pour de nombreux Etats membres. En effet, 'expansion quantitative et l'amdlioration qualitative
des systemes 6ducatifs ainsi que le ddveloppement des activit~s socioculturelles se sont
accompagnes d'un accroissement rapide des besoins en materiels et en equipements didactiques ;
et la demande ddpasse largement la capacit4 actuelle de production surtout dans les pays en
ddveloppement. Les materiels et equipements utilises, le plus souvent import6s, sont A la fois
conteux et mal adaptes aux besoins des systemes d'education et h l'environnement
socio-6conomique. Il est donc essentiel de rechercher les moyens d'aider les pays en
developpement A reduire le d6calage entre les ressources et le potentiel de production dont ils
disposent et leurs besoins effectifs en materiels et equipernents 4ducatifs.

En matiere de constructions et d'equipements educatifs, la plupart des pays ont consenti 4042
d6jA de tres grands efforts afin de faire face h l'expansion rapide de leur systeme d'6ducation.
Les gouvernements se sont efforc~s de mieux rentabiliser ces investissements par une
planification plus rationnelle, et de pronouvoir des technologies faisant appel A la main-d'oeuvre
et aux materiels locaux, afin de limiter leur dependance des importations en biens et services
6trangers. Cependant, les besoins dans ce domaine sont, le plus souvent, encore loin d'1tre
satisfaits. En outre les progres de la pddagogie et la n6cessit6 d'une pleine utilisation des
infrastructures educatives imposent d'y apporter des modifications afin de tenir compte de
l'evolution de la nature et de la forme des activit~s qui doivent s'y derouler, et d'offrir un cadre
favorable i l'apprentissage et au developpement de la personnalite. L'action h poursuivre dans ce
domaine se justifie donc tant dans un souci de gestion plus efficace que de progres pddagogique.

Objectifs et principes d'action

Ce programme a pour objectif d'aider les Etats membres A concevoir et h mettre en place des in- 4043
frastructures - systemes d'information, espaces educatifs et industries pour la production de ma-
tdriels et de technologies de l'6ducation - correspondant quantitativement aux exigences de sys-
tOnes educatifs en expansion, qui soient mieux adaptees h leurs besoins sp~cifiques, et qui leur
permettent, en particulier par une meilleure utilisation des ressources locales, d'opdrer une r6-
duction des coOts. Des efforts seront consacrds A l'intensification des echanges d'information afin
de promouvoir la cooperation internationale notamment entre les pays qui ont A rdsoudre des pro-
blmes similaires.

Sous-programmes

Ce programme comprend trois sous-programmes 4044

- Le premier - D~veloppement de l'6change d'information sur l'6ducation - visera A renforcer la
capacit6 des Etats membres en matiere de collecte des donn~es, y compris des donn~es
statistiques, et d'utilisation des methodes modernes de traitement et de diffusion de
l'information. Ce sous-programme visera 6galement A poursuivre la mise en place, dans le cadre
des activites du Bureau international 'ducation. (BIE), d'un systeme mondial d'information et
le developpement des services d'information et de documentation et de ceux des reseaux
regionaux d'innovation 6ducative pour le ddveloppement.

- Le deuxieme sous-programme - Conception et r6alisation d'infrastructures et d'espaces educa-
tifs - apportera aux Etats membres un concours en vue de la mise en place des services natio-
naux pour la planification, la conception, et la gestion de constructions et du mobilier edu-
catif. Les programmes de formation viseront A renforcer les capacit6s nationales dans ces
domaines. Un soutien sera accord6 A des projets pilotes pour le developpement de prototypes et
de technologies utilisant des matdriaux locaux et recourant A la main-d'oeuvre locale ; ainsi
qu'h des etudes et recherches portant notamment sur les constructions parasismiques ou ca-
pables de resister h d'autres catastrophes naturelles.
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- Dans le cadre du troisihme sous-programme - Ddveloppement des industries p6dagogiques -
1'Organisation coopdrera avec les Etats membres en vue d'accroitre, d'ici - 1989, la production
de mat6riels didactiques et d'6quipements de maniere h r6pondre a la croissance des systeme,
6ducatifs. La creation ou le renforcement des services nationaux charg6s de planifier leQ
besoins en matdriels et d'equipements p6dagogiques, et d'effectuer des recherches appliquee
requise pour leur production seront facilites.

4045 L'Organisation fournira son concours aux Etats membres en vue de la formation du
personnel n6cessaire A cet effet. Elle encouragera la concertation aux niveaux r6gional et
sous-rdgional afin de faciliter 'adaptation, Ilexperimentation et la gendralisation d'equipements et
de mat6riels didactiques, et la mise en oeuvre de programmes de production A grande dchelle. En
liaison avec les organisations internationales compkentes en matiere de normalisation, et de
certaines organisations non gouvernementales spdcialisees, I'Unesco dtudiera la possibilit6
d'dtablir des normes propres A assurer une comparabilite accrue entre les e6lments de mat6riels
et les systemes d'6quipements. Elle encouragera la coopdration internationale en vue de surmonter
les obstacles qui entravent la circulation et les dchanges de materiels pedagogiques.

118



RESOLUTION 4XC/2/04

4046 Grand programme IV <Conception et mise en euvre des politiques de Pi'ducation

La Confirence ginirale,
Rappelant qu'il r6sulte de 'analyse de la probl6matique mondiale figurant dans la premiere partie

du document 4XC/4 que, conform6ment aux dispositions de 'Acte constitutif selon lesquelles
l'Organisation a aide au maintien, A 'avancement et A la diffusion du savoir n, l'une des prin-
cipales missions de l'Unesco est de contribuer au renforcement des capacit6s de produire et
d'utiliser les savoirs,

Considirant que cette mission correspond a l'une des vocations fondamentales de l'Unesco, qui est
de promouvoir le d6veloppement de '6ducation,

Considerant que le rythme acc616r6 des changements dans les soci6t6s, la rapidit6 des progres du savoir
et les transformations profondes des moyens de communication appellent une 6volution plus
dynamique et une capacite d'innovation accrue des syst~mes d'6ducation,

Considirant que les taches complexes qui incombent a l'6ducation dans le monde contemporain
exigent l'61aboration de politiques de '6ducation a long terme, propres A assurer la coh6rence
d'objectifs nombreux et divers,

Considirant en outre que ces taches appellent 6galement l'amdlioration et le renforcement des moyens
de mise en ceuvre de ces politiques et, a cet effet, le developpement des sciences de 1'6ducation
ainsi que 'application syst6matique de leurs acquis,

Estimant qu'en matiere d'6ducation l'Unesco doit continuer a promouvoir la recherche, h faciliter la
cooperation intellectuelle et les 6changes d'id~es et d'informations sur le plan international et a
mettre son experience a la disposition de ses Stats membres,

Constatant qu'h l'occasion des r6centes sessions de la Conf6rence internationale de l'6ducation
comme des conf6rences r6gionales des ministres de l'6ducation organis6es par l'Unesco, les
ttats membres ont attach& une grande importance A la coop6ration r6gionale et internationale
en vue du renforcement des capacit6s nationales en matiere d'61aboration des politiques
d'6ducation, de planification, administration et gestion de 1'6ducation, d'amdlioration des
contenus, m6thodes et materiels de 1'6ducation, et de formation des personnels,

Constatant en outre que, lors de ces conf6rences, les Ltats membres ont 6galement soulign6 1'impor-
tance du developpement des 6changes d'informations, de documentation et d'exp6riences et
insist6 sur la n6cessit6 de promouvoir la recherche et l'innovation 6ducative en vue d'assurer
l'am6lioration continue de la qualit6 de l'6ducation et une efficacit6 accrue des systemes
6ducatifs,

Rappelant la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant adopt6e par la
Conf6rence intergouvernementale speciale sur la condition du personnel enseignant (1966),

Rappelant les dispositions pertinentes de sa r6solution 21C/100 sur ]a preparation du Plan A moyen
terme et de la partie I, concernant l'6ducation, de l'annexe A cette resolution, ainsi que sa r6so-
lution generale 21C/1/01 sur l'6ducation,

Rappelant igalement la Recommandation no 71 sur le probleme d'information A l'6chelon national
et international que pose l'am6lioration des systemes d'enseignement et la Recommandation
no 72 relative A 'am6lioration de l'organisation et de la gestion des systemes d'6ducation afin
d'accroitre leur efficacit6 et de g6n6raliser ainsi le droit A 1'6ducation, adopt6es par la Conf6-
rence internationale de l'6ducation i ses 36 et 3 7 c sessions respectivement,

Considerant la necessit6 de pour.iivre les efforts en vue d'assurer la gen6ralisation de l'6ducation et
de favoriser la democratisation de 1'6ducation de maniere qu'elle r6ponde aux aspirations des
differents groupes et aux besoins du progres des societds,

Convaincue de la n6cessit6 de developper les sciences de 1'education en tant qu'instruments de
connaissance des problemes complexes de '6ducation et comme facteurs d'amelioration et de
renovation des systemes d'6ducation,
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Approuve les orientations du grand programme IV a Conception et mise en euvre des politiques de
1'6ducation n et invite le Directeur g6ndral A prendre comme base de la programmation biennale
des activit6s pendant la periode 1984-1989 les programmes qui le constituent :
1. Programme IV.1 ( Contribution ii la formulation et d la mise en auvre des politiques

d'iducation et renforcement des compitences nationales en matiere de planfication, de
gestion, d'administration et d'economie de l'iducation n
(a) Qui vise & renforcer les comp6tences nationales en matiere de politique, de planifi-

cation, d'administration et de financement de I'6ducation, en favorisant la concer-
tation et 'dchange d'experiences dans ces domaines, ainsi qu'en contribuant A assurer
la formation des planificateurs de '6ducation,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants:
(i) Promotion des politiques de 1'6ducation;
(ii) Amdlioration de la planification, de 1'administration et de la gestion de 1'6du-

cation ;
(iii) Ressources pour '6ducation;

2. Programme IV.2 ((Les sciences de l'iducation et leur application d la rinovation du pro-
cessus iducatif n
(a) Qui vise A encourager le d6veloppement des recherches dans les diverses sciences de

'6ducation, afin de fonder sur des bases solides les efforts d'amdlioration et de r6no-
vation de '6ducation et des divers 616ments du systeme 6ducatif,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants :
(i) Promotion des 6tudes et des recherches et innovations dans les sciences de

'6ducation et des innovations 6ducatives ;
(ii) Am6lioration des contenus de '6ducation;
(iii) Am6lioration des m6thodes d'6ducation;

3. Programme IV.3 a Politique et mithodes deformation des personnels de l'iducation
(a) Qui a pour objet d'encourager 'elaboration de politiques intdgr6es de formation

initiale et continue pour les diverses cat6gories de personnels de '6ducation et de
favoriser les innovations dans ce domaine,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants:
(i) Politiques et plans int6gr6s de formation et condition des personnels de 1'6du-

cation;
(ii) Am6lioration de la formation initiale et continue des personnels de l'6ducation;

4. Programme IV.4 a( Moyens et infrastructures - Systemes d'information, espaces
iducatifs et industries pidagogiques 9
(a) Qui vise & aider les Etats membres A concevoir et A mettre en place des infrastructures

adapt6es A leurs besoins sp6cifiques et indispensables a la bonne marche d'un systeme
6ducatif,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants:
(i) D6veloppement de l'6change d'information sur '6ducation;
(ii) Conception et rdalisation d'infrastructures et d'espaces 6ducatifs;
(iii) D6veloppement des industries pedagogiques.
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Analyse des prob1emes

L'dducation a sa spdcificitd, sa dynamique et ses exigences propres au sein de chaque soci6td. 5001
Elle n'est pas ind6pendante cependant de la societd prise dans son ensemble, dont les caracte-
ristiques essentielles et les choix d6terminent sa conception, ses objectifs, ses orientations et son
fonctionnement. Mais, l'6ducation elle-m~me est loin d'&tre passive ; elle conditionne dans une
large mesure l'6volution et donc l'avenir de la socidte ; elle contribue A des degres divers A la
solution de ses problemes. Elle n'assumera pleinement son role qu'h condition de ne pas 6tre
conque comme un instrument pour la perpetuation des privileges des couches sociales les plus
favoris6es et qu'elle n'ait pas un caractere alienant, entravant le d6veloppement de l'imagination et
de la creativite.

L'education transmet aux nouvelles g~ndrations l'experience globale des gen6rations prec-- 5002
dentes : hdritage culturel, sens des valeurs, exp6rience sociale, economique et politique, savoir
scientifique et technologique, mode de vie, etc. Tout au long de l'histoire, A mesure que cette
expdrience collective s'enrichit, le rble de l'dducation s'accroit et s'6largit. L'explosion du savoir,
l'acc6ldration du progres scientifique et technologique et de ses applications donnent aujourd'hui A
l'6ducation une dimension nouvelle, et rendent indispensable la formation prdalablement h l'exercice
de toute activitd humaine. L16ducation constitue la c16 de l'acces aux savoirs 6labords dans
l'ensemble du monde, comme elle est la condition de la crdation et de l'utilisation par toute socidt6
de nouveaux savoirs. Il n'est plus guere possible de concevoir la continuite, le progres, ni m~me
l'existence libre de toute soci~td sans une dducation appropriee aux realitds du moment. La com-
plexite des soci6t6s actuelles, comme 1l'eargissement de la communaute internationale, donnent A
l'ducation un role grandissant.

La g6n6ralisation de 1'6ducation, en accroissant les facult6s d'adaptation, les capacit6s 5003
d'innovation et en permettant l'6panouissement de chacun, garantit une meilleure execution des
tAches sociales. La productivit6 du travail est, dans une large mesure, fonction du niveau gdndral
d'6ducation et de formation de la population active. Aussi l'idde selon laquelle il pourrait y avoir
exces d'6ducation n'est-elle aucunement fondde : il nest pas d'exemple de socidte qui ait souffert
d'un tel exces. Plus 1'6ducation, en effet, s'6tend et s'am6liore, plus grande est la maitrise du
savoir par la societ6, comme sa capacite de mettre ce savoir au service de la collectivite et de
chacun de ses membres. Une societ6 plus instruite est plus ouverte aux progres, mieux pr6par6e
A r6pondre aux d6fis imprevisibles de l'avenir. Ici encore les imperatifs de la democratisation de
l'6ducation et du d6veloppement coincident, justifiant une volont6 politique rdsolue et un effort
financier appropri6 au r6le de 1'6ducation.

Un tel effort doit permettre de mener de pair la gdn6ralisation de l'6ducation et l'am6lioration 5004
de sa qualite. C'est pour en ameliorer la qualit6 que de nombreux changements ont 6te introduits
dans le processus educatif et dans l'organisation des systemes d'dducation au cours des dernieres
decennies. Ces changements ont port6 sur les structures et plus souvent encore sur les contenus
de l'ducation, et sur les m6thodes utilis6es. La recherche de la pertinence de l'6ducation aux
r6alites des socidtes et aux changements qu'elles connaissent prend de plus en plus la forme non
pas seulement d'une adaptation statique aux caracteristiques du present, mais aussi d'une prepa-
ration au changement. De nombreuses innovations ont tendu A ajouter des compl6ments aux conte-
nus enseignes ou b les renouveler pour tenir compte des besoins ou des domaines nouveaux du
savoir. L'obsolescence de certaines connaissances et l'accroissement toujours plus rapide du savoir
et du savoir-faire exigent la mise A jour et 1'61argissement de ce qui est enseigne aux diffdrentes
6tapes de la vie.

Le meme souci d'ouverture sur le monde contemporain et les r6alitds de la vie quotidienne se 5005
reflete dans la double tendance, de plus en plus marqu6e, A donner aux contenus de l'6ducation
une orientation vers la solution des problemes pratiques, et h y inclure des connaissances sus-
ceptibles de contribuer h la pr6paration h la vie personnelle, sociale, politique, culturelle,
professionnelle, et l'am6lioration des conditions de vie, par exemple en matiere d'hygiene, de
nutrition, d'conomie domestique, etc. Les 6ducateurs ont et6 amen6s aussi A faire une place
croissante aux grands problemes mondiaux qui affectent ou concernent l'ensemble de la commu-
naut6 internationale.

L'6ducation ne peut A elle seule rdsoudre tous les problemes. Et les espoirs plac6s en elle 5006
peuvent 6tre parfois excessifs en ce qui concerne notamment la solution de certains grands
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problemes sociaux et mondiaux. Mais son r6le n'en est pas moins important : elle peut permettre
de mieux saisir les problemes et leurs interrelations, fournir les connaissances requises pour les
comprendre et pour leur trouver des solutions, enfin, susciter les attitudes et la volont6 qui
conduisent A l'action et A son aboutissement.

5007 Nul probleme n'apparait actuellement plus pr6occupant que celui de la paix et du progres des
peuples. La disparition des tensions et le renforcement de la paix paraissent etre des conditions
essentielles au d6veloppement et A l'exercice plein et entier des droits de lthomme, qui ne sont
pas concevables dans un monde domin6 par la peur ou par la menace permanente d'une conflagra-
tion militaire. Avec l'apparition des armements nucl6aires, l'humanit6 tout entiere se trouve
menac6e d'une destruction qui peut 6tre totale. 11 n'est pas d'enjeu qui justifie des conflits
susceptibles d'aboutir A l'extermination de l'espece humaine. L'Acte constitutif de l'Unesco a
soulign6 A juste titre l'importance de la contribution de l'6ducation au maintien de la paix en
proclamant, dans son premier considerant, "que les guerres prenant naissance dans l'esprit des
hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent 6tre 6lev6es les d6fenses de la paix" et en
liant la responsabilite de l'6ducation dans cette thche aux notions de justice et de liberte, de
solidarit6 intellectuelle et morale de l'humanitd, de cooperation, et de comprehension mutuelle entre
les peuples. La preservation de l'environnement fournit un autre exemple de la contribution que
l'6ducation peut apporter A la solution de grands problemes mondiaux. Elle peut susciter une prise
de conscience de la gravite des multiples atteintes l'environnement et de leurs consequences sur
la vie dans le present et dans Pavenir. Dans la solution de tous les problemes suscitds par des
comportements humains ou dont la cld rdside, en premier lieu, dans la volontd humaine, l'educa-
tion peut apporter une contribution et non des moindres. C'est pourquoi deux programmes parti-
culiers ont 6t0 notamment proposes concernant l'Education pour la paix et le respect des droits de
l'homme et des droits des peuples et Education et information relatives a l'environnement.

5008 Concernant le d6veloppement, c'est 1'6ducation dans son ensemble, notamment par ce qu'elle
comporte de formation et de recherche, qui contribue au progres 6conomique et social, en m~me
temps qu'au plein 6panouissement qui permet . chaque individu de mettre ses capacit6s et ses
talents au service de sa communaut6.

5009 L'dducation s'est trouvde confrontee au cours des dernieres d6cennies, dans beaucoup de
pays, A une crise de valeurs dont on a souvent pens6 qu'elle correspondait A une crise de
socidt6. La mise en question de certaines valeurs qui se sont imposdes depuis longtemps et l'6cart
constat6 entre la morale enseignde et la pratique v6cue parfois au sein des familles et souvent
dans la socit6, oi certains comportements, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont
contraires A toute morale, sont exaltes par des moyens de grande diffusion, ne sont pas sans
poser de sdrieux problemes d'6ducation. 11 semble necessaire donc que l'6ducation dans les con-
tenus de ses programmes et dans l'esprit dans lequel elle est dispensde, comme dans les mdthodes
qu'elle emploie, contribue A inculquer tous les niveaux, en m~me temps que certaines valeurs,
telles que le sens de la responsabilit6, l'honnatete et la rigueur, la loyautd, la toldrance vis-A-vis
des autres, le respect de la vie, par exemple, des attitudes susceptibles de favoriser l'atta-
chement h la famille, le sens de la solidaritd humaine, l'esprit de paix, le respect des droits de
l'homme, et la comprdhension entre les peuples. Certes les divisions entre couches sociales dif-
fdrentes et les tensions qu'elles peuvent entrainer au sein de certaines soci6tds ont parfois des
racines profondes mais l'dcole devrait sans doute s'efforcer de contribuer A les attdnuer en
formant la sensibilitd, surtout des plus jeunes, au respect des humbles et ddmunis.

5010 La fonction et les contenus 6thiques de l'dducation ont du reste un rapport direct avec la
culture. A cet 6gard apparait une conjoncture particulierement favorable dans certains pays ou on
constate en mCme temps qu'une expansion et une diversification des activites dducatives, un foi-
sonnement d'initiatives culturelles, un renouveau des valeurs, une plus large demande d'acces A la
creation culturelle et une volonte plus vive d'expression et de crdation. Ces deux mouvements
peuvent se conjuguer et se completer. Aussi est-il du plus grand interat que soient harmonisdes
les politiques dducatives et les politiques culturelles. 11 y a une tendance h initier les enfants et
les jeunes A la culture qui constitue le patrimoine commun de l'humanit6 ou A celle qui venait de
sources externes, mais on a accord6 moins d'importance . celle que les dleves tirent des traditions
et valeurs populaires qui constituent leur cadre de vie familier et de leur existence quotidienne.
L'6ducation a un r6le important . jouer si l'on veut surmonter ces dichotomies et 6viter les
risques de tensions qui peuvent en resulter.

5011 En ce qui concerne les contenus, la question principale est alors celle du r6le que peut jouer
1P6ducation comme vdhicule et stimulant de la culture au sens large du terme. La prise en consi-
ddration dans 1'6ducation des d16ments qui fondent llidentitd culturelle peut aider & repondre au
besoin, universellement ressenti, d'enraciner plus profondement l'dcole dans le tissu de la vie
locale et nationale. Dans beaucoup de pays, et notamment ceux qui ont acced6 recemment l'ind6--
pendance, l'affirmation de l'identite culturelle apparait comme moyen essentiel de formation civique
et comme un puissant facteur de cohdsion nationale. L t6ducation peut contribuer b remettre en
honneur le patrimoine artistique d'un pays dans toute la richesse de ses expressions, b faire
percevoir la sp6cificit6 de chaque culture, b 6clairer le cheminement culturel et h replacer les
valeurs dans leur contexte historique, social et humain. Mais l'dducation doit faire plus ; elle doit
assurer, en mame temps que la continuite historique et la mise en valeur de toutes les traditions
porteuses d'avenir, l'emergence de tout ce qui enrichit la culture et qui correspond aux espoirs
de progres. L'affirmation de l'identitd culturelle n'est pas repli sur soi ni indifference b l 1 gard
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ies autres cultures. Elle peut au contraire contribuer, par une meilleure prise de conscience de
a spdcificite nationale, h faciliter les echanges culturels ainsi qu'une participation plus en-
-ichissante h la vie de la communaut6 internationale. C'est dans un souci de renforcement de
.'identite culturelle - mais aussi d'efficacit6 pedagogique - que s'est developp6e au cours des
iernieres annees, dans de nombreux pays, en particulier ceux qui ont recemment accede 6 l'inde-
;>endance, la tendance A utiliser les langues maternelles ou nationales comme langues
Venseignement.

Au cours des dernieres annees, les grands moyens de communication ont eu un impact crois- 5012
3ant sur les adultes comme sur les enfants, si bien qu'on a pu parler d'"dcole parallele", source
le dichotomie possible avec l'institution educative. L!dcole ne peut 6tre indifferente h l'dgard
'une telle situation. Aussi la question qui se pose est-elle de savoir comment l'6ducation peut

itiliser et valoriser les informations et les messages de plus en plus nombreux qu'dmet la sociWt6,
tout en contribuant h corriger, au besoin, les influences negatives qu'ils peuvent avoir sur la
nentalite et les comportements (des jeunes adolescents). Question complexe, certes, mais qui
nerite reflexion, car nous sommes entres de plain-pied dans la societ6 de communication et Pen-
Eant doit 6tre pr6par6 h y vivre. L'institution educative elle-m~me utilise ddjA, de plus en plus
Frdquemment, radio, television et systemes multimedias.

Mais l'interpdnetration de l'education dispensee h l'ecole et des messages de la communication 5013
de masse, leur parallelisme, voire parfois leur competition, appellent assurdment un effort d'har-
nonisation des politiques ou des pratiques. L'institution scolaire pourrait bien avoir desormais,
3armi ses fonctions essentielles, celle d'aider les jeunes h trier et h ordonner, dans un esprit
2ritique, les messages largement diffuses par les moyens de communication. Un certain nombre
Texperiences ont 6te dejh mendes, qui apprennent aux 616ves h juger ces messages, h en d6celer
.es intentions, A distinguer le reel de l'imaginaire. Mais ces initiatives, meme si elles se mul-
tiplient, sont encore peu integr6es dans des strategies dducatives coherentes, qui necessiteraient
, la fois une preparation addquate des personnels enseignants et une ouverture reelle des respon-
sables des moyens de communication h la problematique de l'6ducation.

L'attention croissante qui a 6t6 portde dans la plupart des Etats membres, au cours des der- 5014
riieres ddcennies, A P'enseignement des sciences et de la technologie atteste que le ddveloppement
:e cet enseignement est aujourd'hui considere comme lFune des tAches essentielles de l'ducation.
La qualite de lt enseignement des sciences est le meilleur moyen de susciter des vocations scien-
tifiques. Outre leur valeur formatrice sur le plan intellectuel, et leur pouvoir de stimulation de la
2reativit6, les sciences et les techniques apparaissent comme des instruments indispensables A la
perception de la nature et de l'environnement et h la comprehension du monde contemporain.
L'utilisation rationnelle des progres de la science et de la technologie peut contribuer puissamment
k rdsoudre les problemes de developpement, et en particulier ceux de la faim et de la maladie. La
science devient de plus en plus une force productive directe dont d6pendent la crcissance 6cono-
mique et, A bien des 6gards, le progres social.

Le r6le de l'6ducation dans ce domaine se situe h trois niveaux. Tout d'abord, celui de la 5015
formation des cadres sup6rieurs et des chercheurs, mais aussi des techniciens moyens et des
Duvriers qualifids. De grands progres ont 6t6 realis6s h cet dgard au cours des vingt dernieres
annees, en particulier dans certains pays en developpement. Aux niveaux primaire et secondaire,
une place plus grande est accord6e i l'enseignement des sciences et de la technologie, dont la
qualit6 a 6t6 ameliorde et qui est orientee de plus en plus vers la comprehension de la solution
des problemes de la vie quotidienne. Un rapprochement s'est effectud entre l'enseignement general
et l'enseignement technique et professionnel, oii une place accrue a W faite aux connaissances
gendrales de base. L'extension et l'am6lioration de Penseignement des sciences et de Pensei-
gnement technique et professionnel se heurtent toutefois, dans de nombreux pays en develop-
pement, 4 de s6rieuses difficultds. Il s'agit d'un enseignement coCiteux pour lequel 116quipement et
le materiel de laboratoire, et les capacites de les produire sur place font le plus souvent defaut.
Les enseignants n'ont pas recu dans de nombreux cas la formation voulue et n'ont pas W inities
aux mdthodes modernes d'enseignement des sciences et A l'experimentation.

Dans un nombre croissant de pays, on observe un interkt de plus en plus marqu6 pour la 5016
vulgarisation scientifique et technologique (cf. le grand programme Environnement humain et res-
sources terrestres et marines) qui constitue un moyen privilegie d'informer le grand public et de
['initier des problemes qui conditionnent son avenir et qui peuvent lui permettre dans certains
cas de contribuer A la pr~servation et A l'amdlioration de l'environnement. Cette vulgarisation
appelle une cooperation accrue entre scientifiques, enseignants, 6ducateurs extrascolaires et per-
sonnels de la communication.

Le souci de rapprocher l'dducation de la vie a amend de nombreux dducateurs, au cours des 5017
r6centes ann6es, h souligner la n6cessite de renforcer la liaison de l'6ducation et du monde du
travail. Un grand nombre d'expdriences ont 6dt entreprises A cet effet pour introduire le travail
productif ou socialement utile dans le processus 6ducatif, et pour renforcer les relations entre le
d6veloppement de l'6ducation et les perspectives d'6volution de l'emploi, notamment par l'arti-
culation entre les systemes scolaires et les programmes de formation professionnelle, et par un
effort accru dans le domaine de l'orientation professionnelle. Certaines de ces experiences
prennent d'autant plus de relief qu'elles se situent dans un contexte de ch6mage affectant plu-
sieurs millions de jeunes et d'adultes.
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5018 La comparaison des experiences, tres differentes selon les pays et les situations, a permis
d'identifier plusieurs series d'objectifs dans cette liaison. L'un est de faciliter 1insertion des
61ves et des 6tudiants issus du systeme d'6ducation A diff6rents degr6s dans l'activit6 profes-
sionnelle et par 1 de contribuer au developpement 6conomique de leurs pays, comme A la mise en
oeuvre du droit au travail. Toutefois, l'orientation des systemes 6ducatifs ne saurait 6tre conuE
en fonction des seuls besoins de main-d'oeuvre ou des fluctuations des offres d'emploi. La liaison
de l'6ducation avec le monde du travail peut se justifier par l'inter t 6ducatif qu'il y a A mettre
aussitbt que possible le jeune en contact avec des situations reelles de travail. Lintroduction dans
le processus 6ducatif du travail productif permet par ailleurs de valoriser notamment le travail
manuel qui, par opposition au travail intellectuel, n'exerce trop souvent sur les jeunes qu'un
faible attrait.

5019 11 faut signaler 6galement que l'orientation scolaire et professionelle proprement dite ainsi
qu'une information sur les carrieres constituent un 6l6ment important de liaison avec le monde du
travail.

5020 11 est de plus en plus largement reconnu que la pratique de l'ducation physique et du sport
pr~sente de nombreux avantages : non seulement celui de d6velopper les aptitudes physiques,
mais aussi les qualit4s morales. Elle peut en outre favoriser l'esprit de respect mutuel et de
comprdhension internationale. Elle contribue au d6veloppement esthetique et affectif et peut aussi
contribuer A renforcer l'identit6 culturelle en remettant en honneur certains sports nationaux
traditionnels. C'est un facteur important d'1panouissement de l'individu et de preparation A la vie
en societ6. L'importance qui lui a 6td donn6e, jusqu'ici, a gen6ralement 6td inferieure A celle
accord6e aux autres disciplines, et il en est de mome en ce qui concerne le statut des maitres qui
en sont charg~s par rapport A celui des autres enseignants. Frequemment, surtout dans les pays
en ddveloppement, les infrastructures, les locaux, les terrains, les equipements font encore
d6faut ou restent tres insuffisants, ce qui empeche la pratique courante du sport A l'6cole et hors
de l'dcole. La tendance A reconnaitre l'importance du sport et de l'6ducation physique et A les
developper est encourageante, mais de grands efforts restent A accomplir pour surmonter le
double obstacle du d6sint6rat habituel et de l'insuffisance des moyens.

5021 Congue et dispens6e pour assurer le progres de la socidt6, l'6ducation, au sens large du
terme, compte parmi ses thches essentielles la formation des sp~cialistes et. des personnels A touq
les niveaux, elle-meme etroitement li6e A la recherche. Recherche et formation s'appuient neces-
sairement au sein du systeme 4ducatif, comme dans le cadre national de formation et de
recherche. L'enseignement sup6rieur apparait donc comme le lieu privilegie oii 6ducation, formation
et recherche s'interp6netrent.

5022 Les tres grandes disparit6s en matiere d'acces A 1'6ducation et l'indgal ddveloppement de
l'ducation qui existe entre regions diff6rentes, entre pays et A 'int6rieur d'un meme pays, se
traduisent par un in6gal acces au savoir et par des inegalitds dans la possession du potentiel de
cr6ation du savoir. Une vingtaine de pays industrialises disposent de plus de 90 % des scienti-
fiques du monde, et 130 pays environ se partagent le reste, de fagon d'ailleurs tres indgale. De
tres nombreux pays en d6veloppement ne sont pas dot~s de la masse critique minimale de person-
nels form6s, de moyens de formation, et de potentiel de recherche qui leur permettrait de
repondre A leurs propres besoins de d6veloppement, ou de participer activement au processus dE
recherche dans le monde. Les recherches qui y sont entreprises ont souvent un caractere ponc-
tuel et peuvent perdre de leur efficacitd parce que ne se situant pas dans le cadre de pro-
grammes plus vastes. Lintroduction des technologies de pointe est frequemment li6e A l'implan-
tation d'industries 6trangeres appartenant A des entreprises transnationales. Il y a l un obstacle
majeur au processus de d6veloppement endogene. Ces entreprises ont en gen6ral des politiques dE
formation determindes par leurs propres besoins, ce qui oriente parfois les systemes dducatifE
vers des formations qui ne sont pas toujours adaptdes aux besoins reels du developpemenl
national.

5023 Dans les pays en d6veloppement, le fait que la formation de haut niveau soit assurde, danE
de nombreux domaines, . l'6tranger et que les infrastructures de recherche soient souvent insuf-
fisantes ou mal adapt4es, tend A amplifier l'exode des sp4cialistes de haute qualification vers les
centres de recherche et de formation des pays industrialisds.

5024 Dans certains pays, les orientations de la recherche et de la formation subissent directemeni
ou indirectement la pression de certains secteurs de l'6conomie mus essentiellement par des pr6-
occupations de rentabilit6 imm6diate. La vision A court terme prend alors le dessus sur les acti-
vit6s dont l'impact serait A plus long terme profitable au progres de la soci6te. Ce sont lec
besoins reels des societds qu'il conviendrait d'identifier et d'analyser, malgr6 les difficult4s d'unE
telle entreprise, en vue de determiner les domaines prioritaires de recherche et les profils dE
formation qui correspondent le mieux aux necessites.

5025 L'identification de domaines prioritaires de formation et de recherche pourrait permettrE
d'6laborer et de mettre en oeuvre des politiques int6grees de formation et de recherche dans cer-
tains domaines pr6cis. L'objectif pourrait 6tre ensuite d'aboutir A long terme A l'6laboration et t
l'application de telles politiques integrees au niveau -national. 11 est sans doute illusoire de vouloit
soumettre A une planification rigoureuse la recherche fondamentale en raison de son caracterE
aldatoire. Ce qu'il paralt possible en revanche de faire, c'est de s'efforcer d'assurer une meilleurE
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coordination et une plus grande rationalisation des activites de recherche et de formation, notam-
ment pour 6viter, ou du moins pour reduire, la dispersion des efforts, particulierement dans les
domaines les plus co~iteux, et pour assurer les 6quilibres n~cessaires entre les differentes filibres
de formation. Une plus grande harmonisation des actions de recherche entreprises dans des
domaines diffdrents apparait egalement justifi6e par la n6cessit6 de trouver des solutions ade-
quates h de nombreux problemes de societ6 dans lesquels interferent des facteurs aussi bien
sociaux que culturels. A cet dgard, il parait souhaitable de renforcer la pratique de l'inter-
disciplinarit6 en ddpassant le cadre des initiatives isolees par la constitution d'6quipes per-
manentes de recherche, en particulier dans les pays en d6veloppement oih, par ailleurs, l'asso-
ciation de chercheurs appartenant b des disciplines connexes, dans les m6mes programmes de
recherche A long terme, pourrait avoir des effets eminemment positifs.

Certes, il n'est pas ais6 d'61aborer et de mettre en oeuvre des politiques int6grdes de for- 5026
mation couvrant l1ensemble des domaines, mais un effort accru d'harmonisation parait n~cessaire,
pour la d~termination eventuelle de nouveaux types de formation s'inscrivant dans une perspective
d'interdisciplinaritd.

En outre, il apparait important de combler l'6cart qui s6pare politiques nationales de la 5027
science et de la technologie et politiques d'dducation et de formation. Il est essentiel que la
formation s'appuie sur les progres scientifiques et technologiques les plus recents afin d'6viter un
d6calage trop marqu6 entre recherche et formation. C'est dire l'importance qu'il y a d'assurer une
interp6n6tration constante de la formation et de la recherche, notamment au sein de l'enseignement
supdrieur. La conception, l'laboration et l'experimentation de politiques integrdes de formation et
de recherche paraissent donc 6tre un objectif important qu'il convient de s'efforcer d'atteindre
graduellement.

L'enseignement supdrieur et l'universit6 en particulier, du fait m~me de sa vocation et du 5028
r6le qu'elle joue d6jbi dans la formation comme dans la recherche, doivent 6tre au centre de toute
action nouvelle A cet egard. L'articulation de l'enseignement supdrieur avec les autres institutions
et m6canismes nationaux de formation et de recherche est donc une condition essentielle d'une
bonne harmonisation de la formation et de la recherche.

Avec l'largissement de l'acces & l'enseignement superieur, et la tendance h diversifier les 5029
modalites d'dtudes, un souci tres net se fait jour de d4velopper certains types d'enseignement
superieur A caractere professionnel plus marque, ainsi que d'assurer le perfectionnement et le
recyclage dans divers domaines. Le r6le de l'enseignement supdrieur en matiere de formation
requiert ainsi une dimension nouvelle. La question se pose des lors de savoir quelle importance
respective il convient d'accorder dans l'enseignement supdrieur & la fonction de preparation pro-
fessionnelle et & celle de transmission et d'avancement des connaissances au niveau le plus elevd
sans deboucher n6cessairement sur un type d'emploi d6termind.

Cette reflexion peut 6clairer le probleme souvent mal pose de ce que l'on appelle la "ddprd- 5030
ciation" des dipl6mes, que l'on a tendance A lier & l'augmentation du nombre de dipl6mds ainsi
qu'h l'exigence que formulent les employeurs pour une 6l6vation constante du niveau de qualifi-
cation. Cette derniere exigence s'explique sans doute par le fait qu'une meilleure formation et un
niveau d'instruction plus d1evd peuvent garantir une meilleure execution des thches et, par
l'avantage que peuvent pr6senter pour l'exercice d'un emploi, & c6te de la maitrise d'une sp6cia-
lite, des connaissances generales plus 6tendues. Il y a lieu par ailleurs d'observer que des etudes
de niveau supdrieur qui ne prdparent pas & des emplois sp6cifiques, mais qui favorisent la contri-
bution h la crdation de connaissances et de capacitds nouvelles, peuvent, & des stades ultdrieurs,
conduire & des emplois de niveau 6levd. Aussi, l'opposition entre les deux fonctions de l'ensei-
gnement supdrieur - dispenser des connaissances au niveau le plus 4lev4 et prdparer h l'exercice
d'une profession - est-elle peut-6tre plus apparente que reelle.

Certaines fonctions de formation et de recherche de Venseignement supdrieur decoulent de sa 5031
responsabilit6 evidente & l'6gard de l'ensemble du systeme d'education. Ii n'est guere douteux que
la tendance . former au niveau supdrieur un nombre croissant de cat6gories de personnel de
l'education de tous les niveaux va s'accentuant, et correspond A une thche essentielle de
l'enseignement superieur. Les recherches sur l'6ducation constituent une autre tiche importante
pour les institutions d'enseignement superieur. Si le nombre des 4tablissements d'enseignement
sup6rieur qui ont entrepris de telles recherches s'est sensiblement accru au cours des dernieres
d6cennies, particulierement dans les pays industrialisds, il reste tres insuffisant. Cette lacune
devrait 6tre combl6e et les r6sultats de telles recherches devraient trouver rapidement leur
application dans la formation initiale et continue des personnels de l'education. Ii apparait
important, en outre, que les enseignants des diffdrents niveaux soient prepards & participer aux
recherches sur l'6ducation qui peuvent b6ndficier de leur expdrience professionnelle, en mame
temps qu'elles sont indispensables pour l'exercice efficace de leurs fonctions.

Un autre r6le nouveau des institutions de l'enseignement supdrieur semble d'une grande 5032
importance pour la promotion de politiques int6grdes de formation et de recherche & 1'6chelle
nationale : c'est le r6le de r6flexion prospective sur l'6volution de la socidt6 et de la communautd
internationale. Les universites paraissent particulierement qualifiees pour l'assumer, en tant que
lieu privildgi6 de rencontre et de concertation de spdcialistes de haut niveau formes dans les
differentes disciplines. La rdflexion prospective, en mame temps qu'elle sous-tendrait les activit6s
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de recherche et de formation des universites, pourrait 6clairer utilement les decisions des respon-
sables de la formation et de la recherche, en liaison avec les options de developpement h l'6chelon
national.

5033 Dans la perspective d'un nouvel ordre international, la cooperation regionale et internationale
a un r6le important A jouer en ce qui concerne l'6laboration et la mise en oeuvre de politiques
integr6es d'enseignement-formation et de recherche. Il appartient A l'Unesco de definir les moda-
lit6s qui permettraient de donner son impact maximal A l'action internationale dans ce domaine en
vue d'assurer la pleine utilisation des ressources et du savoir disponibles et de reduire les
disparit~s entre pays, en ddveloppant l'dchange d'informations et de donnees d'experiences et en
contribuant A renforcer la capacite nationale de formation et de recherche des pays en
developpement.

Strategie d'action

5034 La strat6gie de l'Organisation consistera ici h appuyer les efforts des Etats membres visant h
assurer une plus grande pertinence de leurs systemes 6ducatifs aux caracteristiques actuelles de
Penvironnement local, national et international. A cet dgard, la redefinition du role, l'elar-
gissement de la place, ou la redefinition des contenus de certains 616ments du processus 6ducatif
et du systeme d'6ducation, envisages dans leurs interrelations etroites avec d'autres domaines de
la vie de la societe, paraissent meriter une attention speciale.

5035 Un premier axe concernera les actions A entreprendre pour que l'education suscite la prise
de conscience des grands problemes et dispense les connaissances necessaires A leur comprehen-
sion objective et a une participation active de chacun A leur solution. La paix, les droits de
l'homme et les droits des peuples, le colonialisme et le racisme, la preservation de l'environ-
nement, la maitrise de la science et de la technologie par la socidt6, la population dans ses
rapports avec le d6veloppement figurent parmi les plus importants de ces problemes mondiaux.
Certains de ces aspects - la contribution de l'6ducation au renforcement de la paix, au respect
des droits de l'homme et des droits des peuples, A la preservation de l'environnement ainsi que
l'education en matiere de population - sont traites, respectivenent, dans le cadre des grands
programmes Paix, comprehension internationale, libert4 des peuples et droits de l'homme ; Envi-
ronnement humain et ressources terrestres et marines ; Principes, mrthodes et strategies de
l'action pour le d6veloppement ; Science, technologie et societa. L'importance de l'action 6ducative
scolaire et extrascolaire A tous les niveaux concernant divers aspects multidisciplinaires des
problemes de population est egalernent prise en consideration au titre de plusieurs programmes et
sous-programmes.

5036 Un deuxieme axe regroupera les activites visant A mieux prendre en compte dans lPaction
6ducative les relations qui existent entre Peducation et la culture et les thches qui incombent A
l'6ducation en ce qui concerne la transmission de Pheritage culturel et le developpement de la
culture, d'une part et, d'autre part, les incidences que comporte pour l'education le develop-
pement des moyens de communication en tant que dispensateurs d'information et techniques pou-
vant 6tre utilisees dans l'apprentissage.

5037 Un troisieme axe groupe certains 616ments du processus aducatif auquel il apparait particu-
librement important de faire une place accrue, en renouvelant leurs contenus ou leurs methodes,
pour que l'education prepare mieux A la vie contemporaine : l'enseignement des sciences et de la
technologie, renove pour tenir compte des progres rapides rdalises dans ce domaine, est un fac-
teur essentiel d'explication scientifique de l'univers naturel et social comme la cl6 de l'utilisation
des techniques, dont l'application transforme la vie quotidienne. L'introduction du travail pro-
ductif dans les activites educatives et les diverses pratiques destinees A rapprocher l'education du
monde du travail et de la vie active, constituent un facteur precieux de pertinence sociale.
L'expansion et l'amelioration de l'enseignement technique et professionnel sont des conditions
essentielles d'une meilleure articulation de l'iducation avec le monde du travail ; elles sont d'une
importance primordiale pour le developpement economique et social. Elles doivent btre assurdes en
6troite liaison avec l'enseignement general ainsi qu'en relation avec l'enseignement des sciences et
de la technologie, compte tenu de l'evolution des profils professionnels et de l'emploi. Le ddve-
loppement de l'4ducation physique et du sport, n6cessaire A l'epanouissement de l'individu, forme
des qualites morales essentielles A la vie collective et, A une epoque oii la mcanisation croissante
rdduit les occasions d'effort physique, restitue A celui-ci sa place dans la vie des societes.

5038 Un quatrieme axe est consacr6 aux relations entre education, formation et recherche et au
r6le central qui revient A cet 6gard A l'enseignement sup6rieur. Il groupe des actions tendant A
promouvoir le developpement et la rationalisation des activites de formation et de recherche, et A
mieux articuler les activites de l'enseignement sup6rieur avec les autres 616ments du dispositif de
formation et de recherche. Ces activitds visent egalement A accroItre la contribution des activit6s
de l'enseignement superieur au developpement et h lamelioration de l'ensemble de l'enseignement
superieur.
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3rogramme V.1 - EDUCATION, CULTURE ET COMMUNICATION

,a contribution de 1'6ducation i la solution de certains grands problemes mondiaux, comme l'anal- 5039
habdtisme, la paix et les droits de l'homme, est abord~e dans d'autres programmes. Dautres,
omme le d6veloppement, n'apparaissent pas dans le cadre d'un programme precis d'dducation,
arce qu'ils relevent d'une approche globale, et en ce sens impregnent tout le present grand pro-
,ramme qui vise dans son ensemble A contribuer A leur solution. Pour certains aspects d'un d6ve-
:ppement global et harmonieux, le r6le de l'education revet une importance particuliere. Ce
ont : la culture, la communication, l'environnement et la dynamique de population. Des liens
troits et r~ciproques rattachent les uns aux autres ces domaines qui, pour la clarte de 1'expose,
eront analys6s separdment.

11 est aujourd'hui commundment admis que des relations privilegi6es devraient s'instaurer 5040
ntre l'education et la culture. L'une des fonctions essentielles de l'ducation est de transmettre
heritage culturel et de contribuer i son renouvellement, de developper le sens esth6tique de
enfant et de l'adulte, de les preparer A l'appr6ciation des chefs-d'oeuvre de la culture dans ses
iverses expressions, de permettre h chacun de participer A la vie culturelle, et de ddvelopper sa
reativit6 et, 6ventuellement, de l'aider h devenir lui-mme un createur. Elle forme egalement les
pecialistes des diffdrentes expressions de la culture et de la vie culturelle. L'dducation trouve
.onc dans la culture une partie essentielle de ses contenus, en mrme temps qu'elle est indispen-
able pour le ddveloppement et le renouvellement de la culture.

L'education, en m~me temps qu'elle contribue au renforcement de l'identit6 culturelle dans 5041
quel de nombreux Etats membres voient l'une des conditions du developpement endogene et de
affirmation de la personnalit6 nationale, s'enracine plus profondement dans le tissu de la vie
ociale, locale et nationale. Elle gagne ainsi en pertinence, en richesse, en efficacite pedagogique.
'importance croissante accordde aux interrelations de l'ducation et de la culture va de pair avec
i multiplication des activites culturelles et l'expansion des activites 6ducatives ayant la culture
our matiere ou la vie culturelle pour objectif. 11 conviendrait, semble-t-il, de preciser les moyens
ar lesquels l'action educative et l'action culturelle peuvent s'appuyer et s'enrichir mutuellement.
ertains aspects de cette compl6mentarite sont abordes dans d'autres grands programmes.

L'influence toujours grandissante de la communication et de l'information, l'omnipresence des 5042
ioyens de communication dans la vie quotidienne ont fait prendre conscience des aspects positifs
omme des aspects n~gatifs de cet -6tat de choses tant pour l'individu que pour la soci~t6.
'homme est aujourd'hui pris dans un reseau serre de messages et d'informations de toutes
atures et d'origines diverses qu'il ne domine pas toujours. Mais, en mame temps, le foss6 s'est
largi entre pays industrialisds et pays en developpement, tant en ce qui concerne la maitrise des
ioyens et des techniques de communication que l'acces A la communication. La Commission interna-
onale d'6tude des problemes de la communication a mis en lumiere l'importance de l'apport que la
ommunication peut mettre au service de l'education et souligne les relations r~ciproques de plus
n plus nombreuses qui existent entre la communication et l'ducation. 11 s'agit donc de rendre
es relations encore plus positives et plus f~condes. Dispensateurs d'informations concretes
utrement inaccessibles, transmises immediatement et capables d'atteindre les audiences les plus
loign6es, puissant facteur d'ouverture sur le monde susceptible d'accroltre le d~sir d'apprendre,
s moyens de communication peuvent apporter k l'6ducation des ressources precieuses, mais leur

pport nt a pas toujours un caractere veritablement educatif, car ils ne vehiculent pas necessai-
ement un vrai savoir et peuvent exercer sur l'enfant, ou mame sur lVadulte, des effets defavo-
ables du point de vue cognitif ou ethique. Pour mettre en valeur cet apport, l'6ducateur doit
tre prepar6 A utiliser la technologie de la communication et des moyens d'information et A inter-
r6ter les messages qu'ils diffusent. Ici encore, une delimitation plus precise de 1information et
e la connaissance, une meilleure definition des relations entre les educateurs et les responsables
t agents de la communication en vue d'une concertation plus poussde entre eux apparaissent
ecessaires. Le r6le essentiel de l'education sera de contribuer A creer chez les agents comme
hez les utilisateurs de la communication une attitude active et critique face h. ltoutil de commu-
ication et aux informations qu'il transmet.

)bjectifs et principes d'action

'6ducation peut sensiblement contribuer A la comprehension et h la resolution des problemes qui 5043
iennent d'&tre analys~s, en diffusant des connaissances et en faisant naitre des attitudes favo-
ables A certains modes d'action.

Il ne s'agit pas tant de faire intervenir des disciplines nouvelles que de tenir compte des 5044
3pects de la vie des soci6tes dont les apports sont susceptibles d'impregner et d'enrichir les
>ntenus de l'dducation.

Dans le cadre du pr~sent programme, l'Organisation se fixera pour objectif de faire en sorte 5045
ue l'ducation se nourrisse des traditions et des valeurs de la societ6 porteuses dtavenir, et
>ntribue parallelement faire naitre et se developper des valeurs et des attitudes nouvelles
ivorables au progres, notamment sur le plan de la culture dont le developpement apparalt comme
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une dimension essentielle du ddveloppement global. L'educateur aura alors pour r6le de contribuei
a l'affirmation de l'identite culturelle, A l'int6gration dans la culture des connaissances et de:
valeurs inherentes aux sciences et A la technologie, ainsi qu'au d6veloppement culturel, en cher-
chant A faire de chaque individu un utilisateur intelligent de biens culturels et un cr6ateur acti
dans ce domaine.

5046 L'Organisation s'attachera aussi a d6terminer les incidences sur l'education, tant scolairn
qu'extrascolaire, du developpement de la communication et des moyens modernes qu'utilise celle-c
d'une part, et de l'autre, h susciter chez les agents de la communication ainsi que chez les ddu-
cateurs une prise de conscience des incidences 6ducatives des messages transmis par les moyen:
de communication. Elle encouragera, d'une part, l'utilisation A des fins 6ducatives des moyen:
d'information de masse et, d'autre part, la mise a profit judicieuse des messages transmis par ce:
moyens.

Sous-programmes

5047 Un premier sous-programme (Education, culture et langues d'enseignement) visera b promouvoi:
une meilleure prise en compte du r6le de la culture et de la place & lui donner dans l'education ei
tant qu'expression essentielle d'une societd et image de celle-ci dans ses rapports avec les autre
communautes ; facteur de continuitd avec l'heritage culturel des gdndrations antdrieures et bas
d'un 6largissement et d'un renouvellement des savoirs et des valeurs qu'elles ont 6labordes
principe d'enracinement de l'education dans la realitd nationale et d'ouverture sur celle des autre:
peuples ; condition de l'epanouissement complet de l'individu au sein de la communaute sur le plai
esthdtique, affectif, et ethique. A cet effet, une importance particuliere sera attachde A :

- assurer par 1'6ducation une meilleure appr6ciation du patrimoine culturel dans ses differente:
expressions et une meilleure connaissance de la vie culturelle contemporaine ; un effort souteni
sera consacre aux langues maternelles et/ou nationales, dont l'usage sera encourage comme vec-
teur important de la culture et langue vehiculaire de l'6ducation ;

- favoriser ]a connaissance, la comprdhension et l'appr6ciation des autres cultures

- promouvoir par l'6ducation un humanisme moderne conjuguant certaines valeurs ethiques ldgude
par la tradition et celles correspondant & l'6volution et aux besoins de la socidtd moderne ;

- tenter un rapprochement et une harmonisation de P'action educative et de l'action culturelle ei
vue de favoriser la mise en oeuvre d'une politique integree dans les domaines educatif e
culturel ;

- encourager la participation des personnels de l'6ducation AL Faction culturelle et celle des agenti
culturels A l'action dducative.

5048 Les strategies de I'action A entreprendre viseront A faire en sorte que la culture impregni
l'ensemble du processus dducatif. Il s'agira d'assurer :

- l'dlaboration d'une methodologie pour la d6termination des contenus educatifs propres A assure:
la connaissance et l'appreciation du patrimoine culturel national dans ses diffdrentes expres
sions, ainsi que celui des autres societds, et A developper le sens esthetique et la cr6ativitl
artistique ;

- la promotion et le renforcement de l'education esthdtique A tous les niveaux et dans toutes le
formes d'dducation ;

- la promotion de l'utilisation des langues maternelles et/ou nationales comme langues d'ensei
gnement et/ou d'alphabetisation ;

- la promotion et le renforcement d'une education dthique propre A favoriser l'panouissement d'ui
humanisme moderne ;

- l'identification conjointe, par les 6ducateurs et les agents culturels, des zones d'intersectioi
possible entre action educative et action culturelle, et des incidences qui en d6couleraient ei
particulier pour les politiques, la planification, et les mdthodes de l'education, tenant compt
notamment des ressources culturelles creatives de la population et des communautes locales.

5049 Au titre d'un second sous-programme (Education et communication), l'Organisatiol
s'efforcera :

- d'6valuer les incidences sur le processus de formation de l'individu et les systemes d'dducation
notamment sur la d6finition des contenus de l'dducation, de la masse d'informations diffus6e pa
les moyens de communication
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- de d6finir les nouvelles thches qui incombent l6ducation afin qu'elle puisse donner les moyens
n6cessaires Panalyse, au tri et a l'utilisation judicieuse de ces informations ;

- d'1tudier comment employer les m6thodes ct les techniques d'usage dans le domaine de la commu-
nication 'amdlioration des m6thodes p6dagogiques ;

- de favoriser une meilleure connaissance du r6le de la communication dans la soci6t;

- de ddterminer les possibilites de l'emploi des technologies de la communication, tant pour une
6ducation individualisee que pour la desserte de r6gions sous-6quip6es dans le domaine de
l'education ;

- de sensibiliser le public a la valeur culturelle de la communication, en mrme temps qu'h la
n~cessite d'une analyse critique des informations transmises par les moyens de communication.

Ce sous-programme tendra h favoriser :

- l'identification et la collecte de donnees pertinentes sur les recherches et les expdriences men6es
dans divers environnements socioculturels et socio-dducatifs, afin d'analyser en particulier dans
quelle mesure les modes traditionnels de communication peuvent ktre transpos6s dans le domaine
de l'education ;

- l'utilisation des ressources offertes par les moyens de communication des masses en vue du
d6veloppement de lt6ducation notamment dans certaines formes d'action 6ducative, telles que
l'alphabdtisation, l'education sanitaire, la vulgarisation agricole, etc. ;

- les recherches sur les contenus et les m6thodes de PNducation dans une societ4 oi l'information
et la communication tiennent une place grandissante ainsi que la reflexion sur les nouvelles
thches de l'education et les r6les de la communication ;

- la prise de conscience de l'interrelation entre 6ducation et communication aux niveaux national et
international grAce A des contacts entre les 6ducateurs et les agents et utilisateurs de la
communication ;

- les 6changes sur le plan international des connaissances disponibles sur les possibilit~s et les
limites de l'application des nouvelles technologies de la communication aux diverses formes de
l'education, en particulier dans les pays en developpement.

Programme V.2 - ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

La science et la technologie sont partie int6grante de la culture contemporaine. Sous ses diverses 5050
formes, la science est en effet devenue un moyen essentiel pour comprendre le monde en
s'appuyant sur la connaissance des lois de la nature. Elle fournit egalement a 1'homme un outil
pour organiser sa r6flexion et classer et 6changer ses experiences. L'application des sciences et
de la technologie peut concourir de maniere decisive ( V'amdlioration du niveau et des conditions
de vie. L'6ducation a donc parmi ses thches essentielles de dispenser les connaissances scienti-
fiques et technologiques fondamentales ndcessaires pour pr~parer les jeunes gen6rations ( l'exer-
cice de professions de plus en plus nombreuses, en particulier dans le secteur productif, favo-
riser les vocations scientifiques et technologiques et encourager chez les jeunes et les adultes la
prise de conscience des relations reciproques entre les sciences, la technologie et la socidt6. Ce
faisant, elle peut aussi contribuer b creer un climat favorable au developpement scientifique et
technologique. L'enseignement des sciences et de la technologie est 6galement un puissant moyen
de promotion de la creativite chez les jeunes. Cet enseignement a done sa place parmi les matieres
i tous les niveaux.

Le d6veloppement scientifique et technologique ne peut se poursuivre qu'avec l'appui d'un 5051
public interesse et inform6. C'est pourquoi il convient d'accroitre l'int6r~t et la comprdhension du
public h 1'6gard de la science et de la technologie, en recourant h toutes les formes de l'action
educative, et avec la cooperation des grands moyens d'information (cf. le grand programme
Science, technologie et socidt6).

La maitrise des sciences et de la technologie 6tant indispensable aux fins du progres natio- 5052
nal, il importe de promouvoir le d6veloppement endogene de leur enseignement et, h cet effet, de
renforcer les structures nationales de recherche et de formation necessaires h l'61aboration des
programmes scolaires, des materiels et des 6quipements, ainsi qu'h la preparation du personnel
enseignant.

Si la responsabilite d'un tel d6veloppement incombe aux Etats membres, la coop6ration r~gio- 5053
nale et internationale, notamment dans le cadre de l'Unesco, leur apporte un precieux concours,
particulierement en vue de promouvoir les dchanges d'id6es et les comparaisons d'expdriences,
d'encourager les innovations et de soutenir les efforts que deploient les pays pour mettre en place
des infrastructures et des programmes de formation.
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Objectifs et principes d'action

5054 Ce programme visera A :

- contribuer A la gendralisation, A tous les niveaux et dans tous les types d'dducation, de Pen-
seignement des sciences et de la technologie en tant qu'61dment essentiel de la culture g6ndrale
contemporaine et ddvelopper, dans le cadre de l'education extrazscolaire, notamment dans les
pays en ddveloppement, la vulgarisation scientifique ;

- amdliorer l'enseignement des sciences aux niveaux primaires et secondaires et dans l'dducation
extrascolaire, aussi bien par discipline (physique, chimie, biologie, math6matiques) que par
lPapproche interdisciplinaire en faisant une plus large place 6 la comprdhension des concepts
scientifiques, l'observation, a lt experinentation, A l'orientation vers la solution des problemes
pratiques ;

- amdliorer la formation initiale et continue des enseignants

- promouvoir la production de matdriels pddagogiques et de l'dquipement

- encourager l'dlaboration de contenus de l'enseignement des sciences et de la technologie dans
l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire gendral, technique et professionnel,
conformes aux plus rdcents acquis de la recherche scientifique et de l'innovation technologique,
faisant place, des que possible, A l'initiation aux technologies et tenant compte des caractd-
ristiques de lPenvironnement local et des exigences du developpement national.

5055 A ces fins, le programme visera principalement A contribuer A la modernisation et au d6ve-
loppement du potentiel national en matiere d'enseignement des sciences et de la technologie, en
particulier dans les pays en ddveloppement, ainsi qu'A la promotion de la coopdration interna-
tionale et rdgionale dans ces domaines. 11 tendra A produire des effets multiplicateurs aux dif-
fdrents niveaux et dans les diverses formes de l'dducation scolaire et extrascolaire.

5056 Laccent sera mis sur les orientations suivantes :

- la promotion, aux niveaux international, regional et sous-regional, de l'6change d'information
sur les tendances, les innovations et les experiences, notamment entre pays en developpement ;

- la promotion de la recherche, de l'expdrimentation et des innovations en matiere de programmes,
methodes, et materiels par un appui aux institutions appropriees. Une attention particuliere sera
accordde A l'amelioration de la pertinence des contenus et des m6thodes, A l'articulation entre
l'enseignement des sciences et celui de la technologie, A l'initiation aux technologies et A
l'informatique, ainsi quI4 leurs applications pratiques ;

- la mobilisation et l'utilisation optimale des ressources existant au niveau national et inter-
national, une attention particuliere dtant accord6e A la mise au point de materiels pedagogiques
et d'dquipements h moindre co it par les institutions et les 6tablissements locaux et nationaux ;

- le renforcement de la cooperation internationale par le ddveloppement de r6seaux approprids
d'institutions nationales et d'organisations scientifiques internationales et regionales, gou-
vernementales et non gouvernementales int6ressdes, en tenant particulierement compte des
besoins et des prioritds des pays en developpement.

Sous-programmes

5057 Un premier sous-programme (Ddveloppement de l'enseignement scolaire et extrascolaire des
sciences et de la technologie) visera a promouvoir

- l'dchange d'informations et de donndes d'expdriences

- des activit6s de recherche, d'6valuation et d'experimentation portant sur les contenus, les
methodes et les materiels de l'6ducation ;

- le d6veloppement d'infrastructures nationales pour l'enseignement des sciences et de la techno-
logie : centres de documentation et d'dlaboration des programmes d'6tude et de matdriels, ser-
vices de bibliotheque ;

- l'organisation ou l'am6lioration de programmes nationaux de formation initiale et continue des
enseignants et des autres personnels de l'6ducation ;

- le soutien aux projets rdgionaux et sous-rdgionaux d'6laboration et de production de materiels et
6quipements pedagogiques peu cotiteux de fabrication locale et aux activites de formation ;

- la mobilisation de ressources et l'intensification de la cooperation en vue du ddveloppement des
activit6s opdrationnelles h 1'6chelon national.
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Un deuxibme sous-programme (Diffusion des connaissances scientifiques et technologiques) 5058
tendra h favoriser :

- l'echange international et regional d'informations et de donndes d'expdriences en matiere de
vulgarisation scientifique et technologique ;

- l'elaboration de programmes de vulgarisation des sciences et de la technologie avec le concours
des musees scientifiques, de la presse, de la radio et de la television, et en narticulier les
activitds entreprises a cette fin dans les pays en ddveloppement ;

- la mise en place de programmes nationaux d'activitds scientifiques et technologiques extra-
scolaires destinees aux jeunes, telles que olympiades et foires scientifiques, clubs scientifiques,
camps d'dt ;

- la prdparation aux niveaux regional et sous-rdgional des personnels concernes par la vulgarisa-
tion et l'action extrascolaire ;

- l'dtablissement de programmes expdrimentaux d'enseignement extrascolaire des sciences et de la
technologie A l'uitention des jeunes et des adultes des milieux ruraux et urbains.

Programme V.3 - EDUCATION ET MONDE DU TRAVAIL

Dans la perspective d'une 6ducation au service de la socidtd, la preparation A la vie active est 5059
une fonction essentielle des systbnes dducatifs. 11 s'agit d'un aspect fondamental de la pertinence
sociale de l'dducation et de son addquation a l'evolution de l'dconomie et de la structure de
l'emploi, evolution lide aux progres scientifiques et techniques, a l'apparition de nouvelles pro-
fessions et de nouveaux profils professionnels et au changement des conditions de production.

Cette question prend actuellement une acuit6 particuliere. Dans beaucoup de pays, l'ensei- 5060
gnement general n'a, en effet, pour finalit6, que de preparer a la seule poursuite des 6tudes.
Souvent il n'assure pas de prdparation a la vie pratique. Le probleme consiste donc a veiller a ce
que chaque cycle ait un double caractere, terminal et preparatoire, A la poursuite des 6tudes.

Ii ne s'agit pas de subordonner aux seules prdoccupations economiques l'education dont le 5061
but principal est d'assurer le plein 6panouissement de la personne humaine. 11 y a lieu d'observer
a cet egard que la liaison de l'6ducation avec le monde du travail, dont la forme la plus complete
a certains dgards est ltintroduction du travail productif ou socialement utile dans le processus
sducatif, permet de mieux Her thdorie et pratique, de contribuer a la formation de qualitds
morales essentielles telles que le sens des responsabilites, lVesprit d'dquipe, le respect du travail
et le goOt de la tAche accomplie. Cette liaison a, en outre, une portde sociale depassant le cadre
de l'ducation, l'introduction du travail dans l'dducation s'inscrivant dans la perspective d'41i-
mination de la dichotomie seculaire entre le travail manuel et le travail intellectuel ddja voquee.

Le developpement de l'enseignement technique et professionnel et de lFenseignement agricole 5062
revit une importance toute speciale dans le cadre du resserrement des relations entre l'6ducation
et le monde du travail. Dans de tres nombreux pays, cet enseignement reste insuffisamment deve-
[oppd. Souvent, ces filieres et la rdpartition des effectifs entre elles ne correspondent pas aux
besoins du developpement economique et les contenus de leurs programmes et les equipements uti-
Lisds ne rdpondent pas toujours aux exigences modernes. Le ddveloppement et l'amelioration de
L'enseignement technique et professionnel et de l'enseignement agricole apparaissent donc comme
un imperatif pour de nombreux pays, en particulier les pays en ddveloppement.

Le probleme des relations entre l'education et le monde du travail sera abord6 sous trois 5063
aspects distincts mais complementaires :

- la place du travail au sein m6me des activites educatives

- les relations entre l'6ducation et l'emploi ;

- le developpement de lFenseignement technique et professionnel.

)bjectifs et principes d'action

Ce programme visera A soutenir les efforts ddployds par les Etats membres pour 5064

- ameliorer, b tous les niveaux de ldducation, l'attitude des jeunes A l'dgard du travail productif
et des activitds socialement utiles
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- assurer une meilleure pr6paration 4 la vie active, compte tenu de '6volution de la structure de
Pemploi, notamrment par une revision des programmes en vue de favoriser la mobilite profession-
nelle et d'offrir une initiation technologique ou polytechnique dans le cadre de l'enseignement
g6neral ;

- developper et amdliorer l'enseignement technique et professionnel.

5065 A ces fins, l'Organisation :

- apportera son concours aux Etats membres qui le souhaitent en vue de developper ou d'intro-
duire de fagon exp6rimentale ou generalis6e dans les programmes scolaires des activit6s cr6a-
trices, productives ou socialement utiles, et de faciliter la participation des 6leves et des
6tudiants A des activites dans des situations r6elles de travail l'interieur ou 6 l'exterieur des
6tablissements d'enseignement ;

- coopdrera avec les Etats membres dans leurs efforts d'harmonisation et d'ajustement mutuel entre
les politiques d'education et les politiques de l'emploi, en tenant compte du r6le potentiel de
l'6ducation dans les strategies de ddveloppement dconomique, ainsi que dans la recherche de
solutions aux problemes que posent le premier emploi des jeunes, le ch6mage et le sous-emploi,
notamment en milieu rural et dans le secteur non structur6 urbain.

5066 Tenant compte de la variete des situations nationales et locales, les actiites favoriseront la
concertation entre les divers partenaires interesses au rapprochement de I'6ducation et du monde
du travail. Des expdriences et des projets pilotes seront encourages, ainsi que l'evaluation des
activites en cours. 11 sera egalement fait appel aux rdseaux regionaux d'innovation dducative pour
le d6veloppement comme au Bureau international d'dducation, afin d'intensifier les 6changes
dt information dans ce domaine.

5067 L'Organisation poursuivra son action visant assurer une plus grande conformit6 des poli-
tiques et des plans de d~veloppement de l'6ducation aux objectifs du developpement social et cul-
turel. Elle renforcera ces activites dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel.

Sous-programmes

5068 Un premier sous-programme (Promotion de l'interaction entre l'6ducation et le travail productif)
aura pour objet :

- de faciliter la diffusion, aux niveaux regional et sous-r6gional, de lt information relative a la
nature du probleme aux solutions envisagdes et aux resultats dejh obtenus, a I'intention des
enseignants, des jeunes, des parents, des responsables politiques et du grand public, notam-
ment en ce qui concerne les objectifs, les realisations et l'dvolution future de l'integration du
travail productif au processus educatif

- d'encourager les efforts des Etats membres en vue d'une meilleure liaison entre l'education et le
monde du travail par la mise au point de dispositions permettant l'4change et le dialogue entre
le monde de V'dducation et le monde du travail, h l'intarieur comme A l'exterieur de l1 dcole ;

- de favoriser la multiplication des activites pratiques dans le domaine 6ducatif et d'intensifier la
collaboration avec les entreprises afin d'y organiser des stages de travail ;

- de contribuer A la mise au point de techniques d'6valuation des experiences tendant 4 introduire
le travail productif dans l'dducation, notamment de leurs effets sur le plan cognitif, effectif et
psychomoteur ;

- de cooperer avec les Etats membres en vue de donner aux maltres, dans le cadre de la forma-
tion initiale ou en cours d'emploi, l'experience concrete du travail productif ou socialement utile.

5069 Au titre d'un deuxieme sous-programme (Relations entre l'dducation et l'emploi), l'Unesco, en
collaboration avec d'autres organisations interinationales competentes, coopdrera avec les Etats
membres, sur leur demande, pour dtudier les dispositions legislatives, administratives et regle-
mentaires propres h resserrer les relations entre 6ducation et travail. I s'agira notamment de
dispositions en vue de faire bdn6ficier les travailleurs et, en particulier, les jeunes apprentis
d'un enseignement g4ndral ou de multiplier les congds d'dtudes et les possibilites d'etudes alternes
avec les p6riodes de travail ainsi que de mesures en vue de la rdadaptation professionnelle des
ch6meurs.

5070 Dans le cadre de ce sous-programme, l'Organisation s'attachera egalemrent

- A etudier A l'intention des Etats membres les problemes relatifs A l'harmonisation r6ciproque de
la planification de 1'6ducation et de la planification de l'emploi ;

- A approfondir les recherches concernant le r6le de l'dducation pour accroitre la mobilitd pro-
fessionnelle des populations migrantes, et les problemes du passage de l'ducation A la vie
active
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- recueillir, analyser ct diffuser des informations sur les experiences nationales concernant le
recyclage, l'orientation pedagogique et professionnelle, l'insertion des jeunes dans la vie active,
et d'autres aspects des relations entre l'6ducation et l'emploi.

Un troisieme sous-programme (Expansion et arndlioration de l'enseignement technique et pro- 5071
fessionel) visera i :

- 6tablir les 6tudes ct rapports requis sur la mise en oeuvre de la Recommandation revisde
concernant l'enseignement technique et professionnel ;

- coordonner l'action de l'Unesco dans ce domaine avec celles des autres institutions interessees

- intensifier les 4changes d'information et de donndes d'expdriences aux niveaux international,
regional ou sous-rdgional ;

- favoriser le ddveloppement ciinfrastructures nationales d'enseignement technique et profession-
nel : m6canismes d'6laboration des politiques, de planification et de coordination ; centres de
documentation et d'elaboration de programmes et de materiels ;

- rdaliser des 6tudes sectorielles en vue d'amdliorer la planification de l'enseignement technique et
professionnel, compte tenu de l'6volution de 'emploi et, en particulier, des problemes d'emploi
de certains groupes de la population ainsi que de ces problemes dans les r6gions rurales ;

- contribuer a la mise en place ou au renforcement de programmes nationaux de formation des
personnels de l'6ducation (enseignants, administratifs), ainsi que de programmes de
perfectionnement A l'intention des techniciens en vue de leur adaptation aux changements
technologiques et 6conomiques ;

- fournir un appui t des activites regionales ou sous-regionales d'6laboration des matdriels

- promouvoir le developpement de l'orientation professionnelle et de 'articulation entre ensei-
gnement g~neral, enseignement technique et monde du travail ;

- assurer la participation des femmes A l'enseignement technique et professionnel, notamment dans
les domaines oil la presence masculine est traditionnellement preporidante.

Programme V.4 - PROMOTION DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DU SPORT

Des progres importants ont 6t6 realisds dans la plupart des Etats membres depuis 10 ans en ce 5072
qui concerne la promotion de l'ducation physique et du sport dans le cadre du systemre 6ducatif
comme de la vie sociale, familiale et communautaire. L'ducation physique et le sport sont prati-
ques par un nombre toujours plus grand d'hommes et de femmes et la participation aux activit6s
sportives populaires et les adh6sions aux f~drations et groupements sportifs n'ont cessd de
croitre. Toutefois, la pratique de l'dducation physique et du sport n'est pas encore assurde par-
tout comme droit fondamental pour tous. Beaucoup reste A faire, notamment dans lVorganisation
des systemes scolaires, pour parvenir h une 6ducation permettant, grAce t un equilibre harmo-
nieux entre les activites du corps et de l'esprit, un developpement complet de la personnalit&.
D'autre part, si actuellement 80 A 85 % des enfants des pays ddveloppds recoivent une 6ducation
physique h l'6cole, dans les pays en ddveloppement on 6value h 80 % le nombre de ceux qui n'en
bdndficient pas.

Par ailleurs, la vie moderne, l'urbanisation et la mrcanisation croissantes qui lVaccompagnent 5073
font apparaitre aujourd'hui les activit6s corporelles comme indispensables la preservation de la
sant6. Or, malgre l'intdrt 6conomique dvident d'une bonne condition physique de chacun, plus de
la moitid de la population dans beaucoup de pays ne pratique A l'heure actuelle aucune activite
sportive ou de detente physique.

L'6ducation physique et le sport (en depit des diff6rences de structures nationales) con- 5074
cernent tous les Etats membres de l'Organisation et offrent donc un moyen privilegid de rappro-
chement entre les peuples fonde sur le respect, la comprehension mutuelle et l'rmulation d6sint6-
ressde. Le programme donnera une importance particuliere h la cooperation internationale dans ce
domaine.

Objectifs et principes d'action

Ce programme aura les objectifs suivants 5075

- contribuer 6 la mise en oeuvre effective de la Charte internationale de lt dducation physique et
du sport dans les Etats membres. 11 s'agira essentiellement A cet effet de les aider A se doter
de moyens accrus pour ameliorer la qualification du personnel b6ndvole et permanent, pour
d6velopper les installations et materiels appropries, et pour mener i bien les activites de
recherche, d'6valuation, de documentation et d'information en matiere d'6ducation physique et de
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sport. Sur le plan international, les activites viseront a renforcer la coopdration bilatdrale et
multilaterale, au niveau tant gouvernemental que des organisations non gouvernementales
competentes, et ainsi h stinuler le ddveloppement endogene de l'dducation physique et du sport
et k contribuer h l'amdlioration de l'organisation des competitions sportives internationales ;

- promouvoir la cooperation entre organisations de jeunesse et organisations sportives en vue
d'acclerer le developpement de 116ducation physique et du sport dans la perspective de l'6du-
cation permanente, et de favoriser dans le cadre des activites relatives 1i l'dducation physique
et au sport l'education pour la democratie ;

- contribuer A la gdneralisation de la pratique du sport hi tous les niveaux et a tous les Ages de
la vie, et, A cette fin, aider les Etats membres i prdparer les bases techniques de cette
generalisation.

5076 Les strategies adoptdes se limiteront a quelques grands axes prioritaires. Le programme
mettra Paccent sur le ddveloppement integral de l'tre humain et sur la continuitd du processus
par lequel le sport prolonge l'Age adulte la pratique de l'4ducation physique en milieu scolaire et
extrascolaire, dans la perspective de lt education permanente. Un axe nouveau du programme
consistera . promouvoir l'dducation physique et le sport pour certaines categories (jeunes filles et
femmes), certains groupes d'Age (premiere enfance), ou certaines situations particulieres (per-
sonnes handicap~es).

5077 En deuxieme lieu, lt Organisation s'attachera . contribuer 6 la reduction des disparitds exis-
tant actuellement entre pays ddvelopp6s et pays en developpement en matiere de formation,
d'dquipements et de recherche. Tout en s'efforgant de susciter un concours accru de la part des
pays ddveloppes, elle encouragera la coopdration technique horizontale entre pays en
ddveloppement.

5078 En troisieme lieu, le programme visera a developper les liens entre la promotion de l'ddu-
cation physique et du sport et les plans de ddveloppement socio-6conomique. Une attention parti-
culiere sera accordde A cet 6gard aux plans de "Sante pour tous en Pan 2000" de lOrganisation
mondiale de la santd.

5079 Compte tenu des retentissements internationaux des activitds sportives, il s'agira, en qua-
trieme lieu, de promouvoir les activit6s de coopdration internationale dans ce domaine qui sont les
plus propres & contribuer directement au rapprochement entre les peuples, A l'amitie, h la paix et
4 la comprehension entre les hommes.

5080 Enfin, en vue d'assurer solidement leur insertion dans leur milieu naturel, il conviendra de
veiller b ce que les activitds d'6ducation physique et de sport soient bien adaptdes aux conditions
institutionnelles, culturelles, socio-dconomiques et climatiques propres aux Etats membres.

Sous-programmes

5081 Un premier sous-programme (Developpement de l'4ducation physique et du sport en application de
la Charte internationale) visera h fournir un appui A P6laboration de stratdgie et de plans
nationaux de mise en oeuvre de la Charte. Les moyens A envisager 6 cette fin seront :

- l'encouragement 6 la formation initiale et en cours d'emploi des dducateurs, des instructeurs et
moniteurs, et des administrateurs sportifs ;

- l'appui h la mise en place d'installations, d'equipements et de matdriels et au developpement
d'une production locale et sous-regionale de ces equipements et materiels ;

- l'appui aux activit6s de recherche, d'6valuation, d'information et de documentation

- la poursuite et l'intensification de la coopdration entre Etats membres et organisations non
gouvernementales, grace notamment aux activitds du Comite intergouvernemental pour l'ducation
physique et le sport ;

- le recours au Fonds international pour le ddveloppement de l'6ducation physique et du sport,
notamment en vue d'un soutien dventuel h un programme intergouvernemental de formation et
d'dquipement.

5082 Un deuxieme sous-programme (Encouragement aux mouvements de jeunesse) contribuera

- A associer plus 6troitement les mouvements de jeunesse aux efforts nationaux tendant h faciliter
l'acces de nouvelles categories de population a l1 ducation physique et au sport ;

- A associer les mouvements de jeunesse h la construction d'infrastructures, d'installations,
d'equipements et de materiels (terrains, plages et piscines, stades, parcours sportifs, zones de
repos, notamment dans les r6gions p6riurbaines et rurales d6savantagdes)
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- 6 promouvoir la recherche sur les danses et jeux traditionnels et autres activitds de preserva-
tion de l'hritage culturel, et la formation dans ce domaine.

Un troisibme sous-programme (Ddveloppement du sport pour tous) aura pour objectif l'am6lio- 5083
ration de la condition physique de la population dans son ensemble ; il sera realisd en liaison avec
le programme de 1'Organisation mondiale de la sante "Sant6 pour tous en 'an 2000". Les actions
envisag6es consisteront :

- aider organiser en 1985 une premibre Semaine mondiale de la condition physique et du sport
pour tous dans les Etats membres qui souhaiteront s'y associer ;

- d evaluer cette manifestation et 6 preparer 6ventuellenent une seconde Semaine qui serait cd16-
bree dans l'ensemble des Etats membres ;

- 6 6tudier les moyens propres 6 assurer la pratique du sport pour tous et les formules les Mrieux
adaptdes aux differents contextes nationaux ;

- m rettre au point des campagnes d'information destindes a susciter une participation massive de
la population aux activites sportives et de ddtente.

Programme V.5 - ENSEIGNEMENT SUPPRIEUR, FORMATION ET RECHERCHE

Au cours des dernieres decennies, le r6le de P'enseignement sup6rieur dans le developpement et 5084
dans le progres de la societe a dt6 de plus en plus clairement percu. Sans un enseignement supe-
rieur de qualite, en effet, aucun pays ne peut pretendre former les cadres appel6s 6 assumer les
fonctions d'une complexite croissante dont doit disposer tout Etat moderne, ni avoir acces au
stock de connaissances qui rendra possible sa pleine participation t l'effort international de
recherche. Et c'est dans les institutions d'enseignement supdrieur, notamment les universites,
qu'apparait le plus nettement l'interpenetration des fonctions d'enseignement, de recherche et de
formation, cette derniere fonction constituant A certains egards le point d'aboutissement de
l'6ducation. Aussi, des l'accession . l'indEpendance, de nombreux Etats, malgre les coits 6lev6s
de V'enseignement superieur, et les besoins considerables d'expansion de l'education aux autres
niveaux auxquels ils devaient faire face, ont-ils tenu A se doter d'universitds et d'autres 6ta-
blissements d'enseignement superieur. L'effort d'expansion quantitative consenti par les Etats
membres s'est accompagn6 de nombreuses initiatives en vue de mieux adapter l'enseignement supd-
rieur A ses thches. Les Etats membres ont souvent manifest6 l'intdr~t qu'ils attachent A la coo-
pdration internationale et r6gionale et d l'expdrience dans ce domaine.

Quelques-uns des problemes majeurs de l'6ducation se posent surtout au niveau de 5085
l'enseignement supdrieur. Son expansion quantitative, en entrainant un changement d'echelle, a
souvent anend les autoritds responsables a en reddfinir les finalitds. En outre, les institutions
d'enseignement superieur sont de plus en plus souvent appel6es a assumer des thches nouvelles et
h 6tendre le champ de leurs activites 6 des aspects nouveaux du savoir et de 'action : c'est ainsi
que 1'enseignement superieur joue un r6le croissant de diffusion de la culture et d'animation cul-
turelle. Les 6tablissements d'enseignement supdrieur ne dispensent plus seulement une formation
initiale, mais consacrent une part de plus en plus importante de leur action au recyclage et au
perfectionnement de personnes engagees dans la vie active, y compris de titulaires de dipl6mes
universitaires. La fonction de preparation b 1'emploi fait l'objet dt une attention accrue ainsi que la
fonction de service au profit de la communaute locale ou nationale. Tout en s'efforvant de porter
ou de maintenir la recherche fondamentale h un niveau d'excellence, certaines institutions d'ensei-
gnement superieur, et notamment les ecoles d'ingenieurs, de medecine et d'agronomie, entre-
prennent de nombreuses recherches appliquees orientees vers la solution des problemes pratiques
et entretiennent des relations plus dtroites avec les diverses institutions de la vie sociale et
6conomique.

Pour que 'enseignement supdrieur puisse s'acquitter de rbles plus nombreux et plus com- 5086
plexes, les autorites responsables de son fonctionnement et de son developpement ont t66 amendes
h 4largir, r~orienter, et r6organiser les programmes d'dtudes et de recherche, . renover et
diversifier les filieres et les cycles, . mettre en place de nouveaux types d'institutions, a
am6nager les procedures d'admission et d'dvaluation des connaissances et des competences,
notamment dans le souci d'assurer une plus grande mobilitd des 6tudiants A l'intdrieur du systeme
d'6ducation, et enfin a assurer une participation accrue de Penseignement sup6rieur au
ddveloppement de l'ensemble du systeme d'6ducation par des activites de recherche et de formation
des personnels.

Ce programme constitue un cadre general pour l'am6lioration de l'enseignement superieur et A 5087
ce titre intdresse lVaction de l'Organisation A ce niveau de l'enseignement dans ses diff~rents
domaines de comp6tence.
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Objectifs et principes d'action

5088 Ce programme vise t promouvoir une meilleure contribution de l'enseignement supdrieur au pro-
gr6s de la socidtd, grAce A une meilleure addquation de son organisation, de ses contenus et de
ses methodes a ses diffdrentes fonctions, et en particulier h ses tAches nouvelles.

5089 A cet effet, l'Organisation s'attachera notamment A :

- encourager l'amdlioration du fonctionnement des institutions existantes, la mise en place de
types d'institutions et de programmes nouveaux, l'adaptation des contenus et l'dlargissement de
la gamme des filieres de formation en fonction des besoins du developpement, ainsi que Padop-
tion d'approches interdisciplinaires dans la recherche et la formation ;

- appuyer les efforts de formation des cadres nationaux au niveau supdrieur

- favoriser les efforts de coopdration internationale et rdgionale entrepris dans ce sens.

Sous-programmes

5090 Un premier sous-programme (Ddveloppement et amdlioration de Penseignement supdrieur pour le
progres de la socidtd) tendra a promouvoir :

- l'addquation des programmes, filieres, et types d'enseignement et de formation, ainsi que des
activitds de recherche, aux besoins de la soci6t6 et aux tAches nouvelles de l'enseignement
supdrieur ;

- la participation des femmes h tous les niveaux et dans tous les domaines de l'enseignement supd-
rieur et une adaptation de l'enseignement destinde h tenir compte du point de vue des femmes ;

- itutilisation optimale, notamment grAce & la coopdration nationale et rdgionale, du potentiel de
recherche et de formation, en particulier en ce qui concerne les dtudes postuniversitaires ;

- l'dchange dt informations et d'expdriences, notamment dans le cadre des activitds des centres
rdgionaux pour l'enseignement supdrieur ;

- la coopdration internationale et regionale, notamment dans le cadre de la collaboration avec
l'Universitd des Nations Unies et avec les organisations intergouvernementales et non gouver-
nementales internationales et regionales.

5091 Un deuxidme sous-programme (Recherche et formation en vue du ddveloppement de 11educa-
tion) visera A renforcer, en les conjuguant, les activitds de recherche dans le domaine des
sciences de l'education que ddploient les dtablissements d'enseignement sup6rieur et les activit6s
de formation des diverses catdgories de personnels de l'4ducation des diffdrents niveaux, y com-
pris ceux de l'enseignement supdrieur lui-mdme.

5092 Les activitds comporteront l'dtablissement d'inventaires rdgionaux des recherches effectudes
par les dtablissements d'enseignement supdrieur dans le domaine des sciences de 1'ducation et sur
les grands problemes qui se posent dans 'ensemble du systeme 6ducatif. Des programmes interna-
tionaux de recherche portant sur des aspects particuliers de ces questions seront mis en oeuvre.
Un appui sera fourni aux programmes de recherche nationaux et rdgionaux existants, ainsi qu'b
des institutions d'enseignement supdrieur pour l'organisation de cours d'initiation des enseignants
A la recherche dans les sciences de l'dducation et A l'utilisation de ses resultats dans le processus
dducatif.

Programme V.6 - ACTION EN VUE D'UNE MEILLEURE INTEGRATION
DES ACTIVITES DE FORMATION ET DE RECHERCHE

5093 Au cours des dernibres ddcennies, les activitds de formation se sont notablement ddveloppdes et
dtendues A un tres grand nombre de domaines ob elles n'dtaient pas dispensdes. On a assistd, par
ailleurs, A la multiplication des activitds et des domaines de recherche, beaucoup d'entre eux
6tant nouveaux ou ayant trait i l'application des rdsultats de la recherche fondamentale en vue de
la mise au point de technologies avancdes.

5094 Le volume des activit6s de recherche et de formation, les charges financieres qu'elles en-
trainent, l'importance des ressources humaines qu'elles exigent rendent ndcessaire P'dtablissement
de prioritds, une meilleure coordination des efforts et l'optimalisation des moyens mis en oeuvre.
L'articulation des activitds de formation et de recherche des 6tablissements d'enseignement supd-
rieur avec celles d'autres institutions reprdsente un aspect de l'effort de rationalisation necessaire
et qui constitue d'ailleurs un des objectifs majeurs des politiques scientifiques et technologiques
nationales (cf. programme IX.2). Il n'est sans doute pas possible d'dviter certains doubles em-
plois, ni de planifier rigoureusement les rdsultats de la recherche, aldatoires par nature, mais il
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semble souhaitable de rationaliser les diffrrentes activit6s de recherche comme les activitds de
formation ; il s'agit, tout en encourageant Pinitiative des cherchcurs, de favoriser en m~me temps
une coopdration plus 6troite au niveau des institutions, des 6quipes et des chercheurs visant h
optimaliser les ressources disponibles. On peut esp6rer qu'il sera ainsi plus facile de rdpondre
aux besoins prioritaires de la societe et que les ressources pourront 6tre concentr6es sur des
domaines ob apparaissent des progrbs importants et susceptibles de contribuer A la solution de
certains grands problemcs de societ6. I semble dgalement tres souhaitable d'utiliser les resultats
les plus recents de la recherche dans les activitds d'enseignement et de formation, afin d'en
relever le riveau. La ddmarche tendant h l'harmonisation des activit6s de formation d'une part, et
des activitds de recherche, d'autre part, et des unes et des autres entre elles, avec l'objectif
ultime d'dlaboration et de mise en oeuvre de politiques int6grees de formation et de recherche h
l'6chelle nationale, est celle qui est propos6e dans le present programme. Elle s'inspire de cer-
taines tendances d'ores et ddjA observdes, A l'optimalisation et h la coordination des programmes
de formation et de recherche. Ce programme offre un cadre gdneral dans lequel peuvent s'inscrire
les activites de formation et de recherche et de renforcement des capacites nationales de formation
et de recherche correspondant aux differents domaines de competence de l'Organisation, en vue
de leur contribution Za la solution de certains grands problemes globaux.

Objectifs et principes d'action

Ce programme, qui sera ex6cut6 en 6troite liaison avec ceux d'autres programmes des grands pro- 5095
grammes, Les sciences et leurs applications au d6veloppement et Science, technologie et socidtd,
visera, hL partir d'une meilleure identification h l'1chelle nationale des besoins de socist6 qui
appellent un effort accru de formation et de recherche, A oromouvoir l'harmonisation des diff6-
rentes activit6s de recherche, d'une part, et de formation, d'autre part, entreprises dans un
domaine donnd, puis de ces activites entre elles, afin d'6tendre cette harmonisation A diff~rents
domaines dans le cadre de politiques integr~es de formation et de recherche. Cette action sera
poursuivie par 6tapes, les inventaires de besoins devant 6tre suivis de projets pilotes destinds A
fournir un cadre . des exp6riences d'harmonisation des activit6s de formation et de recherche
dans une perspective A long terme debouchant sur l'elaboration de politiques integrees de forma-
tion et de recherche.

La promotion de la mobilit6 des professeurs, des etudiants et des chercheurs de l'enseigne- 5096
ment sup6rieur constituera Pun des moyens d'intensifier la cooperation internationale dans ce
domaine et d'assurer le renforcement des capacitds nationales de formation et de recherche, en
facilitant la reinsertion dans leurs pays des specialistes form~s h l'6tranger et en limitant, par
consequent, l'exode des cerveaux.

Sous-programmes

Un premier sous-programme (Analyse des donn6es sur les besoins, les tendances et les moyens 5097
disponibles en matiere de formation et de recherche) visera h assurer une meilleure connaissance
des tendances actuelles dans la formation et dans la recherche, afin de determiner si les activit~s
entreprises dans ce domaine correspondent aux besoins et disposent des moyens voulus, et d'aider
les Etats membres a se doter de capacitds necessaires pour proceder b la collecte et A l'analyse de
telles donnees, y compris les donn~es statistiques. A cet effet, l'Organisation cooperera avec les
institutions nationales et regionales ou sous-rdgionales competentes en vue d'6tablir des inven-
taires des tendances, des besoins et des capacitds nationales, sous-regionales et regionales, en
matiere de formation et de recherche et, sur la base de ces inventaires, d'identifier les prioritds
de formation et de recherche dans les domaines oi les moyens actuels demandent ci etre renforc6s.
On distinguera entre besoins court terme et besoins 6 long et moyen terme. La possibilite et
l'opportunitd d'instituer des programmes cooperatifs, integr~s aux niveaux sous-regionaux ou
r6gionaux, de formation et de recherche dans certains domaines seront explordes. Un programme
experimental international de formation dans les domaines de comp6tence de l'Unesco pour les
ann6es 1990 sera elabord et soumis en 1989 A l'approbation d'une confdrence intergouvernementale
internationale.

Un deuxieme sous-programme (Promotion de la formation et de la recherche interdisciplinaires 5098
dans les domaines de competencc de l'Unesco) visera, en fournissant un appui en vue du
renforcement des institutions existantes des Etats membres, h encourager :

- la mise en oeuvre de projets pilotes assurant l'intdgration des activites de formation et de
recherche dans un domaine donn6 dans un ou plusieurs 6tablissements ;

- la conjugaison, A l'interieur d'un seul 6tablissement, des actions de formation et de recherche
dans diffdrentes disciplines et differents domaines d'action et de savoir.

Il aura pour objet d'apporter ainsi des 416ments de solution A certains problemes sp~cifiques
de ddveloppement, et de mettre l'experience acquise A la disposition des responsables des poli-
tiques et des institutions de formation et de recherche des Etats membres.
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5100 Grand programme V vtducation, formation et soci&t6 >

La Confirence ginirale,
Notant que l'analyse de la probl6matique mondiale figurant dans la premiere partie du

document 4XC/4 a mis en evidence, d'une part, le r6le qui incombe h l'Mducation dans la

transmission de 1'hritage culturel et dans la recherche du progres de chaque soci6t6, en

conformit6 avec son g6nie propre, d'autre part, les relations qui unissent l'ducation a d'autres

aspects majeurs de la vie des soci6tds, et enfin la contribution que I'6ducation peut apporter

k la solution des problemes mondiaux,
Observant que cette analyse, les reponses des ttats membres au questionnaire qui leur a 6 adress6

en vue de la preparation du Plan a moyen terme, ainsi que les recommandations des r6centes

conf6rences intergouvernementales sur l'6ducation organis6es par l'Unesco, ont soulign6 que

l'Mducation devait assurer a la fois l'6panouissement de l'individu et son insertion harmonieuse

dans la soci6t6, et qu'elle devait pr6parer A la vie active et a l'exercice des droits et des respon-

sabilit6s du citoyen,
Notant qu'elles font 6galement apparaitre l'importance particuliere des relations entre l'6ducation et

differents aspects de la vie des societds, tels que la culture, les valeurs 6thiques, la communi-

cation, la science et la technologie et le monde du travail,
Rappelant que l'importance des liens multiples entre l'ducation et les diffdrents aspects de la vie

des soci6tds est aussi soulign6e dans la partie I (tducation) de 1'annexe k la r6solution 21 C/100
sur la preparation du Plan k moyen terme pour 1984-1989, et que ces liens sont 6galement
6voqu6s dans les paragraphes pertinents de la r6solution g6ndrale 21C/1/01 sur 1'Mducation

ainsi que de la r6solution 21C/1/07 relative au Projet majeur dans le domaine de l'6ducation
dans la r6gion de I'Am6rique latine et des Caraibes,

Soulignant le r6le accru que l'enseignement sup6rieur peut jouer dans le progres 6conomique et social

ainsi que pour la solution des problemes mondiaux, et notant l'intdret port6 au d6veloppement

de l'enseignement supdrieur par l'ensemble des ttats membres, notamment par les pays en

d6veloppement, int6ret attest6 tant par les recommandations des r6centes conf6rences r6gionales

des ministres de I'Mducation que par l'adoption de plusieurs conventions r6gionales sur la

reconnaissance des 6tudes et des dipl6mes de l'enseignement sup6rieur,

Soulignant par ailleurs l'importance de l'6ducation physique et du sport dans la formation des
individus et la promotion de valeurs essentielles au progres des soci6t6s,

Rappelant la Recommandation sur l'6ducation pour la compr6hension, la coop6ration et la paix
internationales et l'6ducation relative aux droits de l'homme et aux libert6s fondamentales

adopt6e par la Conf6rence gendrale a sa dix-huitieme session,
Rappelant la Recommandation r6vis6e concernant 1'enseignement technique et professionnel adopt6e

6galement a sa dix-huitieme session, l'importance de l'enseignement technique et professionnel,
condition indispensable du d6veloppement 6conomique et social, 1'existence n6cessaire d'un
lien 6troit entre cet enseignement et le monde du travail qui devrait amener a accorder plus
d'attention A l'Mducation et a la formation a temps partiel et sur une base coop6rative et a
'amdlioration du statut des techniciens, ainsi que la n6cessit6 de renforcer encore les relations

mutuelles 6troites entre l'enseignement technique et professionnel et l'enseignement de la
science et de la technologie,

Rappelant la Charte internationale de I'6ducation physique et du sport adopt6e par la Conf6rence
g6n6rale a sa vingtieme session,

Rappelant la Recommandation no 73 sur l'interaction entre 1'6ducation et le travail productif adopt6e

par la Conf6rence internationale de l'6ducation A sa 3 8e session,
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1. Note avec satisfaction que le grand programme V a fducation, formation et soci6td ), tout en
comportant d'importantes innovations, est de nature A assurer la continuit6 de l'action de
l'Unesco dans le domaine de 'Mducation;

2. Approuve les orientations du grand programme V a 9ducation, formation et societ6 ) et invite
le Directeur g6ndral A prendre comme base de la programmation biennale des activit6s pendant
la pdriode 1984-1989 les programmes qui le constituent :
2.1 Programme V.1 a tducation, culture et communicationn

(a) Qui vise:
(i) A promouvoir le r6le de l'Mducation dans la transmission de l'hritage culturel

et dans le renouvellement des savoirs et des valeurs, en faisant une place appro-
pride A 'action en matiere d'6ducation 6thique;

(ii) A contribuer A assurer la pr6paration des enfants, des adultes et des 6ducateurs i
l'utilisation des ressources offertes par les mddias et , l'interpr6tation critique
de leurs messages,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants:
(i) fducation, culture et langues d'enseignement;
(ii) $ducation et communication;

2.2 Programme V.2 ( Enseignement des sciences et de la technologie n
(a) Qui vise & d6velopper et i am6liorer, A tous les niveaux, l'enseignement de la science

et de la technologie en tant que partie intdgrante de la culture contemporaine et que
facteur essentiel de progres et de d6veloppement,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants :
(i) D6veloppement de l'enseignement scolaire et extrascolaire des sciences et de la

technologie;
(ii) Diffusion des connaissances scientifiques et technologiques;

2.3 Programme V.3 a tducation et monde du travail))
(a) Dont l'objet est de renforcer la liaison entre l'6ducation et le monde du travail, avec

le souci d'assurer tant le plein 6panouissement de la personne humaine que la pr6pa-
ration A la vie active et A l'emploi,
(i) En faisant une place appropride au travail dans les activites 6ducatives, notam-

ment dans l'enseignement g6ndral ;
(ii) En ddveloppant 1'enseignement technique et professionnel,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants :
(i) Promotion de l'interaction entre l'6ducation et le travail productif;
(ii) Relations entre l'6ducation et l'emploi;
(iii) Expansion et amelioration de l'enseignement technique et professionnel;

2.4 Programme V.4 ((Promotion de l'Mducation physique et du sport))
(a) Qui vise i assurer, dans la perspective de l'6ducation permanente, une place ad6quate,

dans l'6ducation scolaire et extrascolaire, A l'6ducation physique et au sport en tant
que droit fondamental pour tous et que facteur essentiel du ddveloppement harmo-
nieux de la personnalit6 et de la pr6servation de la sant6 dans les conditions de vie
inhdrentes aux soci6t6s contemporaines,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants:
(i) D6veloppement de l'6ducation physique et du sport en application de la Charte

internationale de l'6ducation physique et du sport;
(ii) Encouragement aux mouvements de jeunesse;
(iii) D6veloppement du sport pour tous;

2.5 Programme V.5 a Enseignement supirieur, formation et recherche
(a) Qui constitue un cadre g6n6ral pour les diverses activit6s concernant l'enseignement

sup6rieur dans les differents domaines de comp6tence de l'Unesco,
(b) Qui vise A promouvoir la pleine contribution de l'enseignement supdrieur:

(i) Au progres des soci6t6s, par une meilleure addquation de l'organisation et de
l'orientation de l'enseignement, de la formation et de la recherche A leurs
besoins sp6cifiques ;

(ii) Au d6veloppement des systemes d'6ducation,
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(c) Et qui comprend les sous-programmes suivants :
(i) D6veloppement et am6lioration de 'enseignement supdrieur pour le progrbs de

la societ&;
(ii) Recherche et formation en vue du d6veloppement de 1'6ducation;

2.6 Programme V.6 ((Action en vue d'une meilleure intigration des activitis deformation et
de recherche n
(a) Qui est conqu en relation avec les diffdrents grands programmes comportant des

actions de formation et de recherche,
(b) Qui vise a promouvoir une d6marche tendant h harmoniser progressivement les

activit6s de recherche et les activit6s de formation, avec le souci notamment d'assurer
'utilisation optimale des ressources disponibles,

(c) Et qui comprend les sous-programmes suivants:
(i) Analyse des donn6es sur les besoins, les tendances et les moyens disponibles en

matiere de formation et de recherche;
(ii) Promotion de la formation et de la recherche interdisciplinaires dans les

domaines de competence de l'Unesco;
(iii) Promotion des politiques int6gr6es de formation et de recherche.
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VI. LES SCIENCES ET LEUR APPLICATION
AU DEVELOPPEMENT
(Recherche, formation et cooperation internationale dans les domaines
des sciences exactes et naturelles, des sciences sociales et humaines et de la technologie)

knalyse des prob1emes

.es efforts entrepris, au cours des dernieres decennies, dans toutes les rdgions du monde, pour 6001
avoriser le developpement des differentes sciences, se sont traduits par un accroissement consi-
lerable des connaissances et par des applications de plus en plus nombreuses dans les divers
lomaines du savoir. Ils ont 60 marques par la creation de nombreuses institutions de recherche,
tussi bien dans le cadre universitaire qu'en dehors de ce cadre, ainsi que par l'expansion et la
liversification des enseignements des sciences exactes et naturelles et des sciences sociales et
iumaines. En meme temps, les changements importants qui se sont produits dans le champ des
;avoirs ont modifid les rapports entre ces deux domaines de la science. Une certaine tendance,
lans les milieux scientifiques, avait lid le ddveloppement des sciences sociales au modele des
,ciences exactes et naturelles. La logique de cette tendance impliquait pour les sciences sociales
in retard A combler par rapport aux sciences naturelles et exactes. On admet aujourd'hui
lu'entre ces differentes disciplines il n'y a pas de subordination des unes aux autres, mais
)lutbt une relation reciproque.

La prise de conscience de la complexite du reel appelle en effet la conjonction et le croi- 6002
,ement de leurs approches. En outre, la decouverte de la dimension sociale des savoirs, de leur
nracinerient dans les besoins et les aspirations des hommes, de lUenjeu qu'ils constituent pour
'evolution culturelle, sociale et politique et de leur signification pour l'avenir de l'humanitd,
,enforce la n6cessite d'une collaboration entre les sciences exactes et naturelles d'une part, et
es sciences sociales et humaines d'autre part. Un sens concret est ainsi donne au dialogue qui
;'est anorc6 entre la science et la soci6td, que tout engage A approfondir et A poursuivre. Il
i'est plus possible aujourd'hui de mettre lucidement les sciences et les technologies au service du
leveloppement des societ6s si lVon ne comprend pas les processus sociaux et les comportements
iumains qui determinent les changements globaux, voire la perception meme de ces changements.

Il faut rappeler que si le developpement scientifique est lui-meme un element et un facteur 6003
le toute forme de ddveloppement global et multidimensionnel, il s'inscrit alors necessairement
ians le cadre d'une vision unitaire de l'homme. Or celle-ci peut s'appuyer sur les nouvelles syn-
heses qu'autorisent les connaissances aujourd'hui disponibles et en perp6tuel progres sur la vie
t sur l'ensemble des questions li6es A l'elucidation sur le plan social, culturel et psychologique,

les aspirations et des comportements humains. Des fronts interscientifiques sont ainsi en train
le se constituer pour asseoir sur une base solide un humanisme inspird par l'integration de la
)ensee scientifique A une connaissance de l'homme, de l'universalit6 scientifique A l'imaginaire
social et aux racines culturelles qui l'alimentent.

Dans l'effort d'ensemble en faveur du developpement des sciences exactes et naturelles et 6004
le leurs applications, un r6le essentiel revient A la recherche fondamentale, qui vise & connaitre
a realitd et h la comprendre, participant A l'accroissement des connaissances et permettant ainsi
les inventions nouvelles. A c6te du vaste 6difice de la science etablie, qui represente le resultat
:umulatif des efforts de l'ensemble de l'humanite, se trouve le champ de la science en train de se
'aire, c'est-h-dire le domaine de l'investigation, qui 6tend et remanie l'edifice de la connaissance.

Certes l'idde a pu etre avancde que la recherche fondamentale avait dejh tire le meilleur 6005
>arti de ce que pouvait apporter la science, qu'elle se heurtait desormais A la loi des rendements
l6croissants et qu'il serait sans doute prdfdrable* d'observer une pause afin de se consacrer A
'exploitation des connaissances acquises. Mais la poursuite de la recherche s'impose, non seu-
ement parce que de nouveaux problemes r~clament sans cesse une solution, parce que de nou-
reaux domaines du savoir sont explords, mais aussi parce que l'application des connaissances
16jA existantes peut 6tre considdrablement amdlioree par les resultats des recherches en cours.

D'autre part, en faisant surgir sans cesse des donn6es nouvelles, A la suite notamment du 6006
>erfectionnement des instruments d'observation et d'expdrimentation, la recherche fondamentale
onduit A l'4laboration de thdories nouvelles, qui englobent les theories existantes ou qui les
emplacent. Les nouvelles donndes qui rdsultent des efforts de recherche permettent d'explorer
les domaines encore insuffisamment connus, de compl4ter ou parfois de reddfinir les connais-
ances existantes. La recherche fondamentale fait ainsi 6voluer la science progressivement et
4lectivement, grAce A l'apport et A l'accumulation des donn6es, & l'experimentation, A la vdri-
ication, & la confirmation et A la multiplication des observations ; mais elle peut aussi entrainer
les rdvolutions au niveau des principes d'explication, de sorte que la connaissance de la realit4
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se trouve non seulement dlargie et precisde, mais encore profond6ment transformde. Les "rdvolu-
tions" atomique, spatiale et biologique participent d'une telle 6volution.

6007 A c6te de la recherche fondamentale, qui peut 6tre au demeurant orientde vers des mis-
sions ou des domaines determinds, un r6le important est devolu i la recherche appliquee. Le"
frontieres entre celles-ci tendent d'ailleurs h s'estomper, ce qui appelle des interactions de plus
en plus intensives entre le laboratoire ou Pinstitution acaddmique d'une part, et les secteurs d(
production ou de services d'autre part. L'dtude des problemes prdcis, qui releve de la recherch
appliquee, amene souvent A deceler les lacunes de la recherche thdorique ; inversement, la re-
cherche appliqude, qui exige, par vocation, des rdponses rapides et bdndficie generalement dE
conditions de financement spdcifiques, est fortement tributaire des acquis thdoriques et m6tho-
dologiques, et de la disponibilit6 des donn6es necessaires. De plus en plus, les deux types dE
recherche collaborent et parfois mome travaillent ensemble h la solution des problemes alimen-
taires, energetiques, mddicaux et sociaux qui se posent aux soci~tds humaines. En ddpit des dif-
ficultes qui caractdrisent ces nouveaux rapports et dont 1'volution sera largement fonction de IE
mobilit6 des chercheurs et d'une conception moins rigide des formations et des carrieres, la ten-
dance est 6 l'imbrication de plus en plus profonde de la recherche fondamentale, de la recherchE
appliqu6e et du developpement expdrimental.

6008 Recherche et formation entretiennent des relations reciproques dvidentes. Si la formatior
est preparation 6 la recherche, la recherche est un moyen privildgie de formation. Et si la for-
mation a des finalitds plus larges que la preparation h la recherche, elle n'en doit pas moins 6trE
continuellement guidde par les resultats de la recherche, c'est-bi-dire par l'avancement des con-
naissances. Il convient ainsi de rechercher les formules les plus approprides de coordination,
voire dans certains cas d'integration, de la recherche et de la formation, en vue d'operer leE
necessaires changements dans les contenus et les methodes d'enseignement qu'imposent l'dvolution
des connaissances et l'apparition de notions, de concepts et mome de domaines nouveaux, et qui
conduisent A revoir la structure m~me des programmes et A procdder A une reorganisation des fi-
lieres de formation.

6009 Pour avoir la capacit4 de poursuivre les objectifs qu'elle s'est assignds, une socidte doit
avoir la possibilitd d'opdrer des choix technologiques, d'adapter comme il convient les techno-
logies existantes auxquelles elle fait appel ou de susciter la mise au point de technologies par ses
propres moyens. Cela n'est possible que si cette societe possede les competences humaines neces-
saires et si elle s'est dot~e des infrastructures et instituts de recherche, ainsi que des capacites
de gestion des systemes scientifiques et technologiques. Ce sont lh les conditions necessaires de
choix technologiques pertinents, qui eux-m~mes supposent l'orientation des activitds scientifiques
et des applications technologiques en fonction des priorites de cette socidtd.

6010 Or, en depit de tous les efforts accomplis, de profondes disparitds caractdrisent encore la
repartition dans le monde des moyens matdriels et humains dans le domaine de la science et de la
technologie. En effet, 90 % des activitds de recherche-developpement sont concentrdes dans
quelques pays industrialisds et les effectifs de scientifiques, d'ingenieurs et de techniciens des
nations scientifiques les mieux pourvues du point de vue technique forment pres de 88 % du total
mondial. Le montant des depenses consacrees A la recherche par personne active est soixante fois
plus faible dans les pays en developpement que dans les pays industrialises. Sur le plan des re-
sultats, les indgalitds sont tout aussi grandes. Plus de 93 % du nombre des brevets deposes dans
le monde le sont par les pays industrialises.

6011 Ces disparites se trouvent sans aucun doute au coeur des problemes de developpement et
lt acces des pays moins favorisds aux possibilites qu'offrent la science et la technologie pour
assurer leur progres et le bien-6tre de leur population apparait comme une exigence
fondamentale.

6012 Les efforts ddployds A l'chelon national en faveur des activitds de recherche et de for-
mation dans les diff6rents domaines de la science et de la technologie ont dt6 compldtds et sti-
mulds par ceux de la cooperation scientifique internationale. Cette derniere, dont les organi-
sations intergouvernementales et non gouvernementales sont l'outil privilegie, peut en effet con-
tribuer A la mobilisation des ressources et A leur organisation dans chaque societ6 en vuE
d'assurer le ddveloppement scientifique et technologique. En facilitant les dchanges des id6es et
des hommes, en favorisant la diffusion des concepts nds dans des laboratoires isolds, en crdant
des espaces scientifiques et technologiques regionaux pour l'tude concert6e de problemes com-
muns, la cooperation internationale contribue aussi A la reduction des disparites en science et
technologie.

6013 Cette cooperation repose certes sur le concours des hommes de science et des ingenieurs,
mais elle se fonde aussi sur le desir de participation des pays A l'effort de solidaritd destine h
r6duire ces disparites. C'est pourquoi elle doit encore 6tre dlargie pour associer le plus grand
nombre de pays en developpement L la diversification des centres d'activite scientifique. Une
meilleure repartition des tAches de recherche et la creation de nouveaux pOles de developpement
scientifique et technologique permettraient aux socidtes jusqu'ici defavorisees de prendre une
plus grande part non seulement au progres scientifique et technique, mais aussi A la definition
des finalites de la science et de la technologie au niveau international.
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Un tel elargissement de la cooperation internationale apparait d'autant plus necessaire que 6014
certains domaines scientifiques, comme la geologie, l'oceanographie, la climatologie, la radio-
astronomie ou l'6pidemiologie, transcendent par definition les frontieres nationales ou regionales.
Cet 61argissement et l'effort de participation qu'il suppose sont en outre de nature A appuyer les
activites nationales en contribuant 4 une meilleure diffusion des resultats des recherches, a leur
discussion et A leur amendement, a la formation des chercheurs en augmentant leur mobilite
reelle, ainsi qu'au necessaire decloisonnement des institutions de recherche.

La cooperation regionale presente par ailleurs l'avantage de rdduire les co~tts des grands 6015
programmes de recherche, d'assurer, au niveau des ensembles de pays pr6sentant des caract6-
ristiques biogeographiques, 6conomiques et culturelles voisines, des actions concertdes de re-
cherche et de formation en realisant une serieuse economie des moyens.

L'etude systematique de l'homme et de ses relations avec son environnement social et cultu- 6016
rel constitue sans doute le progres le plus decisif accompli par l'humanite dans son aspiration
millenaire A se mieux connaitre elle-mame. Certes, de par la nature meme des domaines complexes
qu'elles analysent, les sciences sociales et humaines sont soumises ; des contraintes spdcifiques,
distinctes de celles qui pesent sur les sciences exactes et naturelles. Ainsi, contrairement aux
sciences exactes et naturelles, le recours systematique llexperimentation en laboratoire ne leur
est guere offert. Cependant, les sciences sociales obdissent, dans leur developpement scienti-
fique, la m~me logique que toutes les autres sciences. Elles font appel A des processus d'accu-
mulation des connaissances reconnus. Elles supposent l'laboration de concepts et de categories
d'analyse, l'etablissement de relations entre les phenomenes observes, la construction d'hypo-
theses et de paradigmes, la formulation de theories soumises a la verification empirique.

Bien que les sciences sociales aient essentiellement pour vocation de participer A la solution 6017
des problemes pratiques qui se posent dans les soci~t6s, leur progres exige que part 6gale soit
faite A la recherche fondamentale et aux recherches appliquees et orientees vers l'action. Un tel
equilibre est d'autant plus indispensable que les frontieres entre ces differents types de re-
cherche tendent A s'estomper. En effet, en s'attachant A l'lucidation de problemes concrets, les
recherches appliquees et orientdes vers l'action mettent souvent en 6vidence les lacunes qui sub-
sistent au plan de la recherche fondamentale et empachent de formuler les questions addquates et
de choisir les modes d'analyse appropries. Par surcroit, les recherches orientees font suite A
des ndcessites precises et sont destindes A fournir des reponses quasi immrdiates A des pro-
blemes de societe, ce qu'elles ne sauraient faire sans l'appui des resultats theoriques et metho-
dologiques de la recherche fondamentale.

Enfin, la recherche fondamentale - qu'elle se place a un niveau d'abstraction eleve, comme 6018
c'est le cas pour la construction de modeles, ou A un niveau plus concret, lorsqu'elle s'attele aux
problemes qui resultent du changement social, par exemple - peut influer sur la conceptualisation
des politiques et les choix de solutions.

L'importance du concours apporte par les sciences sociales dans la formulation des poli- 6019
tiques dans divers domaines parait dvidente. Ces sciences ont permis notamment de reveler les
consequences imprevisibles de certaines actions engagees et d'apprehender des phenomenes dans
toute leur complexit6, comme de saisir l'volution des processus sociaux. Cependant, c'est plus h
des recherches mendes sur l'initiative des differentes disciplines des sciences sociales elles-memes
qu'en reponse 4 des prdoccupations directement lides h laction gouvernementale qu'on est rede-
vable de telles contributions. Inversement, le ddveloppement des disciplines suit l'evolution des
societds. Ainsi, l'anthropologie est apparue en tant que discipline essentiellement au moment oi le
pouvoir colonial se posait certaines questions que ces sciences etaient susceptibles d'dclairer ;
l'accession A l'independance de nombreux pays colonises dans les ann6es- 50 et 60 a amene une
multiplication des etudes sur les groupes ethniques, la race et le racisme en general, ainsi que
sur les problemes de modernisation et d'edification nationale.

Les sciences sociales ont 6t6, au cours des deux decennies qui ont suivi la Seconde Guerre 6020
mondiale, bien davantage mises A contribution qu'auparavant. Sous la pression d'une demande
sociale accrue de la part des responsables tant publics que prives, des recherches ont 6t6 entre-
prises dans differentes disciplines et sur des themes tres varids : qu'il suffise de mentionner les
6tudes sur les questions de population, d'education, de logement et de sante, sur les problemes
macro et micro-economiques et sur les problemes du travail et de l'emploi. Des preoccupations
lides a l'egalite des chances, en matiere d'education principalement, ont suscite nombre d'6tudes
concernant la condition de la femme, la paysannerie et la classe ouvriere. Le changement des
structures demographiques et familiales a donn6 lieu h des recherches specifiques sur la jeunesse
et le troisieme Age, par exemple. En Europe, et en Amerique du Nord notamment, les gouverne-
ments se sont appuyds sur les resultats des recherches orientees et appliquees pour formuler
leurs politiques en matiere de bien-tre social et d'6ducation.

Le developpement des infrastructures qui a accompagn6 cet essor a touch6 l'ensemble des 6021
regions. Dans les ann~es 1970, des facultes et des instituts universitaires de recherche en
sciences sociales se cr~aient dans de nombreux pays tandis que des ministeres, et parfois des
entreprises priv~es, se dotaient d'instituts de recherche specialises.

145



VI. LES SCIENCES ET LEUR APPLICA TION A U DEVELOPPEMENT

6022 Ainsi, alors que les sciences sociales et humaines dtaient initialement circonscrites A
quelques domaines et 4 quelques disciplines, cette situation a evolue vers la fin des anndes 60.
Les disciplines traditionnelles : sociologie, psychologie sociale, 6conomie, science politique,
ethnologie, anthropologie sociale, etc. se sont ddveloppdes considdrablement grAce notamment i
un vigoureux processus de diffusion et d'changes entre les differents pays. Parallelement,
d'autres disciplines telles que l'histoire, la g6ographie humaine, etc. accordaient une importance
accrue aux phdnomenes de socidte et A l'analyse des realit6s sociales A l'6tude desquelles les
theories et les methodes des sciences sociales donnaient une nouvelle vigueur. Tel a et6 le cas
des recherches historiques, g~ographiques, linguistiques et philosophiques qui ont pu beneficier
aussi des theories et des m6thodes des sciences sociales, lesquelles se sont, du reste, A leur
tour nourries des ddmarches specifiques des sciences humaines.

6023 Aujourd'hui, la necessite de recherches, notamment appliqudes et orient6es vers l'action,
partout ressentie dans le monde, se fait particulierement pressante dans les pays en developpe-
ment. Il parait essentiel de mettre en 6vidence les modalites de l'6change in6gal, les consd-
quences de l'introduction de l'agriculture de rapport, les mecanismes A l'oeuvre dans le change-
ment social rapide et leurs cons~quences sur les valeurs et sur la culture en gdneral. Il convient
aussi de recueillir les donnees socio-6conomiques et forger les instruments ncessaires A la for-
mulation des plans de d6veloppement, comme d'61ucider les processus historiques, la nature des
rapports sociaux internes, leurs influences sur les processus de developpement, la juxtaposition
ou les interfdrences entre pouvoirs modernes et pouvoirs traditionnels, l'influence de certains
processus de modernisation sur la vie dconomique et sociale, sur la culture, sur les technologies
et la m~decine traditionnelle, sur le droit coutumier et les structures paralleles du pouvoir en
milieu rural, etc.

6024 Or, la comprehension de pareils problemes et la recherche de solutions supposent que l'on
fasse appel 6. plusieurs disciplines travaillant en symbiose (interdisciplinarite). Une telle
demarche est particulierement importante lorsque la question h letude est le vaste domaine du
"developpement". Cependant, la necessite de concilier la rigueur scientifique, dont la speciali-
sation disciplinaire est garante, et l'interdisciplinarit6 pose un probleme qui n'a nulle part pu
6tre surmont6 de maniere satisfaisante.

6025 Pour 6tre en mesure de fournir une analyse interdisciplinaire pertinente de la r6alite so-
ciale, un certain nombre de disciplines des sciences sociales auraient besoin de progresser pour
gagner en rigueur scientifique. Par ailleurs, les acquis d'une discipline peuvent apporter une
contribution majeure h la comprehension des problemes analys6s par d'autres disciplines des
sciences sociales et humaines. Les geographes n'ont-ils pas accompli d'importants travaux sur les
6changes de marchandises ou la distribution spatiale de lPinformation ? les historiens soumis A un
examen critique certains concepts sociologiques nouveaux et les conditions de l'emergence du ca-
pitalisme mercantile ? les anthropologues 4tudid lorganisation du travail dans les usines ou
l'dvolution des relations sociales dans les banlieues des grandes villes ?

6026 Dans la plupart des pays en developpement, quelques disciplines des sciences sociales et
humaines ont connu un grand essor, telles la science politique, les relations internationales, la
sociologie, l'6conomie et la demographie, la geographie et l'histoire, tandis que d'autres con-
naissaient un moindre essor. Cette 6volution indgale des disciplines est sans doute due partiel-
lement A la maniere dont les problemes de ddveloppement sont pergus, mais elle est aussi la con-
sequence du degr6 d'implantation et de prestige des differentes disciplines au sein des anciennes
puissances metropolitaines, comme des possibilites de bourses d'6tude, puis d'emploi, offertes.

6027 Aussi le developpement indgal des disciplines dans les pays en d6veloppement pose-t-il le
probleme de l'enseignement et de la formation dans ces pays. Bien que des -facultes de sciences
sociales aient dte credes dans beaucoup de pays, le nombre de disciplines qui y sont enseigndes
reste limit6 et la formation dispens6e, qui vise A preparer A la vie active des enseignants du
second degre et des cadres moyens, ne va guere au-del6 du deuxieme cycle. La formation post-
universitaire de haut niveau est souvent inexistante ou peu satisfaisante en raison de l'absence
de liens 6troits entre elle et la recherche. Lorsqu'un enseignement de doctorat et une formation
avanc~e existent, leurs meilleurs 6lements sont souvent incit6s par les offres que leur fait le
service public h interrompre leurs 6tudes avant d'avoir acquis la formation et l'expdrience de la
recherche voulues. De nombreux spdcialistes sont drainds aussi vers les universit6s des pays
industrialises.

6028 Les pays en ddveloppement qui ont le plus besoin des resultats des recherches en sciences
sociales sont precisement ceux qui sont les plus ddsavantagds du point de vue de la production
des connaissances scientifiques. Pour qu'un pays soit capable de produire de fagon autonome des
connaissances en sciences sociales, il lui faut disposer d'une masse critique de chercheurs ayant
requ une formation de haut niveau. Parmi les autres conditions A rdunir h cet effet, figure
l'existence de rapports 6troits entre l'enseignement et la recherche, d'un reseau d'information et
de documentation adequat, d'un 6quilibre satisfaisant entre les recherches fondamentales, appli-
qudes et orientdes, de disciplines bien affirm~es ainsi que de recherches transdisciplinaires.

6029 Alors qu'au -cours des annees 60, les certitudes pr~valaient dans le domaine des sciences
sociales, la ddcennie 1970 a vu ddcliner chez les chercheurs la confiance en l'existence de con-
cepts objectifs, 6tablis une fois pour toutes, et partout valables. Une telle mise en question des
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certitudes d6coule en partie du progrbs des sciences sociales elles-memes, mais c'est dans les
pays en developpement que les lacunes theoriques apparaissent le plus clairement.

Il est evident que le progres des sciences sociales exige que les th6ories 6labor6es soient 6030
soumises un processus de v6rification, dans differentes situations de socidte, et suppose une
meilleure distribution entre l'"universel" et le "variable", entre la "theorie" et l"hypothese". Or,
la n6cessaire verification des thdories ne saurait btre opdr~e, lPaccumulation des connaissances
realis6e et une meilleure objectivit6 assurde - par la v6rification des sources d'inspiration et des
ddmarches - qu'l la condition que chaque socidt6 soit en mesure de produire et de reproduire les
connaissances en sciences sociales.

Les sciences sociales ne sauraient non plus progresser sans l'appui de donnees quantita- 6031
tives et qualitatives fiables et de dispositifs de stockage et de diffusion des informations et de la
documentation specialisee. Tous les pays devraient pouvoir disposer d'une base de donn~es natio-
nale oii seraient rassembles et stockes les statistiques ainsi que les documents et materiels
d'archive requis. Cette documentation serait tenue h jour et les donnees recueillies 6valu6es en
permanence. Force est de constater cependant que, meme dans les pays industrialises, ces condi-
tions sont loin d'6tre reunies. Les pays en developpement, quant A eux, sont particulierement
mal lotis en la matiere. Les statistiques de base y sont souvent incompletes. Les archives his-
toriques sont gendralement detenues A l'6tranger. Llhistoire orale reste en grande partie A
recueillir et les methodes et les techniques pour son exploitation scientifique ne sont pas toujours
adequates. Les bibliotheques scientifiques disposent de peu de moyens pour acqu6rir, classer et
stocker le materiel imprime, et les specialistes du Tiers Monde sont souvent dans l'impossibilit6
de suivre de pres la litterature scientifique produite dans d'autres regions.

S'agissant du financement des sciences sociales, la situation est preoccupante partout dans 6032
le monde. Ceux qui, dans les annees 60, avaient aide au d6veloppement institutionnel des
sciences sociales dans les pays du Tiers Monde, ont reduit leur participation dans les annees 70.
Les apports de fonds destin~s a certaines recherches et au developpement des infrastructures
ont pour ainsi dire cesse ; seuls parviennent encore dans ces pays des fonds destines h. des re-
cherches appliquees concernant quelques domaines lies A la croissance 6conomique et des ques-
tions interessant certains groupes particuliers dont l'influence s'est accrue. C'est le cas des
6tudes sur les femmes. Ces difficultes tiennent moins aux domaines d'dtude eux-mames qu'au fait
que, dans les pays en d6veloppement, ces recherches appliquees ne sont pas li6es A des re-
cherches fondamentales portant sur les m~mes sujets, comme dans les pays industrialises. De
surcroit, et plus inquietant encore, la port~e et les objectifs assignes h. ces recherches
appliqu6es dans les pays en developpement ne s'inscrivent pas toujours dans le contexte
socioculturel oji les recherches sont men6es.

Dans les pays industrialis6s, les fonds destines aux sciences sociales ont subi de severes 6033
rdductions dans les annees 70 et 80. Ces reductions ont surtout touche la recherche fondamen-
tale, mais aussi les recherches appliqudes qui ne servent pas directement A l'elaboration des
politiques gouvernementales. Elles affectent 6galement le financement de l'enseignement et de la
documentation en sciences sociales. Une telle situation pourrait se reveler trbs prejudiciable au
developpement des sciences sociales, notamment dans les domaines d'6tude ohi l'quilibre entre la
recherche fondamentale et la recherche appliquee et orientae est d6j4 precaire. La crise de fi-
nancement a 6galement frapp6 les organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine
des sciences sociales, aux plans international et r6gional, rendant ainsi plus difficile la
cooperation regionale et internationale, pourtant decisive pour le developpement des sciences
sociales.

Strategie d'action

Les deux approches complementaires pour l'action hi mener au titre de ce grand programme sont, 6034
d'une part, le soutien aux efforts nationaux de cr6ation et de developpement des institutions et
des activites de formation et de recherche scientifique et technologique, et, d'autre part,
l'largissement de la cooperation internationale dans les domaines des sciences exactes et natu-
relles, des sciences sociales et humaines, et des sciences de l'ingenieur, au service du develop-
pement endogene, et en particulier des pays les moins avances.

Il convient en effet de favoriser l'accroissement des activites de recherche et de formation, 6035
de fagon h promouvoir lPavancement gen6ral des connaissances et de contribuer A la solution des
problemes auxquels sont confrontees les diff~rentes soci6tes ; de susciter A cet effet la mise en
place et le renforcement des etablissements universitaires, des institutions de recherche et de
developpement experimental ainsi que des services techniques, notamment dans quelques domaines
cles (informatique, microbiologie appliquee et biotechnologies, dnergie) ; d'encourager les
echanges d'informations scientifiques et technologiques ; de developper des liens entre les
institutions de recherche et les differents secteurs d'activites nationales, notamment par
l'information et la formation de chefs d'entreprises ; cette strategie est completee par celle
indiqude en matiere de vulgarisation scientifique dans le grand programme IX.
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6036 Il y a lieu aussi de renforcer la cooperation internationale, fond~e sur le concours des
communautes scientifiques, notamment en perfectionnant les formules que l'Organisation a mises
au point et ddveloppdes A cet effet au cours des trente dernieres annees r6seaux inter-
regionaux, regionaux ou sous-regionaux dans diffkrentes disciplines ; enseignements
postuniversitaires dans des centres d'excellence des pays industrialis~s et des pays en
developpement ; echanges d'informations et de personnel sp6cialis6.

6037 La collaboration entre les chercheurs des pays en ddveloppement et ceux des pays indus-
trialisds, et aussi entre chercheurs des pays en developpement, demande en particulier h 6tre
largement d6velopp6e et un effort important peut 6tre fait pour augmenter sensiblement celle
existant entre chercheurs dans des domaines d'interet general, mais aussi dans ceux qui inte-
ressent des regions ayant des caractdristiques culturelles et biogdographiques voisines. Un tel
effort de coopdration a le merite de souligner les complementarites existant dans les regions et
les sous-r6gions, oii le regroupement des activit~s de recherche et de formation universitaire et
postuniversitaire dans des institutions mises au service de plusieurs pays a les avantages de
l'efficacit4 et de l'6conomie des moyens.

6038 Les projets majeurs r~gionaux d'application de la science et de la technologie au ddvelop-
pement approuv6s par la Conference generale A sa vingt et unieme session constitueront un ins-
trument important de la mise en oeuvre de ce grand programme.

Programme VI.1 - RECHERCHE, FORMATION ET COOPERATION
INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE
DES SCIENCES EXACTES ET NATURELLES

6039 Les sciences exactes et naturelles ont continu6 d'apporter, au cours des dernieres ann6es, une
contribution importante h la connaissance de la structure de la matiere et de la constitution de
l'univers, ainsi qu'A l'1lucidation des mecanismes de la vie. D'autre part, c'est sur elles que
s'appuient les sciences de l'ingenieur et les sciences de l'amenagement des ressources naturelles.
Elles se situent en effet en amont de la recherche et de l'innovation technologiques et leur
progres, tant au niveau de l'enseignement que de la recherche, est indispensable h la creativite
endogene.

6040 Les mathematiques demeurent un instrument essentiel pour le developpement des autres
sciences et l'apprentissage du langage math~matique tend A ktre mis, de tres bonne heure, sur le
meme plan que celui de la langue maternelle. Leurs grands domaines d'application sont l'informa-
tique, l'analyse des systemes, la mise au point des modeles et les exercices de simulation.

6041 En physique, les investigations sur la structure de la matiere ont ouvert la voie h l' tude
du comportement et de la modification des materiaux dans des conditions extremes, ainsi qu'A des
applications possibles en micro-electronique, ou en vue de la fabrication de nouveaux matdriaux.
Les fibres optiques et les lasers miniaturis6s contribuent A la r6volution des teldcommunications.

6042 En chimie, les deux axes complementaires des recherches sont l'4tude des substances natu-
relles, particulierement f~conde pour la mise en valeur de celles-ci dans les domaines de la sante
et des industries de transformation, ainsi que la synthese de mat6riaux nouveaux, qui, dans les
memes domaines, contribue h r~duire la penurie et a renouveler la notion merme de ressource. La
carbochimie pourrait ainsi prendre le relais de la ptrochimie.

6043 La biologie, quant A elle, s'oriente de plus en plus vers l'6tude des relations. L'6lucidation
et la stimulation des endcanismes immunologiques, le fonctionnement du systeme nerveux, le deve-
loppement embryonnaire et la morphogenese sont au centre des preoccupations des biologistes. Le
concours de la physique, de la chimie et des mathematiques se revele, au mome titre que celui de
la genetique, de la biochimie et de la physiologie, essentiel A cette fin.

6044 Par ailleurs, il semble de plus en plus clair que l'agriculture, la sant6 et l'industrie feront
appel A un nombre croissant de donnees issues directement de la recherche biologique, notamment
en biologie moleculaire et cellulaire, en microbiologie g~nerale et appliqude, en gdnetique, en
biochimie et en physiologie v6gdtale. Les industriels sont bien plus attentifs que par le pass6 au
progres des sciences biologiques et aux perspectives qu'offrent les biotechnologies nouvelles et le
genie biochimique pour l'obtention de nombreux produits ou deriv~s jouant un r6le cld dans l'co-
nomie. L'environnement bdneficie directement, quant i lui, pour sa protection et son am6liora-
tion, des progres de l'cologie, c'est-h-dire de l'6tude des cycles naturels dans la biosphere, de
la dynamique des populations, de l'analyse d6mographique et des cycles biologiques.

6045 Dans tous ces domaines et dans toutes ces disciplines, la recherche fondamentale se trouve
de plus en plus 6troitement associde A l'emergence des innovations technologiques. C'est ainsi
que 'on doit aux travaux de recherche fondamentale en physique nucleaire, physique de l'6tat
solide, mecanique quantique et mathdmatiques, les centrales nucleaires, les lasers ou les micro-
processeurs. Leurs proprietes ont 6t6 decrites et leurs domaines d'utilisation envisages avant que
leur rdalisation ne soit entreprise. La recherche fondamentale doit donc 6tre soutenue, sans pour
autant que s'en trouve diminue I'appui A la recherche appliquee, qui se justifie pleinement des
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lors que le but visd peut ktre d6fini et accessible. Nombre de chercheurs s'emploient d'ailleurs h
traduire en applications utiles A la societ6 les decouvertes qu'ils font, comme le montre l'exemple
de ceux qui, ayant contribud au cours des vingt derniercs anndes aux progrbs spectaculaires
des sciences biologiques, menent, aux c6tds des cliniciens et des pharmaciens, des travaux
d'application dans le domaine medical et pharmaceutique.

La mise en place, le renforcement et le d6veloppement des institutions et des programmes 6046
de formation et de recherche en sciences exactes et naturelles supposent la mobilisation des res-
sources indispensables et la d6finition d'orientations conformes aux besoins, aux aspirations et
aux choix des societ6s concern6es. 11 est en effet indispensable d'insdrer ces institutions et ces
programmes dans le systeme socioculturel qu'ils sont appeles A servir, en procddant aux adapta-
tions indispensables, aux innovations et aux ajustements necessaires. L'6valuation pdriodique des
systemes mis en place au regard des objectifs qui leur sont assignds permet en outre d'amdliorer
leur pertinence et leur efficacit6.

L'6change d'informations scientifiques contribue aussi au renforcement du potentiel scien- 6047
tifique des pays. Les restrictions impos6es 6 lt 6change de certaines donndes peuvent porter
atteinte A la tradition qui veut que la connaissance scientifique, considdrde comme appartenant h
1'humanit6 tout entiere, puisse circuler librement. I conviendrait done d'amdliorer et d'intensifier
ces 6changes, en favorisant notamment l'acces des pays et des chercheurs les moins favorisds
aux sources d'informations.

Quant h la coop6ration internationale, elle s'est developpee au-delh de la simple communi- 6048
cation des resultats des decouvertes, pour porter sur la planification, l'organisation et la rda-
lisation en commun de travaux de collecte des donn6es, d'inventaire des ressources, de re-
cherche fondamentale et appliqu6e. Une telle 6volution contribue A r6duire le coat elevd des
grands programmes de recherche et pr6sente en outre lPavantage de faire participer un plus
grand nombre de pays i l'avancement des connaissances.

Objectifs et principes d'action

Les objectifs du pr6sent programme sont : de renforcer le potentiel national de recherche en 6049
sciences exactes et naturelles et d'en ameliorer les infrastructures institutionnelles ; de de-
velopper les programmes de formation universitaire et postuniversitaire, tels ceux mis au point
par le Centre international de physique theorique de Triestre, et de les adapter aux besoins et
aux conditions sp6cifiques ; d'6largir et de renforcer la coop6ration internationale dans le cadre
d'actions conjointes avec les autres organismes des Nations Unies et avec les organisations non
gouvernementales telles que le Conseil international des unions scientifiques (CIUS).

Conformdment au rble de l'Organisation en matibre de coop6ration scientifique internationale 6050
et d'avancement des connaissances, l'action s'inspirera du souci de r6duire les indgalites entre
les pays dans le domaine scientifique et technique. A la lumiere de l'expdrience acquise au sujet
de la conception et de la rdalisation de programmes scientifiques, des efforts particuliers seront
deployds pour mettre en oeuvre les formes de cooperation les plus dynamiques et les plus
efficaces.

Sous-programmes

Le programme sur la recherche, la formation et la cooperation internationale dans le domaine des 6051
sciences exactes et naturelles est subdivise en trois sous-programmes.

- Le premier (Renforcement du potentiel national de recherche et am6lioration des infrastruc-
tures) vise A ameliorer les infrastructures institutionnelles et i promouvoir les recherches en
sciences exactes et naturelles, en fonction des priorites que s'assignent les Etats membres en
matiere de renforcement de leur potentiel de recherche. Une attention particuliere sera cepen-
dant pretee aux recherches orientees en mathematiques, physique, chimie, microbiologie gen6-
rale et appliqude, biologie cellulaire, g6ndtique et physiologie vdgetale. La conception,
l'agencement et I'agrandissement des laboratoires et des institutions de recherche, le choix des
6quipements pourront tirer profit des 6tudes ddjA faites dans ce domaine par l'Unesco, de
fagon i trouver les solutions les plus avantageuses et les mieux adaptees h la crdation et au
renforcement des infrastructures scientifiques.

- Le second (Formation universitaire et postuniversitaire, des efforts particuliers 6tant deplovds
en vue d'accroitre la participation des femmes) aura essentiellement pour objet de favoriser la
creation, le renforcement et l'adaptation des filieres de formation universitaire et postuni-
versitaire en sciences exactes et naturelles, en vue d'accroitre leur efficacitd, de r6pondre aux
objectifs nationaux en matiere de formation des cadres et dt ameliorer les rapports entre les
6tablissements d'enseignement sup6rieur et les divers secteurs du developpement. L'interdisci-
plinarit6 sera particulierement encouragee dans chaque grande filiere de formation.

- Le troisieme (Developpement de la cooperation r6gionale et internationale) se propose de dave-
lopper et d'dlargir la cooperation avec la communaut6 scientifique internationale, au bendfice
des Etats membres, notamment dans les domaines envisages dans le premier sous-programme.
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Cette cooperation repose principalement sur les unions scientifiques membres du Conseil inter-
national des unions scientifiques (CIUS) et sur d'autres organisations non gouvernementales,
comme l'Organisation internationale pour les sciences chimiques ct le ddveloppement (IOCD),
rdcemment creee sous l'6gide de l'Unesco pour promouvoir le ddveloppement des sciences chi-
miques et de la chimie industrielle dans les pays en developpement, l'Organisation internatio-
nale de recherche sur la cellule (ICRO) et l'Organisation internationale de recherche sur le
cerveau (IBRO). Le developpement de la cooperation en matiere de formation s'appuiera tout
particulidrement sur les centres scientifiques internationaux, comme le Centre international de
physique theorique de Trieste, et sur le r~seau de cours postuniversitaires destin~s aux jeunes
chercheurs, dont l'implantation dans les pays en developpement sera renforcee. La collaboration
directe entre institutions des pays industrialisds et des pays en ddveloppement et entre insti-
tutions des pays en developpement eux-m6mes, la r6alisation d'actions de recherche concert~es,
les echanges de personnel spacialise, la diffusion des expdriences reussies seront favoris6es, en
vue de contribuer A la reduction des disparit6s en sciences exactes et naturelles. Les regions
regroupant des pays aux caracteristiques biogdographiques et culturelles voisines seront tout
spdcialement visEes par ces activites.

Programme VI.2 - RECHERCHE, FORMATION ET COOPERATION
INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DE LA TECHNOLOGIE
ET DES SCIENCES DE L'INGENIEUR

6052 L'essor spectaculaire des connaissances scientifiques s'accompagne d'un progres rapide et d'un
perfectionnement incessant des technologies auquel il tient du reste en partie. La revolution
scientifique contemporaine est aussi une rdvolution technologique : les innovations des anndes
1950 A 1970 dans le domaine des produits dits de consommation et des proc&ds de fabrication en
temoignent, comme les progres technologiques qui s'annoncent pour les ann6es 1980 dans les sec-
teurs de la micro-6lectronique et de l'informatique, de l'energetique, des biotechnologies.

6053 C'est dire le r6le essentiel qui revient a la recherche appliquee et le soin particulier qu'il
convient d'apporter A sa programmation et A son insertion dans le tissu dconomique, par le deve-
loppement des contacts et de la collaboration entre le laboratoire et l'entreprise industrielle. La
situation des ingdnieurs et des techniciens est A cet 6gard cruciale : alors qu'ils sont dans la
recherche fondamentale au service des scientifiques, pour lesquels ils construisent des appa-
reillages et mettent au point des techniques d'expdrimentation et de mesure, ils sont, dans la
recherche appliqude, des acteurs A part entiere qui menent les travaux conditionnant le succes
des applications. Les ingdnieurs et les techniciens ont aussi un r6le majeur A jouer pour per-
fectionner des savoir-faire traditionnels, participer au choix et h l'adaptation des technologies
importdes.

6054 La formation des ingdnieurs et techniciens devrait 6tre conque de maniere A leur permettre
de relever les d6fis auxquels ils sont confrontes. Il s'agit notamment de l'acceleration du progrbs
technologique, 'automatisation, l'informatisation et la complexit6 croissante des systemes de
production, la disponibilit6 des matieres premieres et des diverses formes de l'energie, les
variations de leurs prix. I s'agit aussi du redeploiement l'echelle du globe des activitds
industrielles et de ses cons6quences sur 1'activit6 6conomique nationale ou rdgionale, de la mon-
dialisation des problemes industriels, dont la solution implique non seulement lt application de
remedes techniques, mais aussi la prise en compte des facteurs sociaux, economiques et poli-
tiques. La formation doit donc mettre l'accent sur la faculte d'adaptation de l'ingenieur et du
technicien aux situations nouvelles et aux changements in&vitables qui interviennent au cours de
sa carriere.

6055 On s'attache depuis longtemps mettre en place une formation qui, tout en suivant les
progres de la science et de la technologie, privil6gie la competence et la polyvalence technique,
de maniere h former des cadres dot6s des qualitds de jugement et de ddcision indispensables h la
gestion et b. la planification des projets, et aptes A trouver les formules d'application et d'amena-
gement les plus approprides aux situations locales. Mais cet effort est fonction des moyens
humains et matdriels dont les dcoles ou facultds dlingdnieurs disposent h cet effet. Comme les
sciences exactes et naturelles, les principales sciences de l'ingdnieur 6nt connu un ddveloppement
rapide, de sorte que le volume croissant de connaissances rend la polyvalence technique plus
difficilement rdalisable. La solution souvent preconisee pour r~soudre ce probleme est une
formation qui vise A inculquer, non pas un savoir encyclopedique mais les concepts essentiels, et
que viendraient completer d'autres rmoyens d'apprentissage et dtassimilation (formation
permanente, recherche et documentation personnelle, stages dans les entreprises). D'autre part,
lFaccent est mis aussi sur l'importance de l'observation, de l'experimentation, des ddmarches
intuitives, des solutions multiples et pluridisciplinaires des problemes industriels.

6056 La formation des ingenieurs et techniciens a dfi faire davantage place aux sciences sociales
et humaines, pour tenir compte de la part croissante que les processus dont l'apprehension re-
leve de ces sciences occupent, non seulement dans leur emploi du temps, mais aussi dans la
hierarchie de leurs preoccupations. Ainsi, l'elaboration et l'exdcution d'un projet technique
passent par un dialogue avec les hommes, les institutions sociales et les groupes socio-6cono-
miques, et le parametre sociologique ne saurait 6tre exclu de la rdflexion de l'ingenieur. Ce meme
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projet technique s'appuie sur une 6tude de march6, sur des calculs de rentabilit6 et sur un plan
de financement et, partant, il necessite, de la part des ing6nieurs et techniciens responsables,
un minimum de maitrise du langage et des mecanismes 6conomiques.

L'ouverture vers des domaines tels que 1'energie et V'exploitation des ressources de la mer, 6057
ainsi que vers les industries de 'avenir, comme la bioindustrie, le genie biochimique, les dif-
f6rentes formes d'association entre l'informatique et les tel6communications, repr6sente aussi un
aspect important de l'6volution de la formation des ing6nieurs, au meme titre que la prise en
compte des contraintes et exigences nouvelles associ6es L la protection de 'environnement, a
l'am6nagement des ressources, h la lutte contre les pollutions, A la modification des valeurs et
des normes acceptables ou souhait6es quant a la qualit6 de la vie.

La coop6ration r6gionale et internationale contribue h I'amdlioration des conditions de la 6058
recherche technologique et de la formation des ing6nieurs et techniciens. Cette cooperation peut
paraitre moins facile dans le domaine de la technologie et des sciences de l'ing6nieur que dans
celui des sciences exactes et naturelles, en raison de certains obstacles de nature juridique,
commerciale ou industrielle, qui limitent la libre circulation des infornations. Cependant, les
relations entre pays en d6veloppement ne sont pas assez developpees, alors que les 6changes
technologiques peuvent 6tre particulierement fructueux, notamment entre pays qui, du fait de
caract6ristiques voisines, sont conduits A utiliser ou a 61aborer des technologies semblables.

Objectifs et principes d'action

Les objectifs du present programme sont d'ameliorer les infrastructures institutionnelles et les 6059
services techniques, de renforcer le potentiel de recherche et d'adaptation technologique ;
d'ajuster les programmes de formation des ingdnieurs et techniciens aux besoins et aux conditions
socio-6conomiques, mais aussi h l'6volution des technologies et aux nouvelles exigences de la
profession ; de developper la coopdration internationale et de rechercher les formules de colla-
boration les plus efficaces.

Le programme tendra done h la fois A contribuer aux efforts que deploient les pays pour 6060
am6liorer et renforcer leurs infrastructures institutionnelles et leurs possibilites de choix et
d'evaluation dans le domaine de la technologie, et favoriser les operations concertees entre les
Etats membres, avec le concours des organisations non gouvernementales, en vue d'apporter des
solutions approprides aux problemes de developpement technologique. Il tiendra compte des plans
2 caractere regional 61abords par les Etats membres, tel que le Plan d'action de Lagos pour le
d6veloppenent 6conomique de 1'Afrique, 1980-2000.

Quant a l'largissement et au renforcement de la cooperation technologique, plusieurs rai- 6061
sons sont en faveur d'une coopdration active aux niveaux r6gional et sous-r6gional grAce h
laquelle les pays mettraient leurs ressources en commun pour assurer des services de formation
int6gr6s correspondant aux besoins de leurs economies. En effet, du fait de la grande diversite
des sp~cialites dans le domaine des sciences de l'ingenieur et de la faiblesse num6rique des
besoins de formation par specialite, il n'est guere efficace, pour de nombreux pays, de se doter
de l'ensemble des infrastructures institutionnelles n6cessaires pour former l'6ventail complet des
ing6nieurs et techniciens dont ils pourraient avoir besoin. De plus, les progres technologiques
rapides se traduisent par des demandes nouvelles de formation, en vue notamment du recyclage
des ingenieurs et des techniciens. Enfin, les cofits de la formation sont particulierement 6lev~s
du fait des matdriels et de l'6quipement qu'elle necessite ainsi que de la durde des 6tudes et des
stages pratiques.

Sous-programmes

Le programme sur la recherche, la formation et la cooperation internationale dans le domaine de 6062
la technologie et des sciences de l'ingenieur comprend trois sous-programmes.

- Le premier d'entre eux (Renforcement du potentiel national de recherche et d'adaptation
technologique, et amdlioration des infrastructures et des services techniques) a pour but de
ddvelopper les recherches technologiques, d'am6liorer et de renforcer les infrastructures
institutionnelles de formation et de recherche correspondantes. Une attention particuliere sera
pretee h la revalorisation des technologies traditionnelles adaptees, A la diffusion des
innovations techniques au benefice du developpement rural int6gre, A la participation effective
des populations A la mise en oeuvre des solutions techniques approprides i leur condition, A un
examen critique des progres technologiques permettant leur maitrise et leur mise au service des
objectifs de ddveloppement. Le sous-programme mettra 6galement l'accent sur l'amelioration des
rapports entre les institutions de recherche technologique et les secteurs productifs de
l'dconomie, ainsi que sur la cr6ation ou le renforcement des services techniques (mrtrologie,
instrumentation, contr6le de la qualit6 des produits, etc.).

- Le second (Formation des ingenieurs et techniciens, des efforts particuliers dtant ddployds en
vue d'accroltre la participation des femmes) est destind h revoir et A am~liorer les filieres de
formation des ingenieurs et techniciens, afin qu'elles puissent satisfaire plus efficacement les
besoins nationaux en cadres techniques. Les programmes et les methodes d'enseignement, leur
6volution en fonction des conditions specifiques et des nouvelles exigences des professions
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concerndes, la formation continue des ing6nieurs et des techniciens recevront une attention
particuliere. L'ouverture des programmes de formation aux sciences sociales et humaines, aux
pr6occupations relatives A la protection de l'environnement et A l'amlioration du cadre de vie,
sera poursuivie. Les relations entre les 6coles d'ingdnieurs et de techniciens et I'industrie
seront intensifi6es en vue de renforcer la compktence technique des cadres, leurs capacites de
gestion et de planification, et de les sensibiliser davantage aux problemes de ddveloppement
economique et social.

- Le troisieme sous-programme (D6veloppement de la cooperation r~gionale et internationale) a
pour objet d'amplifier les projets existants de cooperation en matiere de recherche et de
ddveloppement experimental entre pays industrialis6s et pays en d6veloppement et de les
multiplier, en vue d'apporter des solutions approprides aux problemes d'ordre technologique
prioritaires. Le renforcement des m6canismes de cooperation r6gionale et internationale per-
mettra en outre de mieux examiner des problemes communs, de leur trouver des solutions
susceptibles d'intdresser tel groupe d'Etats pr6sentant des conditions biog6ographiques et
culturelles voisines, et de rechercher les meilleurs noyens de propagation d'innovations
technologiques propres A am6liorer les conditions de vie. Sera 6galement intensifide la
cooperation avec les organisations non gouvernementales interessdes et les associations
nationales ou regionales d'ingenieurs, notamment l'Union des associations techniques
internationales (UATI), la Federation mondiale des organisations d'ing6nieurs (FMOI) et ses
composantes regionales, de facon A soutenir leur action au service du d6veloppement
technologique.

Programme VI.3 - RECHERCHE, FORMATION ET COOPERATION
INTERNATIONALE DANS QUELQUES DOMAINES CLES
DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE

6063 L'analyse de la probl6matique mondiale (cf. par. 117 h 123) a permis de mettre en relief l'impor-
tance et l'int6rkt des d6couvertes et des inventions qui devraient dans les ann6es 1980 faire
encore progresser l'informatique, les biotechnologies et la maltrise de sources nouvelles d'ener-
gie. D'autres domaines pourront connaitre une progression semblable, dans la mesure ob les re-
cherches fondamentales se trouveront plus rapidement associ6es au developpement des technolo-
gies. Il s'agit de domaines cl6s oi la rapidite des mutations technologiques et la propagation des
innovations peuvent provoquer des changements profonds dans la vie des hommes, et qui
illustrent de fagon singuliere la complexit6 et la diversit6 des rapports entre l'evolution des
sciences et des technologies, et celle des soci6tes.

6064 La micro-6lectronique par exemple contribuera de plus en plus au developpement de l'infor-
matique, A la transformation des moyens de communication, ainsi qu'A l'amdlioration des proc6dds
de production et de contr6le de la qualit6 des produits.

6065 L'informatique a p6ndtr6 de nombreux secteurs de l'activit6 humaine, mais les incidences de
cette introduction ne sont pas completement appr6hend6es. D'autre part, les possibilites offertes
par l'informatique quant h l'analyse des donnees n'ont pas encore 6 suffisamment exploit6es,
par exemple dans le traitement des informations recueillies par les techniques de la teled6tection.
Si la capacit6 de traitement des ordinateurs a connu un accroissement spectaculaire, on ne sou-
ligne pas assez l'effort important de recherche en mathematiques et en logique formelle indispen-
sable pour assurer le progres des systemes informatiques.

6066 Mais les progres conjugu6s de l'informatique et de la micro-6lectronique, leurs applications
qui se propagent du secteur des services (t616matique, bureautique) h celui de la production
manufacturiere (automatisation et robotique) provoquent cq plus ou moins long terme dans les
pays industrialisds des modifications radicales de la nature et de la structure des industries, qui
risquent fort de priver les pays en d6veloppement d'un certain nombre de debouch6s pour leurs
productions moins concurrentielles.

6067 D'autres incidences n6gatives concernent par exemple le ch6mage cons6cutif aux applica-
tions des techniques informatiques ou encore les abus auxquels peut conduire l'accumulation des
donn6es informatis6es sur les individus et les groupes sociaux, 6conomiques, etc. Ces inconv6-
nients sont cependant 4 nettre en balance avec les avantages offerts par la puissance de traite-
ment de grandeurs numeriques ou symboliques pernettant de r6soudre des problemes scienti-
fiques, technologiques, 6conomiques, etc., d'une ampleur sans pr6c6dent, de prendre les d6ci-
sions entre des combinaisons multiples de choix qui s'imposent de plus en plus dans les grands
projets de ddveloppement, d'executer des travaux repetitifs et de rdaliser des programmes tres
complexes comme ceux de l'exploration spatiale.

6068 La microbiologie appliquee et les biotechnologies, dont le r6le dans l'economie domestique
est tres ancien, permettent aujourd'hui, grace A l'application int6gree des connaissances et des
techniques de la biochimie, de la microbiologie, de la g6netique et du g6nie chimique, de tirer
parti sur le plan technologique des proprietes et des capacit6s des micro-organismes et des cul-
tures cellulaires. Elles offrent la possibilite de produire, A partir de ressources renouvelables et
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largement disponibles, bien des substances et des compos6s essentiels 6 la vie et au mieux-&tre
des hommes.

S'il est vrai que les progres de la biologie ont et6 realis6s grace i la contribution des 6069
techniques physico-chimiques notamment, c'est au tour des sciences biologiques de produire, par
le biais de l'enzymologie, de la culture des cellules et des tissus, de l'immunologie et de la
g6n6tique, des biotechnologies ayant leur coh6rence propre, prdsentant la propriett singuliere
d'tre fond6es sur des systemes fonctionnant naturellement et non artificiellement, dont les
m6canismes mitaboliques sont maitrises au bdn6fice de l'homme.

Les biotechnologies contribuent b. la fois i la conservation de la diversite gdndtique 6070
(collections de cultures microbiennes, s6lection de nouvelles souches, de nouvelles varidt6s de
plantes cultivdes et de nouvelles races d'animaux domestiques) et h l'innovation technologique,
ces deux aspects interessant h la fois les pays en ddveloppement et les pays industrialis6s. Les
biotechnologies reposent davantage sur l'ingeniosit6 et le savoir-faire que sur les sciences 4
logistique lourde et leur ddveloppement se trouve a la portde des pays moins favorisds, pourvu
que les objectifs en soient bien definis. Les facteurs limitants sont les hommes et leurs iddes, ce
qui confere un rble capital . la formation, aux dchanges et A la coopdration.

Toutefois, le fait que certaines biotechnologies aboutissent A une bioindustrie intensive en 6071
capital, comportant des risques financiers, des depenses importantes de recherche-developpe-
ment, des investissements 6lev~s de la part des firmes pour la conqukte des nouveaux marchds,
n~cessitant aussi l'existence d'une main-d'oeuvre hautement qualifi6e et un gros effort de re-
cherche fondamentale, conduit b. attacher une attention particuliere aux conditions du choix, du
transfert et de l'utilisation des biotechnologies en fonction du contexte dconomique, social et
culturel. Ainsi, les techniques de recombinaison g6netique (gdnie gendtique) peuvent presenter
des co its aussi disproportionnes et des inconvenients du m~me ordre que la robotique pour des
pays oii l'abondance de la main-d'oeuvre et la raret6 du capital imposent des voies qui passent
par l'utilisation de technologies appropri6es et la formation des techniciens ndcessaires, plut6t
que par les technologies les plus avancdes. En revanche, la mise au point et le perfectionnement
de fermentations au rendement plus dlevd, l'amdlioration des techniques de compostage et de pro-
duction du biogaz, l'hydrolyse de la cellulose et la decomposition de la lignite, l'adaptation aux
conditions locales des systemes agrobiologiques de production alimentaire mettent en oeuvre des
biotechnologies aux applications tres utiles et qui donnent lieu h des activites de recherche et de
formation.

En ce qui concerne l'Energie, l'6volution recente relative A l'approvisionnement en energie, 6072
au coit de celle-ci et A son poids dans l'6conomie a conduit tous les pays A formuler et hi mettre
en oeuvre des politiques visant h amdliorer l'efficacit6 des modes de consommation et A accroitre
la conservation de l'nergie, A explorer et mettre en valeur des sources d'dnergie nouvelles et
renouvelables. Ces politiques se situent dans le cadre d'une transition 6nerg~tique qui interes-
sera aussi bien les sources d'6nergie que les formes d'utilisation.

Par ailleurs, les problemes d'approvisionnement en dnergie ont des dimensions economiques, 6073
sociales et culturelles qui meritent une attention particuliere. C'est le cas notamment des atti-
tudes des populations concerndes, de leur perception du r6le de l'dnergie dans leur mode de vie,
et de leur comportement en matiere de consommation et d'dconomies d'dnergie. Enfin, l'accent
mis, dans une certaine mesure, sur la d6centralisation des systemes de fourniture d16nergie va
de pair avec le ddveloppement et l'utilisation de sources d'dnergie nouvelles et renouvelables, no-
tamment en vue de leur exploitation par des populations dispersdes et les habitants des zones ru-
rales en g6ndral.

Objectifs et principes d'action

Ces trois domaines cles de la science et de la technologie, A savoir l'informatique, les bio- 6074
technologies et l'inergie, se caracterisent par une evolution rapide et par une tres forte con-
currence tant entre les pays qu'entre les laboratoires de recherche. Ils sont g~ndralement consi-
d6res comme des facteurs importants de l'inddpendance technologique nationale. Le contexte
dconomique, social et culturel joue un r6le tres important dans les conditions du choix, du
transfert et de l'utilisation des technologies concernees.

Les objectifs de ce programme sont donc de contribuer h la diffusion des technologies nou- 6075
velles, en accordant une attention toute particuliere aux besoins des pays les moins avances,
apres en avoir mesurd toutes les consequences et examind les adaptations et ajustements n~ces-
saires ; de renforcer la formation des specialistes et des techniciens concernes et de cr6er des
conditions favorables A la recherche ; de ddvelopper les dchanges d'information spdcialisee, et
d'encourager la recherche sur les incidences sociales des trois domaines clds.

Les principes d'action sont ceux d'une coopdration internationale, regionale et sous- 6076
regionale renforcee, qui, grAce i des programmes de recherche et de formation rdalisds entre les
pays industrialises et en developpement en fonction des conditions et des besoins locaux, permet-
trait non seulement d'amdliorer les conditions de vie des socidtds, mais encore de stimuler les
recherches fondamentales dont les resultats conditionneraient A leur tour le perfectionnement des
technologies. Dans la mise en oeuvre de ce programme, une attention particuliere sera apportde A
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la recherche relative aux implications sociales de 1informatique, de la microbiologie et de
l'nergie, en liaison avec le programme IX.1 (Etude et amdlioration des rapports entre la science,
la technologie et la soci~t6.

Sous-programmes

6077 Ce programme comprend trois sous-programmes.

- Le premier (Informatique) contribue h soutenir et h ddvelopper les etudes interdisciplinaires et
les programmes destines h mettre en lumiere le r6le et les possibilitds de l'informatique et de
ses applications, compte tenu des incidences sociales, culturelles, juridiques et economiques de
leur developpement qui feront l'objet de recherches approprides. L'accent sera mis sur
l'dchange international d'informations relatives aux politiques de developpement de l'informa-
tique et sur l'assistance A la crdation et au renforcement d'infrastructures de recherche et
d'application. Des activites de formation porteront sur les divers domaines d'application de
l'informatique. L'Organisation s'attachera en outre, en collaboration avec d'autres organisations
intergouvernementales et non gouvernermentales, h prornouvoir la coopdration internationale dans
le domaine de l'informatique.

- Le second (Microbiologie appliquee et biotechnologies) est destine, en collaboration etroite avec
la FAO, l'OMS, l'ONUDI et le PNUE ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales
interessdes, h renforcer la cooperation internationale dans les domaines de la microbiologie
appliquee et des biotechnologies, par l'etablissement et le developpement des reseaux regionaux
de centres de ressources microbiennes (MIRCEN) specialisds dans la production d'aliments
fermentes, l'amdlioration de la fertilite des sols, la production de biofertilisants, le recyclage et
la transformation des ddchets biodegradables en composds utiles ; h aider les Etats membres A
6tablir des politiques de recherche et des programmes d'application en matiere de
biotechnologies, tout en favorisant des recherches pour une meilleure comprehension des cons6-
quences sociales et culturelles des applications des biotechnologies, de maniere h faciliter le
choix des plus approprides d'entre elles ; A renforcer l'enseignement superieur et la formation,
ainsi que la recherche et l'echange d'informations, en ddveloppant la concertation regionale et
sous-r6gionale dans ces domaines. Le projet majeur r6gional en biotechnologie et microbiologie
appliqude pour l'Afrique et les Etats arabes, approuve par la Conference g6nerale A sa vingt
et unieme session, sera l'un des principaux instruments de lPaction h mener dans le cadre de
ce sous-programme.

- Le troisieme (Energies renouvelables) contribue A mettre en lumiere les progres techniques et
les tendances la diversification dans l'utilisation des differentes sources d'energie, en vue de
faciliter la planification et la prise des d6cisions dans ce domaine ; h promouvoir les projets de
d6veloppement des sources d'6nergie h petite 6chelle et peu cofiteuses au service des popula-
tions dispersees et des habitants des zones rurales ; h developper des activites de formation et
A propager les innovations technologiques ; hL faire connaitre la maniere dont les problemes de
l'energie sont percus par les populations, de fagon d ameliorer leur information A ce sujet et
les faire participer h la recherche des solutions. A ces activites s'ajoutera le developpement
d'un reseau d'information sur l'energie, notamment sur les sources dl6nergie nouvelles (voir le
grand programme Systemes d'information et acces h la connaissance), ainsi que l'etude des inci-
dences economiques, sociales et culturelles de l'utilisation des diverses sources d1energie.

Programme VI.4 - RECHERCHE, FORMATION ET COOPERATION
INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE
DES SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES

6078 L'objet m&me des sciences sociales et des sciences humaines rend la formation de plus en plus
complexe. Peu nombreux actuellement sont les pays en developpement qui possedent les res-
sources financieres et le nombre d'enseignants qualifies ndcessaires pour pouvoir dispenser une
formation qui permette de mener des activites de recherche. Aussi, la masse critique de cher-
cheurs indispensable pour la production et la reproduction des connaissances en sciences sociales
leur fait-elle defaut, alors que le progres des sciences sociales, y compris sur le plan de la
theorie, depend en grande partie de l'amelioration de la capacit6 de, conduire des recherches
dans le plus grand nombre possible de societds.

6079 La formation du niveau de premier cycle de l'enseignement superieur dans certaines disci-
plines des sciences sociales a connu une expansion rapide dans les anndes 60 et 70. Si la situa-
tion qui regnait A l'epoque oil le premier Plan A moyen terme etait en cours d'6laboration s'en est
trouv6e ameliorde, il n'en reste pas moins que des problemes considerables continuent de se
poser, meme dans les disciplines qui pourraient 6tre considerdes comme plus favoris6es que
d'autres (voir Programme V).Une formation du niveau du premier cycle de l'enseignement sup6-
rieur ne saurait en effet suffire, sauf exception, A donner les bases scientifiques requises pour
la recherche, d'autant que les sciences sociales sont rarement inscrites au programme de l'ensei-
gnement secondaire. Qui plus est, la recherche en sciences sociales exige la connaissance d'un
grand nombre de textes, une longue experience des recherches sur le terrain et la maltrise de
tout un eventail de -methodologies.
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Ces difficultes tiennent en partie i la fagon dont les sciences sociales se sont constitudes 6080
en tant que sciences. La naissance des sciences sociales est intimement lide a une certaine con-
joncture historique et politique : le ddveloppement du capitalisme au XIXe siecle en Europe. Les
paradigmes alors elabords et qui visaient h expliquer le developpement du capitalisme se fondaient
sur l'expdrience des societes industrielles dtEurope et d'Am6rique du Nord. Dans ce contexte,
l'"universalite" 6tait un postulat, les recherches comparatives etaient mendes dans des cadres
conceptuels monolithiques.

L'accession i l'inddpendance des peuples coloniaux, la contestation au sein de socidtds 6081
supposdes stables, la remise en question de valeurs et normes ont soulev6 la question de la per-
tinence des theories des sciences sociales et des sciences humaines, notamment en ce qui con-
cerne certaines questions cruciales : la classification, la hidrarchisation des phinomenes sociaux,
le degrd d'objectiviti et les rapports entre thdorie et recherche empirique. Ces questionnements
ont conduit A voir sous un autre jour les grands "classiques" des sciences sociales et humaines,
L reflechir aux voies suivies par ces sciences pour se developper et A reconsiddrer les "modeles"

gendralement admis.

Parallelement, les techniques de rassemblement et de traitement des donn6es progressaient 6082
a grands pas, et contribuaient du reste h rdveler la dimension du probleme. L'automatisation r6-
volutionnait le traitement de certains types de donndes. Les methodes d'dchantillonnage et de
corr6lation 6taient bouleversdes par les possibilitds offertes d'emmagasiner et de traiter des
quantites toujours plus importantes de donndes. Pareils progres n'allaient certes pas sans
quelques inconvenients. Ainsi, l'automatisation a pour effet de multiplier les problemes de
preselection des faits et, partant, de choix des resultats. Un autre probleme est la difficultd de
quantifier les donn~es qualitatives, qui sont pourtant indispensables pour comprendre les
phenomenes sociaux, particulierement lorsqu'il s'agit de pays en ddveloppement ou de groupes
dafavorisds au sein desquels la tradition orale est predominante.

S'il est vrai que l'ensemble des sciences sociales et humaines merite un surcroit d'effort en 6083
faveur de la formation, de la recherche fondamentale et de la collecte et du traitement des don-
ndes, c'est dans le domaine des sciences sociales appliqu6es et orientdes que la demande hL cet
egard est la plus forte. L'dtude de certaines questions s'est, ces dernieres anndes, revAlde capi-
tale sur le plan thdorique. 11 en va ainsi de la race et du racisme (cf. le grand programme sur
l'limination des pr6juges, de l'intol]rance, du racisme et de l'apartheid), des structures
agraires, de celles de l'Etat, des rapports de parent6, ou des conflits. D'autres ont considdra-
blement gagn6 en importance en raison de la contribution que leur dtude peut apporter A la ddfi-
nition des orientations des pouvoirs publics : il s'agit notamment de la croissance 6conomique
planifide, du logement, de la d6centralisation industrielle, de l'elaboration des politiques cul-
turelles et des mesures de bien-6tre social. 11 est evident aussi qu'en s'engageant dans la voie
de la generalisation de l'acces h l'6ducation, du plein emploi, des loisirs pour tous, de la pro-
tection de l'environnement et de la m~decine preventive, les gouvernements ont accentud la pres-
sion exerc6e sur les sciences sociales. La prise de conscience du fait que la rdalisation d'un
consensus social depend en partie de l'ouverture aux femmes des institutions politiques et econo-
miques et de nouveaux rapports avec les jeunes a agi dans le m~me sens.

Enfin, le progres des sciences sociales et humaines suppose qu'une veritable cooperation 6084
s'instaure aux niveaux sous-rdgional, r6gional et international. Une telle coopdration devrait en
particulier permettre d'assurer l'indispensable diffusion des r6sultats de recherche, notamment
des resultats obtenus dans des pays oii les facilit6s de publication sont actuellement limitees.

Objectifs et principes d'action

Ce programme a pour objet de permettre le renforcement des potentiels nationaux de recherche 6085
en sciences sociales et humaines et l'amdlioration des infrastructures correspondantes ; la mise en
place de programmes de formation et de recherche aux niveaux universitaire et postuniversitaire,
et leur adaptation aux besoins et aux conditions specifiques ; l'elargissement de la cooperation
regionale, sous-rdgionale et internationale et la recherche de formules de collaboration plus
efficaces.

En vertu de son Acte constitutif, l'Organisation est investie d'un r6le de premier plan en 6086
matiere de coop6ration scientifique internationale, en vue de faire progresser les connaissances ;
elle est la seule Organisation du systeme des Nations Unies qui ait regu comme mandat explicite
le developpement des sciences sociales et humaines en temps que telles. A cet effet, elle s'effor-
cera de promouvoir 1'approche multidisciplinaire, pluridisciplinaire et interdisciplinaire indis-
pensable pour apprdhender la complexitd du reel et de rdduire les indgalit~s entre les pays dans
le domaine des sciences sociales et humaines.

Sous-programmes

Un premier sous-programme (Renforcement du potentiel national de formation et de recherche 6087
universitaires et postuniversitaires, des efforts particuliers 4tant ddployds en vue d'accroitre la
participation des femmes) visera a accroitre le soutien apport6 en vue de la formation, notamment
de chercheurs, dans le domaine des sciences sociales et de lI'laboration de manuels appropries.
11 conviendra de favoriser la constitution de reseaux sous-regionaux, de maniere A faciliter la
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creation de centres de formation de haut niveau dans les pays en developpement. La recherche
fondamentale ainsi que la recherche orient6e seront stimuldes. En outre, l'applicabilitd des
sciences sociales pour la formulation et la mise en oeuvre par les Etats membres de leurs poli-
tiques de developpement sera renforcee. La mise en place de banques de donn~es sera encourag6e
de mame que la collecte d'informations qualitatives et quantitatives int6ressant l'analyse des
soci~tes et la planification pour le ddveloppement.

- Dans le cadre d'un deuxieme sous-programme (Coopdration regionale et sous-rdgionale), un
soutien continuera d'&tre consenti aux organisations r~gionales et sous-rdgionales de sciences
sociales. Celles-ci seront encouragdes h susciter l'adhesion de membres plus nombreux venant
d'horizons plus divers, dans leurs regions respectives, et A diversifier leurs activit6s. Une
attention particuliere sera accordee aux methodes employees par les organisations regionales ou
sous-r6gionales pour s'adapter aux priorites r~gionales, fournir une base pour la coordination de
grands projets rdgionaux, rationaliser la collecte des donn~es et repondre aux besoins regionaux
de formation et de documentation. Les recherches en commun de caractere r~gional et sous-
regional seront encouragees. Les questions d'ordre theorique que posent les problemes actuels et
les domaines de recherches qui interessent les organisations nationales et regionales de sciences
sociales seront privilegi~s.

- Un troisieme sous-programme (D~veloppement de la cooperation interregionale et internationale)
visera A developper et 6largir la coopdration avec la communaut6 scientifique internationale au
benefice des Etats membres. A cet effet, un soutien continuera d'6tre prWte au Conseil interna-
tional des sciences sociales (CISS) et 4 d'autres organisations de sciences sociales et de sciences
humaines, oeuvrant au niveau international aussi bien qu'aux niveaux regional et national. Des
initiatives seront prises pour dlargir le champ des echanges interregionaux. La Revue
internationale des sciences sociales continuera 5 paraitre. La publication d'autres revues
analogues, en vue de renforcer la collaboration intellectuelle internationale, sera envisagde.

Programme VI.5 - RECHERCHE, FORMATION ET COOPERATION REGIONALE
ET INTERNATIONALE DANS QUELQUES DOMAINES CLES
DES SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES

6088 Certaines disciplines des sciences sociales et humaines sont particulierement aptes . rendre
compte du pass6, h alucider ses rapports avec le present et A expliquer toute la complexit6 des
processus sociaux. Elles rev6tent ainsi une importance particuliere pour les pays en develop-
pement ob la possibilit6 de trouver d'autres voies de developpement depend en partie d'une
meilleure comprehension des interrelations historiques, de la reinterpretation des symboles et du
langage ou de l'analyse des pouvoirs non institutionnalises. Or, ce sont pr6cisement ces disci-
plines qui sont le moins bien implantees dans les pays en developpement.

6089 La science historique a fait de grands progres, au cours des dernieres decennies, dans
des domaines qui lui sont traditionnels, comme celui de la periodisation, mais aussi dans des
voies nouvelles. Elle tend aujourd'hui h dtudier les processus historiques en mettant en evidence
les relations entre les facteurs socio-dconomiques et les faits historiques et en soulignant
l'importance du changement social dans le deroulement de l'histoire. Il s'agit des lors d'une
optique radicalement diff6rente qui fait agir sur la scene de l'histoire, non plus seulement l'61ite
ou des individus isoles, mais des collectivites et des groupes, dont les motivations dtaient
jusqu'ici fort mal connues.

6090 Ainsi l'histoire peut non seulement expliquer pourquoi une socidte a evolu6 dans tel ou tel
sens mais aussi, avec l'aide de l'anthropologie, montrer comment s'operent les choix complexes
qui amenent le changement social. Reconstituer l'histoire coloniale et pr~coloniale est n6cessaire
pour rendre aux peuples anciennement colonises une juste vision de leur passe et leur permettre
de mieux connaitre les alliances qu'ils avaient noudes avec d'autres peuples, les mecanismes de
formation de l'Etat, la maniere dont les 6trangers etaient int~gr6s dans une societe et les fac-
teurs historiques qui ont, selon les cultures, scelld l'unit6 communautaire.

6091 L'anthropologie a souffert d'une certaine eclipse avec la montee de la sociologie politique,
pour de multiples raisons, dont le fait que l'anthropologie sociale dtait 6troitement lide A l'6poque
du colonialisme oin elle est apparue. De plus, le classement des soci~tes en categories - societes
pretenduement primitives ou simples, qu'il appartenait A l'anthropologie d16tudier, et societes
industrielles complexes, relevant de la sociologie - a conduit les deux disciplines . prendre pour
base conceptuelle la hierarchisation des societ6s. D'autre part, l'anthropologie culturelle, par son
insistance sur la primaut6 des cultures, semble avoir introduit une "rdification" des cultures,
tenues pour exogenes A la structure economique et politique. Enfin, la reputation elle-m~me de la
discipline a phti du fait que les bourses d'anthropologie offertes 6manaient le plus souvent des
ministeres ou des services officiels chargds de la gestion coloniale en metropole. Du reste, si la
faiblesse des cr6dits affectes A l'enseignement des sciences sociales dans beaucoup de pays en
developpement tient en partie aux problemes lids . la consolidation de l'inddpendance, elle est
aussi r6v6latrice des reticences auxquelles se heurtent des disciplines qui semblent excessivement
li6es au colonialisme et A la notion de primitivisme.
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Cependant, en depit de la facon dont elle est nde, l'anthropologie a fait la preuve qu'elle 6092
permettait d'analyser les relations dans les societ6s fort complexes, y compris celles des grandes
villes des pays hautement industrialisds. C'est aujourd'hui grAce aux methodes de l'anthropologie
que sont 6tudies les liens de parente dans tel quartier urbain ou tel groupe social aussi bien que
les relations de travail dans une entreprise industrielle. De plus, l'anthropologie a montre qu'elle
reste capable d'etudier le pouvoir dans un village, le symbolisme religieux, les moyens employes
pour r6soudre les conflits sociaux, ou de restituer l'histoire orale.

L'analyse comparative, qui a une importance gendrale pour l'ensemble de la th6orie des 6093
sciences sociales, a connu un succes sans pareil en anthropologie, dont elle est devenue la prin-
cipale m6thode. Une autre methode employee en anthropologie, l'observation-participation, a per-
mis de mettre au point des definitions davantage admises. D'autre part, les liens de cette disci-
pline avec l'histoire et la geographie se sont resserres.

La geographie est aussi une discipline qui a rev616 sa souplesse et sa capacit6 d dvolution 6094
au cours des dernibres decennies. La geographie physique et la geographie humaine ont mis en
6vidence la corrdlation entre certains lieux et l'existence de cultes religieux, coutumes familiales
ou maladies ddterminds. Les gdographes ont etudie les relations singulieres entre les villes et la
r6gion qui les environne, et analyse les particularites que presente une telle r~gion comme zone
de mediation entre la campagne et la partie de la ville oi l'infrastructure commerciale est im-
plant6e. Ce faisant, ils contribuent a 6lucider les rapports entre l'espace, la distribution et la
structure des communautes. L'influence de la configuration g6ographique des lieux sur les diff6-
rents styles ddtablissements humains et dthabitat est, grAce eux, de plus en plus reconnue,
de m~me que l'incidence des facteurs culturels sur la maniere de se loger et d'occuper l'espace
oii l'on vit et travaille. La geographie historique, pour sa part, apporte [ llarchdologie, une
contribution d6cisive pour la reconstitution du pass&. Ainsi, l'volution des anciens habitats
urbains et de leurs arriere-pays peut 6tre mieux rendue, celle des structures agraires antiques
mieux analysde et les donnees historiques plus exactement replacees dans leur contexte.

La linguistique elle aussi a et6 i l'origine d'analyses d'un grand interkt pour la compr6- 6095
hension des relations sociales. La diffusion d'une langue peut 6tre liee A la domination d'un
ancien pouvoir ; elle peut occulter l'intdgration de communautds ethniques dans un groupe social.
Elle peut aussi recouvrir la mame aire gdographique qu'une religion dont la langue est un des
supports. Enfin, les structures du langage m~me peuvent &tre revelatrices de la stratification
sociale et des conflits d'une societd ou des symboles auxquels les gens font appel pour 16gitimer
un pouvoir ou des aspirations sociales.

Les sciences de la gestion comptent certainement parmi les sciences de l'avenir, et sont 6096
pour beaucoup de pays au nombre des pr6occupations prioritaires. I est de plus en plus
communement admis que la gestion des entreprises, tant publiques que priv~es, ne r~pond pas
forcement aux besoins de la population et ne rev&t pas toujours l'efficacit6 requise. La n~cessit6
d'organiser rationnellement les entreprises, et partant d'instituer une hierarchie des postes de
travail, entre en conflit avec celle d'une participation vdritable du personnel aux decisions et
avec la souplesse dont la creativite et lPinnovation ont besoin. Si cette remarque vaut pour les
pays hautement industrialisds elle s'applique davantage encore au cas des pays d6favorises. Dans
les pays en developpement, le d6sir de trouver des voies nouvelles de d6veloppement slest
heurtd i l'organisation du travail hdritde de la fonction publique coloniale d'autrefois.
L'importation de modeles de relations sociales en vigueur dans des societds aux traditions
historiques et culturelles bien diffdrentes ne facilite pas la gestion d'entreprises oti travaillent
des 6tres humains porteurs de valeurs culturelles autres que celles de leurs anciens maltres.
Rien n'interdit de penser qu'il est possible de tenir compte de certains modes de coop6ration
traditionnels lorsque, aux fins de modernisation, on organise le temps et les methodes de travail
et on etablit une hierarchie.

Objectifs et principes d'action

Ce programme vise un double objectif. Il tend en premier lieu A renforcer le potentiel national, 6097
r~gional et international de formation et de recherche dans quelques domaines des sciences so-
ciales et humaines, en particulier l'histoire, l'anthropologie, la geographie, la linguistique et les
sciences de la gestion, et A developper les programmes de formation universitaire et postuniver-
sitaire. Deuxiemement, il a pour but d'encourager la recherche sur certaines questions dont
l'importance theorique et pratique est particulierement evidente, et qui exigent un haut degr6 de
pluridisciplinaritd ou d'interdisciplinarite.

Sous-programmes

Un premier sous-programme (Ddveloppement de certaines disciplines des sciences sociales et 6098
humaines) visera h ddvelopper la formation dans certaines disciplines et domaines d'6tude specia-
lis~s, une attention particuliere 6tant accord~e aux pays en developpement. Des cours de forma-
tion et des s~minaires sp~cialisds seront organisds. Certaines disciplines seront privilegiees dans
les regions oti elles sont peu ddveloppdes. Les disciplines qui sont n6cessaires pour la compr6-
hension des processus historiques et sociaux recevront la priorit6.
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6099 Un deuxidme sous-programme (Recherche et coopdration dans certains domaines ci6s)
permettra d'encourager la recherche pluridisciplinaire de haut niveau dans certains domaines
ci6s, par la mise en oeuvre de projets sous-r6gionaux, r6gionaux et internationaux. Un accent
sera mis sur certains domaines qui unissent les questions thdoriques et la recherche empirique et
qui permettent la constitution de rdseaux interdisciplinaires. Des possibilit6s de cofinancement et
de mise en oeuvre des projets majeurs r6gionaux seront recherch6es.

6100 Le troisieme sous-programme (Gestion, travail et loisirs) mettra l'accent sur l'analyse
comparative inter et transculturelle de 'organisation du travail et des relations de travail dans le
secteur public et priv6, y compris dans la production agricole. Ce sous-programme sera mend en
6troite coordination avec les organisations internationales competentes, h savoir : l'Organisation
internationale du travail (OIT) ct l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO). Une attention particuliere sera accord6e aux projets de recherche mettant en 6vi-
dence les relations entre le travail et les loisirs. Il en sera de meme pour les loisirs, le travail
et la gestion des dtablissements humains. L'Organisation s'attachera .i promouvoir une plus
grande coopdration entre les gestionnaires et administrateurs des institutions d'une part, deten-
teurs d'informations pr6cieuses pour le d6veloppement des domaines scientifiques et les cher-
cheurs d'autre part, qui peuvent utiliser A bon escient cette masse d'inforrnations.

6101 Un quatrieme sous-programme aura pour objectif de promouvoir les conditions d'une
coopdration interdisciplinaire pour l'6tude de l'homme, organique et stable, qui prenne en
consid6ration les r6alisations de la recherche fondamentale en matiere de physiologie, notamment
du cerveau, de psychophysiologie, de psychologie des profondeurs et de psychosociologie. 11
s'agira par 1h de rdunir les elements qui constituent la base intellectuelle solide d'une
anthropologie philosophique capable d'intdgrer les apports de la science, de rendre compte de
l'6volution culturelle dans les soci6t6s humaines d'aujourd'hui, d'indiquer l'articulation de l'action
6thique et de la promotion du savoir, de pr6ciser les modes d'insertion de l'homme dans le monde
actuel. Ce sous-programme visera en particulier A encourager les recherches interscientifiques,
anim6es par une certaine ide de l'unit6 de l'homme, de l'universalite des valeurs dans la
diversit6 des normes comportementales, sociales et culturelles et dans la vari6t6 de ses
aspirations et de ses dimensions. L'enracinement de cette diversit6 et de cette vari6td dans
l'imaginaire social sera pris en consid6ration dans l'61aboration des bases d'un nouvel humanisme
d'oii proc6derait une vision unitaire de l'humanite. L'Organisation intensifiera A cet dgard sa
coopdration avec les Etats membres en vue d'identifier et de prdparer les projets susceptibles de
fournir les bases institutionnelles et de recherche pour des investigations interscientifiques
capables de redonner sens et vigueur A l'idee d'unite de l'homme et de sa destin6e, en prenant
en compte les aspects multidimensionnels et infiniment complexes qui caract6risent chaque &tre
humain et chaque societe et en oeuvrant dans le sens de nouvelles rencontres entre les sciences
et les cultures.

6102 Un cinquieme sous-programme (Etudes sur la condition des femmes et mise au point de
nouvelles approches) visera h promouvoir des programmes multidisciplinaires de recherche sur la
condition des femmes dans les diffdrentes r6gions du monde et i stimuler l'elaboration de nou-
veaux cadres th6oriques et de nouvelles approches m6thodologiques pour la mise en oeuvre de ces
recherches ; il aura 6galement pour objet de contribuer au d6veloppement et au renforcement des
infrastructures pour l'enseignement et la recherche relatifs aux femmes, aux niveaux universi-
taire et postuniversitaire, et de favoriser la cr6ation de reseaux nationaux, r6gionaux et inter-
nationaux de sp6cialistes des 6tudes feminines. La mise en place de services de documentation et
d'information sur la condition des femmes sera facilit6e, et la coop6ration avec et entre les
groupes d'dtudes sur la femme qui se sont constituds dans les organisations et associations
regionales et internationales de sciences sociales et humaines sera renforcde.
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6103 Grand programme VI <Les sciences et leur application au d6veloppement

La Confirence generale,
Rappelant que l'analyse de la problematique mondiale figurant dans la premiere partie du

document 4XC/4 a mis en evidence le fait que le developpement des sciences et des techniques

r6sulte d'un ensemble d'interactions complexes entre, d'une part, le besoin d'apporter des

solutions scientifiques et technologiques aux problemes 6conomiques et sociaux et, d'autre

part, les efforts en matiere de formation des chercheurs et des specialistes et d'organisation des

programmes de recherche scientifique et de d6veloppement exp6rimental,
Rappelant par ailleurs qu'en raison de la complexit6 des problemes sociaux il est n6cessaire pour

chaque pays de proc6der A l'analyse de ces problemes dans leurs dimensions historique et

culturelle afin de degager des solutions appropri6es,

Rappelant en outre que cette analyse a fait ressortir qu'en d6pit du progres considerable des sciences

et de leurs applications beaucoup de peuples n'ont pas encore acces aux possibilit6s qu'elles

offrent pour am6liorer leurs conditions de vie, et que les disparit6s restent grandes entre les

nations en matiere de developpement scientifique et technologique,
Convaincue de la n6cessit6 de fonder le d6veloppement scientifique et technique sur les capacit6s

propres des pays, dont il faut assurer le renforcement,
Considdrant l'importance que revt la coop6ration scientifique et technique pour le progres du savoir

comme pour la compr6hension entre les hommes et le maintien de la paix,
Considdrant 1'importance que repr6sente pour les sciences sociales elles-m8mes la possibilit6 de

proceder a des analyses comparatives A partir de larges 6changes d'exp6riences entre pays et

dans le cadre de la cooperation internationale,
Considirant que l'Unesco, en vertu de sa mission constitutionnelle, de l'exp6rience acquise et des

liens privil6gi6s qu'elle entretient avec la communaut6 scientifique et technologique interna-

tionale, a un r6le de premier plan & jouer au sein du systeme des Nations Unies pour favoriser

l'avancement des sciences et des techniques et leur application au d6veloppement,
Rappelant que l'Unesco est la seule institution du systeme des Nations Unies ayant pour mandat

de d6velopper les sciences sociales et humaines en tant que disciplines scientifiques,
Reaffirmant qu'il appartient h l'Unesco, d'une part, de soutenir les efforts nationaux de cr6ation et

de developpement des institutions et des activit6s de formation et de recherche scientifique
et technologique, et, d'autre part, d'61argir la coop6ration internationale dans les domaines

des sciences exactes et naturelles, des sciences sociales et humaines et des sciences de l'ing6nieur,
au service du d6veloppement endogene, conformement A l'une de ses missions essentielles qui
resulte des dispositions de son Acte constitutif et qui est formul6e dans la premiere partie du
document 4XC/4 dans les termes suivants : u Contribuer A renforcer la capacit6 de faire face
aux problemes en favorisant [...] 'avancement des sciences, en multipliant et en d6veloppant
les potentiels de cr6ativit6 - scientifique et technique - en faveur de tous les peuples [...],
en d6veloppant les infrastructures de recherche et de formation, en favorisant la libre circula-
tion des savoirs et des savoir-faire ),

Rappelant sa r6solution 21C/100 sur la preparation du Plan 'h moyen terme pour 1984-1989 et les
parties II et III de l'annexe h cette r6solution relatives aux sciences exactes et naturelles et aux
sciences sociales, sa r6solution g6n6rale 21C/2/01 sur le programme relatif aux sciences exactes

et naturelles et leur application au developpement et sa r6solution g6n6rale 21C/3/01 sur le
programme relatif aux sciences sociales et h leurs applications,

Rappelant les recommandations des conf6rences des ministres charg6s de l'application de la science
et de la technologie au developpement organis6es dans les diff6rentes r6gions, ainsi que les
recommandations pertinentes du Programme d'action adopt6 par la Conf6rence des Nations

Unies sur la science et la technique au service du d6veloppement (Vienne, 1979),
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1. Note avec satisfaction l'innovation constitu6e par le regroupement dans le grand programme VI
des domaines relatifs aux sciences exactes et naturelles, aux sciences sociales et humaines et
A la technologie, et considere qu'un tel rapprochement devra favoriser une plus grande interac-
tion entre les disciplines, tout en prenant en consid6ration, au niveau de 'activit6 opdrationnelle
et de la coop6ration internationale, les caracteres propres A chacun de ces domaines du savoir;

2. Approuve les orientations du grand programme VI u Les sciences et leur application au deve-
loppement ) et invite le Directeur g6n6ral A retenir comme base de la programmation biennale
pour la p6riode 1984-1989 les programmes suivants :
2.1 Programme VI.1 Recherche, formation et coopgration internationale dans le domaine

des sciences exactes et naturelles
(a) Qui vise :

(i) A renforcer le potentiel national de recherche en sciences exactes et naturelles
et h en am6liorer les infrastructures institutionnelles;

(ii) A developper les programmes de formation universitaire et postuniversitaire
et A les adapter aux besoins et aux conditions specifiques;

(iii) A 6largir la coop6ration internationale et A mettre en ceuvre les formes de
coop6ration les plus dynamiques et les plus efficaces,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants :
(i) Renforcement du potentiel national de recherche et am6lioration des infra-

structures;
(ii) Formation universitaire et postuniversitaire, des efforts particuliers 6tant

d6ploy6s en vue d'accroitre la participation des fenmes;
(iii) D6veloppement de la cooperation r6gionale et internationale;

2.2 Programme VI.2 a Recherche, formation et cooperation internationale dans le domaine
de la technologie et des sciences de I'inginieur
(a) Qui vise :

(i) A am6liorer les infrastructures institutionnelles et les services techniques et A
renforcer le potentiel de recherche et d'adaptation technologique;

(ii) A ajuster les programmes de formation des ingenieurs et techniciens aux besoins
et aux conditions socio-6conomiques, mais aussi A l'6volution des technologies
et aux nouvelles exigences des professions;

(iii) A d6velopper la cooperation internationale et h rechercher les formules de
collaboration les plus efficaces,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants
(i) Renforcement du potentiel national de recherche et d'adaptation technologique,

et amelioration des infrastructures et des services techniques;
(ii) Formation des ing6nieurs et techniciens, des efforts particuliers 6tant d6ploy6s

en vue d'accroitre la participation des femmes;
(iii) D6veloppement de la cooperation r6gionale et internationale;

2.3 Programme VI.3 ( Recherche, formation et coopgration internationale dans quelques
domaines ckes de la science et de la technologien
(a) Qui a pour objet :

(i) De contribuer A la diffusion des technologies nouvelles en informatique, en
microbiologie appliqu6e et biotechnologie et en 6nergie, ainsi qu'aux efforts
entrepris pour en mesurer les cons6quences et effectuer les adaptations et ajus-
tements necessaires;

(ii) De renforcer la formation des sp6cialistes et des techniciens concern6s et de
cr6er les conditions favorables A la recherche;

(iii) De d6velopper les 6changes d'information sp6cialis6e,
(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants:

(i) Informatique;
(ii) Microbiologie appliqu6e et biotechnologies;
(iii) Energies renouvelables;
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2.4 Programme VI.4 (( Recherche, formation et coopiration internationale dans le domaine

des sciences sociales et humaines
(a) Qui vise :

(i) A renforcer les potentiels nationaux de recherche en sciences sociales et humaines
et d am6liorer les infrastructures correspondantes;

(ii) A mettre en place des programmes de formation et de recherche aux niveaux
universitaire et postuniversitaire, et A les adapter aux besoins et conditions
sp6cifiques;

(iii) A 61argir la coop6ration sous-r6gionale, r6gionale et internationale, en recher-
chant les formules les plus efficaces,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants
(i) Renforcement du potentiel national de formation et de recherche universitaires

et postuniversitaires, des efforts particuliers 6tant d6ploy6s en vue d'accroitre
la participation des femmes;

(ii) Coop6ration r6gionale et sous-r6gionale
(iii) D6veloppement de la coopdration interr6gionale et internationale;

2.5 Programme VI.5 a Recherche, formation et coop&ation rigionale et internationale dans
quelques domaines ces des sciences sociales et humainesn
(a) Qui vise :

(i) A renforcer le potentiel national, r6gional et international de formation et de
recherche dans quelques domaines cles des sciences sociales et humaines
(histoire, anthropologie, g6ographie, linguistique et sciences de la gestion);

(ii) A d6velopper les programmes de formation universitaire et postuniversitaire;
(iii) A encourager la recherche sur des questions d'importance th6orique et pratique

et exigeant un haut degr6 de pluridisciplinarit6 ou d'interdisciplinarit6,
(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants :

(i) D6veloppement de certaines disciplines des sciences sociales et humaines;
(ii) Recherche et coop6ration dans certains domaines cl6s;
(iii) Gestion, travail et loisirs;
(iv) Coop6ration interdisciplinaire pour l'6tude de l'homme;
(v) ttudes sur la condition des femmes et mise au point de nouvelles approches;

3. Recommande au Directeur g6n6ral, lors de 1'61aboration des programmes biennaux pour la
p6riode 1984-1989, de mettre un accent particulier :

(a) Sur l'application des sciences et des techniques au d6veloppement, grace A la mise en euvre
et au renforcement de projets majeurs regionaux, notamment ceux qui ont 6R6 approuv6s
par la Conf6rence g6n6rale A sa vingt et unieme session;

(b) Sur le d6veloppement des differentes disciplines des sciences sociales et humaines en vue
d'accroitre leur contribution A la soci&t6, tout en encourageant les 6changes interdisciplinaires
et les etudes multidisciplinaires;

(c) Sur la promotion de la recherche fondamentale, ainsi que des activit6s de recherche appliqu6e
qui r6pondent aux besoins des pays, aussi bien dans le domaine des sciences exactes et natu-
relles que dans celui des sciences sociales et humaines;

(d) Sur les priorites de la recherche qui devraient 8tre orient6es vers la solution des problemes
mondiaux fondamentaux, tels qu'ils sont pr6sent6s dans le grand programme I a R6flexion
sur les probldmes mondiaux et 6tudes prospectives n, en particulier au profit des pays en d6ve-
loppement;

(e) Sur le d6veloppement de la coop6ration internationale, dans tous les domaines des sciences
exactes et naturelles, des sciences sociales et humaines et de la technologie, entre les chercheurs
des pays industrialis6s ainsi qu'entre ces derniers et ceux des pays en ddveloppement, et aussi
sur la coop6ration entre chercheurs des pays en d6veloppement, en favorisant notamment la
coop6ration entre les chercheurs des pays et ensembles de pays qui partagent les m~mes pro-
blames et que rapprochent leurs caract6ristiques biog6ographiques, 6conomiques et culturelles;

(f) Sur le r6le de l'Organisation dans les domaines cl6s de la science et de la technologie, en vue
notamment d'aider les Etats membres A effectuer les choix technologiques qui correspondent
le mieux d leurs besoins et de ddvelopper les activit6s de formation, d'6change de l'information
et de propagation des innovations technologiques;
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(g) Sur un nouveau progres de la coordination entre 1'activit6 de l'Organisation et le travail
d'autres organismes du systeme des Nations Unies pour la r6alisation de programmes et
projets scientifiques, en vue de renforcer le r6le moteur de 'Unesco dans le developpement
de la cooperation scientifique internationale;

(h) Sur 'augmentation du nombre des bourses de formation destin6es A des 6tudiants originaires

des pays les moins avances;
(i) Sur 'application de la science et de la technologie au developpement, par la mise en cuvre,

dans les pays en developpement, de projets pilotes en matiere de technologie appropri6e, visant
A former des techniciens et des artisans qualifi6s.
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knalyse des problemes

,a possession et l'usage du savoir sont des facteurs essentiels de progres. Aussi l'information, 7001
orme communicable de la connaissance, et notamment l'information scientifique et technologique,
.st-elle desormais reconnue comme l'une des principales conditions du developpement economique et
;ocial. Elle est indispensable hL l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, A la mise en
raleur des ressources humaines, au developpement scientifique et technologique, au progres de
'agriculture, de l'industrie et des services, la gestion des entreprises, h l'dpanouissement de la
:ulture et l'accroissement du bien-&tre social. Des lors la maitrise de itinformation scientifique et
echnique est une condition indispensable du progres des pays en d6veloppement. L'acces h l'in-
ormation scientifique et technique apparait donc comme une exigence ethique et comme un facteur
le la plus haute importance pour la realisation d'un nouvel ordre plus juste et plus solidaire.

Parallelement h l'explosion du savoir au cours de notre siecle, on constate un accroissement 7002
;pectaculaire de la production de documents dans le monde. Quelques chiffres permettent de mesu-
.er l'ampleur du phdnomene. De quelque 10.000 titres par an dans le monde au ddbut du
CXe siecle, la production de periodiques est pass~e h 170.000 en 1971. Celle des ouvrages a plus
jue doubl6 de 1965 (269.000 unitds) A 1974 (571.800 unit6s). Il paraissait en 1970 plus de 6.000
locuments par jour ouvrable, soit 2 millions dans l tannee, et lon prevoit que ce dernier chiffre
;era multipli6 par quatre ou cinq d'ici h 1985, annde au cours de laquelle paraitront 8 millions A
.0 millions de documents scientifiques et techniques imprimds - et imprimds uniquement. Cette aug-
rentation consid6rable du volume de l'information a rendu necessaire la mise en place de meca-
lismes de stockage et de diffusion de l'information. Au cours de la derniere decennie, la plupart
les pays ont pris les mesures necessaires pour creer ou developper des systemes varies assurant
e stockage et le transfert des informations sp6cialis6es: bibliotheques, archives et services d'in-
ormation et de documentation, A l'intention des diff~rentes categories d'utilisateurs: chercheurs,
ng~nieurs, responsables - dans les domaines politique, administratif ou 6conomique - et tout
iutre groupe professionnel et social qui consomme ou reassemble l'information a quelque titre que
,e soit.

Dans cette perspective largie h l'ensemble de l'information scientifique, technique, 6cono- 7003
Aique, sociale et culturelle necessaire A la resolution des problemes de soci~td, et plus particu-
ierement des problemes de ddveloppement, le probleme qui se pose desormais avec acuite est celui
le la complexite et du volume de l'information, dont la prolif~ration ne peut que se poursuivre au
ours de la prochaine ddcennie. Le traitement et la diffusion de l'information exigent l'application
le technologies de plus en plus puissantes et perfectionnees, qui prennent progressivement le re-
ais des procedds traditionnels. Il existe ainsi actuellement, mais surtout dans les pays indus-
rialisds, des bases de donnees gerdes par ordinateurs qui donnent A l'utilisateur un acces
>resque instantan6 A une partie importante du savoir scientifique et technique de notre temps,
rce aux technologies informatiques et de telecommunications. I est interessant de noter A cet
gard que sur les 900 bases de donn6es bibliographiques et num6riques actuellement disponibles
n ligne A l'echelle mondiale, moins de 1 % sont produites dans des pays en d6veloppement.
'acces de toutes les nations A l'ensemble des bases de donndes - qui constituent des sources
rremplagables d'informations - parait indispensable au progres de chaque societe comme A l'avan-
:ement general du savoir humain.

Par ailleurs, l'information produite par les pays en ddveloppement et qui resulte d'activites 7004
>ratiques et de recherche dans les domaines socio-economiques, scientifiques et techniques, outre
ju'elle est insuffisamment organis6e, nest que partiellement couverte par ces bases de donnees;
lle est donc difficilement accessible A l'utilisateur, au niveau national comme au niveau inter-
Lational. Cette information est en effet contenue dans des publications et revues nationales ainsi
ue dans des rapports officiels qui ne sont g6neralement pas inclus dans les diff6rentes bases de
onndes. Cette situation constitue, tant pour les pays en ddveloppement que pour la communautd
iondiale, une deperdition de ressources essentielles h la comprehension des divers problemes qui
ffectent la vie des peuples, ainsi qu'A l'4aboration de strategies destin6es A les surmonter.

Il s'avere donc indispensable que les pays en developpement puissent tout A la fois utiliser, 7005
elon leurs besoins, les bases de donndes ext6rieures et ddvelopper parallelement, au niveau na-
ional ou regional, leurs propres bases et banques de donn6es. L'organisation rationnelle de leur
nformation locale leur permettrait, en outre, de participer plus activement aux echanges interna-
ionaux d t information.
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7006 La Conf6rence des Nations Unies sur la science et la technique au service du developpemeni
(UNCSTD, Vienne 1979) et d'autres reunions internationales rdcentes ont soulign6 la n6cessit6 dc
renforcer l'aide op6rationnelle aux pays en developpement pour leur permettre de disposer d'un(
information riche et diversifide, et elles ont recommandd la creation d'un reseau global d'infor-
mation, dont la structure n'a pas encore 6t6 determin6e.

7007 Ces propositions sont, en fait, l'aboutissement d'une reflexion approfondie qui avait inspir
l'instauration du programme UNISIST. Ce programme, institu6 le ler janvier 1973 conform6ment
une decision prise par la Conf6rence gen6rale A sa dix-septieme session, tend A promouvoir "un(
action internationale coordonnde et soutenue, afin de faciliter le transfert de l'informatior
scientifique et technique pour le ddveloppement dconomique et social des nations" (R6solutior
17 C/2.131). En 1979, la Conf6rence intergouvernementale sur l'information scientifique et tech-
nique au service du d6veloppement (UNISIST 11) a 6tendu la portde de ce programme h l'ensemblE
des informations scientifiques, techniques, 6conomiques et sociales utiles au d6veloppement. Er
outre, cette Confrrence a d6fini les conditions dans lesquelles un r6seau mondial d'information
pouvait prendre forme.

7008 Les projets de creation de systemes et de rdseaux d'information internationaux, r6gionaux el
sous-r6gionaux se multiplient, faisant gen6ralement appel aux m~mes sources internationales de fi-
nancement. Tous ces efforts pour maitriser l'information, notamment A l'aide des technologies dE
l'informatique, risquent, s'ils ne sont pas coordonn6s, de cr6er des cloisonnements et des situa-
tions anarchiques. Dans l'inter~t de la communaut6 internationale tout entiere, et afin de ne pas
entraver l'6tablissement du rdseau mondial souhait6 par les Etats membres, il importe que ces sys-
temes et reseaux soient ddvelopp6s selon des m6thodologies normalisdes assurant leur compatibilit4
et leur interconnexion.

7009 L'6tablissement des structures n6cessaires au transfert de l'information - services, systemeE
et reseaux - ne saurait cependant suffire & garantir l'acces universel A l'information ; maints
obstacles, et qui ne sont pas tous de nature technique, subsistent encore A une circulation et b
une diffusion plus libres et mieux 6quilibr6es de l'information A travers le monde.

7010 Le libre acces A l'information est un imperatif reconnu de longue date, et l'Unesco n'a cessd
de recommander l'6limination des barrieres, d'ordre linguistique, juridique, administratif et fi-
nancier notamment, qui continuent d'entraver sa circulation. L'action entreprise dans ce sens doit
6tre poursuivie et tenir compte de la ndcessit6, aujourd'hui largement reconnue, d'6liminer les
causes profondes de l'indgalit6 d'acces aux sources d'information, qui ne relevent pas seulement
de considdrations techniques, mais aussi economiques, culturelles, voire politiques. Si l'enjeu est
particulierement important pour les pays en developpement, il ne Pest pas moins pour les pays in-
dustrialisds, oti la diffusion de l'information est encore assujettie A maintes restrictions plus ou
moins explicites, A l'interieur de ces pays comme dans leurs relations mutuelles. Par ailleurs, il
est n6cessaire de d6mocratiser l'information afin de la rendre accessible aux diffdrentes categories
socio-professionnelles. Cela exige une action 6ducative aupres des usagers des divers secteurs
professionnels, afin de les familiariser aux nouvelles techniques de l'information et leur permettre
de tirer le meilleur profit des services d'information auxquels ils peuvent faire appel.

7011 Parmi les obstacles au libre acces A l'information figure le coOt tres 6levd des nouvelles
technologies de l'informatique et des t6ldcommunications appliqu6es au traitement de l'information ;
les pays en developpement les plus dmunis risquent ainsi de ne pouvoir mettre en place l'infra-
structure necessaire A l'6tablissement de systemes et de r6seaux automatisds, sauf A recourir b
une aide exterieure. Ces nouvelles technologies soulevent par ailleurs des problemes juridiques
complexes, notamment en matiere de droit d'auteur.

7012 Les pays industrialis6s d6tiennent actuellement une sorte de monopole de fait en matiere d'in-
formation, qui touche autant A la substance du savoir qu'aux moyens techniques de le diffuser.
Le transfert des techniques de l'information, et de l'information elle-mume, vers les pays en ddve-
loppement risque ainsi d'6tre entrave par des pratiques restrictives, mais il peut 6galement placei
ces pays dans des situations de d6pendance par rapport & des fournisseurs privildgids.

7013 Les pratiques restrictives entravant la libre circulation de l'information n'affectent d'ailleurs
pas les seuls pays en d6veloppement ; elles st obsdrvent 6galement dans les relations entre pays
industrialisds, et au sein d'un m~me pays. On ne peut que souligner A cet 4gard, l'urgente ndces-
sit6 de promouvoir des pratiques plus liberales et plus conformes A l'interet de tous, en vue
d'6largir au maximum l'acces a toutes les sources d'information.

Strategie d'action

7014 La maitrise et l'utilisation de l'information d6pendent d'un certain nombre de principes essentiels
qui sont A la base de la strat6gie d'action proposde : une garantie d'acces facile A l'information,
tant nationale qu'internationale, pour toutes les categories d'utilisateurs ; l'4liminatior
systematique des obstacles . la libre circulation de l'information scientifique et technique ; la mise
A la disposition de tous des outils normatifs et des moyens techniques permettant de crder les
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dcanismes et les structures necessaires au traitement et ( la diffusion de l'information, en parti-
ulier par la maitrise des technologies avancees de l'informatique et des tdlecommunications.

Ce grand programme a pour objectif de faciliter l'acces de tous 6 l'information, de favoriser 7015
ne circulation sans entrave de l'information et de renforcer la capacitd des Etats membres
'echanger, de stocker et d'utiliser les informations necessaires 6 leur ddveloppement, en ayant
ecours notamment aux bases de donnees; ( cette fin un accent particulier sera mis sur l'dlabora-
Son des outils normatifs necessaires au traitement de l'information; sur l'application des nouvelles
echnologies et en particulier de l'informatique ; sur le renforcement des systemes et services
'information nationaux, r6gionaux et internationaux et leur interconnexion au sein d'un mame re-
eau mondial.

Cette approche permettra 6 l'Unesco d'apporter une contribution essentielle ( la mise en place 7016
'un r~seau mondial souple et 6volutif s'appuyant sur des systemes et services d'information natio-
aux, regionaux et internationaux compatibles, couvrant la totalite du savoir et qui devrait per-
ettre 6 tous les Etats membres d'y acceder. Cet objectif, d'abord 6nonce par la Conference
NISIST I en octobre 1971 comme devant concerner uniquement la science et la technique, a W
epris en 1979 par la Conference UNISIST II qui en a 6tendu la port~e jusqu'i recouvrir la tota-
te des ressources mondiales d'information. Par ailleurs, l'une des dispositions essentielles du
rogramme d'action adopt6 par la Conference des Nations Unies sur la science et la technique au
ervice du developpement (Vienne, 1979) concerne la mise en place d'un reseau mondial et
ternational pour Ildchange d'informations scientifiques et techniques. Lors de sa vingt et unieme

ession (Belgrade, 1980), la Conference gendrale slest prononcee explicitement en faveur des
bjectifs 6nonces tant par la Conference UNiSIST II que par la Confdrence de Vienne. Il apparaft
ujourd'hui que l'4tablissement d'un reseau mondial d'information, selon les principes de
UNISIST, devrait constituer un 416ment essentiel d'une stratdgie de developpement envisagde en
onction de l'instauration d'un nouvel ordre 6conomique international.

Trois programmes specifiques ont 6td concus pour progresser vers la realisation de cet objec- 7017
f. Le programme 1 (Amdlioration de l'acces h l'information: technologies nouvelles, normalisation

t interconnexion des systemes d'information) prdvoit la poursuite des efforts entrepris dans le
omaine de 1'elaboration des methodologies et des outils techniques et normatifs n6cessaires ( la
reation de services et systemes d t information. L'application de l'ensemble de ces normes est la
ondition sine qua non du developpement de rdseaux compatibles et de leur interconnexion effec-
*ve. Cette exigence est particulierement nette en ce qui concerne Putilisation des nouvelles
echnologies de 1'informatique et de la tel6matique dans le traitement de l'information. Le respect
e ces normes par les differents services et systemes existant aux niveaux national, regional et
ternational, et notamment au sein du systeme des Nations Unies, est une etape indispensable

ans la voie de la reahsation d'un reseau d'information mondial et pluridisciplinaire.

Le programme 2 (Infrastructures, politiques et formation necessaires au traitement et & la 7018
iffusion de Pinformation sp~cialisse) prdvoit 'dtablissement et/ou le renforcement des services de
ibliotheques, d'archives, de documentation, d'analyse, d'orientation, de banques de donn6es nu-
eriques et bibliographiques, ainsi que el'daboration de programmes de formation destin6s aux
pdcialistes et aux utilisateurs de 1Pinformation. Cette double approche est indispensable car elle
ssure une organisation efficace des ressources nationales et permet ainsi 6 chaque nation
'utiliser pleinement Ilinformation disponible localement et de mettre i profit les ressources des
ivers services et systemes d'information, regionaux et internationaux.

Quant au programme 3 (Systemes et services d'information et de documentation de l'Unesco), 7019
porte sur la collecte, Porganisation et la presentation des informations dans les domaines

'activit6 de IlOrganisation, et sur leur diffusion dans les Etats membres et au sein du Secr6ta-
at. Elements du futur reseau mondial, les services et systemes d'information de l'Unesco doivent

e developper de manibre compatible, assurant leur capacite d'interconnexion.

Le Programme gendral d'information, qui regroupe actuellement 'essentiel des activites de 7020
Unesco en matiere d'information, de bibliotheques et d'archives - et dont PUNISIST est partie
tegrante - parait particulierement adapt6 6 la nature des principales tAches 6 accomplir au titre

u present grand programme. En effet, ce dernier st appuie sur les structures et les rdseaux de
ooperation mis en place dans le cadre du Programme gdneral d'information, de 1'UNISIST, et des
ivers systemes et services specialis6s developpes au titre des autres grands programmes de
Organisation.

Par son objet m~me, ce grand programme est i la fois interdisciplinaire et intersectoriel. Il 7021
'applique en effet aux sciences exactes et naturelles, aux sciences sociales et humaines, comme A
utes les autres branches du savoir et & tous les secteurs de Ilactivite humaine.

L'interddpendance de toutes les nations en matiere d'information confere h ce grand pro- 7022
ramme une dimension necessairement internationale. Il concerne toutes les regions et tous les
ays du monde - industrialises et en ddveloppement - qui tous ont un r6le 6 jouer dans cette en-
eprise de coopdration. Il fera done appel, pour sa mise en oeuvre, c Ilensemble des Etats

iembres, ainsi qu'aux organismes des Nations Unies competents, aux organisations non gouverne-
entales, aux associations professionnelles et aux autres institutions concerndes.
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Programme VII.1 - AMtLIORATION DE L'ACCES A L'INFORMATION:
TECHNOLOGIES MODERNES, INORMALISATION ET
INTERCONNEXION DES SYSTEMES D'INFORMATION

7023 Le d6veloppement de l'ensemble des normes, regles, mdthodes, principes et techniques qui re-
gissent le traitement et le transfert de l'information specialisde, notamment par l'application des
technologies modernes de l'informatique et des t6ldcommunications (cadre conceptuel de l'UNISIST)
et leur application h la crdation de systemes d'information op6rationnels compatibles sont, aujour-
d'hui plus que jamais, d'une importance primordiale.

7024 Au cours de la derniere ddcennie, l'application des technologies modernes de l'informatique et
des t6l6communications au traitement et la diffusion de 'information specialisee a connu un essor
considdrable; le traitement automatis6 de 1'information scientifique et technique s'est generalise, et
les m6thodes d'interrogation des bases de donnees ont 6t6 affindes. La mise en memoire de l'infor-
mation sur ordinateur et l'acces en mode conversationnel aux bases de donndes sont desormais uti-
lises dans les pays industrialises par des milliers de services, et leur adoption par les pays en
ddveloppement, en faveur desquels des efforts particuliers seront deployes, est amorcde. Ces ap-
plications offrent h tous les pays la possibilit6 d'accdder A de vastes ensembles de bases de don-
nees bibliographiques et factuelles, en se raccordant au centre serveur de leur choix par l'inter-
mediaire des reseaux internationaux de telcommunications.

7025 Cette dvolution technique souligne lt importance des principes de compatibilit6 et d'intercon-
nexion des systemes qui sont A l'origine du programme UNISIST. L'augmentation croissante du vo-
lume d'information produite dans le monde, lPdtablissement de systemes d'information dans tous les
domaines de la connaissance, l'accroissement des activitds interdisciplinaires et la diversite des
besoins des utilisateurs ont suscitd une prise de conscience g6ndrale de la n6cessitd d'6changer
des informations entre bibliotheques, centres de documentation, archives et autres systemes et
services d'information, non seulement au niveau national, mais 6galement au niveau r6gional et
international.

7026 La normalisation de la totalitd du cycle complexe de l'information, de sa production A son
utilisation ultime, conduit A la maitrise du traitement de l'information, permet ldchange de blocs
d'information entre systemes et, en assurant une meilleure compatibilitd entre ces derniers, con-
tribue A eliminer les obstacles techniques h la circulation de l'information. L'application des normes
est la condition meme de l'interconnexion; leur dlaboration, leur diffusion et leur application a
l'6chelle nationale et internationale constituent un pas decisif vers 1'etablissement d'un reseau
mondial, int6gre et flexible de systemes d'information nationaux, regionaux et internationaux.

7027 L'organisation et l16change d'informations n6cessitent l'intensification des efforts visant h la
creation et h lutilisation d'outils normatifs. Et, compte tenu des progres des technologies mo-
dernes et de leur application au traitement et au transfert de l'information d'une part, et des de-
sirs exprimes par les Etats membres d'autre part, il paralt 6galement opportun de donner aux
activites de l'UNISIST une dimension operationnelle, afin d'aider les Etats membres h creer des
systemes et des services d'information et de leur offrir la possibilite de maitriser les techniques
normatives et les nouvelles technologies.

7028 Differentes options techniques s'offrent aux pays ddsireux d'appliquer les technologies mo--
dernes h l'utihsation des bases de donn6es accessibles h 1P6chelle internationale: soit exploiter,
sur leurs propres ordinateurs, les supports magndtiques de ces bases selectionnees en fonction de
leurs besoins; soit se raccorder, par l'intermddiaire de centres serveurs, A des reseaux de trans-
mission, grace aux moyens offerts par la t6ldmatique.

7029 Sans doute ces options comportent-elles nombre de difficult6s: les investissements initiaux et
les frais d'entretien des equipements sont considdrables; en ce qui concerne les raccordements,
les tarifs d'interrogation sont tres elev6s; des programmes de formation vari6s sont necessaires
pour assurer, non seulement le bon fonctionnement des systemes informatiques et telematiques mis
en place, mais aussi leur plein emploi par les utilisateurs qu'il faut familiariser avec ces pratiques
nouvelles. En outre, il est malais6 de faire un choix parmi les tres nombreuses bases de donn6es
existantes (on estime A environ 900 celles qui sont accessibles en mode conversationnel); et, dans
le cas de raccordement AL un r6seau de transmission, des accords souvent difficiles A n6gocier avec
les administrations des postes et t6lcommunications des pays doncernes s'imposent.

7030 11 importe de favoriser, surtout dans les pays en ddveloppement, un mouvement vers des
systemes d'information harmonis6s, disposant de bases de donn6es propres et utilisant les bases
de donndes disponibles A lP6chelle mondiale. Une telle approche permettrait A ces pays de choisir
et d'organiser l'information en tenant compte des besoins de leurs utilisateurs, et de devenir ca-
pables d16changer utilement leurs donnees propres au sein des differents systemes.

7031 11 convient 6galement d'optimiser les efforts nationaux en dtablissant, au niveau r6gional, et
dans des domaines scientifiques et techniques precis, des liaisons fonctionnelles entre les struc--
tures nationales de stockage et de diffusion de l'information, ce qui devrait assurer des dchanges
d'informations et de savoir-faire techniques, basds sur les m6thodes et les principes directeurs de
lPUNISIST.
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En 1980, 'ensemble des bibliotheques, centres d'orientation, centres d'analyse de l'informa- 7032
on, bases de donn6cs et autres services et systemes d'information, 6tablis par trente cinq orga-
ismes de la famille des Nations Unies, etait estime A plus de 300. Ces services et systemes inter-
ationaux d'information constituent pour les Etats membres, et plus spdcifiquement pour les pays
ri developpement, une source d'information essentielle laquelle ils peuvent acc~der sans se
eurter ( des obstacles d'ordre 6conomique et politique. Ils representent 6galement les compo-
intes importantes de tout r~seau d'information mondial. 11 est donc necessaire de poursuivre
tivement les efforts entrepris en vue d'assurer, dans le cadre conceptuel de l'UNISIST, le d6-

eloppement harmonieux et l'interconnexion de ces services et systemes, et d'am6liorer leur effi-
icitd en vue d'une meilleure utilisation dans les Etats membres des informations qu'ils vehiculent.

'bjectifs et principes d'action

es objectifs de ce programme sont les suivants: 7033

61aborer des normes, regles, methodes, principes directeurs et autres outils normatifs neces-
saires au traitement et au transfert de l'information sp6cialis6e et A la crdation de systemes
d'information compatibles (cadre conceptuel de l'UNISIST);

permettre aux pays en ddveloppement, individuellement ou h l'echelon regional, de cr6er leurs
propres bases de donnees et d'acceder .4 celles qui existent au niveau international afin d'inten-
sifier les 6changes et la circulation de l'information, en appliquant les technologies modernes et
ce cadre normatif;

promouvoir le d6veloppement de rdseaux rdgionaux d'information sp~cialises en coopdration avec
les organisations regionales internationales corptentes et notamment les commissions 6cono-
miques regionales;

contribuer, en outre, au developpement harmonieux et compatible des services et systemes d'in-
formation internationaux au sein des organismes du systeme des Nations Unies.

Les activit6s pr6vues au titre de ce programme seront mendes en collaboration avec les orga- 7034
[sations internationales competentes et les experts des domaines interessds, en vue de poursuivre

d6veloppement des outils normatifs necessaires. Une attention toute particuliere sera portee A
application des technologies modernes, et a l'adaptation et au developpement de progiciels de
astion et de recherche de l'information pouvant 6tre utilises sur divers mini et micro-
cdinateurs.

Afin de crder des bases de donnees nationales et de faciliter l'acces .4 celles qui existent au 7035
Iveau international, des projets integres sont prevus dans le cadre de ce programme. Ex6cut~s
rec la participation etroite des Etats membres et des organisations internationales et regionales et
nances par le Programme ordinaire de l'Unesco et des sources extrabudgetaires, ces projets com-
>rteront une assistance technique (i) pour la creation, dans les pays en developpement, de bases
E donnees nationales et/ou regionales traitant l'information specialisde produite dans ces pays,
i) pour l'exploitation des bases de donnees existant 4 1Pdchelon international, ou pour (iii) leur
iccordement A des centres serveurs, ou encore (iv) pour le traitement local de ces bases. Les
>maines couverts par ces projets seront definis en collaboration avec les Etats membres et en
aison avec les activites mendes au titre du grand programme VI (Les sciences et leur application
i developpement).

Les projets integres peuvent 6tre consider~s comme des jalons sur la voie menant A la cr6a- 7036
on d'un r6seau souple, reliant, A l'6chelle internationale, des systemes et services dtinformation
>mpatibles. Ces projets permettront non seulement l'application des normes et methodologies
NISIST, mais aussi la mise en oeuvre, dans des contextes nationaux et regionaux, de diverses
Aivites pilotes et d'autres actions pr~vues au titre du programme 2 (Infrastructures, politiques
: formation necessaires au traitement et A la diffusion de l'information specialisde). Ainsi, la
)nception des systemes envisages integrera, outre les aspects techniques et normatifs, les 616-
ents institutionnels et humains egalement necessaires pour garantir l'acces A l'information et sa
leine utilisation.

Quant i la cooperation avec les organisations r6gionales et internationales appropriees, elle 7037
sera A l'6tablissement de reseaux rdgionaux cooperatifs pour le traitement, le stockage et
change de l'information scientifique et technique, articulds sur les services et systemes natio-

iux existants et incorporant les projets integr6s mentionnds ci-dessus. A plus vaste echelle, la
)operation avec les organisations du systeme des Nations Unies tendra A promouvoir l'adoption,
ir leurs divers services et systemes d'information, des normes et mdthodes elabor6es dans le
tdre de l'UNISIST, afin d'assurer leur developpement compatible et leur interconnexion. L'Unesco
>ntinuera 4 participer activement aux travaux des divers mdcanismes interinstitutions 4tablis A
A effet, comme elle l'a fait dans le cadre du Bureau interorganisations pour les systemes
information (IOB).

167



VII. SYST-MES D'INFORMA TION ETA CCES A LA CONNAISSANCE

Sous-programmes

7038 Les activitds entreprises dans le cadre de ce programme seront organisdes en trois sous-
programmes.

- Le premier (Elaboration des outils pour le traitement et le transfert de l'information) a pour but
la crdation, l'tablissement et la diffusion des outils techniques et normatifs ndcessaires A la
conception et au fonctionnement de systbmes et services d'information compatibles.

- Le second sous-programme (Crdation et exploitation de bases de donndes par Papplication de
technologies modernes et d'outils normatifs) est ax6 sur l'exscution des projets int6gres na-
tionaux et regionaux visant le ddveloppement de bases de donndes nationales et/ou regionales,
ainsi que l'exploitation de bases de donndes disponibles A l'Achelon international, et permettant
ainsi leur interconnexion graduelle en systemes d'information r6gionaux et internationaux.

- Quant au troisieme sous-programme (Echange et circulation de l'information; coopdration rdgio-
nale et internationale entre les Etats membres et avec les organismes du systeme des Nations
Unies), il aura pour objet de contribuer A la crdation de reseaux regionaux et internationaux, A
leur coripatibilite et A leur interconnexion; il visera, en collaboration avec les organismes r6-
gionaux et internationaux appropri6s, et dans le cadre de m6canismes interinstitutions addquats,
A mettre en oeuvre des activites d'harmonisation et de coordination dans le domaine de
1'information.

Programme VII.2 - INFRASTRUCTURES, POLITIQUES ET FORMATION
N CESSAIRES AU TRAITEMENT ET A LA DIFFUSION
DE L'INFORMATION SPECIALIStE

7039 Le traitement de l'information exige une succession d'opdrations diverses et complexes: stockage,
tri, evaluation, analyse, synthese de donndes, recuperation d'une information susceptible de re-
pondre A des besoins specifiques, sans cesse mouvants. Ces besoins varient, en effet, selon le
domaine de savoir envisagd, l'6tat des connaissances, la nature des utilisateurs, les objectifs
poursuivis; mais tous se fondent sur un impdratif: que l'information regue soit fiable, actuelle et
immediatement disponible.

7040 L'ensemble des operations de traitement est structurd selon une ddmarche logique qui est
celle de la "chaine documentaire". Toutefois, les diverses tsches documentaires ne sont pas
obligatoirement remplies par le m~me organisme. On assiste, au contraire, A une diversification
constante des organismes de traitement de l'information, en fonction de l'aspect de la chaine
documentaire qu'ils traitent en priorite, et la prolifdration des termes qui les designent
- bibliotheques nationales, universitaires, publiques et scolaires, archives, bibliotheques sp6-
cialisdes, centres ou services de documentation, centres ou services d'analyse, services de liai-
son, bases de donndes, mediatheques, services d'orientation, services de compilation des donnees,
etc. - traduit la richesse et l'importance de l'infrastructure de base dont les nations doivent se
doter. I importe de ne pas oublier, lors de l'introduction des technologies modernes de l'infor-
mation, que certains services pourraient etre parallelement assures de fagon satisfaisante par les
mdthodes traditionnelles de traitement de l'information dans les bibliotheques, les archives et les
services de documentation.

7041 Parmi les diverses unitds de traitement de l'information, un int6ret croissant est accordd aux
services d'information dits "tertiaires" ayant pour fonction de repondre rapidement et sirement A
des questions hautement specialisdes en fournissant une information selectionnee, v6rifide, dvalude
et presentee sous forme de produits faisant autoritd: bilans, syntheses, 6tudes tendancielles, etc.
A ces unitds se rattachent les services d'orientation, d'dchange et de liaison, chargds de diriger
les utilisateurs vers les sources d'information dans le domaine d'activitds qui les intdresse. Ces
services "tertiaires" ont connu, au cours de la decennie dcoul6e, un grand essor dans les pays
industrialisds et il convient de promouvoir leur dtablissement dans les pays en ddveloppement.

7042 Outre cette distinction fonctionnelle, les differentes unitds d'information peuvent 6tre ega-
lement diff6rencides selon les domaines de connaissance qu'elles couvrent et les categories d'uti-
lisateurs qu'elles servent. Les besoins en information pour le ddveloppement relevent en effet des
diffdrents secteurs d'activites et/ou specialitds (sciences fondamentales, technologies, adminis-
tration, agriculture, industrie), de l'objectif pour lequel l'information est recherch6e (recherche-
ddveloppement, gestion, production, services), et du niveau de formation et de responsabilite des
utilisateurs (scientifiques, techniciens, planificateurs, cadres, praticiens de base, travailleurs,
etudiants). Par ailleurs, les unites d'information doivent fournir au grand public une information
susceptible de favoriser l'enrichissement individuel et la maitrise du cadre de vie, ainsi que la
participation des groupes sociaux A la vie economique. I convient de ne pas perdre de vue les
besoins particuliers de groupes tels que les utilisateurs handicapes, les aveugles notamment, et
les populations rurales recemment alphabdtisdes.
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L'ensemble des besoins d'information des individus, des centres de recherche, des entre- 7043
rises, des administrations constitue au niveau national un besoin global d'information qui, s'il est
Lcompletement satisfait, met en cause le ddvcloppement r-ime du pays. Ce risque est particuli6-
nment grand pour les pays en ddveloppement qui doivent s'engager dans des activitds nouvelles.
s'agit done de faire en sorte que les besoins d'information d'un pays, et en tout cas les besoins

rioritaires, soient satisfaits au mieux en utilisant constanment, de la faqon la plus 6conomique et
plus efficace, les moyens disponibles. C'est ainsi que se manifeste la ndcessit6 d'dtablir des

/stemes nationaux d'information assurant le fonctionnement harmonieux et la pleine utilisation de
)us les organismes de stockage, de traitement et de diffusion de Pinformation specialis6e.

La complexite et la vari6t6 des organismes de traitement de l'information, la conpldmentarit6 7044
a leurs fonctions, l'importance des investissements qu'ils requierent, l'ampleur des obstacles
politiques, juridiques, financiers, humains, economiques - dont ils doivent triompher, la diver-

.t6 croissante des catdgories d'utilisatcurs et de leurs besoins, la n6cessit6 enfin de satisfaire les
asoins prioritaires en matiere d'information d6finis par chaque pays - autant de facteurs qui
apellent une rationalisation des efforts nationaux, dans le cadre d'une volont6 politique de
>ordination.

11 importe done de promouvoir, dans les Etats membres, l'instauration de politiques de 'in- 7045
>riation, en harmonie avec les politiques nationales de developpement. Un r6le essentiel revient
.nsi L des mecanisnes nationaux approprifs, ou "points de convergence", qui, sur la base d'une
iste appreciation des besoins exprim6s et latents et de leur degr6 de priorit6, sont appel~s A
>ordonner, stimuler, creer ou renforcer des services et systbmes ad6quats, 6valuer en
ermanence leur capacit6 h r6pondre aux besoins, et assurer leur participation efficace aux
Vstbmes et reseaux d'information r6gionaux et internationaux.

La diversification des services offerts aux utilisateurs ainsi que l'application croissante des 7046
,chniques de l'informatique et des t6ldcommunications au stockage, au traitement et A la diffusion
a l'information ndcessitent l'e1aboration de programmes de formation adequats, destin6s tant aux
rofessionnels de l'information qu'aux utilisateurs. Les profils des professions tendent a 6tre de
[us en plus varies et sont parfois mal ddfinis: analystes, indexeurs, eatalogueurs, informaticiens
;>cialistes, diffuseurs d'information, concepteurs de systemes, g~n6ralistes, techniciens, spdcia-
stes de liaison, documentalistes-conseils qui completent et enrichissent les metiers traditionnels
a biblioth6caire et d'archiviste. Des compktences nouvelles sont requises - en informatique, en
astion, et dans le domaine ou la specialit6 dont relbve l'information trait6e. On tend en effet de
Lus en plus i demander au spdcialiste de l'information une double qualification, dans les tech-
iques documentaires et dans le domaine ou le sujet qu'il traite, ainsi qu'un recyclage qui lui
armette de mettre A jour, ou de renouveler, ses connaissances. Le besoin se fait sentir 6gale-
ent de familiariser les utilisateurs avec les techniques documentaires de base et avec les moyens
odernes du traitement de l'information specialisde, afin de les inciter h utiliser pleinement les
jstemes mis A leur disposition. Prises dans leur ensemble, ces actions de formation tendent A
unir les conditions d'un dialogue fructueux entre professionnels de l'information et utilisateurs -

ui seul peut assurer ['ajustement constant des services offerts i l'evolution des besoins.

Ibjectifs et principes d'action

as objectifs de ce programme sont d'aider les Etats membres: 7047

A crder des systemes nationaux d'information et h renforcer les diff6rentes composantes de ces
systemes (bibliotheques, archives, services documentaires, centres d'analyse d'informations,
centres d'orientation, banques de donn6es num6riques, etc.);

& renforcer leur capacite de coordonner les activites dans tous les secteurs de l'information
sp6eialis6e et de definir des politiques et des plans de developpement dans ce domaine;

A former les spdcialistes de l'information et developper le potentiel national et regional
d'enseignement et de formation, pratique et th6orique, dans les sciences de l'information, la
biblioth6conomie et l'archivistique.

La presente d6marche rejoint, en fait, les principes d'action qui sous-tendent la conception 7048
as projets int6gres envisag6s dans le cadre du programme 1 (sous-programme 2: Creation et
Kploitation de bases de donn6es par l'application de technologies modernes et d'outils normati s).
outefois, la maniere d'aborder les problemes poses et les moyens d'intervention different. Au
tre du programme 1, il s'agit de mettre en oeuvre de nouvelles technologies de l'information et
as methodologies testdes et normalisdes, pour l'tablissement de systemes specialisds compatibles,
-1 tenant compte de tous les 616ments complementaires - institutionnels, humains et financiers -
icessaires au succes d'une telle entreprise, et ceci dans une perspective operationnelle visant A
interconnexion de ces systdmes.

Le pr6sent programme concerne les diff6rents aspects du developpement des capacit6s de 7049
:ockage, de traitement et de diffusion de l'information sp6cialis6es, avec toute la gamme des
rganismes n~cessaires. Les moyens mettre en oeuvre consistent essentiellement: i 6laborer des
:udes conceptuelles qui soient applicables dans des contextes divers; A r6aliser des projets
ilotes traitant de problemes particuliers; A fournir aux Etats membres l'expertise souhait6e pour
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1'ex~cution de taches prdcises; 4 favoriser la confrontation mutuelle d'exp6riences en matierE
d'e1aboration de politiques et de plans ainsi que de cr6ation de systlmes nationaux d'information
et de formation du personnel qualifi6.

Sous-programmes

7050 Les activit6s entreprises dans le cadre de ce programme seront organis6es en deux sous-
programmes.

- Le premier sous-programme (Politiques et infrastructures nationales de l'information) tendra,
d'une part h sensibiliser les decideurs, notamment dans les pays en ddveloppement, A la
n~cessite d'6laborer des politiques nationales de l'information et de concevoir des syst6mes
cohdrents harmonis6s avec la politique nationale pour le d6veloppement et, d'autre part, b
renforcer, au niveau national, les divers organismes de traitement de l'information specialisee. A
cet dgard, une attention particuliere sera accordde au renforcement des points de convergence
nationaux relatifs A l'information et des comites nationaux pour l'UITISIST; h l'6tablissement des
services d'analyse et de synthese de l'information; t l'am6lioration des moyens de conservation
des documents, surtout dans les regions tropicales et subtropicales; au developpement des
activites du programme RAMP (Programme pour la gestion des documents et des archives) et A
l'am6lioration de l'acces aux documents par la mise en oeuvre des recommandations du Congres
international sur l'acces universel aux publications.

- Le second sous-programme (Formation des professionnels de l'information et des utilisateurs)
contribuera h favoriser la mise en oeuvre, dans les Etats membres, de plans de formation
thdorique et pratique et l'61aboration de mat6riel p6dagogique approprie; i susciter lPorga-
nisation de cours fondamentaux et de programmes internationaux conqus sp~cialement A l'inten-
tion des enseignants, des administrateurs de services d'information et des sp4cialistes de haut
niveau; A stimuler et A orienter les actions de formation destin6es A diff6rentes categories
d'utilisateurs appartenant hi des disciplines diverses.

Programme VII.3 - SYSTEMES ET SERVICES D'INFORMATION
ET DE DOCUMENTATION DE L'UNESCO

7051 De tout temps, 'Unesco a accordd une importance particuliere A la collecte et l'change interna-
tional d'information dans ses domaines de comptence. C'est ainsi que divers services et systemes
d'information factuelle et bibliographique concernant l'ducation, les sciences exactes et natu-
relles, les sciences sociales, la culture et la communication ont 4t6 61abor6s et mis en place au
sein de l'Organisation. Des services de documentation automatisde, de bibliotheque et d'archives
fournissent 6galement aux spicialistes du Secr6tariat et aux Etats membres (ddlegations perma-
nentes, commissions nationales, organismes gouvernementaux, universit6s et centres de recherche)
des informations sur le programme et les activitds de l'Organisation tels qu'ils se traduisent dans
sa documentation. L'Unesco a mis au point, depuis plusieurs anndes, le logiciel documentaire
CDS/ISIS-CAN/SDI pour traiter son propre fonds documentaire et pour servir de support au
developpement de ses systemes spdcialis6s d t information. Ce logiciel a 6t6 par la suite utilis6 par
certaines institutions dans les Etats membres et par certains organismes internationaux.

7052 Depuis 1972, le traitement syst matique sur ordinateur de la majeure partie de la documenta-
tion produite par l'Organisation, ses bureaux regionaux et les institutions qui lui sont affilides, a
permis de constituer une base de donnees refl6tant les diverses activites de l'Unesco au cours de
la derniere ddcennie (1972-1982).

7053 Par ailleurs, l'informatisation des fichiers bibliographiques des diverses unit6s d'information
de l'Organisation est actuellement en cours, ce qui permet de recenser la documentation externe
regue par don, dchange ou acquisition. Cette operation a un double objectif: d'une part, faciliter
la recherche et la fourniture des documents et informations disponibles au sein de l'Unesco et leur
acces; d'autre part, proceder i la rationalisation des ressources dont disposent la bibliotheque
centrale, les centres de documentation sectoriels et les bureaux regionaux et instituts affilids,
ainsi que l'harmonisation des techniques et procddures documentaires.

7054 Quant aux services et systemes internationaux d'information mis en place par l'Unesco, ils
constituent, tout comme les divers services et systemes specialisds developp~s par les autres
organismes du systeme des Nations Unies, les composantes importantes d'un futur rdseau
d'information mondial (cf. Programme 1: Amelioration de l'acces A l'information: technologies
modernes, normalisation et interconnexion des systemes d'information). Il convient done de les
renforcer et de les ddvelopper en assurant leur compatibilit6 et en facilitant, dans ce cadre, la
participation des Etats membres aux activitds de traitement et d'6change d'informations.
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)bjectifs et principes d'action

e programme a pour objectifs: 7055

d'assurer un d6veloppement harmonieux des services documentaires et des systemes d'informa-
tion de I'Unesco;

de susciter une participation accrue des Etats membres . ces systemes;

d'amdliorer la circulation de l'information et de la documentation au sein de l'Organisation.

L'action entreprise au titre de ce programme s'inspirera du souci de renforcer, au sein de 7056
'Unesco, les mdcanismes de coordination permettant d'assurer de maniere coherente:

le ddveloppement des services et systemes d'information specialisde, ainsi que des services de
documentation, de bibliotheque et d'archives;

l'dvaluation de leur efficacitd et la promotion de leur utilisation dans les Etats membres;

la conception de nouveaux services et systemes.

;ous-programmes

,e premier sous-programme tendra A assurer le Ddveloppement des services de documentation, de 7057
ibliotheque et d'archives de I'Unesco, essentiel h la bonne circulation de la documentation naces-
aire au Secretariat dans I'accomplissement de ses tAches et h la diffusion du fonds documentaire
le l'Organisation aupres des Etats membres. L'accent sera mis sur le programme de traitement par
rdinateur de lFinformation produite par l'Organisation, sur la diffusion des documents sous forme
le microfiches, ainsi que sur la maintenance du logiciel CDS/ISIS-CAN/SDI et son implantation
lans les Etats membres et les organisations internationales.

Le second sous-programme visera ( harmoniser le Ddveloppement des systemes d'information
pdcialises de l'Unesco, dans un cadre conceptuel commun, et d'accroitre l'efficacitd des services
endus aux Etats membres. A cet effet, les mdcanismes de coordination interne seront appliquds
ux activitds d'information et de documentation sp6cialisde relevant de divers grands programmes
omme, par exemple, le Rdseau international d'information sur 1'6ducation, le Systeme dechange
nternational de donndes ocdanographiques (IODE), le Systeme international d'information sur les
ources d'energie nouvelle et renouvelable, la Banque de donndes de sciences sociales (DARE), le
;ysteme mondial d'information sur l'architecture (ARKISYST), etc.
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7058 Grand programme VII <Systimes d'information et accis it la connaissance

La Conference gMnirale,
Rappelant que l'analyse de ]a probl6matique mondiale figurant dans la premiere partie du

document 4XC/4 a fait ressortir le r6le essentiel que joue l'information sp6cialis6e, notamment

l'information scientifique et technique, dans 'accroissement des connaissances et dans l'acqui-
sition et la maitrise du savoir et du savoir-faire, ainsi que l'importance des systemes et services

chargds de la collecte, du traitement, de la circulation et de la diffusion des donn6es factuelles,

numeriques ou bibliographiques destin6es A differentes cat6gories d'utilisateurs,
Rappelant aussi que cette analyse a mis en 6vidence la n6cessit6 de creer les conditions permettant

A chaque soci6t6 un plus libre et plus large acces A l'information, notamment A l'information

scientifique et technique et aux donn6es utiles A son d6veloppement et au progres des peuples,
en favorisant, d'une part, la compatibilit6 et l'interconnexion des systemes d'information et,

d'autre part, le d6veloppement, dans tous les pays et sur le plan r6gional, d'infrastructures,

de r6seaux d'information et de banques de donn6es qui permettent de maitriser l'ensemble
de l'information n6cessaire aux activit6s scientifiques, techniques, economiques, sociales et

culturelles,

Rappelant en outre que la continuit6 et l'efficacit6 de 'action gouvernementale et administrative

ainsi que la recherche dans un grand nombre de domaines sont tributaires de la bonne orga-

nisation des services et institutions d'archives, que l'organisation rationnelle des bibliotheques

contribue de maniere sensible A la qualit6 de 1'enseignement A tous les niveaux - primaire,

secondaire et superieur - et encourage la formation permanente,
Rappelant, par consequent, que chaque pays devrait, dans ses efforts de d6veloppement 6conomique,

scientifique et culturel, accorder 'attention voulue au d6veloppement de son rdseau de services

d'archives comme de son r6seau documentaire,
Consid rant qu'il appartient A 'Unesco de poursuivre les efforts entrepris dans le domaine de

l'information scientifique et technique, des bibliothbques, de la documentation et des archives

qui ont conduit, d'abord, A la cr6ation du programme intergouvernemental UNISIST, confor-

m6ment A la r6solution 2.13 adopt6e par la Conf6rence g6n6rale A sa dix-septibme session

et, par la suite, A celle du Programme g6n6ral d'information, conform6ment A la r6solution 5.1,
adopt6e par la Confdrence g6n6rale A sa dix-neuviame session,

Rappelant sa rdsolution 21C/100 sur la pr6paration du Plan A moyen terme pour 1984-1989 et sa

r6solution 21C/5/04 sur le Programme g6n6ral d'information et l'UNISIST,
Rappelant le Programme d'action adopt& par la Conf6rence des Nations Unies sur la science et la

technique au service du developpement (Vienne, 1979) que I'Assembl6e g6n~rale des Nations

Unies a fait sien h sa trente-quatriame session et, en particulier, les recommandations relatives

A l'tablissement d'un r6seau mondial d'information scientifique et technique,

Rappelant les recommandations de la Conference intergouvernementale sur l'information scientifique

et technique au service du ddveloppement (UNISIST II, Paris, juin 1979), relatives aux stra-

t6gies d'action au niveau national, r6gional et international,
Rappelant les recommandations du Conseil intergouvernemental du Programme g6n6ral d'infor-

mation, adopt6es lors de sa troisieme session (Paris, octobre 1981), relatives A la pr6paration

du Projet de plan A moyen terme pour 1984-1989 en ce qui concerne le Programme g6n6ral

d'information,

Rappelant les efforts qui ont 6t6 d6ploy6s en vue d'amdliorer et d'6tendre ]a bibliotheque, les archives

et les services de documentation de l'Unesco, tant A l'intention du Secr6tariat qu'au benefice

des Etats membres,
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Rappelant que les logiciels d'informatique documentaire, d6velopp6s au sein du Secretariat de

I'Unesco pour ses propres besoins, ont 6t6 mis avec succes a la disposition des Etats membres

pour leur permettre de cr6er ou d'ameliorer leurs services d'information,
Consid rant qu'il appartient A l'Unesco, conform6ment A la stratdgie d'action propos6e, d'apporter

une contribution essentielle, d'une part, au renforcement des capacit6s nationales de maitriser

l'information au service du d6veloppement et, d'autre part, A la mise en place d'un r6seau

mondial souple et dvolutif s'appuyant sur des systemes et services d'information nationaux,

r6gionaux et internationaux compatibles et couvrant les diff6rents domaines du savoir, per-

mettant ainsi i tous les Etats membres d'acc~der A l'information,
Consid rant d'autre part que le grand programme VII a Syst~mes d'information et acces A la connais-

sance n, dont les 616ments relevent en grande partie du Programme general d'information

et de l'UNISIST, doit jouer un r6le essentiel dans l'harmonisation des systemes et services

d'information au sein du systeme des Nations Unies,
1. Approuve les orientations du grand programme VII a Systemes d'information et acces A la connais-

sance ) et invite le Directeur g6ndral A prendre comme base de la programmation biennale des

activit6s de l'Organisation pour les ann6es 1984-1989 les programmes qui le constituent :

1.1 Programme VII.1 (( Amilioration de l'accjs ii l'information : technologies modernes,
normalisation et interconnexion des systimes d'information n
(a) Qui contribue - en favorisant 1'61aboration et l'application des m6thodologies et

des outils techniques et normatifs, ainsi que l'utilisation des nouvelles technologies

de l'informatique et de la t6l6matique dans le traitement de l'information, y compris

I'application de logiciels appropri6s - A la creation de bases et de banques de donn6es

dans les differents pays et r6gions et A la mise en place de systemes d'information

compatibles et interconnect6s,
(b) Et qui comprend trois sous-programmes:

(i) Elaboration des outils pour le traitement et le transfert de l'information;
(ii) Cr6ation et exploitation de bases de donn6es par l'application de technologies

modernes et d'outils normatifs;

(iii) Echange et circulation de l'information, coop6ration r6gionale et internationale

entre les ttats membres et avec les organismes du syst~me des Nations Unies;

1.2 Programme VII.2 a Infrastructures, politiques et formation necessaires au traitement

et d la diffusion de l'information specialisje
(a) Qui vise A l'6tablissement et au renforcement de services de bibliotheque, d'archives,

de documentation, d'analyse et d'orientation et de banques de donn6es num6riques

et bibliographiques, ainsi qu'A l'61aboration de programmes de formation destin6s

aux sp6cialistes et aux utilisateurs de l'information, afin de permettre A tous les

pays d'utiliser pleinement l'information disponible localement et de mettre A profit les

ressources des divers services et systemes d'information regionaux et internationaux,

(b) Et qui comprend deux sous-programmes :

(i) Politiques et infrastructures nationales de l'information;
(ii) Formation des professionnels de l'information et des utilisateurs;

1.3 Programme VII.3 ( Systimes et services d'information et de documentation de l'Unesco))
(a) Qui porte sur la collecte, 'organisation et la pr6sentation des informations dans les

domaines d'activit6 de l'Organisation, le developpement des logiciels documentaires

et leur diffusion dans les Etats membres et au sein du Secretariat,
(b) Et qui comprend deux sous-programmes :

(i) D6veloppement des services de documentation, de bibliotheque et d'archives

de l'Unesco;

(ii) D6veloppement des systemes d'information sp6cialis6e de 'Unesco;

2. Recommande au Directeur g6n6ral, lors de l'61aboration des programmes biennaux pour la

p6riode 1984-1989, d'accorder une attention particulire :

(a) A la mise en ceuvre de strat6gies permettant la mise en place et le d6veloppement dans chaque

pays de bases et de banques de donn6es et, plus g6n6ralement, de systemes et services d'infor-

mation de nature A accroitre les capacit6s nationales de collecte, de traitement et de diffusion

de l'information;
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(b) A 'articulation entre les moyens d'information modernes et les moyens traditionnels, dont
le maintien est n6cessaire;

(c) Au renforcement de la cooperation r6gionale et internationale en matiere d'6change de l'infor-
mation specialisde et d'acces A celle-ci;

(d) A l'introduction et A l'utilisation de nouvelles technologies d'information et de commu-
nication permettant, notamment dans les pays en d6veloppement, de faciliter l'acces a l'infor-
mation et d'assurer la pleine utilisation de celle-ci;

(e) A la poursuite des efforts entrepris notamment en faveur des services d'archives et des
bibliotheques de toute nature, telles que les bibliotheques scolaires, publiques et universitaires,
de maniere A maintenir au sein du Programme g6ndral d'information l'6quilibre souhaitable
entre les diff&rents domaines de l'information;

(f) A l'adoption d'approches tenant compte des besoins des utilisateurs et de la diversit6 des
situations;

(g) A la poursuite et au renforcement des efforts entrepris dans le domaine de la formation
thdorique et pratique des sp6cialistes et des utilisateurs de l'information;

(h) Au r6le de l'Unesco dans la conception et la mise en place d'un r6seau mondial d'information
scientifique et technique s'appuyant sur des systemes nationaux, r6gionaux et internationaux
compatibles.
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VIII. PRINCIPES, METHODES ET STRATEGIES DE L'ACTION
POUR LE DEVELOPPEMENT

Analyse des problmes

Les analyses de la premiere partie du Plan (voir par. 39 A 43), montrent que la croissance 6co- 8001
nomique n'est qu'une composante du d6veloppement, mame si elle en est une condition essentielle.
Elle permet, en effet, d'assurer la production des biens et services indispensables au bien-6tre
materiel. Mais le d6veloppement, pour assurer la realisation des aspirations tant mat6rielles que
spirituelles et faciliter l'6panouissement des potentialit~s creatrices de chacun, doit int6grer toutes
les dimensions de la vie. Le concept dthique d'lquit6 constitue, par ailleurs, un facteur essentiel
du d6veloppement en fonction duquel la croissance 6conomique devrait pouvoir 6tre conduite et
appr6cide. Le d6veloppement apparaitrait des lors comme une entreprise requerant l'effort gdndral
de toute une collectivite ; chaque personne, chaque cat6gorie professionnelle, chaque groupe
social serait appel6 a y participer et a en partager les fruits.

Considere sous cet angle, le developpement se prdsente comme un probleme de port~e univer- 8002
selle. Ce probleme rev~t, certes, des dimensions particulieres selon les pays, mais aucun pays ne
parait pouvoir 6chapper aux interrogations fondamentales sur les finalitds du developpement, sur
les interrelations entre ses multiples dimensions, ainsi que sur la conception et la mise en oeuvre
des politiques appeldes 6 en assurer la realisation.

Les pays industrialisds, qui ont connu pendant plusieurs decennies une croissance econo- 8003
mique sans prdcedent, n'ont pas toujours r6ussi 6 apporter une reponse satisfaisante ni A la
question d'une rdpartition 6quitable des revenus, ni A celle suscitde par la crise des valeurs qui
accompagne certains changements rapides. Dans certains d'entre eux, la pauvret6 subsiste dans
diffdrentes couches de population et le recul du sens civique et moral affecte gravement certains
6lements de la population et en particulier les jeunes. Des difficult~s nouvelles apparaissent, sur
le plan economique et social, du fait de la r6cession et de l'effet conjugu6 de l'inflation et du
ch6mage qui affectent gravement certains d'entre eux. Si la reprise de l'expansion 6conomique
parait 6tre indispensable h la solution de la crise que traversent certains d'entre eux, des diver-
gences apparaissent quant aux politiques . mener. Des interrogations fondamentales apparaissent
quant & la finalitd de la croissance, les cons~quences qu'elle peut avoir sur lt environnement
naturel et sur le bien-tre des populations. I y a lieu de remarquer par ailleurs que si le
potentiel industriel, et parfois meme agricole, de divers pays industrialises reste pratiquement
sous-employd, les besoins non satisfaits des pays en d6veloppement demeurent enormes. Des lors
se pose la question d'ordre 4 la fois 6conomique, social et politique, mais aussi dthique de la
coexistence dans un mame monde des zones de pauvret4 et m~me de misere et d'autres, en
revanche, ou c'est la surabondance qui constitue un probleme.

Certains des questionnements auxquels les difficultds economiques actuelles ont donnd une 8004
ampleur nouvelle ont commence d'?tre exprimes des la fin des ann6es 60, au moment oi, la crois-
sance economique 6tant encore a son apogee, les prdoccupations n'4taient pas alors ides aux
consdquences de son declin, mais bien A celles de sa dynamique. Les succes 6conomiques enre-
gistrds au cours des trente dernieres anndes semblent avoir t4 acquis grace h un essor prodi-
gieux des sciences et des techniques et au prix de fortes pressions sur l'environnement. Les
modes de production et de consommation, encourages par une industrialisation g6neralement fondde
sur une logique purement technique et economique, ont abouti souvent . une exploitation exces-
sive des ressources naturelles, b de graves dommages pour l'environnement, provoquant ainsi des
risques certains de rupture pour diff6rents equilibres naturels. La recherche d'une rentabilite
elevde et rapide a induit paradoxalement une 6conomie de gaspillage ; elle s'est d'ailleurs impos~e
comme la norme b suivre dans la plupart des secteurs de l'activite humaine. La technologie et la
science nont pas echapp6 A cette emprise et leur insertion dans la vie des socidtes n'a pas dt6
sans poser des problemes, en raison de l'ampleur et de la vitesse des changements que leurs
applications imposent dans les modes de vie. C'est en termes d'inquietude que se sont souvent
exprimdes les interrogations quant aux finalit~s de la croissance. Il semble bien que le veritable
defi n'est pas tant de retrouver le rythme et le mode de la croissance qui a prdvalu jusqu'ici, que
de trouver des voies menant 6 une croissance qui, loin de se limiter au seul champ economique,
comporte des objectifs de valorisation culturelle et humaine et permette de satisfaire les besoins
globaux et les aspirations de toute l'humanit6.

Quant aux pays en d6veloppement, si quelques-uns des problemes qui viennent d'ltre 8005
6voques commencent dans certains cas a sly poser, la majorite d'entre eux restent confrontds A de
graves problemes de subsistance, se traduisant par des carences en matiere de nourriture, de
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logement, de sant6 et d'education pour des centaines de millions d'atres humains (voir par. 20
25 de la premiere partie du Plan A moyen terme). Alors que plus de deux d6cennies se sont 6cou
Ides depuis qu'un grand nombre d'entre eux ont accedd6 l'ind6pendance politique, la plupart d,
ces pays n'ont pas 6td en mesure de r6soudre de maniere satisfaisante les problemes don
l'urgence s'impose de jour en jour, A cause notamment des contraintes qui pesent sur leur 6co
nomie, et qui ne leur laissent guere la possibilitd de mener un d6veloppement conforme aux be
soins et aux aspirations de leurs populations. Le systeme 6conomique international, dans leque
elles sont insdres, conduit en effet les dconomies de ces pays h continuer d t 6voluer essentielle
ment en fonction des exigences du marche international et sous la pression d'impdratifs financier
sur lesquels ils n'ont aucune prise, plut6t qu'en fonction des besoins et des aspirations internes
Leur participation aux relations 6conomiques internationales fonddes sur des rapports dldchang
indgal ne permet pas & la majorit6 de ces pays de s'assurer la maitrise des prix de leurs exporta
tions, ni de peser sur l'dvolution des mrcanismes financiers et monetaires internationaux dont il
subissent pourtant de plein fouet les secousses. A cet 6gard, la situation des pays dits les moin
avanc6s apparait comme particulibrement prdoccupante, tant du point de vue de la faiblesse de
revenus dont disposent leurs populations que de celui des conditions naturelles d6favorables
singulierement lorsqu'il s'agit de pays insulaires ou de pays enclaves.

8006 L'adoption par l'Assemblde gdndrale des Nations Unies en 1974 de la Ddclaration et du Pro-
gramme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre dconomique international visait essen-
tiellement 4 permettre aux pays en ddveloppement de surmonter les contraintes qutexerce 14
systeme 6conomique international et de consolider les bases qui leur assurent la maitrise de leu:
propre developpement. Le texte de la Stratdgie internationale du ddveloppement pour la troisiemi
D6cennie des Nations Unies pour le ddveloppement, adoptd il y a un peu plus d'un an pa:
l'Assemblee gdnerale des Nations Unies, se refere h Itensemble des questions lides aux change.
ments 6conomiques jug6s necessaires h lt 6chelle mondiale. L'accent est particulierement mis sur le!
ajustements structurels requis aussi bien dans les pays en d6veloppement que dans les pay:
industrialisds. Le texte comporte d'autre part, en ce qui concerne les objectifs et les politiques
des recommandations qui soulignent la multiplicit6 et la complementaritd de diffdrentes dimension!
du d6veloppement, le rble des populations, leur participation au d6veloppement et la r6partitiol
6quitable des fruits du developpement.

8007 Si, en matiere de coop6ration dconomique internationale, aucun progres d6cisif n'a pu, A vra
dire, 6tre rdalisd depuis lors, la communaut6 internationale semble bien avoir acquis la convictior
que la mondialisation croissante de la production, des flux economiques et financiers et de:
6changes d'information enleve dordnavant toute efficacitd aux solutions unilaterales fonddes su:
une analyse partielle des problemes et que seules pourraient porter fruit des actions globales e
intdgrdes tenant compte des intdrats de l'ensemble des peuples et des nations. Tout se passe
cependant, comme si un d6calage persistait entre, d'une part, la perception de la ndcessitd d'un4
solution globale et, d'autre part, la capacitd de concevoir les politiques correspondantes et b
volontd de les mettre en oeuvre. La mondialisation fond6e sur la concurrence maintient la logiqu
oii chacun pense rdsoudre sa crise en l'exportant chez l'autre. Il en r6sulte des situation:
marqudes par des pdnuries graves dans certains pays alors que dans d'autres des moyens de pro.
duction demeurent soit insuffisamment employes, soit utilises exclusivement en vue du profit mem4
si elles vont A l'encontre des int6rats collectifs de l'humanit6 comme c'est le cas des industrie
d'armement. Si les politiques traditionnelles de r6gulation des economies nationales semblent di
fait de l'internationalisation des dchanges avoir perdu de leur efficacitd pour rdsoudre les pro-
blemes du ch6mage et de la recession 6conomique, notamment dans les pays industrialisds, le:
theories 6conomiques se trouvent elles-memes dans une situation de crise, faute de pouvoir pro.
poser des schemas susceptibles d'inspirer des solutions d t ensemble fonddes sur une solidarit
rdelle de l'ensemble des peuples, comme d'6lucider les multiples interrelations entre les facteurs di
la croissance et les differentes dimensions et finalites du d6veloppement.

8008 Pendant longtemps on avait cru pouvoir rdduire le d6veloppement b sa seule dimension econo
mique et des lors tous les autres secteurs d'activites humaines devaient 6tre subordonnds aux exi
gences de la croissance 6conomique. S'agissant de ces secteurs, les objectifs et les allocations di
ressources devaient 6tre d6termines en priorit4, A partir de ce qui pouvait 6tre considere comm<
n6cessaire A la poursuite des objectifs 4conomiques. C'est seulement lorsque ces derniers auraien
dtd atteints que les fruits de la croissance pourraient ktre utilisds pour satisfaire d'autre
objectifs, notamment les objectifs sociaux. C'est ainsi que le r6le de l'6ducation dtait parfois congi
comme devant essentiellement avoir la plus forte incidence h court terme sur la croissance dcono
mique et que les efforts devaient porter de maniere prioritaire sur l'enseignement secondaire tech
nique et professionnel pour la formation des cadres requis par les besoins de l'conomie. Dan;
cette m~me logique, le role de la science se trouvait souvent dissocid de celui de la technologie
l'apport de cette derniere 6tant immediatement n6cessaire i la poursuite des activit6s et de 1;
croissance 6conomique, c'dtait les politiques visant i faciliter les transferts de technologie qu
devaient 6tre privilegides. Certes, l'education, la science et la technique jouent un r6le primordia
dans la croissance economique mais ce qui parait 6tre en cause clest la conception m6caniste de 1,
croissance. Il est d'ailleurs significatif, A cet dgard, que les problemes de la communication et d,
la culture n'aient pas dtd mentionnes dans le texte de la Strat6gie internationale du d6veloppemen
pour la deuxieme D6cennie des Nations Unies pour le d6veloppement et qu'ils ne le soient pa
davantage dans celui pour la troisieme Ddcennie.
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11 convient sans doute de ddpasser, dans la pratique, de telles approches r6ductrices, aux 8009
diffdrentes phases de la formulation de politiques, de la planitication et de la mise en oeuvre des
activit6s, le developpement apparaissant de plus en plus comme un processus global et multidimen-
sionnel. C'est, semble-t-il, par une integration de plus en plus large des politiques ayant trait A
chaque secteur de l'activit6 humaine - social, economique, technique, culturel - que pourrait kre
cr6ec une dynamique de crdativit6 sociale susceptible de mettre la science et la technique au
service de l'int6r&t des communaut6s, conformdment aux aspirations de leurs populations et dans
le respect de leurs valeurs culturelles. C'est dans le cadre d'une telle conception du developpe-
ment qu'apparait lPimportance des domaines de competence de l'Unesco et que se precisent les
diff6rentes contributions qui pourraicnt 6tre apportdes dans chacun d'entre eux.

En cc qui concerne tout d'abord l'dducation, il semble bien que ses fonctions humaines, 8010
sociales, 6conomiques et culturelles puissent 6tre difficilement s6pardes. L'6ducation a pour
mission fondamentale d'assurer la formation de l'homme ainsi que la transmission et le renouvelle-
ment des savoirs et des valeurs. Par sa capacit6 de stimuler la prise de conscience, d'am6liorer la
connaissance du milieu, de susciter le d4sir d'agir et la volont6 de changement, l'action 6ducative
apparait tout i la fois comme un facteur de toute action de d6veloppernent et comme un des buts
que toute entreprise de developpement devrait viser i atteindre. Si l'insertion de la technologie
dans la vie des soci6t6s constitue un des facteurs essentiels du progres, il semble que seul le
developpement d'un potentiel scientifique et technique endogene - intdressant aussi bien les
sciences exactes et naturelles que les sciences sociales et humaines - pourrait donner A chaque
soci6t6 les moyens de maitriser le processus d'innovation technologique et d'en assurer le dyna-
misme. Un tel developpement pourrait permettre en effet A chaque socidt6, d'une part, de mieux
connaltre les possibilitds offertes par son environnement naturel afin de pouvoir rechercher les
solutions optimales d'utilisation et de gestion de ses ressources, et d'autre part, de mieux appre-
hender les conditions de son dvolution pour 6tre en mesure d'intdrioriser de fagon addquate la
dynamique du changement technologique. De cette maniere, en effet, pourrait ktre engendr6 le
progres technique ou integres les apports extdrieurs sans qu'il soit portd de graves atteintes aux
valeurs culturelles de la societ6 et sans que celle-ci soit confrontee au douloureux dilemme d'avoir
A choisir entre le repli sur soi, assorti du renoncement A toute participation h la marche du
progres dans le monde et l'acceptation passive du progres technique au prix de lali6nation de ce
qui fait sa propre specificit6 et sa dignit6. Il importe donc que les dimensions culturelles soient
prises en compte comme il convient dans toute entreprise de ddveloppement. Le sentiment de la
continuit6 et de la vitalite des valeurs culturelles jouent, en effet, un r6le essentiel dans les
efforts de developpement. Au lieu d'6tre tenues pour des obstacles h la modernisation, ces valeurs
devraient 6tre considdr6es dans la perspective des potentialites qu'elles offrent au developpement,
a un d6veloppement qui, par son style et par son rythme, integre les heritages du pass6 et la
volont6 de changement de telle sorte que les 6volutions ndcessaires recueillent le plus large
consensus social. L'une des voies essentielles du consensus social semble tre d'ailleurs la parti-
cipation des populations aux choix effectues au nom de la communaut6 i laquelle elles appar-
tiennent, tant en ce qui concerne les objectifs 6 atteindre que les actions A entreprendre et les
contreparties i consentir. La communication parait etre l'instrument privildgi6 d'une telle parti-
cipation active i la vie et au progres des societ~s. C'est sans doute vers le developpement de
cette participation que devrait s'orienter Futilisation des moyens de communication modernes, pour
accel6rer la circulation et la discussion des ides, renforcer le sentiment de solidarite culturelle et
faire connaitre l'actualit6 et les commentaires et rdflexions qu'elle suscite. Mais les moyens
d'information de masse peuvent jouer aussi un r6le essentiel dans lt education (lutte contre lPanal-
phab6tisme, diffusion de certains savoirs et savoir-faire) et dans l'inforriation specialisde destinde
h lt dconomie familiale, l'amelioration de l'hygiene, de la sante, de la productivit6 du travail
agricole, artisanal, etc.

C'est au niveau de lPintegration de 1'ensemble des politiques dans les domaines qui viennent 8011
d'atre dvoquds que se situe, semble-t-il, le levier essentiel de l'action pour le ddveloppement. Une
telle integration requiert, certes, des progres notables d'ordre conceptuel et methodologique pour
elucider nombre d'interrelations multiples et complexes. Mais elle ne saurait ktre effective sans
mobilisation des moyens financiers et humains voulus, particulierement en ce qui concerne les pays
en ddveloppernent.

Laction de cooperation internationale entreprise dans le cadre du systeme des Nations Unies 8012
se caractdrisait jusqu'ici par l'association des trois principaux elements que sont les experts, les
bourses et les 6quipements, auxquels stajoutent, dans certains cas, des aides financibres con-
senties sous forme de prets ou de crddits pour la mise en place d'infrastructures. Ce mode
d'action qui a 6t6 mis au point des les anndes 50, et qui a connu une ampleur accrue dans les
anndes 60, au moment de l'acces dtun grand nombre de pays h l'inddpendance politique, se justi-
fiait par la n6cessite ressentie dans la grande majorite de ces pays de cr6er des infrastructures
de base, qu'il s'agisse d'institutions 6ducatives, de centres de formation de personnels ensei-
gnants ou de laboratoires de recherche. L'assistance technique fournie par les organisations du
systeme des Nations Unies a, en general, donnd d'excellents resultats. Dans le domaine de l'ddu-
cation, par exemple, elle a permis a beaucoup de pays, tres d~munis au moment de leur accession
A l'inddpendance, de former les enseignants et les cadres et specialistes nationaux ndcessaires 4
ltexpansion de 1'4ducation, h la creation d'une administration moderne et A la mise en oeuvre de
programmes de d6veloppement economique et social. Mais, dans certains cas, le diagnostic des
besoins a et6 6tabli par reference A la situation des pays industrialises, et suppose valable pour
tous les autres pays tant que ces derniers n'auraient pas rdussi h rattraper leur
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retard dans les differents secteurs concernds. Une telle approche se trouve ktre A l'origine de
situations oi non seulement les besoins ddcoulant des options nationales de developpement
n'6taient pas suffisamment pris en considdration. mais ob, dans certains cas, des organismes
d'aide mon6taire et financiere etaient conduits h assortir leur assistance de conditions pouvant
tller jusqu'A imposer aux pays b6n6ficiaires des changements dans leurs propres options. Une
dvolution s'est recemment amorcde, toutefois, dans les regles d'attribution de fonds et les
proc6dures d'administration de projets, dans le cadre de la coop6ration technique offerte par le
systeme des Nations Unies et notamment par le Programme des Nations Unies pour le ddveloppe-
ment (PNUD), pour permettre aux pays bdndficiaires d'assurer une responsabilitd premiere dans le
choix des priorit6s et la mise en oeuvre des projets opdrationnels de coop6ration technique. Une
importance toute particuliere s'attache ainsi au niveau de l'action internationale pour le dave-
loppement, aux activites relatives aux diagnostics de situations pour aider les pays A identifier
des projets prioritaires, A la lumiere de leurs besoins specifiques et dans le respect de leurs
propres options et de leur propre style de ddveloppement. Au demeurant, une prise de conscience
accrue s'est fait jour de la n~cessit6 de renover les modalitds d'action de la coopdration inter-
nationale pour le ddveloppement. Elle tient sans doute au fait que la plupart des pays en develop-
pement, s'dtant dotes dans de nombreux domaines d'un personnel aussi bien form6 que les experts
qui leur sont envoyds et qui a en outre une expdrience plus directe des problemes de ces pays,
jugent comme une rdponse inaddquate t leurs demandes d'aide l'invariable association d'experts,
de bourses et d'dquipements. Les besoins des pays en ddveloppement se sont en effet considdra-
blement diversifids et appellent, en plus des formes dtaction traditionnelle, des modalites de
coopdration d'une part plus adaptees et d'autre part plus souples et susceptibles d'btre ddploydes
rapidement pour pouvoir rdpondre avec efficacitd aux exigences spdcifiques.

8013 L'action dans les domaines qui relevent de la competence de l'Unesco, en particulier dans
ceux de l'6ducation et de la science, est essentielle au ddveloppement. En effet, dans toute
socidte moderne, l'efficacite du fonctionnement des institutions dconomiques, politiques, dducatives
et scientifiques ddpend essentiellement des capacitds des personnes qui les animent et donc du
niveau et de la qualite de leur formation, et il est devenu dvident aussi que laptitude h l'inno-
vation, qui est essentielle dans des societds oti les transformations sloperent avec une grande
rapidit6, d~pend en grande partie du niveau des connaissances gen6rales et de lVingeniosit6 de
l'ensemble d'une population. D'oii l'importance de l'6ducation et de la formation dans tous les
domaines qui concourent au d6veloppement. La formation de personnel qualifid dans les diffdrentes
specialisations et professions constitue du reste le lien le plus direct et le plus imm6diat entre
l'education et le ddveloppement. A cet 6gard, la cooperation de l'Unesco avec ses Etats membres
peut se situer sur trois plans : l'dtude des besoins en personnel specialisd ; la mise au point de
structures d'enseignement souples permettant de s'adapter hL toutes nouvelles qualifications profes-
sionnelles necessaires ; l'dtablissement de services d'orientation et de formation qui puissent tenir
compte 4 la fois des aptitudes de chacun et des perspectives d'emploi.

8014 Par ailleurs, les exigences de l'inddpendance pour les pays en developpement sur le plan
culturel et 6conomique, comme la solution des problemes majeurs du developpement, impliquent un
redoublement des efforts en faveur de la recherche et de la formation scientifique et technique.
Le developpement de la science et de la technologie est un enjeu majeur pour tous les pays car,
dans la situation actuelle du monde, c'est la seule voie qui ouvre un avenir meilleur. Le ddvelop-
pement endogene s'appuie necessairement sur les connaissances scientifiques et techniques. Aussi
l'enseignement scientifique et technique, la recherche et la formation professionnelle paraissent-ils
devoir recevoir une haute priorit6 dans les plans de ddveloppement national, comme dans la coop6-
ration internationale. L'elaboration des plans d'jtudes et des programmes scolaires devrait done
accorder une place importante A la formation scientifique et technique dans ses aspects les plus
divers.

8015 L'action mende par les 6tablissements d'enseignement devrait aller de pair avec une action de
vulgarisation des connaissances scientifiques par des modes d'6ducation extrascolaire et notamment
par l'emploi des moyens de communication de masse. L'information du public ne doit pas seulement
avoir un objet pratique (la transmission des connaissances), mais aussi un caractere dthique, afin
que la soci6td puisse influer sur les decisions relatives aux applications de la science et de la
technique, de maniere qu'elles servent A am6liorer les conditions de vie et non h les ddgrader ou,
ce qui est encore plus grave, i 6teindre toute vie.

8016 Differents programmes de l'Unesco concourent d'ores et ddjA au d6veloppement de la coop~ra-
tion internationale regionale ou sous-rdgionale ; il s'agit notamment des programmes scientifiques
intergouvernementaux, des projets majeurs r6gionaux (mis en oeuvre dans le cadre du Programme
et budget pour 1981-1983 pour faire face A des besoins spicifiques de coopdration scientifique),
des programmes r~gionaux et sous-rdgionaux d'innovation 6ducative. Ces programmes, dont l'ori-
gine, pour certains d'entre eux, est antdrieure hi ldmergence de la notion de coopdration tech-
nique entre pays en ddveloppement (CTPD), ont avec cette derniere une caractdristique commune,
celle d'encourager la cooperation entre des pays pr~sentant une similitude dans les situations et
les realit~s, et une convergence dans les aspirations et les efforts. Cette forme de coopdration
qui, hi l'expdrience, s'est revel6e particulierement adaptde aux besoins et hi l'attente des Etats
membres, devrait, sans doute et sans pour autant exclure la coop6ration entre institutions des
pays industrialises et des pays en d6veloppement, y compris dans le cadre regional et sous-
rdgional, continuer A connaitre un d~veloppement appropri6 au titre de differents programmes du
Plan A moyen terme. Il conviendrait, par ailleurs, de veiller hi orienter de maniere continue la
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Aise en oeuvre des activites operationnelles, L renforcer les moyens qui permettent de rassembler
es ressources financieres et humaines n6cessaires cet effet et a mettre au point des modalit6s
P'action privilegi6es, en ce qui concerne notamment les programmes de formation. L'ensemble de
es efforts devraient s'inscrire dans une double perspective d'int6gration : int6gration des

pproches en vue de la cohrence entre l'aspect conceptuel et l'aspect op6rationnel de l'action de
'Organisation ; intsgration des moyens, quelle que soit leur origine budgetaire et extra-
>udgetaire, en vue de garantir la plus grande efficacit6 globale.

;tratdgie d'action

,a strat6gie que suivra l'Organisation consistera i associer 6troitement la rdflexion et l'action, en 8017
rue d'aider, d'une part, & 6lucider les interrelations entre les diffdrents facteurs et finalit6s du
16veloppement et, d'autre part, h promouvoir dans les Etats membres la formulation de politiques
t de plans ainsi que la mise en oeuvre de projets dans les domaines de compdtence de l'Unesco,
'objectif g6n6ral du ce grand programme etant de contribuer au developpement, entendu comme
levant intdresser toutes les dimensions de la vie et en tant que processus global et int6gr6, axd
ur la satisfaction des besoins et la realisation des aspirations des populations, en tenant compte
le leurs realites concretes. de leurs valeurs culturelles et de leurs options de ddveloppement.
'rois axes d'activite peuvent ktre distingu6s.

11 s'agit, en premier lieu, de contribuer h 6lucider les problemes relatifs au d6veloppement 8018
n tant que processus economique, social et culturel, ti la fois dans ses dimensions nationales et
nternationales. Une attention particuliere sera accord6e h la reflexion sur le sens et les finalitds
lu developpement dans diffdrentes perspectives culturelles, ainsi qu'A l'6tude des modalit6s
['action propres a promouvoir la participation des populations h la definition des objectifs de
l6veloppement et h la mise en oeuvre des activit6s envisagdes pour concourir h leur rdalisation.
)es methodologies appropriees de planification et d'6valuation seront mises au point pour aider A
ine meilleure integration des politiques et des plans intdressant les domaines de competence de
'Organisation.

11 s'agit, en deuxieme lieu, de mettre A la disposition des Etats membres un ensemble coh6- 8019
-ent d'activites d'6tude et de services consultatifs pour preparer la mise en oeuvre de leurs
)rogrammes de developpement. Ces activit6s devraient viser A couvrir l'ensemble des phases allant
iu diagnostic de situations l'identification et h la prdparation de projets prioritaires dans les
lomaines de competence de lOrganisation. Une attention particuliere sera accord6e A la fourniture
le services consultatifs en faisant appel, en tant que de besoin, h des experts de haut niveau,
)our aider a la mise en oeuvre des projets.

11 s'agit, enfin, d'associer l'Organisation plus directement aux activiles de developpement 8020
1eployees dans les Etats membres par une orientation permanente de la mise en oeuvre des acti-
ritds op6rationnelles, une participation active aux efforts de mobilisation des ressources finan-
:ieres et humaines aux plans national et international, et un recours intensif h des modalites
laction privil6giees en ce qui concerne les programmes de formation qui constituent une des con-
ributions permanentes au developpement dans des perspectives a court, i moyen et hL long terme.
)e nombreuses activitds de l'Organisation concourent au developpement ; les mesures d'orientation
lui viennent d'&tre dvoqu~es viseront 6 renforcer leur coh6rence et leur pertinence de maniere h
Lccroitre leur efficacit6 globale. Une attention particuliere sera par ailleurs accordde 4 la selection
l'actions prioritaires et de projets pilotes pour lesquels l'Organisation s'attachera a prendre en
!harge sur ses ressources propres, les coots de fonctionnement dans les phases initiales, en
ttendant de trouver d'autres sources de tinancement pour assurer le relais, dtant entendu qu'il
levrait s'agir soit de projets comportant un effet multiplicateur dlev6, soit de projets susceptibles
l'une application ulterieure 6 plus grande 6chelle dans des domaines hautement prioritaires pour
e developpement, tels que celui de la science et de la technique.

3rogramme VIII. 1 - ETUDE ET PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

,a mondialisation accrue des processus de production, des echanges et des flux financiers conduit 8021
1 un enchevktrement sans prdcedent des inter~ts, en m~me temps qu'I une diversification des
entres de decision. Face a cette realite complexe, dont nombre de facteurs ainsi que leur inter-
Lction ne sont encore que partiellement connus, s'affirment de jour en jour, a l'echelle nationale
omme a l'6chelle mondiale, de multiples exigences d'ordre 6conomique, social et culturel en
aatiere de ddveloppement. II en resulte une distance grandissante entre les finalitds du d6velop-
)ement et l'action entreprise pour y parvenir. La necessit6 s'impose donc d'ameliorer la connais-
;ance de l'ensemble des facteurs qui conditionnent le developpement et leurs interrelations ainsi
jue d'affiner les methodes de choix de priorit6 et les techniques de planification du developpe-
nent.

II parait particulierement important d'6lucider les liens entre developpement et relations 8022
nternationales, pour mettre en evidence, du point de vue du developpement des pays, les fac-
eurs positifs que reprdsentent ces dernieres, de m~me que les contraintes qu'elles exercent. Les
inalyses A mener dans ce sens pourraient porter notamment sur : les relations entre paix,
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ddsarmement et developpement ; les facteurs structurels qui sont hL 'origine des phenomenes de
domination et de ddpendance ; les incidences des activites de socidtds transnationales ; les
conditions de l'instauration d'un nouvel ordre dconomique international et leurs incidences dans les
domaines de competence de l'Unesco. 11 importerait, d'une maniere plus generale, d'approfondir,
notamment dans les domaines de competence de l'Organisation, l'dtude des conditions qui permet-
traient aux pays en developpement de consolider les bases d'une autonomie et d'un ddveloppement
collectifs, en soulignant les aspects socioculturels de l'intdgration regionale et sous-rdgionale. La
situation des pays dits les moins avances devrait faire l'objet d'une attention spdciale, de mLme
que les dtudes ou les mesures relatives h des strategies de d6senclavement pour certains de ces
pays. 11 semble enfin que des recherches devraient 6tre encouragees et mendes suivant des
approches pluridisciplinaires et interdisciplinaires, en vue de susciter un vaste effort de r6flexion
tant critique que prospective, visant A 6tablir les bases epistdmologiques et axiomatiques d'une
dconomie internationale, susceptible de tenir compte des imperatifs d'un d6veloppement global,
fond6 sur l'interdependance et la solidarite.

8023 Si lPenvironnement international constitue un des cadres dans lesquels il convient de se
placer pour apprehender certains aspects des problemes de developpement, il 'en parait pas
moins necessaire d'6lucider les termes dans lesquels se pose la probldmatique de l'environnement
naturel et humain, en vue d'am6liorer l'analyse et la comprehension des interrelations entre
l'environnement, les ressources naturelles, le progres technologique, la population, les 6tablis-
sements humains et le developpement. 11 y aura lieu ainsi d'approfondir les connaissances concer-
nant notamment les interrelations entre le progres technologique et les modes de production et de
consommation dans diftdrentes societds. L'accent devrait &tre mis sur la perception qu'ont les
populations elles-memes de ces problemes et leur capacite de participer A leur solution. Quant aux
relations entre les facteurs de population et le developpement, leur analyse devrait, sans doute,
6tre mende non seulement selon les points de vue historique et geographique, mais dgalement A la
lumiere des conditions sociales, economiques et culturelles. I en serait de mame pour l'tude des
phdnomenes d'urbanisation et des migrations qui devraient 6tre examinds dans leurs incidences
socio-6conomiques et culturelles. La complexit6 des questions qui viennent d'6tre dvoquees a, sans
doute, conduit jusqu'a present A privilegier des approches trop exclusivement analytiques. La
ndcessite s'impose donc de mettre au point des approches pluridisciplinaires et interdisciplinaires
qui semblent 6tre la seule demarche mdthodologique susceptible de promouvoir des progres signifi-
catifs dans la connaissance des phenomenes dont il vient d'6tre question.

8024 Les mrmes exigences doivent guider l'etude des processus de d6veloppement, des lors qu'il
s'agira d'apprehender l'ensemble des facteurs economiques, sociaux et culturels, lids i ces pro-
cessus. I y aura lieu, par ailleurs, de ddpasser les approches lides a une certaine conception
mecaniste du d6veloppement et de la croissance 6conomique, et de s'attaquer, avec des methodes
et des instruments d'analyse appropries, notamment aux problemes de la pauvret6 au sein des
soci(tds, en s'attachant plus particulierement & l'tude des causes de la pauvret6 et des conditions
de sa reduction dans les domaines de compdtence de l'Unesco, et en prenant en considdration le
fait que l'dquit6 doit 6tre tenue pour une des finalites du developpement. 11 va de soi que les
6tudes portant sur les processus de developpement devraient 6tre mendes dans des cadres gdogra-
phiques differents, pour mettre en dvidence la specificite qu'imprime aux diff6rentes experiences
de ddveloppement la diversite des perspectives historiques et culturelles dans lesquelles elles sont
placdes. Les paradigmes du developpement qui seront ainsi degag6s devraient faire l'objet d'dtudes
approfondies de maniere h nourrir une large reflexion sur les th6ories du developpement. La con-
naissance des realitds et des expdriences concretes permettrait ainsi de refuter les g4ndralisations
hAtives conduisant a proposer des modeles predtablis et favoriserait par la m~me occasion les
recherches visant definir des voies et des styles originaux de developpement conformes aux
aspirations des populations et aux valeurs culturelles des socidtes.

8025 S'agissant des problmes du developpernent, 'integration des approches est requise non
seulement au plan de lt analyse mais dgalement h celui de la preparation de l'action. Une importance
particuliere devrait ainsi s'attacher L la mise au point et i 'application de techniques appropri6es
de planification et d'dvaluation, de maniere i faciliter la mise en oeuvre des politiques integrdes
de developpement. 11 parait necessaire par ailleurs d'identifier, au sein de differentes socidtds ou
communaut6s d'une part, les obstacles qui s'opposent h l'intdgration des actions de d6veloppement
et d'autre part, les structures et les modalit6s aptes A susciter la participation des populations,
et notamment des jeunes, at la definition des objectifs et a la mise en oeuvre des activitds en vue
de promouvoir leur engagement vis-a-vis du developpement.

Objectifs et principes d'action

8026 Les objectifs du programme propos6 sont dt6largir le champ des 6tudes du ddveloppement et de
favoriser lFadoption d'approches interdisciplinaires integrees, en vue d'apporter des dlements de
rdponse h la probldmatique du ddveloppement, telle qu'elle se pose A l'dchelle internationale ou A
celle de differentes societes, le but 6tant de contribuer h promouvoir au sein de chaque socidt6
l'dlaboration de politiques de developpement qui integrent toutes les dimensions de la vie et qui
soient conformes aux aspirations et aux valeurs culturelles des populations. Les principes d'action
se fondent sur la ndcessit6 de mener de pair 1'dtude de schdmas th6oriques et celle d'entreprises
pratiques de ddveloppement. Il convient donc de susciter a cet effet une 6troite cooperation avec
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les organismes nationaux et r6gionaux, ainsi qu'avec les organisations internationales gouverne-
mentales et non gouvernementales compkentes. La formation et le perfectionnement des personnels
nationaux charg6s des taches de planification constitueront par ailleurs une modalite d'action
prioritaire du programme.

Sous-programmes

Les activit6s seront organis6es au titre de quatre sous-programmes. 8027

- Le premier - Developpement et relations internationales - tendra d'une part, i mettre en evi-
dence 1'importance des relations internationales et de leurs effets structurels sur le develop-
pement et, d'autre part, A promouvoir l'elaboration des bases conceptuelles pour un d6veloppe-
ment hi l'6chelle mondiale fonde sur l'interdependance et la solidarit6.

- Le deuxieme sous-programme - Developpement, population, environnement et progres technolo-
gique - visera h 6lucider les interrelations de ces diffdrentes variables. Seront notamment
examinds les differents aspects des changements ddmographiques ainsi que leurs effets sur la
structure agraire et les dtablissements humains.

- Le troisieme sous-programme - Processus de d6veloppement - aura pour objet de promouvoir les
4tudes de divers schdmas thdoriques et d'entreprises pratiques de developpement, en vue d'en-
courager la formulation et l'dvaluation de diffdrentes voies possibles de ddveloppement endogene,
qui tiennent compte de la ndcessit6 de r6duire les indgalites au sein des soci6tds.

- Le quatrieme sous-programme - Planification et dvaluation du ddveloppement - aura trait h la
mise au point de mdthodes approprides de planification et d'dvaluation en vue de la conception
et de la mise en oeuvre de politiques integrdes de ddveloppement. La formation des personnels
nationaux ndcessaires ai cet effet constituera une modalitd d'action prioritaire de ce sous-
programme. Des efforts particuliers seront deployds pour assurer la participation des femmes.

Programme VIII.2 - COOPERATION AVEC LES ETATS MEMBRES EN VUE
DE L'IDENTIFICATION DE PROJETS PRIORITAIRES
POUR LE DEVELOPPEMENT

L'importance de la contribution qui pourrait ktre apport6e dans les domaines de compktence de 8028
l'Organisation h un ddveloppement integrant toutes les dimensions de la vie a 60 soulign6e (cf.
par. 8008 a 8010). Il apparait essentiel de tenir compte de toutes les activites relevant des
domaines de competence de l'Unesco, chacun de ces derniers 6tant une partie d'un systeme d'en-
semble accorde i differentes exigences et finalit6s du developpement. En d'autres termes, et
s'agissant notamment de l'education, 11 conviendrait de prendre en consideration d'une part, tout
le systeme d'6ducation, i tous ses niveaux et dans toutes ses formes, notamment scolaire et
extrascolaire, et d'autre part, toutes les exigences du d6veloppement ayant des incidences sur
l'6ducation, y compris celles du d6veloppement de l'ducation elle-m6me en tant que finalit6 du
developpement en g6neral. Il s'agirait de proceder (i un diagnostic de situations en vue d'identi-
fier les besoins prioritaires, dans le cadre d'6tudes sectorielles approfondies, au lieu de s'en tenir
aux pratiques courantes qui tendaient notamment h dissocier les structures de l'education pour
identifier celles qui correspondaient directement Ai tel ou tel besoin du developpement - comme la
formation de personnel qualifie en fonction des besoins de l'6conomie - et qui etaient les seules,
par cons6quent, i se voir affecter une priorite au niveau de la planification.

La n6cessite de mener des 6tudes sectorielles approfondies dans les domaines de comptence 8029
de l'Organisation se double d'une autre, d'ordre methodologique, celle de l'int6gration. En vue de
parvenir h des politiques integrees de developpement, il parait en effet necessaire que, des le
stade de l'analyse des besoins et de l'identification de projets, des approches integr6es soient
mises en oeuvre i la fois pour cerner les interrelations entre les activites relevant des domaines
de la science, de la culture, de l'6ducation et de la communication, et pour les mettre dans la
perspective des besoins et des objectifs sp6cifiques du developpement de chaque pays. Cette
double perspective d'integration suppose la mise en oeuvre d'approches interdisciplinaires et
intersectorielles h toutes les phases de la planification.

Objectifs et principes d'action

Ce programme a pour but de promouvoir dans les Etats membres l'elaboration pdriodique d'etudes 8030
sectorielles approfondies dans les domaines de competence de l'Organisation, afin de proceder, sur
une base interdisciplinaire et intersectorielle, i lt dtablissement du diagnostic des situations, (i
l'identification des besoins et h la formulation de projets prioritaires rdpondant Ai ces besoins et
respectant les options et les objectifs nationaux de d6veloppement. A cet effet, il convient que le
Secretariat soit en mesure, d'une part, de se tenir en permanence au courant de l'6volution des
problemes relevant des domaines de comp~tence de l'Organisation, dans les Etats membres et,
d'autre part, d'organiser des missions interdisciplinaires en vue de proceder, en coopdration avec
les Etats membres, h l'etablissement du diagnostic des besoins, h l'identification et h la prepa-
ration de projets prioritaires. Des services consultatifs seront pravus pour aider les Etats
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membres A dvaluer et mettre en oeuvre des projets ; il s'agira notamment de l'envoi de missior
de consultants de haut niveau qui contribueront h rechercher la solution des problemes techniquc
rencontrds au cours de l'exdcution des projets. La formation et le perfectionnement des cadrE
nationaux charg6s des thches de programmation et d'6valuation de projets dans les domaines c
comptence de l'Unesco constitueront une modalite d'action prioritaire du programme. Le concoui
de sources de financement extrabudgdtaires sera activement recherchd. L'exdcution du programrr
sera par ailleurs fortement d6centralis6e, en encourageant la participation des Bureaux r6gionau
ainsi que des sp6cialistes des organismes nationaux et rdgionaux comptents.

Sous-programmes

8031 Deux sous-programmes constituent ce programme.

- Le premier - Profils et 6tudes par pays - visera h promouvoir une connaissance approfondie
A jour des situations nationales appelant une action de l'Unesco dans ses domaines de compd
tence. Les profils par pays, compl6t6s en tant que de besoin par des 6tudes, seront dtabl
suivant une approche h la fois sectorielle et intersectorielle, en faisant appel aux banques d
donndes disponibles. Ils constitueront, par ailleurs, les materiaux de base pour les travaux d
programmation par pays, entrepris en coop6ration avec le Programme des Nations Unies pour I
ddveloppement (PNUD).

- Le deuxieme sous-programrme - Identification et prdparation de projets - rassemblera les acti
vites d'6tudes sectorielles approfondies, celles d'identification et de preparation de projets,
compris la formulation de requ~tes A adresser aux sources de financement, la prevision dE
moyens h mettre en oeuvre et l'dtablissement des plans d'opdrations. Des missions de consultant
seront prdvues pour repondre aux demandes des Etats merabres, notamment au cours de l'ex6eu
tion des projets. Ce sous-programme comprendra enfin des activitds de formation et de perfec
tionnement des personnels nationaux charg6s des tAches de programmation et d'dvaluation d
projets dans les domaines de competence de l'Organisation.

Programme VIII.3 - MISE EN CEUVRE DE L'ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT

8032 Ce programme est congu de maniere A permettre A l'Organisation de s'associer plus directemer
aux activitds de ddveloppement ddploydes dans les Etats membres. Dans ce cadre, seront en outi
mis en application les rdsultats des recherches et les conclusions des rdflexions entreprises a
titre des programmes prec6dents, ainsi que d'autres programmes du Plan 4 moyen terme.

8033 C'est au plan des moyens que l'action devrait ktre tout d'abord orient6e, en vue d'aider lE
Etats membres A mobiliser les ressources financieres et humaines necessaires i la realisation dE
projets de ddveloppement.

8034 S'agissant de sources de financement ext6rieures, il faut ddplorer le fldchissement, au cour
des dernieres annees, du concours des principaux organismes d'aide multilaterale tels que le Prc
gramme des Nations Unies pour le ddveloppement (PNUD) et ]'Association internationale de ddvE
loppement du groupe de la Banque mondiale. Toutes les autres possibilit6s d'aide devraient ktr
explordes, qu'il s'agisse de banques regionales, de fonds-en-ddp6t ou autres. Mais les criteres d
gestion sur lesquels se fondent les sources de financement ne sont pas toujours connus des pay
ben6ficiaires potentiels. Par ailleurs, ainsi qu'il a 6t6 soulignd pr6cddemment, les besoins des pay
en ddveloppement, s'ils ne cessent de croitre en volume, se sont assez considerablement divei
sifies dans leur nature. I parait done particulierement important qu'une fonction d'information (
de sensibilisation puisse &tre exerc6e par l'Organisation, tant aupres des sources de financemer
que des pays. I lui sera sans doute ndcessaire d'aller plus loin, dans un certain nombre de cas
en suscitant des ndgociations et en participant A celles-ci sur la demande des Etats membres, e
vue d'assurer la mobilisation effective des ressources financieres tant multilatdrales qu
bilatdrales.

8035 Si la mise en oeuvre des projets requiert tres souvent un apport exterieur adequat en res
sources financieres, en dquipement et en services d'experts, c'est toujours qu'elle suppose ur
mobilisation effective des ressources, humaines en particulier, sur le plan national. Aus:
conviendrait-il de mettre en oeuvre, de maniere appropride, des mesures tendant A susciter I
plus grand engagement possible des populations vis-h-vis de l'action pour le ddveloppement, e
mettant A profit notamment les resultats des travaux entrepris au titre du programme portant sv
les dtudes du developpement (cf. par. 8025). Mais la formation de personnel qualifie demeure, e
tout etat de cause, un eldment essentiel de toute politique de mise en valeur et de mobilisation d
ressources humaines.

8036 Certes, tout effort de ddveloppement de l'dducation dans les Etats membres a pour corollaii
la formation de personnel qualifid. Il s'agit m~me d'une condition indispensable. Mais, dtant donr
la diversification des besoins et en raison d'autres facteurs lids A des imperatifs de souplesse,
n'est guere possible d'envisager la creation dans chaque pays, ni m~me dans chaque sous-rdgior
de structures de formation completes, dans tous les domaines et hs tous les niveaux. C'est '
raison pour laquelle il importe d'adopter des politiques int~grees de formation, en combinant lE
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possibilitds qu'offrent les systemes d'6ducation locaux avec celles que presente la formation h
l'etranger. Il semble que l'Organisation soit h m~me d'agir efficacement dans ce sens en develop-
pant son systeme de gestion de bourses et de placement de boursiers.

Conformdment h une directive du Conseil executif/1, il convient de mettre la notion et les 8037
activites de formation au centre m~me des diff6rents programmes de l'Organisation. I1 y aura lieu
d'une part de prevoir, au titre de chaque programme du Plan A moyen terme, des moyens accrus
de formation, notamment par l'octroi de bourses d'4tudes et de perfectionnement, et d'autre part
de proceder h des transformations dans les approches et les modalites suivies jusqu'ici en matiere
de gestion de bourses. Au plan quantitatif, il semble que les activit6s de formation doivent tre
d6velopp6es de maniere systematique des 1984, pour viser, au terme de la pdriode du Plan, un
total de 15.000/2 boursiers originaires de pays en ddveloppement, b6ndficiant chaque ann6e d'une
des modalit6s de formation pr6vues au titre de diff~rents programmes du Plan h moyen terme. Une
attention particuliere devra 6tre accord6e aux besoins de formation dans les pays dits les moins
avancds. En vue d'atteindre un tel objectif, il sera n6cessaire non seulement de chercher 4 6largir
les sources de financement, mais aussi d'inventorier les possibilit6s d'accueil des boursiers. Un
appui sera prWtd aux institutions de formation des pays en developpement susceptibles d'accueillir
des boursiers venant d'autres pays. La formation des formateurs sera par ailleurs encourag6e de
facon h contribuer h l'essor des capacitds de formation dans les pays en ddveloppement. Des pro-
grammes couplds de recherche et de formation, entrepris directement dans les pays en ddveloppe-
ment avec l'assistance de professeurs, chercheurs, universites et institutions de recherche
d'autres pays en ddveloppement ou surtout de pays industrialisds, seront d'un interet particulier.
Ils permettront non seulement de doter les pays en d6veloppement des formateurs dont ils ont
besoin mais d'y accroitre aussi les connaissances utiles h la creation d'un potentiel scientifique
national et au d6veloppement.

Ainsi qu'il a 6t6 soulign6 dans la premiere partie du Plan hi moyen terme (cf. par. 200), il 8038
importe de "renforcer la coh6rence entre l'aspect conceptuel et l'aspect op6rationnel de l'action de
l'Organisation en faisant en sorte que les activit~s de r6flexion et de methode inspirent l'action
opdrationnelle et que, inversement, cette derniere apporte 4 la reflexion des donn6es pour lui
servir de point de depart et des moyens pour vdrifier sa pertinence". S'il est vrai que cette
orientation inspire l'ensemble de ce grand programme, il semble que la modalite d'action qui
permet vdritablement de boucler la chaine de cette double interaction soit d'organiser une prd-
sence effective de l'Organisation sur le terrain. Il convient, de ce fait, qu'elle participe, avec ses
propres ressources financibres et humaines, A la mise en oeuvre dans les Etats membres d'un cer-
tain nombre de projets novateurs, concus dans le souci de mettre en pratique les r6sultats les
plus prometteurs des activites d'etudes ou de recherches entreprises au titre d'autres programmes
du Plan .4 moyen terme.

Afin de garantir la plus grande efficacitd dans cette utilisation des ressources de l'Organi- 8039
sation. les criteres de s6lection de ces projets pilotes doivent 6tre soigneusement mis au point.
D'une maniere generale, il conviendra de privildgier le caractere novateur des projets. I impor-
tera en particulier de retenir, parmi ces projets, ceux qui comportent le plus grand effet multi-
plicateur potentiel ou qui sont susceptibles d'un developpement ulterieur b grande 6chelle, l'un
des buts vis6s devant ktre, par ailleurs, de susciter soit le relais d'autres sources de finance-
ment, soit la mobilisation de telles sources lors de la phase de ddveloppement. Les activites
envisagdes au titre de ces projets s'apparentent ainsi A celles de recherche-d6veloppement. C'est
la raison pour laquelle il appartient A l'Organisation d'en assumer le financement, car elle seule
peut le faire, 6tant entendu qu'il s'agit 6galement de preparer la voie A la participation ulterieure
d'autres sources de financement.

Objectifs et principes d'action

Ce programme a pour but d'associer l'Organisation plus directement aux activit6s de developpement 8040
d6ployees dans les Etats membres. I1 implique une orientation continue de la mise en oeuvre des
activitss operationnelles de maniere A repondre le mieux possible aux besoins des Etats membres.
11 comporte les trois volets suivants : mobilisation des ressources financieres, mobilisation des
ressources humaines et mise en oeuvre de projets pilotes pour laquelle sera prevue une affectation
speciale de crddits au titre du budget ordinaire.

Sous-programmes

Les activites seront organisdes suivant les trois axes pr6cddents. 8041

- Le premier sous-programme - Mobilisation des ressources financieres - rassemblera des activit~s
qui auront pour objectif : de rechercher des sources de financement, de les sensibiliser aux
besoins des Etats membres, d'informer ces derniers des possibilitds de financement ainsi que des
criteres de gestion appliques par les sources d'aide, de susciter et de mener des negociations
en vue de la mobilisation effective des ressources.

1. Ddcision du Conseil exdcutif (113e session) relative b la preparation du Plan A moyen terme
pour 1984-1989 - 113 EX/Ddcisions, 4.1, par. 14, alinda (f).

2. Le nombre de bourses administrdes par l'Unesco, quelle que soit leur source de financement,
s'dleve A un total de 1.200 en 1980.
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- Le deuxibme sous-programme - Mobilisation des ressources humaines - comprendra des activit6s
tendant a promouvoir la participation des populations et notamment de la jeunesse et des femmes
aux actions de ddveloppement et mettra en oeuvre une politique integr6e de formation de per-
sonnel qualifid, en ddveloppant le systdme d'allocation et de gestion de bourses d'dtudes et de
perfectionnement.

- Le troisime sous-programme - Mise en oeuvre de projets pilotes - consistera b exdcuter, en
coopdration avec les Etats membres, des projets qui seront financas, en tout ou en partie, sur
les ressources du budget ordinaire. Ces projets entraineront la realisation d'activitds du type"recherche-ddveloppemerit" au sein de l'ensemble du programme de 1'Organisation.
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8042 Grand programme VIII Principes, mithodes et strategies de I'action pour le d6veloppement >

La Confirence genirale,

Notant 1'importance des problkmes du ddveloppement dans l'analyse de la problmatique mondiale
figurant dans la premiere partie du document 4XC/4 et 'extr~me urgence des solutions requises
par ces problkmes,

Observant que cette analyse a port6 sur des questions li6es tant aux finalit6s du d6veloppement et
aux interrelations entre ses multiples dimensions - notamment l'importance du developpement
pour la r6alisation d'autres objectifs, y compris ]a paix - qu'A la conception et A ]a mise en
ceuvre des politiques appel6es h en assurer la r~alisation,

Soulignant la port6e universelle de ]a probldmatique du developpement, qui concerne toutes les socidtds
et chacune d'elles, que ce soit celles des pays industrialis6s ou des pays en d6veloppement,

Conwaincue que les acquis en matiere de connaissance, de savoir et de savoir-faire, ainsi que l'immense
potentiel de ressources humaines, materielles et naturelles dans le monde, pourraent 6tre mis au
service de l'humanit6 tout entiere, dans le cadre d'une conception renouvel6e du d6veloppement
et d'une coop6ration internationale fond6e sur l'interd6pendance et les valeurs de solidaritd,

R affirmant a cet 6gard qu'un veritable ddveloppement est une entreprise A dimensions multiples
exigeant un effort coordonn6, r6solu et soutenu tant parmi les nations qu'a l'int6rieur de chaque
nation, qui doit intdgrer toutes les dimensions de la vie et qui doit 8tre centrde sur I'homme
en tant qu'agent et beneficiaire du developpement,

Soulignant A cet effet F'importance cruciale de la dimension culturelle du developpement, et en
particulier celle de l'identit6 et des valeurs culturelles qui fondent la vision que chaque peuple
a de son devenir et qui lui fournissent le moteur de son propre d6veloppement,

Rappelant que les objectifs et les mesures pr6vus dans la Strat6gie internationale du developpement
pour la I11 e D6cennie des Nations Unies pour le d6veloppement concernent tant la formulation
et la mise en ouvre de politiques nationales de d6veloppement que la realisation d'ajustements
structurels A l'6chelle internationale en vue de l'instauration d'un nouvel ordre economique
international,

Considerant que, pour garantir le succes de cette entreprise, il est indispensable de coordonner et de
rationaliser les taches incombant aux institutions qui sont competentes pour travailler A la
realisation de cet objectif et y travaillent effectivement,

Rappelant la resolution g~ndrale 9.1 adopt6e A sa vingt et uni~me session, et plus particulidrement
le paragraphe 3 de cette rdsolution concernant la contribution de l'Unesco d l'instauration
d'un nouvel ordre 6conomique international et i la mise en wuvre des objectifs de la Stra-
t6gie internationale du d6veloppement pour la IIIe Decennie des Nations Unies pour le
d6veloppement,

Soulignant d nouveau le r6le majeur de l'6ducation, de la science, de la culture, de la communication
et des sciences sociales et humaines, tant dans la promotion d'un developpement int6grd que
dans la consolidation des bases autonomes permettant A chaque pays de s'assurer la maitrise
de son propre developpement,

1. Exprime ses vivesprdoccupations quant l'insuffisance des ressources financieres mises au service
du d6veloppement sur le plan international;

2. Constate qu'il existe une 6troite corr6lation entre le d6veloppement et les questions concernant
le maintien de la paix, l'arr6t de la course aux armements et le d6sarmement, lequel, s'il se
r6alisait, permettrait aux ttats membres de d6gager d'immenses ressources mat6rielles qui
pourraient tre utilis&es pour aider les pays en ddveloppement d progresser, comme le pr6voit
la resolution 3093 (XXVIII) de l'Assembl6e g6ndrale des Nations Unies;
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3. Exprime en outre sa conviction que la coop6ration internationale pour le d6veloppement devrait
se fonder sur l'interd6pendance et les valeurs de solidarit6 et qu'a cet effet son action, tout en
6tant eclair6e par une vision globale des problemes, devrait 6tre guid6e en permanence par le
respect des options nationales de developpement;

4. Approuve les orientations du grand programme VIII a Principes, m&thodes et stratdgies de l'action
pour le developpement n et invite le Directeur g6n6ral A prendre comme base de ]a program-

mation biennale pour la pdriode 1984-1989 les programmes suivants
4.1 Programme VIII. I tude et planification du developpementn

(a) Qui vise :
(i) A apporter des 616ments de r6ponse a la probl6matique du developpement telle

qu'elle se pose a l'6chelle internationale et A celle de diff6rentes soci6t6s, en cher-

chant a 6lucider les interrelations entre les differents facteurs, variables et dimen-

sions du developpement;

(ii) A mettre en 6vidence les obstacles ou contraintes d'origine interne ou externe

qui entravent le processus du developpement;

(iii) A traduire les r6sultats des 6tudes en termes d'action, par la mise au point de

m6thodes approprides de planification et d'6valuation qui faciliteraient ]a concep-

tion et la mise en euvre de politiques int6gr6es de d6veloppement, et par la

formation des personnels nationaux n6cessaires A cet effet,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants:

(i) D6veloppement et relations internationales;

(ii) D6veloppement, population, environnement et progr6s technologique;

(iii) Processus de d6veloppement;

(iv) Planification et 6valuation du d6veloppement;

4.2 Programme VIII.2 ( Coopiration avec les Itats membres en vue de l'identification de

projets prioritaires pour le developpement )
(a) Qui a pour objet, en regroupant dans un ensemble coherent et sur une base inter-

disciplinaire et intersectorielle des activit6s d'6tudes et des services consultatifs, de

proc6der, A la demande des tats membres, A l'6tablissement de diagnostics de situa-

tions, & l'identification et & la preparation de projets prioritaires relevant des domaines

de compktence de l'Unesco, ainsi qu'A la formulation des requ~tes A adresser aux

diverses sources de financement,
(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants

(i) Profils et 6tudes par pays;

(ii) Identification et preparation de projets;
4.3 Programme VIII.3 ( Mise en wuvre de l'action pour le dcveloppement

(a) Qui vise :
(i) A mobiliser les ressources financieres en faveur des projets A mettre en euvre

dans les Etats membres dans les domaines de comp6tence de l'Organisation;

(ii) A mobiliser les ressources humaines par la mise en euvre d'un programme

int6gr6 de formation s'appuyant sur le d6veloppement du systeme d'allocation

et de gestion de bourses d'6tudes et de perfectionnement, et par le renforcement

des activites tendant a promouvoir la sensibilisation et la participation des

populations, notamment des jeunes, aux actions de developpement;

(iii) A associer l'Organisation a l'ex6cution, en coop6ration avec les Etats membres,

de projets pilotes s6lectionn6s en fonction de leur caractere novateur et multi-

plicateur,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants

(i) Mobilisation des ressources financieres;

(ii) Mobilisation des ressources humaines;

(iii) Mise en ouvre de projets pilotes;

5. Recommande au Directeur general, lors de l'61aboration des programmes et budgets biennaux

pour la priode 1984-1989, de mettre un accent particulier :
(a) Sur le renforcement de la coh6rence entre 1'aspect conceptuel et l'aspect opbrationnel de

'action de l'Organisation, afin d'en assurer A la fois la pertinence et l'efficacit6;
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(b) Sur l'adoption de dispositions propres h satisfaire aux exigences de l'interdisciplinarit6 et de

l'intersectorialit6;
(c) Sur l'6tablissement de liaisons organiques avec le sous-programme a Dimension culturelle

du developpement ) du grand programme XI (( La culture et l'avenir o et le sous-programme

u Planification et gestion int6gr6e des syst~mes urbains en tant qu'6cosystemes o du grand

programme X u Environnement humain et ressources terrestres et marines );

(d) Sur la necessit6 de mener des 6tudes du d6veloppement avec le souci constant de les orienter

vers I'action;
(e) Sur le renforcement de l'action en faveur de la sensibilisation, de la mobilisation et de la

participation effective des jeunes au d6veloppement en vue de contribuer de faqon tangible et

originale a la pr6paration et A la c616bration de l'Ann6e internationale de la jeunesse (1985)
et de donner i celle-ci toute suite qui conviendra;

(f) Sur la mise en ouvre d'actions prioritaires en faveur des pays les moins avanc6s;
(g) Sur la poursuite des efforts en vue de promouvoir la coop6ration technique entre pays en

d6veloppement;
(h) Sur la n6cessit6 de veiller a une coordination plus 6troite encore entre l'Unesco et les sources

de financement dans l'etablissement des diagnostics de situations. dans l'identification et la

pr6paration de projets prioritaires et dans la formulation de requ6tes, ainsi qu'A un respect

strict des comptences et des r6les respectifs;
(i) Sur L'encouragement des initiatives susceptibles de favoriser, dans un esprit de respect mutuel

et d'6galit6, la coop6ration entre pays industrialis6s et pays en developpement;

6. Confirme les termes de 'alin6a (d) du dispositif de la resolution 7/09 adopt6e a sa vingt et unieme

session, qui invite le Directeur g6n6ral u A pr6voir, dans le budget ordinaire du prochain

exercice biennal (22C/5), des cr6dits sp6cifiques destin6s A r6pondre h des besoins prioritaires

et urgents exprim6s par les tats membres, et notamment A amorcer des actions de d6velop-

pement pendant la pdriode de recherche d'un financement plus large par des sources extra-

budg6taires ));

7. Recominande au Directeur g6ndral d'appliquer les dispositions vis6es au paragraphe 5 ci-dessus

pour la programmation des activites correspondant au sous-programme (a Mise en ouvre

de projets pilotes o) dans le cadre des prochains programmes et budgets biennaux;

II

Rappelant la Conf6rence des Nations Unies sur les pays les moins avanc6s qui s'est tenue & Paris,
au siege de l'Unesco, du I lau 14 septembre 1981, et le Nouveau programme substantiel d'action

pour les annees 1980 en faveur des pays les moins avanc6s adopt6 par cette Conf6rence,
Notant avec satisfaction l'initiative prise par l'Unesco d'organiser une r6union de hauts fonctionnaires

des ministbres de l'6ducation des pays les moins avanc6s, laquelle s'est tenue en septembre 1982,
aux fins d'examiner les besoins et les priorit6s de ces nays en matiere d'6ducation,

Constatant que 1'6ducation, la science, la culture, la communication et les sciences sociales et

humaines jouent un r6le essentiel dans la promotion du developpement et dans la constitution

de la capacit6 des pays en gendral, et notamment des pays les moins avances, de mobiliser leurs

propres ressources,

Soulignant que l'une des principales orientations du Plan A moyen terme de l'Unesco consiste A
renforcer la capacit6 endog6ne des ftats membres de r6soudre leurs propres problemes en

accroissant les moyens dont ils disposent a cette fin par l'6limination de l'analphab6tisme et la

promotion de l'6ducation, l'accroissement et le ddveloppement du potentiel de creation scien-

tifique et technologique et le developpement des infrastructures de recherche et de formation,

Notant avec une profonde prioccupation que les pays les moins avances ont encore pris du retard

pour ce qui est de leur d6veloppement d'ensemble,
Rdaffirmant la pressante n6cessit6 d'un programme considdrablement 61argi comportant notamment

un fort accroissement du transfert de ressources suppl6mentaires destin6es a r6pondre

aux besoins critiques des pays les moins avanc6s,
Appr ciant l'approche adoptee pour refl6ter 1'esprit du Nouveau programme substantiel d'action

pour les ann6es 1980 dans le Plan a moyen terme pour 1984-1989,
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8. Prend note de la volont6 du Directeur g6n6ral d'examiner la possibilit6 de donner, dans les futurs
programmes et budgets biennaux, aux programmes et activit6s ayant trait aux pays les moins
avanc6s, la place que m6ritent ces pays;

9. Lance un appelpressant a la communaut6 internationale pour qu'elle accroisse son aide aux pays
les moins avanc6s, notamment par le moyen de fonds extrabudgdtaires.
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"nalyse des prob1emes

2 avancement des connaissances scientifiques et leurs tres nombreuses applications technologiques 9001
ie cessent de transformer la vie de l'homme. Des secteurs entiers de l'industrie et de l'agricul-
ure ont connu des transformations de grande ampleur grAce aux progres recents des sciences
)hysiques, chimiques et biologiques. Les moyens necessaires pour faire reculer la faim et la
naladie, et pour ameliorer les conditions de vie et de travail, existent ; la science et la
echnologie apparaissent comme des moyens essentiels d'6panouissement des capacit6s creatrices
le l'homme et de satisfaction de ses besoins mat6riels.

Mais force est de constater que bien des problemes auxquels sont confront6es de nom- 9002
>reuses populations ou mame l'espece humaine dans son ensemble n'ont pas encore trouv6 de
olutions satisfaisantes ; par ailleurs, les applications de la science ou de la technologie ont

,ouvent fait surgir de nouveaux problemes. L'accroissement des capacites de crdation scientifique
,t technologique de l'homme ne s'accompagne pas toujours d'une maitrise suffisante des
idveloppements technologiques et ne donne pas necessairement lieu h des utilisations rdpondant
ux aspirations des hommes et servant de maniere 6quitable tous les peuples.

L'effort scientifique et technologique mondial destind b' augmenter le pouvoir de destruction 9003
les armes et qui engendre la course aux armements est un facteur d'inquidtude grave. Les re-
!herches consacr6es aux armements immobilisent non seulement des ressources considerables, qui
>ourraient servir a la satisfaction des besoins prioritaires des socidtds, mais les innovations
echnologiques qu'elles engendrent appellent d'autres innovations, qui compromettent encore plus
a securitd qu'elles sont supposdes apporter (cf. premiere partie, par. 44 A 56).

D'autre part, lorsqu'il est mal maitrisd, le developpement technologique peut avoir des 9004
,onsdquences tres preoccupantes : degradation de l'environnement, migrations massives et
irbanisation anarchique, menaces pour l'emploi, mise en cause de certaines valeurs culturelles.
)ans les pays en developpement, l'importation de technologies, souvent par l'intermediaire des
mntreprises transnationales, conduit a l'implantation d'industries qui ndcessitent d'importants
nvestissements, ne cr6ent pas pour autant de nombreux emplois, mais provoquent des
,hangements profonds dans les modes de consommation et les modes de vie. Ailleurs, des
nquidtudes sont suscitdes par les progres de l'informatique et de la robotique, en raison de
eurs incidences possibles sur l'emploi et les conditions de travail, ainsi que sur la liberte des
ndividus et la preservation de la vie privde. Un cas extr~me est celui des risques qui rdsultent
lu progres de la recherche elle-meme : consequences des manipulations gdndtiques, introduction
lans l'environnement de substances dont l'innocuite pour les organismes vivants nest pas
,tablie. La foi dans le progres ne peut faire oublier ni les risques, ni les co~ts sociaux qui
)euvent en resulter.

Enfin, les disparitds entre pays en matiere de science et de technologie demeurent tres im- 9005
)ortantes et l'on est encore bien loin d'une juste repartition des bienfaits de la science et de ses
ipplications (cf. le grand programme Les sciences et leur application au ddveloppement). Ces
lisparites tiennent i la fois aux inegalites d'ordre 6conomique lides A la perpetuation d'un
;ysteme economique indquitable, et aux facteurs qui entretiennent et renforcent ces indgalites.
"lles sont dues dgalement au fait que la technologie est souvent traitde comme un bien marchand
i exporter, alors qu'il s'agit de r6aliser un transfert organisd de savoir-faire et qu'il faut une
:apacit6 endogene pour adapter ce dernier a l'environnement socioculturel et naturel.

Toutes ces considerations montrent la ndcessite de mieux comprendre et de mieux maitriser 9006
es processus par lesquels la science et la technologie s'implantent et se ddveloppent dans les
,ocidt6s, et y sont orientdes de fagon a satisfaire leurs besoins, tout en dtant compatibles avec
eurs valeurs et leur patrimoine culturel et naturel. Les vdritables dimensions de ces problemes
ie peuvent cependant ktre apprdhenddes sans que soient bien mis en lumiere et pr6cisds la na-
ure de la science dt une part, et de la technologie d'autre part, ainsi que leurs rapports.

La science a pour objectif premier I'accroissement des connaissances et la ddmarche de la 9007
,echerche scientifique est, par essence, orientde vers l'exploration de l'inconnu. Le resultat de
a recherche est dans une large mesure imprevisible et aldatoire ; il peut depasser ou decevoir
'attente ; il ne correspond pas necessairement au sujet qui guidait initialement la recherche et
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peut 6tre par ses consequences beaucoup plus important que ce qui 6tait escomptd. La technolo-
gie, quant a elle, vise i donner une reponse efficace h des problemes pratiques qui se posent
dans une socidt donnde, mais aussi i frayer de nouvelles voies pour lP6panouissement de celle-
ci. Les criteres de choix et d'6valuation sont surtout d'ordre utilitaire.

9008 A lPinverse de la science, la technologie est l'objet de protections 16gales ou autres, en
raison des int6rats d'ordre financier et commercial - voire militaire - qui s'attachent souvent aux
applications technologiques. Cette distinction tend cependant i s'effacer dans certains cas ; c'est
ainsi que des decouvertes scientifiques, dans le domaine de la biologie par exemple, donnent lieu
A l'octroi de brevets.

9009 Si la progression de la technologie depend toujours plus de celle de la science, elle incite
aussi i Pexploration de domaines mal connus en fournissant de nouveaux modes et instruments
d'observation, d'experimentation (comme les radiotelescopes, les accelerateurs de particules, la
rdsonance magn6tique nucleaire ou la chromatographie d'affinitd) et de calcul, qui permettent a
leur tour d'autres progres de la connaissance scientifique. Une telle dvolution a aussi pour con-
sequence l'accroissement des cofits des activites scientifiques et techniques, qui necessitent des
equipements de plus en plus perfectionnds et de plus en plus complexes. De ce fait, quelques
puissances industrielles sont aujourd'hui les seules A posseder les moyens mat6riels n6cessaires
pour rdunir i la fois de nouvelles donndes sur l'univers, grAce aux radiotdlescopes et aux
satellites, pour procdder A des experiences sur la matiere, grace aux acc6ldrateurs de particules,
et pour realiser des progres d6terminants dans des domaines comme Pinfornatique, la physique
nucldaire, la science des mat6riaux et la biologie moldculaire.

9010 Il convient de prendre en consideration, s'agissant de leur implantation et de leur ddvelop-
pement, les differences entre la science et la technologie, du point de vue des objectifs poursui-
vis, de la neutralite par rapport aux cadres d'origine et d'accueil, et de l'accessibilite des
resultats. 11 parait 6galement difficile de ne pas tenir compte de la diversification des institutions
scientifiques et technologiques ainsi que de la multiplication des centres de decision, du niveau
de l'entreprise aux instances gouvernementales les plus 6levees. Ces institutions se transforment
dans la plupart des pays. C'est le cas notamment des universit~s, dont la vocation premiere de
conservation, d'accroissement et de transmission des connaissances trouve dans la recherche
scientifique sa source d'inspiration et de renouvellement. Mais la recherche scientifique n'est plus
Papanage des seuls etablissements d'enseignement superieur ; les grandes institutions de carac-
tere public et les entreprises de production y participent massivement ; les firmes transnatio-
nales y attachent un interet particulier et leur part est tres importante dans certains domaines
comme la recherche pharmaceutique, la prospection pdtroliere, l'informatique et les techniques de
communication.

9011 L'implantation de la science et de la technologie dans la societ6 ne se reduit pas h une
simple greffe de connaissances, de savoir-faire, de pratiques et de techniques sur un tissu so-
cial qui n'y est pas prepard. Il nly a pas, d'un c6t6, la science et la technologie, et, de Pautre,
la societd. Les prenieres doivent, bien au contraire, s'enraciner profond6ment dans la seconde et
leur essor ddpend de rdalites tout h la fois matdrielles, sociales, 6conomiques, culturelles, his-
toriques et politiques.

9012 Les obstacles A un tel ddveloppement tiennent it la complexit6 des ddcouvertes scientifiques
et des innovations technologiques r6centes, a l'insuffisance ou a 1inad6quation de la formation
scientifique que les jeunes regoivent au cours de leurs 4tudes, au manque d'informations acces-
sibles, claires et objectives sur les problemes scientifiques et technologiques qui intdressent la
socidte.

9013 C'est en definitive pour tenir compte a la fois du necessaire developpement de la connais-
sance, des valeurs 6thiques et des besoins socio-6conomiques que l'orientation judicieuse du pro-
gras s'impose, comme en temoignent les debats actuels sur les priorites de la recherche scienti-
fique et Pattention croissante accordde aux choix technologiques. I est reconnu que Porientation
des recherches scientifiques et technologiques d'aujourd'hui prefigure en quelque sorte le monde
de demain. Les gouvernements, conscients de l'importance des enjeux, adoptent A cet 6gard une
attitude de jour en jour plus volontariste. Ils repondent en cela c une demande croissante de la
jeunesse qui n'accepte plus la fatalit6 ou le hasard dans ce domaine. Vouloir son avenir ou le
subir, telle est la question. C'est aussi la raison datre. des politiques de la science et de la
technologie.

9014 Les politiques de la science et de la technologie sont avant tout fonddes sur les besoins et
les aspirations de chaque socidt6. Des lors, elles visent A orienter les activitds scientifiques et
technologiques vers la satisfaction de ces besoins et de ces aspirations, en mobilisant les res-
sources necessaires et en organisant les rapports entre les objectifs du developpement et ceux
des programmes de recherche scientifique et technologique.

9015 Ce sont en effet les politiques de la science et de la technologie qui ddfinissent la place
respective faite A la recherche fondamentale, A la recherche appliquee et au developpement expe-
rimental dans l'effort national de recherche. C'est d'elles que relevent dans une large mesure les
choix qui conduisent a la rdpartition des recherches entre les universitds et les autres 4tablis-
sements d'enseignement superieur, les centres et instituts de recherches, l'administration et les
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:reprises de production. Ces politiques doivent en outre tenir compte de la nature et du
>cessus meme de la cr6ativit6 scientifique, ainsi que des facteurs qui en conditionnent
Fficacite. Elles sont intimement lises, en amont, aux politiques de l'ducation et de la formation
3 cadres (voir les grands programmes Education, formation et socidte, et Les sciences et leur
;lication au ddveloppement). En aval, c'est aux politiques de ddveloppement technologique dans

divers secteurs productifs de I'economie qu'elles se rattachent, plus particulierement au
reau des choix et de 1'6valuation des technologies de production, car c'est hi ce niveau que les
.itiques de la science et de la technologie doivent 6tre concilides avec la revalorisation, plus
2essaire que jamais, du patrimoine national de connaissances. Ce dernier comprend en effet des
luis techniques qu'il convient de perfectionner, d'adapter et de confronter A des innovations
ilisees dans le pays lui-meme ou venues de 1'extdrieur. C'est dans une telle perspective qu'il y
lieu d'examiner la conjoncture technologique des divers secteurs productifs et branches
ndustrie, de fanon h discerner les procedds, produits ou machines susceptibles d'etre am6liores

au sujet desquels il serait alors indispensable d'acquerir des connaissances nouvelles.
valuation du colt, en hommes et en investissements financiers, des efforts necessaires h
-quisition de ces connaissances represente 1'etape suivante ; elle s'appuie h la fois sur les
sultats de la recherche et sur la nature du secteur de production consid6re et sur les besoins
as ce domaine. Ce processus exige la presence d'un corps de sp6cialistes capables de traduire

termes de recherche scientifique les besoins des secteurs productifs et en termes
tpplications pratiques les nouveaux apports de connaissances.

Ainsi, la maitrise ou le contr6ie des transferts de technologie slavere d'autant plus difficile 9016
ur les pays en developpement que ces pays ne disposent pas d'un nombre suffisant de specia-
tes capables de choisir, d'adapter et de veiller eux-memes h l'assimilation des technologies
'angeres. Cette penurie de specialistes est souvent aggravde par lexode des comptences.
nsuffisance des infrastructures institutionnelles de la recherche et du developpement
perimental de ces pays prive en outre les specialistes responsables d'un outil indispensable &
ocomplissement efficace de leur tAche et interdit souvent la venue de scientifiques 6trangers
i pourraient sur place cooperer efficacement . Ileffort scientifique et technologique national.

Les politiques nationales de la science et de la technologie doivent en effet tenir compte du 9017
atexte international, et en particulier des possibilit6s offertes par la coop6ration internationale,
ionale et sous-regionale, de fagon A contribuer hi la mise en oeuvre des strategies du ddvelop-

ment dans la perspective de l'instauration d'un nouvel ordre economique international.

En' conclusion, au nombre des grandes questions qui se posent aujourd'hui aux pays sou- 9018
ux d'assurer leur developpement figurent celles de savoir comment traduire les aspirations et

besoins d'une societe, d'abord, en une politique gdn6rale de la science et de la technologie,
is en actions concretes dans chaque domaine de la recherche scientifique et technologique ;
nment developper et organiser le potentiel scientifique et technologique necessaire pour rdaliser

conditions propices au progres scientifique et technologique endogene ; comment assurer la
1trise par la societe de ce progres et des technologies dtrangbres transfdrdes, et permettre
Lr integration adequate dans i'environnement social, culturel et naturel.

rat6gie d'action

strategie d'action propos~e s'inspire notamment de la consultation des Etats membres, organi- 9019
:ions internationales gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que des recommandations

Groupe de reflexion de I'Unesco sur la science, la technologie et la societe, et du Groupe
.isultatif d'experts sur les politiques de la science et de la technologie. I est tenu compte, en
tre, des conclusions et recommandations des Conferences regionales de ministres sur i'applica-
n de la science et la technologie au developpement (CAST) organisees pdriodiquement par
nesco, ainsi que des recommandations pertinentes du Programme d'action adopt6 par la Conf6-
.ice des Nations Unies sur la science et la technique au service du ddveloppement (CNUSTD,
mnne, 1979), recommandations qui ont etd ensuite approuvdes par l'Assemblde gendrale des
tions Unies. Cette strat6gie ref.ete aussi, par la pluridisciplinarit6 des approches choisies,
troite collaboration des sciences sociales et des sciences de la nature A la realisation des
.frentes actions proposees.

Le premier axe du grand programme est _ 1'dtude des fondements de la science et de la 9020
!hnologie, de leur evolution dans les societ6s et de leurs rapports reciproques dans diffdrents
atextes sociaux, 6conomiques et culturels, au cours de l'histoire recente ; i'objectif de cette
Ilexion est de mieux comprendre la genese, le statut, la methodologie, les possibilites de ce
de de connaissance et des applications pratiques qui en decoulent, d'identifier et de promou-
ir les moyens d'insdrer la science et la technologie dans le tissu social et de les mettre au
cvice du developpement de la societ6.

A ce premier axe se rattachent aussi 1'etude des consequences des innovations technolo- 9021
lues dans divers contextes sociaux, economiques et culturels ainsi que l1examen des boulever-
ments qui peuvent en decouler ou qu'elles induisent A plus ou moins long terme. En signalant
en prevenant les psrils eventuels, il s'agit de rechercher un nouvel 6quilibre entre le savoir
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et les valeurs culturelles, ethiques et morales, comme il slagit aussi de mettre la science et la
technologie au service de la paix.

9022 11 parait ndcessaire enfin de s'interroger sur les manieres de faire participer les differents
groupes sociaux A l'evolution et i l'orientation du progres scientifique et technique. Il importe,
en effet, qu'y soient associes non seulement les responsables politiques mais aussi les universi-
taires, les chercheurs scientifiques et les ing6nieurs, et les representants des divers secteurs de
production, de facon qu'il soit ports suffisamment d'attention aux exigences d'efficacitd du pro-
cessus de creation scientifique et d'innovation technologique, ainsi qu'aux consdquences sociales
des recherches et des technologies nouvelles. 11 convient aussi d'assurer la participation des po-
pulations A 1'identification de leurs besoins et leur collaboration A la definition des orientations
des recherches et A l'6valuation de leurs applications ; et contribuer aussi, en fonction de leur
situation dans la socidtd, A limplantation et h la propagation des innovations. A cet 6gard il
importe en particulier d'obtenir la participation des femmes et des jeunes.

9023 Le deuxieme axe du grand programme concerne les mesures permettant d'organiser et
d'orienter les activit~s scientifiques et technologiques en fonction des priorites nationales du
d6veloppement, de la dynamique propre de la science, et des grands problemes de ltheure qui se
posent au niveau dtune region, d'un continent, d'un milieu (comme les ocdans ou l'atmosphere)
ou mame de la planete tout entiere. 11 a trait egalement aux choix technologiques et a la propa-
gation des innovations dans la societe. 11 porte enfin sur la part respective d'efforts qu'il con-
vient de consacrer A la recherche originale et h celle qui doit accompagner les transferts inter-
nationaux de technologie, en vue de 'adaptation des techniques importdes, afin d'obtenir les
meilleurs resultats sur les plans 6conomique, social et culturel.

9024 A la diversite des situations et des strategies de developpement correspond en effet une
varidt6 d'orientations des politiques scientifiques et technologiques, pouvant revktir un degre de
complexite variable et tenant compte des moyens disponibles. 11 s'agit en particulier de d6finir
les priorites en matiere de recherche et de services scientifiques et technologiques, et d'dclairer
le choix des technologies de production h mettre en oeuvre dans les divers secteurs economiques.
11 convient aussi de mobiliser les ressources et les moyens d'information necessaires b la pour-
suite des objectifs choisis, et ceci suivant le cas au niveau national, regional ou international.
L t61aboration de la politique nationale en matiere d'information scientifique et technologique doit
s'inscrire dans le cadre de la politique gen6rale de la science et de la technologie (cf. le grand
programme Systemes dt information et acces A la connaissance).

9025 La propagation des innovations est dgalement un domaine dont l'6tude se developpe, sous la
forme de travaux pluridisciplinaires mends, non seulement par des sociologues, des anthropo-
logues et des geographes, mais aussi par des economistes, des psychologues, des politologues,
ainsi que par des specialistes de la gestion et de la communication. Il s'agit de mieux connaitre
dt une part les facteurs qui entrent en jeu dans ce processus de propagation et qui agissent sur
le rythme et les caracteristiques de celle-ci, et d'autre part d'evaluer les consequences de
l'adoption de l'innovation pour les diffdrents groupes de la societ6.

Programme IX.1 - ETUDE ET AMELIORATION DES RAPPORTS ENTRE
LA SCIENCE, LA TECHNOLOGIE ET LA SOCIETE

9026 Alors qu'elles n'occupaient encore b la fin du siecle dernier qu'une place relativement reduite,
les activitds scientifiques constituent aujourd'hui un secteur important au sein de la societ6,
faisant appel A des ressources substantielles qui leur sont consacr6es tant par les autorit6s pu-
bliques que par les entreprises. La science a acquis une dimension politique et economiquE
qu'elle n'avait pas auparavant ; ses relations avec les pouvoirs publics sont devenues impor-
tantes et complexes. Les gouvernements comme le grand public sont tres sensibles aux possibili-
tes offertes par la science ; on considere qu'elle peut contribuer A rdsoudre les difficultds dco-
nomiques, industrielles, sociales, h transformer le travail et les conditions de vie des hommes, el
h crer de nouvelles solidarites internationales.

9027 La technologie transforme la socidte, mais celle-ci i son tour oriente la science et la tech-
nologie, de sorte que dans le jeu des interactions entre la science, la technologie et la societe,
les interkts de 1'6conomie et de P'Etat jouent un r6le actif du point de vue de la ddfinition de.
finalites, du financement et de la nature des programmes de recherche. Il est donc d'autant plu
difficile d'isoler la science de la soci6td qutavec l'avancement des connaissances et les change-
ments qu'il provoque, de nouvelles contraintes pesent sur la recherche scientifique, dont cer-
taines sont de nature technologique et industrielle, et d'autres dtordre 6thique et social. Elle
ont conduit A l'dtablissement, entre les scientifiques et les institutions sociales, d'une part, leE
institutions politiques et administratives, d'autre part, d'un dialogue destind h orienter la re-
cherche scientifique dans une voie qui tienne compte & la fois de la dimension socio-dconomiqu(
de la science et de la logique interne de la demarche scientifique. 11 importe en somme de mieu>
saisir lt6volution g6nerale du phenomene scientifique dans la societ6 et de comprendre les moti-
vations qui regissent 'orientation de la recherche et lPapplication des d6couvertes.
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Sans que les bienfaits du progres scientifique et tcchnologique soient mis en doute, il est 9028

dmis d6sormais que chaque innovation technologique pr6scnte ses avantages et ses inconve-
ients, et que c'est la soci6t6 de faire son choix en pesant les risques. Le progros technolo-
ique a confdr6 a l'homme un pouvoir considerable, mais il le conduit egalement prendre
onscience de ses responsablitds i 1'6gard de l'intdgrite de la biosphere. La recherche de la v6-
itd, la soif de connaitre, le souci l6gitime de l'application des resultats des investigations i

am6lioration des conditions de vie des hlommes ne sont pas incompatibles avec l'6valuation des
isques d'unc telle application.

Do facon g6ndrale, ces risques proviennent des 6chelles d'application des technologies, qui 9029
ont sans precddent, de la rapiditd de l'introduction de ces technologies et de la complexitd de
ertaines technologies contemporaines. Leur mise en application suppose par ailleurs une organi-
ation complexe ainsi que leur insertion dans des systemes prdexistants parfois mal prdpar6s.
Ine telle complexit6 rend alors les societds plus vulndrables a l'accident. Dans le cas des rea-
sations technologiques de grande envergure, le gigantisme et la complexit6 croissante des ins-
allations se sont accompagnes de l'adoption de mesures de s6curite toujours plus nombreuses et
ompliqudes. Il est cependant difficile d'exclure totalement l'imprevu ou une d6faillance humaine.
,our ce qui est des recherches sur les recombinaisons des acides nucl6iques (ginie gdndtique),
a possibilite de consdquences n6fastes sur l'dvolution du patrimoine h6reditaire des espbces, y
ompris l'espece humaine, a conduit A s'interroger sur l'acceptabilit6 du risque et a fixer des
egles strictes pour la conduite des recherches.

Le progres technologique est aussi h l'origine de certaines revendications de caractere 9030
ocial et culturel, plut6t qu'aconomique : les b6ndfices materiels des conquates technologiques
endent les diverses cat6gories sociales d'autant plus sensibles h des prsoccupations situdes sur
in autre plan. D'autre part, les espoirs places dans le fonctionnement du systeme scientifique et
echnologique suscitent dans la population une demande de participation accrue aux d6eisions qui
'y prennent. Cette participation est cependant loin d'aller de soi. En effet, si la socidte possede
ujourd'hui les moyens de contr6ler sa reproduction, d'agir sur sa santd, son 6ducation et ses
onditions de vie, sa marge d'intervention sur les systemes technologiques est en revanche bien
mit6e.

Les connaissances qui permettent de comprendre le fonctionnement du systeme scientifique 9031
t technologique se sont spdcialis6es au point de paraitre totalement hermstiques i l'homme de la
ue. Les techniciens sont de plus en plus specialises par disciplines et eloignds du grand public.
,e dernier comprend souvent mal la nature des decouvertes et de leurs applications ; cette
ituation pose le probleme du contenu et de la finalit6 de l'enseignement des sciences et rend
L'autant plus n6cessaire une vulgarisation scientifique et technologique qui doit utiliser tous les
1oyens d'6ducation scolaire et extrascolaire.

Si l'enseignement des sciences est dispens6 dans un cadre spdcifique, organisd suivant une 9032
tructure particuliere (voir le grand programme Education, formation et socidtd), la vulgarisation
'a pas de lieu qui lui soit propre. Les in-',uments en sont aussi bien les grands moyens de
ommunication que les musdes qui retracent i'6volution de la science et de la technologie. La
ulgarisation est polymorphe et se caracterise par une relation univoque entre celui qui sait et
elui qui ne sait pas, dont le r6le est le plus souvent passif. Or, peut-3tre l'essentiel est-il
ioins d'instruire que d'dcarter le sentiment diffus d'incomprehension, d'6liminer les iddes fausses
t les representations inexactes du sujet traitd ; de lutter contre les preventions et les prdjugds
t de montrer les pouvoirs de l'application des sciences i l'amelioration du sort materiel de
humanit6. La vulgarisation, comme d'ailleurs l'enseignement scientifique et technologique, a pour
bjet de faciliter l'acces au savoir de caractere scientifique, h une epoque oil le fosse entre le
p6cialiste et le non-spicialiste se creuse. 11 convient donc de mettre en lumiere le role de la
'ulgarisation dans la transmission de l'information scientifique, ce qui conduit h s'interroger sur
s outils permettant aux individus de s'approprier le savoir diffuse, sur les processus d'appren-

issage, qui sont encore assez mal connus, et sur les interactions entre l'enseignement scolaire et
3 vulgarisation.

Il apparait enfin que la science, qui permet l'6tude des objets qui lui sont ext6rieurs, ne 9033
ispose pas encore de methode bien 6tablie pour s'interroger et reflechir sur elle-mame. 11 fau-
trait done une science de la science, qui permette de savoir comment les idees s'enchalnent et
'assemblent pour creer des systemes et constituer l'univers des theories et des paradigmes.
'6laboration d'une veritable sociologie de la science parait 6galement indispensable, tant pour
ceroitre l'efficacitd des efforts accomplis en vue de ddvelopper le savoir scientifique, que pour
lieux orienter les recherches et le progres technologique.

)bjectifs et principes d'action

,e programme, qui a pour objectif de mieux comprendre le processus d'acquisition, de diffusion 9034
t d'application de connaissances nouvelles, ainsi que de promouvoir leur intdgration sociale et
ulturelle, tend en premier lieu - dlucider le fonctionnement du phenomene de crdation scienti-
ique en tant que tel, et A mettre en lumiere les rapports entre science, technologie et socidtd
lans diffdrents contextes sociaux, 6conomiques et culturels. Cette reflexion pourra ddboucher
ur des conclusions susceptibles d'eclairer l'action de tous ceux qui contribuent A la maitrise
ociale du progres scientifique et technologique. En second lieu, le programme vise A accroitre la
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comprdhension de la science et de la technologie par le public, et h favoriser 1'appropriation et la
diffusion du savoir scientifique et technologique. Les jeunes, en particulier, ont besoin de com-
prendre ce qu'est la methode scientifique, la manidre dont les progres de la science doivent 6tre
interprdtes et quels en sont les rapports avec les innovations technologiques qui peuvent en
decouler.

Sous-programmes

9035 Au titre du premier sous-programme (Etude du phdnomene scientifique et technologique, de son
6volution generale et de ses relations avec la socidtd), il s'agira de promouvoir les recherches
sur la nature et l'volution des rapports entre les sciences, les technologies et les societes, en
vue de mieux fonder les ddcisions de politique scientifique et technologique ; de faciliter
lintegration culturelle harmonieuse des d6couvertes scientifiques et des innovations technolo-
giques, et favoriser la creativit6 endogene ; de creer un environnement social favorable A la
recherche scientifique comme 4 l'innovation technologique. Ce sous-programme contribuera en
outre A l'analyse, A l'dvaluation et h la prevention des risques et des effets negatifs des inno-
vations technologiques, notamment de celles qui sont appel6es i ktre propagdes une grande
6chelle. Il vise aussi A contribuer A une meilleure connaissance de l'activit6 scientifique elle-
meme, du processus de la d6couverte et de la sociologie de la science.

- Le second sous-programme (Participation des scientifiques, des ingdnieurs, des techniciens et
du public ' la ddfinition des orientations prioritaires et t I'dvaluation des effets du progres
scientifique et technologique) a pour objet d'encourager la participation des scientifiques, des
ing6nieurs et des techniciens, mais aussi de tous les acteurs sociaux, la d6finition des grandes
orientations de la politique scientifique et technologique nationale, ainsi qu'a l'dvaluation des
consdquences du progres scientifique et des innovations technologiques. Dans ce contexte, une
attention particuliere sera pr&6e c. la r6flexion sur le r6le et la responsabilit6 sociale des
scientifiques dans la lutte pour !a paix et le ddsarmement ainsi qu ' la question des rapports
entre les femmes et la science et la technologie, et cela du triple point de vue des incidences de
1'6volution scientifique et technologique sur la condition f6minine, de la contribution que les
femmes peuvent apporter 4 la propagation des innovations, et de leur participation h l'orientation
du progres scientifique et technologique. Les divers mrcanismes permettant au public de partici-
per h la definition des orientations prioritaires de la recherche et h P'valuation des effets
socio-6conomiques et culturels des applications de la science et de la technologie seront 6tudids,
de mrme qu'une attention particuliere sera pr tde aux mouvements et courants d'opinion tendant

d6velopper la responsabilitd sociale des hommes de science et des ing6nieurs,au niveau tant na-
tional qu'international. Une collaboration 6troite sera poursuivie cette fin avec les organisations
internationales non gouvernementales et les associations nationales directement concern6es.

- Dans le cadre du troisieme sous-programme (Vulgarisation scientifique et technologique et
sensibilisation du public aux possibilites de la science et de la technologie), il s'agira
principalement de contribuer A P'adaptation de la vulgarisation scientifique aux formes de pens~e
de chaque culture, au niveau d'instruction des diffdrents publics et aux formes particulieres de
la probl6matique relative P'int6gration harmonieuse des sciences et des technologies dans la
soci6t6 ; de sensibiliser le public a la nature, aux possibilitds de la science et de la technologie.
I sera fait appel aussi bien aux moyens de vulgarisation classiques, comme les m usees de la
science et de la technologie, les exoositions itin6rantes, les publications et la presse dcrite,
qu'aux movens modernes d'information comme la radio, la t6ldvision, les diverses techniques
audiovisuelles, les cercles d'etude et les campagnes publiques d'infornation. L'action sera fond~e
sur une approche interdisciplinaire et la cooperation entre specialistes des sciences exactes et
naturelles, des sciences de l'ingdnieur et des sciences humaines sera encourag6e. Les activites
de ce sous-progranme seront conduites en relation dtroite avec celles relatives au developpement
de l'enseignement scientifique et technique de base (voir le grand progranme Education, forma-
tion et societ6).

Programme IX.2 - POLITIQUES DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE

9036 C'est aux responsables des politiques scientifiques et technologiques nationales qu'incombe au
premier chef la tAche d'ajuster l'acquisition et l'application des connaissances scientifiques et du
savoir-faire technologique aux besoins et aspirations des peuples dans les domaines 6conomique,
social et culturel. Il s'ensuit que l'accroissement et l'adaptation necessaire du potentiel scien-
tifique et technologique national figurent desormais parmi les grands objectifs du ddveloppement
national, au m~me titre, par exemple, que le d6veloppement des infrastructures industrielles ou
agricoles.

9037 Le processus de formulation des politiques scientifiques et technologiques s'est inspird h
l'origine d'une volont6 nationale de soutenir la recherche scientifique en tant que telle, dans
l'espoir evident que des bdn6fices substantiels ne manqueraient pas den surgir de temps h
autre, aussitbt mis A profit par les divers secteurs productifs de l'6conomie. Mais aujourd'hui,
pousses par les besoins et aspirations des populations qui ont largement pris conscience des po-
tentialitds dnormes que recelent la science et la technologie pour le ddveloppement socio-
6conomique et l'amrlioration de la qualitd de la vie, les responsables des politiques scientifiques
et technologiques nationales adoptent par surcroit une attitude plus volontariste fondde sur une
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anification incitative - et parfois m~me normative - du ddveloppement scientifique et technolo-
que. La cle de vo~ite du processus consiste dbs lors a traduire les objectifs de d6veloppement
in6ral du pays en plans et programmes de recherche ou de services scientifiques et technolo-
ques, susceptiblcs de contribuer A leur r6alisation. Non moins importante est d'ailleurs la
ansformation inverse qui consiste 1i traduire ensuite les resultats de recherche en applications
atiques directement integrables dans les processus de production de biens ou de services.

Dans cette optique volontariste, les politiques scientifiques et technologiques nationales 9038
nt done fond6es au premier chef sur les besoins et aspirations des populations sur les plans
onomique et social. II appartient alors aux responsables des politiques gouvernementales de la
ience et de la technologie d'accorder une attention particuliere a la d6termination des objectifs

la recherche-d6veloppement (R & D) qu'il faut entreprendre, et de mobiliser en temps utile et
proportions voulues les ressources humaines, financieres, matdrielles (telles que bitiments ou

[uipements) et informationnelles qui s'averent n6cessaires.

La conscience se fait plus claire, depuis quelques ann6es, de la n6cessite de tenir compte, 9039
ns l'elaboration de ces politiques, de certaines valeurs fondamentales d'ordre ethique, religieux
culturel. Il faut sans doute y voir le besoin, ressenti partout dans le monde, de s'adapter
modernit6 des savoirs scientifiques ou des technologies de pointe, et de favoriser en m~me

mps tout ce qui peut contribuer h la conservation, voire m~me l1'6panouissement, des tradi-
)ns et valeurs humaines par lesquelles chaque socikte exprime sa specificit6, son identit6, sa
gnit6. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'efforce partout de renforcer l'articu-
:ion entre les sciences exactes et naturelles d'une part, et les sciences sociales et humaines,
autre part. En cons6quence, les politiques de la science et de la technologie s'6loignent pro-
essivement de l'approche "technocratique" bas6e sur des criteres d'ordre exclusivement cognitif
utilitaire. L'exigence montante de la participation active du public et des reprssentants du

uple 4 l'orientation de la politique scientifique et technologique atteste l'importance qu'il faut
sormais accorder en cette matiere aux critbres d'ordre moral ou 6thique.

Ce qui precede explique d'ailleurs pourquoi se fait jour une revendication nouvelle au sein 9040
s populations concernees : que soient localises et identifi6s clairement dans tous les pays les
ntres et processus de d6cision ainsi que les m6canismes d'orientation ou de contrble en matiere

recherche scientifique et technologique, non seulement dans le domaine civil mais aussi mili-
ire. Cette tAche de clarification est essentielle afin d'humaniser le progrbs et de sauvegarder la
-ix.

La plupart des pays, et principalement ceux en developpement, restent cependant pr6occu- 9041
s en premier lieu par le renforcement de leur potentiel scientifique et technologique, en vue de
soudre eux-memes les problemes que pose leur developpement socio-economique. Ce faisant, ils
Attent progressivement en place une capacit6 autonome d'6laboration de politiques, de prise de
cisions, et de gestion efficace en matiere d'application de la science et de la technologie au
veloppement. Cette capacitd constitue le fondement mrme du d6veloppement endogene et auto-
.ffisant de tous les pays, condition necessaire h l'tablissement d'un nouvel ordre 6conomique
ternational exempt de phenomenes de d6pendance et de domination. C'est en merme temps la
ndition sine qua non d'une participation h part entiere et sur un pied d'6galit6 des pays en
veloppement aux programmes de recherches coop6ratives internationales orientdes vers la solu-
rn des problemes globaux que pose l'6quilibre de I'6cosysteme mondial.

Par ailleurs, on constate depuis peu de temps que le degr6 (ou le rythme) de developpe- 9042
nt 6conomique de certains pays ne correspond pas A leur niveau de developpement scienti-

lue. Il y a des pays en voie de developpement 6conomique rapide, riches en ressources natu-
lies, qui n'ont qu'un faible potentiel scientifique et technique ; inversement, il existe des pays
ientifiquement tres avances qui connaissent de grandes difficultes economiques. Les uns
uffrent d'une p6nurie de chercheurs ; les autres stefforcent de leur eviter le ch6mage. Il con-
3ndrait d'etablir entre ces pays des mrcanismes de coop6ration qui permettent d'assurer la mise

valeur rationnelle des ressources 6conomiques et humaines des uns et des autres. Ces
sparites, qui se font de plus en plus frequentes, posent aux responsables de la politique
ientifique de graves problemes concernant la formation et l'emploi des chercheurs, le r6le des
ercheurs expatri6s dans la R & D nationale ou la reconversion vers d'autres m6tiers de cher-
eurs hautement qualifies.

Faut-il rappeler en outre que certains pays luttent encore contre l'exode des competences, 9043
ns l'impossibilit6 qu'ils sont de fournir A leurs travailleurs scientifiques des conditions d'emploi
un statut convenables, et parfois m~me les 6quipements necessaires. Porter remede h ce type
migrations, voire inciter les scientifiques 6migres h retourner dans leur pays d'origine, releve

present tout autant d'un effort international visant h elever le potentiel scientifique et tech-
que des pays en d6veloppement, que de mesures contraignantes ou incitatives prises au niveau
s individus ou des Etats. En science et technologie, il n'est de richesse que d'hommes, et c'est
urquoi le statut et la condition des chercheurs, leur mobilit6 et l'efficacit6 de leurs travaux
individuels, mais surtout collectifs - sont aujourd'hui, pour beaucoup de pays, un theme ma-
ir de la politique scientifique et technologique.

Somme toute, il apparait clairement aujourd'hui que la complexite croissante du developpe- 9044
'nt scientifique et technologique exige un niveau d'organisation elev6, coupl6 h une
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convergence multisectorielle d'efforts. C'est pourquoi les gouvernements sont de plus en plus
nombreux L se doter d'une politique nationale globale et cohdrente de la science et de lE
technologie, conque dans le cadre des plans de d6veloppement nationaux et contribuant A rdaliser
les grands objectifs qui s'y trouvent fix6s. Cette approche int6grde appelle naturellernent la misc
en place - ou le renforcement - de m6canisrnes gouvernernentaux et structures qui permettent au<
autoritds nationales responsables de remplir les fonctions suivantes :

- choisir les grands objectifs de l'activit6 scientifique et technologique du pays et en determiner
la priorite, par rapport aux plans et strategies du developpement national

- justifier ces choix et en 6valuer les consequences ;

- formuler les normes gouvernant le developpement, le transfert et l'application de la science et
de la technologie dans le pays ;

- mobiliser les ressources humaines, financieres, informationnelles et matdrielles n6cessaires hi la
poursuite des objectifs choisis ;

- assurer la detection et l'dvaluation des rdsultats obtenus en application de la politique scien-
tifique et technologique nationale.

9045 Les activitds scientifiques et technologiques sont fortement interd6pendantes. Elles prd-
sentent une grande unit6 tant dans leur mdthode que dans leur mode de gestion, ainsi que dans
les ressources humaines, materielles ou informationnelles qu'elles exigent. D'oii la necessit6 d'une
approche globale de la politique scientifique et technologique.

9046 Inversement, plus ces activitds sont proches des applications, plus elles sont lides par
nature aux prdoccupations de secteurs particuliers de l'activit6 6conomique. La production tend h
intdgrer la recherche et les services scientifiques et technologiques qui lui sont directement
ndcessaires pour son efficacitd et son progres.

9047 En outre, de nombreux programmes de recherche orientde vers des missions precises
exigent une approche multidisciplinaire et la coop6ration d'institutions tres diverses.

9048 Ainsi les difficultes que posent l'harmonisation et la ndcessaire coexistence des approches
globales et sectorielles en politique scientifique et technologique sont A lorigine de nombreux
debats. En fait, cette question est intimement lide aux spdcificitds du rdgime socio-6conomique,
budgetaire et fiscal de chaque pays, c'est-A-dire aux spdcificites de son organisation politique.
La politique scientifique et technologique s'inspire de principes dont la validitd est gendrale, mais
sa mise en oeuvre tolere de nombreuses variantes qui doivent permettre de l'integrer
harmonieusement dans la politique d'ensemble de chaque pays.

9049 Il y a, dans ce domaine, A d6velopper la methodologie de mise en oeuvre des grands pro-
grammes de recherche qui reste embryonnaire comme le ddmontrent les d6passements tres fr6-
quents de budgets et les delais encourus par nombre de grands programmes nationaux de R & D
(par exemple, dans les doraines de l'dnergie nucldaire, de l'espace, de l'exploitation des fonds
marins, etc.).

9050 En tout etat de cause, les politiques de la science et de la technologie tendent i' se pr6-
occuper davantage des interactions qui doivent exister entre tous les secteurs de la vie 6cono-
mique et sociale d'une part, et l'appareil de production scientifique et technologique du pays,
d'autre part. Concretement, l'accord s'est donc progressivement fait dans les differents pays du
monde au sujet des principales fonctions que doit remplir une politique scientifique et technolo-
gique nationale, quel que soit son degrd de centralisation et/ou de sectorialisation, sans pour
autant que le type d'institutions ou les mdcanismes administratifs utilises soient identiques, ni
meme similaires d'un pays (i l'autre.

9051 Parallelement aux aspects fonctionnels de la politique scientifique et technologique des Etats
se discutent encore dans de nombreux pays du monde les exigences, apparemment contradictoires
mais en rdalite complementaires, d'une part de l'autonomie des recherches fondamentales qui
obeissent seulement aux lois de la dynamique interne de la science et, d'autre part, de l'utili-
sation de la R & D par la socidtd aux fins d'applications immediates dans les secteurs productifs
de biens ou de services. Les adeptes de l'6conomie classique ont parfois tendance b ddlaisser la
recherche fondamentale au profit de la recherche appliqude et du ddveloppement exp6rimental.
Mise A part l'importante fonction p6dagogique que remplit la recherche fondamentale dans les uni-
versitds et qui est d'importance capitale, il serait dommageable de ne pas lui attribuer 6galement
une fonction sociale et m~me politique de premier plan ; il s'agirait tout simplement de recon-
naitre A ce type de recherche une place de choix dans la culture des nations, au meme titre que
la podsie et la morale. Sans oublier pour autant l'influence reciproque du savoir sur le savoir-
faire qui est A la base de la spirale science-technologie dont le' deroulement alimente A son tour
la croissance 6conomique.

9052 C'est sans doute dans le domaine du transfert de la science et de la technologie des
laboratoires de recherche vers les secteurs de production que les controverses des dernieres
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nn es se sont r6v616es les plus ardentes, principalement lorsqu'il s'agit du choix des
echnologies d'exploitation (operational technology). Ces choix - que certains auteurs qualifient
le "politique technologique" - se situent en fait n l'interface de la politique scientifique et
echnologique globale du pays, et de ses diverses politiques sectorielles (agriculture, industric,
;ant6, transport, communications, etc.). Les diverses tendances qui se confrontent actuellement
i cet 6gard pr6sentent, elles aussi, des aspects contradictoircs mais n6anmoins complementaires.

Pour les pays en d6veloppement, il s'agit d'une part de revaloriser et de rendre 9053
aoncurrentiels les savoirs anciens et les techniques traditionnelles afin do permettre aux
)opulations de sauvegarder leur identit6 culturelle et d'6chapper a la d~pendance qu'entraine
'application de technologies de pointe qui sont aujourd'hui l'apanage des pays hautement
ndustrialis6s ; c'est la voie des technologies approprides. Mais il s'agit aussi de permettre aux
)ays en developpement d'&tre bien plac s sur les march~s internationaux des produits ou
;ervices qui font appel aux technologies les plus avanc6es. Chaque pays en developpement aurait
insi pour objectif de r6aliser une combinaison optimale de technologie ( forte et h faible intensit6
ie capital, compte tenu de l'implantation urbaine aussi bien quc rurale de sa population.

It est paradoxal de constater que les pays ddveloppds s'orientent dgalement vers l'applica- 9054
ion de toute une gamme de technologies, allant des plus simples aux plus avancdes, mais pour
ies raisons diffdrentes. 11 s'agit dans leur cas de pallier les effets de la crise du pdtrole par la
nise en oeuvre de "technologies douces" faibles consommatrices d' nergie, et aussi de lutter
ontre l'hyperconcentration industrielle dont les consdquences s'averent souvent ddsastreuses

)our les travailleurs et nuisibles au bon amenagement du territoire national.

Au plan international, i1 semble que le developpement scientifique et technologique de 9055
?humanit6 rasulte en fait d'un conglom6rat de politiques nationales fait d'ombres et de lumieres,
t dont on peut dire qu'il n'est guere plus que le fruit du hasard et de la necessit6. D'aucuns

;'interrogent des maintenant sur les caract6ristiques que devrait avoir une strategie mondiale de
a recherche scientifique et technologique, et se demandent quel r6le pourrait jouer le systeme
ies Nations Unies, en particulier l'Unesco. Llaccroissement rapide de la population terrestre,
tinsi que l'epuisement progressif de ses ressources naturelles exploitables dans de bonnes condi-
ions 6conomiques et 6nergetiques, commande que soit exprim6e la finalit6 d'une telle strat6gie
ion seulement en termes specifiques du developpement des peuples pris individuellement, mais
iussi en termes de survie collective du genre humain.

Pass6es les decennies d'euphorie marqu6es du signe de la croissance 6conomique illimitee, 9056
iul ne doute plus aujourd'hui que la survie des hommes sur la terre pose A la science et h la
:echnologie des defis d'envergure planetaire. Parmi ces "problemes globaux", comme on les nomme
iujourd'hui, beaucoup sont une cons6quence directe du ddveloppement scientifique et
:echnologique.

L'Unesco, dont le mandat porte sur l'ensemble des connaissances humaines et qui regroupe 9057
a quasi-totalitd des nations du monde, est sans doute bien plac6e pour prendre une vue de ces
4uestions embrassant toutes les dimensions de leur cornplexite, tant plurinationales que multi-
lisciplinaires.

Par ailleurs, il appartient sans nul doute au systeme des Nations Unies - et plus particu- 9058
.ierement aux institutions specialisees qui lui sont rattachdes - de favoriser activement la con-
ertation des politiques scientifiques et technologiques nationales afin de les orienter vers la

solution collective des principaux problemes globaux de notre temps. On sait que l'Unesco est
lepuis longtemps le lieu d'une convergence internationale entre le savoir - c'est-h-dire l'aspect
,cientifique des problemes - et le pouvoir - c'est--dire leur aspect operatoire. Les confdrences
le ministres et les reunions d'experts gouvernernentaux chargds des politiques de la science et
le la technologie, convoquees periodiquement par l'Unesco, jouent h cet 6gard un r6le important.

Pour ce qui concerne le systeme des Nations Unies lui-meme, le Programme de Vienne pr6- 9059
onise que les organes, organisations et organismes qui y appartiennent s'attachent h formuler ou
evoir et orienter, selon les besoins, des politiques globales harmonis~es de la science et de la

:echnologie qui aillent dans le sens des strategies du developpement requises pour l'instauration
1'un nouvel ordre 6conomique international.

)bjectifs et principes d'action

'objet principal du programme est d'identifier et de promouvoir, tant sur le plan national que 9060
dgional ou international, la contribution que peuvent apporter la science et la technologie h la
satisfaction des besoins et aspirations des populations en matiere de developpement socio-
,conomique, & 1l'evation de leur niveau de vie, et h la survie collective de l'espece humaine.

Parmi les principes d'action du programme figurent notamment la coop6ration avec les Etats 9061
nembres qui s'efforcent de traduire leurs objectifs de ddveloppement socio-dconomique et techno-
ogique en plans d'action A long terme et budgets-programmes e moyen terme pour la recherche-
16veloppement (R & D) et les services scientifiques et technologiques. Cette cooperation
3'dtendra dgalement aux choix des technologies entrainantes dans les divers secteurs de
;>roduction ainsi qu'aux aspects substantifs du transfert et de l'adaptation des technologies
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d'exploitation correspondantes. Une attention particuliere sera accordde au 6dveloppement d
capacites scientifiques et technologiques endogenes, A la mesure du potentiel scientifique E
technologique national et a l'6valuation de l'efficacit6 du svstbme scientifique et technologiqu
national en termes d'impact sur le d6veloppement g6neral des pays concern6s.

9062 Ces mimes objectifs et principes d'action s'appliqueront aux activitds de l'Organisation dan
le domaine des politiques scientifiques et technologiques mises en oeuvre dans le cadre d
communautis 6conomiques rdgionales fortement intdgr6es, et au plan du systme des Nation
Unies lui-meme.

9063 Quant aux modalitds d'action, il sera fait notamment appel

- a des analyses de situations nationales en termes de tendances, et rdalisations des politique
scientifiques et technologiques en vigueur ;

- au developpement de la cooperation avec les instances qui s'occupent de l'dlaboration, de 1
mise en oeuvre et de l'6valuation des politiques de la science et de la technologie aux dchelon
national, rdgional et international ;

- h la mise en oeuvre et au perfectionnement des mdthodes de gestion visant a la maitrise d
d6veloppement scientifique et technologique national, grAce h des 6tudes comparatives d
caractere international effectu6es sous l'6gide et avec le concours de l'Unesco ;

- . la formation des spdcialistes charges de la planification et de la gestion du ddveloppemen
scientifique et technologique national.

Sous-programmes

9064 Le premier sous-programme (Analyse des experiences nationales et dchange d'informations ei
matiere de politique de la science et de la technologie) vise ii favoriser Ia coopdration inter
nationale et rdgionale en matiere de politiques de la science et de la technologie, grace h de
conf6rences de ministres et d'experts gouvernementaux ; h faciliter les contacts entre spdcialiste
de la planification scientifique et technologique dans les pays en ddveloppement ; h promouvoi
l'dchange international d'informations ndeessaires A l'laboration de politiques de la science et d
la technologie ; et A dresser un bitlan de la situation dans les diff6rents pays et rdgions di
monde, incluant le statut et les conditions de travail des chercheurs.

- Au titre du second sous-programme (Elaboration de politiques de la science et de la technologi
aux niveaux national, r6gional et mondial), ii st agira principalement d'aider les Etats membres e
les organisations intergouvernementales, regionales (ou sous-rdgionales) en matiere de formula.
tion, de mise en oeuvre et d'6valuation de leurs politiques de la science et de la technologie
ainsi que pour la crdation ou le renforcement des structures institutionnelles et des relation:
entre celles-ci au sein du systeme scientifique et technologique national ; il s'agira 6galement d(
faciliter la coordination entre institutions et organisations s'occupant de la planification scien-
tifique et technologique dans les pays en developpement qui sont 6troitement associds au sein d(
communautds economiques sous-r6gionales d'Etats ; et de coopdrer avec les organes comp6tent!
des Nations Unies en vue de la formulation d'une politique globale et coh6rente pour l'ensembl<
du systeme des Nations Unies, allant dans le sens des strat6gies requises pour l'instauratiot
d'un nouvel ordre 6conomique international.

- Le troisieme sous-programme (Perfectionnement des m6thodes, du savoir-faire et des technique
ndcessaires a la maitrise du developpement scientifique et technologique national) portera notam-
ment sur les m6thodes et les techniques d'analyse ou de gestion permettant aux organes direc-
teurs de la politique scientifique et technologique d'identifier les priorit6s nationales dans Ri
domaine de la science et de la technologie ; de proceder h la planification et a la programmatior
budg6taire necessaires A la mise en oeuvre de ces plans, ainsi qu'a cr6er ou renforcer les m6ca-
nismes institutionnels correspondants. Des dtudes comparatives internationales porteront en outr(
sur lFutilisation de la recherche-d veloppement (R & D) par la soci6t6, la mesure du d6veloppe-
ment scientifique et technologique, l'efficacit6 du syteme scientifique et technologique nationa
ainsi que des institutions et unitds de recherche qui le composent, la valorisation de la conditior
et le renforcement des communaut6s nationales de chercheurs scientifiques, l'analyse des cotits el
des avantages lies aux choix, h l'adaptation et 5 la mise en oeuvre effective de nouvelles techno-
logies d'exploitation, la mise au point de logiciels spicifiques permettant d'informatiser la pla-
nification, la gestion et le suivi des activitds scientifiques et technologiques au niveau national.

- Le quatrieme sous-programme (Formation du personnel qualifid ndcessaire h la planification et
la gestion du ddveloppement scientifique et technologique national) aura notamment pour but dE
mettre en place un systeme international pour la formation de planificateurs, d'analystes el
d'administrateurs appel6s i s'occuper de la formulation et de l'application des plans et pro-
grammes nationaux de developpement scientifique et technologique. Avec le concours de spdcia-
listes des sciences sociales et humaines, une attention particulibre sera accord6e A la formation
d'un corps autochtone de responsables capables de g6rer les institutions et unitds de recherche-
developpement ainsi que les divers services scientifiques et technologiques connexes.
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9065 Grand programme IX «Science, technologie et sociWt

La Conf&ence gsnerale,
Rappelant que l'analyse de la problematique mondiale figurant dans la premiere partie du

document 4XC/4 a mis en lumidre le progres consid6rable des connaissances scientifiques et

leurs applications de plus en plus 6tendues, notamment dans plusieurs domaines cl6s on les

r6sultats des recherches fondamentales sont 6troitement associ6s h la genese d'innovations

technologiques,

Rappelant en outre que cette analyse a fait ressortir 'ampleur des efforts qui restent A accomplir

pour mettre pleinement la science et la technologie au service du developpement des soci6t6s

et du bien-8tre des hommes,
Raffirmant qu'il appartient d l'Unesco de contribuer A une meilleure maitrise des applications de

la science et de promouvoir un d6veloppement technologique correspondant aux besoins de

chaque societ6 et aux conditions qui lui sont sp&cifiques,
Rappelant sa r6solution 21C/100 sur la preparation du Plan A moyen terme pour 1984-1989 et la

partie II, concernant les sciences exactes et naturelles, de 'annexe h cette r6solution, et sa r6so-

lution g6n6rale 21C/2/01 sur le programme relatif aux sciences exactes et naturelles et a leur

application au d6veloppement,
Rappelant les recommandations des confdrences regionales de ministres sur 'application de la science

et de la technologie au d6veloppement organis6es pour 'Am6rique latine (CASTALA, Santiago

du Chili, 1965), I'Asie (CASTASIA, New Delhi, 1968), l'Europe (MINESPOL, Paris, 1970),
'Afrique (CASTAFRICA, Dakar, 1974), les Etats arabes (CASTARAB, Rabat, 1976),

l'Europe et 'Am6rique du Nord (MINESPOL II, Belgrade, 1978), l'Asie et le Pacifique
(CASTASIA II, Manille, 1982), ainsi que les recommandations pertinentes du Programme

d'action adopt6 par la Conf6rence des Nations Unies sur la science et la technique au service

du d6veloppement (Vienne, 1979),

Constatant que le grand programme IX a Science, technologie et socit6 n est au carrefour des

activites scientifiques et techniques de l'Unesco et qu'il doit contribuer a l'6lucidation des

rapports entre la science, la technologie et la soci&t6, d une meilleure compr6hension du progres

scientifique et technologique, ainsi qu'h la conception et i la mise en ouvre de politiques de
la science et de la technologie ax6es sur la satisfaction des besoins et des aspirations des

populations,

1. Approuve les orientations du grand programme IX u Science, technologie et soci6t6 n et invite
le Directeur g6ndral A prendre comme base de la programmation biennale pour la p6riode 1984-
1989 les programmes suivants :
1.1 Programme IX.1 & tude et am~lioration des rapports entre la science, la technologie

et la societen
(a) Qui vise

(i) A mieux comprendre le processus d'acquisition, de diffusion et d'application

des connaissances nouvelles;

(ii) A promouvoir leur int6gration sociale et culturelle;

(iii) A mettre en lumiere les rapports entre science, technologie et societ6 dans diff6-

rents contextes sociaux, 6conomiques et culturels;

(iv) A accroitre la compr6hension de la science et de la technologie par le public

et A favoriser 'appropriation et la diffusion du savoir scientifique et tech-

nologique;

(v) A susciter une prise de conscience du r6le et de la responsabilit6 sociale des

scientifiques dans la lutte pour le renforcement de la paix, le d6sarmement et ]a

prevention d'une catastrophe nucl6aire,

199



RfSOLUTION 4X(210N

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants:
(i) Etude du ph6nombne scientifique et technologique, de son 6volution g6n6rale

et de ses relations avec la soci6t6;

(ii) Participation des scientifiques, des ing6nieurs, des techniciens et du public A la
d6finition des orientations prioritaires et h l'6valuation des effets du progres

scientifique et technologique;

(iii) Vulgarisation scientifique et technologique et sensibilisation du public aux

possibilit6s de la science et de la technologie;
1.2 Programme IX.2 a Politiques de la science et de la technologien

(a) Qui contribue i l'61aboration de politiques de la science et de la technologie fond6es

sur les besoins et les aspirations des soci6t6s, ainsi qu'au choix et i 'adaptation des

technologies dans les divers secteurs de production,
(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants :

(i) Analyse des experiences nationales et echange d'informations en matiare de

politique de la science et de la technologie;

(ii) Elaboration de politiques de la science et de la technologie aux niveaux national,
r6gional et mondial;

(iii) Perfectionnement des methodes, du savoir-faire et des techniques n6cessaires A

la conduite du developpement scientifique et technologique national;

(iv) Formation du personnel qualifi6 n6cessaire a la planification et a la gestion du

ddveloppement scientifique et technologique national;

2. Recommande au Directeur g6n6ral, lors de l'61aboration des programmes biennaux pour la
pdriode 1984-1989, de mettre un accent particulier :

(a) Sur l'utilisation des sciences sociales dans 'analyse et '6valuation des cons6quences des inno-

vations technologiques, en prenant en consid6ration les aspects 6thiques;

(b) Sur le renforcement des activitds visant A accroitre la compr6hension de la science et de la

technologie par tous les publics, et notamment l'adaptation de la vulgarisation scientifique

aux formes de pensde de chaque culture et aux besoins et au niveau de chaque public;

(c) Sur la n6cessit6 de fonder les politiques de la science et de ]a technologie sur les besoins et

les aspirations des soci6t6s qu'elles doivent servir, en tenant compte des conditions sociales,

6conomiques et culturelles;

(d) Sur la n6cessit6 de coordonner les 6tudes sur le developpement technologique et la culture

prevues au titre du programme IX.1 a tude et am6lioration des rapports entre la science, la

technologie et la socidt6 n et celles qui seront mendes dans le cadre du sous-programme Atude

des rapports entre la culture et le developpement techno-industriel n du programme XI.2 ((Iden-

tit6 culturelle et relations interculturelles n;
(e) Sur le r6le de ces politiques dans le choix des technologies de production A mettre en Ceuvre

dans les divers secteurs de 1'6conomie, s'agissant aussi bien de la promotion des technologies

nouvelles et entrainantes que de la revalorisation des technologies adapt6es et des savoir-faire

locaux;

(f) Sur le renforcement de la coop6ration r6gionale et internationale dans ce domaine, notam-

ment de la coop6ration entre pays en d6veloppement;

(g) Sur les efforts visant A faire participer les femmes a toutes les activit6s.
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\nalyse des probl&mes

es societ6s humaines se d6veloppent depuis Ics origines en utilisant des ressources naturelles 10001
uisdes dans un environnement qu'elles modifient et dont elles d6pendent. L'intensit6 des inter-
ctions entre lVespece humaine et son environnement n'a cesse de croitre h mesure qu'a augmente

nombre des hommes et que les activit6s humaines ont acquis, avec l'avenement, la progression
t l'essor de l'industrie et de la technologie, une ampleur et une diversit6 qui exercent des
ressions de plus en plus fortes sur les milieux naturels.

L'analyse de la problematique mondiale (of. par. 66 A 86) a mis en lumiere les principales 10002
reoccupations actuelles dans ce domaine, en les situant dans la perspective des relations com-
lexes -entre les exigences d'un d6veloppement mieux maitris6 et celles de la conservation des
?ssources et de la protection de l'environnement, dans l'int6rbt des hommes d'aujourd'hui et des
6nerations futures.

Le developpement des societ6s industriellcs s'est op6r6 sur la base d'une utilisation h 10003
rande 6chelle des ressources naturelles, confinant dans certains cas au gaspillage - qulil
agisse des ressources 6nergetiques, des ressources min6rales ou des ressources vivantes.
insi, certaines de ces ressources existant en quantit6s limit~es risquent d'6tre 6puis6es dans
es delais plus ou moins rapproch6s ; en meme temps, de graves menaces surgissent pour
iquilibre de la biosphere et la survie de nombreuses especes animales et v6g6tales. Ce
velopperment a 6galement donne naissance A differentes formes de pollution, parfois tres

raves, en raison du rejet de grandes quantit6s de dechets que les divers compartiments de la
osphere ne parviennent plus h absorber et A recycler, ainsi quh des d6gradations s6rieuses et
Arfois irr6versibles des sols et des 6cosystemes.

Lensemble de ces processus, survenant dans un monde caracteris6 par une grande in6galite 10004
r6partition des activit6s industrielles entre les pays et les r6gions, a souvent suscit6

-e utilisation excessive des ressources de toute nature des pays du Tiers Monde, qui ont jou6
r6le de pourvoyeurs de matieres premieres dans le cadre de la division internationale du

avail. 11 a 6galement conduit, dans certains cas, A transf6rer, dans ces pays, certaines
:tivit6s polluantes ou comportant des risques, dont les collectivites mieux pourvues tendent h
ipacher l'implantation. Par ailleurs, les pays en d6veloppement n'ont dispos6 que de maniere
nitde de la capacitd de connaitre et d'exploiter leurs propres ressources dans V'int6rkt de leur
'opre progres. En outre, certaines de leurs populations, press6es par le besoin, ont eu
ndance i se livrer, par n6cessit6 et pour assurer leur survie, a une utilisation excessive des
ssources qui leur 6taient accessibles, contribuant ainsi, par exemple, A la d6forestation ou A la
sertification. Enfin, l'afflux des populations vers les villes a une cadence encore jamais vue
scite de graves problemes de concentration urbaine.

La prise de conscience de ces problemes et de leurs diffdrents aspects, d laquelle le pro- 10005
-s des sciences 6cologiques a largement contribue, a 6t6, sans aucun doute, un des faits mar-
lants des deux dernieres d6cennies. Des mesures importantes ont 6t6 prises pour protdger
nvironnement, mieux gdrer les ressources et amdliorer le cadre de vie. Dans bien des pays,
s normes de qualite de l'environnement ont 6te irnposdes aux industries et des etudes d'impact
r l'dtat de l'environnement font partie des projets de mise en valeur et damdnagement du
rritoire. De nombreuses industries ont entrepris, souvent avec suceds, de reduire les
ns6quences negatives de leurs activitds.

En vue de la preservation des dcosystemes et de certaines especes menacdes, des parcs 10006
turels et des reserves de la biosphere ont 6t6 creds dans la plupart des pays et dans la
ipart des aires biogdographiques. La protection des mers et des zones cdtieres contre une
llution grandissante due tant au ddveloppement des transports maritimes qu'd la concentration
:issante des populations au voisinage des c6tes h fait l'objet de nombreuses mesures, souvent
acertees entre pays riverains.

Dans l'ensemble, l'exigence de protection de l'environnement et d'amdlioration du cadre de 10007
a donnd lieu A l'adoption, dans la plupart des pays, de Idgislations nationales plus ou moins

nplexes. Une centaine de pays comptent aujourd'hui des ministeres de l'environnement ou tout

201



X. ENVIRONNEMENT HUMAIN ET RESSOURCES TERRESTRES ET MARINES

au moins des services gouvernementaux chargds de cos questions. La coop6ration intergouverne
mentale s'est d6veloppde dans ce domaine et a donnd lieu la signature de diverses conventiorn
internationales.

10008 En m~me temps s'est affirmde la prise de conscience de l'importance que revat, pou
chaque pays, et notamment pour les pays en ddveloppement, l'utilisation plus intense et mieu
maitris6e de ses ressources naturelles propres, dans l'intdrt de son ddveloppement et d
bien-6tre de ses populations. 11 est clair que, dans toutes les societds, et dans toutes lE
regions, l'utilisation des ressources de la planbte doit se faire dans des conditions de gestic
rationnelle qui permettent de sauvegarder les interats A long terme des populations. I
possibilitd pour chaque pays d'exercer sa maitrise sur l'utilisation de ses ressources naturellE
constitue d'ailleurs un des aspects fondamentaux de la recherche d'un nouvel ordre 6conomiqt
international.

10009 Dans cette perspective, il est n6cessaire que soit assurde, dans chaque pays, ur
meilleure connaissance des ressources naturelles, c'est-,-dire une connaissance reposant sur dE
bases scientifiques solides. C'est en effet la condition tant de la mise en valeur et de l'utilisatic
des ressources que d'une gestion qui, tout en visant hi amdliorer dans le court terme le bien-6ti
des populations, s'attache e prdserver les dquilibres de la biosphere indispensables h la vie et
transmettre aux gen6rations futures un patrimoine ndcessaire . leur dpanouissement durable.

10010 Ainsi posds, les problemes des ressources naturelles et de l'environnement apparaissent IR
aux options en matiere de d6veloppement et, en definitive, A certains choix de socidtd. C'est dii
qut ils appellent une approche systemique et interdisciplinaire qui tienne compte A la fois des c.
racteristiques physiques et biologiques des 6cosystemes et des aspects ddmographiques, 6conc
miques et culturels de la vie des diff6rentes societds.

10011 L'action dans ce large domaine est d'autant plus necessaire qu'en ddpit des mesures ador
tees au cours des dernieres anndes, les problemes demeurent preoccupants et, considerds dar
leur ensemble, continuent de s'6tendre. Toutes les donndes disponibles sur l'ampleur de 1'6rosic
des sols, de la d6sertification et de la d6forestation (surtout dans les zones tropicales), sur
pollution de Pair et des eaux, la disparition d'especes animales et vdgetales, la diminution de
vari6te du patrimoine genetique des 6tres vivants, la rapidit6 de l'urbanisation, la penurie c
certaines ressources mindrales et 6nergdtiques, la precarite de la production alimentaire montrey
la gravit6 croissante de la situation actuelle.

Strategie d'action

10012 L'analyse qui precede a mis en lumiere l'importance essentielle, au point de rencontre des pr(
blemes d'environnement et de developpement, d'une gestion rationnelle des ressources naturelle,
et done de l'inventaire et de l'6valuation de ces ressources. 11 en resulte la necessit6 de metti
en oeuvre des programmes de recherche qui se ddfinissent en fonction des diffdrentes categorhi
de ressources et des systemes naturels auxquels elles appartiennent. C'est ainsi que, dans
cadre du pr6sent grand programme, des programmes sp6cifiques sont consacr6s A l'dcor<
terrestre et aux ressources min6rales et energetiques ; aux ressources en eau ; A l'ocean et
ses ressources ; aux regions littorales et insulaires et enfin, aux ressources des 6cosystem<
terrestres.

10013 A c6td des systemes naturels, qui sont eux-mames h divers degres modifids par des activ
t6s humaines, il est ndcessaire de tenir compte des systemes urbains ; le nombre des populatioi
qu'ils rassemblent et dont ils constituent le cadre de vie, l'ampleur des activites consommatric<
d'dnergie et d'autres ressources qu'ils comportent, l'impact qu'ils exercent sur tous les autro
systemes naturels, la complexit6 des problemes de gestion qu'ils posent ont conduit h en fai:
l'objet d'un programme specifique. 11 en est de meme en ce qui concerne les risques naturel:
d'une part, le patrimoine naturel, d'autre part, dont les probl6matiques particulieres ont pa>
justifier l'6laboration d'ensembles d'activites individualis6s.

10014 Dans les divers domaines dvoqu6s, les programmes de recherche revetent necessaireme:
une dimension internationale. Ils s'appliquent en effet h des realitds qui, en raison de leur ba:
geographique, se rencontrent dans toutes les r6gions et ne connaissent pas de frontieres. C'e
le cas par exemple des formations gdologiques ou des grands types de vdgetation ou biomes. LI
phdnomenes 6tudies au sein de ces ensembles ne peuvent l'tre de maniere complete qu'A trave
leurs localisations multiples et leurs interactions h l'6chelle de la planete. Ainsi le progres di
connaissances, dans des domaines tels que la gdologie, la gdophysique, l'hydrologie, l'dcologie (
l'ocdanologie, appelle necessairement la coopdration scientifique internationale ; tous les pays o:
un r6le i jouer dans cette coopdration, dont les rdsultats doivent pouvoir 6tre accessibles
tous. De plus, dans le domaine des sciences de la mer, des exigences particulieres en matiere 1
cooperation internationale s'imposent, en raison du nouveau regime des ocdans, tel qu'il rdsul
des conclusions de la Confdrence des Nations Unies sur le droit de la mer.
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Los programmes scientifiques internationaux : le Programme international do correlation 10015
,6ologique (PICG), le Programme hydrologique international (Pil) ct le Programme sur l'homme
t la biosphere (MAB) ainsi quo ceux de la Commission oc~anographique intergouvernementale
COI) sont donc particuli6rement bien adaotes i la nature des t6ches 5 accomplir. Ces pro-
,rammes permettent en effet de mettre en ocuvre une coop6ration internationale qui est dict6e
)ar la nature mooe des domaines h 6tudier et des probl6mes a r6soudre. Ils contribuent 6 am6-
iorer la compr6hension de ph6nomenes mondiaux ou r6gionaux, 6 accroftre les connaissances sur
es ressources naturelles disponibles . 1P6chelon national ot 6 renforcer les capacit6s scientifiques
ndispensables. 11s permettent L'dchange des connaissances et favorisent la coop6ration bilat6rale,
;ous-r6gionale ou r6gionale, do sorte qu'ils ont un remarquable effet multiplicateur des efforts
ournis. Ces programmes appellent, onfin, une approche interdisciplinaire et encouragent P'Cta-
)lissement des relations de travail ontre chercheurs, preneurs de d6ecisions et praticiens, en vue
le l'identification des problemes et de 'application des r6sultats des recherches. 11 importe de
;ouligner que les programmes propos6s ci-apres reposent largement sur les structures, sur les
-6seaux de coop6ration et sur les r6sultats des grands programmes scientifiques intergouverne-
aientaux. 11 n'y a cependant pas une correspondance terme 6 terme entre les premiers et les
;econds. C test ainsi que le Programme intergouvernemental sur l'homme et la biosphbre (MAB)
rouve son expression concrete dans cinq des programmes propos6s (Am6nagement des r6gions lit-
orales et insulaires, Am6nagoement du territoire et ressoures terrestres, Syst6mes urbains et
irbanisation, Patrimoine naturel, Education et information relatives 6 'environnement). Loin
l'&tre une fragmentation, cette pr6sence du MAB permet de refl6ter son caract6re interdiscipli-
iaire et sa contribution h plusieurs domaines importants. La coh6rence de l'action unitaire du
1AB sera renfore6e dans ses activit6s coner6tes et dans sa structure.

La r6alisation des programmes de recherche ainsi que lutilisation des connaissances 10016
equises en vue de l'6laboration et de la mise en oeuvre des politiques en matiRre d'utilisation
les ressources naturelles et d'am6nagement du territoire doivent faire appel, dans chaque pays,
. diverses cat6gories de sp6ecialistes. C'est dire lPimportance de la formation dans les diff6rentes
lisciplines ayant trait aux ressources naturelles et h l'environnement. Chacun des programmes
>ropos6s ci-apres comporte ainsi un 6l6ment de formation de sp6ecialistes du domaine consid6r6.

Plusieurs d'entre eux s'appuient 6galement sur la mise en oeuvre des projets majeurs 10017
.6gionaux approuves par la Conf6rence g6ndrale A sa vingt et unieme session. Qu'il s'agisse de
am6nagement int6gr6 des zones tropicales humides, des zones arides et semi-arides ou des
yst6mes c6tiers, de la g6ologie appliqu6e au developpement ou de la gestion rationnelle des
'essources en eau en milieu rural, ces projets majeurs ont pour objet d'associer 6troitement les
.etivit6s de recherche et de formation, de diffuser P1information, et de contribuer aux choix
echnologiques et aux decisions concernant la mise en valeur des ressources naturelles et la
>rotection de l'environnement.

Dais le succe6s des efforts entrepris pour mieux g6rer les ressources naturelles et pr6ser- 10018
,er le patrimoine d6pend 6galement d'une large prise de conscience des problemes et des enjeux
>ar le public ainsi que d'une participation active des populations.

Ainsi, l'6ducation g6nerale relative 6 l'environnement devrait constituer une dimension im- 10019
)ortante de l'action 6ducative et trouver sa place dans les programmes d'4tudes a tous les ni-
reaux ot dans tous les types d'enseignement, avec le double objectif de mieux faire comprendre
a probl6matique des relations entre P1homme et son milieu et de cr6er les conditions d'une action
orrectrice et, mieux encore, pr6ventive. L'6ducation, selon le niveau et les caract6ristiques
1'apprentissage et les besoins des diff6rents groupes, devrait non seulement dispenser les con-
[aissances scientifiques relatives aux probl6mes de l'environnement, mais encore susciter des at-
itudes d'appr6ciation et de respect de l'environnement, un sentiment de responsabilit6 en co qui
oncerne sa protection et des comportements tourn6s vers l'action dans la vie quotidienne ou
activite professionnelle.

Les mames objectifs doivent 6tre recherch6s par les moyens de l'information du public en 10020
iatiere d'environnement et de sa sensibilisation aux problemes qui se posent dans ce domaine.
Jn rble essentiel revient 6 cot 6gard aux medias : presse, radio, tdl6vision, ainsi qu'A l'ensemble
es mthodes utilis6es en vue de la vulgarisation scientifique et technologique. Les approches
itilisdes doivent tendre tant 6 mettre en lumiere le caractere holistique des problemes
A environnement qu'i souligner l'importance specifique de tel ou tel domaine (par exemple : les
essources en eau, les ocdans, etc.).

3rogramme X.1 - L'ECORCE TERRESTRE ET SES RESSOURCES MINERALES
ET ENERGETIQUES

,a consommation de matidres premires et d'6nergie ne cesse de croitre, sous l'effet conjugud du 10021
Leveloppement conormique, de l'accroissement ddmographique et de l'amdlioration des conditions
e vie. En mrme temps, le nombre des matieres premieres et surtout des mtaux utilis6s par les
ctivitds industrielles augmente. L'exploration, l'exploitation et la commercialisation do ces
essources constituent des aspects importants du fonctionnement du systeme 6conomique
aternational et font l'objet de ddbats dans le cadre du reglement des problemes 6conomiques
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nondiaux. Chaque pays est intdress6 par la mise en valcur des ressources que peut renfermer
son territoire de maniere accdl6rer son propre d6veloppement ou "t dininuer sa ddpendance )
l'gard des importations. Par ailleurs, la demande importante de certaines ressources min6rales,
dont les rdserves connues sont limitdes, conduit a craindre des situations de penurie globale, du
moins en l'6tat actuel des techniques de recherche et d'exploitation.

10022 La n~cessite s'impose done, de manidre gdndrale, de mieux explorer et inventorier les res-
sources minerales et 6nergdtiques, ( l'6chelle mondiale et h celle de chaque pays. D'autre part,
comme les gisements les plus facilement accessibles ont le plus souvent dejh 6td exploit6s, les
efforts doivent porter ddsormais sur la recherche de ressources dont la ddcouverte et l'exploita-
tion sont plus difficiles ou qui sont situdes dans des rdgions dont l'exploration a 6td jusqu'ici
incomplete ou insuffisante. Ii est par exemple ndcessaire de repdrer des gisements profonds dont
l'identification fait appel A des techniques de plus en plus complexes, dlexplorer les bassins s6-
dimentaires situes sur les marges des continents (qui pourront se revler interessants pour les
combustibles fossiles) ou encore les fonds ocaniques qui contiennent des gisements metallifereE
importants.

10023 L'exploration de ces ressources appelle un renforcement des recherches dans le domainE
des sciences de la terre. La meilleure comprdhension des processus qui ont conduit A la formatior
des gites min6raux peut en effet guider de fagon ddcisive les travaux de prospection miniere.
Par ailleurs, h la suite des ddcouvertes relatives h la dynamique des fonds oceaniques, qui ont
contribu6 A la connaissance de 1'dvolution physique de l'ensemble du globe, les recherche,
gdophysiques et gdologiques sur les zones continentales et leurs marges marines permettraient dE
mettre en valeur de nouvelles ressources, de l'eau au petrole et aux matieres premieres
mindrales.

10024 Qu'elles relevent de la geologie, de la geophysique ou de la geochimie, ces recherche,
exigent des observations dans de nultiples points du globe, indispensables pour la formulation et
la vdrification des hypotheses susceptibles de faire progresser les connaissances. C'est dire quE
la coopdration internationale entre specialistes des sciences de la terre de tous les pays est in-
dispensable h i'avancement des recherches.

10025 Outre leur r6le dans l'exploration des gisements de matieres premieres minerales, les re-
cherches dans le domaine des sciences de la terre contribuent aussi h la connaissance des phdno-
menes g6ophysiques. Elles portent en effet sur les mouvements qui se produisent h la surface dt
globe et sur les processus thermiques et dynamiques qui se deroulent au niveau du manteau,
c'est-h-dire entre la cronlte terrestre et le noyau de la planete. L'dtude de ces processus peul
donner lieu h des applications particulierement utiles pour la prevention ou l'att6nuation deo
consdquences des catastrophes naturelles d'origine gdologique et gdophysique telles que le
seismes, les 6ruptions volcaniques ou les glissements de terrain (cf. programme X.2).

10026 Enfin, les sciences de la terre contribuent 6 la connaissance de la lithosphere et par U2
meme h la mise en evidence des facteurs gdologiques et gdochimiques dont il faut tenir compte er
vue de l'amenagement du territoire, s'agissant notamment de travaux de g6nie civil, de la circu-
lation des eaux souterraines et de la recharge des aquiferes, du stockage des ddchets industrielh
de diverse nature, etc.

Objectifs et principes d'action

10027 Les objectifs du programme propos6 sont de permettre une meilleure connaissance de 1P6corce ter-
restre, de promouvoir la formation des cadres et de renforcer les institutions et les laboratoire
de recherche ndcessaires h lPinventaire systematique et h 1'utilisation rationnelle des ressource,
minerales et energetiques de la lithosphere. Les principes d'action se fondent sur la ndcessit
d'une intense cooperation internationale en sciences de la terre ainsi que sur la volonte de ren-
forcer les capacitds de tous les pays d'inventorier et de mettre en valeur leurs ressources, er
utilisant et en ddveloppant les rdseaux regionaux ou internationaux existants ou en cours d(
crdation.

Sous-programmes

10028 Cinq sous-programmes constituent le programme sur l'corce terrestre et ses ressources mindrale!
et energetiques.

- Le premier (Corrdlation gdologique spatio-temporelle) concerne la poursuite du Programm<
international de corrdlation g6ologique (PICG), exdcut6 conjointement par l'Unesco et l'Unior
internationale des sciences g6ologiques en vue d'une meilleure connaissance de l'histoir<
geologique de la planete.

- Le second sous-programme (Gdologie appliqu~e au ddveloppement 6conomique) a pour objet d<
fournir les donn6es necessaires l'inventaire et h la mise en valeur des ressources mindrale!
dans les pays en d6veloppement.

204



X. ENVIRONNEMENT HUMAIN ET RESSOURCES TERRESTRES ET MARINES

Le troisieme sous-programme (Goologie appliqu6e 4 l'amdnagement du territoire) comprend
l'itude des facteurs gologiques et gdochimiques qu'il convieut de prendre en compte dans
l'am6nagement du territoire et les travaux de genic civil.

Le quatrieme sous-programme (Recherche interdisciplinaire sur l'6corce terrestre) vise i une
meilleure comprehension des processus d'6volution de la terre, en particulier en cc qui
concerne l'origine, la repartition et l'utilisation rationnelle des ressources minsrales et
6nergstiques, et sera execut3 en etroite collaboration avec les unions et associations scien-
tifiques comp6telntes.

Le cinquieme sous-programme (Traitement et diffusion des donn6es relatives aux sciences de la
terre) se propose de rassembler, de traiter et de diffuser les informations en sciences de la
terre. notamment sous la forme de cartes g6ologiques, m6tallog6niques et tectoniques, un effort
particulier 6tant 6galement fait en faveur de l'interpr6tation des donndes fournies par les
techniques de t6l6detection et leurs applications.

Le sixieme sous-programme (Formation de personnel specialise, une attention particuliere dtant
accordde h la formation de personnel sp6cialis6 f6minin) porte sur la formation postuniversitaire
en sciences de la terre et dans les domaines de leurs applications.

'rogramme X.2 - RISQUES NATURELS

es catastrophes naturelles d'origine tellurique telles que les seismes, les 6ruptions volcaniques, 10029
s tsunamis et les glissements de terrain entrainent chaque annde de lourdes pertes en vies hu-

iaines et des destructions trbs importantes. D'autres catastrophes, d'origine climatique, telles
ue les s6cheresses exceptionnelles et les inondations, peuvent avoir des cons6quences encore
lus 6tendues, en particulier dans les pays en developpement.

Les cons6quences des risques naturels sont d'autant plus graves que ces derniers 10030
lattirent guere Pattention que lorsqu'ils se manifestent par des catastrophes et que les
nseignements tir6s de ces catastrophes sont rapidement oubli6s. Or, si les operations de secours
'imposent avec la plus grande urgence, une attention A plus long terme mdrite d'6tre accordde
ux moyens permettant de limiter les risques ainsi qu'aux mesures de prdvention fonddes sur des
onnaissances scientifiques et techniques solides.

Les recherches de la derniere d6cennie ont permis de faire avancer les connaissances sur 10031
s causes des divers risques naturels et les moyens de les d6tecter, ainsi que de perfectionner
s dispositifs d'alerte. On est cependant encore loin de pouvoir pr6voir les s6ismes avec quelque

.egre de certitude. La poursuite et le developpement des recherches s'imposent et il faut mettre
contribution h la fois les sciences exactes et naturelles, les sciences de l'ingdnieur et les

ciences sociales pour mieux dvaluer les risques naturels et en att6nuer les effets sur les
opulations.

)bjectifs et principes d'action

'objet du programme est de ddvelopper les connaissances scientifiques et les moyens techniques 10032
ermettant d'6valuer et de pr6voir les risques naturels et de favoriser l'adoption de mesures
usceptibles d'en attenuer les effets.

L'execution du programme fera appel t la coop6ration internationale dans les domaines de la 10033
echerche scientifique et technique, des sciences sociales et des sciences du comportement, ainsi
u' la coop6ration directe avec les pays menacds ou victimes de catastrophes naturelles. I sera
oursuivi en liaison 6troite avec les unions et associations scientifiques internationales
omp6tentes ainsi qu'avec les programmes intergouvernementaux int6resses (PHI, PICG, MAB) et
s programmes de la COI.

ous-programmes

In premier sous-programme est consacr6 au developpement des connaissances scientifiques et 10034
achniques en vue d'une meilleure 6valuation des. risques naturels et de leur pr6vision et vise a
ne meilleure connaissance de la nature des risques naturels, des zones qu'ils peuvent toucher,
e la frdquence et des dates de leurs manifestations, une attention particuliere 6tant pr~tde aux
dismes, aux druptions volcaniques, aux glissements de terrain et aux tsunamis, ainsi qu'aux
scheresses et aux inondations. L'envoi de missions scientifiques d'urgence appel6es A tirer les
nseignements des catastrophes 6ventuelles pourrait 6tre envisage.

Un deuxieme sous-programme, relatif A l'att6nuation des risques naturels, vise au renforcement
es mesures prdventives : l'orientation des zones d'activit6 humaine vers les r6gions les moins
angereuses ; l'application des techniques appropri6es de g6nie civil et architectural comme le
6nie parasismique.
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Programme X.3 - RESSOURCES EN EAU

10035 La consommation d'eau doucc pour les usages domestiques, agricoles, energ6tiques et industriels
augmentera trbs fortement d'ici n la fin du siecle en raison de plusieurs facteurs l'accrois-
sement d6mographique, l'extension de l'irrigation en vue d'augmenter la production agricole, le
ddveloppement pr visible des systemes de distribution d'eau, la progression des activit6s indus-
trielles consommatrices d'eau.

10036 Bien que globalement les ressources en eau soient bien sup6rieures a la demande prdvi-
sible, leur r6partition est inegale et certaines regions connaissent d6jb une grave p~nurie d'eau,
qui risque de s'accentuer A 1'avenir. A ces situations d'insuffisance de l'alimentation en eau par
rapport a la demande, s'ajoutent, pdriodiquement et dans certains cas de fagon endamique, de
grandes variations des approvisionnements. Les inondations et les s6cheresses exceptionnelles en-
trainent ainsi des pertes disastreuses en vies humaines et ont en outre des consequences graves
sur l'economie et l'environnement.

10037 La situation est dans bien des cas encore aggrav6e par la mauvaise qualit6 des eaux, qui
les rend impropres A divers usages, par la pollution des eaux superficielles et m~me des eaux
souterraines par les effluents des usines et ii la suite de l'emploi intensif des pesticides et des
engrais.

10038 La solution des problemes pos6s par les ressources en eau riside essentiellement dans une
gestion rationnelle, qui devrait porter A la fois sur l'approvisionnement et sur la demande. S'ap-
puyant sur de solides bases scientifiques et techniques, n6cessitant une approche interdiscipli-
naire des problemes ecologiques, 6conomiques et sociaux qui se posent en la matiere, cette ges-
tion devrait tendre b promouvoir une utilisation des ressources en eau qui puisse assurer la sa-
tisfaction optimale des besoins de la soci6td tout en preservant ces ressources pour l'avenir.

Objectifs et principes d'action

10039 Les objectifs du prdsent programme sont d'approfondir les connaissances scientifiques et tech-
niques, de former les cadres n6cessaires, de divelopper les institutions de recherche et de for-
mation, et de stimuler la participation des populations concerndes A la conservation et a la mise
en valeur des ressources en eau.

10040 Le Programme hydrologique international (PI1) continuera d'6tre le principal instrument
d'action. Les orientations fondamentales de la troisieme phase du PHI (1984-1989) ont dte fix6es
par la Conference internationale sur l'hydrologie et les bases scientifiques de la gestion ration-
nelle des ressources en eau, en aoOt 1981. I stagit de l'extension des activites de recherche et
de formation concernant la planification et la gestion des ressources en eau, et de l'encourage-
ment des travaux de nature interdisciplinaire. En plus de ce programme X.3, le PHI contribuera
dgalement .4 la mise en oeuvre de certains aspects des programmes X.2, X.5, X.6, X.7 et X.9.

10041 Les trois projets majeurs regionaux sur l'utilisation rationnelle et !a conservation des
ressources en eau en milieu rural, entrepris en 1981, en Afrique, en Amerique latine et aux Ca-
raibes, et dans les Etats arabes, doivent contribuer h l'accroissement du potentiel scientifique et
technique endogene, au progres des recherches et au d6veloppement des r6seaux d'information,
et a une utilisation rationnelle des ressources en eau, qui soit fond6e sur les choix technolo-
giques les plus appropries et tienne compte des conditions biogdographiques et
socio-economiques. Ces projets pourront ktre 6tendus A d'autres regions.

10042 Le programme continuera d'6t re ex6cute en etroite cooperation avec ceux des autres
organisations du systeme des Nations Unies et doit contribuer A la mise en oeuvre du Plan
d'action adopte par la Conf6rence des Nations Unies sur l'eau (Plar del Plata, 1977). Seront
6galement resserrds les liens de cooperation avec les organisations rigionales et les commissions
internationales pour l'amenagement des bassins fluviaux, ainsi qu'avec les organisations
scientifiques et techniques non gouvernementales, qui jouent un r6le actif dans le deroulement
des activit6s. Enfin, certains projets contribueront au Programme climatologique mondial ainsi
qu'h la Ddcennie internationale de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement.

Sous-programmes

10043 Le programme sur les ressources en eau est subdivis6 en trois sous-programmes.

- Le premier est consacrd i l'etude des diffsrents processus du cycle hydrologique consider~s
dans leurs interactions avec l'environnement naturel et les activites humaines, ainsi que des pa-
rametres caractdrisant la quantite et la qualit6 des eaux superficielles et souterraines (Am6lio-
ration des connaissances relatives aux processus hydrologiques).
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I.e second sous-programne (D1veloppenent des connaissances scientifiques et techniques on vue
1'6valuation, de la planification et de la gestion des ressources en eau) porte sur ['utilisation

njointe des connaissances hydrologiques, hydrotechniques, 6cologiques, economiques et
ciales, indispensables a la gestion intigr6e des ressources en eau et i l'optimisation des
vrerses formes d'utilisation (agriculturc, approvisionnement en eau potable et in(lustrielle,
oduction d'energic, transport, acquaculture et p&ches, r6er6ation, etc.).

Le troisiemne sous-prograr.me (Fornation des sp6cialistes, une attention particulidre 6tant ac-
rd6e la formation de personnel sp6cialisd f6riinin) tend a accroitre le nombre et la qualit6 des
6cialistes aux niveaux supdrieur et moyen dans le domaine de l'eau, en mettant principalerient
ceent sur l'enseignement de l'hydrologie et des aspects int6grds de la gestion des ressources
eau.

ogramme X.4 - L'OCEAN ET SES RESSOURCES

Atude des oceans et l'utilisation de leurs ressources sont des questions qui rev~tent une actua- 10044
e particuliere. Les negociations engag6es depuis di- ans dans le cadre de la Conf6rence des
tioIs Unies sur le droit de la mer ont abouti h instituer un nouveau "regime do la mer", qui
nsacre l'extension des juridictions nationales sur des "zones economiques exclusives". La
rnature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer confere h la commuiiaut6
:ernationale des responsabilitss accrues en matiere de recherche, de conservation et de gestion
s ressources, y compris celles des grands fonds oedaniques, consid6rds comme "patrimoine
mmun de l'humanitd".

De nombreux pays en developpement se trouvent desormais ddtenteurs de droits sur des 10045
nes marines tres 6tendues qui, notamment pour beaucoup d'Etats insulaires, sont bien plus
stes, et eventuellement plus riches en ressources, que leur territoire proprenent dit. Or, la
apart d'entre eux n'ont ni les royens techniques et financiers, ni le personnel qualifi6, qui
ir pernettraient d'explorer et d'exploiter syst6riatiquement leurs nouveaux domaines. Ils sont
isi amenes A conceder des droits de p~che hauturiere ou de prospection p6troliere sous-marine,
acheter de P'quipement et rechercher une assistance technique aupres d'autres nations, en
rticulier les grandes puissances maritirnes. Si ces pays n'acquierent pas dans les ann6es qui
mnnent le potentiel n6cessaire h V6tude et L la gestion de ces ressources nouvelles, ils risquent
perdre une occasion historique et les bienfaits considarables qu'ils auraient pu retirer du

uveau r6gime de la mer.

La formation de personnel et le renforcement des infrastructures en sciences de la mer et 10046
services annexes sont done indispensables pour faire face aux problemes de plus en plus

stes et complexes de la gestion des ressources et pour assurer la protection du milieu marin.
outre, la coop6ration entre pays riverains de mers r6gionales, avec la participation d'autres

vs int6resses, parait de plus en plus ndcessaire h lPdtude des sujets d'int6r~t commun,
acernant les grands phenomrnes ocdaniques, la protection du milieu marin et des ressources
rines, et la gestion de ces derni.res.

S'il est vrai qu'on a eu parfois tendance exagerer l'ampleur des ressources de la mer ou 10047
an sous-estimer les difficultds d'exploitation, les possibilitds qu'elles offrent a l'humanitd pour
[imentation, l'industrie et la production d'energie demeurent inexploit6es dans beaucoup de
irs aspects et seule la poursuite vigoureuse des recherches pourra en permettre l'dvaluation
i1iste et l'utilisation effective.

Mais, outre les problemes relatifs a la gestion des ressources de la mer, les connaissances 10048
r les 6cosystemes oc6aniques sont encore insuffisantes. Le role capital des interactions entre
c6an et l'atmosphere dans la d6termination du temps et des variations climatiques confere, en
tre, ces dtudes une importance nouvelle face aux pr~occupations concernant les changements
matiques du monde, qu'lils soient naturels ou provoques par les activit6s humaines. L'immensit6
s zones oc6aniques souleve des problemes particuliers quant l'observation coordonnee des
enomenes, qui doit faire appel A des techniques coJteuses, telles que les boudes automatiques
la tdledetection par satellites.

jectifs et principes d'action

ns la conjoncture actuelle, il est n6cessaire que les nations resserrent leur collaboration et 10049
iforcent leurs moyens daction pour ehercher en commun a mieux comprendre l'ocean, gdrer

3 ressources et proteger le milieu marin.

L'Unesco et sa Commission ocdanographique intergouvernementale (COI) ont par consequent 10050
elever un double defi : d'une part, de nombreux Etats membres ont un besoin accru d'assis-

ice pour atteindre leurs objectifs nationaux en la matiere et pour collaborer efficacement aux
>grammes internationaux de recherche oceanologique et aux services oceaniques ; d'autre part,

connaissances des oceanologues doivent 6tre mobilis6es pour r6aliser l'exploitation rationnelle
3 ressources de loc6an et protdger le milieu marin.
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10051 La recherche pluridisciplinaire et Los services oc6anographiques (comprenant 1'6chainge d(
donn6es et d'informations), qui devraienIt Rtre coordonn6s a 1'echelle mondiale et r6gio-nale, cons-
tituent les deux moyens fondamentaux par lesquels les Etats membres peuvent progresser de ma-
niere concrte et concertde en vue d'une meilleure connaissance de 1'oedan et do ses ressources.

10052 Le programme sera nis en oeuvre par la Commission oc6anographique intergouvernementale
6tablie au scin de P'Uncsco, et par la Division des sciences de la mer. la Commission, qui assur<
depuis plus dc dix ans, conform6ment a ]a demande adressee I l'Unesco par l'Assembl6
genrrale des Nations Unies, la coordination des aspects scientifiques du Programme 41argi h lon
terme d'exploration et de recherche oc6aniques, assume certaines resnonsabilit6s pour l'ensembl
du systdme des Nations Unies et collabore tout particulierement avec plusicurs institutions sp&-
cialisdes qui lui fournissent en retour du personnel et des services.

10053 Le ddveloppement du potentiel ocdanologique des Etats membres releve d'une strat6gie of
l'6laboration des programmes de recherche, la formation du personnel se renforcent mutuellement
La formation en sciences do la mer sera assuree tant par la recherche que par l'enseignemen
sp6cialisd.

Sous-programmes

10054 Le programme sur l'ocean et ses ressources comprend cinq sous-progranmes. Un effor-
particulier sera fait pour aider les Etats mebres a accroitre leur potentiel en matiere d(
recherche scientifique marine et de services connexes, suivant les recommandations de l
Troisieme Conference des Nations Unies sur le droit de la mer.

- Le premier d'entre eux (Promotion des recherches scientifiques sur l'ocdan et ses ressources)
oour but, dans le cadre de lPaction concert6e des Etats membres de l'Unesco et de la Commissior
oceanographique intergouvernementale, de contribuer h une meilleure comprehension des systeme,
marins et leur utilisation rationnelle, par l'organisation, conjointement avec d'autres organismes
internationaux (OMM, FAO, PNUE, etc.), d'activites internationales de recherche (programmes o1
experiences) orient6es sur la dynamique des oceans et ses incidences sur les changements cli-
matiques, les ressources vivantes (productivitei naturelle et variations de celle-ci sous l'effet d(
modifications de l'environnement), les ressources non vivantes (ressources mindrales et energe-
tiques) ainsi que les propriet6s chimiques et la qualit6 des eaux oc6aniques.

- Le second sous-programme (D~veloppement des connaissances scientifiques en vue de la gestior
rationnelle des systemes marins) est destin6 A promouvoir le progris g6neral des connaissanceE
en oceanologie en dressant le bilan des connaissances dans des domaines scientifiques precis, er
indiquant S la lumiere de ces analyses les recherches necessaires et en 6laborant des ouvrage,
de synthese et m6thodologiques. 11 portera 6galement sur l'6tude des aspects sp6cifiques deF
systemes marins c6tiers decoulant notamment du melange des eaux c6tieres avec les eaux marines,
et sur l'tude de la sant6 des oc6ans.

- Le troisieme sous-programme (Services oceaniques, fourniture de donnees oceanographiques,
d'informations, de cartes et d'avis d'alerte) contribue z la diffusion et h 1'6change effectif de"
donndes et des resultats des recherches oceanographiques, A l'6tablissement de cartes et atlas
internationaux et de monographies et S la mise en place progressive des systemes mondiaux, t
composantes r6gionales, de surveillance des caracteristiques physiques et chimiques et des
niveaux de pollution des oc6ans.

- Le quatriSme sous-programme (Renforcement des capacit6s nationales et r~gionales de recherchE
marine, de services oceaniques et de formation) contribue 5. la mise en place des infrastructures
nationales, sous-regionales et rdgionales dans le domaine des sciences de la mer, en aidant les
Etats membres h former du personnel, mener des recherches et assurer l'integration de l'informa-
tion scientifique dans les e6canismes nationaux de prise des decisions. I portera 6galement sui
lFam6lioration de l'enseignement sp6cialis6 et sur l'attribution de bourses d'4tudes A bord d:
navires. A partir des projets regionaux et subregionaux, un "Plan d'ensemble pour un gran6
programme d'assistance destin6 5 renforcer les infrastructures des pays en d6veloppement"
prendra corps grace A des ressources extrabudg6taires. A leur demande, les Etats membre
pourront se voir aid6s h 6laborer leurs politiques nationales touchant A la mer et 5 am~liorer or
cr6er des m6canismes de coordination nationaux.

- Le cinquieme sous-programme (Renforcement de la coop6ration oceanographique internationale el
formulation de politiques intergouvernementales) sert de cadre au fonctionnement de la Commis-
sion oceanographique intergouvernementale et contribue au d6veloppement et h l'adaptation deE
mecanismes de la coop6ration internationale (mondiale, r~gionale ou sous-r6gionale), afin dc
faciliter les recherches scientifiques sur l'oc6an dans le contexte du nouveau regime des oceans.
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Programme X.5 - AMENAGEMENT DES REGIONS LITTORALES ET INSULAIRES

eux hommes sur trois vivent aujourd'hui dans les regions cbtieres, proximit de la mer, sur 10055
e littoral des continents ou dans les ies. Cette situation, qui r~sulte tant de Paccroissement
6mographique et des mouvements de population que des effets du developpement 6conomique, af-

fecte des regions aux 6quilibres delicats qui sont bien souvent des zones de civilisation an-
ienne, dont la prosp rite 4tait fond6e notamment sur la navigation et le commerce maritime, ainsi
ue sur la productivit6 relativement 6levee des milieux c6tiers.

L'environnement c6tier exerce une forte attraction en tant que zone d'implantation d'eta- 10056
lissements humains, permanents ou saisonniers, urbains ou industriels. En particulier, les zones

ittorales sont affectees par l'ampleur du tourisme saisonnier. Ainsi, un tiers du tourisme mondial
e concentre sur les c6tes de la ri6diterrande, ce qui, dans certaines zones, suscite une sorte de
onurbation ininterrompue tout au long des rivages.

D'une maniere gen6rale d'ailleurs, la region du bassin mediterran6en, au sens large du 10057
erme, constitue une illustration frappante de lFimportance de 1interface terre-mer : l'existence
e plus de 40.000 km de plages ct de c6tes a faconn6 l'histoire et conditionne encore l'&conomie
es pays mediterrandens tout entiers.

Le milieu c6tier est la r6sultante des effets complmentaires du milieu terrestre et du milieu 10058
arin, et constitue un systeme complexe, caractdris6 par des propridt6s chimiques particulieres
es eaux et par un ensemble d'ecosystemes et d'entites gdomorphologiques tres 6volutifs, tels
ue les plages, les estuaires, Ics lagunes, les mangroves, les r6cifs coralliens - autant de
ilieux vulndrables et particulierement exposes aux consequences du developpement moderne.
Tun point i l'autre du globe, des cris d'alarme s'61event d'ailleurs pour signaler les dommages
ue subissent ces milieux soumis aux d6gradations et A la pollution.

Il convient d'ajouter que I'influence de la mer sur les milieux terrestres d6passe largement 10059
a frange proprement littorale ; l'arriere-pays lui-meme est soumis h de fortes pressions dcono-
iques et sociales, de tendance souvent contradictoire.

Seule une approche interdisciplinaire peut donc permettre de comprendre le fonctionnement 10060
es milieux c6tiers. S'ajoutant aux donn6es sur les caracteristiques physiques, chimiques et bio-

ogiques de ces milieux, l'apport des sciences sociales et humaines fournit les bases d'un amena-
ement plus rationnel des zones littorales. Celles-ci ne sauraient plus ktre neglig6es ou simple-
ent consider~es comme vou~es A l'insalubrite et destindes A recevoir les dechets des activites

ndustrielles ; il est necessaire de reconnaltre au contraire qu'elles constituent des piles es-
entiels de ddveloppement.

Les innombrables lies du monde, et notamment celles dont la superficie ne ddpasse pas 10061
0.000 km2, subissent les memes contraintes que les c6tes des continents, et connaissent en
utre des difficult~s spdcifiques. La vulndrabilite des 6cosystemes insulaires est tres grande et
es tentatives faites pour accroitre la production afin de repondre aux besoins du developpement
u aux pressions d6mographiques se heurtent h des contraintes spatiales particulierement aigues.
a superficie restreinte des iles et leur isolement conferent donc une importance toute
articuliere 2 l'exploitation des ressources locales par les habitants. Dans bon nombre d'iles, les
essources terrestres, en particulier celles de l'agriculture, ne permettent plus de satisfaire les
esoins d'une population en expansion ; 'exploitation des ressources c6tieres et marines devient
lors un imperatif 4conomique. Ce probleme interesse tous les pays qui ont a assurer la gestion
liles plus ou moins nombreuses, et il concerne tout particulierement les Etats insulaires.

Par ailleurs, le systeme insulaire et les conditions qui le d finissent se pr~tent a l'6tude 10062
es interactions population-ressources-environnement-ddveloppement, en vue de connaitre de
acon precise la nature et l'ampleur des changements induits par Phomme dans les operations
'amenagement du milieu. C'est ainsi qu'il a 6t6 affirme que les lies, oi l'on peut mesurer

acilement les entries et les sorties de personnes et de produits, constituaient de veritables
aboratoires pour des 6tudes interdisciplinaires. Cette particularite facilite une approche
cientifique integr6e des choix relatifs A la gestion et a l'amenagement de ces ecosystemes.

bjectifs et principes d'action

e programme a pour objet de promouvoir l'am~nagement int gr6 des zones littorales et des iles. 10063
1 vise ." d6velopper la coop6ration internationale pour mieux connaltre la nature et le fonction-
ement des systemes c6tiers et insulaires ; h favoriser la collaboration effective entre les sp6-
jalistes des milieux terrestres, aquatiques et marins, et les sociologues, les 6conomistes et les
m~nageurs, dans le cadre de projets concrets sur le terrain ; A faciliter l'integration d'infor-
ations de nature scientifique, socioculturelle et 6conomique pour la prise des decisions.

209



X. ENVIRONNEMENT HUMAIN ET RESSOURCES TERRESTRES ET MARINES

10064 Etant donn6 le caractbre interdisciplinaire des problemes do l'amnagement des regions
littorales et insulaircs, co progranme bendficiera de la contribution des grands programmes
scientifiques de l'Unesco : le Programme 'IAB (on particulier le theme 5 "Effets ecologiques des
activites humaines sur la valour ot les ressources des lacs, marais, cours d'eau, deltas,
estuaires et zones c6tibres" et le theme 7 "Ecologie et utilisation rationnelle des 6cosystencs
insulaires"), le PIll, le P1CG et les programmes de la COI, ainsi que de la cooperation des
autres organisations internationales interessdes. Un des principaux instruments d'action sera le
projet majeur interregional sur la recherche et la formation en vue de l'am6nagement des
systemes c6tiers.

Sous-programmes

10065 Le premier sous-programme (Developpement de syntheses des connaissances relatives aux inter-
actions entre les milieux terrestres et marins dans les systemes littoraux et insulaires), qui sera
exdcut6 en liaison avec le programme 4 (L'ocdan et ses ressources) et le programme 6 (Amenage-
ment du territoire et des ressources terrestres) ainsi qu'avec les programmes 1 (L'corce ter-
restre et ses ressources minerales et 6nergetiques) et 3 (Ressources en eau), vise a faire mieux
connaitre les caract6ristiques de certains 6cosystemes c6tiers ou insulaires particuliers tels que
les lagunes, les mangroves, les estuaires, les deltas, les marais, les atolls, les dunes, A pro-
mouvoir les recherches interdisciplinaires requises et A r6aliser des syntheses des connaissances
sur les interactions entre les milieux continentaux et marins.

- Le second sous-programme (Etablissement des bases de l'amenagement integr6 des zones litto-
rales) contribue, grAce A la collaboration entre sp6cialistes des sciences exactes et naturelles,
specialistes des sciences sociales et ingdnieurs, 6 un am~nagement integr6 des zones littorales qui
reponde aux objectifs socioculturels et 6conomiques des pays int6resses et qui tienne compte des
diffdrentes options d'amenagement permettant de resoudre les conflits d'intdr~ts entre urbanisa-
tion, tourisme, industrialisation, agriculture intensive, aquaculture et p~che.

- Le troisieme sous-programme (Etablissement des bases de l'amdnagement int6gr6 des iles) con-
cerne le d6veloppement des recherches interdisciplinaires sur le milieu insulaire, c'est-a-dire sur
les rapports entre les populations, les ressources, l'environnement et le developpement, et en
mettant l'accent sur les relations entre les variations de la densit6 des populations et le milieu,
la perception de celui-ci par les habitants ou les utilisateurs de 'ile, et le niveau et les moyens
techniques d'utilisation des ressources disponibles.

- Le quatrieme sous-programme (Formation de specialistes) a pour but le developpement des com-
p6tences necessaires et l'accroissement du nombre des specialistes dans le domaine de Putilisation
rationnelle et de l'amdnagement int6gr6 des r6gions littorales et insulaires.

L'Homme et la Biosphere

Les programmes qui suivent rjunissent les principales composantes
du programme intergouvernemental sur I'Homme et la Biosphere (MAB)

Programme X.6 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET RESSOURCES TERRESTRES

10066 L'utilisation du sol donne lieu, dans toutes les regions, 4 des activitds concurrentes telles que
l'exploitation agricole ou pastorale, l'implantation d'industries, l'urbanisation, le tourisme, etc.
11 en resulte des conflits d'interkts lies A la sp6cificit6 des situations locales mais aussi aux
interddpendances et aux ddsequilibres dconomiques A l'6chelle mondiale.

10067 Nombre de formules d'am6nagement du territoire s'inspirent de celles qui ont dt6 adoptdes
dans quelques pays industrialis6s et A climat tempere ; elles s'appliquent difficilement aux con-
ditions 6cologiques ou socioculturelles d'autres zones. Dans les pays industrialisds eux-~mes,
l'amenagement du territoire dans certaines r6gions vuln6rables d'interface (ville-campagne, lit-
toral, montagnes) a pris une complexit6 nouvelle et rend n6cessaire l'elaboration de nouvelles
approches.

10068 L'amdnagement int6gr6 du territoire exige la contribution d'un grand nombre de disciplines
scientifiques et techniques, y compris les sciences sociales et humaines, et aucune specialit6
n'est en mesure de couvrir la totalit6 de ce domaine. Or, l'interdisciplinaritd est d'autant plus
difficile A realiser que, bien souvent, les structures des organismes appeles L intervenir ne s'y
pretent guere.

10069 L'effort d'amdnagement du territoire ne saurait s'appliquer a un seul type d'4cosystemes,
ni A un seul type de ressources ; il doit porter, selon une approche integr6e, sur un ensemble
continu d'6cosystemes qui correspond A la totalit6 du systeme d'utilisation et du mode d'occupa-
tion des sols par l'homme. Cot ensemble englobe les zones naturelles et rurales, mais aussi les
zones urbaines qui y 6tendent leur influence de plus en plus fortement.
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.eme s l1 on dispose actuellement d'un :isscz grand volume d'information pour certains 3Co- 10070
ystbmes ou certaines ressources, assez rares sont celles qui peuvont tre appliquces utilerient a
a gestion rationnelle. Ces informations ne portent souvent que sur des aspects tr-is partiels ou
rop sp6cifiques ; d'autre part, los interfaces entre 6cosvstnes ou les interactions entre ceux-ci
t la societ6 ont rarement 6t6 6tudides clans leur globalitd. Do plus, ces infornations sont g6n6-
alenent publides ou communiqudes sous une forme qui West ni facilement coriprdhensible pour
s preneurs de decisions, ni, b plus forte raison, de nature A permettre d( sonsibiliser les
opulations locales aux probl-mcs qui les concernent.

Il convient enfin de signaler la grave ponurie de cadres et plus encore de techniciens n-- 10071
essaires a l'ex6cution des recherches et L l'application de leurs resultats h l'anenagement du
orritoire.

)bjectifs et principes d'action

e programne a pour objet, d'une part, do developper la connaissance scientifique des processus 10072
hysiques et biologiques et des conditions sociales et culturelles qui sont 4 prendre en consi-
,6ration dans toute politique d'amenagement intdgr6 du territoire et ('utilisation rationnelle des
essources des 6cosystemes terrestres, et, d'autre part, de former le personnel n6cessaire et
.'amrliorer los structures correspondantes de recherche, de formation et d'6change
'informations.

Des activit6s concretes et spdcifiques seront mendes sur le terrain pour aider les Etats 10073
iembres a surmonter les difficultes de P'am6nagement du territoire dans des situations 6colo-
iques et socio-6conomiques vari6es et repr6sentatives. Ces activit6s apporteront une contribu-
ion essentielle au d6veloppement rural integre.

Les actions tiendront compte h la fois des importantes possiblitds offertes par la coop6ra- 10074
ion internationale et de la singularit6 des situations locales, tandis que la d6marche gardera un
aractere exp6rimental, faisant une large place aux operations sur le terrain et a leur dvaluation.
es opdrations concerneront notamment les interfaces de type g6ographique ou de type social,

els que les rapports entre les espaces ruraux et urbains, qui expliquent d'importants pheno-
ienes migratoires, ainsi que les interfaces entre les eaux continentales et les 6cosystemes
errestres.

Cette action sera men6e essentiellement dans le cadre du Programme intergouvernemental 10075
ur l'homme et la biosphere (r]AB) qui, au terme de dix ann6es d'execution, a fait l'objet en
981 d'une 6valuation. L'originalitd du MAB est d'assurer une unitd conceptuelle et une unit6 de
estion pour les activit6s operationnelles de recherche, de formation et de d6monstration portant
ur la conservation des zones naturelles proteg6es, la gestion de l'espace rural et la gestion de
espace urbain. Llexistence de nombreux projets pilotes integrds, exdcut6s par les Etats membres
ux-mmes, en fonction des priorit6s definies par eux, dans le cadre de la coop6ration
iternationale organisde sous l'6gide de l'Unesco, t6moigne de V'intdrkt portd au Programme. Plus
.e 130 Etats membres participeront activement au Programme f1AB avant 1989 ; les projets, dont
? nombre total restera compris entre 1.000 et 2.000, seront plus int6grds et davantage orientes
ers des applications concretes ; ils comporteront des activitds de formation et de vulgarisation
lus importantes. La concordance entre les projets et les fonctions de coordination assurdes par
Organisation, qui devront tendre vers une interdisciplinarite effective, sera renforcde. Le
ombre de chercheurs et techniciens participant aux projets MAB sera de l'ordre de 20.000. Bien
ue les composantes principales du MAB apportent 6galement leur contribution aux programmes
.5, X.7, X.8 et X.9, l'unitd et la coh6sion du MAB dans sa conception, sa mise en oeuvre et

a gestion seront resolument maintenues.

La collaboration avec les autres organisations interessees du systime des Nations Unies et 10076
vec les organisations internationales non gouvernementales continuera dtre assurde, par
xemple avec les activitds d'autres organismes apportant leur contribution h la Strat6gie mondiale
e la conservation et dans le cadre du Programme a moyen terme - l'echelle du systeme en
iatiere d t environnement (SWIMTEP) d6veloppd par le PNUE.

Les r6seaux r6gionaux, quant h eux, favoriseront la concertation entre differents pays 10077
yant des pr6occupations et des int6r~ts scientifiques communs, en dtablissant des liaisons fonc-
lonnelles entre les projets nationaux. Ces r6seaux rdgionaux ont permis d'axer les efforts sur
n nombre limit6 de problmes ; ils ont surtout favoris6 une meilleure utilisation des ressources
isponibles, en facilitant le financement international et en mobilisant l'aide bilat6rale et des
oncours nationaux compl6mentaires. Deux rdseaux sur les rdgions tropicales humides et sur les
ones arides et semi-arides sont l'instrument d'ex~cution de deux projets majeurs r6gionaux, ap-
rouv6s par la Conf6rence g6n6rale a sa vingt et unieme session ; ils sont appelds A se ddvelop-
er au cours de la p6riode du Plan. D'autres rdseaux ont trait aux rdgions montagneuses, aux
cosyst6mes des zones tempdrdes et aux toundras subarctiques. Dans le cadre de ces rdseaux,
es 6tudes sur la pollution et ses effets sur l'homme et les autres composants de la biosphere
eront encourag6es.
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10078 Quant aux projets pilotes intdgr6s nationaux de recherche, de formation et de demonstra-
tion sur l'am6nagement du territoire et la gestion rationnelle des ressources naturelles, qui
constituent les 616ments essentiels des riseaux regionaux, il y en aura 15 t 20 Dar reseau et, au
total, une centaine vers la fin do la periode du Plan. Ces projets recevront une assistance finan-
cire et technique, Us seront le lieu de rencontre de specialistes venant de divers pays et au-
ront une vocation ragionale pour la formation de cadres et de techniciens in situ. Chaque annee,
plus de 300 sp6cialistes de pays en developperment recevront une formation postuniversitaire
- sur les lieux nemes des projets pilotes, pour les deux tiers d'entre eux, et dans des centres
d'excellence de pays industrialis6s pour le tiers restant.

Sous-programmes

10079 Un premier sous-orogramme vise fi assurer In promotion de la cooperation internationale et
interdisciplinaire dans le domaine de l'amenagement du territoire et des ressources terrestres. Ce
sous-programme comprend les activit6s qui assurent la coordination du Programme sur Thomme et
la biosphere (U3AB) et notamment le fonctionnement de son Conseil international de coordination,
de faon 6 conserver aux tudes et aux recherches sur Pamdnagement du territoire et des res-
sources terrestres leur caractdre integr6 et interdisciplinaire.

Un second sous-programme porte sur l'am6nagrement int~gre du territoire et l'utilisation des
ressources dans les r6gions tropicales humides et subhumides et est ax6 sur le projet majeur
r4gional correspondant, et ses trois r6seaux de projets pilotes de recherche, de formation et de
demonstration. 11 accorde une attention particuliere aux problsmes de migration et de colonisa-
tion, ainsi qu'aux possibilitds d'utilisation de la biomasse comme source d'8nergie renouvelable,
l'6tude des ressources biologiques des eaux interieures et aux 6tudes sur les modes traditionnels
d'utilisation du sol et Ilimportance de ceux-ci pour la conservation.

Le troisieme sous-programme (Am~nagement integr6 et ddveloppement rural des zones arides
et semi-arides), qui correspond au projet majeur regional sur les zones arides et semi-arides,
s'appuie sur des r6seaux de projets pilotes, et s'attache plus particulierement aux problemes de
mobilitO des populations pastorales et de s6dentarisation, ainsi qu'd la lutte contre la ddgradation
des sols et la ddsertification et h l'impact 6cologique des projets d'irrigation A petite et grande
dchelle.

Le quatridme sous-programme (Amenagement integrd du territoire et surveillance continue
dans les zones tempdrees et froides) comprend les dtudes et les recherches sur les ecosystemes
tels que les forts de feuillus et de coniferes, les toundras, les montagnes, les biomes existant
en climat mdditerranden ainsi que sur les 6cosystemes aquatiques (fleuves, lacs, mardcages) qui
se trouvent dans ces m6mes zones temodrdes et froides. Ce sous-programme comporte aussi des
6tudes de l'impact sur les 6cosystdnes de la pollution et des autres changements provoques par
l'homme et lies A l'industrialisation et A lintensification de l'agriculture, Ilaccent 6tant mis sur
l'impact des engrais et des pesticides et sur des processus tels que lFeutrophisation.

Le cinquieme sous-programme (Formation de spdcialistes et de techniciens et expdrimenta-
tion de nouvelles formules d'enseignement en matiere d'amdnagement du territoire, une attention
particuliere dtant accord6e A la formation de personnel specialisd fdminin) vise & remedier & la
grave penurie de spdcialistes de l'amenagement du territoire, qui fait tres souvent obstacle A la
rpalisation des opdrations souhaitables, notamment par l'expdrimentation de nouvelles formules
d'adaptation du contenu et des structures de l'enseignement h la formation de ces spdcialistes.

Le sixidme sous-programme (Diffusion de l'information sur les divers aspects de I'amdnage-
ment du territoire et innovations en la matidre) tend a promouvoir liapplication effective des
resultats des reeherches scientifiques aux problemes d'amenagement du territoire, en favorisant
la diffusion de l'information correspondante aux responsables des decisions et aux planificateurs
ainsi qu'au grand public, en la mettant h la portde des differentes catdgories dlutilisateurs et en
expdrimentant de nouvelles m6thodes de prdsentation de cette information.

Programme X.7 - SYSTEMES URBAINS ET URBANISATION

10080 En Ilan 2000, plus de la moiti6 des quelque 6 milliards d'habitants de la terre vivront probable-
ment en zone urbaine. Dans les pays en ddveloppement, 2 milliards de personnes habiteront les
villes. Un autre milliard habitera les agglomerations des pays industrialisds. Sur les 60 villes de
plus de 5 millions d thabitants, 47 seront situ6es dans les pays en ddveloppement. C'est dans ces
pays que se trouveront douze des quinze plus grandes villes du monde.

10081 Ce phdnomdne, d'une ampleur sans prncedent, qui se rattache d la croissance ddmogra-
phique et aux migrations humaines, a d'importantes consequences du point de vue de
l'environnement et du bien-6tre des populations et pose de sdrieux problemes sur le plan social
comme sur le plan deconomique dans la plupart. des pays.
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L'6volution du peuplement urbain s'accompagne en g6ndral d'un bouleversenient radical de 10082
ia structure meme de la ville. Les fonctions traditionnelles de la communication, du commerce, de
[a vie politique et des loisirs sont isoldes clans des quartiers distincts ; les centres historiques
disparaissent sous Pleffet des transformations clues i la spdculation immobilidre ou L la suite de
'abandon aux categories les plus ddfavorisdes des quartiers surpeupds qui se ddgradent rapide-
nent. Les services d'hygiene et d'assainissement (distribution l'eau, dgouts, 6limination des d6-
zhets) ne suivent pas la croissance des agglomdrations ; les rdseaux de transport rapide d6-
zhirent le tissu urbain. L'incapacit6 de naitriser simultanient l'utilisation du sol, la situation dc
l'emploi, les rsseaux de communication conduit A une ddgradation croissante des conditions de
vie. D6nonc~e par certains comme le lieu de la pollution, du temps gAchd, de la sdgrdgation, de
[a solitude et de l'ins6curit6, la ville reste cependant, pour l'esscntiel, le centre ob s'organisent
.a vie culturelle, la fourniture de services mddiaux, la production industrielle, l'administration
mublique, l'dducation, la recherche et l'information.

Dans la plupart des cas, la planification Wa gudre tenu compte A ce jour de la complexit6 10083
tes relations entre la ville et le milieu rural environnant ; c'est sans doute l'une de ses prin-
ipales lacunes. A mesure de lour ddveloppement, les villes ddpendent de r6gions de plus en

Alus eloign6es pour leur approvisionnement en eau, en dnergie, en nourriture, en materiaux de
zonstruction. L'accroissement de la demande conduit souvent A une ddgradation des terres
-roches et lointaines, surexploitdes. Une meilleure connaissance des relations entre les villes et
.e milieu rural avoisinant devrait permettre de gdrer rationnellement cet ensemble et contribuerait

un ddveloppeemnt rural intdgrd, assurant A la fois le bien-6tre des populations intdressdes et
e maintien de la productivitd des dcosystemes qui entourent la ville.

Depuis la Confdrence des Nations Unies sur les 4tablissements hunains (Vancouver, 1976) 10084
A en ddpit des progres accomplis notamment dans l'analyse des probiLmes et la recherche de
iertains types de solutions, les difficultds ont continu6 de croitre dans de nombreux pays ; elles
equierent aujourd'hui une approche nouvelle et souple de la planification et de la gestion,

)rientee vers la mise au point de solutions concretes.

)bjectifs et principes d'action

,e programme a pour objet de ddvelopper les connaissances scientifiques relatives aux problemes 10085
)oss par les villes en vue de la gestion des systemes urbains et de la maitrise de
'urbanisation.

'action reposera d'abord sur l'idde que la planification et la gestion des systenes urbains 10086
xigent une dtroite cooperation entre spdcialistes des sciences exactes et naturelles et des

;ciences sociales ainsi qu'un dialogue entre les responsables de la planification et de la ddcision,
es populations locales et la communaut6 scientifique. Pour ddterminer les problemes concrets de
restion sur lesquels devront Atre axdes les recherches, il sera pleinement tenu compte du fait
lue les zones urbaines sont englobses dans un ensemble continu d'6cosystemes qui s'dtend aux
;ones rurales et naturelles avoisinantes, et auquel i1 convient d'appliquer les methodes d'6tude
iolistique de l'6cologie.

Un deuxibme principe d'action est que les populations doivent pouvoir participer aux 10087
tudes et A la prise des ddcisions concernant leur environnement, et que cette participation
lemande A 6tre organisde. D'oii l'importance tant des 6tudes sur la perception de la qualite de
'environnement par la population que d'une circulation effective de l'information qui permette A
out citoyen de prendre conscience des problemes touchant A sa vie quotidienne.

Enfin, l'attention se portera sur la formation des cadres scientifiques et techniques, in- 10088
lispensables pour la mise en oeuvre des recherches interdisciplinaires et intdgrees ainsi que de
eurs rdsultats.

L'action prendra principalement la forme de projets pilotes de recherche, de formation et 10089
le demonstration mends dans des situations reprdsentatives. Des rdseaux regionaux pourront 6tre
:onstituds en fonction de prdoccupations communes, en vue de coordonner les efforts dans le
:adre de la coopdration internationale. Le principal instrument de celle-ci sera le Programme sur
'homme et la biosphere (NAB), dont le projet 11, qui a pour objet l'dtude des dcosystemes
irbains, servira de base conceptuelle au programme, et une contribution sera aussi fournie par
2 PHI dans le domaine de l'hydrologie urbaine.

ous-programmes

n sous-programme relatif A la planification et A la gestion intdgrde des systemes urbains en tant 10090
u'dcosystemes, constituant un prolongement du projet 11 du NAB, est caractdrise par une
pproche globale du syst6me urbain. II prendra la forme de projets pilotes portant sur des villes
.e dimension petite ou moyenne ainsi que des mdgalopoles, oh l'on 6tudiera en particulier : les
lux d'dnergie et de matidres considerds comme indicateurs du fonctionnement optimal de ces
gglomdrations, les m6canismes de recyclage, les conditions psychosociales des populations
rbaines en relation avec les diffdrents niveaux d'utilisation de l'dnergie, la perception du
aysage urbain par les diffdrentes couches de population, l'amdnagement des espaces verts, les
idicateurs biologiques du changement du milieu. Une attention particuliere sera portde A

213



X. ENVIRONNEMENT HUMAIN ET RESSOURCES TERRESTRES ET MARINES

l'interaction des villes avec leur einvironnement rural, ainsi qu'aux migrations urbaines et A
V'adaptation des migrants, notamment des femmes, h leur nouveau milieu. Ce sous-progranme aura
6galement pour but de d6velopper une coop6ration interdisciplinaire regionale dans la planification
et 'a gestion optimale des 6tablissements humains de differents pays ayant des caractdristiques
communes sur les plans biogdographique et social.

- La formation en matiere de planification et de gestion des systbmes urbains fait l'objet d'un
second sous-programrie, qui sera concu A la lumiere des informations tir6es des projets pilotes et
donnera lieu i une collaboration entre les Etats membres.

- Consacr6 Li la sensibilisation des populations aux probIlemes de l'urbanisation, un troisieme
sous-progranme vise L 6tudier la perception qu'ont les populations des probe-mes de lVurbanisa-
tion et a promouvoir leur participation a la solution de ces probIlmes, notamnent au moyen de
projets pilotes.

Programme X.8 - LE PATRIMOINE NATUREL

10091 L'6volution des ides et des attitudes a conduit A mettre en lumiLre le parallelisme des pr6occu-
pations relatives h la protection du patrimoine culturel d'une part, et du milieu naturel et des
ressources g6notiques d'autre part, et h r6unir dans une meme notion de "patrimoine mondial" les
biens culturels et les biens naturels. Bien que leurs caract6ristiques soient tres diffrentes, et
bien qu'ils soient souvent confids a des administrations distinctes, les biens culturels immobiliers
tels que les monuments et les ensembles historiques, et les biens naturels tels que les parcs na-
tionaux et les sites exceptionnels, soulevent un ensemble de problemes communs pour leur
preservation et leur mise en valeur, et font appel a un m~me effort de coop6ration internationale.
Ils ont 6t6 plac6s sur un pied d'6galit6 dans la Convention de 1972 concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel, que l'Unesco est charg6e de mettre en oeuvre et h
laquelle adhLrent plus de 60 pays (voir aussi le grand programme La culture et I'avenir).

10092 La pr6servation du patrimoine naturel signifie avant tout celle des ressources vivantes dont
d6pend la survie de I'espece humaine. En effet, toutes les plantes cultivdes, tous les animauix
domestiques proviennent d'espbces sauvages et il est essentiel de conserver le maximum dE
congdneres sauvages pour la s6lection genetique dont ddpendent en d6finitive le maintien el
l'accroissement de la production agricole. De plus, des plantes, des animaux ou des
micro-organismes encore inconnus sont susceptibles de fournir des produits ou rendre des
services importants h l'humanitd, comme le montrent de nombreuses decouvertes recentes. Enfin,
la preservation de la diversit6 et de la beaute du patrimoine naturel contribue A l'dquilibrE
psychologique et au bien-ktre des hommes.

10093 Or, force est de constater que la det6rioration du patrimoine naturel s'6tend presque par-
tout en raison des transformations massives qu'entrainent l'industrie et les transports, la crois-
sance d6mographique et urbaine, la pollution de Pair et des eaux, les grands travaux de geniE
civil. I ressort par exemple de la Stratigie mondiale de la conservation, 61aboree par l'Unior
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) avec le ProgrammE
des Nations Unies pour Penvironnement (PNUE), et le Fonds mondial pour la protection de la na-
ture (WWF), en collaboration avec P1Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et Vagri-
culture (FAD) et l'Unesco, qu'environ 25.000 especes v6getales et plus d'un millier d'especes o.
de sous-especes de vert6br6s sont menac6es d'extinction avant la fin du siecle, principalement c
cause de la destruction de leurs habitats.

10094 Les informations disponibles montrent que, dans de nombreux pays, les politiques et le,
plans de d6veloppement continuent . ne pas tenir suffisamment compte des exigences de lk
preservation du patriroine, les priorites du ddveloppement 6conomique A court terme prenant 1(
plus souvent le pas sur les n6cessitds de la sauvegarde et de la protection. Par ailleurs, nombr
de pays dont le patrimoine naturel est particulierement riche se trouvent ktre en mime temps le!
plus d6favoris6s sur le plan des moyens de sa preservation et de sa mise en valeur, L cause d(
la pnurie de personnel qualifi6 et de l'insuffisance des ressources financieres.

Objectifs et principes d'action

10095 L'objet du programme est d'encourager la pr6servation des sites naturels et le maintien d'une di-
versit6 maximale des ressources g6n6tiques, animales et v6g~tales.

10096 L'action au titre de la preservation du patrimoine naturel sera conduite en liaison avel
celle qui concerne la prservation du patrimoine culturel, notamment dans le cadre de la mise ei
oeuvre de la Convention sur la protection du patrimoine mondial. L'accent sera mis sur un
meilleure comprehension des phdnomenes de socidt6 qui influent sur les interactions entre l'hommi
et son environnement en gindral et sur la preservation du patrimoine naturel en particulier.

10097 L'effort portera non seulement sur la protection de paysages ou d'ktres vivants remar-
quables, mais aussi sur la protection d'6cosystemes entiers, de paysages equilibres fagonnds pa:
l'homme et de certains processus 6cologiques et dvolutifs. L'instrument essentiel de cette actio
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est le d6veloppement d'un rsseau mondial de rdserves dc la biosphbre contenant des dchantilloas
repr6sentatifs des principaux 6cosystdmes du monde.

Les moyens auxquels il sera fait recours pour la mise en oeuvre du programme seront 10098
notamment l'identification et l'inventaire des biens naturels a preserver, l'dlaboration
('instruments juridiques internationaux, l'encouragement de l'61aboration des politiques nationales
de sauvegarde et de l'int6gration de telles politiques dans les planifications nationales, en
relation avec des plans d'amenagement du territoire, d'urbanisme et de developpement
touristique, la formation de specialistes et la sensibilisation des populations.

Sous-programmes

Un premier sous-programme est consacr6 h Pinventaire syst6matique du patrimoine naturel et aux 10099
recherches relatives sa prdservation et vise notanment, en relation 6troite avec les activit6s du
thme 8 du Programme MlAB, et en collaboration avec l'Union internationale pour la conservation
de la nature et de ses ressources (UICN), i promouvoir l'inventaire systdmatique des especes
animales et veg6tales dont la survie est menac6e, et des zones 6cologiques repr6sentatives A
prot6ger ; il donnera lieu h des recherches concernant la structure et le fonctionnenent des
6cosystemes, ainsi que leurs interfaces, afin de creer les conditions d'une meilleure ddlimitation
et d'une gestion optimale des reserves et des aires proteg6es.

- Au titre du second sous-programme (Elaboration et application d'instruments internationaux
pour la pr6servation et la mise en valeur du patrimoine), il est pr6vu que le Comit6 du
patrimoine mondial poursuivra la mise en oeuvre des activit6s pr6vues dans la Convention sur la
protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Seront 6galement poursuivies les activit6s en
rapport avec l'application dans les Etats membres des conventions internationales, telles que !a
Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulierement comme
habitats de la sauvagine (1971). Sur la base du droit international de la pr6servation, le
d6veloppement de 16gislations et de reglementations nationales sera encourag6 - de m~me que
l'laboration de politiques de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine naturel.

- Un troisieme sous-programme est consacr6 au d6veloppement du r6seau international de zones
6cologiques representatives, cr46 dans le cadre du Programme MAB (theme 8) et qui comprendra
en 1983 plus de 250 reserves de la biosphere couvrant 75 % des provinces biogdographiques du
monde. Ce rdseau qui sera developpe avec le concours du PNUE, de la FAO et de l'UICN
contribuera A la conservation h long terme des dcosystemes et des especes animales et v6g6tales,
et permettra d'etablir les bases d'une surveillance continue des changements de l'environnement
(GEMS) ainsi que de proceder h des dtudes comparatives.

- Un quatrieme sous-programme relatif .4 la formation des sp6cialistes, une attention particuliere
6tant accord6e A la formation de personnel sp~cialis6 f~minin, vise A renforcer les structures,
programmes et methodes de formation des diffdrentes cat6gories de personnel scientifique et tech-
nique n6cessaires dans tous les domaines de la pr6servation du patrimoine naturel ; le reseau de
r6serves de la biosphere sera utilis6 pour des actions de formation.

Programme X.9 - EDUCATION ET INFORMATION RELATIVES
A L'ENVIRONNEMENT

L'iducation et l'information du public peuvent apporter a 1ldlaboration et .4 la mise en oeuvre de 10100
solutions aux problemes de l'environnement et de l'utilisation des ressources naturelles une con-
tribution d'autant plus importante que ces problemes sont, dans une large mesure, creds par les
comportements humains.

L'6ducation peut en effet susciter une prise de conscience gendralisde de la nature des re- 10101
lations entre l'homme et Plenvironnement dont il d6pend ainsi que des difficult6s qui existent, de
leur gravite, de leurs causes et consequences, et des mesures propres A y remedier. L'dducation
relative A l'environnement constitue une dimension importante de l'6ducation et merite de trouver
sa place dans les programmes d'etudes tous les niveaux et dans tous les types d'education,
avec le double objectif de favoriser une comprdhension plus exacte des problemes et de susciter
une volont6 de participation active . l'action destinde A les rdsoudre. Cette education ne saurait
6tre uniquement cognitive ; elle doit aussi ddvelopper l'apprdciation et le respect de l'envi-
ronnement, ainsi qu'un sentiment de responsabilit6 et le souci de contribuer, par l'adoption d'un
comportement ad6quat dans la vie quotidienne ou l'activite professionnelle, a la protection et 4
l'amdlioration du cadre de vie. L'idde que la conservation est une partie integrante de la gestion
rationnelle des ressources naturelles sera incluse dans les programmes d1dducation relatifs h
l'environnement.

S'il est indispensable de former un personnel specialis6 dans les diffdrentes branches des 10102
sciences de I'environnement, il est tout aussi important de souligner le rble de IPenvironnement
dans les programmes de formation professionnelle et de dispenser une education relative 4 I'envi-
ronnement 4 ceux qui, sans tre des specialistes, sont ndanmoins appelss A prendre des ddcisions
ou h exercer une action ayant des incidences importantes sur l'environnement. C'est le cas, no-
tamment, des administrateurs, des dconomistes, des ing6nieurs, des architectes, des urbanistes,
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mais aussi d'autres cat~gories socioprofessionnelles, telles que les techniciens et le personnel
d'encadrement et les ouvriers qualifies. L'une des responsabilitds des 6tablissements d'enseigne-
ment sup6rieur et des institutions scientifiques est d'ailleurs de contribuer h 1'adaptation des
formations et i l'utilisation A des fins p6dagogiques des r~sultats des recherches qu'ils menent.

10103 Le ddveloppement de l'action dducative se heurte i des obstacles provenant d'un manque de
liaison entre la production des connaissances et leur utilisation pedagogique ainsi qu'h l'imparfaite
conception des programmes, l'insuffisance de leurs contenus ou A l'impreparation des
4ducateurs h ce r6le nouveau. Parmi les obstacles figurent 6galement le caracthre trop abstrait
de l'enseignement, son adaptation imparfaite au milieu et une orientation insuffisante vers la
compr6hension et la r~solution des problemes de socite. De plus, l'organisation des 6tudes et
des programmes, structures essentiellement par disciplines, se prate mal h lI'lucidation de
problemes aussi complexes.

10104 Ces consid6rations s'appliquent aussi, dans une large mesure, A V'information du public,
trop souvent fragmentaire et d'sequilibree, oscillant entre l'occultation des problemes ou au con-
traire leur dramatisation. Compte tenu du r6le d~cisif des moyens de communication dans la
perception par le public de l'dvolution de son environnement et de la qualit6 de son cadre de
vie, ainsi que dans la modification de ses comportements, une information correcte, 6quilibree et
r6guliere revet une importance capitale.

Objectifs et principes d'action

10105 Le programme, qui sera ex~cut6 en coop6ration avec le Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE), a pour objet de favoriser, par l'education gdnerale scolaire et
extrascolaire et par l'information du public, la prise de conscience g6ndralis~e des causes, et des
consequences pour lPhomme, la societ6 et la communaut6 internationale, des problemes de
l'environnement ainsi que l'adoption, dans la vie quotidienne et professionnelle et dans Plaction
pour le ddveloppement d'une 6thique, d'attitudes et de comportements individuels et collectifs
susceptibles de contribuer A la protection et A l'amelioration de l'environnement.

10106 L'action tendra A encourager : l'utilisation des r~sultats des recherches interdisciplinaires
sur la protection et l'am~nagement de l'environnement dans l'enseignement gendral et pour l'infor-
mation du public ; lVadoption de mesures destindes - introduire et A etendre l'6ducation relative zk
l'environnement dans tous les types d'enseignement et h tous les niveaux ; l'articulation et la
coordination des activitds universitaires, scolaires et extrascolaires en matiere d'education re-
lative A l'environnement.

Sous-programmes

10107 Au titre d'un sous-programme consacr6 A la production et A la diffusion de l'information scienti-
fique relative A l'environnement, il s'agira de developper, sur la base tant des recherches me-
n~es et de l'exDprience acquise dans les divers pays que des resultats des grands programmes
scientifiques intergouvernementaux de I'Unesco, des matdriels dcrits et audiovisuels de vulgarisa-
tion scientifique destin6s aux enseignants, A diffdrents niveaux de l'education scolaire et
extrascolaire, aux d6cideurs, aux groupes professionnels dont les activites ont des incidences
directes sur l'environnement, ainsi qu'aux m~dias et au public. L'exposition sur l'amenagement du
territoire realis6e dans le cadre du Programme MAB constitue un exemple de materiel didactique
dont on pourra s'inspirer pour la presentation d'informations sur d'autres questions
d'environnement.

- Le sous-programme relatif au d~veloppement de l'6ducation g~n~rale relative h Ienvironnement
vise, d'une part, A faire en sorte que les politiques et plans nationaux d'education accordent une
place suffisante aux questions relatives h l'environnement. Il tend, d'autre part, favoriser
l'amelioration et I'adaptation des programmes d'enseignement et d'4ducation extrascolaire A tous
les niveaux ; la recherche et l'exp6rimentation relatives h la ddfinition du contenu de cette 6du-
cation et d'une methodologie p~dagogique ; l'adoption d'une d6marche pddagogique orientee vers
l'action et la solution des problemes ; la mise au point de materiel didactique appropri6 ; la
formation et le recyclage des enseignants, ainsi que la diffusion des innovations 6ducatives, au
moyen d'un r~seau informatis6 de communication aux 6chelons national, regional et international.

- Un troisieme sous-programme (Sensibilisation aux problemes de l'environnement dans la forma-
tion professionnelle) vise A introduire dans la formation des planificateurs, des gestionnaires et
des administrateurs en g~n6ral, ainsi que dans celle de divers groupes professionnels (econo-
mistes, ingenieurs, architectes, urbanistes) dont l'activit6 influe assez directement sur Venvi-
ronnement, les notions nTcessaires h la protection et A l'amlioration de ce dernier.
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10108 Grand programme X <Environnement humain et ressources terrestres et marines W

La Confirence ginrale,
Rappelant que l'analyse de la problematique mondiale figurant dans la premiere partie du

document 4XC/4 a fait ressortir les pr6occupations g6ndrales relatives A l'utilisation et A la
gestion des ressources naturelles ainsi qu'aux cons6quences des activit6s humaines pour
l'environnement,

Rappelant en outre que cette analyse a mis en 6vidence les liens qui existent entre le choix des modes
de mise en valeur des ressources naturelles et l'adoption d'une 6thique gen6rale de l'environ-
nement tendant A une utilisation judicieuse de ces ressources et A la preservation d'un patri-
moine commun h l'ensemble de l'humanit6 pour les g6n6rations actuelles et futures,

R affirmant qu'il appartient A l'Unesco de contribuer A I'am6nagement de l'environnement et A la
gestion rationnelle des ressources naturelles, conform6ment A l'une des missions essentielles
6nonc&e dans la premiere partie du document 4XC/4, qui est de a faciliter les 6volutions et les

transitions d'ores et ddja reconnues par l'ensemble de la communaut6 internationale, dans les

domaines oii la convergence des aspirations donne lieu A un large consensus n,
Rappelant sa r6solution 21C/100 sur la pr6paration du Plan A moyen terme pour 1984-1989 et la

partie II, concernant les sciences exactes et naturelles, de 'annexe A cette r6solution, sa r6so-
lution g6n6rale 21C/2/01 sur le programme relatif aux sciences exactes et naturelles et i leur
application au d6veloppement et sa resolution g6n6rale 21C/3/01 sur le programme relatif
aux sciences sociales et A leurs applications,

Rappelant les recommandations du Conseil du Programme international de correlation g6ologique
(PICG), du Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique international (PHI)
et de la Conf6rence internationale sur 'hydrologie et les bases scientifiques de la gestion
rationnelle des ressources en eau, du Conseil international de coordination du Programme
sur l'homme et la biosphere (MAB) et de la Conf6rence-Exposition du MAB, de l'Assembl6e
et du Conseil ex6cutif de la Commission oc6anographique intergouvernementale (COI),

Rappelant les recommandations de la Conference intergouvernementale sur 1'6ducation relative A
l'environnement (Tbilissi, 1977),

Rappelant, d'autre part, dans la perspective des rapports entre environnement et ddveloppement,
l'importance particulifre d'une gestion rationnelle des ressources naturelles, et donc de l'inven-
taire et de '6valuation de ces ressources,

Consid&ant que la dimension plan6taire des problemes de l'environnement et de l'utilisation des
ressources naturelles appelle necessairement le renforcement de la cooperation scientifique et
technologique internationale,

Considdrant aussi l'importante initiative prise par l'Union internationale pour la conservation de
la nature et de ses ressources (UICN), le Programme des Nations Unies pour 1'environnement
(PNUE) et le Fonds mondial pour la nature (WNF), en coop6ration avec la FAO et l'Unesco,
en langant la Strategie mondiale de la conservation,

Considdrant que l'Unesco, en vertu de sa mission constitutionnelle, de 'exp6rience qu'elle a acquise
et des liens privil6gies qu'elle entretient avec les communautes scientifiques, a un r6le de premier
plan hjouer au sein du systeme des Nations Unies dans la promotion de la coop6ration scien-
tifique et technologique internationale,

Consid rant que '6ducation a une contribution importante h apporter A 1'61aboration et A la mise
en ceuvre de solutions aux problemes de 1'environnement et de l'utilisation des ressources
naturelles, en suscitant une prise de conscience g6n6ralis6e de ces problemes, en dispensant les
connaissances n6cessaires A leur compr6hension et en favorisant l'adoption de comportements
ad6quats dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle,
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RiSOLUTION 4XC2/10

Constatant que le grand programme X a Environnement humain et ressources terrestres et marines))

porte sur des domaines de ]a plus haute importance pour tous les Etats membres et dans lesquels

I'Unesco a apport6 la preuve de son efficacit6, grace notamment A la mise en =uvre des pro-

grammes scientifiques intergouvernementaux (PICG, PHI, MAB) et des programmes dans le

domaine des sciences de la mer, en particulier ceux de la COI,
1. Estime n cessaire que soient poursuivis et renforc6s, dans le cadre de ce grand programme, les

programmes scientifiques intergouvernementaux (PICG, PHI, MAB), les programmes dans

le domaine des sciences de la mer, notamment ceux de la COI, ainsi que les projets majeurs

r6gionaux en cours relatifs aux ressources naturelles (G6ologie appliqude au d6veloppement en

Afrique; Utilisation rationnelle et conservation des ressources en eau en milieu rural en

Afrique, en Am6rique latine et aux Caraibes et dans les ttats arabes; Recherche, formation

et demonstration appliqu6es A I'am6nagement int6gr6 des zones tropicales humides; Recherche,

formation et demonstration appliquees A l'am~nagement int6gr6 des zones arides et semi-

arides; Recherche et formation en vue de l'am6nagement int6gr6 des 6cosystemes c6tiers);

2. Approuve les orientations du grand programme X a Environnement humain et ressources ter-

restres et marines o et invite le Directeur g6n6ral a prendre comme base de la programmation

biennale pour la p6riode 1984-1989 les programmes suivants :
2.1 Programme X.1 a L'icorce terrestre et ses ressources minirales et 6nergitiques n

(a) Qui contribue, grace au Programme international de corr6lation g6ologique (PICG),

A une meilleure connaissance de l'6corce terrestre, a la formation des cadres, au ren-

forcement des institutions et des laboratoires de recherche n6cessaires A l'inventaire

syst6matique et h l'utilisation rationnelle des ressources minerales et 6nergetiques
de la lithosphere, en faisant appel a une coop6ration internationale plus active

dans le domaine des sciences de la terre,
(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants

(i) Corr~lation g6ologique spatio-temporelle;

(ii) Gdologie appliqu~e au d6veloppement economique;
(iii) G6ologie appliqu6e d l'am6nagement du territoire;

(iv) Recherche interdisciplinaire sur l'6corce terrestre;

(v) Traitement et diffusion des donn6es relatives aux sciences de la terre;

(vi) Formation de personnel sp6cialis6, une attention particuliere 6tant accord6e A

la formation de personnel sp6cialis6 f6minin;

2.2 Programme X.2 a Risques naturels ))

(a) Qui vise A d6velopper les connaissances scientifiques et les moyens techniques per-

mettant d'6valuer et de pr6voir les risques naturels et A favoriser I'adoption de

mesures susceptibles d'en attenuer les effets,
(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants

(i) Developpement des connaissances scientifiques et techniques en vue d'une

meilleure 6valuation des risques naturels et de leur pr6vision;

(ii) Att6nuation des risques naturels;

2.3 Programme X.3 a Ressources en eau n

(a) Dont le principal instrument d'action est le Programme hydrologique international

(PHI) et qui contribue :
(i) A l'accroissement du potentiel scientifique et technique endogene;

(ii) Au progres des recherches et au developpement des r6seaux d'information;

(iii) A une utilisation rationnelle des ressources en eau, fond6e sur les choix tech-

nologiques les plus approprids et tenant compte des conditions biog6ographiques

et socio-6conomiques,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants:

(i) Am6lioration des connaissances relatives aux processus hydrologiques;

(ii) D6veloppement des connaissances scientifiques et techniques en vue de l'6va-
luation, de la planification et de la gestion des ressources en eau;

(iii) Formation des specialistes, une attention particulikre 6tant accord6e i la for-

mation de personnel sp6cialise feminin;
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2.4 Programme X.4 a L'ocian et ses ressourcesn

(a) Dont la realisation est assur6e en grande partie par la Commission oc6anographique
intergouvernementale (COI),

(b) Qui vise A promouvoir la cooperation internationale en matiere de recherche scien-
tifique marine et de services oceaniques, comme base d'une utilisation accrue et
d'une meilleure gestion des ressources de la mer et de la protection de 'environne-
ment marin, et & contribuer A l'61aboration, au niveau national, de politiques et de
m6canismes de coordination en matifre de sciences de la mer, eu 6gard notamment
& la recente adoption de ]a Convention sur le droit de la mer,

(c) Et qui comprend les sous-programmes suivants :
(i) Promotion des recherches scientifiques sur l'oc6an et ses ressources;
(ii) D6veloppement des connaissances scientifiques en vue de la gestion rationnelle

des systemes marins;
(iii) Services oc6aniques, fourniture de donnees oceanographiques, d'informations,

de cartes et d'avis d'alerte;
(iv) Renforcement des capacit6s nationales et rdgionales de recherche marine, de

services oceaniques et de formation;
(v) Renforcement de la coop6ration oceanographique internationale et formulation

de politiques intergouvernementales;
2.5 Programme X.5 a Aminagement des regions littorales et insulaires n

(a) Qui vise, par le biais de la cooperation internationale en particulier, A 61aborer une
approche interdisciplinaire permettant aux Etats membres de mieux g6rer leurs sys-
t6mes littoraux et insulaires,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants
(i) baboration de syntheses des connaissances relatives aux interactions entre les

milieux terrestres et marins dans les systemes littoraux et insulaires;
(ii) ttablissement des bases de 'am6nagement int6gr6 des zones littorales;
(iii) Etablissement des bases de l'am6nagement integr6 des iles;
(iv) Formation des sp6cialistes;

2.6 Programme X.6 ( Aminagement du territoire et ressources terrestres n
(a) Qui sera ex6cut6 principalement dans le cadre du programme intergouvernemental

sur l'homme et la biosphere (MAB), dont les programmes X.5, X.7, X.8 et X.9
comprennent des composantes essentielles,

(b) Qui a pour objet, en mettant A profit les possibilit6s offertes par la cooperation inter-
nationale et en tenant compte de la singularit6 des situations locales, de developper
les bases scientifiques de I'am6nagement int6gr6 du territoire, de former le personnel
indispensable et d'am6liorer les structures correspondantes de recherche, de for-
mation et d'6change d'informations, cela dans des situations dcologiques et socio-
6conomiques varides et repr6sentatives,

(c) Et qui comprend les sous-programmes suivants
(i) Promotion de la coop6ration internationale et interdisciplinaire dans le domaine

de 'amenagement du territoire et des ressources terrestres;
(ii) Am6nagement int6gr6 du territoire et utilisation des ressources dans les regions

tropicales humides et subhumides;
(iii) Am6nagement int6gr6 et d6veloppement rural des zones arides et semi-

arides;
(iv) Am6nagement int6gr6 du territoire et surveillance continue dans les zones tem-

p6r6es et froides;
(v) Formation de sp6cialistes et de techniciens, une attention particuliere 6tant

accord6e & la formation de personnel specialis6 f6minin, et exp6rimentation
de nouvelles formules d'enseignement en matifre d'am6nagement du territoire;

(vi) Diffusion de l'information sur les divers aspects de l'am6nagement du territoire
et innovations en la matiare;
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2.7 Programme X.7 a Systemes urbains et urbanisation n
(a) Qui vise A developper les connaissances et les methodes scientifiques relatives A la

planification des villes, en vue de leur meilleure gestion :
(i) En favorisant une 6troite coop6ration entre les sp6cialistes de l'analyse des

systemes, de I'am6nagement du territoire et des sciences sociales et humaines;
(ii) En formant les cadres indispensables aux 6tudes et aux projets interdisciplinaires

et int6gr6s;

(iii) En faisant participer les populations h la prise des d6cisions concernant leur
environnement,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants:

(i) Planification et gestion int6gr6e des systemes urbains en tant qu'6cosystemes;
(ii) Formation en matiere de planification et de gestion des systemes urbains;
(iii) Sensibilisation des populations aux problemes de l'urbanisation;

2.8 Programme X.8 ( Le patrimoine naturel))

(a) Qui encourage la pr6servation des sites naturels et contribue au maintien de la diver-
sit6 g6n6tique dans les regnes animal et vegetal, grace au d6veloppement du reseau
mondial de riserves de la biosphere et A la mise en ceuvre de conventions telles que
la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants :
(i) Inventaire syst6matique du patrimoine naturel et recherches relatives A sa

pr6servation;

(ii) tlaboration et application d'instruments internationaux pour la pr6servation

et la mise en valeur du patrimoine;

(iii) D6veloppement du r6seau international de zones 6cologiques repr6sentatives;
(iv) Formation des specialistes, une attention particuliere 6tant accord6e A la for-

mation de personnel specialis6 f6minin;
2.9 Programme X.9 a tducation et information relatives d l'environnementn

(a) Qui vise :
(i) A introduire et h 6tendre l'6ducation relative A I'environnement dans tous les

types d'enseignement et A tous les niveaux;
(ii) A mettre au point un mat6riel 6ducatif approprie fond6 sur les acquis de la

recherche et de l'exp6rience;
(iii) A d6finir et A coordonner des activit6s universitaires, scolaires et extrascolaires

en matifre d'6ducation et d'information relatives A l'environnement,
(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants :

(i) Production et diffusion de l'information scientifique relative d l'environnement;
(ii) D6veloppement de l'6ducation g6n6rale relative A 1'environnement;
(iii) Sensibilisation aux problemes de 1'environnement dans la formation profes-

sionnelle;
3. Recommande au Directeur g6n6ral, lors de l'61aboration des programmes biennaux pour la

p6riode 1984-1989, de mettre un accent particulier :
(a) Sur le renforcement de l'approche interdisciplinaire, notamment par une contribution appro-

pri6e des sciences sociales et humaines aux diff6rents programmes, et grace en particulier A
des 6tudes sur les processus de societe, les mecanismes et les institutions associ6s au ph6nomene

de degradation de l'environnement;
(b) Sur la recherche et la formation dans chacun des domaines sp6cialis6s de l'utilisation et de

l'am6nagement des ressources naturelles;

(c) Sur 'accroissement de la participation des pays en d6veloppement aux activit6s des programmes

scientifiques intergouvernementaux (PICG, PHI, MAB) et des programmes de la Commission

oc6anographique intergouvernementale (COI);-

(d) Sur l'orientation des activit6s vers la solution des problemes concrets qui se posent dans les

diff6rentes r6gions, et notamment dans les zones tropicales et subtropicales ainsi que dans les

r6gions arides;

(e) Sur le renforcement des activit6s pr6vues au titre du programme X.4 u L'oc6an et ses res-

sources x, compte tenu des perspectives ouvertes A tous les pays par la mise en valeur des
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ressources de la mer et par les dispositions de la nouvelle Convention sur le droit de la
mer;

(f) Sur la coordination entre les activit6s pr6vues au titre du programme X.8 u Patrimoine naturelo
et celles qui sont propos6es dans le cadre du programme XI.1 Patrimoine culturel o.
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Analyse des problemes

.e paradoxe de la culture rdside dans son unite universelle comme dans l'infinie diversit4 de ses 11001
,ontenus et de ses manifestations : toutes les cultures sont diffdrentes, diffdrencides en leur
3ein et fortement individualisdes, et en m~me temps, elles reposent toutes sur un nombre
-estreint de principes, de systemes de parente, de reseaux de solidarit6, de valeurs esthdtiques
A morales.

Une et universelle, la culture l'est dans son essence m~me, dans le geste par lequel 11002
'homme biologique se separe de son environnenent naturel pour mieux s'y adapter. Il nest pas
)esoin de langue universelle artificielle pour que l'espece humaine communique dans un discours
:ransculturel : le fait mome du langage, de l'4change symbolique ou reel, de 1'aspiration h la
ibert6, l'dgalite, h la justice et h la fraternite signifie cette unite, par oi les hommes de

partout commencent h reconnaitre le signe de leur commune humanit6.

Multiple et plurielle, la culture Pest, par la diversite de ses expressions singulieres - les 11003
-ersonnalites culturelles propres h chaque socidtd et h chaque communaut6, qui permettent A
,hacune d'entre elles d'actualiser le potentiel humain par des voies qui lui sont specifiques.

Ainsi se r~vele la signification de lt identit6 culturelle, comme noyau vivant et principe 11004
lynamique de toute culture, comme expression de l'infinie diversit6 des manieres d'etre un
iomme. A la fois "personnalitd objective", caracterisee par des coutumes, des croyances, des
nythes, une ou plusieurs langues, des traditions orales, une production litteraire et artistique
- personnalit6 qui parfois peut, notamment A la suite de circonstances historiques, rester
iffuse - et identitd subjective, sentiment 6prouv6 d'appartenir A une culture, de trouver dans
elle-ci des moyens privilegids de s'exprimer et de s'dpanouir.

Dans la premi6re perspective, l'identite fonde et explicite l'idee que toutes les cultures ont 11005
'une dignite et une valeur qui doivent 6tre respect~es et sauvegarddes" (D6claration des prin-
Apes de la coopdration culturelle internationale, 1966). La sauvegarde et la promotion des
.dentit6s multiples est une exigence objective qui resulte de la diversit6 humaine. Certes, nous
rivons un processus de mondialisation qui tend A une uniformisation de plus en plus grande des
nodes de vie et de certaines expressions culturelles, mais ce qui caract6rise le monde actuel,
2 test encore la profonde diversite des peuples et de leurs cultures. Au reste, une societe pland-
:aire de l'homogdneit4 ne pourrait-elle pas se figer, se scl6roser, succomber aux lois de
'entropie, qui concerne aussi le champ de la culture ? On peut en effet penser que la diversite
ies cultures est, dans l'ordre humain, aussi n6cessaire qu'est, dans l'ordre du vivant, la con-
3ervation des especes vdgdtales et animales. La diversite est indispensable A lPadaptation, au
;rogres et peut-6tre A la survie m~me de l'espece humaine.

Complmentairement, l'identite vecue est la force qui anime les collectivites humaines et 11006
.eur donne cohesion. Apres avoir inspird la lutte des peuples qui se sont emancipds de la domi-
.iation coloniale - comme au XIXe siecle, les aspirations des nationalites europeennes s'affirmant
2ontre les empires - la revendication de l'identite, de la specificite est une force qui resiste aux
:endances nivelantes de la mondialisation en m~me temps qu'elle suscite la mobilisation des
ressources d'une collectivitd et nourrit la dynamique du d6veloppement.

Facteur, de diversite c l'6chelle planetaire, l'identite culturelle ne saurait se concevoir 11007
.ndependamment de l'ouverture aux autres cultures. Si elle n'existait que dans et par sa relation
iu groupe humain qui en est porteur, elle constituerait un systeme clos, g6nerateur d'autarcie,
Je ddclin ou d'effondrement. C'est la rencontre des cultures qui fonde et nourrit incessamment
.es personnalites culturelles de chaque socidt6 - syntheses originales, et perpetuellement
recommencees, d'6changes continus avec l'exterieur. Il en est des cultures comme des langues,
>u la signification nait h l'intersection des mots : c'est dans la rencontre des cultures qu'dmerge
At s'affirme leur specificit6 ; c'est de leur 6cart diff6rentiel que nait la possibilitd d'une
3ollaboration et d'une f6condation reciproques.

De la m~me fagon, on ne saurait simplifier et figer l'identit6 culturelle en la reduisant A 11008
4uelques traits spdcifiques et immuables, sorte de surmoi collectif, depositaire de quelque "g6nie"
>u "Ame" d'un peuple ; ce serait mutiler l'identite d'une socidte qui, comme celle d'un individu,
3st toujours une configuration multidimensionnelle. L'identit6 culturelle ne peut 6tre fdconde et
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authentique que si elle se nourrit de diversit6s internes assum6es, dans la communaut6 harmo-
nieuse des appartenances et des diffdrences, des moeurs et des genres de vie, ct des multiples
modes d'expression et d'accomplissement de soi. Cette exigence de pluralisme que l'identite
culturelle porte en elle est reaffirm&e avec force aujourd'hui oti, dans de nombreux pays,
industrialises ou en developpement, des minorites regionales, ethniques, religieuses ou linguis-
tiques, ainsi que les nombreuses communautes de travailleurs migrants, d'exiles ou de refugies,
revendiquent le droit de vivre une identit6 aux multiples enracinements.

11009 Ainsi se pergoit la complementarit6 structurelle qui lie le dialogue interculturel, y compris
A l'interieur d'une nation, et la promotion des personnalites culturelles specifiques. Ainsi se
definissent, pour la communaut6 mondiale, deux axes majeurs de reflexion et d'action. Il s'agit,
d'une part, de favoriser - par des 6tudes et recherches sur les cultures, aux niveaux regional,
sous-rdgional et national - la prise de conscience de l'identit6 culturelle comme moteur des
dynamiques nationales et de l'accomplissement de soi ; et d'autre part, d'e1ucider les m6canismes
et processus regissant l'interaction entre les cultures, de fagon A 6tablir entre elles des rapports
d'enrichissement mutuel, oh chacune puisse emprunter librement aux autres, et integrer A sa
propre experience, h sa propre sensibilit4 tout ce qui peut contribuer h la vivifier.

11010 Sous le premier aspect, celui de l'affirmation de Ilidentite culturelle, un int~r~t particulier
s'attache h la promotion des langues locales et des langues vehiculaires regionales. S'accomplir,
c'est d'abord s'exprimer dans sa lang-ue, h la fois moyen d'expression culturelle et support
essentiel de toute communication. Mais la richesse linguistique, tres marquee dans certaines
regions, peut constituer parfois un handicap pour l'dification des nouvelles nations. Dans sa
complexite, la question comporte tant d'implications vitales qu'elle se ramene souvent A choisir
entre plusieurs options qui toutes comportent des inconvenients, qu'il s'agisse de perpetuer les
langages du pass6 colonial, de privil6gier une ou plusieurs langues locales comme langue v~hicu-
laire, de renforcer le multilinguisme, etc. Ces problemes linguistiques comportent aussi des
aspects plus techniques : par exemple, la creation des systemes de transcription dont nombre de
langues sont d6pourvues, ou l'integration aux principales langues locales des concepts et du
vocabulaire qui leur manquent dans le domaine des institutions ou dans celui de la science et de
la technologie.

11011 La promotion des cultures nationales et regionales requiert par ailleurs un vigoureux effort
de diffusion des valeurs intellectuelles et artistiques, dont la double vocation - externe et
interne - correspond aux deux modalites d'approche de l'identit6 culturelle : l'interieur, elle
stimule la prise de conscience de la specificit6 endogene ; A l'extdrieur, elle contribue A la
connaissance, h l'appreciation et h l'enrichissement mutuels des cultures. Mais la diffusion des
oeuvres representatives demeure largement tributaire de la traduction, insuffisamment d6velopp6e
et confrontee h toutes sortes de restrictions et de penuries dont certaines sont lides au probleme
plus gdneral du livre. Ces problemes m6ritent une attention particuliere, car la traduction et la
diffusion d'oeuvres, notamment de celles qui sont redigdes dans des lang-ues d'usage restreint,
peuvent sans aucun doute contribuer h vaincre de tenaces incomprehensions et favoriser un veri-
table dialogue interculturel. Mais l'imprime nest pas seul en cause. Le recours h l'audiovisuel
s'impose desormais comme un nouveau raccourci aux effets multiplicateurs insoupgonn6s. Il
implique la recherche de solutions hardies et largement diversifides selon les valeurs de chaque
culture. Ainsi l'adaptation des oeuvres et leur transposition dans les medias de grande audience
apparaissent-elles comme l'une des cl4s d'une politique genereuse d'echanges entre les cultures.

11012 Toutefois, dans un monde en plein decloisonnement, oj les situations de contact entre des
cultures differentes se sont multipli6es, le renforcement de la communication interculturelle ne
saurait se limiter aux activites d'etudes et de diffusion des grandes cultures regionales. Tandis
que les echanges de produits, de savoirs et de savoir-faire se multiplient, tandis que l'espace de
la communication tend A se mondialiser, les mouvements de populations s'intensifient et les
brassages ethniques et culturels se font de plus en plus nombreux. Les zones de pluricultura-
lisme s'etendent graduellement, et un nouvel atlas des cultures commence h se dessiner. Cette
6volution modifie considerablement les donn6es de la recherche et de l'action culturelles et appelle
l'dtablissement de methodologies et de strategies nouvelles, qui permettent de faire des rapports
interculturels les agents d'un ddveloppement concu, hon comme un transfert inegal, mais comme
l'enrichissement et l'epanouissement de toutes les virtualites qu'une collectivit6 porte en elle.

11013 Car l'identit6 culturelle, si elle est mrmoire et conscience collective d'une communaut6, oji
chacun se reconnait et puise librement ses propres reperes, est aussi volont6 de construire
ensemble un avenir commun, que tous assument et auquel tous participent dans leur diversite
meme. L'identite culturelle ne saurait se limiter A un heritage figd ou A un acquis de contenus
objectifs. Elle apparait bien davantage comme ce principe dynamique qui permet h une societ6 de
se transformer sans perdre sa configuration originale, d'accueillir le changement sans s'y alidner,
poursuivant ainsi le processus continu de sa propre creation, selon une dialectique incessante de
la tradition et de la nouveaute, de la continuit4 et de la rupture, du patrimoine et de
l'innovation.

11014 L'affirmation de l'identite est en effet ins6parable de la valeur attachde h un patrimoine,
convu en r6fdrence a tout ce qui a pu 6tre produit dans le champ d'une culture : t~moignages
architecturaux et artistiques, mais aussi signes et symboles transmis i travers les traditions
orales, les litteratures et les lang-ues, l'artisanat et le folklore, la musique et la danse, les
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royances et les mythes, les rites et les jeux. Ainsi entendu, le patrimoine exprime l'experience
ristorique de chaque peuple, il traduit les modes de vie des societes, leurs manieres d'Itre et
:'agir, leurs systemes de valeurs, 6thiques et esthetiques.

Les problemes qui se posent en matiere de conservation et de mise en valeur du patrimoine 11015
physique, c'est-A-dire de l'hdritage monumental et artistique des peuples (6tendu aux sites et au
patrimoine naturel), sont de toutes sortes : techniques et financiers, archaologiques et histo-
riques, socioculturels, musdologiques, juridiques. Certains sont de nature psychologique, en tout
premier lieu ceux que souleve l'indifference, parfois mrme l'apathie des populations, bien qu'une
dynamique de la preservation se soit indiscutablement developpee au cours des vingt dernieres
ann6es, A la faveur notamment des campagnes internationales de sauvegarde de monuments
Insignes qui ont 6t6 lancdes sous l'impulsion et avec le concours de l'Unesco. Autre 6cueil, la
primaute donnee trop frequemment au spectaculaire, au detriment de certains aspects de l'urba-
nisme ou de l'habitat rural qui reclament autant de vigilance et peuvent compter plus encore
dans I'environnement. La "mentalite du chef-d'oeuvre" est A cet 6gard pernicieuse, tout comme
1'inclination a n'envisager la mise en valeur qu'en termes de rentabilit6, ou encore l'incapacite de
Her la pr6servation A la promotion des autres valeurs culturelles, materielles ou non.

Quant aux facteurs plus immddiats contre lesquels l'action - oparationnelle, normative ou de 11016
sensibilisation - doit s'exercer, la liste en demeure classique : injures du temps, nuisances de la
pollution et du vandalisme, aspects n~gatifs de l'urbanisation et du tourisme de masse, empiete-
ment des infrastructures et implantations sauvages du commerce et de ltindustrie, viol des sites
et saccage de l'environnement sous l'effet d'un progres technologique mal maitris6.

Le probleme de la sauvegarde est aussi, pour certains pays que la domination coloniale a 11017
souvent d6possedes de leurs oeuvres et monuments les plus symboliques de leur identite, et oil
le trafic illicite des biens culturels sevit plus qu'ailleurs, celui de la restitution. Il ne releve
plus seulement de la technique, mais comporte des aspects diplomatiques et sans aucun doute une
dimension dthique. Ce problme de la rdappropriation du patrimoine national concerne egalement
certains pays ddveloppes, qui ont 6te prives de leurs oeuvres majeures du fait des guerres ou
par les exportations illicites.

Les obstacles principaux que rencontre l t action nationale et internationale n'ont pas 11018
disparu. Qu'il s'agisse des planifications nationales, qui ne prennent pas toujours assez en
compte la sauvegarde du patrimoine, de la penurie de personnel qualifie, ou de 1'insuffisance des
ressources financieres, internationales, rdgionales ou nationales, de nombreux freins viennent
entraver les efforts, surtout dans les pays en ddveloppement. Enfin, il slen faut encore de
beaucoup que les conventions et recommandations existantes soient universellement appliqudes.

Si la politique i mener en faveur du patrimoine physique peut s'enoncer en termes de 11019
sauvegarde, de restauration, voire de restitution, une politique du patrimoine non physique
devra bien souvent se concevoir en termes de survie et de r6habilitation des valeurs culturelles
les plus essentielles, surtout dans les pays ayant connu la domination coloniale. Pour trop de ces
pays en effet, cette alienation se perpetue encore dans le porte-h-faux de systemes educatifs
dt inspiration 6trangere, dans I'impact d'un contenu inadapte des medias et des industries cultu-
relles, dans les effets nocifs de transferts de technologie imposant des modeles exogbnes. 11
s'agira donc de recueillir, d'inventorier, de conserver, d'6tudier et de faire connaitre - aupres
des peuples eux-m~mes et dans le reste du monde - les temoignages innombrables d'une culture
multiforme. Une telle strategie n'en est encore qu'& ses ddbuts dans la plupart des pays, indus-
trialises ou en developpement : l'effort pour la generalisation et la coordination des enquetes, de
la collecte, de l'enregistrement de la tradition orale, musicale ou gestuelle reste encore spora-
dique et dispers6.

Mais la conservation, si elle est n6cessaire, ne saurait constituer une fin en soi, sous 11020
peine de s'enliser dans un passdisme dogmatique et figd. Elle doit ouvrir, par delh l'acte de
preservation, sur un acte de creation. Ainsi la r6activation des acquis et la mobilisation des
traditions les plus dynamiques devraient-elles faire du patrimoine, assume d'une maniere critique
et prospective, la matrice de la culture vivante - source de renouvellement continu d'une creati-
vitd nourrie de toute la richesse d'hdritages et d'echanges dont une culture est la resultante.
Une telle perspective donne toute sa force A la notion d'un patrimoine mondial, dont la diversite
mame constitue une valeur essentielle pour l'espece humaine dans son ensemble : il apparait tout
A la fois comme le garant d'une creativite plurielle et le creuset oil tous peuvent venir puiser
une inspiration multiple.

La survie d'une culture depend en effet de son aptitude A se renouveler, c'est-a-dire de 11021
sa capacite i integrer et A resorber en son sein des apports nouveaux - qu'ils soient d'origine
endogene ou exogene -, tout en gardant sa figure d'6quilibre et sa personnalit4 originale. C'est
dans cette greffe reussie des nouveaux moyens de developpement sur les heritages du passd que
se rdvele la vitalitd de llidentite culturelle. Or, dans la plupart des soci~tes, les progres mames
du savoir scientifique, pointe avancee de la culture, creent un hiatus dangereux entre les
conquetes recentes de la technologie et les manieres d'atre, d'agir ou de penser legudes par
l'histoire. Ces tensions sont particulierement fortes, sans doute, lorsque les techniques, issues
d'un transfert, sont injectdes sans mediation dans des socidtds qui n'y sont pas prepar6es. Mais
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mame dans les pays oO la technologie est invent6e, un malaise se fait jour A l'egard de certain
aspects du progres technique, qui restent mal compris et, comme tels, subis plutbt qu'assume
par la majorite des populations. En temoignent les nombreuses controverses relatives aux r6per
cussions des nouvelles technologies - informatique, bureautique, automatisation et robotisation
sur les conditions de travail et Ics modes de vie. La r6volution telematique, issue du couplag
des technologies de l'informatique et des t6lecommunications, risque quant .4 elle de peser ave
force sur les processus de decision et les modes de raisonnement, sur les mdthodes d'acquisitioi
ct de production des savoirs, sur les concepts m~mes et le langage, qui traduit et genere ui
mode d'organisation sociale.

11022 11 importe donc de rechercher les points critiques oib de telles innovations interferent avel
la trame profonde des socidt6s, leurs traits culturels, leur m6moire, leur patrimoine, leur:
valeurs. L'un des enjeux fondamentaux de la culture dans les anndes A venir sera ainsi certaine.
ment celui de l'acculturation technologique. 11 s'agira de crder les conditions qui permettront uni
assimilation active des technologies, ce qui suppose un double effort : pour assurer l'adaptatior
et l'integration des technologies au milieu d'accueil (cf. le grand Programme IX : (Science
Technologie et Socite)) ; pour favoriser les mutations culturelles indispensables pour appre-
hender les evolutions technologiques en termes resolument createurs. Car seules des mutations
volontaires permettront aux cultures de rendre h la technologie sa signification et sa justificatior
derniere : celle de servir au mieux-6tre et h 'dpanouissement de tous et de chacun.

11023 Le dynamisme de la pouss6e scientifique et technologique semble ainsi appeler la cr6atior
de projets culturels nouveaux, capables de maitriser au service de l'homme, et de tous le"
hommes, ces expressions les plus significatives de la modernitd. C'est dans cette perspective qu(
s'inscrit la reflexion contemporaine sur la dimension culturelle du developpement, qui reconnar
dans la culture tout A la fois le moteur et la fin du developpement - finalitd des finalites, pal
rapport A laquelle s'ordonnent tous les objectifs de croissance et de progres d'une societe. C'es1
une remise en question radicale de la notion m~me de d6veloppement qu'appelle un tel constat : i
ne s'agit pas en effet d'un simple deplacement de la rdflexion et des outils de recherche dI
champ de l'dconomie et des technologies vers celui des humanites ou du patrimoine culturel. I
s'agit de penser le developpement i partir d'autres reperes, c'est-A-dire d'envisager l'essoi
6conomique et le progres technique, mais aussi le logement, le travail, les revenus, l'enseigne-
ment, la formation, l'information, les loisirs, l'urbanisme, etc., en termes de valorisatior
culturelle. Ainsi s'impose le concept d'une politique globale de la culture, integree au d6ve-
loppement d'ensemble de la socidtd, et lui donnant sa plus haute signification - celle d'ur
deploiement integral de toutes les potentialites cr6atrices, individuelles et collectives. Un te
projet ne peut certes ddterminer A lui seul les politiques sectorielles et gendrales d'un pays, mai,
il devrait les orienter, les animer, les aimanter en quelque sorte.

11024 Cette approche suppose un effort d'61ucidation des interactions constantes entre structure,
dconomiques et systemes culturels, et la recherche d'un meilleur 6quilibre entre modes dE
production, d'organisation et modes de vie, afin d'assurer la compatibilite des plans et projets dE
ddveloppement avec le contexte culturel endogene, et leur conformitd aux aspirations des popula-
tions, A leurs principes et valeurs propres. Reconnaitre la dimension culturelle du developpe-
ment, ce sera dgalement recourir b la dynamique de ltidentite culturelle comme stimulant dt
developpement, en plagant le progres d'une socidtd sous le double signe de la tradition historiquc
et de la construction autonome d'un avenir solidaire. Cela engage favoriser l'dpanouissement dE
toutes les richesses culturelles concretes, particulieres a chaque socidtd et h chaque communaute,
dans une meilleure comprdhension de leurs hdritages historiques particuliers ; A reactiver chaquE
fois que cela est possible les technologies anciennes addquates, et A les ameliorer A 'aide deE
nouvelles ddcouvertes scientifiques ; A redecouvrir et h utiliser les traditions locales et le,
differents domaines de l'expression artistique pour en faire de veritables forces motrices, i
toutes les dtapes d'un ddveloppement voulu, conqu et mis en oeuvre par toutes les forces vive"
d'une nation.

11025 Prendre en consideration la dimension culturelle du developpement, ce sera, enfin, donnei
sens et contenu aux droits culturels des individus et des groupes en plagant une politiquE
culturelle de participation et de crdativit6 au centre du ddveloppement, clest-h-dire en inscrivani
dans les strat6gies et planifications du d6veloppement non seulement des finalitds 616mentaires dE
bien-etre, ou de survie, ou encore de "produit national", mais des objectifs concourant 4 l'eta-
blissement et h l'epanouissement d'une veritable democratie culturelle. 11 apparait en effet quc
l'acces des masses A la culture, idde-force des premieres strategies, ne peut se realiser pleine-
ment que dans la participation. Etre mis en mesure de "consommer" des oeuvres ou des produits
culturels ne suffit pas, si l'on est exclu d'une participation active au devenir et aux rdalisatione
de sa propre culture. Cela suppose non seulement la possibilit6 pour chacun de contribuer h 1E
ddfinition des objectifs culturels qu'une soci6te s'assigne, mais aussi d'user librement de tous leE
moyens qu'elle offre de s'exprimer, de communiquer, d'agir, de creer, en un mot de slaccomplir.

11026 Tel est bien, en dernier ressort, la finalite ultime de toute politique culturelle : creer les
conditions favorables A l'4panouissement de toutes les formes de creativitd, en suscitant l'ex-
pression et le developpement des aptitudes et des talents, des aspirations et des initiatives,
aussi bien individuelles que collectives. La creativite existe A l'etat latent chez tout 6trE
humain : elle est cet ensemble de forces qui le poussent 4 rechercher, A travers une activite, de
quelque nature qu'elle soit, cet accomplissement total de l'etre qui est l'ideal vers lequel tend
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Loute culture, entendue comme le mode de vie potentiellement le plus humain. Aussi la cr6ativit6
pourra-t-elle trouver son application dans des secteurs tres eloignds des domaines artistiques, au
sens traditionnel du terme. Dans le secteur technique et professionnel, par exemple, la crdativit6
peut prendre la forme d'une rdadaptation ing6nieuse de certaines technologies "douces" au con-
texte contemporain, elle peut donner lieu A une ddparcellisation du travail, qui ddsautomatise le
geste ouvrier et le rend responsable. Elle s'illustrera dans des pratiques tres diverses, qui
peuvent aller de l'enrichissement du cadre de vie aux fates et aux manifestations populaires,
sans oublier bien sfir l'artisanat dont lcs risques d'appauvrissement ou d'extinction posent de
graves problemes dans tous les pays. Plus qu'aucune autre activit6 peut-ktre, l'artisanat parti-
cipe directement du systeme 6conomique, social, artistique, voire religieux, attestant des liens
originels entre production culturelle et production sociale. Un regain d'intdret s'observe A son
egard depuis quelques ann6es, mais qui trouve une malheureuse contrepartie dans l'inflation
d'une production trop souvent inspirde par des intorets commerciaux.

Certes, il reste beaucoup h faire pour identifier les mdthodes, les techniques et les moyens 11027
que requiert l'instauration d'une veritable d6mocratie culturelle, apte i assurer le d6veloppement
et l'epanouissement des aptitudes cr6atrices du plus grand nombre. Elle suppose h l'vidence une
coordination renforcde entre les politiques culturelles, d'une part, et les politiques de l'education
et de la communication, d'autre part. L'6ducation apparait en effet comme un vehicule privildgie
de la culture et un systeme par oui cette culture peut s'int6grer de la facon la plus directe h la
vie de tous. L'encouragement h la creativit6 passe ainsi certainement par la promotion de 11ddu-
cation artistique, tant dans le cadre de l'enseignement gdndral, h tous les niveaux, que dans
celui de l'6ducation extrascolaire ; par le ddveloppement des activitds d'6veil et d'une pedagogie
active qui rendent les individus aptes a s'insdrer de fagon crdative dans leur environnement
culturel et esthetique ; et par une association 6troite et continue des artistes et des crdateurs A
la vie scolaire.

On ne saurait non plus negliger le r6le de l'animation socioculturelle, c'est-h-dire de 11028
l'ensemble des m6thodes, formalisdes ou non, qui peuvent aider les individus et les groupes a
s'identifier, h exprimer leurs valeurs et leurs besoins, et h communiquer avec l'ensemble de la
communaut6 dans laquelle ils vivent. Dans le domaine des communications, enfin, les r6cents
progres technologiques - en developpant les possibilit6s d'individualisation et de reciprocite de la
communication - devraient donner lieu a de nouvelles utilisations des m6dias, favorisant les
initiatives crdatrices et permettant aux amateurs, aux groupes, aux communautes dt acc6der A de
nouveaux modes d'expression et de creation.

11 convient A cet egard de souligner les potentialit6s, mais aussi les risques, que presente 11029
le developpement des industries culturelles, qui ont profonddment transformd les conditions de la
vie et de l'expression culturelles dans de nombreux pays. Les industries culturelles offrent en
effet la possibilite d'un 61argissement considerable des champs du savoir et des territoires de
l'imaginaire ; elles peuvent multiplier les occasions de contact avec des oeuvres culturelles de
qualit6 et jouer un r6le croissant dans la rencontre des cultures et leur enrichissement mutuel.
Mais elles semblent aussi parfois accrdditer des conditions de "consommation" de la culture, qui
ne vont pas toutes dans le sens d'une frequentation personnalisde et enrichissante des oeuvres
de creation. On observe ainsi, dans de nombreux pays et dans de nombreux secteurs des
populations, un certain appauvrissement des pratiques culturelles, favorisant la passivit6 et
l'isolement, et privildgiant une "culture evasion" parfois fondde sur l'inaction et le refus du rdel.

La nature m~me de ces industries les conduit en effet A favoriser les produits qui circulent 11030
le plus facilement, et dont la standardisation, voire la mediocritd, ont 6dt souvent ddnoncees. 11
peut en rdsulter un effet d'uniformisation des gofits et des comportemerits, et l'drosion de
certaines valeurs culturelles, A l'dchelle d'une soci6td comme A l'dchelle mondiale. Les risques
qu'une telle evolution fait peser sur le maintien de la specificit6 des differentes cultures
commencent A 6tre mieux pergus. On en connait les causes : disparite entre les capacit6s de
production et de diffusion des differents pays, concentration des moyens au profit d'un petit
nombre d'entreprises, multinationales bien souvent. Mais les moyens d'y rem6dier restent encore
i decouvrir. C'est lh une tiche d'autant plus urgente que les effets des industries culturelles
seront considerablement accrus avec l'entree en scene, dans un avenir proche, de satellites de
communication culturels. Les programmes ainsi diffusds risquent d'echapper au contr6le et A la
participation des pays qu'ils couvriront, rendant en quelque sorte permanente et universelle
l'irruption d'une "culture electronique" diffusde de fagon indiscrimin6e A partir d'un espace sans
frontiere.

Si une action de prevention apparait en ce cas une tentative tout h fait illusoire, qui 11031
pourrait de surcroit entraver la libre circulation des iddes et des oeuvres, les moyens doivent
exister cependant de contribuer, par l'elaboration de recommandations ou la ddtermination de
normes, A la ponderation de ces risques. Ceux-ci ne sont d t ailleurs que la face negative d'une
evolution dconomique et technique qui donne, d'autre part, des chances renouveldes A la diffu-
sion du message culturel et a la solidarite internationale. Dds lors, pour chaque pays, la vraie
question sera sans doute moins de limiter l'influence des productions dtrangeres que de se doter
d'industries culturelles endogenes, qui s'inspireraient des valeurs culturelles de la communaute,
encourageraient la participation creative des individus et des groupes i la vie collective et
permettraient aux artistes nationaux d'accder aux marchds de la production et de la diffusion.

227



XI. LA CULTURE ET L'A VENIR

11032 Car si l'autarcie culturelle des nations est impossible aujourd'hui et malsaine comme elle la
toujours 6t6 dans l'histoire, tout laisse h penser que c'est en faisant jaillir les sources de la
creation qu'une nation pourra preserver sa specificit6. L'importance de la cr6ation, artistique et
intellectuelle, devrait ainsi 6tre rdaffirn6e avec force par la communaut6 internationale. I
convient de redonner aux createurs la place qu'ils meritent dans la cite, car ce sont eux, au
premier chef, les gardiens et les garants de 'identitO culturelle, ce sont eux qui'peuvent la
rendre vivante et forte. La crdativita ne saurait se substituer h la creation, qu'elle favorise mais
qui en retour la nourrit et la renouvelle. Car si la creativit6 est avant tout transformation de
soi, la creation vise, par delA cette education de soi-mme, t transformer le r6el, sa represen-
tation, sa perception. Aussi la recherche artistique et litteraire devraient-elles 6tre encouragdes,
au mrme titre que la recherche scientifique, car toutes deux portent le temoignage le plus haut
des ressources inventives d'une culture, toutes deux portent en elles la promesse de leur renou-
vellement et de leur developpement.

11033 La difficulte majeure est ici celle de 1'6quilibre 4 trouver entre un encadrement trop rigide
et une politique de non-intervention pure et simple qui, sous couvert de liberte, abandonnerait
trop de crdateurs au, aleas et A l'insecurit6. A trop se preoccuper des artistes, on risque en
effet de se montrer dirigiste. Mais beaucoup de createurs, notamment dans les pays en
d6veloppement, manquent de I'essentiel : non seulement des elements materiels les plus
indispensables 4 leur mtier, mais aussi des 6lements de rdference et d'information propres h
stimuler l'invention. Nombreux sont les artistes que l'isolement coupe de la scene internationale,
retranche de la communaut6 artistique, prive de Vacc6s aux nouveaux moyens de communication
qui vehiculent et suscitent tant de formes d'expression.

11034 Le cin6ma, la t,16vision, certaines technologies informatiques et electroniques jouent en
effet un r6le moteur dans le renouvellement des modes et des moyens de creation. Les industries
culturelles peuvent permettre aux createurs d'atteindre un public effectivement mondial - grice h
tous les systenes de reproduction, visuelle, sonore ou audiovisuelle. Ces dernieres cependant,
parce qu'elles soumettent Part aux lois de la production industrielle - rythme acceldre de
production et de rotation, exigence d'un amortissement rapide, considerations de coits et de
ben6fices -, ont profondement modifie les conditions de la creation, suscitant l'affaiblissement de
certaines de ses formes, et parfois mame la d6gradation des conditions economiques et sociales
des artistes. De nouveaux problemes ont surgi, relatifs a la protection juridique des artistes et
des interpretes, dans le domaine notamment du droit d'auteur.

11035 I apparait donc indispensable que la communaut6 internationale poursuive sa reflexion sur
la condition de l'artiste, la fonction de Part et la place des cr6ateurs dans la soci~t6, afin de
concevoir les r6les et responsabilit6s qui pourraient 6tre les leurs dans un monde en mutation
rapide et de promouvoir de nouvelles actions destinees . stimuler la creation artistique et
intellectuelle, les divers arts d'interpretation, 'art savant et les arts populaires, Part "moderne"
et les arts traditionnels - tout ce qui permet h. une societe d'assurer son identite propre, en
l'enrichissant et en la reinventant constamment.

Strat~gie d'action

11036 La strat~gie d'action de ce grand programme s'inspire des principes enonces dans la D6claration
des principes de la cooperation culturelle internationale, adoptee en 1966 par la quatorzieme
session de la Conf6rence generale, des recommandations adoptdes par les diff6rentes conf6rences
intergouvernementales sur les politiques culturelles qui se sont tenues, au cours de ces
dernieres anndes, tant au plan international (Venise, 1970) que regional (Helsinki, 1972 ;
Yogyakarta, 1973 ; Accra, 1975 ; Bogota, 1978), des decisions pertinentes de la Confsrence
g6nerale ainsi que de Pexperience acquise dans la mise en oeuvre du premier Plan ?I rnoyen
terme. Elle pourra 6tre pr6cisee, voire reorientde, b la lumiere des conclusions de la Conference
mondiale sur les politiques culturelles (Mexico, 26 juillet - 6 aont 1982).

11037 La Declaration des principes de la cooperation culturelle internationale rappelle notamment
"que tout peuple a le droit et le devoir de ddvelopper sa culture ; que, dans leur variete
fdconde, leur diversite et lPinfluence r6ciproque qulelles exercent les unes sur les autres, toutes
les cultures font partie du patrimoine commun". A Pheure oil ce patrimoine paralt 6tre menace
par les tendances uniformisantes qui se propagent A travers le monde, la communaut6 internatio-
nale parait devoir se fixer pour objectif de prornouvoir un renouveau de la vie culturelle, fonde
sur l'affirmation creatrice des identites et l'enrichissement mutuel des cultures. Ainsi conque
- sur les bases d'une reconnaissance effective de I'6gale dignit6 de toutes les cultures, un esprit
d'ouverture et de tolrance, et la recherche d'un meilleur equilibre et d'une reciprocite dans les
dchanges -, la coopdration culturelle internationale peut 6tre un element essentiel de rappro-
chement entre les hommes, de comprehension entre les nations et de renforcement de la paix.
Comme l'a rappe16 la Declaration de Mexico sur les politiques culturelles, "les rapports de coo-
pdration entre les nations doivent dviter toute forme de subordination ou de substitution d'une
culture h une autre".

11038 Dans cette perspective, lt action men&e par l'Organisation au titre de ce grand programme
relevera de deux approches distinctes mais compl~mentaires et indissolublement liaes : il s'agira
de promouvoir la culture, d'une part comme une dimension essentielle et permanente dans la vie
et le developpement des individus et des soci6tes, et d'autre part comme fondement d'un renou-
vellement de la cooperation internationale.
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Le premier volet de la stratdgie, qui consiste h promouvoir une approche nouvelle de la 11039
culture dans ses rapports avec irensemble des activit6s humaines, appelle un effort accru de
concertation et de coopdration de la part de la communaute internationale. Car un tel projet
implique, en derniere analyse, un reexamen complet des conceptions du ddveloppement, de ses
finalites, de ses m6canismes et des moyens de sa mise en oeuvre. L'Unesco apparait le lieu
privilegid pour engager et approfondir la reflexion dans ce domaine, favoriser l'dchange inter-
national des expdriences, stimuler, assister et faire connaitre les initiatives novatrices.

Ainsi, les interddpendances, considdrdes comme organiques, entre la culture et des 11040
domaines tels que l'economie, la science, la technologie, 1'6ducation ou la communication,
devraient faire l'objet de travaux d'approfondissement selon des approches interdisciplinaires,
faisant intervenir les diffdrentes branches des sciences sociales. Dans la m~me perspective, il
conviendrait de renforcer la cooperation inter et intrardgionale en vue de proceder a un examen
critique - au regard de l'identit6 culturelle - des modeles et des voies de developpement habi-
tuellement propos6s, en vue dgalement de mieux tenir compte de la dimension culturelle dans le
developpement et de favoriser l'intervention des organismes et op6rateurs culturels, aux c6tds
des institutions specialisdes plus directement competentes du point de vue technique, dans les
processus de conception et de mise en oeuvre des programmes et projets de d6veloppement.

En matiere de patrimoine culturel, congu tout A la fois comme repere collectif et comme 11041
source d'inspiration, la sensibilisation du public aux problemes de la sauvegarde devrait recevoir
une attention particuliere. Mais, tout comme l'action normative et opdrationnelle, elle devrait
reposer de plus en plus sur le principe du lien dtroit entre les deux composantes - physique et
non physique - du patrimoine et, plus gendralement, de la relation dynamique qui unit la mise en
valeur du patrimoine, la promotion des identites et Pessor de la culture vivante.

Une prioritd de haut rang devrait par ailleurs 6tre accordde 6 la promotion de la partici- 11042
pation et de la creativite dans les politiques culturelles. Sans doute conviendrait-il A cette fin de
proceder h l'examen, dans les differentes regions du monde, des situations oil se manifeste la
realite des pratiques culturelles et de favoriser, par des echanges d'informations et d'experiences
et par la promotion d'activitds pilotes, l'identification des dispositions propres . faciliter
l'expression de la creativit6 et l'6mergence de la cr~ation, compte tenu notamment du rble positif
que peuvent jouer les moyens modernes de communication de masse. Une attention accrue devrait
6tre ainsi accord6e aux industries culturelles, aux risques qutelles comportent d'apprauvrissement
et d'uniformisation des comportements culturels et aux possibilitds tres larges qu'elles ouvrent de
renouvellement des formes d'expression et de creation.

Dans les domaines plus techniques enfin de l'action culturelle, la formation de personnel 11043
qualifid repr6sente un objectif primordial qui devrait aller de pair avec la sensibilisation du
grand public. L'aide A la formation pourrait, au niveau specialisd, porter sur les aspects aussi
bien techniques- qu'administratifs. En dehors des professions directement lides h la culture, il
s'agirait encore d'ouvrir l'esprit des "d6cideurs" - fonctionnaires et cadres, dlus locaux,
responsables regionaux, experts, techniciens - aux problemes de la culture, de fagon ti les
rendre conscients des implications socioculturelles de leur action.

Le deuxieme volet de la strat6gie d'action de l'Organisation procede d'une double consta- 11044
tation : l'importance des processus interculturels en cours et la n~cessite vitale qu'il y a
d6sormais d'orienter positivement les phenomenes d6sordonnes des processus de mondialisation,
de fagon A susciter un mouvement de convergence positive, fond6e sur une vision nouvelle de
l'homme et de son devenir, dans la reconnaissance partagde des valeurs de libertd, de dignit6,
de justice et de solidarit6 que toutes les cultures portent en elles.

Il s'agira de renforcer l'appreciation mutuelle des cultures, en contribuant a dlucider les 11045
obstacles qui s'opposent . une authentique communication interculturelle et en etablissant les
bases de nouveaux rapports entre les cultures, qui substituent aux relations de dependance et
de domination, le sens du dialogue, le respect de l'alteritd, et la recherche d'une collaboration et
d1une fdcondation rdciproques. Ce point de vue semble fondamental en matiere de politiques
culturelles et d'etudes de cultures ; il 'est aussi au croisement de l'action culturelle et des
domaines de l'education et de la communication.

Dans cette perspective, les 6tudes culturelles de caractere gdndral, notamment celles qui 11046
concernent les rapports du d6veloppement techno-industriel et de la culture, celles qui portent
sur le rble jou6 par les industries culturelles dans les mecanismes d'dchanges et d'interactions
entre les cultures et celles qui visent A l'analyse et A la promotion des relations interculturelles,
devraient recevoir une impulsion d6cisive. En ce qui concerne les 6tudes de cultures r6gionales,
lides i 'affirma-tion de l'identite culturelle mais aussi h la connaissance mutuelle des cultures,
l'Organisation, appliquant . sa propre action une stratdgie interculturelle, devrait poser comme
un principe non seulement l'interdisciplinarite, mais lt interculturalitd des dquipes de chercheurs
appeldes & les mettre en oeuvre. Elle devrait egalement conduire ces 6tudes en liaison plus
dtroite que par le passd avec les activit6s interessant le patrimoine, de fagon " susciter une
claire conscience, dans l'opinion publique mondiale, du fait que l'ensemble des cultures et de
leurs t6moignages matdriels et immatdriels font partie de l'h6ritage commun de l'humanitd.
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11047 Ces activites d'6tudes semblent par ailleurs insdparables d'une vigourcuse action promo-
tionnelle de diffusion des oeuvres repr6sentatives des differentes cultures, qu'il s'agiss(
d'oeuvres litt6raires ou artistiques, traditionnelles ou contemporaines. Car l'6change d'oeuvres dE
culture est certainement l'une des voies privilegides vers l'6tablissement, A l'dchelle mondiale,
d'une authentique societe de communication.

11048 Ces deux approches complementaires inspireront chacun des quatre programmes qui soni
prevus au titre de ce grand programme :

- le premier traitera des questions afferentes A 1Petude, la preservation et la mise en valeur d
patrimoine culturel ;

- le second regroupera, dans une m~me visde, les activites relatives A la promotion des identit6E
culturelles et au renforcement des relations interculturelles ;

- le troisieme aura pour theme l'encouragement A la cr6ativite et A la creation

- le dernier soutiendra les efforts des Etats membres en vue d'identifier et de mettre en oeuvrE
les mesures propres a promouvoir un vdritable developpement culturel.

11049 Enfin, un effort particulier sera fait, A l'occasion de ce grand programme, pour suscitei
une large prise de conscience des obstacles que les femmes rencontrent encore dans l'exercice dE
leurs droits culturels, tant au foyer que sur les lieux de travail et de loisir. Chacun des quatrE
programmes s'efforcera de mettre en lumiere la contribution specifique que les femmes peuvent
apporter dans des domaines tels que la sauvegarde des traditions et usages constitutifs de
l'identit6 collective, la mise en valeur du patrimoine culturel, la promotion de la creativit4,
l'enrichissement de la creation contemporaine et l'edification, par leur participation A la vie
culturelle, des "defenses de la paix" dans l'esprit des hommes.

Programme XI.1 - PATRIMOINE CULTUREL

11050 Le patrimoine culturel a toujours ete considdre comme l'une des expressions les plus manifestes
du genie d'une socidte, d'un peuple, d'une nation. Depuis quelques annses, sa d6finition st est
considerablement elargie et recouvre desormais les aspects physiques, mais aussi non physiques,
de l'h6ritage culturel.

11051 Le patrimoine culturel "physique" ou "materiel" comprend les monuments, les ensembles
architecturaux et autres sites de valeur historique, les objets presentant un intdrkt du point de
vue de l'histoire, de Part, de la science et de la technologie, mais aussi tous les biens meubles
et immeubles qui portent tdmoignage de la vie humaine A travers les Ages.

11052 Le patrimoine culturel "non physique" recouvre les signes et les symboles transmis A
travers les arts, la litterature, les langues, les traditions orales, l'artisanat, le folklore, les
mythes et les croyances, les valeurs, les usages, les rites et les jeux.

11053 Ainsi entendu, le patrimoine culturel exprimne 'experience historique de chaque peuple et
sa personnalite collective. Il constitue le fondement mtme de l'identite culturelle dans la
conscience de l'individu et de la communaute.

11054 Le patrimoine culturel, notamment architectural, est actuellement expose 6 des risques
sdrieux de degradation par suite des effets de l'urbanisation- et de l'industrialisation, de la
pollution de Pair, de certains climats et de certaines formes de tourisme. En outre, le trafic
illicite de biens culturels ne cesse d'appauvrir le patrimoine de tous les peuples, prenant le
relais des pertes historiques subies par de nombreux pays du fait de l'occupation coloniale ou
6trangere.

11055 Face A ces dangers, dont la gravit4 s'accelere, s'est accrue dans le monde entier la prise
de conscience de la necessite de preserver le patrimoine sous ses formes tangibles ou immat6-
rielles. Sur le plan public, comme sur le plan prive, l'action necessaire i sa conservation et A sa
mise en valeur s'est considerablement developpde. Aucun Etat aujourd'hui ne se refuse A
prot6ger P1un du moins des aspects de son patrimoine architectural et artistique. Des inventaires
sont en cours, des mesures juridiques et pratiques de protection ont dte prises, des operations
de restauration ont dtd engagdes ou poursuivies. Les populations ont davantage acceptd
l'obligation de preserver non seulement les temoignages exceptionnels et prestigieux du
patrimoine, mais aussi les traces plus modestes de leur pass6, telles que certaines constructions
courantes et faites de matdriaux traditionnels, ou certains objets d'usage habituel.

11056 Enfin, dans beaucoup de pays, l'action en faveur du patrimoine culturel a conduit A r6in-
sdrer dans la vie economique et sociale les monuments anciens, desormais reutilisds pour des
activitds contemporaines. Monuments et musees ne sont plus seulement des lieux de recherche
pour les spdcialistes, mais ils remplissent une mission d'action culturelle et educative : ils
permettent de sensibiliser la population aux diverses formes de sa culture.
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Les efforts des Etats membrcs dans le domaine du patrimoine culturel ont 6t6 largcment 11057
encouragds et soutenus par le programme d'6tudes des diff6rentes cultures laned par l'Unesco,
ainsi quo par 'action 4 la fois normative et operationnelle d6velopp6e par l'Organisation au cours
des dernicres annees. De nombreuses recommandations ont 6t6 adoptoes par la Confdrence
g6ndrale, qui sont en grande partie appliqu6es par de nombreux Etats membres. Elles ont
notarnmncnt acc6ldrd, dans certains pays, le d6veloppement de la l6gislation qui datermine le
contenu et 11'tendue de la protection 4 accorder au patrimoine culturel, et elles ont encouragd les
Etats a prendre certaines mesures techniques, administratives ou financieres afin d'amdliorer
cette protection. Sur le plan operationnel, 1'Organisation a lanc6, par la voix de son Directeur
g6ndral, d'importants appels en faveur de campagnes internationales de prdservation et de
sauvegarde de sites historiques exceptionnels et notamment, en 1978, celui "pour le retour, A
ceux qui l'ont cred, d'un patrimoine culturel irremplaqable". Elle a 6galement dress6, par
l'intermddiaire du Comit6 du patrinoine mondial, une liste de biens considar6s comme faisant
partie du patrimoine de I'humanitd, et qui b6neficient de mesures dc protection A la fois de la
part des Etats sur le territoire desquels ils sont situds et de la part de la communautd
internationale qui, sous des formes diverses, apporte sa contribution A lour pr6servation. Grice
a cette action interriationale, le patrimoine culturel de chaque soci~td a commenc6 6tre consider6
comme un 6 ement de l'hdritage commun de V'humanit6.

Cenendant il reste beaucoup A faire, car I'importance du patrimoine de certaines cultures 11058
n'a d'dgale que sa fragilit6. Les principaux obstacles que rencontre l'action nationale et inter-
nationale demeurent et parfois s'accentuent i mesure que s'6tend la notion elle-mme du patri-
moine, dans 1'espace et dans le temps.

Dans les pays en developpenent, les ressources financieres exig~es par la pr~servation des 11059
monuments et des ensembles historiques sont insuffisantes. Certains d'entre eux souffrent d'une
penurie de personnels qualifi6s ; la plupart n'intbgrent pas les objectifs de la sauvegarde dans
leur politique nationale de ddveloppement. Dans le monde entier, les populations, peu motivdes
parce qu'insuffisamment inforn6es, ne participent encore pas assez A l'effort de pr6servation.

Objectifs et principes d'action

Les objectifs du programme propos6 sont d'abord de connaitre, c'est-A-dire d'inventorier, les 11060
diverses formes de patrimoine, et notamrent ses aspects non physiques, tels que les traditions
orales et les langues, les croyances et les mythes, les danses et la musique. Le recueil et 1'4tude
des temoignages innombrables de cultures multiformes sont prioritaires, . l'heure ob N'dchange
indgal entre les nations favorise le danger d'uniformisation. La protection des t6moignages du
patrimoine culturel n'est pas moins urgente : la mise au point de l6gislations adapt6es, l'adoption
d'instruments internationaux de protection, dans les domaines encore non couverts, et surtout
leur application par les Etats, la poursuite de l'action opdrationnelle en faveur de la sauvegarde
et de la mise en valeur des monuments, ensembles et sites historiques, constituent des tAches
indispensables. Le d6veloppement des musdes et des dep6ts d'archives, qui permettent de
prdsenter les collections representatives du patrimoine culturel de chaque soci6te, est aussi une
tAche aussi essentielle.

Pour atteindre ces objectifs, il parait n6cessaire de renforcer ou de systenatiser l'action 11061
entreprise en collaboration avec les organismes nationaux, regionaux et sous-regionaux, pour
ddvelopper les structures, les programmes et les methodes de formation du personnel scientifique
et technique ndcessaire dans tous les domaines concern6s. De mrme, une coop6ration dtroite sera
poursuivie avec les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales com-
p6tentes en matiere de sauvegarde du patrimoine culturel, notamment avec le Centre international
d'etudes pour la conservation et la restauration des biens culturels A Rome (ICCROM), le Conseil
international des monuments et des sites (ICOMOS), le Conseil international des musees (ICOM)
et la Fd6ration internationale des architectes paysagistes (IFLA). La creation de structures
adequates West pas moins urgente pour prendre les mesures de protection indispensables ou
pour empocher les trafics illicites de biens culturels. L'dlaboration de politiques nationales de la
preservation et de la mise en valeur du patrimoine et, le cas echeant, V'intdgration des objectifs
et des moyens de ces politiques dans les planifications du developpement 6conomique et social,
est 4 rechercher tres activement. Un accroissement sensible des ressources financi res devrait en
r6sulter au niveau national et il conviendrait de le comp4lter par des efforts de cooperation re-
gionale et internationale. Enfin, le lancement d'activites nouvelles devrait permettre, grsce A
l'4ducation formelle et non formelle et i l'utilisation des medias, de sensibiliser les populations
concernees aux valeurs patrimoniales qui sont les constituants de leur identite culturelle ou de
celle des autres peuples.

Les principes d'action A mettre en oeuvre pour la realisation de ce programme sont les 11062
suivants :

- il est n6cessaire d'accroitre les possibilites d(une action rapide pour r6pondre A des menaces
telles que les guerres ou les cataclysmes naturels dont les effets sur le patrimoine peuvent
etre irrem6diables ;

- la protection du patrimoine culturel de l'humanit6 exige de tous la lutte contre les trafics
illicites d'oeuvres d'art et d tobjets archeologiques
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- il s'agit de pernettre a chaque peuple qui le souhaite de reconstituer les d16ments irrempla-
Cables de son patrimoine culturel ;

- enfin, la d6gradation ou la disparition d'un bien du patrinoine culturel constitue un appau-
vrissement de tous les peuples du monde, car chaque patrimoine culturel est un bien comImun a
1'humanit6.

Sous-programmes

11063 Le programme concernant le patrimoine culturel se decompose en sept sous-programmes.

- Le premier (Inventaire et 6tude du patrimoine culturel immobilier et mobilier) correspond h la
poursuite des activit~s concernant l'encouragement aux inventaires nationaux du patrimnoine
immobilier (monuments, sites historiques, etc.) et mobilier (oeuvres, objets d'art, artisanat,
livres et archives, y compris audiovisuelles), ainsi que les 6tudes et recherches scientifiques
et techniques concernant tous les aspects de sa prdservation et de sa mise en valeur.

- Le deuxieme (Inventaire, collecte et dtude du patrimoine non physique) est constitu6 d'activit6s
similaires, transposdes au patrimoine non physique, c'est-a-dire . l'ensemble des t6moignages
du g6nie inventif des peuples et de ltheritage constitus par les manieres de vivre et les
expressions des diff6rentes cultures (musique, danse, savoirs et savoir-faire, folklore, usages,
rites et coutumes), h l'exception du patrimoine mobilier et immobilier, et dc la tradition orale
(cf. Programme 2). Priorite est accordde b une rdflexion gendrale sur la facon d'aborder ce
domaine, encore mal cern6, notarmment I'61aboration d'une typologie et 'i la mise au point
d'une methodologie de preservation. Ce sous-programme s'appuie sur certaines activitds pilotes
de collecte et d'enregistrement (musique, danse, etc.) et de prdvention urgente qui contri-
bueront h affiner et t tester les hypotheses de travail.

- Le troisieme sous-programme (Action normative pour la prdservation et la mise en valeur du
patrimoine et aide A la planification des politiques de sauvegarde) comporte l'4aboration
d'instruments internationaux destin6s A completer le dispositif normatif pour certains domaines
encore non couverts (par exemple, le patrimoine archeologique subaquatique), et la poursuite
d tactivites visant A amener les autorites publiques dans tous les Etats membres i appliquer les
conventions internationales et les recommandations existantes. 11 vise dgalement A encourager
l'6laboration de politiques nationales de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine
culturel, physique et non physique, et I'insertion des actions qui en decoulent . tous les
niveaux de la planification.

- Le quatrieme sous-programme correspond A 'action opdrationnelle pour la sauvegarde et la
reintdgration dans la vie contemporaine du patrimoine culturel immobilier. I comporte un appui
technique et financier pour les travaux de sauvegarde et de mise en valeur des monuments,
ensembles et sites historiques (en liaison avec les activites du Programme X concernant les
6cosystemes urbains), et comprend notamment la mise en oeuvre des campagnes nationales et
internationales pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'humanit6 ainsi que la
poursuite de 1'dtablissement de la Liste du patrimoine mondial.

- Le cinquieme sous-programme (Pr6servation et prdsentation du patrimoine culturel mobilier)
porte essentiellement sur le developpement des musees, sur la conservation et la pr6sentation,
notamment 6ducative, des collections et sur l'encouragement A l'animation et h l'expression
cr~atrice dans les musdes, dans un esprit de continuit6 sociale et culturelle. Ce sous-
programme comporte egalement un ensemble d'activitds destindes a promouvoir le retour de
biens culturels h leur pays d'origine ou leur restitution en cas d'appropriation illdgale.

- Le sixieme sous-programme est consacr6 a la formation des personnels sp6cialisds. En coopera-
tion avec les organismes comp6tents internationaux et nationaux, regionaux et sous-r6gionaux,
une action systematique est prdvue pour renforcer les structures, programmes et n6thodes de
formation des differentes cat6gories de personnel scientifique et technique n6cessaires dans
tous les domaines du patrimoine. Ici sont developpes les programmes de formation de sp6cia-
listes de la conservation de biens culturels matdriels et de specialistes de l'enregistrement, de
l'dtude et de la transmission des formes et expressions culturelles traditionnelles interessant
notamment la musique, la danse, le th6Atre et l'artisanat (en association, le cas 6cheant, avec
les d6tenteurs du savoir traditionnel et en liaison avec les activites prevues au Programme 3,
sous-programme 3).

- Le septieme sous-programme (Echange d'informations et sensibilisation des populations) consiste
dans la mise en oeuvre d'activites destinees A assurer la diffusion des connaissances scienti-
fiques et techniques les plus recentes concernant la sauvegarde et la mise en valeur du patri-
moine culturel, physique et non physique, pour les faire connaitre A tous les responsables en
ce domaine aux diffdrents niveaux d'intervention. D'autre part, un ensemble d'activitds
nouvelles vise A sensibiliser le public aux valeurs du patrimoine culturel, physique et non
physique, notamment par l'education formelle et non formelle et par les medias, de facon A
amener les populations A mieux comprendre leur propre patrimoine et celui des autres peuples
et A participer activement sa sauvegarde.
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Programme XI.2 - IDENTITE CULTURELLE ET RELATIONS INTERCULTURELLES

L'identite culturelle d'une societ6 peut d'abord 6tre saisie, de l'exterieur comme de l'intdrieur, 11064
comme 'ensemble des oeuvres qui 'expriment A travers 'histoire, c'est-A-dire son patrimoine
culturel, physique et non physique. A un autre niveau d'analyse, elle s'exprime A travers des
systemes de valeurs, dthiques, spirituelles et culturelles, esthdtiques entre autres. Enfin elle
correspond au sentiment dprouvd par les membres d'une collectivitd, qui se reconnalt dans cette
culture, de ne pouvoir s'exprimer fidelement et s'6panouir librement qu'A partir de cette
derniere : c'est le sentiment d'appartenance et la redecouverte de ses racines.

La revendication d'une identitd culturelle propre, qui avait cristallise A partir des anndes 11065
1960 les aspirations des jeunes nations anciennement colonis6es, semble desormais s'dtendre A
toutes les r6gions du monde, h une dpoque oi la spdcificit6 des cultures peut apparaltre menacde
par la tendance A. l'uniformisation et h la banalisation des pratiques culturelles et des systemes
de valeurs dans bon nombre de pays, ainsi que par certains aspects du developpement techno-
industriel en gendral, qui parait jouer comme un accel6rateur de ce mouvement d'6rosion des
diversit6s.

Mais l'identite culturelle ne se rdfere pas uniquement au passe et ne se fonde pas sur une 11066
image figde des societes et des cultures. C'est au contraire une notion dynamique, un processus
de perpetuelle recr6ation d'une societe par elle-m~me, qui se nourrit de diversites internes
assum6es et d'6changes incessants avec l'ext6rieur. Des lors, les cultures, loin de devoir se
refermer sur elles-m~mes, ont besoin les unes des autres. A l'dchelle nationale comme A l'6chelle
internationale, l'enracinement de chacun dans sa propre authenticite contribue, ht travers
l'dchange, A fortifier et A diversifier cette communaut6 plus vaste que forge la coop6ration. Le
renforcement de celle-ci A son tour permet le maintien de la diversit6 des cultures, necessaire au
progres de l'humanit6. Mais il y faut une condition : que la cooperation se traduise par des
relations fond6es sur la reconnaissance de l'dgale dignit6 des cultures. Ainsi seulement les
cultures pourront s'ouvrir davantage les unes aux autres et se f6conder mutuellement dans leurs
6l6ments les plus dynamiques, sans qu'aucune d'elle ne tende h 6touffer les autres.

A c6t6 des principes d'authenticit6 culturelle, dont l'importance apparait clairement, il 11067
convient donc de poser le concept de relations culturelles dquilibr6es entre les cultures. La
recherche d'une cohabitation plus harmonieuse entre les cultures, la r6cusation des ethno-
centrismes et des sterdotypes, la reconnaissance du pluralisme culturel, A l'int6rieur et au-delh
des frontieres nationales, l'encouragement A la recherche sur les relations effectives entre
cultures differentes, la d6couverte et l'appreciation des cultures des autres groupes ou des
autres socidtes constituent A cet dgard des objectifs prioritaires.

La prise de conscience des problemes poses par l'identitd culturelle et l'evolution des 11068
situations aux niveaux national et international ont amend de nombreux Etats a prendre des
mesures, plus ou moins amples, afin de proteger leurs cultures nationales, notamment dans
certains Etats pluriculturels. A ces mesures de protection se sont ajout6es des actions visant A
faire connaitre ces cultures dans leur pays d'origine et dans leur aire geographique propre,
voire beaucoup plus largement, notamment par les diverses voies de l'action 6ducative et de
l'etude scientifique, en particulier dans le domaine du patrimoine et des modes de creation
endogenes. Par ailleurs, afin de lutter contre certains effets uniformisants des m6dias, certains
pays ont fait des efforts importants pour ddvelopper la creation de messages culturels propres,
diffusds par les medias nationaux.

Il reste que l'ampleur et la diversite des rapports qui existent entre les cultures dans la 11069
plus grande partie du monde exigent A la fois le renforcement des actions dej6 entreprises et la
mise en oeuvre d'actions nouvelles.

Objectifs et principes d'action

11 convient d'abord de mieux connaitre l'ensemble des cultures et d'approfondir la connaissance 11070
de certaines d'entre elles, oi de nombreuses questions restent A 6tudier, en raison de la multi-
plicitd de leurs aspects, des lors qu'on a adopte une approche de la culture dlargie aux modes
de vie. Les langues, les cultures et la tradition orale, et plus gen6ralement les 6l6ments non
physiques d'une culture, posent certainement A cet 6gard des problemes nombreux et difficiles,
justiciables d'une action persdvdrante.

Un autre probleme capital parait 6tre celui des rapports entre la culture et le developpe- 11071
ment industriel en gen6ral : informatique, t6lmatique, robotique, bureautique, gdnie g6n6-
tique... Les interactions entre les cultures prdindustrielles et industrielles peuvent etre
n6gatives, mais des compatibilitds peuvent aussi se degager entre elles dans certaines conditions
qu'il est important d'essayer d1dlaircir. Il faut enfin examiner avec soin les rapports entre
l'identite culturelle et les systemes educatifs, l'environnement, la science et la communication.

Le renforcement de la communication interculturelle et de l'apprdciation mutuelle des 11072
cultures constitue la face active d'un ensemble de projets, dont les orientations devraient se
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fonder sur les r6sultats d'une recherche scientifique approfondie, faisant apparaitre hL la fois le
aspects enrichissants et les aspects critiques de la communication entre cultures : flux touris
tiques, probl6mes des travailleurs migrants, par rapport h leur culture d'origine et h la cultur
du milieu d'accueil, migrations campagne-ville, situation culturelle des pays pluriethniques
"cultures de mdtissage"...

11073 Enfin, il apparait important d'essayer d'6clairer le probleme des valeurs communes dan
leur rapport avec les valeurs sp6cifiques. Est-il possible de d~gager un ensemble significatif d,
valeurs partagdes par toute l'humanite ? La r6ponse a cette question contribuerait grandement
amdliorer les conditions de mise en pratique de la compr6hension internationale et l'instauratioi
progressive de la paix.

11074 Les principes d'action observer ici paraissent devoir 6tre les suivants

- dans tous les domaines li6s a l'identite culturelle et aux relations entre les cultures, 1,
reconnaissance de l'dgale dignit6 de chaque culture constitue la base indispensable de tout,
action ;

- les relations interculturelles paraissent devoir &tre engag6es dans la perspective de l'enri
chissement mutuel des cultures

- enfin, toutes les dtudes et toutes les actions entreprises, et qui se feront notamment grace
la collaboration d'6quipes internationales, se fixeront comme principe majeur le souci d,
favoriser la comprdhension internationale et par consequent la paix.

Sous-programmes

11075 Cinq sous-programmes sont proposes au titre de ce programme.

- Le premier (Connaissance des cultures et promotion des identit6s culturelles) correspond au:
activitds visant a favoriser, par des 6tudes directes et par le ddveloppement de la recherch
au plan rdgional, sous-regional et national, la prise de conscience, par les population
interessees, de leur identite culturelle et la promotion des valeurs de culture et de civilisatioi
traditionnelles et contemporaines qui la constituent, comme stimulant du ddveloppemen
endogene : elaboration d'histoires regionales, promotion des langues nationales et locales
tradition orale, analyse et diffusion des oeuvres et des valeurs des cultures consid6rees, appu
a des manifestations culturelles et A des festivals regionaux, etc. Les valeurs et activit6
culturelles des femmes retiendront particulidrement l'attention. Ce sous-programme doit tre mi
en oeuvre en coopdration, notamment, avec les activitds du Programme 1 ayant trait au patri
moine non physique et celles du Programme 3 relatif A la creation et i la crdativit6.

- Le deuxieme sous-programme (Etude des rapports entre la culture et le developpement techno
industriel) regroupe les 6tudes et recherches de portde g6nerale relatives aux incidences di
ddveloppement techno-industriel sur l'identite culturelle, sous deux aspects principaux : d'un
part, lPimpact de l'industrialisation et du transfert technologique sur le devenir des culture
specifiques des pays industrialis6s comme de celles des pays en d6velopperient, les interaction
et la compatibilitd des valeurs culturelles traditionnelles et des processus dtindustrialisation
d'autre part l'influence, sur l'identitd culturelle, des produits culturels exogenes, notammen
ceux vdhiculds par les mddias. A c6te des effets n6gatifs, l'attention se portera sur le
enrichissements apportes par la culture de l'ere technologique. L'identit6 culturelle ser
6galement envisag6e dans son rapport avec les systemes 6ducatifs, l'environnement, la scienc
et la communication.

- Le troisi6me sous-programme (Analyse et stimulation de la communication interculturelle) couvr
les activites d'elucidation et de concertation ayant trait aux processus et mdcanismes de 1
communication interculturelle et aux conditions A realiser pour ameliorer ainsi la compr6hensioi
internationale. Au plan regional, il comprend des activit6s d'6tudes portant sur des aire
culturelles remarquables par l'intensit6 des brassages et courants interethniques et inter
culturels. Il couvre, d'autre part, des 6tudes thdmatiques comparatives, des recherches su
les disfonctionnements de la relation interculturelle dans certaines attitudes de pens~e
comportements, etc., des analyses sur les differents type's de situation pluriethnique (6migr6s
refugies, etc.), des enquetes sur les implications des rapports interculturels dans la vi
quotidienne, notamment professionnelle. Une cooperation sera recherchde au plan mondial ave
les institutions specialis6es en ces domaines, en particulier avec les organisations non gou
vernementales competentes pour la culture et les sciences humaines, notamment le Conseil inter
national de la philosophie et des sciences humaines (CIPSH).

- Le quatrieme sous-prograrime (Action promotionnelle en faveur de l'apprdciation mutuelle de
cultures) consiste en des programmes de diffusion, en particulier par les moyens audiovisuels
mais aussi par l'encouragement a la traduction et a la publication d'oeuvres littdraires e
artistiques (arts plastiques, musique) representatives des diffdrentes cultures, et A la pre
paration d'histoires consacrees aux arts (la musique par exemple) et A la littdrature, afin d
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favoriser la connaissance mutuelle et l'interpdn6tration de ces cultures sur des bases dqui-
librdes. Un soutien pourra ktre 6galement apporte a la collecte et a la preservation des ma-
nuscrits anciens et contemporains de toutes les aires g6oculturelles et aux actions de nature A
en dlargir 'accds aux chercheurs.

Le cinquiene sous-programme (Etudes sur la specificit6 et l'universalite des valeurs culturelles)
comprend des Ztudes et recherches visant h approfondir les notions de valeur culturelle et de
sp6cificitd des valeurs culturelles ; A dclairer les conditions d'un dquilibre entre 'affirmation
de 1identit6 et les impdratifs d'une cohabitation harmonieuse et dt un enrichissement mutuel des
cultures ; h preciser sur le plan mrthodologique la d6finition d'un ensemble de valeurs
communes, d'ordre esthdtique et 6thique, largement partagdes, et A degager les conditions de
leur reconnaissance par les individus, les socidtes et la communaute internationale.

rogramme XI.3 - CREATION ET CREATIVITE

,a forme la plus achevde de toute vie culturelle reside dans la crdation, dont chacun reconnalt 11076
lue, de toutes les activit6s humaines, c'est elle qui exprime le mieux une civilisation.

De mame la crdativite, qui reprdsente Paptitude des groupes et des individus, voire des 11077
;oci6t6s entieres, 6 decouvrir, a inventer ou 6 reinventer toutes les formes d'expression en
-apport avec leur univers propre et i approfondir les significations ethiques ou esthdtiques de la
rie, constitue un aspect essentiel de la participation des individus et des groupes h la creation
le leur culture.

Or Pexercice de la creation comme celui de la crdativit6 semblent rencontrer depuis 11078
luelques annees des difficult6s importantes, en liaison peut-&tre (mais ceci demanderait A 6tre
claird) avec leur 6largissement mrne dans certains domaines.

Certaines formes de creation paraissent en d6clin, notamment dans certains pays en 11079
ieveloppement, en raison de l'affaiblissement de leur lien avec certaines fonctions de la vie
,ociale. S'agissant de l'artisanat, la hausse du prix des matieres premieres, l'importation
nassive de produits d'usage courant, la substitution L la demande locale d'une certaine demande
ouristique causent de sensibles perturbations. A ces raisons viennent s'en ajouter d'autres :
'apparition d'artisans sans formation s6rieuse, et le manque de renouvellement des sp~cialistes,
iu fait d'une certaine d6saffection des jeunes pour les m6tiers artisanaux.

Dans les pays industrialis6s, certaines formes de creation sont dgalement en crise, en 11080
-aison de la concurrence des medias audiovisuels, dont le temps d'dcoute est tres superieur h
:elui consacr6 par exemple A la lecture. Dans le domaine de la litterature, de la musique, parfois
les arts plastiques, la diffusion massive de produits de consommation courante se fait au
16triment d'oeuvres plus difficiles (quasi-disparition des 6ditions de podsie publiee par exemple).
Mnfin il arrive encore trop souvent que les artistes soient consider6s avec m6fiance par certains,
ommme des asociaux en puissance.

De mrme certains aspects de la crdativite esthetique et intellectuelle subissent une erosion, 11081
roire un affaiblissement. Dans les pays industrialis~s, le temps libre, pourtant en augmentation,
st surtout consacre h des activites de consommation culturelle passive, ou A des activit6s autres

jue culturelles. Dans les pays en developpement, h c6te de formes d'expression crdatrice remar-
juables, on observe aussi parfois une certaine perte de confiance dans les valeurs propres et les
.ormes specifiques de la creativite, par rapport aux valeurs et aux formes importees. Or une
3ocidt6 qui perd sa creativit6 s'affaiblit en gendral.

Dans ces differents domaines, un certain nombre de dispositions ont dejA etd prises, dont 11082
1 convient de tenir compte pour dvaluer la situation de fagon complete.

S'agissant de la condition de 1'artiste, des mesures ont souvent dte decid6es par les Etats 11083
lans le domaine 6conomique et social. Dans le cadre de la coopdration internationale, la Recom-
nandation de Belgrade relative h la condition de I'artiste (1980), outre les propositions qu'elle
ontient en matiere sociale et economique en faveur des artistes, pose le probleme de la libert6

ile la crdation et de la diffusion des oeuvres, dans le contexte des diverses socidtds.

Au plan national, ont dt6 dgalement institudes de nombreuses filieres de formation destindes 11084
iux crdateurs et surtout aux interpretes, selon les voies propres aux differentes cultures.
1'dducation artistique scolaire et, dans une certaine mesure, non scolaire (A travers l'6ducation
;opulaire par exemple) a 6t6 elle aussi developpee.

Le domaine de la diffusion s'est vu doter d'equipements culturels spdcialises ou polyva- 11085
.ents, ailleurs on a continue h utiliser des espaces ddvolus 6 la vie culturelle. Les oeuvres des
rdateurs de toutes disciplines ont etd parfois diffusdes par les m~dias. Dans certains cas sont

3pparues des formes de cr6ation nouvelle lides aux technologies de pointe. La diffusion a td le
rait des pouvoirs publics et du secteur privd, i but lucratif ou non.
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11086 Mais en matinre de creation comme de creativitO, beaucoup reste a faire, tant en matierE
d'6tude que de soutien opdrationnel 6 des actions jug6es exemplaires.

Objectifs et principes d'action

11087 I semble d'abord indispensable de mieux connaitre les secteurs d'activit6s, les agents principaux
et les difficultds majeures qui se rencontrent dans des domaines plus commentes quE
veritablement connus. Il est particulieriment utile d'identifier et de comprendre les situations dE
crise grave et d'en saisir les raisons, afin de pouvoir y porter reme!de, au moins partiellement :
par exemple la situation des formes sp6cifiques de la crdation dans les pays en d6veloppement el
le sort des artistes anonymes pratiquant des formes d'art mal reconnues et peu protegdes. LE
fonctionnement des systemes de reconnaissance des talents, la situation du marcli de la creation
dans differents contextes mrritent aussi un examen approfondi.

11088 11 est egalement necessaire de sensibiliser toutes les couches de la population . la vie et h
la crdation artistique et intellectuelle, en s'int6ressant 4 toutes les formes d'dducation du public
en la matiere et en encourageant les pratiques d'amateurs.

11089 Il est tout aussi important de former les cr6ateurs et interpretes, meme si la formation des
crdateurs ne peut se substituer A l'416ment prdalable irremplavable qu'est le talent. Il faut
6galement examiner l'ampleur des besoins en ce qui concerne les auxiliaires de la crdation,
notamment dans les arts impliquant le recours A des technologies complexes.

11090 Il est encore n~cessaire de poursuivre et de renforcer les mesures ddjh prises en mati6re
de protection des artistes, dans leur travail et leurs conditions de vie. Il convient aussi de
renforcer les systemes de stimulation de la cr6ation, en recherchant h la fois une meilleurE
utilisation des moyens existants et la mise en oeuvre de nouvelles formes de soutien, notamment
par les aides publiques indirectes et, le cas dcheant, le secteur privd. L'effort devrait 6galement
porter sur la recherche des nouveaux rbles que l'artiste pourrait jouer dans la societ6, et des
nouveaux champs d'action ob il pourrait exercer ses activites, en disposant de nouveaux moyens.
Ainsi les artistes pourraient participer h la production, industrialisde ou non, d'objets d'usagE
courant, l'elaboration de programmes d'architecture et d'urbanisme, A certaines activitds
d'enseignement, d'animation, voire d'aide aux handicapds mentaux ; ils pourraient naturellement
contribuer I l' 16aboration des produits culturels endogenes diffusds par les rndias (participation

l'elaboration des scenarios, des decors, etc.). Enfin les 6crivains, artistes et artisans
pourraient ktre davantage associds A la d6finition et . l'application des programmes culturels et
sociaux, nationaux et internationaux.

11091 Il est important 6galement de favoriser les contacts entre les artistes et la population,
notamment en leur rendant accessibles les grands m6dias de diffusion et en tenant compte dE
l'influence importante que ceux-ci peuvent avoir sur certains types de crdation.

11092 Les principes d'action de ce programme peuvent etre les suivants :

- il convient de situer d'abord la libert6 de creation, d'expression et de diffusion dans leE
diff~rents contextes culturels et sociaux comme un principe prealable A toute action en faveu
de la crdation et de la crdativit6 ;

- il est necessaire ensuite de faciliter par tous les moyens les relations entre les cr6ateurs et le
socidte dans laquelle ils vivent, en associant ceux qui le desirent hi la vie generale de le
societe ;

- il n'est pas souhaitable de faire une s~paration trop tranchde entre creativit6 et creation,
amateurs et professionnels, qui serait artificielle dans certains types de socidtd.

Sous-programmes

11093 Ce programme se decompose en cinq sous-programmes.

- Au titre du premier sous-programme (Connaissance des domaines de la creation artistique et
littdraire, condition et nouveaux r6les de l'artiste), sont proposes des travaux d'investigatior
et d'analyse sur la situation de Part dans les diff~rentes societes. Ces analyses portent sur leE
divers domaines de la crdation artistique et litteraire ; elles interessent autant les crdateur,
que les interpretes, et les professionnels - quel que soit leur mode de formation - que le,
amateurs. Les axes de recherche suivants seront privilegi~s : recensement et analyse struc-
turelle des professions artistiques (artistes et dcrivains, auxiliaires techniques de la creation,
commentateurs et informateurs specialis6s...) ; place des pratiques artistiques non profession-
nelles ; processus d'emergence et de reconnaissance des talents ; march6 et d6bouches des
arts et de la creation litteraire, notamment dans les pays en d~veloppement ; protection dt
droit des createurs, encouragement aux activites de creation et d'interpr~tation et definition d
r6le et des nouvelles responsabilitds de l'artiste : application de la Recommandation relative t
la condition de Partiste (Belgrade, 1980) ; etudes et recherches sur les mesures 6conomiqueE
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et sociales h prendre en faveur des professions artistiques y compris artisanales ; contribution
des artistes et des artisans h la ddfinition et i l'application des programmes culturels, 6co-
nomiques et sociaux, nationaux et internationaux.

- Le deuxieme sous-programne (Education et sensibilisation artistiques du public) porte sur

1'encouragement a l'elaboration et 'application do methodes visant a sensibiliser et 4 6duquer
le public aux formes esth6tiques du pass6 et du present, en tenant compte de la diversit6 des
cultures, ot A eveiller le potentiel crdateur de chacun (en liaison avec le grand Programme V,
Programme 1). Le r6le des groupements d'amateurs dans la stimulation de la cr6ativitd et dans
la r6activation des arts populaires sera encourag6. A ces fins, des services consultatifs, des
missions d'6valuation et de programmation, des ateliers experimnentaux et des stages sont envi-
sagds, en cooperation avec les institutions sp6cialisees.

- Le troisieme sous-programme (Formation des createurs, des interpretes et des specialistes)
concerne l'aide apport6e A la formation des cr6ateurs, des interpretes et de leurs auxiliaires
dans le cadre des institutions specialisees et des filieres de formation traditionnelle. Une
attention speciale sera accordde A l'initiation des artistes aux nouvelles technologies, notamment
audiovisuelles, cornme instrument de cr6ativit6, tout autarit qu'A la formation des artisans et
artistes traditionnels. Avec un souci particulier de polyvalence, cette aide prendra les m~mes
formes que celles prevues pour le deuxibme sous-programme (voir ci-dessus), et comprendra
l'6tablissement de filieres de formation et l'attribution de bourses.

- Le quatrieme sous-programme (Action promotionnelle en faveur des arts, des lettres et de
l'artisanat) regroupera des activit~s specifiques en faveur de certains domaines d'expression
traditionnelle et contemporaine (musique, thdAtre, litt6rature, danse, arts plastiques, art
cinematographique, photographie, design, folklore, artisanat) ; il visera h encourager la cr~a-
tion et a stimuler la creativit6 de la communaut6 tout entidre dans ces diff~rents domaines
artistiques, ainsi qu'I promouvoir la contribution des artistes A la production, industrialisde ou
non, d'objets d'usage courant et aux programmes d'architecture et d'urbanisme. A cette fin,
des services consultatifs, des reunions d'experts, des ateliers, des stages, et des colloques
seront organis6s en coop6ration avec la communaut6 internationale des artistes, les institutions
specialis6es et les organisations non gouvernementales.

- Le cinquieme sous-programme (Diffusion de la cr6ation contemporaine) vise, en collaboration no-
tamment avec les organisations non gouvernementales, h dlargir l'audience de la cr*ation con-
temporaine dans tous ses aspects en facilitant les contacts des artistes et des 6crivains avec
les populations et leur acces aux m6dias. Un premier theme interesse les moyens et les lieux
classiques de rencontre entre cr6ateurs et public, le renforcement de I'information sur les
manifestations culturelles et l'volution de la creation contemporaine, lt encouragement aux
festivals et rencontres artistiques interregionales (en liaison avec le Programme 2). Le
deuxibme theme met l'accent sur la recherche des conditions propres A faciliter l'acces et la
participation des createurs aux m6dias et aux industries culturelles, en tant que moyens de
faire connaitre leur cr6ation.

3rogramme XI.4 - DEVELOPPEMENT CULTUREL ET POLITIQUES CULTURELLES

'ulture et d6veloppement economique ont W congus pendant longtemps cornme des 616ments 11094
Entinomiques que leur nature merme rendait incompatibles. La culture semblait appartenir i l'ordre
le la qualite, le d6veloppement economique, exclusivement, A celui de la quantite. C'est pourquoi
lans les pays industrialis6s, l'arnlioration du niveau de vie a souvent dt6 poursuivie au detri-
.ent de la qualit6 de la vie, et dans les pays en d6veloppement, les exigences de la croissance
conomique et sociale, faisant parfois appel A des modeles 6trangers, Pont souvent emporte sur
es imperatifs de la protection ou de la reactivation des valeurs culturelles propres.

Cette conception limitee a contribu6 A inspirer les politiques culturelles qui ont vu le jour 11095
tans de nombreux Etats, et qui ont 6te le plus souvent ax6es sur I'encouragement aux
eaux-arts, sur la conservation du patrimoine architectural exceptionnel, sur l'acces A une
ulture de haute qualit6, parfois d'origine etrangere, et sur l'aide apportse A la creation des
euls artistes professionnels. Des structures ont 60 cr46es, des administrations ont 6 mises en
lace ou renforedes, des lgislations ou des reglementations ont 60 6laborees ou developpdes,
es financements publics et parfois priv6s ont pu 6tre assures. La realisation d 14quipements
ulturels a 6t6 lanc6e ou poursuivie et la formation des agents de ces politiques a debute dans
ertains pays, ou s'est amplifie dans d'autres. Aujourd thui, les trois quarts des Etats membres
e l'Unesco comptent un ministere ou un organisme central charge exclusivement, ou
oncurremment avec d'autres institutions, de la responsabilit6 des affaires culturelles.

Cependant, les obstacles rencontrds par ces politiques, notamment pour permettre l'exer- 11096
ice reel des droits culturels et la participation effective de la population A la vie culturelle, ont
onduit certains Etats A 41aborer et A mettre en oeuvre des politiques plus globales, qui se sont
ffore6es de relier davantage la culture et le developpement economique et social, Dans certains
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pays, l'articulation a 6t6 mieux assur6e entre la culture et certains secteurs cl6s du developpc
rent, tels que l'ducation, la science et la technique, 'environnement et le cadre de vie, I
communication. Grace aux progres de la reflexion sur la culture, une dtape supplementaire a 61
franchie, lorsque certaines initiatives, encore trbs fragmentaires, ont permis d'int6grer la cultur
dans les differentes composantes du progres economique et social et ont cherchd t donner a
developpement sa viritable dimension culturelle.

11097 Ainsi a commenc6 A entrer dans les faits l'idee, admise depuis assez longtemps dans so
principe, que le developpcment ne peut se limiter au seul champ 6conomique, qu'il implique qu
les objectifs de la croissance soient definis dgalement en termes de valorisation culturellE
d'6panouissernent individuel et collectif, et de bien-&tre gendral. Cette conception d'un davE
loppement moins gaspilleur d'6nergie, plus respectueux de l'environnenent et plus soucieux de I
vie communautaire et de la convivialit6, commence i 6tre accept6e aussi bien par les pays e
d6veloppement que par les pays industrialisds.

11098 Toutefois, il reste encore beaucoup b faire pour donner au developpement sa veritab1
dimension culturelle. La meconnaissance des aspirations et des besoins des populations demeui
grande. La rigidit6 bureaucratique et le cloisonnement entre les services adinistratifs chargd
de la culture et les autres administrations sont excessifs. Les ressources humaines et financierE
n6cessaires pour elaborer et mettre en oeuvre, tous les niveaux et dans tous les secteurs, dE
politiques de developpement culturel, sont encore insuffisantes. Ainsi s'explique-t-on que dan
de nombreux pays (et pas ndcessairement dans les pays en developpement oti, malgrd les effet
negatifs de certains produits culturels diffus6s massivement, se poursuivent encore de longuE
traditions culturelles), les populations n'aient guere le sentiment de participer A une vi
culturelle dont les foyers sont encore trop centralisds et les activites definies sans veritab.
concertation.

11099 Or beaucoup s'accordent a considerer - comme en a clairement temoign6 la deuxieme Conft
rence mondiale sur les politiques culturelles (Mexico, 1982) - que c'est dans la culture, tre
probablement, que r6sident les solutions virtuelles A certaines difficultds et impasses que conna
le monde contemporain ; que c'est dans le domaine culturel que peuvent ktre actuellement prisE
les initiatives sans doute les plus stimulantes en vue du renforcement de la coopdration intei
nationale, du progres des connaissances et de l'epanouissement de la crdativitd. C'est dire lin-
portance d6cisive de la cooperation culturelle dans le rapprochement entre les hommes, la corr
prehension mutuelle entre les nations et l'6dification de la paix, des lors que cette coopdration E
fonde sur la reconnaissance pleniere de lPegale dignitd de toutes les cultures et qu'elle va c
pair avec l'dlimination de l'ignorance, des prejugds et de l'intol6rance. L'organisation dE
dchanges culturels dans un large esprit de r6ciprocite et la mise en commun d'expdriences, c
recherches, d'activites et de moyens devraient ainsi contribuer A renouveler les formes de
coopdration internationale, tout en suscitant et favorisant la r6flexion de la communaute mondia'
sur les problemes fondamentaux de la culture dans le monde contemporain, le ddveloppemeT
culturel et les politiques culturelles.

Objectifs et principes d'action

11100 Les objectifs de ce programme sont de mieux connaitre les significations concrktes de la prise e
compte de la culture comme dimension voire comme fondement du developpement 6conomique (
social ; d'6tudier les 6carts qui existent entre les pratiques culturelles des individus et d(
groupes (parfois distinctes de leurs aspirations profondes) et les politiques culturelles qui soi
mises en oeuvre ; d'dvaluer les conditions de l'exercice effectif des droits culturels et de
participation ; de permettre tous les pays de disposer des instruments n6cessaires au develoj
pement culturel et de les aider 4 les adapter aux differents contextes politiques et sociaux
de former les personnels addquats, qui sont particulierement n6cessaires dans de nonbreux pays
en veillant A leur polyvalence, h leur connaissance des besoins culturels de chaque population, 4
A leur relation avec les autres agents du developpement ; enfin, de contribuer au renforcemei
de la coopdration culturelle internationale et de favoriser ainsi le rapprochement entre les peupE
et l'ddification de la paix.

11101 Les principes d'action qui guident ce programme sont

- d'abord, le souci de favoriser I'acces et la participation des populations A la vie culturelle
de permettre ainsi l'6panouissenent de leur creativite individuelle et collective ;

- la volonte de renforcer la prise en compte des eldments culturels dans les diverses strat6gi(
et programmes de developpement 6conomique et social ;

- plus gendralement, la pr6occupation d'assurer une relation permanente entre la culture
l'ensemble de la societ6 dont elle est l'expression.

- enfin, le souci de mettre l'action culturelle au service du renouvellement de la coop6ratic
internationale.
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Sous-programmes

Le programme concernant le d6veloppement culturel se subdivise en cinq sous-programmes. 11102

- Le premier sous-programme (Dimension culturelle du d6veloppement) comprend des 6tudes et
recherches sur la port6e concrete d'une int6gration effective de la dimension culturelle au
d6veloppement (principaux axes : prise en compte des donn6es culturelles locales, notamment
des systdmes de valeurs, dans les programmes de ddveloppement ; recours h certains moyens
d'expression et d'action culturelle comme supports du d6veloppement 6conomique et social ;
conditions de I'dpanouissement culturel des individus et des groupes ; interactions entre la
culture et certains domaines et instruments clds du d6veloppement : dducation, communication,
science et technologie, environnement et cadre de vie, notamment professionnel. (En liaison
avec le Programme 2 et avec les grands Programmes VI et VIII).

- Le deuxikme sous-programme (Droits culturels et participation h la vie culturelle) s'organise
autour de trois th6mes : pratiques culturelles des individus et des groupes et politiques
culturelles dans les diff6rentes soci6t6s ; 6valuation de l'exercice effectif des droits culturels ;
ddfinition des conditions g6n6rales et mise au point des m6thodes et techniques de la partici-
pation. Au premier th6me sont consacr6es des 6tudes et recherches visant h am6liorer l'infor-
mation sur les besoins et les aspirations des populations, ainsi que sur les pratiques et les
politiques culturelles effectives A partir de donndes quantitatives et qualitatives 6tablies sur
des bases comparables. Au deuxieme correspondent des 6tudes et recherches sur la situation
actuelle, dans le monde, en ce qui concerne l'exercice effectif des droits culturels individuels
et collectifs (en portant une attention particuliere aux groupes minoritaires et aux travailleurs
migrants), notamment pour dvaluer 'application de la "Recommandation concernant la participa-
tion et la contribution des masses populaires L la vie culturelle" (Nairobi, 1976). Le troisieme
theme concerne la definition des conditions generales de la ddmocratie culturelle : dlargissement
de l'acces et de la participation, libert6 d'expression, encouragement A la creativitd (cf.
Programme 3). I porte aussi sur la mise au point des mthodes et des techniques de la parti-
cipation h la vie culturelle : ddcentralisation, concertation, animation, initiative privde et vie
associative, etc.

- Le troisieme sous-programme (Elaboration et mise en oeuvre des politiques culturelles) vise A
aider les Etats membres . ddfinir des politiques culturelles adaptdes aux besoins et aux as-
pirations de leurs peuples et s'insdrant dans l'ensemble des politiques menes au niveau
national ; h promouvoir en consdquence L'd1aboration de stratdgies de ddveloppement culturel
int6grdes aux strat6gies globales de ddveloppement et A renforcer P'harmonisation et la coor-
dination des politiques culturelles et des politiques mendes en matidre d'dducation, de science
et de technologie, de communication ou d'environnement. Un intdrdt particulier sera portd A cet
effet aux potentialitds qu'offrent les industries culturelles nationales et rdgionales, publiques et
privdes, en matidre de ddveloppement culturel et d'action culturelle et aux possibilitds qu'elles
ouvrent d'dlargir l'accds et la participation A la vie culturelle ainsi que d'encourager la pro-
duction culturelle nationale et sa diffusion internationale. Ce sous-programme visera dgalement

favoriser la mise en place, l'extension ou le perfectionnement des instruments de 'action
culturelle, qu'il s'agisse des institutions, des structures, des dquipements, des programmes,
des mdthodes et des moyens, et A apporter un soutien opdrationnel h Lidentification, la prd-
paration, la mise en oeuvre et I'dvaluation de projets culturels. IL couvrira notamment les
domaines de 'administration et de la gestion, de la planification et de la programmation, de
L'dconomie et du financement, de la recherche, de la documentation et de L'dchange d'informa-
tions en matiere de ddveloppement culturel.

- Le quatrieme sous-programme concerne la formation des personnels du ddveloppement culturel.
Les activitds auront trait h l'dlaboration de programmes et de mdthodes, a L'organisation de
cours, de stages, de sdminaires et d'6changes de spdcialistes dans les diffdrents domaines du
ddveloppement culturel : recherche, administration et planification, financement, animation,
gestion des institutions et des 6quipements. L'accent sera mis sur une certaine polyvalence et
sur la connaissance du terrain. Au-delA de la formation des personnels spdcialises, le sous-
programme vise h sensibiliser les administrations responsables des diffdrents services publics A
la dimension culturelle de leur action. Un appui sera apporte A la crdation et au ddveloppement
de centres rdgionaux et nationaux et d'autres filidres de formation.

- Le cinquieme sous-programme (Coopdration culturelle internationale) vise h la stimulation
d'dchanges culturels dquilibrds et h la mise en commun d'6tudes, de projets et de ressources
en matidre de d6vcloppement culturel et de politiques culturelles. I tend h soutenir des exp6-
riences novatrices, porteuses d'effets multiplicateurs et adaptables A diffdrentes situations. IL
porte sur L'organisation de confdrences, sdminaires, stages, cours, etc. aux niveaux sous-
rdgional, rdgional, interrgional et international ainsi que sur I'identification, la pr6paration, la
mise en oeuvre et L'6valuation de projets pilotes opdrationnels, au moyen de services consulta-
tifs, consultations ou missions techniques. L'ensemble de ces activitds sera rdalis6 dans un
souci de d6centralisation et en collaboration avec les commissions nationales et les institutions
ou organisations intergouvernementales et non gouvernementales et les fondations int6ressdes.
Une attention particuliere sera accordde h la coop6ration technique entre pays en
ddveloppement.
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RESOLUTION 4XC/2/11

11103 Grand programme XI «La culture et I'avenir >

La Confirence ginirale,
Rappelant que l'analyse de la probl6matique mondiale figurant dans la premiere partie du

document 4XC/4 a mis en lumiere le rdle de la culture dans le monde contemporain, dont les
problemes, mais aussi les promesses, prennent tout leur sens lorsqu'on les considere dans une
perspective culturelle,

Rappelant en outre que cette analyse a soulign6 le caractere fondamental de l'identite culturelle,
conque comme le noyau vivant de la personnalit6 individuelle et collective, tout & la fois prin-
cipe de l'accomplissement des individus et levier de la liberation des peuples, et qu'elle a 6gale-
ment fait ressortir la n6cessit6 de preserver et de promouvoir la diversit6 culturelle, face aux
tendances croissantes h l'uniformisation des comportements et A l'homogen6isation des modes
de vie,

Convaincue que l'ouverture de chaque culture aux autres est la condition m~me de l'enrichissement
et de la vitalit6 des identit6s culturelles,

Convaincue igalement que la coop6ration culturelle internationale est un d6ment essentiel de rappro-
chement entre les hommes, de comprdhension mutuelle entre les peuples, de coop6ration entre
les nations et de renforcement de la paix, si elle repose sur une reconnaissance effective de
l'6gale dignit6 de toutes les cultures, sur le respect de l'ind6pendance et de la souverainet6 de
tous les pays et la non-ing6rence dans leurs affaires int6rieures et sur la recherche d'une r6ci-

procit6 dans les 6changes,
Soulignant par ailleurs la place centrale qu'occupe la culture au cour des processus de d6veloppement,

dont elle constitue tout h la fois la source, le moteur et la finalit6 ultime,

Riaffirmant la n6cessit6 d'int6grer les donn6es culturelles dans les strategies du d6veloppement 6co-

nomique et social et de red6finir les objectifs de la croissance en termes de valorisation culturelle

et humaine,

Prenant acte des principaux acquis de la deuxieme Conference mondiale sur les politiques culturelles

(Mexico, 1982) en ce qui concerne l'analyse des problemes fondamentaux de la culture dans le

monde contemporain et la recherche des solutions qui pourraient y tre apport6es, et rappelant

les principes 6nonc6s dans la D6claration de Mexico sur les politiques culturelles,
Considirant que l'Unesco, en vertu du mandat que lui a confi6 son Acte constitutif, de l'expdrience

qu'elle a acquise et des liens privil6gi6s qu'elle entretient avec la communaut6 intellectuelle

et artistique mondiale, a un rble de premier plan & jouer dans le renouveau de la vie culturelle,

de maniere que la culture soit une dimension essentielle de l'existence des individus et du d6ve-

loppement des soci6t6s ainsi que le fondement de nouvelles formes de coop6ration entre les

peuples,

Rappelant sa r6solution 21C/100 sur la preparation du Plan h moyen terme pour 1984-1989 et la

partie IV, concernant la culture, de l'annexe A cette r6solution, ainsi que sa r6solution g6ndrale

21C/4/01 sur le programme relatif A la culture,

Considirant que l'Organisation a pour mission de promouvoir l'application des instruments normatifs

internationaux adopt6s par la Conf6rence g6n6rale en vue de la sauvegarde du patrimoine

culturel, A savoir : la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit arm6

(1954), la Recommandation d6finissant les principes internationaux A appliquer en matiere de

fouilles arch6ologiques (1956), la Recommandation concernant les moyens les plus efficaces de

rendre les mus6es accessibles A tous (1960), la Recommandation concernant la sauvegarde

de la beaut6 et du caractere des paysages et des sites (1962), la Recommandation concernant

les mesures h prendre pour interdire et emp6cher l'exportation, l'importation et le transfert de

propri6t6 illicites des biens culturels (1954), la Recommandation concernant la pr6servation

des biens culturels mis en peril par les travaux publics ou priv6s (1968), la Convention concer-
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nant les mesures A prendre pour interdire et emp~cher l'importation, l'exportation et le trans-
fert de propri6t6 illicites des biens culturels (1970), la Convention concernant la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel (1972), la Recommandation concernant la protection,
sur le plan national, du patrimoine culturel et naturel (1972), la Recommandation concernant
la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et leur rble dans la vie contempo-
raine (1976), la Recommandation concernant l'6change international de biens culturels (1976),
la Recommandation pour la protection des biens culturels mobiliers (1978), la Recomman-
dation pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement (1980),

Rappelant ses pr6c6dentes r6solutions par lesquelles elle a fait appel A la solidarit6 internationale en
faveur de la sauvegarde de certains monuments, ensembles et sites historiques insignes qui sont
considdr6s comme des 616ments essentiels du patrimoine commun de l'humanit6,

Rappelant ses r6solutions 20C/4/7.6/5 et 21C/4/09 relatives aux statuts et aux activites du Comit6
intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels A leur pays d'origine ou de
leur restitution en cas d'appropriation ill6gale,

Rappelant la Recommandation concernant la participation et la contribution des masses populaires
A la vie culturelle (Nairobi, 1976), fond6e sur le principe g6n6ral inscrit dans l'article 27 de la
Declaration universelle des droits de 1'homme, selon lequel a toute personne a le droit de prendre
part librement A la vie culturelle de la communaut6 n,

Rappelant la Recommandation relative a la condition de l'artiste (Belgrade, 1980) et la r6f6rence qui
est faite dans la D6claration de Mexico sur les politiques culturelles A la libert6 d'opinion et
d'expression comme tant indispensable A l'activit6 creatrice de l'artiste et de l'intellectuel,

Rappelant la D6claration de Londres et la recommandation g6n6rale, adopt6es par le Congres
mondial du livre (Londres 1982), et soulignant le r6le du livre et de l'6crit dans le d6veloppement
culturel et les 6changes entre les cultures,

Rappelant la D6claration des principes de la cooperation culturelle internationale (1966) qui affirme
que la coop6ration culturelle est un droit et un devoir pour tous les peuples et toutes les nations,
ainsi que ses r6solutions 20C/12.1 et 21C/12.1 qui soulignent le r6le de la cooperation culturelle
et scientifique sur la base de l'6galit6 et de l'int&r&t mutuel en tant que facteur important du
renforcement de la paix, de l'amiti6 et de la comprehension r6ciproque entre les peuples,

Rappelant les recommandations adopt6es par les diff6rentes confdrences intergouvernementales sur
les politiques culturelles qui ont 6t6 organis6es au niveau international ou r6gional (Venise,
1970; Helsinki, 1972; Yogyakarta, 1973; Accra, 1975; Bogota, 1978; Mexico, 1982),

1. Approuve les orientations du grand programme XI a La culture et l'avenir n, dont les iddes-
forces - pr6servation et mise en valeur du patrimoine culturel, promotion des identit6s
culturelles et des 6changes interculturels, de la cr6ation et de la cr6ativit6, dimension culturelle
du d6veloppement, pluralisme culturel et d6mocratie culturelle - sont en conformit6 avec les
principes 6nonc6s dans la D6claration de Mexico sur les politiques culturelles;

2. Invite le Directeur gendral A prendre comme base de la programmation biennale des activit6s de
l'Organisation pendant la periode 1984-1989 les programmes qui constituent le grand pro-
gramme XI :
2.1 Programme X1.1 (( Patrimoine culturel))

(a) Qui vise :
(i) A encourager l'inventaire et 1'6tude du patrimoine culturel sous ses diverses

formes, en particulier ses aspects non physiques ;
(ii) A assurer la protection du patrimoine culturel, en favorisant la mise au point

de 16gislations adapt6es, la poursuite de 'action normative et de 'action opdra-
tionnelle en faveur de la sauvegarde et de la mise en valeur des monuments et
sites historiques, ainsi que le ddveloppement des mus6es;

(iii) A renforcer les structures, programmes et methodes de formation des personnels
sp6cialis6s ;

(iv) A sensibiliser les populations aux problemes de la sauvegarde, en les aidant Z
mieux apprecier leur propre patrimoine et celui des autres peuples,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants :
(i) Inventaire et 6tude du patrimoine culturel immobilier et mobilier, y compris les

manifestations culturelles propres aux enfants;
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(ii) Inventaire, collecte et 6tude du patrimoine non physique;
(iii) Action normative pour la prdservation et la mise en valeur du patrimoine et aide

h la planification des politiques de sauvegarde;
(iv) Action opdrationnelle pour la sauvegarde et la rdintegration dans la vie contem-

poraine du patrimoine culturel immobilier;
(v) Pr6servation et pr6sentation du patrimoine culturel mobilier;
(vi) Formation des personnels spdcialisds;

(vii) &change d'informations et sensibilisation des populations;
2.2 Programme XI.2 a Identitj culturelle et relations interculturelles n

(a) Qui vise h promouvoir, tout A la fois, l'affirmation crdatrice des identit6s et l'enri-
chissement r6ciproque des cultures,

(i) En favorisant l'6tude et la diffusion des 616ments des diffdrentes cultures, tant
en ce qui concerne les langues, l'histoire et les modes de vie qu'en ce qui concerne
les valeurs dont ces cultures sont porteuses;

(ii) En encourageant les recherches relatives aux incidences du d6veloppement techno-
logique - notamment celles des structures des industries culturelles - sur les
identit6s culturelles, y compris sur les manifestations culturelles propres A la
jeunesse;

(iii) En stimulant l'6tude des m6canismes de la communication interculturelle et en
renforqant les echanges entre cultures, de maniere h favoriser la comprehension

internationale et l'6dification de la paix;
(iv) En s'attachant A promouvoir les modalitds de cooperation avec les Etats

membres en vue de la sauvegarde, de la collecte et de la conservation de manus-
crits anciens et contemporains, 616ments essentiels du patrimoine culturel et de
I'identit6 culturelle des peuples;

(v) En 6clairant les rapports entre les valeurs communes A l'ensemble de 'humanit6
et les valeurs sp6cifiques propres aux diverses identites,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants :
(i) Connaissance des cultures et promotion des identit6s culturelles;
(ii) Etude des rapports entre la culture et le d6veloppement techno-industriel;
(iii) Analyse et stimulation de la communication interculturelle;

(iv) Action promotionnelle en faveur de l'appr6ciation mutuelle des cultures;
(v) ttudes sur la sp6cificit6 et l'universalit6 des valeurs culturelles;

2.3 Programme XI.3 a Criation et criativite%

(a) Qui a pour objet :

(i) De contribuer A une meilleure connaissance de la situation de 'art dans les diff&

rentes soci6tes, et en particulier d'6lucider les conditions favorables au d6velop-
pement du processus d'innovation et de crdation, en ce qui concerne notamment
la protection des droits des cr6ateurs, 'amdlioration de la condition de l'artiste
et la promotion de son rble dans la soci6td et les mesures de soutien et de
stimulation de la creation;

(ii) De promouvoir la sensibilisation et 1'6ducation artistiques du public et de cr6er
de nouvelles formes d'6change entre les createurs et la socidte en vue de la
participation du plus grand nombre h la vie artistique et intellectuelle ;

(iii) De d6velopper, notamment par le moyen de bourses et d'6changes, les systemes

de formation des createurs et des interpretes ;
(iv) D'encourager la cr6ation artistique sous toutes ses formes (littdraires, thdatrales,

musicales, audio-visuelles, plastiques, architecturales, artisanales, etc.), notam-

ment celles qui sont menac6es par les transformations 6conomiques et sociales

affectant les societ6s contemporaines, et de promouvoir 'utilisation des techno-

logies modernes au service de la creation;

(v) D'61argir l'audience de la creation contemporaine en facilitant l'acces des

cr6ateurs aux m6dias et aux industries culturelles et de developper les rencontres

entre artistes des diverses aires gdoculturelles, avec le souci de garantir le respect

de toutes les formes d'inspiration et de toutes les techniques artistiques,
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(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants :
(i) Connaissance des differents domaines de la cr6ation artistique; condition et

nouveaux r~les de I'artiste;
(ii) ]ducation et sensibilisation artistiques du public;
(iii) Formation des createurs, des interpretes et des sp6cialistes;
(iv) Action promotionnelle en faveur des arts, des lettres et de 'artisanat;

(v) Diffusion de la crdation contemporaine;
2.4 Programme XI.4 ( D~veloppement culturel et politiques culturellesn

(a) Dont l'objectif est :
(i) De poursuivre l'6lucidation de la notion de culture et de promouvoir une prise

en consid6ration effective de la culture comme dimension et comme finalit6 du
d6veloppement, et d'encourager & cet effet l'6tude des interactions qui existent
entre la culture et certains domaines cl6s du d6veloppement tels que l'6conomie,
la science et la technologie et l'6ducation et la communication;

(ii) De promouvoir un exercice effectif des droits culturels, notamment par les
minorit6s et les cat6gories les plus d6favoris6es, en vue de susciter I'6cMosion
d'une v6ritable democratie culturelle;

(iii) D'aider les ktats membres A d6finir des politiques culturelles adapt6es aux
besoins et aux aspirations de leurs peuples, et A se doter des moyens et des
personnels n6cessaires au d6veloppement culturel;

(iv) De favoriser, A cet effet, l'6panouissement des potentialitds qu'offrent les indus-
tries culturelles nationales et r6gionales, publiques et priv6es, de maniere qu'elles
contribuent A la mise en ouvre des strat6gies d'action culturelle;

(v) De promouvoir la cooperation culturelle A tous les niveaux - sous-r6gional,
r6gional, interr6gional et international - en portant une attention particuliere
A la coop6ration entre pays en d6veloppement,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants:
(i) Dimension culturelle du d6veloppement;
(ii) Droits culturels et participation h la vie culturelle;
(iii) tlaboration et mise en ouvre des politiques culturelles;
(iv) Formation des personnels du d6veloppement culturel;
(v) Coop6ration culturelle internationale;

3. Recommande au Directeur g6n6ral, lors de I'61aboration des programmes biennaux pour la
p6riode 1984-1989, d'accorder une attention particuliere :

(a) Aux liens entre le grand programme XI et les activites pr6vues au titre d'autres grands pro-
grammes et concernant le d6veloppement, l'6ducation et la communication (notamment dans
le domaine de la promotion du livre et de l'6crit), les relations entre sciences, technologie et
soci&t6, l'environnement et le patrimoine culturel, la lutte contre l'intoldrance, les pr6jugds, le
racisme et l'apartheid, la promotion des droits de l'homme et l'6dification de la paix;

(b) Au r6le important, tant effectif que potentiel, de l'artisanat, qui repr6sente un patrimoine
national pr6cieux et constitue une part tangible de la culture historique et contemporaine, dans
tous les aspects de 'activit6 culturelle et dans le d6veloppement national;

(c) A l'importance d6cisive de la coop6ration culturelle internationale dans le rapprochement entre
les hommes et le renforcement de la paix;

(d) A la contribution sp6cifique que les femmes apportent A la vie culturelle et A la ndcessit6 de leur
assurer la place qui leur revient comme destinataires et comme agents du d6veloppement
culturel et de la coop6ration culturelle internationale;

(e) Au renforcement des activit6s destin6es h favoriser I'expression culturelle des jeunes et A
accroitre leur participation aux 6changes culturels internationaux;

(f) A la situation culturelle spdcifique des migrants et de leurs familles, en vue du d6veloppement
de leur identit6 culturelle et des relations interculturelles;

(g) Au r6le catalyseur que les commissions nationales pour l'Unesco et les organisations inter-
nationales non gouvernementales peuvent jouer dans le domaine de la coop6ration culturelle;

(h) A la necessit6 d'une analyse qualitative des formes d'action et des modes d'intervention de
l'Organisation dans le domaine de la culture.
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XII. ELIMINATION DES PREJUGES, DE L'INTOLERANCE, I
DU RACISME ET DE L'APARTHEID

La lutte contre l'intolerance, les prdjugds, le racisme et l'apartheid a W, depuis sa creation, 12001
l'une des preoccupations essentielles de i'Organisation. En soulignant que "la grande et terrible
guerre" que venait de subir l'humanit6 avait 60 "rendue possible par le reniement de l'iddal
democratique de dignite, d'6galite et de respect de la personne humaine et par la volontd d'y
substituer, en exploitant l'ignorance et le pr6]ugd, le dogme de l'inegalite des races et des
hommes", lActe constitutif de l'Organisation assignait A celle-ci l'obligation de s'engager dans
cette lutte.

Des 1948 etait lancde h cette fin une serie de programmes, auxquels le Conseil economique et 12002
social des Nations Unies allait, la m~me annee, lors de sa sixieme session, apporter sa caution et
ses encouragements en demandant A l'Unesco "d'envisager l'opportunit6 de proposer et de recom-
mander F'adoption generale d'un programme de diffusion de faits scientifiques destinds & faire dis-
paraitre ce qu'on est convenu d'appeler les prejuges 'de race' - invitation & laquelle la Confe-
rence gendrale donna suite lors de sa quatrieme session, en 1949, par V'adoption de deux resolu-
tions sur la question/i. Parmi les multiples aspects de l'action mende par l'Unesco dans ce do-
maine, il en est un certain nombre qui paraissent meriter d'6tre rappeles brievement ici.

Adopt6e en juillet 1950 par un groupe international d'experts de diffdrentes disciplines, la 12003
"Declaration sur la race", qui inaugurait une serie de prises de position sur le plan scientifique,
a marqu6 une date dans la lutte contre le racisme et dans la prise en consideration des enseigne-
ments tires de la recherche scientifique moderne dans ce domaine. Cette d~claration concernait le
racisme, mais sa portee etait plus vaste. Elle montrait que l'enjeu du racisme ntetait pas seulement
le deni d'6galitd h l'egard de certaines populations, mais la mise en question de l'unit6 de l'espece
humaine. La declaration proclamait en effet que Iles savants s'accordent en g6neral & reconnaltre
que l'humanite est une et que tous les hommes appartiennent & la mame espece, Homo sapiens" ;
elle faisait justice des pretentions scientifiques du racisme ; plus largement, elle fondait sur la
convergence des enseignements de la biologie, de l'histoire et de la sociologie la portee des
echanges et de la coopdration entre nations, entre groupes et entre individus et leur signification
comme realisation de l'humain en l'homme. Une serie d'etudes sur des aspects particuliers de cet
ensemble de questions, redig6es par des savants d'une haute autorite, furent publiees & partir de
1951 sous forme de brochures, et reunies en 1956 en un volume intitul6 Le racisme devant la
science.

Les aspects de la question "raciale" relevant des sciences de la nature donnerent lieu A une 12004
mise au point specifique dans la "Declaration sur la race et les differences raciales" redigde en
juin 1951 par un comite international de savants r6uni au Siege de l'Unesco. La question devait
6tre reprise en termes elargis et plus elabores dans les "Propositions sur les aspects biologiques
de la question raciale", oeuvre d'un comit6 largement representatif des diverses disciplines con-
cernees, rduni par l'Unesco & Moscou en aooit 1964, et dont l'evolution la plus recente du savoir
biologique n'a fait que confirmer les conclusions.

Sur le plan des sciences sociales, les questions soulevdes dans des 4tudes elabordes pour 12005
l'Unesco des les annees 1950, tel l'essai Race et histoire (1952) doi A Claude Levi-Strauss, ou les
publications relatives & la conquete de ce qui allait atre nommd les "droits civiques", n'ont rien
perdu de leur actualite. Les travaux relatifs aux aspects "raciaux" et ethniques des rapports so-
ciaux, qui ont 6 mends depuis dans plusieurs regions du monde par des universites et institu-
tions de recherche sous les auspices de I'Unesco, ont eu valeur de projets pilotes.

La "Declaration sur la race et les prejugds raciaux", elabor6e h Paris en septembre 1967 par 12006
un comite d'experts international au sein duquel sidgeaient des savants originaires de pays
anciennement colonises, a marque une etape nouvelle dans l'dlucidation scientifique du phenomene
du racisme. Elle a mis en 6vidence les processus et situations gdnerateurs du racisme et de la
discrimination raciale, en particulier l'importance des structures socio-6conomiques. Tenant compte
de l'experience des luttes anticoloniales et des campagnes pour les droits civiques, elle approfon-
dissait les causes du racisme et de leur persistance et cernait, dans le champ de la recherche en
sciences sociales elle-meme, les effets insidieux de l'ideologie raciste.

La Ddclaration sur la race et les prdjuges raciaux, prepar6e par un Comite d'experts 12007
gouvernementaux et adoptde h l'unanimite, par acclamation, par la Conf6rence generale lors de sa

1. Resolutions 4.2 et 4.3.
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vingtieme session (Paris, 1978), a proclam6 de la maniere la plus solennelle la determination des
Etats membres de poursuivre et d'intensifier la lutte contre le racisme, la discrimination raciale,
les prejugds et l'intol6rance.

12008 Au cours des ann6es recentes, l'influence des moyens d'information sur la formation et la mo-
dification des attitudes a fait l'objet de nombreuses 6tudes. Des theories pseudo-scientifiques
prdtendant etablir l'existence d'indgalites biologiques entre groupes humains ont suscite des rd-
actions. C'est dans ce contexte que se situe la poursuite par l'Unesco d'activitds de r6flexion qui
ont notamment conduit . l'Appel d'Athenes, lanc6 en avril 1981.

12009 En outre, s'attachant . la question d t importance capitale de l'egalit6 d'acces h l'education, la
Conference generale avait, des sa onzieme session, le 14 decembre 1960, adopte la Convention et
la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de 'enseignement.
La Convention, qui concerne tous les niveaux d'6ducation, a dt6 ratifide ou acceptde par 70 Etats
membres et donne lieu h la soumission de rapports h intervalles reguliers.

12010 Il convient aussi de rappeler l'adoption par acclamation le 22 novembre 1978, lors de la ving-
tieme session de la Conference gendrale, de la Declaration sur les principes fondamentaux concer-
nant la contribution des organes d'information au renforcement de la paix et de la compr6hension
internationale, A la promotion des droits de l'homme et h la lutte contre le racisme, l'apartheid et
l'incitation h la guerre, D6claration dont Particle 2 et Particle 5 ont trait h la lutte contre les
pr~jug6s.

12011 C'est sur le fond de ces travaux de port6e generale que se detache la contribution de
l'Unesco h la lutte contre lVaspect le plus brutal des prejugds, de l'intoldrance et du racisme, a
savoir l'apartheid. De fait, si, en date du 5 avril 1955, l'Afrique du Sud annonCait son retrait de
l'Organisation, c'est en invoquant "l'ingerence dans les problemes raciaux de l'Afrique du Sud que
constituent les publications de l Unesco dont la publicite et la distribution sont assur6es dans
l'Union par le South African Institute of Race Relations"/1. Elabord comme suite A la resolution
n' 1978/XVIII de l'Assemblee generale des Nations Unies et pour repondre A une demande
expresse du Comite special des Nations Unies charge d'6tudier la politique d'apartheid, le rapport
publi6 en 1967 par l'Unesco (deuxieme 6dition, rdvis6e et mise A jour, 1972 ; nouvelle rdvision en
cours) sous le titre L'apartheid - ses effets sur l'dducation, la science, la culture et l'information
montre, sur des bases d'une objectivit6 rigoureuse, le caractere delibdrement et scandaleusement
arbitraire de la politique pratiqu6e par l'Afrique du Sud dans ces domaines. Cette etude fut la
premiere A mettre en lumiere l'enchev~trement des mecanismes sociaux qui permettent de maintenir
en vigueur l'apartheid et de renforcer la domination raciste. Ce que la politique d6liberde de
l'apartheid met fondamentalement en jeu est un choix entre l'image de l'tre humain que l'Unesco a
recu mandat de d6fendre au nom de la communaute internationale et l'image qui resulte de cette
politique.

12012 Pourtant, ni l'action mende au nom de la communaute internationale, ni l'engagement solennel
et constamment renouveld des Etats membres n'ont suffi jusqu'a present A ecarter les menaces de
l'intolerance, h faire echec A la recurrence des conflits "raciaux", ethniques et analogues, ni &
hater la fin du regne de l'apartheid. Autant de raisons qui militent aujourd'hui en faveur de la
mise en oeuvre d1un grand programme sur l'intoldrance, les pr~jugds, le racisme et l'apartheid.

Analyse des problemes

12013 LUhistoire fournit peu d'exemples - sinon aucun - d'Etats homogenes, et il est commundment admis
aujourd'hui que l'homogendit6 de la population n'est pas une condition necessaire de l'existence
d'une nation ou d'un Etat. L'homogeneit6, telle qu'elle a 6t6 ou est encore invoquee, ne semble
6tre qu'imaginaire ou mythique et la plupart des Etats-nations contemporains se composent de plu-
sieurs groupes ethniques (que ceux-ci soient regard6s comme des "races" ou percus en fonction
de criteres culturels, linguistiques ou religieux), ou du moins comprenrient des groupes qui se
considerent eux-mmes, et sont consideres par les autres, comme delimites par des frontieres
d'ordre ethnique.

12014 Ces frontieres culturelles ou ethniques ne sont jamais absolument nettes ; il arrive qu'elles
se deplacent avec le temps, et les groupes qu'elles cernent peuvent eux-memes tre heterogenes,
et stratifies en fonction de la situation et de la classe sociale ; au niveau individuel, un sentiment
d'appartenance h une communaute peut se ddvelopper par-delh les frontieres ethniques. Le fait
ethnique ne suscite pas necessairement des conflits ou des discriminations.

12015 La race, l'ethnicite, la specificite culturelle ne constituent donc pas en elles-memes un
"probleme". Le probleme nait de ce qu'elles sont invoquees en tant que telles comme bases de dis-
crimination ou causes de conflits et que des cat6gories, congues pour des raisons d'ordre histo-
rique, social et economique, sont arbitrairement tenues pour fondamentales sur le plan g6ndtique.

1. Rapport du Directeur gendral sur les activites de l'Organisation, presente au Conseil executif
A sa 42e session, mars-novembre 1955.
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C'est pourquoi, nonobstant les progres accomplis depuis trois decennies, le racisme continue de
sdvir, les conflits ethniques se multiplient, l'intoldrance et les prejugds gagnent m~me du terrain
A certains egards, malgr6 Pengagement public qu'ont pris tous les Etats, i 1'exception de la
Rdpublique sud-africaine, de mettre un terme h toute discrimination.

L'adoption, dans de nombreux pays, de dispositions legislatives ou reglementaires garantis- 12016
sant l'6galit6 des droits politiques ou proscrivant toute discrimination fondde sur la race en
matiere d'emploi, de logement, d'6ducation, de sante, d'acces i la culture, 1'interdiction par cer-
tains pays des organisations et de la propagande racistes ont eu inddniablement un certain impact.
Cependant, I'application effective des lois se heurte souvent i de sdrieuses difficultds : de
nombreux conflits ont opposd des groupes minoritaires aux instances et/ou aux personnes qui en
sont chargdes. De plus, les problemes que posent la discrimination et les prejuges ne sont pas de
ceux que des mesures legislatives puissent resoudre h elles seules. Aussi l'attention se porte-
t-elle de plus en plus sur les mecanismes dont le jeu permet au racisme de s'intdgrer aux struc-
tures sociales et aux prejugds de se perp6tuer et de rechercher une legitimation.

Dans les pays obi des groupes souvent ddfinis comme des "races" ont, pour des raisons 12017
historiques, fait l'objet d'une discrimination, des inegalit6s subsistent A presque tous les niveaux.
Soit, tout d'abord, l'6ducation, g6neralement considdrde comme la cl de la mobilit6 sociale. Les
systemes d'education, mome theoriquement ouverts h tous, arrivent souvent, en fait, h perpdtuer
d'anciennes inegalites entre groupes raciaux ou ethniques, comme en tdmoignent les pourcentages
respectifs d'achevement des etudes secondaires, des d16ments appartenant A des groupes diffe-
rents ou les donnees concernant l'origine ethnique de la grande majorite des 6tudiants en cer-
taines disciplines dans l'enseignement superieur. 11 faut mentionner aussi la sdlection qui,
souvent, m~me lorsque ltdgalite d'acces est en principe assur6e, intervient en fait, quant aux
d6bouch6s professionnels et h la position sociale, h 6galite de formation et de titres, au detriment
de certains groupes. Les effets des obstacles dus ? l'appartenance "raciale" ou ethnique se font
sentir en particulier dans les domaines cruciaux de la science et de la technique comme pour
l'acces A des postes de responsabilitd. Ainsi, les membres de certains groupes demeurant
cantonnes dans des secteurs ddterminds de l'economie ou vou6s h des fonctions subalternes, la
"race" ou l'ethnie peuvent en venir h coincider partiellement avec la classe ou une hidrarchisation
sociale de type plus complexe entre groupes de differentes origines. De telles situations risquent
de se traduire par une sdrie de conflits avec la population dominante, doubles de conflits
subsidiaires entre groupes ethniques.

La structure des etablissements humains et de I'habitat ne joue pas un role moins important. 12018
Au moment mrme ohi, dans de nombreux pays, la lutte contre le racisme s'intensifie, on constate
une d6gradation des conditions d'existence dans certains quartiers des villes habitds par des
groupes particuliers. Une discrimination de fait en matiere de logement, la hausse des loyers con-
tribuent b perpetuer l'existence de "ghettos" et mrme . en faire naitre de nouveaux. Les taudis
des grandes villes, gendralement insalubres, souffrent de l'insuffisance ou de la mauvaise qualitd
de l'enseignement scolaire 6tant souvent toute chance aux 6leves de pouvoir acedder A des niveaux
supdrieurs, emp~chant toute mobilitd et toute promotion sociale r6elle. Les centres communautaires
et les bibliotheques sont insuffisants ou connaissent de graves difficult6s. Ces problemes sont
encore aggraves par certaines nouvelles restrictions financieres et les progres rdalisds dans cer-
taines zones risquent d' tre compromis, alors que la crise de l'emploi frappe plus particulierement
les groupes raciaux ou ethniques ddja' ddfavorisds.

Meme la obi existent des possibilitds de promotion sociale pour les individus et, dans une cer- 12019
taine mesure, pour les groupes, l'acces aux responsabilites politiques ou 6conomiques peut se
trouver serieusement compromis. I en est de mr-me des chances de succes dans des domaines oib
s'exerce fortement la pression sociale d'un groupe dominant entretenu, notamment, par une resti-
tution selective du passe historique, une vision convenue de l'essence de la culture nationale, une
presentation unilaterale ou simpliste de l'actualite et des problemes sociaux par les medias. Des
conflits locaux risquent d'atre interprdtds 4 l'aide des st.reotypes existants et d'avoir ainsi pour
effet d'accentuer les d6saccords et d'aboutir au maintien et h 1a propagation des prejug6s.

La reapparition r6cente de doctrines racistes et de groupements qui se reclament ouvertement 12020
de la these de la sup6riorit6 de certaines races ou de certains groupes t6moigne de l'acuit6 du
probleme. Ces thdories ont certes 6td ddje r6futees pour l'essentiel, et souvent par l'Unesco, des
le milieu des annees cinquante - les donn6es pretendument "scientifiques" qu'elles invoquent
s'6tant r6v616es inexactes, voire frauduleuses - : il parait essentiel neanmoins de poursuivre
lt effort de recherche et d'explication en s'attachant a denoncer les versions nouvelles telles
qu'elles sont prdsentdes. De nombreux facteurs d'ordre historique, economique, social ou culturel
perpdtuent les prdjugds raciaux ou ethniques. L'id6e selon laquelle certaines cultures ou certaines
normes sociales seraient supdrieures A d'autres conduisent A des prdjugds ot le racisme et 'into-
lerance puisent souvent leur raison d'&tre. Avec le processus actuel de mondialisation et la mobi-
lit6 des personnes et des ides qu'il entraine, les contacts se multiplient entre groupes de dif-
fdrentes origines ce qui 61argit le probleme.

Tandis que les migrations internes se poursuivent avec la revolution scientifique et techno- 12021
logique, un nombre croissant de pays font appel A des travailleurs migrants en nombre relative-
ment 6lev6, venant parfois de pays assez eloignds. Ce phdnomene n'a rien de nouveau en soi. Ce
qui est nouveau, c'est l'ampleur qu'il a prise et 1'6ventail de pays qulil concerne. Certes, toutes
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les migrations ne donnent pas lieu A une cristallisation des prdjugds ou A des faits de discrirni-
nation. I existe des cas oP les nouveaux arrives s'intdgrent dans des groupes de pays d'accueil
sans de trop grandes difficult6s, surtout quand ils appartiennent a des aires g6ographiques ou
culturelles voisines.

12022 11 est cependant de plus en plus fr6quent que les immigr6s originaires de certains pays
soient non seulement recrut6s pour remplacer la main-d'oeuvre locale dans certains secteurs de
l'6conomie desertes par celle-ci, mais qu'ils servent aussi, h l'occasion, de main-d'oeuvre agricole
concentr6e dans des secteurs soumis A une l6gislation discriminatoire sp6ciale. Mame dans les cas
oh la l6gislation reconnait aux immigr6s 1'6galits des droits 6conomiques, sociaux, syndicaux et
politiques, y compris le droit de vote, leurs voix sont g6neralement peu entendues et ils souffrent
souvent de pratiques discriminatoires en matiere de logement et d'enseignement, 6tant regroupes
de plus en plus dans des zones rurales ou des quartiers particuliers.

12023 M~me les membres de la seconde g6neration continuent d'tre trait6s en "immigr6s". Cette
seconde g6n6ration rev~t une importance particuliere. Les empachements qui limitent s6v rement
ses chances en matiere de mobilite et de promotion sociales tendent A conf6rer aux in6galit~s un
caractere structurel et durable et A multiplier les occasions de conflits et d'affrontements.

12024 Diffdrents facteurs tendent h aggraver la situation de ces groupes. L'origine g6ographique
des immigr6s joue parfois un r6le important. A l'6gard d'immigr6s originaires de pays ancienne-
ment colonisds ou d'anciens territoires sous tutelle, les stdrdotypes associ6s & la colonisation
peuvent subsister ou ressurgir, et les conflits coloniaux servir de r6tdrence pour 1interpretation
des situations conflictuelles du moment concernant l'acces aux prestations sociales, A l'emploi ou A
l'6ducation. L'information courante relative aux pays du Tiers Monde, par sa raret6, par son
caractere parcellaire ou m~me par son manque d'objectivit6, continue d'alimenter ou de susciter
des sentiments de sup6riorit6 et d'entretenir l'impression qu'il existe des differences herdditaires
ou des incompatibilit6s culturelles. En temps de crise, le climat d'ins6curit6 6conomique et sociale
tend h se traduire par une hostilit6 croissante h l'6gard des immigr6s. C'est ainsi que se crde un
cercle vicieux : ne jouissant pas de l'galit6 des chances reserv6e aux citoyens, ils se voient
reprocher leur qualit6 d'6trangers ; relgues dans les zones les plus pauvres des Villes, ils sont
accusds de cr6er des taudis ; affect6s en masse aux secteurs de 1'6conomie oiu existe le risque de
pl6thore de main-d'oeuvre, ils sont d6sign6s comme les responsables de l'accroissement du cofit de
la protection sociale.

12025 S'il est vrai que c'est surtout dans certains pays fortement industrialis6s qu'apparaissent des
situations de cette nature, le recours, dans certains pays en cours d'industrialisation, h une
main-d'oeuvre immigree dans certains secteurs de l'6conomie - ph6nomene distinct du recrutement
de personnel hautement qualifi6 - peut aussi engendrer des problemes difficiles dans les relations
"raciales" ou ethniques.

12026 Encore que les problemes d'ordre "racial" ou ethnique s'imposent davantage h l'attention en
milieu urbain, du fait de la densite de la population, ils sont loin d'etre absents du cadre rural.
Un cas extreme est constitu6 par la conjonction, dans certaines zones, du paupdrisme, du manque
de terres et de clivages raciaux. Une telle situation, qui peut r6sulter d'une ancienne conquete, a
souvent pour effet de reldguer certains groupes dans les zones agricoles les plus pauvres ou de
les concentrer dans les secteurs de plantation oU les besoins saisonniers en main-d'oeuvre sont
importants.

12027 Mais, meme en l'absence de distinctions proprement "raciales", une place tres indgale peut
6tre faite h des groupes ethniques differents dans la structure agraire d'ensemble d'un pays.
Cette situation peut se traduire par une dualit6 de l'6conomie agricole entre un secteur moderne
et riche et un secteur pauvre h faible productivit6. Les problemes agricoles 6tant souvent des
problemes de d6veloppement r6gional, l'appartenance ethnique peut devenir un facteur de clivage,
les diff6rences culturelles se doublant d'in6galitds rdelles sur les plans 6conomique et social.

12028 L'existence de groupes dits "raciaux" et de groupes ethniques 6tant le fait de la culture
langue, religion, experience historique commune, valeurs et expressions culturelles partag6es, la
culture est souvent aussi le v6hicule de la transmission des pr6jugds, le cadre dans lequel se
forgent les ides de domination et aussi ltesprit de r6sistance aux injustices et aux in6galit6s.

12029 La sdlection par les cultures nationales de certains 616ments dominants, langue ou variantes
de la langue comprises, s'imposant 6 tous, peut aboutir h des pr6jug6s et A des exclusions, m&me
lorsque le principe de celles-ci est officiellement r6pudi6. Ceci peut prendre la forme dtune
int6gration forc6e A la culture dominante ou de l'imposition d6lib6r6e d'une certaine hidrarchie
entre cultures. L'6galite des peuples, qui exige, certes, avant tout d'etre garantie sur les plans
politique et 6conomique, est n6anmoins tributaire de la maniere dont s'6labore la culture nationale
et de la possibilit6 qui est laiss6e & tous les groupes "raciaux" ou ethniques de conserver leur
propre h6ritage linguistique, culturel et religieux. Dans une socidt6 oh l'6galit6 entre les groupes
est une r6alitd, participation h la culture nationale et maintien d'une personnalit6 culturelle propre
sont dans un rapport d'interaction ; ils impliquent une dynamique du changement, une reinterpr6-
tation continue des savoirs et des valeurs traditionnels, un processus de recr6ation vivante.
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Pour maints groupes, la langue a dte i travers l'histoire un facteur essentiel de cohdsion et 12030
,e continuite. C'est pourquoi, de toute dvidence, la question de la langue ne peut ktre eludde.
lais, dans les pays oh de nombreuses langues sont en usage, des raisons principalement
conomiques interdisent, surtout dans le cas des nations les plus pauvres, de les utiliser toutes
galement dans 'enseignement, l'administration ou les moyens d'information ; de leur c6t6, les
.npdratifs de la communication dans le cadre national peuvent rendre necessaire l'utilisation, sur
e plan, d'une langue unique ou d'un nombre limite de langues. Il arrive cependant, qu'une
ingue dite commune soit imposde comme 6ldment d'un appareil de domination, comme signe
ymbolique d'une conqufte, ou pour faire passer dans les faits une discrimination "raciale" ou
thnique non reconnue officiellement. Certains conflits ethniques peuvent trouver ainsi leur
xpression dans l'ordre linguistique.

S'il est vrai que les religions sont ins6parables des valeurs spirituelles et culturelles les plus 12031
Lautes de chaque societ6, il n'en reste pas moins que certains ph6nomenes d'exclusion peuvent
galement se r6clamer de la religion et y puiser leur justification. L'appartenance i des religions
Lfferentes peut des lors jouer comme facteur de clivage entre les groupes ou contribuer h donner
orme h certains conflits sociaux et cela en ddpit du fait que ces meme religions recommandent la
ol6rance. Des oppositions, exprim6es en termes religieux, peuvent accompagner le d6veloppement,

travers l'histoire, de conflits rdels entre groupes lids a un fait de conqufte, i lindgalitd
L'acces au pouvoir politique ou 6conomique, etc. Le caractere mobilisateur de la religion, comme
elui de la langue, peut, dans certaines conditions, permettre un amalgame entre des aspirations
u des revendications d'ordre religieux et des programmes ou sujets proprement politiques.
'ependant, au cours des dernieres d6cennies, de rdels progres ont t6 accomplis dans la compr6-
Lension des racines communes A de nombreuses religions ainsi que des valeurs qu'elles partagent.

Un changement social rapide, qui implique des modifications des rapports sociaux, s'accom- 12032
agne souvent de certaines tensions. La "race", l'origine ethnique ou la religion peuvent ktre
avoqudes pour justifier une ascension ou une descente rapides dans l'6chelle sociale. Certains
-roupes de negociants ou de commergants, d6finis par leur appartenance A un groupe ethnique,
euvent itre tenus A tort pour responsables de problemes qui les depassent - inflation, extension

Lu secteur mondtaire de ltdconomie ou manque de terre. Les modifications de la structure agraire,
euvent - notamment lorsqu'elles s'accompagnent d'un accroissement des indgalitds - attiser les
ensions ethniques. LA oii le developpement est mal dquilibr6, et s'il est ressenti comme lid A une
ccupation ou h une domination 6trangere, l'insatisfaction peut engendrer des conflits ethniques,
ulturels ou religieux.

La lutte contre les systemes coloniaux a souvent uni de nombreux groupes dans leur combat 12033
our l'independance et la libertd. Le combat n'a pas etd seulement dirigd contre une metropole,
iais aussi contre les discriminations raciales et ethniques souvent charrides par le colonialisme.
,es discriminations dtaient certes 6videntes dans les rapports entre colonisateurs et colonisds,
iais la fagon meme dont l'occupation s'est effectude, l'indgalit6 d1acces A l'education, les m6thodes
le recrutement administratif, d'attribution de terres ou de reglement de conflits, ont parfois sus-
ite des oppositions entre groupes ethniques diffdrents.

Le colonialisme n'a pas eu que des effets directs sur les relations entre "races" et entre 12034
thnies. Parallelement h la legitimation du regime colonial, il a tendu A l'elaboration d'une vision
ddale de la metropole et de l1'Europe, vision bien 6loignee de la foisonnante realite, et qui dtait
aite de l'assemblage de quelques 6l6ments qui se presentaient comme la totalitd de la culture
uropdenne. Cette construction a eu des consdquences fAcheuses pour les relations entre les
races". Elle a aussi proposd, de l'histoire de P'Europe et surtout de son d6veloppement, une
rnage simpliste, voire fausse, qui, occultant les similitudes, interdisait la comparaison, les
-approchements et la comprdhension, par exemple dans le domaine de la culture ; image iddale
tui, fondement de l'ideologie coloniale, allait devenir aussi un article de foi en metropole o0, dans
ies circonstances critiques, elle allait permettre 1'dmergence de mouvements pr~nant au nom
b'ideologies racistes le retour A une Europe qui n'avait jamais existe. En outre, en d6pit des
ravaux des historiens et des philosophes, en depit de la contribution indeniable des dcrivains et
les artistes A la connaissance de 1'histoire complexe de 1'Europe et de la richesse de sa culture,
a savoir restait structur6 par l'idealisation du passe, ce qui favorisait tres peu la coop6ration
nternationale.

La revendication de l'identit6 culturelle a fait partie des revendications anticolonialistes. Le 12035
:olonialisme avait longtemps invoqu6 le dogme du caractere inamovible, immobile et foncierement
n6gal des "races" ; apres la Deuxieme Guerre mondiale, le discr6dit du racisme prdtendument
cientifique allait contribuer A transporter la these indgalitaire sur le terrain de la culture. Ce
lui devint inamovible, immobile et foncierement indgal, ce furent les cultures. Devant cette
tierarchisation des cultures et cette tentative pour asseoir l'hdgdmonie d'un certain type de
:ulture, la revendication de llidentite culturelle, essentielle aux mouvements anticolonialistes,
i'impliquait ni la nostalgie de cultures A jamais perdues, ni la revendication de cultures
:onservdes sous forme figde, mais le rappel du principe qu'entre les cultures, qui sont le v4cu
les peuples, tout classement propose procede indvitablement de criteres s4lectifs et subjectifs.
temise en question dans le domaine politique, l'hegemonie l'4tait aussi dans le domaine culturel.

Si certains aspects de la culture peuvent tre les vecteurs des pr6jugds, c'est de plus en 12036
>lus par les m6dias que le grand public accMe i la connaissance des autres pays et des
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diffdrents groupes raciaux ou ethniques. La maniere dont ces groupes sont presentes, les r6le
attribu6s A leurs membres, le degre de complexitd de l'information fournie h leur sujet, le choi
des faits commentds refletent, certes, la structure de la socidtd. Mais les medias jouent aussi u
rble actif, comme r6f6rence en matiere de normes de comportement et comme lieu de rencontre
tribune de discussion et moyen de comprehension mutuelle.

12037 Sans 6tre racistes dans leur presentation, les informations peuvent pourtant perpetuer dE
prdjug6s : elles peuvent en particulier faire dtat surtout de d6lits associds A certains groupe
ethniques ou culturels. Les reportages de caractere social peuvent impliquer des st6reotypes ddfa
vorables. L'immigration peut 6tre prdsentde de fagon telle qu'on puisse penser qu'elle est illega]
ou qu'elle appelle une r6glementation. Les differences culturelles peuvent 6tre dvoqudes de faco
ddformde, sous un jour negatif. Quant aux nouvelles concernant d'autres pays surtout lointains
elles peuvent 6tre superficielles et, dans des situations de conflit, elles peuvent donner une id
inexacte parce que non replacees dans leur perspective historique ou leur contexte social. Le
themes de refdrence peuvent done illustrer un ensemble negatif d'opinions ancrdes dans les menta
lit6s, qui viendront ensuite structurer la vision des problemes par le public. La notion m~me d
catdgories "raciales" nettement distinctes, ou d'un rapport entre la "race" et certaines capacit6
intellectuelles peut donner un contenu proprement raciste h des conflits d'ordre seulemer
ethnique. Or, dtant donnd que les organes d'information (non seulement les journaux, mais aus.
les magazines populaires, le cindma et la radio et, de plus en plus, la television) touchent d6sor
mais un vaste public dans tous les pays, la diffusion de stdrdotypes n6gatifs concernant u
groupe donne n'est plus seulement une simple aftaire interieure.

12038 L'influence des medias est souvent redoublde par celle des manuels scolaires. Ceux-(
peuvent, eux aussi, Ltre exempts de racisme explicite, et m~me proclamer l'6galit6 de tous le
peuples. Ils n'en ont pas moins frequemment tendance A pr6senter l'histoire, le developpemen
industriel ou les rdalisations culturelles sans les accompagner d'explications suffisantes, ou tou
simplement de facon peu dquilibrde. Si certaines erreurs particulierement flagrantes ont 6t
corrigdes dans les manuels, les ster6otypes demeurent et s'imposent d'autant plus que 1
parti pris passe inapercu. Le "nationalisme agressif" ne s'annonce pas toujours en terme
manifestes. Un choix d'dvdnements historiques peut suggdrer l'existence d'une superiorite ou cell
d'une diffdrence irrdductible ou le caractere naturel et inevitable d'un conflit. La religion, 1
culture, la nation seront d6finies en termes exclusifs. Les differences entre individus peuven
&tre subtilement reliees & des indgalitds entre groupes. Prdsentde en termes statiques, la diversit
culturelle peut donner l'impression d'une transmission g6ndtique des aptitudes. Des texte
apparemment neutres peuvent laisser presager ici la domination et lh la subordination. A
demeurant, il est bien d'autres voies par oii les prejuges peuvent se repandre dans l'esprit de
61eves. D'une importance decisive aujourd'hui est la formation des enseignants, notamment leu
mise en contact avec un large eventail de cultures, leur ouverture & 'intelligence des processu
historiques et h la comprdhension des processus sociaux.

12039 L'emergence de cultures de jeunes - pop, reggae et autres - est souvent lide A un 61men
d6termin6 de la population. Or, les cultures de jeunes peuvent enjamber les lignes de demarcatiol
ethniques ou raciales, favorisant les contacts, engendrant une symbolique commune et donnant ex
pression A des iddaux internationalistes. Mais, bien entendu, les cultures de jeunes et les club
de jeunes peuvent aussi se d6velopper A partir de prejugds ou d'iddologies racistes et contribue
ainsi A les perp6tuer.

12040 Si preoccupante que soit la menace permanente que le racisme, la discrimination A Pencontr
de groupes d6finis par leur culture ou leur religion, l'intol6rance et les prdjugds continuent d
faire peser sur la cooperation au sein d'un m~me pays et entre les pays, la Rdpublique d'Afriqu
du Sud est cependant le seul Etat oii le racisme et un tribalisme deliberement fabriqu6 sont le
fondements de l'ideologie officielle. Une classification raciale qui defie h la fois la science e
l'histoire y a dt6 adoptde pour legitimer la domination blanche et pour perpetuer et intensifier 1
segregation. Des traditions et des appartenances tribales y ont 6td credes de toutes pieces e
imposdes en vue de fomenter des rivalites ethniques entre les Africains et par lA d'empacher 1
naissance d'un sentiment national qui leur serait commun. Cette politique ne va pas sans un calcL
d'ordre dconomique : la richesse tant vantde de l'Afrique du Sud blanche, sa croissance indus
trielle et agricole sont tributaires de la main-d'oeuvre noire et exigent en particulier la creation e
le maintien ddlibdrds de zones rurales africaines pauperis6es. L'apartheid permet aux Blancs d
continuer A s'assurer, grAce aux rdserves - rebaptis6es "nations" - un reservoir de main-d'oeuvr
noire d'un faible cofit. GrAce aux lois sur les laissez-passer, la main-d'oeuvre noire est non seu
lement bon marchd, mais sa mobilite est dgalement contrblde.

12041 Au cours de ces dernieres anndes, la politique d'apartheid a atteint un nouveau sommet ave
la creation d'un certain nombre de pretendus "Etats noirs", "homelands" ou "bantoustans" inclu
dans les frontieres de la Rdpublique d'Afrique du Sud ; ces territoires reprdsentent 14 % de 1
superficie totale de l'Afrique du Sud et l'on se propose, A une 6poque non precis6e, d'y installe
la population noire, qui reprdsente 70 % de la population totale. Cette inddpendance fictive a pou
fonction, et pour effet, de renforcer la logique de l'apartheid, selon laquelle les cofits de l'6du
cation, des services de sante et des services sociaux en gendral sont imputds aux population
africaines pauvres, alors que l'Afrique du Sud blanche tire profit du faible co~it de la main
d'oeuvre africaine.
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Le "laissez-passer" qui reglait les mouvements des Africains i l'interieur du pays a dtd rem- 12042
place par un livret remplissant les memes fonctions. Ce dernier se transforme maintenant en un
passeport, ce qui permet de restreindre plus rigoureusement encore la liberte de mouvement, tout
en consacrant le principe du non-acces &i la naturalisation. La moitid de la population noire
continue de resider dans les zones dites "blanches" ; mais les intdresses peuvent maintenant 6tre
considerds comme des "touristes" privds de tous droits civils et exposes au "rapatriement" force
vers des zones oj ils n'avaient jamais habite auparavant ; ils peuvent se voir assigner la
"citoyennetd" d'une region qu'ils n'ont jamais vue, ou 6tre declards "exc6dentaires" dans l'dco-
nomie blanche. Les lois de 1950 et 1957 intituldes Group Areas Acts et leurs amendements conti-
nuent de se traduire par une sdgregation forcde et des 4victions massives.

Selon les chiffres publies, les revenus moyens d'un Sud-Africain blanc demeurent environ 12043
cinq fois superieurs h ceux d'un Sud-Africain noir ; ces chiffres sont d'ailleurs vraisemblablement
inferieurs A la realite, puiqu'ils ne tiennent compte ni du cas des ouvriers agricoles noirs, tra-
ditionnellement les moins pay6s, ni de l'in6galite d'acces criante aux services sociaux, sante,
enseignement, etc. L'ampleur de la discrimination peut se mesurer d'apres le montant des
d~penses publiques par habitant : durant l'exercice 1978-1979, alors que 724 rands etaient
ddpenses par enfant blanc, le chiffre correspondant 6tait de 357,15 rands pour ceux d'origine
indienne, de 225,54 rands pour les Metis et de 71,28 rands pour les Noirs.

L'apartheid est applique par une arm6e tres entrainde disposant d'armes de plus en plus per- 12044
fectionndes. Cette armee est utilis6e non seulement A l'interieur du pays contre les mouvements de
protestation, mais aussi A l'extdrieur contre des Etats africains souverains. Les incursions de
l'arm6e sud-africaine en Angola et au Mozambique, la subversion entretenue dans presque tous les
Etats inddpendants limitrophes de l'Afrique du Sud ont pour objet la constitution en Afrique
australe d'Etats qui soient des clients dociles, aux economies atrophides, 416ments d'une politique
de creation de bantoustans sur une echelle elargie. La propagande sud-africaine, qui s'etend bien
loin du continent africain, vise h repandre l'ideologie de l'apartheid au-delh des frontieres du
pays.

En Afrique du Sud meme, l'apartheid s'est accompagnd d t une pratique caracterisde de la tor- 12045
ture, refl6tde notamment par le nombre surprenant de "suicides" de d6tenus ainsi que par le mas-
sacre d'dcoliers noirs comme Sorvelo. En Namibie, la Republique d'Afrique du Sud a maintenu
son autorite de type colonial, en y imposant sa politique raciste au m6pris des resolutions de
l'Organisation des Nations Unies.

Fidele h son Acte constitutif, l'Unesco se doit d'assumer sa responsabilite devant l'histoire et 12046
devant les peuples. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle avait juge n6cessaire de lancer
un projet de grande envergure visant A dliminer le racisme, la discrimination, les prejug6s et les
tensions et A promouvoir la comprehension internationale. Ce projet faisait partie du processus de
reconstruction qui s'imposait A la suite de la grande d6pression des anndes trente et de la
Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, un tel dessein n'a rien perdu de son actualite. Alors qu'on
parle I nouveau de crise, il redevient necessaire, dans le cadre de la reconstruction qui s'impose
A l'ere de la liberation et de la transition A un ordre social plus juste, de rallier toutes les
energies dans le combat pour l'instauration de l'esprit de coopdration et de toldrance. Promouvoir
cet ideal, telle est la raison d'atre du present programme.

Strat6gie d'action

La gravite et l'ampleur des problemes qui viennent d'6tre expos~s exigent que l'Unesco mobilise 12047
ses forces et celles des peuples du monde entier pour la lutte contre l'apartheid, le racisme et la
discrimination, les prejuges et l'intolerance, et tout d'abord pour l'analyse et la mise au jour des
m6canismes qui y sont A l'oeuvre. Sans prejudice du rble qui revient aux pouvoirs publics et h
leurs decisions politiques lorsqu'il s'agit de realiser des changements structurels, le plan sur
lequel l'Unesco a mandat pour d6ployer son action est essentiellement celui des institutions sociales
dont le fonctionnement peut 6tre marque par des discriminations, d'une part, et qui ont, d'autre
part, un rble important A jouer pour aider A creer un climat de comprehension. On s'attachera, en
particulier, d'une part aux problemes de l'acces h 16ducat-ion, A la science - y compris les
sciences sociales -, A la culture et A l'information, et d'autre part h l'analyse critique des
notions, des croyances et des valorisations - oi s'alimentent les prdjuges, l'intolerance et le
racisme.

La question de l'apartheid recevra une attention accrue et fera l'objet d'un programme spd- 12048
cial. Dans une perspective d'analyse structurale, on exposera les voies utilisdes pour assurer h
l'6conomie sud-africaine l'avantage d'une reserve quasi illimitee de main-d'oeuvre africaine
exploitable i merci aux moindres frais ; on mettra au jour les Mencanismes tout I fait specifiques
en vertu desquels les tensions qui existent dans d'autres soci6tes sont reprises et intensifi6es
dans la R6publique sud-africaine au service d'une politique raciste ; on demontrera le recours h
de fallacieuses iddologies "culturalistes" pour 4tayer la presentation de l'apartheid sous l'angle du
"developpement separ&" ; on denoncera l'utilisation d6libdrde de la langue comme instrument de
division.
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12049 Sur le plan le plus gdn6ral, ce grand programme comportera une r6flexion sur le sens de I
tol6rance devant I. diversit6 des situations sociales, des exp6riences historiques et des tradition
culturelles et philosophiques, et des activit6s de recherche axdes d'une part sur la nature de
prdjug6s et les modalit6s de leur transmission, et d'autre part. sur l'#tiologie et les incidence
sociales de la discrimination, des prdjug6s et de l'intolerance - r6flexion et recherches qui seron
mendes de maniere ii 6clairer et guider Paction. En outre, on apportera une assistance aux Etat
membres pour l'elaboration de programmes destin6s h assurer l'incorporation des groupes minori
taires a la collectivit6 nationale sur une base d'6galite.

12050 R6flexion et recherches : visant a l'obtention de r~sultats et de conclusions utilisables dan
l'action, les recherches seront centr~es sur des themes spdcifiques ; elles auront un caracter
pluridisciplinaire et, autant que possible, comparatif et seront mendes en 4troite collaboration ave
les organisations et institutions scientifiques internationales, regionales et nationales, de manibre
mobiliser la communautd intellectuelle dans la poursuite des objectifs du grand programme, tout e
contribuant h l'enrichissement theorique des sciences sociales et humaines et au renforcement d
leur portee pratique. On distinguera entre les travaux de reflexion et de recherche de natur
philosophique, les recherches fondamentales de sciences sociales et les recherches tourndes ver
l'elucidation et la solution de problemes specifiques, aff~rents soit h des aspects ddterminds d
l'6ducation, de la science, de la culture ou de l'information, soit aux situations qui peuvent s
prdsenter dans telle ou telle region. Quant A la question de la toldrance, on fera appel, pour so:
6tude, A des philosophes, des theologiens, des sociologues et des historiens, en particulier de
historiens des religions, des anthropologues, des g6ographes, etc.

12051 Action et formation : outre la publication des resultats de ces travaux sous une forme acces
sible au grand public et leur diffusion parmi les journalistes, les dducateurs, etc., on fera ei
sorte de les int6grer aux programmes de formation du personnel enseignant, de formation A I
planification d'un developpement endogene, d'enseignement des droits de l'homme, ainsi qu
d'enseignement A tous les niveaux ; un programme d'echanges sera mis en oeuvre au bdndfice de
personnes ayant, au sens le plus large, une fonction dducative ; on apportera aux Etats membre
qui en feront la demande un concours pour la rdalisation de programmes tendant A combattre et
dliminer les pr6jug6s, l'intolerance et le racisme.

12052 Ce grand programme donnera lieu, A toutes les 6tapes de sa mise en oeuvre, A un,
cooperation etroite et assidue avec l'Organisation des Nations Unies et ses commissions et comit6
intdressds aux m~mes questions, ainsi qu'avec les autres institutions sp~cialis~es. D'autre part, I
coop6ration avec les organisations non gouvernementales sera poursuivie sur une base elargie, d
fagon 4 offrir h leurs membres des occasions de participer activement- a la realisation du grano
programme. Enfin, le combat contre le racisme, lintolerance et l'apartheid ne pouvant tr,
dissocie des luttes les plus aigues dont le monde actuel est le thdAtre, la mise en oeuvre di
grand programme impliquera un renforcement de la cooperation avec les mouvements de liberatioi
reconnus par l'OUA et par la Ligue des Etats arabes.

Programme XII.1 - ETUDES ET RECHERCHES SUR LES PREJUGES,
L'INTOLERANCE ET LE RACISME

12053 11 n'est pas d'analyse des probbmes li6s aux pr6jug6s, A l'intol6rance et au racisme sans r6f6
rence aux tentatives de classement par catdgories, voire A la pr6tendue hidrarchisation des diff4
rentes communaut~s, qui sous-tend ces ph6nomenes, ainsi qu'L la fonction sociale determin6e qu
pareille classification remplit. En effet, les prdjug6s, l'intol6rance et le racisme reposent sur un
premisse commune : l'attribution par un individu ou un groupe de caractdristiques psychiques e
de comp~tences intellectuelles, qu'il tient pour innoes et transmises gen6tiquement, L des groupe
sociaux qui appartiennent, selon lui, A des "races" distinctes.

12054 Si la rdalite des prdjug6s, de l'intoldrance et du racisme qui entachent les rapports entr
individus nest plus guere contestde, celle de leurs manifestations dans le cadre communautaire
national et international, sont moins g6n6ralement admises et, partant, moins bien analysees
Aussi conviendrait-il de mener des 6tudes et des recherches aux quatre niveaux suivants
individuel, communautaire, national et international, afin de disposer de connaissances plu
pr6cises sur la place de l'individu au sein de sa communaute, celle du groupe social dans un
socidt6 donnee, et celle de la nation dans la communaut6 internationale, compte tenu des facteur
historiques, sociaux, culturels et 6conomiques qui determinent les diff6rentes situations marqude
par l'intoldrance et le racisme.

12055 Le racisme, lA obi il apparait, trouve son expression dans les politiques sociales et sa con
cr6tisation dans l'organisation de la dynamique sociale mise en place par les institutions socio
6conomiques et culturelles. A cet 6gard, deux niveaux devraient ttre distingu6s dans l'analyse
d'une part, celui des in6galites d~clar6es dans les regles d'acces A ces institutions ; d'autre part
celui des indgalitds de fait qui s'imposent de maniere insidieuse sous l'effet des dispositifs d,
s6lection sociale occulte mis en oeuvre par ces institutions. Enfin, il faut observer que ces ins
titutions peuvent contribuer dgalement a apporter aux pr6jugds, L l'intolerance et au racisme un
justification rationnelle ou m~me une l6gitimation.
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Objectifs et principes d'action

Le programme aura pour objectif 12056

- d'inciter la communaut6 scientifique internationale a intensifier les dtudes et les recherches qui
sont de nature A contribuer a l'61imination des pre3ug~s, de l'intolerance et du racisme ;

- de mettre t la disposition de la communaute internationale les connaissances susceptibles de
favoriser une prise de conscience - aux niveaux individuel, communautaire, national et interna-
tional - des causes des pr6jugds, de l'intoldrance et des pratiques racistes, ainsi que des
formes sous lesquelles ils se pr6sentent ;

- de fournir une base thdorique solide pour le programme XII.2 portant sur l'action contre les
prejugds, l'intoldrance et le racisme dans les domaines de l'education, de la science, de la
culture et de la communication.

L'action s t inspirera de la n~cessit6 de 12057

- mettre en lumiere les fondements thdoriques et ideologiques des prdjugds et des manifestations
d'intolerance et de racisme ;

- de recueillir des connaissances prdcises sur les systemes de formation et de propagation des
prejuges, de l'intolerance et du racisme, ainsi que sur les politiques, les institutions et les
pratiques A travers lesquelles s'expriment et se manifestent les prejuges.

Sous-programmes

Le programme sera divis6 en trois sous-programmes. 12058

- Le premier sous-programme - Etude des fondements thdoriques et iddologiques des prdjuges, de
l'intolerance et du racisme - visera h analyser les raisons donndes pour justifier, voire lgi-
timer, les situations oil se manifestent l'intolerance et le racisme. En particulier, des etudes
mettront en lumibre le lien entre la persistance d'iddes hdritees du XVIIIe et du XIXe siecle et
la r6cente resurgence du racisme pseudo-scientifique, en tenant compte de certaines conjonc-
tures locales ou nationales, r6gionales ou internationales, qui favorisent un climat d'intol6rance,
l6closion de thdories racistes et la perpdtuation de prejug6s. 11 conviendra, par exemple, de
stimuler la capacit6 d'autocritique dont chaque culture peut s'armer en vue de contribuer A
l'elimination des causes des prejuges, de V'intolrance et de toutes les formes, si insidieuses
qu'elles soient, du racisme.

- Le deuxieme sous-programme - Concepts et paradigmes pour l'6tude sociopolitique de l'intol6-
rance et du racisme - tend A permettre d'affiner l'analyse des phdnomenes racistes et des situa-
tions marqu6es par l'intolerance, g~n6ralement encore mal expliques. Les travaux porteront sur
l'interaction entre le mode de stratification sociale fondd sur la division de la societd en groupes
pretendument "1raciaux" et les autres formes de stratification sociale, sur les mouvements mes-
sianiques ou quasi tels et les sectes, sur le r6le que ces mouvements peuvent jouer au b6ndfice
des diff6rentes formes de mobilisation antiraciste, mais parfois aussi de l'intoldrance, dans les
pays tres industrialis6s comme dans les pays en developpement, ainsi que sur la maniere dont
les processus de formation de l'Etat ont pris appui, dans des circonstances historiques deter-
mindes, sur certains mythes et symboles pour assurer la cohesion de cet Etat.

- Le troisieme sous-programme - Recherches sur les politiques, institutions et pratiques favo-
rables A l'intolerance et au racisme - vise N mettre en lumiere la maniere dont les institutions
socio-dconomiques et culturelles, notamment le systeme dducatif et le marchd de l'emploi, les
medias, l'habitat et le logement, le systeme culturel, etc., assignent des r6les dconomiques et
sociaux A des individus et A des communautes, voire h des nations tout entieres, quand inter-
viennent les notions de "race" ou d'appartenance ethnique. Les causes des revendications cultu-
relles (y compris les revendications linguistiques), les effets d'un ddveloppement ddsdquilibrd ou
d'une centralisation excessive sur les relations entre communaut6s, et les raisons qui pr~sident
aux explosions d'intoldrance feront notamment l'objet de recherches spdcifiques. En outre, des
travaux de recherche relatifs A la religion en tant que facteur de cooperation et de cohesion
nationale et culturelle, par-delA les frontieres, ou de tension sociale seront 6galement mends.
Enfin, des 6tudes seront entreprises sur l'aggravation d'une situation conflictuelle pr6existante,
imputable A divers facteurs, notamment dconomiques, qui peut rdsulter, dans une socidt6
donnee, de Linsertion d'immigrds.
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Programme XII.2 - ACTION CONTRE LES PREJUGES, L'INTOLERANCE ET
LE RACISME DANS LES DOMAINES DE L'EDUCATION,
DE LA SCIENCE, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

12061 Pour l'essentiel, le programme XII.2 se fondera sur les r6sultats des 6tudes et recherches entre-
prises au titre du programme XII.1 pour faire jouer h I'Unesco le r6le exemplaire qui lui revient
dans ses domaines de competence oji elle peut agir A la source m~me des prdjuges, de 1intolerance
et du racisme.

12060 Ce programme s'appuiera en outre sur les travaux men6s au titre d'autres grands
programmes concernant l'acces 1'6ducation, h la culture, l'information et h la communication. Il
aura pour particularite de promouvoir l'action contre les prdjugds, 1'intoldrance et le racisme par
le moyen des politiques educatives, scientifiques et culturelles, etc. Les institutions qui relevent
de ces domaines peuvent en effet jouer un r6le considdrable dans lelimination des pr6jugds, de
l'intolerance et du r-icisme.

Objectifs et principes d'action

12061 Le programme aura pour objet

- de sensibiliser les individus, les communautes et les nations aux manifestations d'intoldrance et
de racisme, et de les mobiliser pour combattre ces ph6nomenes ;

- de contribuer h transformer les attitudes et les comportements des individus, des groupes et
des nations les uns A l'6gard des autres en leur offrant les moyens de mieux comprendre les
autres cultures.

12062 L'action s'inspirera de la ndcessit:

- d'encourager les adhesions aux instruments internationaux et leur ratification en vue d'accroitre
l'efficacit6 de ces instruments ;

- de faire en sorte que l'6ducation, les sciences (y compris les sciences sociales et humaines), la
culture, la communication et l'information soient mises au service de l'instauration d'un climat de
toldrance et d'une meilleure appr6ciation mutuelle des individus, des groupes et des peuples ;

- de coopdrer avec des organisations non gouvernementales, internationales et r6gionales dans
leur action contre les prdjugds, l1intolerance et le racisme.

Sous-programmes

12063 Le programme comportera quatre sous-programmes.

- Le premier sous-programme - Action normative en faveur de la lutte contre les prdjug6s,
l'intolerance et le racisme - visera essentiellement A assurer une meilleure application et
diffusion des instruments normatifs existants. 11 s'agira aussi de faire plus amplement connaitre
les voies de recours possibles pour combattre les prejugds, l'intoldrance et le racisme.

- Le deuxieme sous-programme - Action dans le domaine de l'dducation en faveur de la lutte
contre les prejuges, l'intoldrance et le racisme - se situera au triple niveau :

(i) des politiques, de la planification et des structures de l'education, afin d'eviter les
traitements discriminatoires et la transmission des prdjug6s, de l'intolerance et de l'esprit
de discrimination (raciale ou ethnique) ;

(ii) de la formation des maitres, de maniere h faire prendre conscience i ceux-ci de l'impor-
tance de leur rble et h renforcer leur vigilance h l'dgard des phdnomenes consider~s. Des
4changes de professeurs ayant pour but de les plonger dans des milieux culturels diffd-
rents seront, par exemple, organis4s ;

(iii) des manuels et matdriels didactiques, qui, parfois, exaltent des hdros et des dvdnements
en des termes racistes ou au contraire ne mettent pas suffisamment en relief les figures
historiques qui ont oeuvrd en faveur de la tolerance et du respect de toutes les
cultures. Dans ce cadre, les dchanges de manuels et de materiels didactiques seront par
exemple encourag6s de maniere & faciliter la revision de leur contenu et A aiguiser
l'esprit critique des enseignants et des 6tudiants.

- Avec le troisieme sous-programme - Action dans le domaine de la communication et de l'informa-
tion en faveur de la lutte contre les pr6jug6s, l'intol6rance et le racisme - il s'agira d'amener
1'opinion publique c se poser la question de la perp6tuation des prdjuges, de l'intoldrance et du
racisme, et de faire participer & la lutte contre ces phenomenes tant les journalistes et les
reporters, dont le r6le est d'informer le public par le truchement des moyens de communication
de masse, que l'opinion publique. Il conviendra, par exemple, d'encourager les 6changes de
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professeurs de journalisme et de journalistes oil encore de reunir, h l'occasion de sdminaires et
de colloques, des journalistes et specialistes de la sociologie de la communication qui examineront
les moyens de presenter au public une information equilibree faisant toute la place requise aux
incidences complexes du pass6, proche ou plus lointain, sur l'6venement.

Le quatrieme sous-programme - Action dans le domaine de la culture en faveur de la lutte
contre les prdjug~s, l'intoldrance et le racisme - se proposera, de maniere analogue au troisieme
sous-programme, de permettre aux groupes ayant h souffrir de l'intoldrance et du racisme de
faire mieux connaitre leurs convictions et leur culture, et de repr~senter les differentes formes
d'expression culturelle et artistique n6es dans les "ghettos" et les "bidonvilles" en rdaction
contre l'intol6rance et le racisme auxquels leurs habitants sont confront6s.

rogramme XII.3 - LUTTE CONTRE L'APARTHEID

'apartheid represente l'aboutissement logique et le stade ultime du colonialisme. Le r~gime 12064
'apartheid tel qu'il est impose par une minoritd, en Afrique du Sud et en Namibie, constitue le
isteme raciste le plus coh6rent. Il apparait indispensable qu'un programme spdcifique entiere-
ent destind h faire disparaltre ce regime unique dans l'histoire contemporaine de l'humanit6 soit
is en place. Alors que partout ailleurs, les discriminations de caractere raciste ne s'exercent
[us desormais que de fagon d~guisee, 1A ou sevit l'apartheid, le racisme est l'iddologie declar~e
E l'Etat et la s6gregation raciale est non seulement autorisde, mais institutionnalisde dans tous les
>maines.

L'apartheid n'est donc pas seulement une question de pr~jug6s. Il est la base mtme du sys- 12065
me politique de l'Afrique du Sud. Il est aussi celle du systeme 6conomique. Les lois qui regis-
nt la circulation des Africains contribuent h orienter la main-d'oeuvre africaine vers tel ou tel
cteur dconomique en fonction des besoins. Les bantoustans permettent le maintien delib6r4 d'une
onomie dualiste et sont la cheville ouvriere de l'effondrement de l'agriculture africaine et
irtant, la garantie de ddbouches sirs pour la production agricole assurde par les "Blancs"
'Afrique du Sud. En outre, avec les bantoustans, l'Afrique du Sud se constitue une rdserve de
ain-d'oeuvre et fait supporter le cotit des services sociaux aux couches les plus pauvres de la
>pulation. Enfin, !l existe dans l'6conomie sud-africaine des corrdlations entre les transformations
:onomiques, les types d'emploi rdserv6s aux differentes "races" et les changements dans la
resentation m~me de l'ideologie raciste. L'emergence d'une industrialisation afrikaaner, ses liens
iec le capitalisme d'Etat, avec le parti nationaliste et son expansion dans les bantoustans sont
3s elements essentiels de ces transformations 6conomiques.

L'Afrique du Sud pretend que le "developpement separd" assure le maintien des traditions 12066
ilturelles ; aussi est-il capital de rappeler comment certaines traditions africaines, notamment le
roit coutumier, ont W d6voydes en Afrique du Sud et comment certaines methodes de
>uvernement tenues pour "traditionnelles" ont etd et sont encore mises A profit par la minoritd
.anche pour imposer sa loi aux Africains. La langue, notamment, A servi h consolider le
itionalisme afrikaaner et, aujourd'hui comme hier, constitue un obstacle h l'acces des Africains
1 savoir. L'histoire mame de l'Afrique du Sud et de la Namibie avant et apres le colonialisme est
c6sentee de maniere faussee. De plus, les "traditions" europdennes et celles des trois autres
aces" officiellement definies par le regime d'apartheid sont analysees et presentees dans des
rmes tout h fait differents.

bjectifs et principes d'action

3 programme propose a pour objectif 12067

de recueillir des connaissances pr6cises sur les incidences de l'apartheid sur la situation qui
regne en Afrique du Sud et en Namibie dans les domaines de l'education, de la science, de la
culture, de la communication et de linformation, et d'analyser les origines, causes et effets de
cette situation ;

de sensibiliser l'opinion publique internationale aux mefaits de l'apartheid

de mobiliser contre l'apartheid la communaut6 scientifique internationale ;

de renforcer la cooperation avec les mouvements de lib6ration nationale reconnus par l'OUA.

s actions seront fonddes sur les principes suivants : 12068

intensifier la cooperation avec l'ONU et les institutions specialis6es du systeme des Nations
Unies, en particulier avec le Comit6 special des Nations Unies contre l'apartheid, le Comit6
spdcial des Nations Unies charge d'dtudier la situation en ce qui concerne l'application de la
D~claration sur l'octroi de l'inddpendance aux pays et aux peuples coloniaux, et lFInstitut des
Nations Unies pour la Namibie, ainsi qu'avec des organisations intergouvernementales et non
gouvernementales
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- de prendre en consideration, dans le cadre de 1'ex6cution de ce programme, les condition
particulierement penibles qui sont faites sous le r6gime d'apartheid A certains groupes tels qu
les jeunes, les femmes et les "combattants de la libert".

Sous-programmes

12069 Quatre sous-programmes formeront le programme concernant la lutte contre Papartheid.

- Le premier sous-programme - Etudes historiques, sociologiques et economiques de lPapartheid
visera A 6lucider les interactions entre le colonialisme, le racisme et l'apartheid. 11 permettr
aussi de compldter, par des travaux historiques, les connaissances dejA rassemblees sur 1
pdriode pr6coloniale en Afrique du Sud et en Namibie, l'apparition des Etats africains, le
routes commerciales et les relations entre Etats africains et petites communautes africaines. L
reaction des Africains face h la conquete sera 6tudide, en particulier la rdsistance des Sam e
Khoi, l'opposition africaine & la cr6ation de r6serves, les relations entre les partis politique
africains, l'anticolonialisme, le panafricanisme et 1'apparition de syndicats africains. L
contribution des sectes ancestrales A la resistance opposde A la conquate pourra egalement 6tr
mise en lumiere, de m~me que pourront 6tre 6tudikes les luttes des femmes contre l'impositio
sdparde et la ldgislation sur les laissez-passer, ou celles, plus recentes, des jeunes dans le
ecoles (Soweto). Seront en outre analys6es les particularites de l'dconomie dualiste en Afriqu
du Sud et en Namibie, les rapports entre l'application d'un tel regime economique et la segre
gation raciale, ses r6percussions sur la condition des femmes, des jeunes et des personne
Agdes, la detdrioration constante de la production agricole dans les zones rdservees au,
Africains.

- Le deuxieme sous-programme - Etude des fondements thdoriques et ideologiques de l'apartheid
visera A mettre en evidence le systeme de classitication "racial" en vigueur sous le r6giml
d'apartheid, principal moyen par lequel les roles economiques et sociaux en Afrique du Sud e
en Namibie sont assignes aux individus et aux communautes. 11 tendra aussi A montrer commen
l'apartheid organise les indgalit6s, assure et perpetue la domination politique et 6conomique, di
mame qu'il opere, & l'interieur des quatre groupes raciaux officiellement reconnus, d'autres sub-
divisions, en faisant appel A des caracteristiques linguistiques et culturelles afin dlisoler chaqu4
communautd, ou bien en se servant soit de la langue, soit de la localisation geographique.

- Le troisieme sous-programme - Lutte contre l'apartheid dans les domaines de l'education, de la
science, de la culture, de la communication et de l'information - a pour objet de lutter contr
l'interdiction faite aux trois "races" autres que la "race" blanche d'accdder aux institutioni
socio-economiques et culturelles qui relevent des domaines precitds de l'Unesco. 11 visera el
outre A mettre en evidence le recours aux stdreotypes et A la diftusion des prejugds pour per.
petuer la discrimination "raciale", devoyer les "traditions" culturelles, encourager de manier4
ddlibdr6e le tribalisme et les conflits entre communautds africaines et maintenir l'indgalite d'accei
A l'education et A la science.

- Dans le cadre du quatrieme sous-programme - Cooperation avec les mouvements de liberatio
nationale reconnus par l'OUA - 11 sera mis en place, en cooperation avec les Etats de premiern
ligne, un programme de formation de niveaux primaire, secondaire et superieur en faveur de!
membres des mouvements de liberation nationale reconnus par l'OUA, notamment de leurs organi-
sations feminines telles que le Conseil des femmes de la SWAPO, en particulier par l'octroi dE
bourses, la fourniture de biens d'equipement, etc.
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L 2 70 Grand programme XII «itlimination des prijuges, de I'intol6rance, du racisme
et de I'apartheid

La Confirence ginirale,
Considerant que la reconnaissance de la dignit6 inherente h tous les membres de la famille humaine

et de leurs droits 6gaux et inalienables constitue le fondement de la libert6, de ]a justice et de la
paix dans le monde,

Considirant que toutes les personnes ont droit A une protection 6gale et efficace contre toute discri-

mination fond6e notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue ou la religion, l'opinion
politique et toute autre opinion, 'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute

autre situation,

Rappelant que l'analyse de la problematique mondiale figurant dans la premiere partie du

document 4XC/4 a mis en lumiere la persistance des pr6jug6s, de l'intoldrance, du racisme

ainsi que les cons6quences n6fastes qu'entraine la perp6tuation du regime oppressif de

l'apartheid,
Rappelant que cette analyse a souligne les risques que comportent les nombreux conflits a raciaux n,

ethniques, culturels, linguistiques ou religieux qui se manifestent dans le monde,
Convaincue que 'acc6dration et la multiplication des 6changes qui caracterisent le monde contem-

porain, en mettant en rapport plus frequent et plus 6troit des collectivit6s ou des individus

divers, rendent plus n6cessaires que jamais le renforcement de la toldrance mutuelle et I'6imi-

nation de toutes les formes de pr6jugds et de discrimination,

Rappelant les termes de 'Acte constitutif de 'Unesco selon lesquels a la grande et terrible guerre

qui vient de finir a W rendue possible par le reniement de l'id6al d6mocratique de dignit6,

d'6galit6 et de respect de la personne humaine et par la volont6 de lui substituer, en exploitant

l'ignorance et le prejug6, le dogme de l'in6galit6 des races et des hommes n,
Reaffirmant, selon le preambule de l'Acte constitutif, qu'une paix juste et durable ne peut 8tre 6tablie

que a sur le fondement de la solidarit6 intellectuelle et morale de I'humanit6 n,
Rappelant la D6claration universelle des droits de l'homme adopt6e et proclam6e par 'Assembl6e

g6n6rale des Nations Unies le 10 d6cembre 1948,
Rappelant en outre que, des 1948, le Conseil dconomique et social avait, lors de sa sixieme session,

sugg6r6 a l'Unesco a d'envisager l'opportunit6 de proposer et de recommander l'adoption
g6n6rale d'un programme de diffusion de faits scientifiques destin6s A faire disparaitre ce qu'on

est convenu d'appeler les prdjuges de race ),
Rappelant que, dans la r6solution 4.2 adopt6e A sa quatrieme session (1949), la Conf6rence gdndrale

avait charg6 le Directeur g6n6ral de rechercher et de rassembler les donn6es scientifiques

concernant les questions de race, de diffuser largement les donnes scientifiques ainsi r6unies et

de pr6parer une campagne d'6ducation fond6e sur ces donn6es,

Rappelant sa r6solution 3.22 adopt6e & sa sixieme session (1951), par laquelle elle autorisait le Direc-

teur g6n6ral & entreprendre des 6tudes relatives h l'int6gration sociale des groupes qui ne

participent pas pleinement & la vie de la communaut6 nationale, du fait de leurs caractdristiques

ethniques ou culturelles ou de leur arrivde r6cente dans le pays,

Rappelant la Recommandation et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le

domaine de 'enseignement adopt6es h sa onzieme session, le 14 d6cembre 1960,

Considirant les diff6rentes d6clarations sur les questions de la race et des pr6juges raciaux adopt6es

par des groupes ou des comit6s internationaux d'experts r6unis par 'Unesco (1950, 1951, 1964

et 1967), ainsi que l'Appel d'Athenes lanc6 en 1981,
Ayant d I'esprit la D6claration sur la race et les pr6jug6s raciaux adopt6e A l'unanimit6 & sa vingtieme

session, le 27 novembre 1978,
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Rappelant en outre la D1claration sur 1'6imination de toutes les formes de discrimination raciale,
adopt6e par 'Assembl6e g6ndrale des Nations Unies dans sa resolution 1904 (XVIII) du

20 novembre 1963,
Rappelant la Convention internationale sur '6imination de toutes les formes de discrimination

raciale adopt6e par l'Assembl6e g6ndrale des Nations Unies dans sa resolution 2106 A (XX)
du 21 d6cermbre 1965,

Rappelant les termes de la Convention pour la pr6vention et la r6pression du crime de g6nocide
approuv6e par l'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies dans sa risolution 260 A (III) du

9 d6cembre 1948, et la Convention internationale sur l'6limination et la r6pression du crime

d'apartheid adopt6e par l'Assembl6e g6n6rale dans sa r6solution 3068 (XXVIII) du
30 novembre 1973,

Ayant 6 'esprit les r6solutions de l'Assembl6e g6ndrale 3057 (XXVIII) du 2 novembre 1973 et 34/24

du 15 novembre 1979 relatives A la D6cennie de la lutte contre le racisme et la discrimination

raciale,

Rappelant la r6solution 36/162 adopt6e par 'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies le

16 d6cembre 1981 sur les mesures A prendre contre les activit6s nazies, fascistes et n6o-fascistes

et toutes les autres formes d'ideologies et pratiques totalitaires fond6es sur l'intolerance raciale,
la haine et la terreur, et en particulier le paragraphe 3 du dispositif de cette r6solution dans

lequel il est demand6 aux institutions sp6cialis6es comptentes ainsi qu'aux organisations

intergouvernementales et aux organisations internationales non gouvernementales de prendre

ou d'intensifier des mesures contre les id6ologies et pratiques d6crites au paragraphe 1,
Rappelant la r6solution 35/125 sur l'6limination de toutes les formes d'intol6rance religieuse adoptde

par 'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies le 11 d6cembre 1980 et la D6claration sur 1'6limi-

nation de toutes les formes d'intolkrance et de discrimination fond6es sur la religion ou la
conviction adopt6e par l'Assembl6e g6n6rale le 25 novembre 1981 dans sa r6solution 36/55,

Tenant compte des nombreux appels des responsables de toutes les religions du monde pour faire

cesser l'intol6rance religieuse,

Prenant en considiration la r6solution 1978 A (XVIII) du 16 d6cembre 1963 par laquelle 'Assembl6e

g6n6rale invitait les institutions sp6cialisdes A accorder leur assistance et leur coop6ration au

Comit6 sp6cial charg6 d'6tudier la politique d'apartheid du gouvernement de la R6publique

sud-africaine,

Rappelant igalement la rdsolution 12.1 adopt6e par la Confdrence generale A sa dix-neuvieme session,

et en particulier son paragraphe 15 qui souligne a la contribution que l'Unesco peut apporter

A la sensibilisation de l'opinion publique mondiale aux problemes de l'apartheid, du racisme,
du colonialisme et du n6o-colonialisme, A 1'analyse et A 'approfondissement des origines histo-

riques et sociopolitiques de ces ph6nomenes et A '6tude des formes nouvelles de domination,

des relations inter-ethniques et de l'assimilation des groupes minoritaires n,
Rappelant la resolution 10.1 adoptde A sa vingtieme session, et tout particulierement l'alin6a 2(a)(ii)

de cette rdsolution,

Rappelant en outre la resolution 10.1 adopt6e A sa vingt et unieme session, et en particulier l'alin6a 8(a)

qui invite le Directeur general a A continuer de contribuer, dans les domaines de compktence

de l'Unesco, aux efforts tendant h 61iminer le colonialisme, le n6o-colonialisme, l'agression, le

racisme, l'apartheid, toutes les formes de domination 6trangere et toutes les formes et mani-

festations de discrimination raciale, et A cr6er un climat international de confiance et de compr6-

hension mutuelle n,
Considirant la contribution sp6cifique que l'Organisation peut apporter a l'elimination des pr6jug6s,

de l'intol6rance, du racisme et de l'apartheid, conformement au mandat qu'elle a requ dans le

domaine de l'6ducation, des sciences - y compris des sciences sociales - de la culture et de la

communication,

Considirant notamment l'important concours scientifique que 1'Organisation peut apporter aux

programmes mis en ceuvre par l'Organisation des Nations Unies, ses commissions et ses comites

et par les autres institutions sp6cialis6es en vue de lutter contre les pr6jug6s, l'intolerance, le

racisme et l'apartheid,
Considirant le r6le catalyseur que les programmes de l'Unesco sur le racisme ont jou6 dans la stimu-

lation de l'action des organisations non gouvernementales et de la communaut6 intellectuelle

contre les prdjug6s, l'intol6rance, le racisme et l'apartheid,
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Considirant en outre le r6le sp6cifique que l'Unesco peut jouer dans la lutte contre l'apartheid et dans
la publication des donn6es scientifiques relatives h l'apartheid,

1. Approuve la mise en cuvre du grand programme XII a Elimination des prdjugds, de l'intoldrance,
du racisme et de l'apartheid n et fait siennes les orientations de ce grand programme qui per-
mettra A l'Unesco de mobiliser ses forces pour une lutte qui rev8t une importance fondamen-
tale tant pour l'Organisation que pour l'ensemble de ses Etats membres ;

2. Invite le Directeur g6n6ral A prendre comme base de la programmation biennale pour la pdriode
1984-1989 les trois programmes qui constituent le grand programme XII :
2.1 Programme XII1 ( ttudes et recherches sur lesprijugis, l'intolirance et le racismen

(a) Qui vise A promouvoir une analyse scientifique de ces ph6nomenes et, en particulier:
(i) A 6lucider les causes de l'6mergence et de ]a propagation des thdories qui four-

nissent une base ideologique aux pr6jug6s, h l'intoldrance et au racisme;
(ii) A analyser les situations qui suscitent le maintien et la reproduction des diverses

formes d'intoldrance et celles qui, en revanche, favorisent la tolerance et la
coop6ration entre groupes culturels, a raciaux n, ethniques, religieux ou linguis-
tiques ;

(iii) A 6tudier le r6le que les institutions sociales, 6ducatives et culturelles, ainsi que
les normes et les pratiques sociales, peuvent jouer dans la perp6tuation ou, au
contraire, l'6limination de l'intolerance, des pr6jug6s et du racisme,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants :
(i) Etude des fondements th6oriques et iddologiques des pr6jug6s, de l'intolerance

et du racisme;
(ii) Concepts et paradigmes pour l'6tude sociopolitique de I'intolrance et du

racisme;
(iii) Recherches sur les politiques, institutions et pratiques favorables A l'intoldrance

et au racisme;
2.2 Programme XII.2 ((Action contre lesprijugis, l'intolirance et le racisme dans les domaines

de l'iducation, de la science, de la culture et de la communication n
(a) Qui, se fondant sur les r6sultats des 6tudes et recherches entreprises au titre du pro-

gramme XI.1, sera essentiellement orient6 vers ]'action et s'efforcera ;
(i) De promouvoir l'application des instruments normatifs destin6s A combattre les

pr6jug6s, l'intol6rance et le racisme;
(ii) De renforcer 'action entreprise A tous les niveaux de l'6ducation en vue d'61i-

miner les traitements discriminatoires et de renforcer I'esprit de tol6rance et de
respect mutuel;

(iii) De mobiliser, par le truchement des moyens de communication de masse,
l'opinion publique contre les pr6jugds, l'intol6rance et le racisme;

(iv) De favoriser 1'expression culturelle de tous ceux qui ont A souffrir de 1'intold-
rance et du racisme,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants
(i) Action normative en faveur de la lutte contre les prdjugds, l'intoldrance et le

racisme;
(ii) Action dans le domaine de l'6ducation en faveur de la lutte contre les pr6jug6s,

l'intol6rance et le racisme;
(iii) Action dans le domaine de la communication et de l'information en faveur de

la lutte contre les pr6jug6s, 1'intol6rance et le racisme;
(iv) Action dans le domaine de la culture en faveur de la lutte contre les pr6jug6s,

l'intolkrance et le racisme;
2.3 Programme XII.3 ((Lutte contre l'apartheidn

(a) Qui se propose:
(i) De contribuer A une meilleure connaissance de la situation 6conomique et sociale

qui r&gne en Afrique du Sud et en Namibie et de son 6volution historique;
(ii) D'analyser les mdcanismes sociaux par lesquels l'apartheid assure et perp6tue

la domination politique et economique;
(iii) De mettre en 6vidence les incidences de L'apartheid sur la situation dans les

domaines de '6ducation, de la science, de la culture, de la communication et de
l'information ;
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RtSOLUTION 4XC/2/12 (iv) De renforcer, dans la lutte contre l'apartheid, la coop6ration entre l'Unesco et
les ftats intdressds ainsi que les mouvements de libdration nationale reconnus
par l'Organisation de l'unit6 africaine,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants
(i) tudes historiques, sociologiques et 6conomiques de l'apartheid;
(ii) ttude des fondements thdoriques et iddologiques de I'apartheid;
(iii) Lutte contre l'apartheid dans les domaines de l'6ducation, de la science, de la

culture, de la communication et de l'information;
(iv) Cooperation avec les mouvements de lib6ration nationale reconnus par l'Orga-

nisation de l'unit6 africaine;
3. Recommande au Directeur g6n6ral, lors de l'6laboration des programmes biennaux pour la

p6riode 1984-1989, d'attacher un intdret tout particulier aux problemes de l'acces A l'6ducation,
A la science, A la culture et A I'information, ainsi qu'A I'analyse critique des notions, des croyances
et des principes oi s'alimentent les prejuges, l'intoldrance et la discrimination A l'6gard des
groupes (( raciaux ), culturels, linguistiques ou religieux, et d'accorder une attention accrue A la
question de l'apartheid et des m6canismes qui permettent sa perpetuation.

260



III. PAIX, COMPREHENSION INTERNATIONALE, DROITS DE L'HOMME
ET DROITS DES PEUPLES

,nalyse des prob1bmes

lus qu'L aucun autre moment de son histoire, l'humanit6 tout entidre apparait lie par une com- 13001
iunautd de destin. En d6pit de criantes inegalit6s, de vives oppositions d'intdr~ts et d'iddolo-
ies, de frictions et conflits, un reseau serre de relations d'interdependance s'est d6sormais
Isse entre toutes les nations. Encore faut-il, pour que se r6alise dans les faits une vdritable
ommunaut6 a l'6chelle mondiale, que cette interdependance ne privildgie pas les uns en s'exer-
ant au detriment des autres, mais qu'elle soit consciemment et d~lib6rement assumde par tous au
dn6fice de l1humanite entiere. Ainsi pourvue d'un sens et d'une dimension de valeur, la recon-
.aissance de l'interddpendance devient affirmation et pratique de la solidarite.

11 n'en reste pas moins que la communautd mondiale doit faire face h des problemes d'une 13002
xtrame gravite qui mettent en cause la paix et la s6curitd internationales : les tensions qui se
ianifestent h P'6chelle du monde et dans diff6rentes regions ; la course aux armements qui mobi-
,se dYenormes ressources et accroit les moyens de destruction au point de cr~er un risque
Iandantissement de l'esp6ce humaine ; les conflits armes qui surgissent en differents points du
lobe ; la pauvret6 et la faim qui provoquent le ddsespoir au sein de nombreux peuples ; les
iolations rdp6tees des droits de Phomme qui sont la negation de la dignite humaine.

Cr~d au sortir d'une guerre mondiale meurtriere et ddvastatrice, qu'avait rendue possible 13003
L d6veloppement de regimes erigeant le mdpris des droits de l'homme en principe de gouverne-
ient, le systeme des Nations Unies a 6 fonde sur le postulat d'un lien fondamental de comple-
ientaritd entre la paix, la solidarite internationale et le respect des droits de 1'homme. Le
>rincipe de cette eomplementarite se retrouve dans le Prdambule de l'Acte constitutif de l'Orga-
tisation qui souligne notamment "qu'une paix fondde sur les seuls accords 6conomiques et poli-
iques des gouvernements ne saurait entralner l'adh6sion unanime, durable et sincere des peuples
t que, par consequent, cette paix doit ktre 6tablie sur le fondement de la solidarite intellec-
uelle et morale de l'humanite". L'Article premier assigne comme but essentiel A 1'Organisation de
contribuer au maintien de la paix et de la s~curite en resserrant, par l'6ducation, la science et
a culture, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la
oi, des droits de Phomme et des libertes fondamentales pour tous, sans distinction de race, de
;exe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnatt A tous les peuples".

Si le souci des droits et libertes des individus, parfois gravement menaces et trop souvent 13004
)afoues, n'a cesse de figurer au premier plan des prdoccupations de la communaut6 internatio-
iale, l'experience des dernieres decennies n'en a pas moins entraine une actualisation signifi-
!ative, ainsi qu'un dlargissement considerable, de la conception des droits et des libertes des
)euples, qui est devenue partie integrante de la problematique de la paix et des droits de
'homme.

La Confdrence g~nerale, de session en session, n'a cessd, dans une serie de resolutions, 13005
ie rappeler la place centrale et determinante qu'occupent, parmi les finalites de l'Organisation, la
.onstruction d'une paix juste et durable et 'action en faveur des droits de l'homme, et de souli-
Iner le lien qui les unit comme les deux faces compl6mentaires d'une mrme exigence.

Il ne peut en effet y avoir de paix vritable lorsque sont viol6s les droits de l'homme les 13006
>lus 616mentaires ou que sont maintenues des situations d'injustice ; et, reciproquement, les
Iroits de l'homme ne peuvent s'affirmer et s'6panouir au b6nefice de tous tant que sdvissent des
'onflits latents ou ouverts. Tel est le principe qui est au fondement de l'action de l'Unesco, et
4u'ont confirm6 et illustr6 de multiples 6tudes et dchanges de vues.

La paix juste et durable s'impose de plus en plus A tous les peuples comme une exigence 13007
axprimant leurs plus importantes aspirations. En depit des efforts deploy~s jusqu'ici, notamment
-ar l'Unesco et la famille des Nations Unies, en vue de promouvoir un monde plus juste et plus
3olidaire, les prejug6s et les mdfiances continuent dlentraver les rapports entre les nations et
mngendrent des tensions qui, parfois encore, degenerent en conflits arms. Simultanement, la
>rise de conscience au niveau international de la complexite des problemes qui relient le deve-
oppement i la paix et aux droits de Phomme s'est renforcee et a rdveld les liens dtroits qui les
anissent.
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13008 La Conference gdn6rale a rappcI6 lors de sa dix-huitieme session (r~solution 11.1) que 1
paix "ne saurait 6tre uniquement 1'absence de conflit armd" mais qu'elle "implique essentiellemen
un processus de progrbs, de justice et de respect mutuel entre les peuples visant A garantir I
construction d t une socidt6 internationale dans laquelle chacun trouve sa veritable place et qui ai
sa part dcs ressources intellectuelles et mat6rielles du monde...".

13009 La course aux armements est certainement une menace majeure pour l'humanitd et pour I
paix du monde et constitue un immense gaspillage de ressources humaines et matdrielles : u
million de dollars sont affectds chaque minute A l'armement et 500.000 savants s'occupent,
l'heure actuelle, de recherches militaires dans le monde. Cette course aux armements exprim
sans doute la m6fiance, l'hostilit6 et les conflits d'int6rt qui pr6sident aux relations inter
nationales contemporaines. Mais elle est aussi un facteur de tension qui accroit les risques d
confrontation dans la mesure oi le ddveloppement des instruments de destruction et de mort
venant se greffer sur les indgalit6s, les incomprehensions et les angoisses de notre 6poque, ten
A favoriser la montde des intransigeances et . encourager, en cas de divergences entre nations
les solutions imposses au d6triment des solutions n6gocides.

13010 La course aux armements temoigne ainsi de 1'absurde dynamique d'insecurite qu'engendr
une quate exacerb6e de sdcuritd. En effet, si Von reconnait que la s6curit6 est un besoin et un
aspiration l6gitime et qu'elle constitue un 6ldment essentiel de la paix, si l'on doit aussi admettr
que la detention de moyens militaires est pour certains Etats ou certains peuples un facteu
souvent d~cisif de leur capacit6 de se lib6rer, d'6chapper A des oppressions, de survivre et d
se defendre, on doit aussi convenir que, de nos jours, le niveau d'accumulation des armes, ei
particulier des armes nuc16aires, constitue une menace bien plus qu'une protection pour l'aveni
des nations et de l'humanitd.

13011 Comme Ila marqu6 avec vigueur la dixiene session extraordinaire de 1'Assembl6e gendral
des Nations Unies, consacree au desarmement, il importe avant tout de surmonter une conceptioi
fallacieuse de la securite. Le document final de cette session proclame que "le moment est don
venu de mettre fin h cette situation, de renoncer . l'emploi de la force dans les relations inter
nationales et de chercher la s6curit6 dans le d6sarmement, c'est-A-dire grace . un processu
graduel, mais effectif, qui s'amorcerait par une r6duction du niveau actuel des armements"
Cependant, les travaux de la nouvelle session que l'Assemblde gdn6rale vient de consacrer au,
moyens de rdaliser cet objectif ont confirmd la difficult6 et l'ampleur de la tAche.

13012 Celle-ci est d'autant plus urgente que la course aux armements se solde, on le sait, pa
un immense gaspillage de ressources humaines et materielles. Elle se poursuit en ddpit de I
ndcessit6 impdrieuse, dans tous les pays, d'investissements et de ddpenses aux fins du progr6:
economique, de l'accroissement du bien-6tre et de la justice sociale. Et cela, paradoxalement
dans une conjoncture oii les difficult6s de l'6conomie mondiale (qui contribuent, certes, i durci:
les rivalites et les tensions auxquelles s'alimente la politique d'armement) imposent des choix qui
pour une humanit6 capable de sagesse, devraient s'exercer au profit d'activites f6condes et tour-
n6es vers l'avenir.

13013 Si les connaissances scientifiques et technologiques, les moyens financiers, les matiere:
premieres et les capacit6s de production qui sont aujourd'hui mobilis6s et absorbes par la coursi
aux armements pouvaient 6tre utilis6s, mrme partiellement, au service du ddveloppement dcono-
mique et social des pays les plus denunis, de l'oeuvre d'alphabetisation, de I'amdlioration de:
conditions de santd et dt alimentation, les effets b6ndfiques de cette reconversion sur les condi-
tions de vie de tous les hommes seraient considerables.

13014 Par ailleurs, la course aux armements structure dans une large mesure les systeme!
d'alliances et perpetue les rapports de domination. En outre, les Etats vendeurs slassurent de:
profits economiques considdrables et se dotent de systemes de ddfense . un moindre cobt grace
leur production d'armes h grande 6chelle.

13015 Ces Etats perfectionnent leurs techniques par le truchement des laboratoires que sont le!
champs de bataille. Cependant, la course aux armements se poursuit, dans les domaine!
nucldaire, chimique, biologique et conventionnel, en ddpit de l'insuffisance et de la p6nurie de:
ressources alloudes h la cause du developpement et du progres social.

13016 La course aux armements entre les grandes puissances nucl6aires prend d6sormais er
s'acc6l6rant les dimensions d'une competition scientifique et technologique pour l'arme suprrme ;
une 6poque oii les arsenaux nucleaires constituent une grave menace pour la survie de l'espec
humaine. On estime que la moitid des scientifiques et ingdnieurs de certains pays industrialisd!
se consacre exclusivement aux applications militaires de la recherche.

13017 La paix est incompatible avec la malnutrition, la misere ou le refus du droit des peuples
disposer d'eux-memes. Le non-respect des droits des individus et des peuples, la persistance d
structures dconomiques internationales in6quitables, les ing6rences dans les affaires internes de!
autres Etats, les occupations 6trangeres et l'apartheid sont toujours des sources reelles 01
potentielles de conflits armes et de crises internationales. Seule peut 6tre durable une pai>
juste, qui repose sur le respect des droits de 'homme. Par ailleurs, une paix juste exig

262



XIII. PAIX, COMPREHENSION INTERNA TIONALE, DROITS DE L'HOMME E TDROITS DES PEUPLES

instauration d'un ordre international equitable capable de preserver les gen6rations futures du

dau de la guerre.

I est plus que jamais n6cessaire d'approfondir l'analyse des facteurs qui, au sein des 13018
ifferentes soci6t6s et dans los relations internationales, conduisent aux conflits ou, au
ontraire, favorisent la paix, grce notamment l'apport des sciences sociales et humaines, de la
fflexion philosophique et des 6tudes culturelles.

L'une des finalites de l'Unesco definie par son Acte constitutif est ('assurer le respect des 13019
roits de l'homme ; il lui appartient aussi d'oeuvrer pour faire prevaloir "le principe de l'igalits
e droits des peuples et de leur droit L disposer d'eux-m~mes", tel que d6fini dans la Charte
es Nations Unies, en son Article premier.

Les modalit6s selon lesquelles est assuree la protection des droits de l'individu ont 6volue. 13020
1 en est ainsi notamment dans les cas ob le pouvoir politique a 6t0 transf6r6 du niveau des com-
iunaut6s locales a celui d'une autorite centrale, dans les cas oni les droits d'utilisation collective
.e la terre, appartenant au clan ou au village, ont cddd la place aux droits h la propridt6 pri-
de, ou encore dans les cas on l'on est oass6 des fornes de solidarit6 fond6e sur le systdme de
.arents 6 l'organisation sociale correspondant A la famille nucl6aire.

La remise en question de certaines structures 6conomiques, la g6n6ralisation de l'6cononie 13021
on6taire, l'organisation de l'Etat moderne et les imp6ratifs de l'agriculture et de lindustrie

iodernes ont contribu6 A la reformulation et k l'largissement des exigences en matiere de droits
1e l'homme. La lutte contre la domination coloniale a 6galement contribud h une meilleure compre-
tension des rapports 6troits qui existent entre les droits des individus et les droits et devoirs
les communautes.

La D6claration universelle des droits de l'homme represente pour nombre de droits qu'elle 13022
roclame l'expression codifide de droits fondamentaux d6clards inalienables, qu'ont connus sous
les formes diverses toutes les communaut6s humaines, bien avant l'6mergence de l'Etat-nation. La
rise en corapte du pluralisme des cultures a mis en 6vidence les traditions et les pratiques au
ravers desquelles les soci6t6s ont par le pass6 garanti i leurs peuples nombre de droits fonda-
ientaux, qui apparaissent dans la D6claration universelle.

Malgr6 cette prise de conscience - et au moment oh les peuples reclament partout l'exercice 13023
le 'autod6termination, l'accbs effectif h 1'dducation, h la science et aux differents aspects de
'expression culturelle, une information pluraliste et multiforme ainsi que la maitrise de leur
levenir 6conomique, politique et culturel - il faut reconnaitre que les droits de l'homme et les
Iroits des peuples ne cessent d'ltre violds. Parmi les cas caract6ris6s de violations des droits de
'homme, la torture constitue la forme la plus exacerb6e ; sa pratique tres rdpandue est un v6ri-
able defi i la dignit6 humaine.

Le respect effectif des droits de 'homme demeure une pr6occupation fondamentale de 13024
'Organisation. Compte tenu de son mandat, larticulation entre les droits de l'individu et les
Iroits des peuples est d'une importance considdrable pour l'Unesco. Le respect de la dignit6 de
a personne humaine est indissociable du respect de la libert6 des peuples et de celui de l'6galit6
le droits des nations. S'il est indispensable que les individus et les groupes humains concern6s
;oient en mesure de prendre conscience de tous leurs droits et de les exercer effectivement, il
ippartient 6galement A l'Etat d'assumer les responsabilit6s majeures qui lui incombent pour
rarantir l'exercice des droits individuels, qu'ils soient civils et politiques ou 6conoriques,
,ociaux et culturels.

L'analyse des diff6rentes dimensions des droits culturels, des relations entre la culture et 13025
a langue et l'articulation des droits culturels aux droits politiques et 6conomiques, tant a
'intdrieur d'un Etat qu'entre Etats, doit se poursuivre. La negation des droits des peuples a
'autoddtermination entraine la n6gation des autres droits de i'homme et des libertes
ondamentales.

Le droit Li l'inddpendance, le droit des peuples 4 disposer d'eux-mames ne sont pas des 13026
oncepts nouveaux ; la liberation du joug colonial, la conquete de la souverainete par les nations
ui le subissaient en ont seulement marque l'application universelle. Mais les relations de plus en
lus 6troites qui se sont d6veloppdes entre des Etats dot6s de moyens in6gaux et indgalement

iquipes pour la negociation et la coop6ration ont mis en 6vidence la multiplicit6 des conditions
- non seulement politiques et juridiques, mais 6conomiques, sociales, culturelles - qui sont
ndispensables h la jouissance et h l'exercice par tous les peuples d'une independance v6ritable,
'est-A-dire de la capacit6 de forger leur devenir conformdment 4 leurs aspirations.

Enoncer l'idde d'un "droit A la paix", pour les nations et les peuples comme pour les indi- 13027
vidus, c'est dvoquer, en m6me temps qu'une exigence fondamentale de survie et de securit6,
'aspiration 16gitime de toute collectivite nationale h participer pleinement et librement, en toute
igalit6, au concert des nations et A l'6dification d'un ordre mondial plus satisfaisant : c'est donc
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fonder, sur un principe de reciprocits et de solidarit6, h la fois le droit de toute nation A
s'affirmer et h realiser ses potentialites, et la limitation de ces droits par ceux de toutes les
autres.

13028 En outre, la complexite des rapports sociaux, la dimension necessairement collective des
voies et des exigences du ddveloppement, de la mise en valeur des ressources natu'relles de la
sauvegarde de l'environnement, etc., obligent a considerer l'individu, sujet et b6n6ficiaire ultime
des droits, dans le contexte des ensembles sociaux dont il fait partie et au sein desquels il se
realise. Non toutefois sans que s'impose plus que jamais la necessite de garder h l'esprit les
limites au-delk desquelles la poursuite des fins de la collectivite cesserait de s'exercer 4
l'avantage de ses membres pour prendre la forme d'une oppression caracterisee, n6gatrice des
droits et libert6s individuels fondamentaux.

13029 Si l'on tend aujourd'hui h reconnaitre un "droit au developpement" dont, en derniere ana-
lyse, les 6tres humains eux-memes doivent 6tre les beneficiaires, c'est aussi au niveau des col-
lectivites, et singulierement des collectivites nationales, que se dessinent les incidences de ce
principe.

13030 Enfin, la reconnaissance du droit de chaque peuple au maintien et 4 l16panouissement de sa
personnalit6 et a la determination de son devenir en fonction d'options qui lui soient propres a
contribue * une prise de conscience unanime de l'importance cruciale des dimensions culturelles
de l'identit6 collective, et mis en pleine lumiere la necessit6 de protdger ces valeurs originales de
culture. Sur ce terrain comme sur d'autres, l'Unesco a joue6 un r6le pr6curseur. Le droit de tout
individu A un libre accds et A une participation sans entraves h la culture de son choix ne
saurait 6tre remis en question. Cependant, l'idde s'est imposee que le droit des peuples A la
preservation, 4 l'affirmation et au d~veloppement de leur culture propre, entendue comme une
culture vivante et en devenir, constitue un chapitre important du tableau des droits de l'homme
et des conditions essentielles de la paix.

13031 tIais les valeurs des diffdrentes cultures constituent aussi, comme notre 6poque est sans
doute la premiere 4 l'avoir reconnu sans restriction, un tresor commun A toute l'humanit6, une
reserve d'inspirations pour l'orientation de son devenir. Principe que l'Unesco, pour sa part, a
degage de longue date et qu'elle a formul6, dans les termes les plus nets, dans la D6claration de
1966 sur les principes de la cooperation culturelle internationale.

13032 La comprdhension internationale, qui repose sur l'extension et le deploiement sans entraves
de la communication entre les hommes et entre les peuples, et A laquelle la connaissance et
l'appreciation mutuelles des valeurs culturelles conferent son elevation et la plenitude de ses
potentialit6s cr~atrices, est plus que jamais reconnue comme le fondement indispensable de la
volont6 et de la capacit6 de toutes les nations de vivre dans la paix, de s'elever au-dessus des
facteurs toujours plus menagants, de division et de mesentente, pour instituer entre elles, tout
en affirmant et en developpant leurs personnalitis respectives, des rapports de confiance et de
cooperation ouverte profitables A tous.

13033 La situation des rdfugi6s est une question de dimension internationale. Les problemes sou-
lev6s par l'accroissement de leur nombre - estim6 h environ 10 millions en 1980 - sont d'autant
plus difficiles h rdsoudre qu'ils touchent aujourd'hui essentiellement des pays dont les infra-
structures sont insuffisantes. L'afflux massif de refugids pose A certains pays d'accueil des pro-
blemes humains et matdriels importants, malgr6 les efforts de solidarit6 coordonn6s par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les refugi6s et d'autres institutions internationales gouver-
nementales et non gouvernementales.

13034 Les difficultds de la conjoncture economique actuelle, l'aggravation du ch6mage dans la plu-
part des pays, la deterioration croissante de la situation 6conomique mondiale, les disparitds
grandissantes entre r6gions, entre pays et l'interieur de ceux-ci, ne favorisent pas une
recherche en commun de demarches 6quitables et solidaires en vue de trouver des solutions A ce
grand d6fi politique et humanitaire.

13035 La communaut6 internationale attache une importance tangible l'exercice effectif des droits
de certains groupes d6munis socialement ou appartenant h une classe d'Age sp6cifique. Les droits
de l'enfant doivent inclure non seulement l'acces h l'6ducation, 4 la sante et aux services
sociaux, mais aussi la protection contre toute forme d'exploitation. La jeunesse, particulierement
celle appartenant des couches defavorisdes de la population ou h des groupes ethniques souf-
frant de discrimination, est la premiere A subir la crise 6conomique, soit par le ch6mage, soit
par la d6gradation des services collectifs. De meme, la vulndrabilite des personnes Agees est
accrue surtout dans les societ6s industrialisees du fait de l'evolution de ces socidtes, notamment
pour ce qui est des structures demographiques - vieillissement de la population - et familiales
- famille nucl~aire, mobilite geographique, distribution des r6les sociaux et economiques.

13036 Les personnes handicapdes - physiques et mentales - dont le nombre 6tait estim6 A 450 mil-
lions en 1979, constituent un autre groupe humain qui n'a pas toujours beneficiM du respect de
ses droits fondamentaux. La prise de conscience de la communaute internationale h ce sujet a 60
favoris6e par la remarquable mobilisation des personnes handicap6es pour revendiquer le respect
de leurs droits et sensibiliser l'opinion publique mondiale.
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Le respect des droits de Phomme en certains milieux specifiques, tels le milieu rural ou le 13037
milieu urbain, peut poser des prob6mes particuliers. Par exemple, les droits de 1'homme en
milieu rural peuvent 6tre affectds notamment par les modes de la propridtd foncibre et de sa
transmission, les implications de l'industrialisation de l'agriculture.

En ce qui concerne la discrimination fondde sur le sexe, la prise de conscience de la col- 13038
lectivit6 internationale de la situation des femmes et les efforts entrepris dans le cadre du Plan
d'action mondial de la Ddcennie des Nations Unies pour la femme n'ont pu ameliorer sensiblement
la situation de la majorit6 des femmes dans le monde, surtout de celles qui vivent dans les
milieux ruraux. L'analphab6tisme, le ch6mage, la pauvrete continuent de peser plus durement sur
les femmes. L'une des difficult6s majeures de la lutte contre la discrimination dont les femmes
font l'objet tient A la complexitd des facteurs qui contribuent h cette discrimination. Mame lorsque
certains changements structurels et institutionnels sont introduits, ils ne conduisent pas neces-
sairement A une modification des relations entre les hommes et les femmes et des mentalitds.

Strategie d'action

La promotion de la paix, de la comprehension internationale, la rdalisation de la libert6 des 13039
peuples et des droits de Phomme relevent d'unc stratdgie qu'il faut concevoir comme un ensemble
cohdrent car les objectifs L poursuivre sont interdependants et compl6mentaires. C'est A tous les
niveaux, et en reponse aux d6fis de toutes les situations particulieres, que le combat pour la
paix et les droits de 1'homme doit 6tre mend. C'est dans leur spdcificit4 et dans leurs termes les
plus concrets que les problemes doivent 6tre abordes, t la lumiere d'une analyse rigoureuse et
complete de leurs composantes, et en faisant appel . tous les concours. Pourvu que demeure
pr~sente et agissante une vision globale des difficultds A resoudre et des fins A poursuivre, les
progres realis6s sur chacun des terrains oti une intervention s'impose seront autant de pas en
avant dans l'accomplissement d t une oeuvre & la fois une et multiple. Dans cette perspective, trois
plans peuvent btre distingu6s : celui des recherches et des 6tudes dans le domaine des sciences
sociales et de la philosophie, celui de l'action normative, enfin celui de l'dducation et de
l'information.

Les disciplines des sciences sociales et humaines doivent 6tre appeldes A contribuer, avec 13040
toujours plus de vigueur, A la clarification et h l'approfondissement des causes, des conditions et
des cons6quences des conflits et des violations des droits de l'homme. Dans le domaine de la
paix, c'est essentiellement le ddveloppement des recherches interdisciplinaires qui permet de con-
cevoir les paradigmes des principaux phdnomenes et processus entrant en jeu dans l'apparition
des conflits politiques et militaires de portee internationale. Qu'il s'agisse des droits de l'homme
ou de la paix, l'accent devra 6tre placd sur la r6flexion et la recherche dans une perspective
globale et historique, mettant en evidence notamment le r6le que l'6ducation, la science. la cul-
ture et la communication peuvent jouer ou qu'elles ont jou6 dans le passd. Quant i la r6flexion
philosophique, il lui appartient dIdlucider notamment les rapports entre les diff6rents systemes de
valeurs et les exigences de paix et de respect des droits de l'homme.

Il convient dgalement de veiller h l'application des instruments normatifs que la Conf~rence 13041
gdndrale a adopt6s et par lesquels les Etats membres se sont engages h lui faire rapport sur des
questions sp~cifiques relevant des domaines de competence de l'Unesco. En outre, dans le cadre
des proc~dures prdvues pour l'examen des cas et des questions dont l'Unesco pourrait 6tre saisie
en ce qui concerne l'exercice des droits de lt homme dans les domaines relevant de sa compktence,
l'Organisation poursuivra ses efforts en vue de resoudre, de la maniere la plus efficace possible,
les problemes pos~s par les communications qu'elle reCoit. Les recherches entreprises au titre des
sciences sociales et humaines ou au titre de travaux relevant d'autres disciplines devraient
fournir aux responsables gouvernementaux et aux juristes les moyens d'ameliorer les mdcanismes
constitutionnels et les normes existantes en la matiere ou de cr~er de nouvelles proc6dures,
normes et institutions.

L'ignorance en matiere de droits de l'homme est encore largement rdpandue. De par sa 13042
vocation, l'Unesco doit poursuivre avec toujours plus de vigueur sa mission educative en ce
domaine. L6ducation ne doit pas seulement contribuer A un large processus de sensibilisation aux
exigences des droits de l'hommme, elle doit aussi tendre A mieux informer les diverses cat6gories
socioprofessionnelles aussi bien des droits qu'elles peuvent revendiquer que des devoirs qui leur
incombent.

La recherche constituant un 416ment essentiel du renouvellement des connaissances et de 13043
tout processus .de changement, les connaissances relatives A la paix et aux droits de l'homme
devraient 6tre mises A profit grAce A de nouvelles approches 6ducatives, . tous les niveaux des
systemes formels et non formels d'dducation, utilisant les mrthodes et moyens les plus
appropries.

Pour amdliorer l'acces aux connaissances en ce domaine, 'Unesco favorisera la cr6ation 13044
d'institutions r6gionales ou nationales destindes A la formation dans les domaines des droits de
l'homme et de la paix, et la diffusion, en diff6rentes langues, de donndes, documents, bibliogra-
phies, ouvrages de r~fdrence et de rdflexion. Aussi importe-t-il de renforcer la capacitd
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nationale, en particulier dans les pays les moins avanc6s, de rdaliser des recherches sur le
droits de l'homme et la paix et de ddnmocratiser l'acces aux eonnaissances qui en rdsultent.

13045 Par ailleurs, les differents 6ddias devraient etre cncourag6s A prdsenter de manidre 6qui
libr6e les resultats des recherches entreprises a ce titre, dans les differentes regions du monde
de maniere h favoriser l'acces aux connaissances en natiere de paix et de droits de l'honne dan
un esprit de compr6hcnsion internationale.

13046 L'action de l'Unesco devrait 6galement comporter une diffusion accrue des connaissance
acquises aupres des 6ducateurs et des conmunicateurs et des efforts en vue de la formation de
chercheurs, des 6ducateurs et des sp6cialistes en matiere de communication, de faCon h la fois
d6velopper les connaissances sur la paix ct les droits de l'homme et en permettre la diffusio
aupres du grand public.

13047 I convient enfin de souligner qu'une 6troite collaboration s'inpose avec les institutions d
svstbme des Nations Unies. ainsi que les organisations internationales gouvernementales et no
gouvernementales qui, & divers titres, sont engag6es dans la recherche et lPaction relative A 1
promotion de la paix et des droits de P'homme. A cet 6gard, une attention particuliere ser
accord6e h cette coop6ration dans le cadre de la pr6paration et de la celebration de l'Ann6
internationale de la jeunesse, ainsi que de la mise en oeuvre des programmes adoptds au titre d
la Decennie des Nations Unies pour la femme et h l'occasion de lAnn6e internationale de
personnes handicap6es et de I'Assembl6e mondiale sur le vieillissement.

13048 De plus. 'Unesco continuera, en cooperation avec les autres institutions du systeme de
Nations Unies et les organisations non gouvernementales compktentes, A developper les meca
nismes de coordination et d'6change d'informations entre institutions et chercheurs interesses.

13049 Enfin, la diffusion des r6sultats des recherches et de 1information, pour 6tre effective
doit pouvoir s'appuyer sur les commissions nationales, les organisations non gouvernementales E
toute autre organisation representative competente. Des efforts seront deployes pour que cett
diffusion, assur6e dans un langage A la port6e de tous, soit elle-rnm6me g6neratrice de reflexion
ult6rieures et d'action aux niveaux national, r6gional et international.

Programme XIII.1 - MAINTIEN DE LA PAIX
ET COMPREHENSION INTERNATIONALE

13050 Le probleme de la paix et de la guerre demeure plus que jamais un enjeu essentiel pour P'humani
t6. La concentration croissante, dans d'enormes agglomrations, de populations expos6es a
risque d'une destruction nassive, le potentiel destructif des armes nucleaires ainsi que des arme
chimiques et biologiques sont autant d'elements qui rendent aujourd'hui imp6ratives l'instauratio
et la consolidation de la paix.

13051 Les connaissances scientifiques et technologiques disponibles, les moyens financiers, le
moyens de production et les matieres premieres qui sont aujourd'hui mobilises par la course au
armements creent un handicap majeur pour les Etats membres qui veulent oeuvrer pour la caus
du d6veloppement et du progres social. Par ailleurs, la course aux armements accroit les risque
des conflits internationaux. A l'intensification de la course aux armements et des dangers d
guerre repond une demande populaire de plus en plus puissante de mise en jeu de la responsabi
lite de tous les gouvernements et de consolidation de la paix, relay6e par les prises de position
des responsables politiques et religieux. Les mouvements pour la paix se developpent dans d
nombreux pays et mobilisent des jeunes, des scientifiques et des artistes. En effet, le refus d
la guerre et de tout ce qui la rend possible ainsi que la revendication de voir la justice E
l'6quite gouverner les relations entre les hommes sont devenus Fun des faits majeurs de noti
temps. La necessit6 ressentie par les peuples du monde d'ameliorer la situation internationalE
d'ecarter le danger de guerres et d'une catastatrophe nucleaire et de relancer le dialogue inter
national en faveur de la paix confere une importance particuliere b ce programme.

Objectifs et principes d'action

13052 L'objet de ce programme est d'analyser les facteurs qui peuvent contribuer au maintien et a
renforcement de la paix dans le monde. I conviendra notamment d'6tudier les interrelations entr
la paix et Pl61imination des structures de domination, de dependance et d'exploitation, ainsi qt
la perception de ces problemes par diff6rents groupes sociaux.

13053 Ce programme vise 6galerient etudier les causes et les consdquences de la course au
armements et i clarifier les interrelations entre le d6sarmement et le developpement.

13054 Le programme fera appel au concours des diffarentes disciplines des sciences sociales
humaines. L'Organisation renforcera son action en faveur de la creation et du ddveloppemet
d'institutions de recherche et d'enseignement qui se consacrent h l'6tude de la paix, des conflit
de la course aux armements et du d6sarmement.
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Sous-programmes

Un premier sous-programme sera consacr6 h une P.6flexion sur les facteurs contribuant i la paix. 13055
Il visera a alucider, dans une perspective historique, Ics differentes interpr6tations des causes
des conflits ; approfondir l'6tude des liens entre les structures de domination politique,
sociale, dconomique et cuiturelle et lapparition de conflits armds, et h mettre en dvidence les
facteurs favorables A la paix. L'analyse des relations internationales dans leurs dimensions poli-
tiques, sociales et culturelles, et selon une approche historique, sera encouragde ; le d6veloppe-
ment du droit international public sera stimul6.

Un deuxieme sous-programme sera consacr6 a la Rocherche sur les causes et les cons6- 13056
quences de la course aux armements et la cr6ation dc conditions favorables au d6sarmement. Il
visera h poursuivre l'6tude des problenes de ]'armement, notamment comme obstacle au d6veloppe-
nent et h la coopdration r6gionale et internationale, et A mettre en lumiere les incidences de la
course aux armements sur l'6ducation, les sciences et les techniques, la culture, la communica-
tion et l'information. 11 visera 6galement h approfondir et h 6largir les travaux sur les conditions
du ddsarmement et sur la contribution que, dans les domaines de sa comp6tence, l'Unesco pour-
rait apporter h leur rdalisation, en tenant notamment compte des conclusions de la douzieme
session extraordinaire de l'Asserbl6e gdn6rale des Nations Unies consacr6e au ddsarmement. Les
activit~s seront coordo-n6es avec celles du Centre des Nations Unies pour le d6sarmement et de
l'UNIDIR et men6es en collaboration avec ces organismes.

Programme XIII.2 - LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME

Comme le rappelle la resolution 32/130 de l'Assembl6e gdnerale des Nations Unies, les droits de 13057
['homme et les libert6s fondamentales sont indivisibles et interddpendants. Cela implique qu'une
attention 6gale doit 6tre accord6e . la r6alisation tant des droits civils et politiques que des
droits 6conomiques, sociaux et culturels. Au cours de la derniere decennie, un grand nombre
d'instruments importants dans le domaine des droits de l'homme sont venus compl6ter et renforcer
Les normes universelles existantes. Au niveau institutionnel, on a vu apparaitre des procedures
regionales de mise en oeuvre particuli6rement importantes pour la pleine realisation de ces droits.
Apres la Convention europ6enne des droits de l'homme, la Convention interanericaine des droits
at des devoirs de l'homme est entr6e en vigueur en juillet 1979 et ses organes, la Commission et
[a Cour, ont commenc6 A fonctionner. Par ailleurs, la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples a 6t6 adopt6e par le dix-huitieme sommet de l'Organisation de l'Unit6 africaine a
Aairobi (Kenya) en juin 1981. Parallelement aux ddveloppements normatifs et institutionnels, on a
vu se d6velopper la reflexion sur les droits de 'homme et, en particulier, sur leur place dans
.es diff6rentes traditions culturelles et politiques, sur leurs implications sociales et economiques
aussi bien que sur les nouvelles aspirations en matiere de droits de l'homme. Toutefois, jusqu '?
?r6sent, un nombre important d'instruments juridiques internationaux fondamentaux concernant
,es droits de l'homme, notamment les pactes relatifs aux droits de lPhomme, n'ont pas 6 ratifi6s
jar un certain nombre d'Etats, alors que se produisent pourtant des violations nombreuses des
Iroits de l'homme m~me dans des pays ayant ratifie lesdits instruments.

Malgr6 l'enrichissement normatif en matiere de droits de l'homme et le ddveloppement de la 13058
rdflexion et de la prise de conscience en leur faveur un peu partout dans le monde, les prin-
-ipes les plus 6lementaires qulils proclament ne cessent d'6tre violds. Les organes des Nations
inies, les organisations non gouvernementales qui militent en faveur des droits de l'homme font
stat constamment, i cet 6gard, d'innombrables temoignages et de chiffres accablants. Par
jilleurs, les exigences de dignit6 humaine qui sont au principe des droits de l'homme impliquent
a lutte contre les disparits entre les nations et l'int rieur des nations, c'est-b-dire le combat
ontre la misere, la malnutrition, les mauvaises conditions de vie, contre le ch6mage, l'analpha-

>tisme et l'in6galite d'accs a la culture, le combat pour la justice sociale en meme temps que
)our le respect des droits civils et politiques fondamentaux. Les problemes lids A la realisation
les droits de l'homme dans certaines situations sp6eifiques doivent 6galement 6tre pris en
,ompte, tant en milieu urbain qu'en milieu rural.

A c6td des droits et libert6s individuels, l'on reconnait ddsormais de plus en plus que les 13059
)euples doivent bdneficier de droits et de libertds qui leur sont propres. Ainsi, on assiste
ictuellement a une 6mergence des droits des peuples et L Vl6argissement de cette notion qui
omprend d6jh, notamment, des droits tels que le droit h l'autodetermination, le droit h 1'6galit6
les peuples, le droit de souverainet6 des peuples sur leurs richesses et leurs ressources natu-
-elles. C'est dans cette perspective qu'on peut situer la lutte de certains peuples encore priv~s
le leurs libert6s et de leurs droits les plus fondamentaux, que ce soit par le r6gime d'apartheid
:cf. h cet dgard le grand Programme XII) ou l'occupation de leurs territoires.
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Objectifs et principes d'action

13060 C'est en tant qu'Organisation comp~tente dans le domaine de la recherche scientifique, de la cul-
ture, de l'6ducation et de l'information que l'Unesco doit apporter sa contribution 4 la lutte
contre les atteintes aux droits de l'homme et contre les obstacles A leur plein respect..

13061 L'objet de ce programme est triple :

- approfondir 1'analyse des causes des violations des droits de l'homme, des libert~s fondamen-
tales et des droits des peuples, dans une d~marche interdisciplinaire, faisant appel au con-
cours des diffdrentes sciences sociales et humaines ;

- favoriser la realisation des droits culturels, du droit A l'education, de la libert6 d'opinion et
d'expression et du droit la communication ;

- renforcer la protection des droits de l'homme dans les domaines de comp6tence de
l'Organisation.

13062 Dans la mise en oeuvre de ce programme, l'Organisation coopdrera avec les institutions
scientifiques et les organisations inter et non gouvernementales ainsi qu'avec 1'ensemble du sys-
teme des Nations Unies.

Sous-programmes

13063 Un premier sous-programme (Reflexion en matiere des droits de l'homme) tiendra compte des
grandes civilisations et traditions culturelles et religieuses du monde, ainsi que des grandes
mutations du temps pr~sent. 11 s'agira notamment de d6velopper la reflexion engagde sur la
notion de droits des peuples, sur son contenu et sa port6e ainsi que sur les liens dialectiques
entre droits des individus et droits des peuples. L'Unesco s'interessera 6galement aux debats
engag6s dans diverses instances sur les rapports entre les droits individuels et les droits des
peuples.

13064 Un second sous-programme (Jouissance effective des droits de l'homme dans des situations
sociales et 6cononiques spdcifiques) visera i analyser les problemes poses par l'exercice effectif
des droits de l'homme face h des obstacles lies au contexte social et 6conomique ou aux conditions
de vie de certaines categories ou de certains groupes sociaux defavoris6s, et A examiner les
mesures d'application qui peuvent paraitre n6cessaires et compatibles avec le principe 6nonce h
l'article 30 de la D~claration universelle des droits de l'homme.

13065 Un troisieme sous-programme (Promotion et protection des droits de l'homme) visera A
renforcer la contribution de l'Unesco 6 la mise en oeuvre des normes internationales de protection
des droits de l'homme 41aborees par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spe-
cialis~es et, notamment, la Declaration universelle des droits de l'homme et les Pactes inter-
nationaux relatifs aux droits de l'homme ainsi qu'A l'application des instruments normatifs de
l'Unesco. La proc6dure adoptee par le Conseil ex6cutif (104 EX/Decisions, 3.3) relative h l'exa-
men des cas et des questions dont l'Unesco pourrait 6tre saisie en ce qui concerne l'exercice des
droits de l'homme dans les domaines relevant de sa competenice continuera h 6tre appliquee et son
utilisation developp6e et renforcee.

Programme XIII.3 - EDUCATION POUR LA PAIX ET LE RESPECT
DES DROITS DE L'HOMME ET DES DROITS DES PEUPLES

13066 L'imperieuse necessit4 ressentie par les peuples du monde d'assainir et d'ameliorer la situation
internationale ; d'6carter le danger des guerres et d'une catastrophe nucleaire, en mettant un
terme h la course aux armements et en engageant un processus de reduction des armements, puis
de desarmement ; d'6liminer les graves inegalites entre nations, tout en avangant sur la voie de
l'instauration d'un nouvel ordre 6conomique international ; et d'assurer la ddtente internationale
confere une importance particuliere A ce programme qui d~coule directement des buts qu'assigne
b l'Organisation son Acte constitutif. L'Unesco poursuivra et intensifiera l'oeuvre de longue
haleine qu'elle a entreprise en faveur de l'education pour la paix et la promotion des droits de
l'homme, et renforcera l'action qu'elle deploie pour 6tendre et intensifier la mise en oeuvre de la
Recommandation sur l'4ducation pour la comprehension, la cooperation et la paix internationales et
lt 6ducation relative aux droits de l'homme et aux libert6s fondamentales adopt~e par la Conference
g6nerale A sa dix-huitieme session (1974). Elle tiendra notamment compte A cet effet des conclu-
sions qu'adoptera en 1983 la Conference intergouvernementale sur l'6ducation pour la comprehen-
sion, la coopiration et la paix internationales et l'6ducation relative aux droits de l'homme et aux
libert~s fondamentales, en vue de developper un etat d'esprit favorable au renforcement de la
securite et au desarmement. L'Organisation continuera A dvaluer et A faire connaitre l'expdrience
des Ecoles assocides, et, A cet egard, prendra en consideration les propositions que formulera un
Congres international en 1983, au sujet de la strategie A moyen terme h adopter en vue de faire
du systeme de ces institutions un instrument efficace de mise en oeuvre de la Recommandation.
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Elle encouragera aussi le d(ploiement dans les Etats membres d'activit6s visant i am6liorer les
programmes et les matdriels educatifs, dans le cadre de l'action mende pour assurer la rdforme
des contenus, des methodes et des matdriels de l'4ducation. Elle apportera son appui aux initia-
tives des Etats membres et des commissions nationales concernant l'examen mutuel et la revision
des manuels scolaires.

La Recommandation de 1974 "s'applique A toutes les 6tapes et formes d'education", aussi 13067
bien celle des adultes que celle des enfants et des jeunes, tant dans le cadre extrascolaire que
dans le cadre scolaire et prdscolaire. C'est donc le champ tout entier de 'dducation que doit
viser A couvrir l'action de 'Unesco en faveur de l'6ducation pour la paix et le respect des droits
de l'homme et des droits des peuples, ainsi qu'en faveur de l'dducation pour le ddsarmement, et
t cette fin, elle doit s'dtendre notamment A P'enseignement supdrieur, ii 1'dducation extrascolaire
et h 1'ducation des adultes. Afin d'amdliorer 1'efficacitd des programmes et de promouvoir la
participation et la concertation dans ce domaine, l'Organisation s'efforcera, d'une part, d'associer
d'dminents scientifiques et des spdcialistes des sciences sociales A l'action 6ducative en faveur de
la paix et du respect des droits de l'homme, notamment pour mieux faire corprendre la gravit6
du danger pour l'humanite d'une guerre nucldaire et de la course aux armements, ainsi que les
menaces que peuvent presenter pour l'individu et des groupes entiers certaines utilisations et
certaines interpretations des acquis de la science.

Son action visera, d'autre part, A encourager la coop6ration entre les institutions educa- 13068
tives et les autres institutions sociales, notamment les grands moyens de communication, en vue
d'une action 6ducative concertde en faveur de la paix et du respect des droits de l'homme, con-
form~ment h la Recommandation de 1974 et A la Ddclaration sur les principes fondamentaux con-
cernant la contribution des organes d'information au renforcement de la paix et de la comprd-
hension internationales, A la promotion des droits de l'homme et h la lutte contre le racisme,
l'apartheid et 1incitation A la guerre.- Il y a lieu de rappeler A cet egard que l'Article IV de
cette Declaration souligne que : "Les organes d'information prennent une part essentielle h
l'6ducation des jeunes dans un esprit de paix, de justice, de libert6, de respect mutuel et de
comprehension afin de promouvoir les droits de l'homme, l'egalitd des droits entre tous les 6tres
humains et toutes les nations, et le progres economique et social", et que l'Article III, para-
graphe 1, proclame : "Les organes d'information ont une contribution importante h apporter au
renforcement de la paix et de la comprehension internationales et dans la lutte contre le racisme,
l'apartheid et l'incitation A la guerre."

Objectifs et principes d'action

L'action de I'Unesco tendra aL ce que 'dducation h tous les niveaux et sous toutes ses formes dis- 13069
pense les connaissances necessaires pour permettre h chacun, enfant ou adulte, de prendre
conscience des problemes du maintien et du renforcement de la paix, ainsi que des problemes qui
leur sont lids concernant le respect des droits de l'homme et des droits des peuples, notamment
ceux qui ont trait a la libre determination, hi l'inddpendance, et h la libertd des peuples, A
l'41imination des sdquelles du colonialisme, du racisme, et de l'apartheid, ainsi que des problemes
du developpement. Elle s'attachera aussi . susciter les attitudes souhaitables et h encourager des
comportements de participation active A la solution de ces problemes.

Les contenus cognitifs de cette 6ducation, qui comporte dgalement un aspect dthique, vise- 13070
ront non seulement h mieux faire comprendre la necessite du maintien et du renforcement de la
paix comme condition de survie de l'humanit6, mais aussi A mettre en lumiere d'autres dlements :
dangers de la guerre et de la production d'armements nucidaires, chimiques, et biologiques pour
l'environnement ; cofits de la course aux armements et ndcessite d'utiliser les crddits qui lui sont
affect6s A des fins pacifiques ; interrelations entre les problemes de la paix, du developpement,
des droits de l'homme ; ndcessite de recherches sur les causes des guerres et des tensions,
ainsi que sur les moyens de les dviter. Cette action s'inspirera non seulement de la Recommanda-
tion de 1974, mais 6galement des conclusions et rdsolutions du Congres international sur l'ensei-
gnement des droits de l'homme (Vienne, 1978), du Plan septennal pour le developpement de
l'enseignement des droits de l'homme, ainsi que des conclusions et recommandations du Congres
international sur l'dducation en faveur du ddsarmement organise par P'Unesco en 1980 et des
conclusions pertinentes de la douzieme session extraordinaire de l'Assemblde gendrale des Nations
Unies consacrde au ddsarmement (juin 1982).

A c6td des activitds qui viendront prolonger, en les 6iargissant, celles mendes dans le 13071
passd, des series d'actions seront entreprises selon trois nouveaux axes :

- Pun s'dtablira au niveau postsecondaire en direction tant de l'ensemble des 6tudiants que de
certaines cat6gories particulieres, telles que les futurs chercheurs dans le domaine des
sciences naturelles et des sciences sociales, ou les jeunes qui se prdparent h des carrieres
pouvant conduire i des responsabilitds importantes ;

- un autre correspondra A l'dducation des adultes appartenant A diverses catdgories socioprofes-
sionnelles, et comportera des mesures de coopdration avec leurs organisations et associations
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- le troisir,)e sera orientd vers la promotion d'une concertation accrue dans le donaine de 1'6du
cation pour la paix et le respect des droits de I'homme et des droits des peuples, entre le
responsables des systemes 6ducatifs et les sp6cialistes des moyens de conmunication de masse.

13072 Les actions propos6cs tendront a promouvoir la rdvision des contenus et l'a mdlioration de:
methodes d'6ducation, la rdvision des manuels et la production de matdriels appropries, la forma
tion initiale et en cours d'emploi des dducateurs intervenant A tous les niveaux et dans tous l.
types d'6ducation, 'iritensification des 6chanrges d'informations et des confrontations d'exp&
riences entre responsables de 1'6ducation et dducateurs, ainsi qu'une concertation accrue entr
ceux-ci et les sp6cialistes dc la communication et de l'information. Elles se r6partiront entr
quatre sous-programmes, dont les modalitns d'exdcution seront ddtermindes en fonction de 1;
nature des resultats h atteindre comme de la phase dans laquelle ces actions viendront s'inscrire
compte tenu des activitss deja rdalisees.

Sous-programmes

13073 Un premier sous-programme (Mise en oeuvre de la Recommandation de 1974 et suites h donner
la Conf6rence intergouvernementale sur l'6ducation pour la comprdhension, la cooperation et 1
paix internationales et l'6ducation relative aux droits de l'homme et aux libert6s fondamentales
en vue de d6velopper un 6tat d'esprit favorable au renforcement de la securit6 et au ddsarme
ment) comportera une sdrie d'actions destin6es A assurer la mise en oeuvre de la Recommandatioi
de 1974 dans un plus grand nombre d'Etats membres et avec une efficacitd accrue, par un appu
hL des sdminaires pratiques aux niveaux national et sous-rdgional visant A definir les programme:
et les materiels 6ducatifs appropri6s ; la mise au point de methodes d'analyse des mesures prise
par les Etats membres en vue de l'application de la Recommandation ; l'echange d'informations e
de donnees d'experience ; le renforcement du Systeme des ecoles assocides. Une autre seri
d'actions aura pour but de donner suite A certaines conclusions de la Conf~rence intergouverne
mentale, au moyen de r6unions internationales et r~gionales ; d'6tudes et d'enqubtes ; de projet
pilotes dlabor6s avec le concours du Systeme des ecoles associ~es.

13074 Un deuxieme sous-programme (Renforcement de l'action dans P'enseignement scolaire
compris F'enseignement technique et professionnel et extension A P'enseignement superieur) viser
h encourager la mise en oeuvre d'actions novatrices de r6vision des programmes d'enseignement
de r6vision mutuelle des manuels scolaires et de production de manuels et de matdriels nouveaux
11 tendra aussi A promouvoir l'extension de Paction A l'enseignement sup6rieur. A cet effet
l'Organisation favorisera la revision et la r6organisation interdisciplinaire des contenus d
l'enseignement afin de donner A tous les 6tudiants la connaissance voulue des problemes qu
s'attachent au maintien et au renforcement de la paix, au respect des droits de lt homme et de
peuples, A la libre d6termination et 4 l'ind6pendance des peuples, et A l'elimination du racisme e
de l'apartheid, au developpement, et de susciter des attitudes et des comportements favorables
la solution de ces problernes. La connaissance des droits de l'homme sera d6velopp6e selon le
principes adoptds par le Congres sur l'enseignement des droits de l'homme (Vienne 1978) et con
formement au Plan septennal 61abore en 1979 et soumis A la Conference gendrale A sa vingtiem
session. 11 s'agira aussi de faire prendre conscience h certaines categories d'6tudiants, tels qu
les futurs chercheurs et ceux qui se destinent A occuper des postes de responsabilite, du r6I
qu'il leur appartient de jouer pour dcarter les menaces de la guerre et pour eviter certaine
utilisations nuisibles de la science et de la technologie, notamment en vue de la productio:
d'armements nucldaires, chimiques et biologiques, ainsi que pour ddnoncer le racisme et Papar
theid (cf. i cet 4gard les grands programmes Seiences, technologie et socidte et Elimination de
pr6jug6s, de I'intoldrance, du raeisme et de l'apartheid). Une attention speciale sera accord6e
des activites visant h pr6parer les 6ducateurs A assumer les thches correspondantes.

13075 Un troisieme sous-programme (Extension de l'action t 11dducation extrascolaire et a 1P6duca
tion des adultes) comportera des activit6s destin6es i 6tendre l'action entreprise dans l'enseigne
ment scolaire aux programmes d'dducation extrascolaire et d'6ducation des adultes, au moyen e
particulier d'expdriences pilotes d'elaboration et d'utilisation de contenus et de mat6riel
d'education et de seminaires de formation d'6ducateurs.

13076 Un quatrieme sous-programme (Sensibilisation et information de l'opinion et appui de
activites de jeunesse dans le cadre de ce programme) comportera un groupe d'actions visant
encourager une reflexion commune et une coordination des efforts entre responsables de l'6duca
tion et d'autres institutions sociales, notamment les grands moyens de communication. Dans c
cadre, un effort particulier sera tente afin d'atteindre les populations rurales. Des activitds d
sensibilisation seront menees aupres d'organisations et groupes communautaires. Dans cette pers
pective, une attention particuliere sera accord6e A la contribution que 'Unesco peut apporte
dans ses domaines de comrpetence hL la Campagne mondiale pour le desarmement decidee pa
I'Assembl6e generale des Nations Unies lors de sa douzieme session extraordinaire. La promotio
de la r6flexion et de lt action de la jeunesse en faveur de la paix, du d6sarmement et de I
s6curit6 internationale fera 1'objet d'efforts accrus, notamment dans le cadre de la pr~paration
de la c6ldbration et des suites de l'Annde internationale de la jeunesse (1985) dont Pun dE
themes est "la Paix".
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3rogramme XIII.4 - ELIMINATION DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE

)cs efforts notables ont k6 ddployps sur les plans national et international en vue d'atteindre 13077
es objectifs vis6s dans le Plan dt action pour la Decennie de la femme (1975-1985) adopte par la
onf6rence niondiale de Mexico en 1975. Cependant, en depit de ces efforts et notamment de

'adoption de nombreuses mesures ldgislatives, des revendications avancees par les femmes et de
a bonne volonta proclamee des gouvernements, la situation des femmes n'a pas change de
ianibre sensible. Si l'6galit6 juridique proclam6e dans les instruments internationaux est trbs
eneralement reconnue, une v6ritable egalit6 n'est souvent pas pleinement r6alis6e dans les faits.
,es problemes de l'analphab6tisme, de l'acces insuffisant aux sciences, connaissances et
echnologies modernes, continuent a affecter davantage les femmes que les hommes.

Tandis que des femmes ont, individuellement, r6ussi A accdder i des postes de 13078
esponsabilit6s economiques et politiques, la majorit6 des femmes, et en particulier cellos qui
ppartiennent A des cat6gories sociales defavorisdes, ont vu leur situation se degrader certains
gards.

Les recherches entreprises ont fait ressortir que la discrimination au detriment des femmes 13079
st liee non seulement aux prejuges, mais aussi aux structures sociales et economiques. L'indus-
rialisation et les changements intervenus dans le monde agraire ont entrain6 une reformulation
les rbles economiques des hommes et des femmes. La gdn6ralisation du travail salari6 a coincid6,
tans certains pays, avec la migration des hommes vers les centres urbains. L'agriculture
-ivriere, ainsi que la production de matibres premieres agricoles, h petite 6chelle, ont 6t6 lais-
ees aux femmes qui, de ce fait, ont jou6 un r6le croissant dans la production agricole. Mais
'est pr6cisement dans ce domaine, et plus particulidrement dans les pays en developpement, que
insuffisance des infrastructures et des technologies est souvent la plus serieuse. Ainsi, bien
ue les femmes constituent dans certaines regions la majorite de la main-d'oeuvre agricole, la
roductivite et la r6muneration de leur travail sont tres basses. Ce phenomene a des implications
ui vont au-delf de la situation des femmes pour affecter la production alimentaire i l'6chelon
ational comme sur le plan mondial.

Dans les regions ohi de nouvelles technologies agricoles ont 6t6 introduites, elles ont pro- 13080
oqu6 des modifications dans les structures et les regimes fonciers, excluant souvent les femmes
e la propriete et des activites productives agricoles. Cette evolution a accru leur ddpendance
is-h-vis de l'homme salari6, ou les a forcees h 6migrer vers la ville.

Dans les soci6tes industrialisees oii les structures de la propridte et les conditions de 13081
emploi devraient assurer aux femmes l'6galit6 des chances, des obstacles de nature diverse
mpachent la realisation d'une telle egalit6. Les problemes qui font l'objet des revendications des
Emmes vont de l'6volution des occupations specifiquement feminines jusqu'au rdamenagement des
oraires de travail et aux relations entre le travail professionnel, les travaux domestiques et les
)isirs. L'absence de solutions satisfaisantes h de tels problEmes oblige tres souvent les femmes
iterrompre leur carriere professionnelle ou h travailler A mi-temps afin de maintenir l'equilibre
amilial.

Il est en outre necessaire de prendre en consideration la repartition des r6les et la struc- 13082
ire du pouvoir au sein de la famille. LA m~me oii l'6galite des sexes existe en theorie, les tra-
itions et pratiques concernant la filiation, l'hcritage et la prise de decision dans la famille
Dmptent encore parmi les facteurs qui desavantagent la femme. Dans les societ6s traditionnelles,
i situation des femmes a, dans certains domaines specifiques, connu une ddterioration avec
introduction de la famille nucleaire. I1 en est ainsi notamment pour ce qui est des femmes du
-oisieme Age.

Les sciences sociales et humaines ont une importance cruciale pour l'analyse de la situation 13083
es femmes dans la soci6te. Elles permettent d'6clairer les interrelations entre la stratification
:ciale et la discrimination fond&e sur le sexe, les rapports entre les pr6juges et la discrimina-
on, les raisons qui servent A legitimer le maintien du statut indgal des femmes. Les sciences
>ciales ont aussi un rble tres important t jouer dans la formulation de politiques qui tiennent
:mpte des complexites du changement social, et notamment de ses relations avec les traditions,
s croyances, l'evolution d mographique et les structures familiales.

bjectifs et principes d'action

'objectif de ce programme est de developper des 6tudes et des recherches sur les causes et 13084
>nsequences des diverses formes de discrimination fonddes sur le sexe qui continuent h s6vir
ans toutes les regions du monde. L'Unesco, dans ses domaines de comptence, a un rble essen-
el h jouer par rapport aux themes principaux retenus au titre de la D~cennie des Nations Unies
our la femme - egalit6, d~veloppement et paix.

Des approches intersectorielles et interdisciplinaires seront adoptdes pour approfondir les 13085
:udes, recherches et projets sur la condition des femmes dans differents contextes sociocultu-
31s. Il en sera ainsi, en particulier, des efforts tendant a identifier, d'une part, les nouvelles

271



XIII. PAIX, COMPReHENSION INTERNA TIONALE, DROITS DE L'HOMME ET DROITS DES PEUPLES

formes d'organisation sociale qui redefinissent les diff6rents r6les des hommes et des femmes et
d'autre part, les changements de valeur et d'attitude qui en d~coulent. Un accent particulie
sera mis sur la condition des femmes dans les milieux ruraux.

13086 Ce programme fera appel h 'ensemble des sciences sociales et humaines qui seront utilis6e
dans une perspective multidisciplinaire et comparative. Une attention particuliere sera donnde
la mise en oeuvre des recommandations pertinentes du Congres international de Vienne su
1'enseignement des droits de 1'homme.

13087 Pour la mise en oeuvre de ce programme, l'Organisation cooperera notamment avec de
organisations fdminines gouvernementales et non gouvernementales et avee les institution
feminines mises en place aux niveaux national, rdgional et international.

Sous-programmes

13088 Un premier sous-programme (Etudes et recherches sur les droits fondamentaux des femmes
'dlimination des discriminations fonddes sur le sexe) portera sur les perspectives et les modalite

de mise en oeuvre des instruments normatifs internationaux ainsi que sur les perspective
d'adoption de nouvelles legislations egalitaires de caractere novateur. I visera A mettre e
dvidence les mecanismes de discrimination fondee sur le sexe en s'attachant plus particulibrerner
A identifier ceux des facteurs qui sont susceptibles de la favoriser en periode de sous-eMploi E
de ch6mage ; on analysera par ailleurs les situations d'extrame discrimination que connaisser
certaines femmes et qui sont liees h des pratiques sociales, h des 6tats de crise ou h des conflit
armds (en particulier ceux de caractere non international), en vue d'informer 1'opinion publiqu
sur la condition de ces femmes et de determiner si des mesures de prevention et de protection
specifiques et complementaires A celles dejL prevues, ne devraient pas 6tre prdconisdes. L'atten
tion portera notamment sur les mauvais traitements et les violences sexuelles A l'6gard de
ferames, sur le proxendtisme, les atteintes port6es h la sante et A la dignite de la femme, E
toutes les pratiques qui font des femmes des objets d'exploitation.

13089 Un deuxieme sous-programme (La probImatique feminine dans la recherche, F'enseignement
l'education et 1'information) tendra h :

(i) ddvelopper les etudes relatives A la femme, surtout au niveau universitaire, de maniere
favoriser une meilleure connaissance de la condition des femmes dans les diffdrentes aire
culturelles, en vue notamment d'6valuer leur apport reel A la vie politique, sociale t

culturelle de leur socidt6 ;

(ii) susciter une rdflexion portant sur la redefinition du rble de 1'homme et de la femme dans I
socidtd et dans la famille, compte tenu de l'emergence de certaines valeurs nouvelles et de
effets de la participation accrue des femmes aux emplois r6mundres ;

(iii) introduire les preoccupations relatives 6 la redefinition des r6les respectifs de l'homme
de la femme dans les programmes de formation, d'enseignement, de recherche et d
communication.

13090 Un troisieme sous-programme sera consacre A la Participation des femmes h la vie politiquc
economique, sociale et culturelle et h la recherche de solutions aux grands problemes du mond
et aux principaux fl6aux de notre 6poque et visera hL favoriser 1'e1argissement du r6le des femmE
dans ces domaines et en particulier 1'accroissement de la place qu'elles occupent dans les organE
politiques, legislatifs, executifs et judiciaires, nationaux et locaux. Un catalogue de mesurE
concretes devrait 6tre 6tabli, accompagn6 de propositions de priorite appropride. Des recherchE
seront par ailleurs entreprises sur le r6le vital du travail non repertori6 des femmes, notammer
dans les dconomies de subsistance, et sur les apports economiques de leur activite, h l'intdrieu
et A l'exterieur du foyer. La diffusion des resultats de ces recherches favorisera la prise
conscience des planificateurs A cet egard ; elle facilitera egalement l'elaboration de programME
de formation et d'information visant A ameliorer le sort des femmes, en particulier les plus dd
munies d'entre elles, contribuant ainsi A faire 6voluer les r6les respectifs des deux sexes, dar
la vie familiale et professionnelle. En outre, des 6tudes porteront sur le rble des femmes, chel
de familles, et sur les obstacles qu'elles rencontrent.
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13091 Grand programme XIII «Paix, compr6hension internationale, droits de I'homme
et droits des peuples

La Confirence ginirale,
Rappelant que, selon son Acte constitutif, l'Unesco a pour but a de contribuer au maintien de la paix

et de la s6curit6 en resserrant par 1'6ducation, la science et la culture, la collaboration entre
nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des
libert6s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
que la Charte des Nations Unies reconnait A tous les peuples n,

Soulignant que, tout en ayant leurs propres objectifs, les activites envisag6es dans les grands pro-
grammes I h XII convergent vers la realisation des ideaux de l'Unesco tels qu'ils sont 6nonces
dans son Acte constitutif,

Rappelant les buts des Nations Unies tels qu'ils sont definis dans la Charte
u 1. Maintenir la paix et la s6curit6 internationales et 4 cette fin : prendre des mesures collectives

efficaces en vue de pr6venir et d'6carter les menaces A la paix et de r6primer tout acte d'agres-
sion ou autre rupture de la paix, et r6aliser, par des moyens pacifiques, conform6ment aux prin-
cipes de la justice et du droit international, 1'ajustement ou le reglement de diff6rends ou de
situations, de caractere international, susceptibles de mener A une rupture de la paix;

o 2. Developper entre les nations des relations amicales fond6es sur le respect du principe de 1'6galit6
de droits des peuples et de leur droit h disposer d'eux-m~mes, et prendre toutes autres mesures
propres A consolider la paix du monde;

o 3. Realiser la coop6ration internationale en r6solvant les problemes internationaux d'ordre 6co-
nomique, social, intellectuel ou humanitaire, en d6veloppant et en encourageant le respect des
droits de l'homme et des libert6s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion;

4. Ntre un centre oi s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes n,
Ayant a 'esprit la D6claration universelle des droits de 'homme adopt6e et proclamee par l'Assem-

ble generale des Nations Unies le 10 decembre 1948,
Ayant aussi d 1'esprit la Convention (no 111) concernant la discrimination en matiere d'emploi et de

profession adoptee par la Conference internationale du travail de l'Organisation internationale
du travail A sa quarante-deuxieme session, le 25 juin 1958, et la Convention et la Recommanda-
tion concernant ]a lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement adoptees
par la Conf6rence g6n6rale de l'Unesco A sa onzieme session, le 14 decembre 1960,

Soulignant par ailleurs 1'importance, pour ]a promotion de la libert6 des peuples, de la Declaration
sur l'octroi de l'ind6pendance aux pays et aux peuples coloniaux adopt6e par 'Assembl6e
g6n6rale des Nations Unies dans sa resolution 1514 (XV) du 14 d6cembre 1960, suivie en 1961
de la cr6ation du Comit6 special des 24 charg6 d'6tudier la situation en ce qui concerne
l'application de cette declaration, ainsi que de la r6solution 1803 (XVII) du 14 decembre 1962,
de 'Assembl6e g6n6rale, relative A la souverainet6 permanente sur les ressources naturelles,

Ayantd 'esprit la D6claration et la Convention internationale sur l'e1imination de toutes les formes de
discrimination raciale adopt6es par 'Assemb~e g6n6rale des Nations Unies dans sa r6so-
lution 1904 (XVIII) du 20 novembre 1963 et dans sa r6solution 2106 (XX) du 21 d6cembre 1965,
respectivement, et notamment l'article 7 de la Convention relatif aux mesures que les $tats
parties s'engagent A prendre dans les domaines de l'enseignement, de l'6ducation, de la culture
et de l'information pour lutter contre les pr6jugds conduisant A la discrimination raciale et favo-
riser la comprdhension, la tol6rance et I'amiti6 entre nations et groupes raciaux ou ethniques,

Tenant compte, de plus, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme adopt6s et ouverts
A la signature, h la ratification et A l'adhesion par l'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies dans
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sa rdsolution 2200 A (XXI) du 16 decembre 1966, et notamment de leur article I qui reconnait
A a tous les peuples [...] le droit de disposer d'eux-mmes n, de 'article 13 du Pacte international
relatif aux droits 6conomiques, sociaux et culturels selon lequel a le droit de toute personne a
l'education n est reconnu, des articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques selon lesquels, d'une part, a toute personne a droit a la libert6 de pensde, de cons-
cience et de religion n), d'autre part, a nul ne peut 8tre inqui6t6 pour ses opinions n et a toute
personne a droit a la libert6 d'expression n,

Tenant compte igalement de la Declaration relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la cooperation entre les Etats conform6ment A la Charte des Nations
Unies, adopt6e par l'Assembl6e gendrale des Nations Unies dans sa r6solution 2625 (XXV)
du 24 octobre 1970,

Ayant d l'esprit la D6claration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou d6gradants, adopt6e par l'Assembl6e g6n6rale des
Nations Unies dans sa resolution 3452 (XXX) du 9 d6cembre 1975, et dont L'article 5 dispose
que a dans la formation du personnel charg6 de l'application des lois et dans celle des autres
agents de la fonction publique qui peuvent avoir la responsabilit6 de personnes priv6es de leur
libert6, il faut veiller A ce qu'il soit pleinement tenu compte de I'interdiction de la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d6gradants n,

Soulignant l'importance de la D6claration sur le progres et le developpement dans le domaine social
proclamde par l'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies le 11 d6cembre 1969 dans sa r6so-
lution 2542 (XXIV), qui tend a pr6ciser un certain nombre de droits et de libert6s dont les
peuples sont d6tenteurs, ainsi que de la D6claration des principes de la coop6ration culturelle
internationale proclam6e par la Conference g6n6rale de l'Unesco A sa quatorzieme session, le
4 novembre 1966, de la D6claration sur la preparation des societ6s h vivre dans la paix proclamde

par l'Assembl6e generale des Nations Unies dans sa rdsolution 33/73 du 15 d6cembre 1978, de la
Declaration universelle pour l'6limination d6finitive de la faim et de la malnutrition adopt6e
le 16 novembre 1974 par la Conference mondiale de l'alimentation, et de la D6claration sur
l'utilisation du progres de la science et de la technique dans l'int&r& de la paix et au profit de
l'humanit6, proclam6e par l'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies le 10 mars 1975 dans sa
r6solution 3384 (XXX),

Considirant la Recommandation sur 1'6ducation pour la comprehension, la cooperation et la paix
internationales et l'dducation relative aux droits de l'homme et aux libert6s fondamentales

adoptde par la Conf6rence g6n6rale de l'Unesco A sa dix-huitieme session, le 19 novembre 1974,
Ayant d l'esprit la D6claration sur les principes fondamentaux concernant la contribution des

organes d'information au renforcement de la paix et de la comprehension internationale, h la
promotion des droits de l'homme et A la lutte contre le racisme, 1'apartheid et l'incitation a la

guerre, adopt6e par acclamation le 22 novembre 1978 a sa vingtieme session par la Conf6rence
gdndrale de l'Unesco,

Ayant d l'esprit le Document final de la dixieme session extraordinaire de l'Assembl6e g6n6rale des
Nations Unies, dans lequel il est indique que a l'Organisation des Nations Unies pour l'6du-
cation, la science et la culture est instamment pri6e d'intensifier ses activit6s visant a faciliter,
en particulier dans les pays en d6veloppement, les recherches et la publication d'6tudes sur le
d6sarmement, dans les domaines relevant de sa comp6tence, et de diffuser les r6sultats de ces
recherches o et que u l'Assembl6e g6n6rale se felicite de l'initiative de l'Organisation des Nations

Unies pour l'6ducation, la science et la culture qui envisage d'organiser un congres mondial

sur l'6ducation en matiere de d6sarmement et, A ce propos, prie instamment cette Organisation

de renforcer son programme visant A d6velopper l'6ducation en matiere de d6sarmement en

tant que domaine d'6tude distinct, en 61aborant, entre autres, des ouvrages p6dagogiques, des

manuels, des recueils de textes et de la documentation audio-visuelle n, et considerant igalement

la proclamation par 'Assembl6e g6n6rale, A l'occasion de sa douzieme session extraordinaire,
de la Campagne mondiale pour le d6sarmement, dont le programme d'action, aux termes de

l'annexe V du document de cl6ture de la session, ( devrait comporter des taches relevant de la

comp6tence de l'Unesco et dont celle-ci s'acquitterait en coordination avec le Centre pour le

desarmement n,
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Notant que la communaut6 internationale a constat6 la gravit6 de la persistance de differentes
formes de discrimination i 1'6gard des femmes et a cherch6 A encourager la mise en euvre de
mesures pour ameliorer la situation des femmes en 61aborant des instruments juridiques inter-
nationaux spdcifiques, notamment la D6claration sur '6imination de la discrimination A 1'6gard
des femmes adopt6e par 1'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies dans sa rdsolution 2263
(XXII) du 7 novembre 1967 et la Convention sur '6imination de toutes les formes de discri-
mination A 1'6gard des femmes, que I'Assembl6e g6n6rale a adopt6e et ouverte a la signature
des ftats membres par sa r6solution 34/180 du 18 d6cembre 1979,

Considerant en outre la contribution que l'Unesco apporte depuis 1966 au Programme d'assistance
des Nations Unies aux fins de 'enseignement, de l'6tude, de la diffusion et d'une comprdhen-
sion plus large du droit international,

Rappelant que la decision 104 EX/3.3 du Conseil ex6cutif de l'Unesco a renforcd la procedure pour
'examen des cas et des questions dont l'Unesco pourrait etre saisie en ce qui concerne l'exer-

cice des droits de l'homme dans les domaines relevant de sa competence,
Rappelant sa resolution 21C/100 sur la preparation du Plan a moyen terme pour 1984-1989, ainsi que

ses r6solutions g6ndrales 21C/10.1, 21C/11.1 et 21C/13.1 et 13.2 concernant respectivement la
contribution de l'Unesco A la paix, la creation d'une opinion publique favorable A l'arret de la
course aux armements et au passage au desarmement, et la condition de la femme,

Rappelant sa r6solution 21C/3/03 par laquelle elle a notamment approuv6 le contenu et la forme du
Plan de sept ans pour le developpement de l'enseignement des droits de l'homme (1981-1987),
et convaincue de la necessit6 d'accroitre les efforts tendant A mettre en euvre ce plan,

Rappelant que l'analyse de la probldmatique mondiale figurant dans la premiere partie du
document 4XC/4 a mis en 6vidence les problemes fondamentaux que constituent pour l'huma-
nit6 les menaces contre la paix et la course aux armements, ainsi que les violations r6p6t6es de
la libert6 des peuples et des droits de l'homme, et qu'elle a fait ressortir les graves dangers que
font peser sur 'humanit6 les armes nucl6aires, les armes chimiques et biologiques, ainsi que
les armes classiques,

Considerant que l'une des taches de l'Unesco est de contribuer, dans ses domaines de competence, au
maintien et au renforcement de la paix mondiale et qu'en vertu de son Acte constitutif il lui
incombe de participer h l'accomplissement de cette tache,

Riaffirmant que la paix ne saurait 8tre uniquement l'absence de conflit arm6, qu'elle ne pourrait
8tre garantie dans un climat d'injustice et de violation des droits de l'homme et qu'elle implique
un processus de progres, visant a la construction d'une sociWt6 internationale fond6e sur la
justice, la solidarit6 et le respect mutuel entre les peuples,

Riaffirmant que le respect effectif des droits de l'homme et des libert6s fondamentales pour tous sans
distinction de race, de sexe, de langue et de religion favorise la cr6ation des conditions de stabi-
lit6 et de bien-8tre n6cessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales
fond6es sur le respect du principe de 1'6galit6 de droits des peuples et de leur droit a disposer
d'eux-m~mes,

Notant que les causes de la discrimination exercde A l'6gard des femmes trouvent leurs racines tant
dans les prdjugds et les comportements culturels que dans les structures socio-6conomiques,

1. Exprime ses prioccupations au sujet des graves menaces qui pesent aujourd'hui sur la paix, la
s6curit6 internationale et la libert6 des peuples ainsi qu'au sujet des violations r6p6tees dont les
droits de 1'homme et les droits des peuples sont l'objet, et reconnait igalement les dangers
inhdrents aux courses aux armements;

2. Approuve les orientations du grand programme XIII a Paix, comprehension internationale,
droits de 1'homme et droits des peuples n) et invite le Directeur gendral A prendre
comme base de la programmation biennale pour la pdriode 1984-1989 les programmes qui le
constituent.
2.1 Programme XIII.J ( Maintien de la paix et comprdhension internationale))

(a) Dont l'objet est :
(i) D'analyser les facteurs qui peuvent contribuer au maintien et au renforcement

de la paix dans le monde, en veillant i ce qu'une attention particuliere soit
accord6e au caractere 6quilibr6 et A l'objectivite de ces analyses, 6tant donn6 la
nature particulierement delicate des questions a examiner;
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(ii) D'6tudier les causes et les consequences de la course aux armements, y compris
les interrelations entre le d6sarmement et le d6veloppement, en faisant appel A
diff6rentes disciplines des sciences sociales et humaines et en apportant un
concours A la cr6ation et au d6veloppement d'institutions de recherche et
d'enseignement en la matiere,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants
(i) R6flexion sur les facteurs contribuant a la paix;
(ii) Recherche sur les causes et les consdquences de la course aux armements et la

cr6ation de conditions favorables au d6sarmement;
2.2 Programme XIII.2 a Le respect des droits de 1'homme n

(a) Qui vise dans le cadre d'une cooperation et d'une coordination renforcdes avec les
institutions scientifiques et les organisations internationales gouvernementales et
non gouvernementales :
(i) A contribuer A approfondir, dans une d6marche interdisciplinaire, l'analyse des

causes des violations des droits de l'homme, des libert6s fondamentales et des
droits des peuples, y compris dans des situations d'occupation ou de domination
coloniale;

(ii) A favoriser la rdalisation des droits culturels, du droit A 1'dducation, de la libert6
d'opinion et d'expression et du droit h la communication, y compris dans des
situations d'occupation ou de domination coloniale;

(iii) A renforcer la protection des droits de l'homme dans les domaines de comp6-
tence de 'Unesco;

(iv) A renforcer la cooperation, dans les domaines de comp6tence de l'Unesco, avec
les mouvements de libdration nationale reconnus par l'Organisation de I'unit6
africaine et 'Organisation de libdration de la Palestine reconnue par la Ligue
des ttats arabes,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants
(i) Reflexion en matiere de droits de l'homme;
(ii) Jouissance effective des droits de 1'homme dans des situations sociales et

economiques sp6cifiques;
(iii) Promotion et protection des droits de l'homme,

2.3 Programme XIII.3 ( tducation pour la paix et le respect des droits de l'homme et des
droits des peuples n
(a) Qui tend A favoriser une education qui, i tous les niveaux et sous toutes ses formes,

dispense les connaissances permettant h chaque individu et A chaque collectivit6 de
mieux comprendre les problemes relatifs au maintien et au renforcement de la paix,
ainsi qu'au respect des droits de l'homme et des peuples,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants :
(i) Mise en cuvre de la Recommandation de 1974 et suites a donner A la Conference

intergouvernementale sur l'6ducation pour la comprehension, la cooperation
et la paix internationales et l'6ducation relative aux droits de l'homme et aux
libert6s fondamentales, en vue de d6velopper un 6tat d'esprit favorable au
renforcement de la securite et au d6sarmement;

(ii) Renforcement de l'action dans l'enseignement scolaire, y compris l'enseigne-
ment technique et professionnel, et extension A l'enseignement superieur;

(iii) Extension de l'action a l'education extrascolaire et a l'6ducation des adultes;
(iv) Sensibilisation et information de l'opinion et appui A des activit6s de jeunesse

dans le cadre de ce programme;
2.4 Programme XIII.4 ( tDimination des discriminations fondjes sur le sexen

(a) Qui a pour objet de contribuer :
(i) A elucider les causes et les consequences des diverses formes de discrimination

fond6es sur le sexe qui continuent s6vir dans diff6rentes regions du monde;
(ii) A analyser le rdle historique et contemporain des femmes dans diff6rentes

soci6t6s en utilisant l'approche multidisciplinaire et comparative des sciences
sociales et humaines;
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(iii) A developper les capacites et les infrastructures nationales et r6gionales de
recherche, de formation et d'information en matiere de sciences sociales et
humaines en ce qui concerne la femme;

(iv) A promouvoir l'utilisation des rdsultats de ces recherches dans les programmes
d'action visant A am6liorer la condition de la femme,

(b) Et qui comprend les sous-programmes suivants :
(i) tudes et recherches sur les droits fondamentaux des femmes et l'6limination

des discriminations fond6es sur le sexe;
(ii) La probl6matique f6minine dans la recherche, l'enseignement, l'6ducation et

l'information;
(iii) La participation des femmes h la vie politique, 6conomique, sociale et culturelle

et A la recherche de solutions aux grands problemes du monde et aux principaux
fleaux de notre 6poque;

3. Recommande au Directeur g6n6ral, lors de l'61aboration des programmes biennaux correspondant
A la pdriode 1984-1989, d'accorder une attention particuliere :

(a) A l'intensification de la coop6ration en vue de renforcer les institutions r6gionales ou nationales
qui contribuent A la formation et A la recherche dans les domaines de la paix et du d6sar-
mement;

(b) Au renforcement de la recherche interdisciplinaire sur les causes, les conditions et les cons6-
quences des violations des droits de l'homme, des libertas fondamentales et des droits des
peuples;

(c) A l'61aboration d'un programme sp6cial relatif A la contribution que l'Unesco peut apporter,
dans ses domaines de compktence et dans le cadre de la Campagne mondiale pour le d6sar-
mement d6cid6e par l'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies A sa douzieme session extra-
ordinaire, A la creation d'une opinion publique qui soit en faveur de l'arret de toutes les acti-
vites qui menacent la paix internationale, y compris la course aux armements, et du passage au
d6sarmement;

(d) A l'application des instruments normatifs adopt6s par la Conference g6ndrale et par lesquels
les ftats membres se sont engages A lui faire rapport sur des questions qui concernent la paix
et les droits de l'homme dans les domaines de competence de l'Organisation;

(e) A l'am6lioration des connaissances, d'une part par l'enseignement et la formation relatives A
la paix, au d6sarmement, A la comprehension internationale et aux droits de l'homme, en
veillant A la mise en ouvre du Plan pour le d6veloppement de l'enseignement des droits de
1'homme qui fait l'objet de la r6solution 21C/3/03, d'autre part grace A une meilleure diffusion
de l'information dans ces domaines, en coop6ration avec les commissions nationales, les
institutions compktentes du systeme des Nations Unies, les organisations non gouvernemen-
tales et divers instituts de recherche et de formation;

(f) A la necessitd de veiller, dans la mise en ouvre des activites relatives au sous-programme (ii)
du programme XIII.3, compte tenu de leur caractere extr~mement d6licat, au respect de
P'int6grit6 du processus 6ducatif en g6n6ral et du principe de 'autonomie des 6tablissements
d'enseignement superieur impliqu6s dans ces activites;

(g) Au renforcement de la contribution des sciences sociales et humaines A I'amdlioration de la
condition de la femme, notamment par la promotion, sur les plans national et r6gional, des
activit6s de recherche, de formation et d'information;

(h) A la n6cessit6 de la coordination et de la coopdration avec les institutions du systeme des
Nations Unies ainsi que de la cooperation avec les organisations internationales gouvernemen-
tales et non gouvernementales competentes et avec divers instituts de recherche et de formation.
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XIV. LA CONDITION DES FEMMES

Analyse des problemes

L'un des faits majeurs du XXe siecle, qui a valeur de veritable mutation historique, est cer- 14001
tainement 1'6volution intervenue - dans tous les pays sans exception - soit dans la maniere
dont les femmes vivent, soit dans les d6clarations qui sont faites 4 leur sujet et dans les
mesures qui sont prises A leur 6gard. Leur presence accrue dans la vie publique, ( l'ecole,
sur les lieux de travail, leurs luttes pour revendiquer des droits et en particulier celui de
decider de leur destin de mere et d'6pouse, leur participation h la vie politique, leurs
regroupements en associations pour des actions tres diverses, leur engagement dans des mou-
vements de liberation, pour n'dvoquer que trbs schematiquement les aspects nouveaux et irrd-
versibles de leur pr6sence dans les diff6rentes formes d'activites humaines, sont d~sormais des
donnees sociales que nul ne songerait A contester.

L'histoire ne pourra pas non plus oublier que cette p6riode du XXe siecle a vu l'espece 14002
humaine se penser par ses deux composantes, les femmes et les hommes, aussi bien pour mieux
connaitre leur nature biologique et culturelle et mieux comprendre leur participation A l'orga-
nisation sociale que pour proclamer 1'6galit4 de leurs droits, de leurs responsabilites, de leurs
possibilit6s.

Le point de depart de ce processus est la prise de conscience que la situation des 14003
femmes en g6ndral, dans tous les domaines et dans tous les pays, est injuste et indgale dans
ses diverses manifestations h celle des hommes, consider6e comme point de reference. Aussi
les actions normatives ont-elles 6t0 nombreuses, qui se rattachaient aux concepts de l'6galite et
de la non-discrimination ; en 1967, la Declaration sur l'elimination de la discrimination a ltdgard
des femmes venait completer la D6claration universelle des droits de Phomme et en decembre
1980, apres un long travail, la 35e session de l'Assemblee gendrale proclamait la Convention
contre la discrimination h l'egard des femmes, ouverte A la signature des Etats membres et leur
demandant, ainsi qu'aux institutions specialisdes, de prendre toutes les mesures administratives
et juridictionnelles necessaires pour renforcer la lutte contre les in6galit6s de condition entre
les sexes. Parallelement aux actions normatives, des activites opdrationnelles ont k6 menees,
tant au niveau national qu'international, visant - apres observation, 6tude et meilleure con-
naissance du r6le des femmes dans des contextes divers - h ameliorer les situations concretes
par des projets specifiques. Car l'egalit6, pour ktre effective, ne saurait se limiter A l'egalite
des droits : elle implique l'galit6 des possibilit~s et des responsabilit6s dans lt acces aux
ressources comme dans la prise des decisions. En 1975, la Conference reunie 4 Mexico h
l'occasion de l'Ann6e internationale de la femme adoptait h l'unanimit6 un Plan dt action mondial
pour la D6cennie des Nations Unies pour la femme (1975-1985), dont les objectifs et principes
- 6galit6, developpement et paix - portent reconnaissance du fait que les femmes sont une com-
posante essentielle de tout aspect de la vie nationale et internationale ; les strat6gies et les
actions mises en oeuvre dans le cadre de ce Plan visent ainsi h r6aliser la pleine int6gration
des femmes dans la communaute internationale et h renforcer leur participation au ddveloppe-
ment, comme agents actifs tout autant que comme b6neficiaires.

La plupart des gouvernements ont reconnu officiellement que la participation des femmes 14004
au dsveloppement devait constituer une preoccupation importante de la planification. De tres
nombreux pays ont ainsi mis en place l'appareil lgislatif et des dispositions administratives
n6cessaires pour remedier aux situations discriminatoires et promouvoir la participation effec-
tive des femmes A la vie politique, 6conomique, sociale et culturelle.

Cependant, malgr6 les efforts notables qui ont 6t6 entrepris par l'ensemble des nations 14005
et par les organisations du systeme des Nations Unies, force est de constater que la situation
des femmes ne s'est guere amdliorde et que, pour l'essentiel, "les objectifs fixds dans le Plan
mondial restent aussi lointains qu'en 1975" (1) ; telle est du moins la conclusion qui ressort
des travaux de la Conf6rence de Copenhague, r6unie en juillet 1980 A l'occasion de la mi-
ddcennie de la femme.

"Les femmes repr6sentent 50 % de la population adulte mondiale et un tiers de la main- 14006
d'oeuvre officielle, mais elles accomplissent en fait pres des 2/3 de l'ensemble des heures de
travail, ne regoivent que 1/10e du revenu mondial, possedent moins de 1/100e du patrimoine
immobilier mondial" /1.

1. Rapport de la Conf6rence mondiale de la D~cennie des Nations Unies pour la femme
(Copenhague, juillet 1980).
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14007 Ces chiffres illustrent quelques-uns des principaux aspects des problemes de la condition
feminine. Une grande partie du travail des femmes n'est pas un travail reconnu, et ne justifie
en consdquence ni la rdmun6ration ni la considdration, ni les droits qui sont ordinairement
attachds au travail. Le r6le que joue ce "travail invisible" dans le fonctionnement des dco-
nomies - qu'il s'agisse des thches m6nageres, de la production domestique ou de la coptribution
A l'exploitation familiale - a pourtant dte amplement ddmontr6. Partout, dans les pays indus-
trialisds comme dans les pays en ddveloppement, les femmes constituent le pilier de l'6conomie
de soutien qui permet a toutes les autres activitds de se ddployer. Cependant, et parce qu'il
fait partie du secteur non monetaire, ce travail n'est pour ainsi dire jamais pris en compte par
les indicateurs et les statistiques qui d6finissent la situation dconomique et sociale d'un pays et
en mesurent l'dvolution. L'occultation de la valeur proprement 6conomique des thches que les
femmes accomplissent quotidiennement dans le cadre du foyer explique la ddvalorisation qui
frappe ces activitds dites "fdminines", concues moins comme un travail que comme un devoir
qui serait inscrit dans la fonction naturelle des femmes. Elle explique aussi, pour partie, les
caract6ristiques de l'emploi salarid fdminin, qui reduit la plupart des femmes A jouer le rble de
main-d'oeuvre d'appoint, dans des emplois peu qualifies, mal rdmun6rds et peu sOrs. Aussi
bien, en cas de difficultds 6conomiques, les effets negatifs sur le niveau des salaires et sur la
stabilitd de l'emploi sont-ils toujours plus marquds chez les femmes que chez les hommes, et
cela dans tous les pays.

14008 Il n'en reste pas moins qu'au cours des dernidres ddcennies, le nombre des femmes qui
exercent un emploi remundr6 a considdrablement augmentd. De 1950 & 1975, la main-d'oeuvre
f6minine mondiale est ainsi pass6e de 231 h 576 millions et les projections laissent prdvoir un
accroissement de 302 millions pour la pdriode 1975-2000. Dans les pays industrialisds, le taux
d'activite des femmes est en constante progression et l'on remarque maintenant une continuite
de l'emploi f6minin qui approche celle des hommes : ni le mariage, ni la maternitd n'appa-
raissent plus comme un obstacle majeur it la poursuite d'une activitd professionnelle.

14009 Dans bien des pays cependant, les emplois occup6s par les femmes, souvent temporaires
ou A temps partiel, restent concentr6s dans un petit nombre de branches d'activite et dans une
gamme de professions tres restreinte. Mdme si le nombre de femmes exercant dans les profes-
sions libdrales ou comme cadres supdrieurs s'est accru, dans leur grande majorit6 - en raison
notamment d'un niveau d'instruction et de qualification plus faible que celui des hommes - elles
restent confindes dans les dchelons inferieurs de la hidrarchie professionnelle et leurs pers-
pectives d'acces . un poste de responsabilitd sont limitdes. Malgre les dispositions Idgislatives,
par ailleurs, il arrive frdquemment qu'une discrimination de fait subsiste au moment de
l'embauche ou sur le plan de la rdmundration, du fait de la mentalitd stdreotypde des em-
ployeurs qui, A comptence 6gale, prdferent rdserver les emplois les mieux r6mun6rds aux
hommes. A ces discriminations s'ajoute l'effet dissuasif que certaines ldgislations exercent, de
facon indirecte, sur le travail des femmes : c'est le cas, par exemple, dans certains pays, du
systeme d'imposition qui pdnalise les mdnages oh les deux membres du couple travaillent.

14010 De plus, en p6riode de crise, l'image de la femme "voleuse d'emploi" recouvre toute sa
force latente. Alors m me que les femmes constituent, on le sait, les premieres victimes du
ch6mage, en raison de leur moindre qualification et d'une mobilit6, gdographique ou profession-
nelle, plus faible, les difficult6s dconomiques actuelles ont contribud A ressusciter une certaine
iddologie de la "femme au foyer", peu propice A acceldrer les progres vers I'dgalit6 des
chances. Les perspectives en matiere d'emploi fdminin ne sont d'ailleurs pas, en elles-mdmes,
encourageantes : l'evolution technologique, et notamment l'application gdndralisde de la micro-
electronique dans les processus industriels et les services (robotique, bureautique et informa-
tique), risque d'entrainer, au moins h court et moyen terme, des rdductions d'emploi dans des
secteurs oh la main-d'oeuvre fdminine est, bien souvent, majoritaire.

14011 Aussi peut-on craindre que ne s'amplifie - au cours des prochaines anndes - le mouve-
ment qui se dessine un peu partout dans le monde et qui fait qu'un nombre croissant de
femmes se voient contraintes au ch6mage et transfdrdes des secteurs organisds de l'dconomie
vers le marchd pdripherique du travail dans les pays industrialisds et vers les secteurs non
organisds de l'agriculture de subsistance ou de l'artisanat dans les pays en developpement.
Dans ces derniers, par ailleurs, la situation des femmes appartenant au secteur dit tradition-
nel, en zones rurales notamment, semble avoir, dans bien des cas, empird. Certains pro-
grammes de ddveloppement, qui s'inspiraient d'une conception rigide des rbles masculin et fdmi-
nin ou de schdmas d'origine dtrangere, ont en effet entraind une ddtdrioration de la condition
des femmes paysannes et leur 61imination d'un certain nombre d'activitds. L'enseignement des
nouvelles techniques agricoles ayant dtd principalement, sinon exclusivement, dispensd aux
hommes, les femmes se sont vues reldgudes dans l'agriculture traditionnelle A faible rendement
et exclues, bien souvent, du petit commerce rural ou semi-rural - ce qui ne pouvait qu'occa-
sionner une ddvalorisation suppldmentaire de leur statut. En outre, du fait de l'dmigration des
hommes vers les zones urbaines A la recherche d'un emploi rdmundrd, un nombre croissant
d'entre elles se voient contraintes d'exercer le r6le de chef de famille et d'assumer seules la
responsabilitd du budget, sans possibilitd d'acces, cependant, 11i A la propri6td, ni au crddit,
ni A l'assistance technique ou financiere. Quant d celles qui partent vers les villes, elles vont
grossir une main-d'oeuvre fdminine souvent semi-qualifide et bon marchd, occupant des emplois
occasionnels et mal protdgds.
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La situation des femmes dans le monde du travail est lie, pour partie, A un niveau 14012
d'instruction et de qualification g6n6ralement inf6rieur aux hommes. Malgr6 Paccroissement
mondial des effectifs f6minins, malgrd des politiques dducatives qui, dans de nombreux pays,
se sont attachdes A assurer l'dgalit6 entre les deux sexes, les femmes restent encore souvent
minoritaires dans l'enseignement des premier, deuxibme et troisieme degr6s. Certes, on
observe des variations consid6rables d'un pays A un autre et d'une region du monde A l'autre,
mais de facon gen6rale, le pourcentage de femmes et de jeunes filles scolaris6es tend h
diminuer A mesure que le niveau d'enseignement s'61eve et il est presque toujours plus faible
en ce qui concerne les enseignements scientifiques et techniques (cf. programme II.,
par. 2011).

Mais le probleme le plus grave, sans doute, est celui de l'analphabetisme feminin 14013
Panalphab6tisme est, en soi, un fl6au redoutable, A la fois d6ni d'un droit humain fondamental
et obstacle au d6veloppement ; mais lorsqu'il frappe les femmes, premieres 6ducatrices de l'en-
fance, il constitue un handicap encore plus lourd pour l'avenir des jeunes gdnerations. Or les
chiffres dont on dispose au niveau mondial pour 1980 indiquent que 33,9 % des femmes de plus
de 15 ans sont analphabetes, contre 23,3 % des hommes. Cet 6cart devrait encore sensiblement
s'accroitre dans les anndes qui viennent, de mtme que devrait encore augmenter le nombre de
femmes analphabetes - on pr6voit qu'elles seront environ 539 millions en 1990 - mame si leur
pourcentage, par rapport A la population feminine d'ensemble, a diminu6. C'est dans les r6-
gions economiquement les plus ddfavoris6es - 1A m~me oii le taux d'analphabdtisme est le plus
elev6 - que s'observent les plus fortes disparit6s : le sous-6quipement et les tAches qui en
decoulent (ramassage du bois, approvisionnement en eau, transports, etc.) constituent en effet
un puissant obstacle A la scolarisation des filles dans les zones rurales pauvres, tout comme A
la participation des femmes aux programmes d'alphabdtisation.

De maniere plus gdn6rale, l'insuffisance des ressources farniliales, les mariages et les 14014
grossesses prdcoces, les charges domestiques, les problemes linguistiques ou les prdjug6s
d'ordre socioculturel sont autant de facteurs qui peuvent expliquer, dans nombre de pays en
d6veloppement, le fort taux d'abandon scolaire des filles et le faible impact, sur les femmes,
des programmes d'6ducation destines aux adultes. Ce probleme de "budget-temps" - lid au
soin des enfants et aux activites m6nageres - est d'ailleurs commun A la quasi-totalit6 des
femmes A travers le monde. Il est bien sOr v6cu de facon tres diff6rente selon le degre d'ins-
truction et le niveau des revenus, mais il conditionne dans une large mesure les possibilites
d'acces A la formation postscolaire - professionnelle ou autre -, qui sont souvent nettement
plus limit6es pour les femmes que pour les hommes. Or, dans les actions 6ducatives A l'6gard
des adultes, le rapport des individus - femmes et hommes - au temps est rarement analyse
dans ses divers contextes et rarement pris en compte. Il determine pourtant tout A la fois les
types d'information et de documentation et les formes d'activites qui sont recherch6es ou
souhait6es par les uns comme par les autres.

Une autre constatation s'impose : c'est que, dans de tres nombreux pays, les femmes 14015
n'ont pas encore reussi, dans la mtme mesure que les hommes, A mettre A profit l'education
qu'elles ont revue pour acquerir un pouvoir 6conomique, social ou politique 6quivalent. Les
comportements socioculturels - qu'il s'agisse des attitudes familiales ou des orientations
favoris6es par le systeme 6ducatif scolaire - font que les jeunes filles se dirigent plus
fr6quemment, on le sait, vers les etudes litt6raires, qui offrent moins de d6bouches, que vers
les enseignements scientifiques et techniques ; les femmes sont en gendral tres peu nombreuses
aux niveaux et dans les branches qui conduisent aux dchelons superieurs de la fonction pu-
blique. Tout se passe comme si les femmes pouvaient avoir acces A la culture, au prestige,
mais non au pouvoir. L'experience semble d'ailleurs prouver qu'une profession qui donne une
influence sociale ou un pouvoir de decision A ceux qui l'exercent ne s'ouvre largement aux
femmes que sous l'effet, soit d'une necessit6 impdrieuse - par exemple la mobilisation des
hommes en cas de guerre -, soit de la pression exercde par les organisations et mouvements
f6ministes. Inversement, on peut redouter de voir certaines carrieres progressivement deser-
t6es par les hommes et de ce fait, semble-t-il, largement devalorisees, comme si l'6gale repr6-
sentation des sexes dans un metier donnd 6tait extr6mement difficile A atteindre.

Ainsi, alors meme qu'un grand nombre de pays s'efforcent d'augmenter le nombre de 14016
leurs institutrices, d'autres s'inquietent des consequences d'fne feminisation excessive de la
profession enseignante, pour ce qui est du moins des niveaux primaire et secondaire, les car-
rieres universitaires conservant encore assez de prestige pour retenir les hommes. On cons-
tate, en revanche, que dans de tres nombreux pays les femmes ne jouent pour ainsi dire
aucun r6le dans la planification de l'6ducation, alors m~me qu'elles prennent la plupart des
d6cisions concernant la socialisation de l'enfant. L'entr6e des femmes dans les professions
masculines a W une des principales transformations de ce siecle, mais elle n'est pas encore
v6cue, bien souvent, comme un partage de responsabilit6s ou comme un veritable 6change entre
les rbles traditionnels. Les difficultes qu'6prouvent les femmes A acceder aux fonctions qui
conferent des responsabilit6s soulignent avec force le fait que l'egalite est une question d'ordre
essentiellement politique et qu'elle est liee A des rapports de pouvoir. La participation, ou
plut6t la non-participation des femmes A la vie politique, est un 614ment fondamental de la
problematique f6minine.
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14017 Pendant trds longtemps, les femmes n'ont pas 6t6 considerees comme des citoyens a part
entiere. Pour obtenir le droit de vote, elles ont d6 s'organiser elles-m~mes, en s'opposant bien
souvent aux partis ou aux classes politiques, m~me les plus progressistes. Si ce droit est
ddsormais inscrit dans la Constitution de la plupart des pays, la sous-representation des
femmes dans les differentes instances et institutions politiques n'en reste pas moins un ph6-
nomene quasi universel. Dans de nombreux pays, elles sont encore exclues, en pratique, de
certains postes de responsabilit6 : chef d'Etat ou de gouvernement, direction des partis poli-
tiques, hidrarchie militaire ou judiciaire, par exemple. Si elles commencent A acceder en plus
grand nombre A des postes ministeriels, elles sont le plus souvent confinecs dans les domaines
traditionnellement considerds comme f6minins : 6ducation, sant6, loisirs, jeunesse, affaires
sociales, etc. En outre, et du fait meme qu'elles sont fort peu nombreuses, les femmes qui
exercent des fonctions politiques (tout comme celles qui occupent des postes de responsabilite
dans les grands organes d'information) sont souvent choisies davantage par les hommes que
par les femmes. La question de leur representativit6 se pose donc et il importe que soient
analysds et renforces les liens qui les unissent A l'ensemble de la population feminine.

14018 Aussi la necessite d'int6resser davantage les femmes . ces questions devrait-elle 6tre
soulignde. I convient de rappeler le r6le joud, A cet 6gard, par les associations feminines,
passees ou prdsentes, en particulier l oni, correspondant A une longue tradition, elles restent
un foyer tres actif d tinitiatives et de concertation.

14019 De toute 6vidence, les changements institutionnels, quand ils ont 6 entrepris, nont
pas suffi A changer de fagon notable la condition des femmes dans un grand nombre de pays.
L'6galit6 juridique, m~me si elle est d6sormais posee comme un principe constitutionnel dans la
majeure partie du monde, nt a pas dt6 accompagnde, bien souvent, des mesures socio-
economiques qui auraient permis de l'inscrire dans les faits, ni des transformations dans les
rapports sociaux qu'un tel projet implique.

14020 Car l'une des grandes difficult6s de la lutte contre les discriminations A l'egard des
femmes tient au caractere mrme des obstacles qu'elle rencontre, k savoir la persistance
d'images et de sterdotypes 14guds par des traditions seculaires, qui influencent les attitudes et
les comportements des femmes aussi bien que des hommes et contribuent A perpetuer la domina-
tion d'un sexe sur l'autre. Or il faut bien admettre que les determinants historiques, dcono-
miques et sociaux qui ont contribud A la formation de ces ster6otypes sont encore largement
meconnus. Les causes veritables de l'inferiorisation des femmes dans le monde et l'incidence
reelle des divers facteurs qui ont pu intervenir, et continuent d'intervenir, de fagon tres
variable d'ailleurs selon les pays et les 6poques, demandent A etre identifiees et analys6es.
C'est le cas, par exemple, de l'influence exercde par les traditions culturelles. Quant aux
aspects religieux, il faut se garder de toute assimilation hetive entre ce qui releve directement
de la foi ou de la morale religieuse et ce qui n'est qu'un usage traditionnel souvent abusive-
ment associ6 h la religion elle-mame. Dans la meme perspective, on peut s'interroger sur
l'impact exerc6 par les ideologies politiques et philosophiques sur la situation que connaissent
les femmes dans diverses socidtds.

14021 De facon plus gen6rale, il faut noter qu'en depit du nombre et de la qualite des dtudes
et recherches entreprises dans les differents pays, les informations concernant les femmes
restent encore tres fragmentaires. I n'existe pas de corpus cohdrent de connaissances thdo-
riques et pratiques A ce sujet, depuis l'ensemble des connaissances scientifiques, qui permet-
traient de faire justice d'un grand nombre d'iddes recues quant aux diff6rences entre les
sexes, jusqu'aux informations statistiques elementaires comme celles qui permettraient de cerner
exactement ce qu'il en est de l'activite effective des femmes dans l'6conomie nationale.

14022 Il subsiste encore au sujet des femmes beaucoup d t ignorance, de prejuges et d'idees
fausses ; leur r6le rdel dans la societe est largement meconnu, tout comme est ignorde leur
contribution specifique aux differentes activitds humaines, leur r6le dans la communication
sociale comme dans la transmission et le renouvellement du patrimoine culturel, les formes
alternatives d'organisation et de participation A la vie sociale qu'elles ont su inventer, etc. Une
image de la femme qui soit vraiment conforme h la realite reste encore A creer. 11 faut ici sou-
ligner de nouveau ltinfluence capitale qu'exercent, sur la reprdsentation que les hommes et les
femmes se font des r6les masculin et fdminin, les matdriels, les contenus et les structures de
l'ducation d'une part, et des mddias d'autre part.

14023 L16ducation peut jouer un r6le tout A fait decisif dans la prise de conscience, par les
femmes, de leurs aspirations et de leurs possibilites reelles autant que de leurs droits. Encore
faut-il, h cet effet, procdder A la rdvision des manuels et matdriels d'enseignement, afin d'en
dliminer toute forme de discrimination ; examiner, dans la m~me perspective, les filtrages et
orientations qui interviennent aux divers niveaux du processus 6ducatif ; dviter 6galement les
discriminations qui continuent d t avoir cours dans les programmes de formation organises dans
le cadre des projets de developpement ; ou encore mettre en oeuvre des actions specifiques hi
l'intention des gargons et des hommes, en vue de modifier les attitudes traditionnelles A l'6gard
des femmes et favoriser une redistribution des r6les entre les deux sexes, au sein du foyer
notamment.
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En ce qui concerne les medias et les industries culturelles, on sait que l'image qu'ils 14024
lonnent des femmes est souvent stdrdotyp6e, voire devalorisante, respectant la hidrarchie
!onventionnelle entre les r6les et les statuts de Pun et de l'autre sexe. Quant h l'influence
-delle que ce type de repr~sentations peut exercer sur le public, en particulier sur l'image que
es femmes se font d'elles-m~mes, elle reste encore A dvaluer avec precision, notamment lorsque
es produits ainsi diffuses - tels que films, 6missions de radio ou de teldvision - sont importes
At vdhiculent avec eux des schemas culturels exogenes. Il faudrait 6galement examiner par
juels processus les medias pourraient 6tre conduits A adopter une pr~sentation des femmes et
les questions qui les concernent plus conforme h la rdalitd, plus conforme aussi h leurs droits,
i leurs besoins, h leurs interats. I faut noter A cet 4gard que les femmes ne participent que
'arement A la determination des politiques et h la prise des decisions dans les grands organes
Tinformation, comme A l'6laboration des programmes et produits diffuses par les industries
ulturelles. Comme telles, elles sont presentes dans la reprdsentation beaucoup plus souvent

:omme objets que comme sujets et n'ont guere les moyens de faire valoir leur propre vision du
nonde et leur interpretation du r6el. L'apport considerable des femmes A la vie culturelle, et
aotamment la creation, s'en trouve occult6, leurs capacites d'invention et de cr6ativit6
a4gligees et le mythe ancestral de leur irresponsabilite singulierement amplifid.

Tel est sans doute 'un des noeuds essentiels de la problematique f~minine : comment 14025
accroitre les possibilites offertes aux femmes de prendre conscience d'elles-memes, d'identifier
Leurs problemes, d'exprimer leurs attentes, de faire entendre leur point de vue propre ? Jus-
qu'ici, les conceptions du rble, du statut, des besoins et des aspirations des femmes ont dtd
46finies davantage pour les femmes que par les femmes. 11 est vrai que les femmes 6prouvent
Jes difficult6s, non seulement h se faire entendre, mais dans bien des cas 6galement, tout
simplement A parler d'elles-memes, A confronter leurs experiences, h se rdunir pour faire le
point tout aussi bien des progres accomplis que des problemes A resoudre. La recherche s'im-
pose des mesures et des moyens qui permettraient aux femmes de communiquer plus librement
entre elles, surtout dans les socidtds ot une telle communication rencontre des obstacles du
fait des structures sociales et de certaines traditions. Le r6le des associations fdminines dans
les diverses soci6t6s, en particulier celui des mouvements de liberation de la femme, m6riterait
h cet dgard d'1tre dtudid plus amplement. Le r6le que les medias pourraient jouer pour mettre
fin A ltisolement des femmes et pour les informer sur leurs droits et la fagon de les exercer
devrait 6tre 6galement soulignd, & condition toutefois que, dans certaines r6gions, les 6mis-
sions en langues locales soient largement ddveloppees et que, partout dans le monde, l'acces et
la participation des femmes aux mddias soient facilites.

11 conviendrait 6galement d'encourager les femmes A pr6senter leur propre image de 14026
l'avenir. I est remarquable en effet que presque tous les scenarios du futur 61abords & ce jour
soient des scenarios d'hommes. Il apparait indispensable d taccroitre la participation des femmes
aux travaux de prospective entrepris au niveau national, comme au niveau international, et de
les inciter & 6laborer elles-m~mes des prospectives de la condition feminine, afin dl6lucider
quelle sorte de devenir les femmes des diff6rentes soci6tis et des differentes cultures envi-
sagent pour elles-memes : acceptent-elles, en definitive, l'univers fagonnd par l'homme, dans
lequel elles vivent, et se bornent-elles h y rechercher l'egalit6 avec lui, ou bien ont-elles &
proposer une vision diffdrente du monde, qu'elles s'efforceraient de faire accepter par leurs
partenaires masculins ? Quel est, en derniere analyse, le sens profond de leur d6marche ?

Cette question, dont les implications n'ont pas encore 6te vraiment approfondies, permet- 14027
trait cependant d'6clairer en perspective les r6sultats souvent ddcevants, voire parfois les
6checs, des mesures prises, au niveau national comme au niveau international, en vue d'amelio-
rer la condition des femmes et d'assurer leur pleine participation au ddveloppement. Trop sou-
vent en effet ces mesures ont eu pour objectif implicite d'integrer les femmes A un d~veloppe-
ment principalement conqu et voulu par les hommes, dans le cadre des rapports sociaux exis-
tants et du statut traditionnellement d6volu & la femme, avec les valeurs, les attentes et les
r6les qui y sont attach~s. Aussi la creativite des femmes risque-t-elle de demeurer encore
longtemps ddtournde et 6touffee, tant que leurs initiatives seront programmdes par d'autres,
fussent-ils anim6s des meilleures intentions. Point nest besoin de souligner l'int6r~t vital qui
s'attache & la formation des femmes comme planificateurs : si les femmes ne parviennent pas
elles-m~mes, au premier chef, non seulement h l'61aboration .des programmes qui les concernent,
mais aussi A la formulation des plans et projets de d6veloppement, leurs besoins et leurs
intdrats tendront toujours 4 tre ignords.

Trop souvent 6galement les actions engagdes en faveur des femmes ont rev~tu un carac- 14028
tere partiel et fragmentaire : alphabdtisation, am6lioration des savoir-faire m6nagers et agri-
coles, acces aux formations techniques et professionnelles, etc. - s'attachant A certains aspects
specifiques de la condition f6minine, mais sans les int6grer dans une vision d'ensemble de la
soci4td, de son organisation, de ses modes de fonctionnement. Or les contraintes mutilantes qui
pesent sur les femmes n'ont guere de chance de disparaitre tant qu'elles seront considdr6es
comme des problemes "fMminins" et non comme des problemes globaux qui intaressent la societe
tout entiere ; tant qu'on ne posera pas comme prdalable A toute action en faveur des femmes la
mise en oeuvre d'activit6s d'information et de sensibilisation h l'intention de l'ensemble de la
collectivit&.
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14029 Car dans le processus de changement attendu, c'est bien la socidte tout entiere qui doit
6tre impliquee. Rdaliser l'dgalite entre les sexes, ce n'est pas seulement permettre aux femmes
d'acquerir le mame statut que les hommes, afin de slinsdrer dans un monde structurd en fonc-
tion des inter~ts et des raves des seuls hommes. C'est engager un processus de transformation
d6cisive des rapports de I'homme et de la femme, en vue d'aboutir A une vdritable redefinition
de leurs roles respectifs. C'est inciter les femmes a developper une nouvelle perception d'elles-
memes, h se penser comme sujets de leur propre histoire et A faire emerger de nouvelles
valeurs culturelles qui puissent les conduire 6 une veritable egalitd avec les hommes.

14030 Jusqu'ici, la communaut6 internationale s'est trop souvent priv~e de leur apport et de
leur vision dans la tAche qu'elle entreprenait, en tentant de construire l'unitd de l'espece
humaine a partir d'un modele unique et d'un rdfdrent implicite : le masculin. Un effort soutenu
doit 6tre desormais entrepris pour "d6masculiniser" les concepts m~mes du savoir universel et
pour tenter une approche scientifique de determinismes psychologiques, sociaux et erinemment
culturels qui limitent encore la commune compr6hension qu'hommes et femmes doivent avoir de
leur double solidarit6.

Strat6gie d'action

14031 Il ressort de l'analyse qui prdcede que les questions relatives A la condition des femmes
doivent 6tre plac6es dans une perspective globale et considdrdes dans leurs rapports avec
l'ensemble des problemes auxquels les soci6tes contemporaines doivent faire face. L'am6lioration
du sort des femmes semble en particulier 6troitement lie aux progres A accomplir dans la voie
du respect des droits de l'homme, de la consolidation de la paix et de l'etablissement entre les
nations de relations 6conomiques plus dquitables - progres inseparables des transformations
economiques, sociales et culturelles qu'appelle 1'instauration d'une 6galit6 effective entre les
sexes.

14032 A ce titre, l'action envisagde par l'Organisation se situera dans la continuit6 de la par-
ticipation de l'Unesco aux activites de la Ddcennie des Nations Unies pour la femme : 6galite,
d6veloppement et paix, telles qu'elles ont pu ktre ddfinies par le Plan d'action mondial de
Mexico (1975) et le Programme d'action de Copenhague (1980) pour la seconde moitid de la
D6cennie.

14033 Il est clair que clest aux femmes elles-mmes qu'il revient de definir les problemes qui
sont les leurs, d'identifier les solutions qui apparaissent les plus pertinentes et de participer
efficacement A leur mise en oeuvre. Aussi toute action entreprise par l'Organisation en vue de
contribuer h l'amdlioration de la condition des femmes devra-t-elle 6tre congue et mise en
oeuvre en 4troite cooperation avec les organisations f6minines gouvernementales et non gouver-
nementales et les institutions mises en place aux niveaux national, r6gional et international.
Des efforts particuliers seront faits pour aider les mouvements et les organisations de femmes h
renforcer leurs activitds et A mobiliser en plus grand nombre des femmes de toutes origines. Il
n'en reste pas moins qu'aucune action ne pourra reellement aboutir sans l'appui et le concours
des hommes. S'il est vrai que les prdjugds divers et les contraintes qui pesent sur les femmes
ont leur source profonde dans la mentalitd des hommes, c'est cette mentalit6 qut il convient de
transformer progressivement. Aussi la ndcessite d'une sensibilisation et d'une participation des
hommes A l'am6lioration de la condition des femmes devrait-elle 6tre reaffirmde par la commu-
naute internationale.

14034 Car il convient avant tout d'dviter d'isoler, voire de marginaliser, les questions relatives
aux femmes : celles-ci intdressent, de fait, tous les aspects de la vie des societ6s et l'ensemble
de la collectivite. Dans cette perspective, la strat6gie d'action de l'Organisation pour oeuvrer A
l'instauration d'une 6galite effective entre les sexes sera double.

14035 L'Organisation continuera de proposer des programmes et des actions specifiques qui
s'attacheront A lutter contre differentes manifestations de discrimination A l'6gard des femmes
et viseront A accroitre leurs possibilites de participation A la vie des soci6t6s. Mais,
parallelement, un effort tout A fait particulier sera fait pour assurer la prise en compte
effective, dans l'ensemble des programmes de l'Organisation, de la dimension sp6cifiquement
f~minine des problemes g6n6raux auxquels ces programmes s'appliquent.

14036 Dans la premiere perspective, il conviendrait, semble-t-il, de procdder A l'examen compa-
ratif de la portde rielle et des modalites de mise en oeuvre des instruments normatifs interna-
tionaux existants, de facon i mettre en 6vidence les mrcanismes qui sont A l'origine des discri-
minations fondees sur le sexe et A d6gager les perspectives d'adoption de nouvelles l6gislations
dgalitaires, d'un caractere novateur. L'Organisation doit en effet s'efforcer d'aborder la pro-
bl6matique f6minine dans une perspective dynamique : elle tentera A cet effet d'identifier les
nouvelles formes d'organisation sociale qui appellent une reddfinition des r6les des deux sexes
et d'6clairer les changements d'attitudes et de valeurs d6jh perceptibles au sein de nombreuses
communautis et qui pourraient prefigurer de profondes mutations dans les rapports entre les
hommes et les femmes.
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Cette strat6gie, quc l'on peut qualifier de transition, parait indispensable au regard des 14037

6volutions acc6lr6es qui affectent l'ensemble des soci6t6s. Elle conduira h renforcer les acti-
vit6s de recherche, d'information et de formation sur la condition des femmes, de facon h
micux faire connaitre le role r~el que les femmes jouent dans l'ensemble des activit6s humaines
et les consdquences que peut avoir, pour le progres des soci~t6s, la perpetuation des indgali-
tes qui les frappent. Elle conduira egalement A proposer un certain nombre d'actions, modul6es
en fonction de l'ampleur des disparitds observ6es, destin6es a promouvoir la participation des
femmes la vie politique, 6conomique, sociale et culturelle. Un int6rt particulier s'attache, b
cet egard, " la participation des femmes i tous les niveaux et A toutes les formes d'dducation
et de communication et, de fagon prioritaire, a la g6n6ralisation de la scolarisation et de
l'alphabetisation f~minines - non seulement parce que, dans le domaine 6ducatif, les femmes
sont presque toujours defavoris6es par rapport aux hommes, mais aussi parce que toute action
en faveur de L'4ducation des femmes pout avoir pour la collectivit6 des effets multiplicateurs
considdrables.

Le deuxieme volet de la strat6gie d'action de L'Organisation consistera A int~grer la 14038
dimension f6minine dans l'ensemble des programmes et activit6s envisagds dans le cadre du
second Plan 4 moyen terme. Certes, Paction de l'Unesco s'est toujours adress6e, par definition,
aux femmes autant qu'aux hommes. Mais la persistance de situations d'ind'galit6 entre les deux
sexes impose que soit prise en consid6ration, chaque fois que de besoin, la situation particu-
liere des femmes, non seulement dans L'analyse des problemes identifids, mais aussi dans la
conception et la mise en oeuvre des solutions qu'ils n6cessitent. Ces indgalit~s peuvent en effet
appeler - l'expdrience du premier Plan A moyen terme L'a amplement montre - l'emploi de stratd-
gics et de moyens differencids, qui tiennent compte des difficult~s que les femmes rencontrent
dans L'exercice de leurs droits et de leurs talents, en raison de certains schdmas stdreotyp~s
relatifs a la distinction des r6les masculin et feminin.

Aussi conviendra-t-il de pr~voir, lors de la rddaction des programmes biennaux, des 14039
dispositions permettant de specifier, h chaque fois, les d6marches faites pour prendre en
compte la dimension specifiquement feminine. Sur un plan plus gindral, toutes les collectes de
donn6es envisag6es devront inclure la distinction entre les deux sexes, afin que les
informations de base n6cessaires h l'dlaboration d'indicateurs econkomiques, sociaux et culturels
relatifs aux deux composantes de l'espece humaine soient disponibles.

La reddfinition des rapports de l'homme et de la femme a des rdpercussions sur Plen- 14040
semble des activitds sociales : il importe que L'Organisation les appr6hende et les mette en
lumiere, si elle veut repondre L sa mission qui est de contribuer A faire surgir une image
nouvelle de la femme et, par voie de consdquence, de l'homme - afin que cesse l'archaique
opposition entre les r6les masculin et feminin, h. tous les niveaux de responsabilit6, de decision
et de cr~ation des societes, et que se ddgagent, dans une nouvelle diversite des r6les, les
potentialitds les plus grandes et les chances les plus fortes de former une societW plus juste.

Le grand programme XIV est un grand programme de caractere "transversal". 11 prdsente 14041
un tableau r6capitulatif des programmes et sous-programmes qui, dans le cadre des autres
grands programmes du Plan h moyen terme, sont specifiquement consacr~s a l'amdlioration de la
condition des femmes et de leur contribution a la socidt6. Il s'agit du programme 11.4 (Egalit6
des chances des jeunes filles et des femmes en matiere d'education) et du programme XIII.4
(Elimination des discriminations fonddes sur le sexe), ainsi que du quatrieme sous-programme
du programme 1I.2 (Contribution des mddias h la promotion de l'6galit6 entre les femmes et les
hommes ainsi qula. l'largissement de L'acces et de la participation des femmes A la communi-
cation), et du cinquieme sous-programme du programme VI.5 (Etudes sur la condition des
femmes et mise au point de nouvelles approches). Ces deux sous-programmes, ainsi que les
sous-programmes prevus au titre des programmes II.4 et XIII.4 sont donc reproduits ci-apres
pour memoire.
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Programme 11.4 - EGALITE DES CHANCES DES JEUNES FILLES ET

DES FEMMES EN MATIERE D'EDUCATION
Pour memoire

Sous-programmes

2065 Un premier sous-programme aura pour objet de contribuer b. lIdentification des obstacles 4
l'6galit6 des hommes et des femmes en matiere d'6ducation. Les activites, largement interdis-
ciplinaires, feront appel aux sciences sociales et humaines en vue de mettre en evidence les
obstacles d'origine 6cononique, sociale ou culturelle qui, dans des contextes diff6rents, pesent
sur l'acces et la participation des jeunes filles et des femmes 4 l'education. Ils viseront
6galement h mieux faire connaitre les consequences qu'entrainent, pour la soci6t6, de telles
indgalites, et 6 dlucider l'influence qu'exerce, sur Plaction educative elle-meme, la plus ou
moins grande proportion de femmes dans les personnels enseignants ;

- Dans le cadre d'un deuxieme sous-programme - Gdndralisation de I'acces h l'dducation pour
les jeunes filles et les femmes - une cooperation sera apport6e aux Etats membres en vue de
les aider k 61aborer des politiques destindes i diminuer le nombre des femmes analphabetes, A
accroitre les effectifs f6minins dans 'enseignement primaire, A reduire les deperditions, et i

mettre en oeuvre des programmes educatifs particuliers pour les jeunes filles et les femmes qui
abandonnent pr~matur~ment l'ecole ;

- Un troisieme sous-programme aura pour objet la Promotion de 1'6galit6 d'acces des jeunes
filles et des femmes aux 6tudes scientifiques et A tous les niveaux de l'enseignement technique
et professionnel. Un soutien sera apport6 au renforcement des services nationaux d'orientation
scolaire -et professionnelle, au lanceient de projets pilotes et h l'41aboration de mesures des-
tindes & aider les jeunes filles et les femmes a acqudrir des formations menant A des profes-
sions plus diversifides, et notamment h celles resultant du progres recent des sciences et des
techniques ;

- Un quatrieme sous-programme enfin servira d promouvoir le Rble dducatif des femmes dans la
societe. Il visera, d'une part, h assurer l'introduction, dans les progammes d'dducation scolaire
et extrascolaire, d'416ments d'initiation aux problemes de ldducation des enfants, pour aider
les parents dans leurs fonctions familiales d'6ducateurs ; et d'autre part A favoriser une re-
pr6sentation plus equilibree des femmes dans les diffdrentes catdgories de personnels 6ducatifs,
en particulier dans les carrieres de l'enseignement superieur et de la recherche, ainsi que
dans les activitds de planification, d'administration et de gestion de l'dducation.

Programme 111.2 - CIRCULATION LIBRE ET DIFFUSION PLUS LARGE ET MIEUX EQUILIBREE
DE LINFORMATION ; ACCROISSEMENT DES ECHANGES DE NOUVELLES
ET DE PROGRAMMES

Pour memoire

Sous-programmes

3040 (...)

- Le quatridme (Contribution des m6dias A la promotion de l'dgalit6 entre les femmes et les
hommes ainsi qu'e 1largissement de l'accbs et de la participation des femmes "i la commu-
nication) aura pour objet de promouvoir l'acces et la participation des femmes h la gestion des
moyens de communication et A la production de leurs messages ; d'encourager les medias d
mieux refleter le rble et la place des femmes dans la socidte et leur contribution au ddve-
loppement dconomique, social et culturel ; de favoriser une meilleure adaptation des messages
aux besoins et interdts des femmes et de stimuler les contacts entre femmes et entre organi-
sations fdminines.

Programme VI.5 - RECHERCIE, FORMATION ET COOPERATION REGIONALE ET
INTERNATIONALE DANS QUELQUES DOMAINES CLES
DES SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES

Pour msmoire

Sous-programmes

6102 (...)

Un cinquidme sous-programme (Etudes sur la condition des femmes et mise au point de
nouvelles approches) visera h promouvoir des programmes multidisciplinaires de recherche sur
la condition des femmes dans les differentes rdgions du monde et * stimuler Pl'eaboration de
nouveaux cadres thdoriques et de nouvelles approches mthodologiques pour la mise en oeuvre

286



XIV. LA CONDITION DES FEMMES

le ces recherches ; il aura egalement pour objet de contribuer au d~veloppement et au renfor-
!ement des infrastructures pour l'enseignement et la recherche relatifs aux femmes, aux
iAveaux universitaire et postuniversitaire, et de favoriser la creation de reseaux nationaux,
6giornaux et internationaux de specialistes des 6tudes feminines. La mise en place de services

ie documentation et d'information sur la condition des femmes sera facilitee, et la cooperation
ivec, et entre les groupes d'6tudes sur la femme qui se sont constituds dans les organisations
At associations r6gionales et internationales de sciences sociales et humaines sera renforcee.

?rogramrne XIII.4 - ELIMINATION DES DISCRIMINATIONIS FONDEES SUR LE SEXE

Pour nrmoire

3ous-programmes

3n premier sous-programme (Etudes et recherches sur les droits fondarentaux des femmes et 13088
elimination des discriminations fonddes sur le sexe) portera sur les perspectives et les mo-

Jalit6s de mise en oeuvre des instruments normatifs internationaux ainsi que sur les perspec-
:ives d'adoption de nouvelles Iegislations 6galitaires de caractere novateur. Il visera 4 mettre
n evidence les m6canismes de discrimination fond6e sur le sexe en s'attachant plus particu-

.ierement a identifier ceux des facteurs qui sont susceptibles de la favoriser en p6riode de
ous-emploi ct de ch6mage ; on analysera par ailleurs les situations d'extreme discrimination

4ue connaissent certaines femmes et qui sont Iiees a des pratiques sociales, h des dtats de
2rise ou i des conflits armns (en particulier ceux de caractere non international), en vue
Tinforner l'opinion publique sur la condition de ces femmes et de d6terminer si des mesures de
;>r6vention et de protection, specifiques et complnmentaires 4 celles dejh pr6vues, ne devraient
-as ktre pr6conis6es. L'attention portera notamment sur les mauvais traitements et les violences
;exuellcs a l'gard des femmes, sur le proxdn6tisme, les atteintes port6es A la sante et A la
Aignit6 de la femme, et toutes les pratiques qui font des femmes des objets d'exploitation.

Un deuxieic sous-programme (La probl6matique f6minine dans la recherche, Venseigne- 13089
rent, l'dducation et l'information) tendra :

Ci) developper les 6tudes relatives A la femme, surtout au niveau universitaire, de maniere h
favoriser une meilleure connaissance de la condition des femmes dans les diff6rentes aires
culturelles, en vue notamment d'evaluer leur apport rdel a la vie politique, sociale et
culturelle de leur societe ;

(ii) susciter une r6flexion portant sur la reddfinition du rble de l'homme et de la femme dans
la sociWte et dans la famille, compte tenu de l'6mergence de certaines valeurs nouvelles et
des effets de la participation accrue des femmes aux emplois r6mundres ;

(iii) introduire les pr6occupations relatives A la redefinition des r6les respectifs de l'homme et
de la femme dans les programmes de formation, d'enseignement, de recherche et de
communication.

Un troisieme sous-programme sera consacre h la Participation des femmes A la vie poli- 13090
tique, ecornomique, sociale et culturelle et A la recherche de solutions aux grands problemes du
monde et aux principaux fRdaux de notre epoque et visera h favoriser 1l1argissement du rble
des femmes dans ces domaines et en particulier Faccroissenent de la place qu'elles occupent
dans les organes politiques, 16gislatifs, ex6cutifs et judiciaires, nationaux et locaux. Un
catalogue de mesures concretes devrait ktre 6tabli, accompagn6 de propositions de prioritd
appropride. Des recherches seront par ailleurs entreprises sur le rble vital du travail non
r6pertorie des femmes, notamment dans les 6conomies de subsistance, et sur les apports 6co-
nomiques de leur activit6, a F'interieur et h l'extdrieur du foyer. La diffusion des r6sultats de
ces recherches favorisera la prise de conscience des planificateurs A cet 6gard ; elle facilitera
6galement I'elaboration de programmes de formation et d'information visant 6 ameliorer le sort
des ferimes, en particulier les plus d6munies d'entre elles, contribuant ainsi h faire 6voluer les
r6les respectifs des deux sexes, dans la vie familiale et professionnelle. En outre, des 6tudes
porteront sur le rble des femmes, chefs de familles, et sur les obstacles qu'elles rencontrent.
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14042 Grand programme XIV «La condition des femmes

La Confirence ginirale,
Rappelant que 1'analyse de la probl6matique mondiale figurant dans la premiere partie du docu-

ment 4XC/4 a mis en 6vidence le fait que I'amdlioration de la condition des femmes est indisso-

ciable du progres g6n6ral des soci6t6s et qu'elle appelle une vision nouvelle des r6les masculin et

f6minin permettant de prendre en consideration les besoins et les aspirations propres aux femmes,

Rappelant que l'Unesco a vocation de contribuer i 61iminer toutes les formes de discrimination, en

particulier celles qui sont fond6es sur le sexe, et i promouvoir l'6galit6 effective des hommes et

des femmes et leur pleine participation i la vie des soci6t6s auxquelles ils appartiennent et i
celle de la communaut6 mondiale,

Constatant qu'en d6pit des efforts qui ont 6t6 d6ployds aux niveaux national, r6gional et inter-

national en vue d'atteindre les objectifs vis6s dans le Plan d'action mondial adopt6 par la

Conf6rence mondiale de l'Ann6e internationale de la femme (Mexico, 1975), la situation des

femmes n'a pas chang6 fondamentalement au cours de ces dernieres ann6es,

Convaincue que les questions relatives aux femmes intdressent tous les aspects de la vie des soci6t6s

et sont donc lides & l'ensemble des problemes auxquels les soci6t6s sont confront6es,

Rappelant la Recommandation et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le

domaine de l'enseignement adopt6es par la Conf6rence g6n6rale i sa onzieme session, le

14 d6cembre 1960,
Rappelant .la Convention sur l'6limination de toutes les formes de discrimination i 1'6gard des

femmes adopt6e par l'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies & sa trente-quatrieme session

(1979),
Ayant d l'esprit le Plan d'action mondial et le Programme de la D6cennie des Nations Unies pour la

femme : Egalit6, ddveloppement et paix, ainsi que le Programme d'action de Copenhague pour

la seconde moiti6 de la D6cennie des Nations Unies pour la femme (1980),
Rappelant en outre les r6solutions sur la condition de la femme adopt6es par la Conf6rence g6ndrale,

et en particulier les r6solutions 13.1 et 13.2 adopt6es i sa vingt et unieme session,

1. Invite le Directeur g6n6ral A faire de l'amdlioration de la condition des femmes et de l'acces
effectif de celles-ci aux responsabilit6s relatives au d6veloppement une pr6occupation majeure
de l'Organisation, dont il devra 8tre tenu compte i tous les niveaux de conception et de mise en

cuvre des activit6s entreprises au cours de la p6riode 1984-1989;
2. Confirme 1'importance qui s'attache aux activit6s visant i 61iminer les discriminations fond6es sur

le sexe, en particulier les activit6s qui visent i assurer 1'6galit6 des chances des jeunes filles

et des femmes en matiere d'6ducation et i promouvoir leur pleine participation i la vie poli-

tique, economique, sociale et culturelle;
3. Souligne la n6cessit6 d'int6grer la dimension f6minine dans les diff6rents programmes et activit6s

de l'Organisation et invite & cet effet le Directeur g6ndral :

(a) A 6tablir, dans le deuxieme Plan i moyen terme, un grand programme XIV transversal intitul6

(( La condition des femmes n, qui regroupera les programmes sp6cifiquement destin6s & am6-

liorer la condition f6minine dans le cadre des autres grands programmes;

(b) A veiller i ce que les programmes et budgets biennaux contiennent des dispositions parti-

culieres permettant d'identifier les d6marches et actions concretes concernant les femmes dans

le cadre de chaque programme;

(c) A intensifier ses efforts en vue de promouvoir une participation mieux 6quilibr6e des hommes

et des femmes aux programmes et activit6s que 1'Unesco organise ou auxquels elle collabore;
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4. Recommande en outre au Directeur general, lors de l'61aboration des programmes et budgets
biennaux pour la p6riode 1984-1989, d'accorder une attention particuliere :

(a) Aux activit6s pouvant contribuer h promouvoir chez les femmes les plus d6favoris6es une

meilleure connaissance de leurs droits et A am6liorer leur condition;
(b) Aux activites qui permettront A l'Unesco d'apporter une contribution positive h la pr6pa-

ration et au d6roulement de la troisieme Conf6rence mondiale de la D6cennie des Nations

Unies pour la femme, qui se tiendra en 1985, et aux suites qui lui seront donn6es;

(c) Au renforcement de la coop6ration entre l'Unesco et les organisations f6minines, en particulier

les organisations internationales non gouvernementales ainsi que les institutions intdressdes

aux questions de la femme aux niveaux national, r6gional et international;
(d) A la pr6sentation de la r6partition des cr6dits entre les programmes sp6cifiques regroup6s au

titre du grand programme XIV a La condition des femmes n, cr6dits dont la somme devrait

8tre au moins 6gale au montant de ceux qui 6taient affect6s, dans le premier Plan h moyen

terme, aux activites de programme concernant expressement la condition des femmes et leur

participation au ddveloppement.
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(V. SOUTIEN DU PROGRAMME

onform6ment aux dispositions figurant dans l'alinea (i) du paragraphe 3 de la r6solution 100 sur 15001
preparation du Plan 4 moyen terme pour 1984-1989, adopt6e par la Conference g6n6rale . sa

ingt et uni.me session, le pr6sent chapitre contient des indications de strat6gie relatives aux
hangements . apporter aux services de soutien du programme pour assurer la mise en oeuvre de
elui-ci.

V.1 - DROIT D'AUTEUR

lune des tsches fondamentales de P Unesco est de creer les conditions les plus favorables pour 15002
ue les oeuvres de l'esprit exercent leur mission 6ducative et culturelle. L'Acte constitutif de
Unesco stipule en effet "que la dignite de lt homme" exige "la diffusion de la culture et l'6du-
ation de tous en vue de la justice, de la libert6 et de la paix" et que l'Organisation a, en la
iatiere, vocation de "faciliter la libre circulation des id6es par le mot et par l'image"
'imprimer "une impulsion vigoureuse 1 16ducation populaire et h la diffusion de la culture"
'aider "au maintien, A l'avancement et l Ia diffusion du savoir" ; et de faciliter "l'acces de tous
.s peuples A ce que chacun d'eux publie". L'une des voies retenues par la Conference gen6rale
our atteindre ce rdsultat consiste dans le "perfectionnement universel du droit d'auteur". En
ffet, bien compris et sagement mania, ce droit peut A la fois stimuler puissamment la creation et
avoriser la production, la diffusion et l'utilisation d'oeuvres de l'esprit. Mal compris, il peut, au
Dntraire, limiter la creation et constituer un obstacle A une plus large participation h la pro-
uction de telles oeuvres, de mrme qu! leur diffusion et h leur utilisation.

Le programme que l'Organisation se propose de mener pendant la periode 1984-1989 dans le 15003
omaine du droit d'auteur, tout en poursuivant ses activitds destindes A garantir les intdr~ts des
uteurs et des autres personnes directement concernees par le regime du droit d'auteur, aura
ssentiellement pour objet (i) de promouvoir la protection des droits et des intdrets des auteurs
t des autres personnes directement concernees par le r~gime du droit d'auteur, notamment en
echerchant des moyens de combattre la reproduction et la diffusion non autorisde des oeuvres ;
Li) de proteger, conserver et valoriser la culture nationale ; (iii) de rechercher une adaptation
es normes traditionnelles qui tienne compte des mutations techniques et (iv) de s'efforcer de
iciliter la creation, la production et la diffusion des oeuvres intellectuelles, en particulier dans
.s pays en developpement afin de remrdier h la disparite qui existe entre les differents pays en
a domaine.

S'agissant de prot6ger, conserver et valoriser la culture nationale et de garantir les inte- 15004
Nts des auteurs et des autres personnes directement concern6es par le regime du droit d'au-
3ur, l'expdrience a montre que le niveau de protection reconnu de meme que son champ d'appli-
ation sont fonction de la prise de conscience dans les Etats membres du rble des droits intel-
ctuels dans la creation et le transfert des connaissances et de l'information. A cet egard, il

pparalt indispensable d'amener les autorites compdtentes et l'opinion publique t se rendre
rmpte des liens qui existent entre la protection de ces droits et le developpement economique,

>cial et culturel ainsi que de la nature, du but et de la portde des instruments juridiques exis-
int ou en voie d'elaboration. Plusieurs strategies seront mises en oeuvre h cet effet, telles que
-) la determination des obstacles qui s'opposent a 1'adh6sion des pays aux Conventions inter-
ationales pertinentes ; (ii) V'introduction d'une nouvelle politique de publication de nature A
ermettre une diversification des formes de la diffusion des resultats des travaux de l'Unesco
ans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur ; (iii) la creation ou le
anforcement d 1une capacite nationale en matiere de droit d'auteur, ce qui suppose l'6tablissement
a le developpement d'une infrastructure institutionnelle et la formation de ressources humaines ;
.v) une decentralisation accrue de l'action de l'Organisation afin de l'adapter davantage aux
tuations locales.

D'autre part, le droit d'auteur classique, 61abor6 essentiellement en vue de la protection de 15005
oeuvre imprimee, n6cessite des adaptations notre dpoque oi l'apparition de moyens tech-
iques revolutionnaires - reprographie ; disque et formes diverses dtenregistrement magnetique ;
,ansmission par chble ; satellites de communication ; ordinateur - a transformd du tout au tout
!s conditions de la reproduction et de la diffusion du texte, de l'image et du son, et conduit
6me A envisager une diffusion instantande et universelle des oeuvres sans possibilit4 reelle de
>nnaitre ou meme d'evaluer le nombre des utilisateurs et le volume du mat6riel concerne.
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15006 L'une des tiches qui s'impose, face ? ces mutations techniques, est de rechercher b
protection des oeuvres vehicul6es au moyen de ces nouvelles techniques ou par ces nouveau:
supports, ainsi que ecle des techniques ou supports eux-m~mes, soit dans le cadre du droi
d'auteur, soit au moyen de droits apparent6s au droit d'auteur. L'action a d6jq 6t6 engagde dan
ce scns ; il conviendra de Ia poursuivre et de l'amplifier. II importera aussi de v6rifier dani
quelle mesure l'introduction de ces nouvelles techniques et les solutions envisag6es ou retenuc
pour prot6ger les oeuvres reproduites ou diffus.es par ces proc6d6s ont des repercussions dan
le domaine juridique et, singulibrement, si les cons6quences 16gales et 6conomiques de telle 01
telle solution ne fournissent pas des prdcedents utiles pour adanter le r6gime du droit d'auteu
aux exigences du nouvel ordre 6conomique international.

15007 Par ailleurs, plusieurs des mesures qui tendent, dans la perspective du nouvel ordr
economique international, , r6duire Ia dependance des pays en d&veloppement ont une relatioi
avec le droit d'auteur. C'est ainsi qu'il importera de mettre en oeuvre des activit~s destin6es i
61iminer les asyndtries et la d6pendance qui caract6risent les relations actuelles entre Etats dani
le domaine du droit d'auteur. I1 s'agira notaniment de rechercher les movens susceptible:
(i) d'accroitre la part qu'occupent les pays en developpement dans la production mondial
d'oeuvres et de supports ; (ii) de faciliter la circulation des oeuvres originaires de pays ei
developpement ; (iii) d'ameliorer les termes de l'6change, tant en ce qui concerne les transac
tions concernant les droits d'auteur que celles relatives aux supports des oeuvres protegees
(iv) d'dliminer les pratiques restrictives et abusives.

15008 D'autre part, il conviendra, tout en poursuivant les activites ddplov6es au titre du Servicl
international commun Unesco-O' PI pour l'accbs des pays en developpement aux oeuvres protdg6e:
par le droit d'auteur, de mener, dans les domaines de competence de l'Unesco et sur des base:
interdisciplinaires, des travaux en vue d'6tablir une typologie sectorielle des difficult~s ren-
contr6es dans Ia production et la diffusion de supports de savoir. I semble en effet que les pro
blames d'acces au savoir, pour la solution desquels l'Unesco semble design4e de par son Acti
constitutif A jouer un rble catalyseur, ne puissent 6tre r6gles que dans le cadre d'une approchl
globale et integrde, conque en fonction des politiques 6ducatives, scientifiques, culturelles et e,
matihre d'information.

15009 La mise en oeuvre des strategies et des formes d'action ddfinies dans les paragraphe
prc6dents s'articulera autour des cinq questions ci-apres : (i) Meilleure connaissance du rble di
droit d'auteur dans le developpement et la promotion des instruments internationaux (Convention:
et Recommandations) concernant le droit d'auteur et les droits voisins ; (ii) Formation. Ddvelop-
pement des infrastructures. Regionalisation ; (iii) Adaptation des normes traditionnelles pou:
tenir compte des mutations techniques et lutte contre la reproduction et la diffusion non auto.
ris6e des oeuvres ; (iv) Droit d'auteur et restructuration des relations internationales concernan
la problematique du ddveloppement dans le domaine de la creation, de la production et de la dif-
fusion d'oeuvres intellectuelles ; (v) Promotion de l'acces aux oeuvres protegdes et formulatioi
de politiques nationales dans le domaine du droit d'auteur.

XV.2 - STATISTIQUES

15010 Il est admis depuis longtemps que l'elaboration d'une strat6gie du developpement et l'instauratio
d'un nouvel ordre international doivent 6tre le fruit d'une approche integrAie prenant en compte
non seulement la croissance 6conomique mesurde par le produit national brut, mais 4galement le
dimensions sociales et culturelles de la vie des nations. Or, la conception, la mise en oeuvre e
l'6valuation des strat6gies, politiques et plans en matiere -d'education., de science et technologie
de culture et communication supposent qu'un diagnostic de la situation existante puisse 6tre 6ta
bli et, partant, qu'on dispose . cet effet d'un ensemble - constamment enrichi - de donnees chif
fr6es suffisamment nombreuses, pertinentes et fiables. rialgr6 les progres accomplis en la ma
tiere, le champ d'application des statistiques relatives aux domaines pr6cit6s demeure souven
trop restreint et les mnthodes utilisees pour leur rassemblement, leur traitement et leur analys
meritent d'6tre sensiblement am6liordes.

15011 Dans le domaine des statistiques, l'Organisation, qui s'emploie A renforcer les service
nationaux de statistiques en vue d'apporter des remeides a cette situation, ainsi qu'a recueillir e
analyser des donnees statistiques qu'elle met i la disposition de l'ensemble de ses services et de
Etats membres, axera, durant la periode du second Plan i moyen terme, son activit6 dans troi
directions. Elle continuera a affiner les methodes d16tablissement des statistiques ayant trait, pa
exemple, A la scolarisation, i l'dducation extrascolaire, A la formation des adultes, A 1
recherche-developpement (R & D) en science et technologie, au livre, aux bibliotheques, au cind
ma, au th6Atre, A la radiodiffusion ; accentuera son action en faveur de la normalisation inter
nationale des statistiques relatives aux domaines de compotence de l'Organisation ; et s'attacher
a moderniser les methodes de stockage, de saisie et de traitement des donndes rassembl6es.

15012 L'action visera d'autre part A l'amdlioration de la fiabilit6 et de la portde des donnde
statistiques dont le developpement socio-6conomique et culturel a besoin. I s'agira dans ce sen
de recueillir, au bendfice des activit6s de planification, de gestion et d'6valuation de l'educatiol
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Lr exemple, les donn6es relatives au systeme scolaire, l'6ducation extrascolaire et a l'6duca-
)n des adultes. I en ira de rnme pour les statistiques concernant la science et la technologie,
ii ne portaient jusqu'ici que sur les activitds de recherche-d6veloppement et qui devraient aussi
iuvrir la documentation, l'inforriation et la formation du personnel. De nouvelles donndes sur
s langues, la musique, les enregistrements sonores, les archives, etc., viendront enrichir les
atistiques relatives A la culture et i Ia communication.

Un concours sera apportd en vue de l'amelioration de lFinfrastructure statistique des pays 15013
L ddveloppement ; l'accent sera mis A cet 6gard sur la formation de personnel statistique, et
xdcution de projets avec l'appui financier d'organismes comme le Programme des Nations Unies
)ur le developpernent (PNUD).

Parallelement, le travail d'analyse statistique de la masse considerable d'informations 15014
tiffrees qui parviennent de diverses sources au Secretariat sera poursuivi, et il sera 6tabli,
ir cette base, outre les publications periodiques habituelles, des analyses quantitatives et des
lojections sur le r6le de l'dducation, de la science, de la culture et de la communication dans le
iveloppement 6conomique et social. Ces analyses s'inscriront ainsi dans le contexte de la contri-
Ition de l'Unesco A la mise en oeuvre de la Strat~gie du developpement, ainsi qu'A linstauration
un nouvel ordre economique international et d'un nouvel ordre mondial de l'information.

Les documents statistiques destin6s aux conferences regionales ou internationales aideront 15015
ir ailleurs h faire le point de la situation et des progres accomplis entre deux conf6rences
>nsacrees au m6me sujet. I sera fourni, comme dans le passe, au Bureau des statistiques des
ations Unies, des 616ments A integrer dans ses publications, notamment le Recueil des statis-
ques sociales.

V.3 - PUBLICATIONS

Unesco continuera de poursuivre dans ce domaine le double but qui a toujours 60 le sien 15016
Atre ses ressources intellectuelles et son experience b la disposition des Etats membres, des
stitutions et des particuliers de tous les pays et faire connaitre au grand public ses activites
ses objectifs.

Des mesures seront prises, notamment la mise en place d'un systeme efficace de commande 15017
3s manuscrits, pour assurer que tout ouvrage publid par l'Unesco soit d'une haute tenue intel-
ctuelle et corresponde aux grands objectifs et orientations du Programme. L'amelioration de la
ialite des manuscrits qui en rdsultera pourrait permettre de recourir plus frdquemment 4 la
)edition et de toucher ainsi plus rapidement le public vise. Une distinction tres nette sera
ablie entre les manuscrits qui, n'interessant qu'un nombre limite de specialistes, pourraient
re produits de maniere rapide et economique, et ceux pour lesquels un public suffisant a 60
.entifi6 et qui pourraient donner lieu -i des livres proprement dits.

L'amelioration de la distribution passera dgalement par d'autres mesures de caractere nova- 15018
ur. Une des tAches prioritaires sera la revision du reseau de diffusion et des accords contrac-
iels conclus avec des distributeurs nationaux. La perc6e qui s'impose dans les pays en develop-
ment necessitera un appel accru au concours des organisations non gouvernementales qui ont
ie connaissance approfondie du public h atteindre. Ces dernieres pourraient jouer un r6le
iportant dans la promotion des publications de l'Organisation, grace A leurs bulletins
information et leurs contacts avec les organisations professionnelles. Elles pourraient aussi,

meme que les commissions nationales, remedier dans certains pays A l'absence ou h la
'ficience des voies traditionnelles de diffusion du livre.

Les publications ne sauraient 6tre largement diffusdes que si elles sont vendues un prix 15019
>ordable dans les pays en developpement, et notamment dans les moins avaneds d'entre eux.
assi faudra-t-il, d'une part, developper la distribution gratuite dans les pays oil le pouvoir
achat est insuffisant et, d'autre part, s'efforcer de produire au moindre coft et d'accorder de
us grandes facilites de cession aux 6diteurs et aux institutions des pays relativement ddfavo-
s6s. La d6centralisation progressive des activit6s d'edition serait un des moyens d'atteindre ce
)uble objectif.

Dans le m~me ordre d'iddes, les nouvelles methodes de production devraient faciliter l'acces 15020
as institutions et des bibliotheques de tous les pays aux matdriels produits par l'Unesco. Les
ires qui sont "utilis6s" plut6t que "lus" pourraient &tre publids directement sous forme de
crofiches ou de bandes magnetiques, sans passer par le stade de la reproduction sur papier.

L'intensification du r6le d'agent litteraire que joue l'Unesco en matiere de cession de droits 15021
de traduction de ses publications devrait lui permettre de toucher un plus vaste public

lisque les ouvrages d'int6r~t general sont habituellement publi6s au plan national ou regional,
ais cette politique imposera 6galement la production d'une ou plusieurs editions bon marchd d'un
,me livre dans les pays en developpement. De nouvelles ouvertures pourraient ktre aussi
cherchdes, en direction par exemple des publics chez qui lthabitude de la lecture est encore
u developp&e, notamment les adultes recemment alphab6tis~s.
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15022 Enfin, pour dlargir et ddvelopper la distribution des publications de l'Unesco, sous quelque
forme qu'elles se pr6sentent, livre ou autres supports tels que la bande magntique, la
videocassette, etc., il lui faudra renforcer notablement les activites promotionnelles aupres du
public, mais aussi et surtout aupres des organes de presse.

XV.4 - INFORMATION DU PUBLIC

15023 Faire connaltre aussi largement que possible dans les Etats membres les activit6s et les realisa-
tions multiples de l'Unesco, rappeler de maniere constante l'id6al et les buts que poursuit
l'Organisation, amener des groupes et des individus toujours plus nombreux A s'associer A son
oeuvre, telle est la triple finalite des activites mendes dans le domaine de l'information du public.
D~sormais, en vertu des decisions de la Conference g6ndrale, ces activites viseront aussi i
"familiariser l'opinion publique avec la nature des problemes mondiaux". Aussi les services
d'information se devront-ils de refleter dans son integralit6 le grand debat que suscite la pro-
bl6matique mondiale, selon une approche dynamique tendant h l'instauration d'un nouvel ordre
dans les relations entre les Etats. Pour 6tre significative, pareille demarche requiert la mise en
oeuvre d'une veritable communication propre A susciter la "solidarite intellectuelle et morale de
l'hurianit6" que les createurs de l'Unesco ont posee comme fondement d'une paix reelle. Le rble
de la radio, le plus important vecteur de l'information des masses, notamment dans les pays en
ddveloppement, devra 6tre d6velopp6 6 cette fin. I importera 6galement de produire davantage
de films pour que, par l'image, tous les publics puissent saisir la r6alite de l'Unesco en action.

15024 A cet effet, les vecteurs de l'information seront graduellement diversifies pour s'adapter
davantage . la nature et aux besoins du public A sensibiliser, h son origine sociale, ainsi qu'aux
composantes culturelles specifiques des aires g~ographiques touchees, ces approches se r6v6lant
dans la pratique 6troitement li6es.

15025 Cependant, comme on ne saurait pr~tendre toucher tous les publics de tous les pays, il
conviendra de rechercher des cibles et de s'adresser en priorit6 A ceux qui influencent ou
fagonnent l'opinion et, notamment, aux professionnels de l'information des differentes r~gions du
monde qu'il importe d'int6resser davantage . l'Unesco et A son oeuvre et de faire participer plus
directenent ses tiches de diffusion. I devrait 6tre constitu6 des stocks d tarticles interessant
les domaines relevant de la competence de l'Unesco et susceptibles d'atre utilis6s par les revues
sp6cialisdes et les medias.

15026 Dans le meme esprit, l'horizon de la collaboration noude avec les milieux intellectuels,
principalement dans les Etats en developpement, sera 6largi et il sera fait en sorte que les res-
ponsables politiques des pays et tous ceux qui, des niveaux ou A des degres divers inter-
viennent dans la vie des communautes, concourent A l'action d'information mende.

15027 I sera fait appel h d'autres relais qui ont d6jh fait la preuve de leur efficacite, en raison
de la permanence de leurs liens avec l'Unesco - c'est le cas des commissions nationales qui per-
mettent de d6centraliser l'information et de relayer le Secretariat en matiere de diffusion et
d'adaptation du matdriel d'information, notamment dans les langues non officielles de l'Organi-
sation - ou pour le rble de multiplicateurs dont ils se sont acquittds avec succes aupres de leurs
publics respectifs : organisations non gouvernementales, associations et Clubs regroupes depuis
1981 dans le cadre d'une fed6ration mondiale qu'il importe de renforcer, municipalitds,
fondations.

15028 On s'efforcera aussi de se gagner l'appui de la jeunesse A laquelle une annee internationale
est consacree en 1985, en particulier en se rapprochant des 6tudiants, appelds A devenir les
dirigeants et cadres de demain.

15029 Enfin, la rdalit6 du monde actuel appelle une modification de l'approche gdoculturelle de
l'activitd de production et de diffusion des mat6riels destines A l'information du public. Pour
favoriser la reflexion et la confrontation des iddes dans le monde contemporain, toute l'activite
dans ce domaine doit s'axer sur le pluralisme. Cela* suppose des lignes d'action renouveldes, no-
tamment une prise en consideration accrue de l'information qui provient du monde en ddveloppe-
ment pour faire connaltre sa veritable physionomie, et de l'information qui lui est destinde, sans
que s'en trouve affectee l'information relative au monde industrialisd.

XV.5 - CONFERENCES ET DOCUMENTS

15030 S'il est vrai que l'organisation de reunions ainsi que lVemploi de diverses langues, lors de ces
reunions et pour la production des documents qui leur sont destines, sont necessaires h la vie
de l'Unesco et A l'execution de son programme, force est de constater que l'ampleur des activit6s
A deployer h cet effet a aujourd'hui atteint des dimensions inquidtantes. Une reflexion semble
donc s'imposer pour donner une efficacit6 maximale aux reunions et h la documentation de l'Orga-
nisation. Certes, il faut garder A l'esprit qu'& l'Unesco la politique linguistique revet une toute
autre dimension que dans les autres organisations du systeme des Nations Unies. Les langues
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epresentent en effet plus qu'un outil de travail, dds lors qu'clles sont les v6hicules permettant
'expression des principaux courants culturels. Cependant, un emploi s6lectif des langues dpin
itilis6es, tant pour l'interpr~tation que pour la documentation, semble - du moins pour les ru-
ions oii les participants siegent b titre personnel - tre n6cessaire afin de ne pas depasser un
euil au-deki duquel il serait d6raisonnable de s'engager.

S'agissant des rdunions convoqu6es par les Secteurs du programme, il est envisagd, au 15031
ours de la p6riode du present Plan moven terme, d'appliquer un systbme de "quotas" par 616-
lent du programme et budget (C/5), qui devrait aboutir, sans perte d'efficacit6, 4 r6duire le
Lombrc des r6unions ; d'assurer une meilleure rdpartition g~ographique des r6unions par r6gion,
ous-r6gion et par pays, tout en tenant compte, comme il se doit, des possibilit~s d'accueil des
:tats membres oii aucune r6union n'a k6 organis~e jusqu'1 prdsent et de leur souhait 6ventuel
L'atre le siege de l'une d'entre elles ; dc faire approuver par anticipation, par la Conf~rence
6n6rale, la tenue de certaines r6unions, notamment intergouvernementales, lors d'un exercice

ilt6rieur ; de poursuivre le processus de d6centralisation d'un nombre croissant de r6unions
,ers les Bureaux r6gionaux ; et, enfin, de revoir la dur6e et la structure des conf~rences de
aractere minist6riel.

Pour ce qui est des documents, il est 6galement proposd un certain nombre de mesures 15032
imitation du volume de la documentation a soumettre A chaque session du Conseil ex6cutif et de
a Confdrence g6n6rale, et determination d'une longueur maximale pour certains types de docu-
lents, comme c'est d6jh le cas au Conseil 6conomique et social des Nations Unies ; mise en
euvre des mesures sugg6r6es par les Etats membres dans les reponses au questionnaire qui leur

6td adresse en 1979 au sujet de la documentation dtablie pour la Conf6rence g6n6rale ; appli-
ation de dispositions similaires a la documentation du Conseil ex6cutif ; renforcement du per-
onnel linguistique permanent, tant pour faire face aux tAches qu'imposera l'extension du pro-
rramme que pour limiter au minimum indispensable le recours co~teux aux auxiliaires temporaires
u aux collaborateurs ext6rieurs.

Enfin, l'introduction progressive dans les services des technologies nouvelles leur per- 15033
iettant de s'acquitter de leurs tAches d'une fagon plus rationnelle et, en fin de compte, h
oindres frais, est envisagee. Ainsi, le systeme de traitement de textes, mis en place A titre
xperimental en 1982 pour la composition de certains documents, devrait 6tre etendu par 6tapes A
outes les langues de travail. L'implantation d'un tel systeme irait de pair avec le d6veloppenent
les aides technologiques A la traduction, telles que la constitution de banques de donnees lin-
'uistiques propres A l'Unesco et ldlargissement de l'acces h celles qui existent au dehors, ainsi
u'avec l'introduction graduelle de terminaux de traitement de textes dans les sections de
raduction.

(V.6 - INFORMATIQUE

,e recours A l'informatique vise A faciliter, par la mise en place de moyens 6lectroniques, l'acces 15034
Le tous les types d'utilisateurs, en temps opportun, aux informations dont ils ont besoin dans
ous les domaines de l'activite humaine. Pareil objectif implique la rationalisation des circuits
L'information et des techniques de pr6paration, de traitement, de stockage, de diffusion ou
P'obtention des donn6es et des textes, auxquels viendront bient6t s'ajouter les images et les
,ons.

L'impact de l'informatique est d~cisif dans les domaines les plus varies : elle a bouleversd 15035
as conceptions anciennes de la gestion et de P'administration, de la documentation textuelle ou
[uantitative ; elle a permis un developpement considerable de la puissance de calcul dans tous
as domaines oii slexerce l'esprit humain ; elle marque Ve:istence quotidienne de chacun aussi
den dans son activite professionnelle que dans sa vie priv6e.

Efficaces du point de vue fonctionnel, les techniques informatiques le sont aussi sur le 15036
ilan 6conomique ; dans la mesure oti le coOt des moyens mis en oeuvre reste A 1'echelle des am6-
[orations attendues de leur introduction, elles peuvent assez souvent ktre cause d'dconomies non
iegligeables.

Aussi l'Unesco s t emploie-t-elle h tirer le meilleur parti possible des techniques informa- 15037
iques pour rationaliser davantage ses m6thodes de gestion d'une part et d'autre part, faire en
orte que la croissance des activites de programme ne slaccompagne pas d'une croissance paral-
le des coits administratifs et de soutien.

Durant la p6riode couverte par le deuxieme Plan A moyen terme, l'Unesco s'attachera h 15038
lettre les ressources de l'informatique et de la bureautique plus largement A la disposition de
es services, en utilisant les 6quipements correspondant le mieux aux besoins de FOrganisation,

assurer la diffusion la plus large possible de l'information disponible et A intensifier la
ooperation internationale dans le domaine de l'information scientifique et technique.
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15039 La coordination interne des diff6rents systemes informatiques et bureautiques sera amdlio-
rde de mani6re que la cohdrence des developpements soit assur6e sans que soit modifid le mode
actuel de fonctionnement d'unit6s ddcentralisdes dans les domaines statistiques et documentaires.
Des systemes dc traitement de textes automatique et des r6seaux de t616communication seront mis
en place 1i titre exp6rimental ; leur emploi sera ensuite dtendu si les essais se revelent con-
cluants. L'introduction de ces nouvelles techniques obdira a une politique coordonn6e mais l'on
s'orientera probablement vers l'installation de systemes repartis du type mini-ordinateurs et de
reseaux de traitement de textes qui facilitent la decentralisation des responsabilites et de
l'autorit6 et qui encouragent chaque utilisateur a utiliser au mieux les ressources offertes pour
accroitre son efficacit6 personnelle et mieux assurer l'execution de l'ensemble du programme
approuv6. I parait en effet pr(6f6rable que les nouveaux systemes informatiques et de traitement
de textes soient plus souples que dans le passe, plus orientes vers l'utilisateur et plus aptes I
r6pondre aux demandes individuelles que ne l'6taient les grands systenes centralis6s qui preva-
laient jusqu'ici. Ces systmes devront aussi se pr~ter h un fonctionnement multilingue. Des
actions appropri6es de formation du personnel A Ilemploi de ces nouveaux mat6riels seront menees
parallelement a leur introduction.

XV.7 - PERSONNEL

15040 La bonne execution du programme de 'Unesco requiert un personnel de haute qualite, nul ne le
contestera. Aussi, durant la piriode du second Plan h moyen terme, les principes et directives
spicifiques qui ont et6 elabor6s h ce sujet sur la base de considerations formuldes au fil des ans
par la Conf6rence g6n6rale et le Conseil ex6cutif continueront-ils 4 servir de cadre A la politique
et A la planification du personnel, tandis que la compktence, l'integrite et le d6vouement aux
iddaux et objectifs de lOrganisation resteront les principaux criteres de recrutement appliquds
par le Directeur gen6ral. Toutefois, il sera porte une attention croissante A la gendralisation et
au respect du principe de la repartition g6ographique, ainsi qu'A I'accroissement de la proportion
de femmes dans Ilensemble du Secr6tariat, afin de donner A celles-ci une totale egalite de
chances en matiere d'emploi. De plus, des efforts particuliers seront accomplis pour abaisser le
moyenne d'Age au sein du Secritariat en recrutant davantage de jeunes, lorsque loccasion s'en
presentera et A condition qu'ils soient pleinement qualifies pour rendre les services voulus ei
ex6cuter les tiches qui leur seront confides.

15041 Ces orientations - repartition geographique plus 6quitable, accroissement du nombre des
femmes et des jeunes parmi le personnel du cadre organique - seront mises en oeuvre notammeni
i l'occasion des recrutements tendant h r6duire le nombre des postes vacants (qui s'61eve ac-

tuellement A environ 200 postes au Siege). Cette rdduction doit ktre consider6e en relation avec
I'application du principe du budget int6gral lors des prochains exercices budgetaires biennaux.
Le nombre eleve des postes actuellement vacants s'explique en effet par la n6cessit6 de realisei
des 6conomies importantes, dans le cadre du budget approuv6 par la Confdrence g6n6rale, er
vue de faire face aux depenses correspondant A I'inflation qui se produit au cours de 1.
deuxieme moiti6 de l1exercice budg6taire et pour laquelle le systeme de budget semi-integral nE
prevoit aucune provision.

15042 En ce qui concerne I'6volution des effectifs, le Directeur gdneral entend s'en tenir s If
politique de rigueur qu'il a suivie au cours des dernibres annees. La crdation de postes nou-
veaux dependra des besoins du programme et, en particulier, de I'introduction d'activites
nouvelles.

15043 C'est au moment de la programmation biennale et lorsque seront elabor6s des activit6s sp6-
cifiques appeldes A figurer dans les prochains Projets de programme et de budget, que pourroni
ktre pr~cis6s les besoins en personnel correspondant aux difff6rents grands programmes, tel
qu'ils auront 60 approuves par la Conference gendrale, ainsi qu'aux activit~s de soutien di
programme qui se r~v61eront n6cessaires.

15044 En ce qui concerne le personnel hors Siege, il est envisag6 de poursuivre le renforcemen.
des effectifs des unit~s permanentes dans le cadre de la politique de d6centralisation des acti-
vitds de l'Organisation. Celle-ci devrait conduire 4 confier des responsabilitds accrues au,
Bureaux rdgionaux, tant en ce qui concerne les activitds du Programme ordinaire que pour c(
qui est de l'ex~cution des projets operationnels financ6s par des ressources extrabudgdtaires.

15045 En ce qui concerne le personnel charg6 de I'ex6cution des projets opdrationnels, le
besoins en termes quantitatifs n'accuseront probablement pas de variation importante par rappor
A la situation actuelle, du moins si Von sen tient aux tendances constat6es au cours des der-
nieres ann~es. 11 y a lieu, en revanche, de s'attendre un renouvellement important des moda-
litds d texdcution des activit~s operationnelles, en raison d'une diversification croissante tant dan
les sources et les modes de financement que dans les besoins des Etats membres. Des change-
ments sont d'ores et ddjA perceptibles dans la mise en oeuvre des projets opdrationnels e
semblent indiquer qu'un recours de plus en plus large aux prestations de consultants h cour
terme et aux fournitures d'dquipement s'effectuera aux d~pens de services d'experts A pleil
temps.
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En vue d'appliquer les orientations qui viennent d'Ltre evoqu~es, ii conviendra, compte 15046
enu des d6cisions que la Conf6rence gdn6rale prendre pour permettre une neilleure ex6cution du

)rogramme, d'accdlerer le processus de recrutement, d'en diversifier les modalites et d'ameliorer
es procedures et les pratiques de gestion, de maniore a mettre en place un systeme qui s'adapte
ivec la souplesse requise aux nouvelles exigences en matidre de programmation, de decentralisa-
ion et de coopdration internationale.

(V.8 - LOCAUX DU SIEGE

:tat du patrimoine immobilier et du materiel

,e patrimoine immobilier de l'Qrganisation se compose actuellement de six bAtiments ; h la fin de 15047
'annde 1983, deux bhtiments suppldmentaires auront 6t6 mis en service. 11 s'agit : (i) du bAti-
ient provisoire de construction industrialis6e situ6 33, rue Frangois Ronvin, qui comportera
leux 6tages sur rez-de-chaussde, avec deux sous-sols pour le stockage de la documentation et
les archives, et comprendra 50 bureaux standard ; (ii) du bstiment situd 25, rue Francois
onvin, qui comportera six 6tages sur rez-de-chaussde et trois sous-sols, et comprendra 140 bu-
eaux standard.

Cet ensemble de bdtiments, tel qulil existera A la fin de l'annde 1983, permettra de r6- 15048
>ondre aux besoins qui seront alors ceux de l'Organisation en matiere de bureaux et de locaux
peciaux, compte tenu des effectifs prdvus dans le Programme et budget approuv6s pour 1981-
983 (document 21 C/5) et des espaces ndcessaires aux d6ldgations permanentes et aux organisa-
ions internationales non gouvernementales.

A cette meme date, les salles de confdrences et locaux assimilds auront subi les amdnage- 15049
ients et les agrandissements requis pour permettre A la Conf6rence gendrale de mener ses tra-
aux dans de bonnes conditions.

La r6novation des equipements et matdriels, partiellement assurde ddjA 4 la fin de l'annee 15050
983 (ascenseurs, groupes electrogenes, unitds de climatisation et central tdlephonique) sera
oursuivie, de m6me que les opdrations systematiques d'entretien et de conservation des
Stiments et des installations techniques qui composent le patrimoine immobilier de l'Organisation.

esoins futurs

'ans la mesure oO la mise en oeuvre des programmes approuvds par la Confdrence g6ndrale con- 15051
uira S l'augmentation des effectifs du Secr6tariat, il sera ndcessaire d'envisager l'affectation a
e dernier de locaux supplementaires. A cet 6gard, it est sugg6rd de tenir compte des normes
ecommandees par le Bureau international du travail, soit 11,50 mtres carr6s par personne.

Par ailleurs, ii convient de tenir compte de P'augmentation prdvisible des besoins des dd- 15052
1gations permanentes et des organisations internationales non gouvernementales log6cs au Siege.

Independamment des autres perspectives que pourraient ouvrir les negociations engagdes 15053
vec les autorit6s francaises en vue de rechercher une solution A long terme au probleme des
>caux de l'Organisation, il parait necessaire de pr6voir l'6ventualit6 de la mise en service de
>caux supplementaires pendant la periode 1984-1989.

Le site Fontenoy n'offrira plus, au 31 decembre 1983, aucune surface constructible. En re- 15054
anche, certaines possibilitds, qui ont dejS 6t6 mises h l'etude, existent sur le site Miollis/-
onvin. Les premieres esquisses font apparaitre qu'il serait possible de rdaliser, par exemple,
n immeuble de cinq 6tages sur rez-de-chauss6e offrant 2.000 a 3.000 metres carr6s utiles. Cette
onstruction pourrait b6n6ficier de tous les 4quipements dejS existants dans le primetre
iollis/Bonvin et, notamment, des dispositifs de secours et de securit6.

L'experience prouve qu'iL existe toujours un certain decalage entre les besoins du Secr6- 15055
iriat et les surfaces disponibles, ddcalage qui peut &tre aggravd par des difficultds comme celles
ui ont conduit rdcemment A ramener provisoirement au Siege tout ou partie du personnel d'uni-
5s hors Siege (Bureau rdgional d'6ducation dans les pays arabes et Bureau regional de science
t de technologie pour les pays arabes). Des difficultds de ce genre, si elles devaient se pro-
>nger ou se reproduire, constitueraient une contrainte non n6gligeable du point de vue des con-
itions d'occupation des locaux du Siege. Aussi serait-il sans doute souhaitable denvisager, des
384, 'ddification, sur le site Miollis, d'un bitiment provisoire de deux 6tages sur rez-de-
iauss6e avec deux sous-sols, comparable A celui dont la construction est actuellement en cours

3, rue Frangois Bonvin.

olution A long terme

ans la recherche d'une solution h long terme au probleme des locaux du Sidge de l'Organisation, 15056
lusieurs propositions faites par les autorites du pays h6te dans le passd avaient do &tre Scar-
ies parce qu'elles ne r6pondaient pas aux criteres ddfinis en la matiere par la Conf6rence gen6-
fle de l'Unesco.
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15057 Plus rdcemment, le Directeur g6neral a 6t6 saisi de deux propositions 6manant de la VillE
de Paris. La premifre, qui date de septembre 1980, avait pour objet d'offrir h l'Organisation, I
l'interieur du "pdrimbtre de Javel" situ6 sur le Front de Seine, dans le quinzieme arrondisse-
ment, des terrains qui, du point de vue du site, r6pondent aux criteres fixes par la ConferencE
g6n6ale mais dont la superficie et l'emplacement exacts resteraient A determiner par les different,
services franqais interesses. La seconde, en date du 20 novembre 1981, tend A mettre h lI
disposition de l'Unesco, dans des conditions A pr6ciser apres 6tude, un terrain situe entre 1z
Porte Maillot et la Porte Dauphine.

15058 De l'avis du Directeur gen6ral, cependant, la meilleure solution serait celle quE
DI. Frangois Mitterrand, peu avant son election A la presidence de la R6publique, a 6voqu6d danF
le discours qu'il a prononc6 A l'Unesco, le 19 mars 1981, h l'occasion du Symposium mondial pour
la science et la culture et qui consisterait h attribuer h l'Unesco la totalit6 de Parc de cerclE
qui, place de Fontenoy, la s6pare de l'Ecole militaire.

15059 I est h esperer que les echanges de vues engag6s pourront aboutir en 1984, ou en 198,
au plus tard, a l'6tablissement d'une veritable solution A long terme qui reponde aux besoins dE
l'Organisation et aux criteres d6finis par la Conference gdndrale ; les nouvelles construction,
r6alisees dans le cadre de cette solution pourraient alors prendre des 1989 le relais des bAtiment,
d6jh 6difi6s.

XV.9 - COOPERATION AVEC LES COMMISSIONS NATIONALES

15060 En adoptant, A sa vingtieme session, la Charte des commissions nationales pour l'Unesco, la Con-
f6rence gen6rale a confirm6 que ces organismes constituaient A ses yeux des moyens irrempla-
gables de consultation, de liaison et d'action. Deux aspects essentiels de la fonction des com-
missions nationales sont soulignds dans la Charte. Les commissions nationales s'attachent A "asso-
cier aux activites de l'Unesco les divers ddpartements ministeriels, les services, les institutions,
les organisations et les particuliers qui travaillent h l'avancement de l'education, de la science,
de la culture et de l'information", d'une part, et, d'autre part, 4 "collaborer entre elles et ave
les bureaux et centres regionaux de l'Unesco" en vue de ddvelopper la coopdration regionale.
sous-rdgionale et bilat6rale dans les domaines de l'6ducation, des sciences, de la culture et d(
lt information, notamment aux moyens de programmes congus et exdcutds conjointement.

15061 A l'heure actuelle, il apparait qu'en depit d'6videntes et parfois profondes diff6rence"
entre elles, tant du point de vue des structures que du niveau des activit6s entreprises, le,
commissions nationales jouent le r6le envisagd pour elles par l'Acte constitutif, et pr6cis6 par l
Charte. Certaines font preuve d'un grand dynamisme et contribuent A la reflexion et au
dchanges d'iddes tant sur le plan national qu'en liaison avec d'autres commissions. Nombr(
d'entre elles ont activement participe 6 l'effort de reflexion de leurs gouvernements, entrepri,
dans le cadre de la preparation du present Plan A moyen terme.

15062 La cooperation permanente entre les commissions nationales et l'Organisation tend A enrichii
la connaissance qu'a celle-ci des besoins, des possibilites et des objectifs des Etats membres. Ell(
doit contribuer h intensifier la participation commune des 61ites intellectuelles de chaque pays i
la solution des grands prob1bmes auxquels l'Organisation s'efforce de rem6dier par son action.
Elle vise, enfin, en multipliant les liens entre les diverses commissions nationales, A renforcer le!
contacts de peuple h peuple et concourt ainsi A la realisation des buts de l'Organisation.

15063 Tout au long de la p6riode couverte par le prochain plan A moyen terme, les efforts de-
ploy6s pour permettre aux commissions nationales de jouer plus efficacement leur rble seron
poursuivis. En particulier, les activites d'information, de consultation et de formation A Ilin-
tention des membres et des secrdtariats des commissions nationales seront intensifiees. Les auto-
rites des Etats membres seront en outre incit6es A completer cet effort en inscrivant au rang di
leurs prdoccupations le soutien voulu aux activites des commissions nationales.

15064 La poursuite et l'extension de la politique d'accords contractuels en vigueur permettront
d'autre part, aux commissions nationales d'accompiir de mieux en mieux leur double mission. Su:
le plan national, elles seront ainsi mieux h mame d'affirmer leur vocation de centres nationaux ai
sein desquels 6ducateurs, crdateurs, chercheurs de toutes disciplines contribuent, avec le:
autres groupes intellectuels de la nation, A mieux faire connaitre les buts et les activites di
l'Unesco et A promouvoir sur le plan national l'effort de reflexion pluridisciplinaire qui doit san:
cesse sous-tendre l'4aboration et la mise en oeuvre du programme de l'Unesco. Elles pourron
aussi, en accord avec le gouvernement, s'associer le plus souvent possible A l'ex~cution dan:
leur pays des projets qui figurent dans le programme de l'Unesco, y compris les projet:
opdrationnels. Elles seront en outre encouragdes A 6tayer de leurs initiatives, avec 'appui de
gouvernements intdressds, l'action menee en vue de mettre en oeuvre les programmes qui seron
definis par la Confdrence generale.
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Au niveau r6gional et interrional, il sera tir6 parti de l'appui particulierement efficace 15065
ue les commissions nationales peuvent apporter aux activites de dialogue, de concertation et
'6change de vues au sein d'une meme region, de r6gion A r6gion ou entre pays appartenant h
es regions diff6rentes, mais oi des conditions analogues crdent des int6r~ts communs. Tous les
omaines de l'action de l'Unesco se pretent de telles activites : qu'il s'agisse du ddveloppement
es svstbmes 6ducatifs, de la coooeration en matiere de recherche scientifique ou technologique
u dans les divers domaines des sciences sociales, de la r6flexion sur la place de la communi-
ation dans le monde moderrie et de l'action nour son developpement, qu'il s'agisse enfin de
oursuivre, d'6largir et d'approfondir le dialogue des philosophies et des cultures qui constitue
'une des vocations essentielles de l'Unesco. Dans cette perspective, il conviendra de mettre A la
lisposition des commissions nationales qui en feront la demande les services d'experts du Siege
u des bureaux regionaux ou sous-regionaux et de leur apporter une aide financikre dans le
adre et selon les proc6dures du Programme de participation.

kV.10 - COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON
GOUVERNEMENTALES

iu seuil des annies 1980, l'Unesco cooperc avec plus de 1.000 organisations internationales non 15066
rouvernementales dont les activit6s concernent ses domaines de competence. Elle entretient avec
dus de 480 de ces organisations des relations officielles d'information mutuelle (catsgorie C),
'information et de consultation (cat6gorie B) et de consultation et d'association (cat6gorie A).
ous son impulsion, ces organisations, qui dtaient pour la plupart implant6es dans les pays in-
ustrialis6s, ont fait un effort remarquable, depuis les ann6es 1960, pour accroitre le nombre de

eurs nembres dans le Tiers Monde et participer ainsi, de maniere significative, au ddveloppe-
ient des peuples et . l'instauration de nouveaux rapports entre les nations, fond6s sur une plus
rrande justice et l'affirmation de la dignit6 et de l'identit6 culturelle de chaque peuple.

Conformdment aux directives adoptdes par la Confdrence gdn6rale S sa onzieme session, 15067
insi qu'aux dispositions des r6solutions adoptdes par la Conf6rence gendrale A l'issue de
examen des rapports sexennaux du Conseil ex6cutif sur les organisations non gouvernementales,
E Directeur g6ndral continuera d'associer 6troitement les organisations non gouvernementales a
'6laboration et a la mise en oeuvre des programmes de l'Organisation. Outre les avis individuels
u'il sollicitera S cet effet des organisations non gouvernementales des cat6gories A et B, le
)irecteur gendral suscitera des consultations collectives d'organisations non gouvernementales,
oit gdndrales, soit sectorielles, afin de favoriser les dchanges d'informations et d'expdriences
!ntre ces organisations et la convergence de leurs actions chaque fois que les circonstances le
ormettront. Les organisations seront appeldes 6 contribuer, en fonction des exigences du pro-

,ramme, la mise en oeuvre de certaines activitds, par le moyen de contrats ou dans le cadre
Iu Programme de participation. Les Etats membres seront encourag6s associer davantage les or-
ranisations non gouvernementales h leur action, notamment en leur permettant de prendre part
ux travaux de leurs commissions nationales et en incluant certains de leurs reprdsentants dans
2s ddldgations nationales aux confdrences g6ndrales et aux rdunions sp6cialisdes de l'Organi-
ation, ainsi qu'en ayant recours h leur coopdration pour des projets de ddveloppement national.

L'accroissement considdrable du nombre d'organisations internationales non gouvernemen- 15068
ales cooperant avec I'Unesco appelle de la part des Etats membres, des commissions nationales et
Lu Secrdtariat de I'Unesco un approfondissement de la connaissance de ces organisations et des
Lombreux services qu'elles sont susceptibles d'apporter au ddveloppement de la coopdration inter-
Lationale dans les differents domaines oi elles exercent leur activit6. Une banque de donnees
)ourrait Mtre constitude A cet effet. Une meilleure connaissance des objectifs des organisations
nternationales non gouvernementales, de l'dtendue, de la nature et des modalites de leurs ac-
ions sur le terrain permettrait sans aucun doute de solliciter plus frequemment la collaboration
le ces organisations pour la rdalisation des objectifs de l'Unesco. Cette participation plus intense
les organisations internationales non gouvernementales, non seulement aux etudes et aux re-
herches de l'Organisation, mais aussi A laction operationnelle en vue du ddveloppement est
ustifide en raison, non seulement de Ilexperience qu'elles ont acquise, mais aussi de la capacit6
le mobilisation dont elles disposent.

Dans cette perspective, des efforts particuliers seront entrepris par le Secrdtariat tant au 15069
idge que dans les Bureaux regionaux, afin de favoriser la coopdration entre associations volon-
aires sur le plan r6gional. En outre, il est envisag6 de promouvoir des actions susceptibles de
ontribuer h la crdation et au renforcement d'organisations rdgionales ou sous-rdgionales de
pocialistes travaillant dans les domaines de compdtence de l'Unesco.
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RESOLUTION 4XC/2/15

15071 Chapitre XV «Soutien du programme

La Confirence ginirale,
Rappelant qu'au paragraphe 3 (i) de sa r6solution 21C/100 elle a estim6 que le Plan A moyen terme

a devrait comporter des indications de strategie relatives aux changements A apporter aux
services de soutien du programme de l'Organisation pour assurer la mise en ouvre de celui-ci n,

Rappelant en outre que le Conseil ex6cutif, h sa 1 13 e session, a consid6r6 que le Plan A moyen terme
devrait comporter a un chapitre consacr6 aux activit6s de soutien du programme, qui devraient
8tre congues en fonction des orientations de fond du Plan n (113 EX/D6cisions, 4.1, para-
graphe 12 (f)),

1. Fait siennes les orientations d'ensemble contenues dans le chapitre XV du Plan A moyen terme,
consacr6 au soutien du programme,

2. Invite le Directeur g6n6ral A 61aborer les programmes et budgets biennaux pour les
ann6es 1984 A 1989 en ce qui concerne les activites de soutien du programme de maniere
qu'elles apportent le concours intellectuel, technique et materiel le plus efficace aux activit6s
propos6es au titre des grands programmes et sur la base des dispositions figurant dans les
differentes sections du chapitre XV du Plan A moyen terme;

XV.1 Droit d'auteur

Rappelant qu'aux termes de l'Acte constitutif, l'Unesco a notamment pour tache d'aider a au
maintien, A l'avancement et A la diffusion du savoir o et de faciliter a l'acces de tous les peuples
A ce que chacun d'eux publie n, ainsi que a la libre circulation des id6es par le mot et par
l'image )),

3. Recommande au Directeur g6ndral de veiller h ce que les activites en matiere de droit d'auteur
contribuent, en ayant en vue la n6cessit6 d'encourager le ddveloppement des diff6rentes cultures
et l'acces le plus large aux ceuvres de l'esprit :

(a) A promouvoir, dans les ttats membres, la protection effective du droit d'auteur et des droits
voisins et, par-delA, l'adh6sion aux conventions internationales, instruments irremplagables
pour faciliter la circulation des ceuvres de l'esprit;

(b) A favoriser l'activit6 des createurs intellectuels en sauvegardant leurs droits et leurs int6r8ts
materiels et moraux;

(c) A rechercher les moyens propres A assurer la protection des ouvres v6hicules grace aux
nouvelles techniques de diffusion;

(d) A former des cadres et A 6tablir les infrastructures appropri6es;

(e) A permettre un acces rapide et facile au r6pertoire international d'ceuvres prot6g6es, selon
l'esprit des conventions internationales pertinentes;

II
XV.2 Statistiques

Considerant qu'il appartient A l'Unesco de recueillir, d'analyser, de publier, d'unifier et d'am6liorer
les statistiques dans ses domaines de competence,

Notant la complexit6 croissante des problemes pos6s par la collecte, le stockage, le traitement et la
diffusion des donn6es statistiques, dont le volume et la diversit6 ne cessent d'augmenter,

4. Recommande au Directeur g6n6ral de veiller h ce que les activit6s en mati&re de statistiques :
(a) Permettent une collecte plus exhaustive des donn6es et l'amdlioration des m6thodes, des tech-
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niques d'analyse ainsi que de la comparabilit6 internationale des statistiques en vue de servir
h la planification, h la recherche, h 'administration et h 1'6valuation;

(b) Contribuent a la connaissance des situations et des tendances dans les domaines de comptence
de l'Unesco, notamment en vue de faciliter la d6finition des objectifs de la coop6ration
internationale;

(c) Se fondent sur une approche multidisciplinaire conforme aux exigences d'un developpement
int6gr6 r6pondant aux besoins et aux aspirations de chaque soci6t6;

III
XV.3 Publications

Rappelant que, conform6ment aux dispositions de son Acte constitutif, il appartient h l'Unesco de
a faciliter la libre circulation des ides par le mot et par l'image n et d'encourager l'6change
international de publications et de toute documentation utile,

5. Recommande au Directeur g6n6ral de veiller A ce que les publications de l'Unesco, dont la haute
qualit6 doit re maintenue :

(a) Correspondent aux orientations du Plan A moyen terme et aux activites d6finies dans les pro-
grammes biennaux;

(b) Soient 61abor6es de maniere A atteindre un nombre accru de lecteurs, qu'il s'agisse de sp6cia-
listes ou du grand public;

(c) Soient distribu6es dans des conditions am6lior6es et, dans la mesure du possible, A plus faible
cofit;

(d) Fassent l'objet de co6ditions ou soient 6dit6es selon des proc6dures d6centralis6es, lorsque de
telles mesures sont souhaitables et opportunes;

(e) Soient plus largement diffus6es notamment dans les pays en developpement;

IV
XV.4 Information du public

Rappelant que la Conf6rence g6n6rale, au paragraphe 2 de sa r6solution 21C/100, a consid6r6 que
1'une des a principales formes que devrait revetir l'action men6e par l'Unesco en vue de contri-
buer h la solution des problemes mondiaux n etait de a familiariser l'opinion publique mondiale
avec la nature de ces problemes, en vue de rendre la communaut6 mondiale consciente de leur
importance et de leur urgence ),

6. Recommande au Directeur g6n6ral de veiller h ce que les activit6s d'information du public
(a) Soient planifi6es et mises en muvre compte d ment tenu de la n6cessite de renforcer l'6valuation

de cette partie des activites de l'Unesco;
(b) Visent A 61argir et A approfondir aupres du public de toutes les r6gions du monde la connaissance

des activites et r6alisations de l'Unesco, ainsi que de ses id6aux et buts, en vue de susciter un
int6r6t et un appui croissants de l'opinion publique pour l'cruvre de l'Organisation et de la
familiariser avec la problematique mondiale;

(c) Fournissent aux professionnels des moyens de communication une information susceptible de
les interesser davantage a l'Unesco;

(d) Soient plus souvent et plus activement relay6es par divers organismes qui entretiennent des
relations avec l'Unesco, en particulier par les commissions nationales, les organisations inter-

nationales non gouvernementales et les clubs Unesco, et fassent appel h des vecteurs diversifies;

V
XV.5 Conferences et documents

Considirant que les activit6s relatives aux conf6rences, langues et documents sont 6troitement likes A
la mise en cruvre du programme et que 'organisation de reunions ainsi que l'emploi de diverses
langues lors de ces r6unions et pour la production des documents qui leur sont destin6s sont
n6cessaires & la vie de l'Unesco et h l'ex6cution de son programme,

7. Note l'ampleur croissante des taches qui doivent 8tre accomplies dans ce domaine;
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8. Recommande au Directeur g6ndral d'accorder une attention particulibre :
(a) A la planification des reunions en ce qui concerne tant leur 6chelonnement dans le temps que le

choix des lieux obi elles se tiennent, en tenant compte, a cet 6gard, des exigences de l'ex6cution
du programme et en utilisant pleinement les possibilit6s d'accueil offertes par les diff6rents
bureaux r6gionaux ou sous-r6gionaux de I'Unesco;

(b) A la poursuite de I'effort entrepris pour d6centraliser un nombre croissant de r6unions en direc-
tion des bureaux r6gionaux et sous-r6gionaux, et a l'amdlioration de la r6partition g6ographique
des r6unions par r6gion, sous-r6gion et pays;

(c) A la possibilit6 de limiter le volume de la documentation, qu'elle soit destin6e aux organes
directeurs, 6tablie en vue de confdrences et de r6unions ou utilis6e de maniere g6n6rale par
l'Organisation;

(d) A l'introduction de technologies nouvelles permettant d'accomplir les taches requises de maniere
plus rationnelle, plus efficace et plus rapide;

VI
XV.6 Informatique

Considirant que l'informatique offre les moyens d'am6liorer sensiblement la qualit& et la rapidit6 du
travail du Secr6tariat, notamment par l'automatisation de certains travaux de bureau,

Considirant en outre que le recours a l'informatique favorise les 6changes d'information tant h l'int6-
rieur du Secr6tariat qu'entre ce dernier et des correspondants ext6rieurs,

9. Estime que les ressources de l'informatique et de la bureautique devraient 8tre plus largement
mises A la disposition du Secr6tariat;

10. Recommande au Directeur g6n6ral de prendre, apres avoir proc6d6 h une rigoureuse analyse
cofits-avantages, les dispositions n6cessaires h cet 6gard et de veiller k ce que :

(a) Les moyens mat6riels et les activit6s dans ce domaine soient r6partis entre les unit6s du Secr&
tariat de telle sorte qu'ils puissent satisfaire de maniere souple les besoins des divers services;

(b) La coordination et les possibilit6s d'6change et de communication soient pr6serv6es et
am6lior6es;

VII
XV.7 Personnel

Riaffirmant que les plus hautes qualitds d'int6grit6, d'efficacite, de comp6tence technique et de d6voue-
ment aux id6aux et objectifs de l'Unesco sont des criteres qui doivent pr6sider h la designation
du personnel de l'Organisation,

11. Prie instamment le Directeur g6n6ral de poursuivre et d'intensifier ses efforts visant A exdcuter les
programmes de l'Organisation avec le maximum d'efficacit6;

12. Recommande au Directeur g6n6ral de s'efforcer au cours de la p6riode 1984-1989
(a) D'am6liorer encore davantage la r6partition g6ographique du personnel;
(b) D'accroitre la proportion des femmes au sein du Secretariat, en particulier aux postes du cadre

organique et de niveau plus elev6;
(c) D'assurer autant qu'il se peut le recrutement d'un nombre accru de jeunes;
(d) D'augmenter, selon les ndcessit6s du programme, les effectifs du personnel hors siege, dans le

cadre de la politique de d6centralisation, en s'efforgant chaque fois que possible d'op6rer des
reductions correspondantes au siege;

(e) De continuer 4 perfectionner les proc6dures de recrutement et de gestion du personnel;

VIII
XV.8 Locaux du siege

Rappelant les dispositions des r6solutions 21C/34.21 et 21C/34.31 concernant, d'une part, l'am6nage-
ment et l'extension des locaux de confdrences et de bureaux et, d'autre part, la solution a long
terme du probIeme des locaux du siege,

Notant que le patrimoine immobilier, tel qu'il sera constitue A la fin de l'ann6e 1983, permettra de
repondre aux besoins imm6diats de l'Organisation,
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Notant igalement la relation qui existe entre les effectifs du personnel et les besoins en locaux, sur la
base des criteres retenus par le Bureau international du travail, soit 11,50 metres carr6s par
personne,

13. Recommande au Directeur g6n6ral, en consultation avec le Comit6 du siege, d'inclure dans les
programmes et budgets qu'il 61aborera pour la p6riode 1984-1989, les propositions qui se r6v6-
leront n6cessaires pour assurer l'entretien et la renovation des 6quipements essentiels au bon
fonctionnement de l'Organisation, garantir la conservation de son patrimoine immobilier et
faire face aux besoins 6ventuels de locaux nouveaux;

Notant que, conform6ment aux directives de la Conference generale, des pourparlers ont 6t6 pour-
suivis dans ce sens avec les autorit6s frangaises en vue de rechercher une solution A long terme
aux problemes des locaux de l'Organisation, et soulignant 1'intr&t de l'hypothese consistant
A attribuer 6ventuellement A l'Unesco la totalit6 de 'arc de cercle qui, place de Fontenoy, la
s6pare de l'2cole militaire, solution qui serait, A bien des 6gards, la meilleure possible,

14. Exprime l'espoir que les 6changes de vues engag6s avec les services frangais compktents pourront
aboutir dans des d6lais aussi rapprochds que possible A une solution qui r6ponde aux besoins
A long terme de l'Organisation et aux criteres d6finis par la Conf6rence g6n6rale;

IX

XV.9 Coopiration avec les commissions nationales

Considerant que l'article VII de l'Acte constitutif de l'Unesco invite chaque Stat membre A prendre
( les dispositions approprides A sa situation particuliere pour associer aux travaux de l'Organi-

sation les principaux groupes nationaux qui s'int6ressent aux problemes d'6ducation, de
recherche scientifique et de culture, de preference en cr6ant une commission nationale oii
seront repr6sent6s le gouvernement et ces diff6rents groupes n,

Rappelant la Charte des commissions nationales pour l'Unesco adopt6e par la Conference gendrale
lors de sa vingtieme session, qui stipule en son article premier :

a 1. Les commissions nationales ont pour fonctions d'associer aux activitds de l'Unesco les divers
d6partements minist6riels, les services, les institutions, les organisations et les particuliers qui
travaillent a l'avancement de l'6ducation, de la science, de la culture et de l'information, de
maniere A mettre tous les ftats membres en mesure :
n (a) De contribuer au maintien de la paix et de la s6curit6 et de la prosp6rit6 commune de

l'humanit6 en participant aux activit6s de l'Unesco qui visent A favoriser la connaissance
et la comprehension mutuelles des nations, A imprimer une impulsion vigoureuse A l'6du-
cation populaire et A la diffusion de la culture et A aider A la pr6servation, A 'avancement
et A la diffusion du savoir;

n (b) De participer de maniere croissante A 'action de 'Unesco, en particulier A 'dlaboration
et A l'ex6cution de ses programmes n,

15. Recommande au Directeur g6n6ral :
(a) D'accroitre le concours fourni aux ttats membres sur leur demande en vue de l'6tablissement

de commissions nationales et du d6veloppement des commissions nationales existantes, notam-
ment par la diffusion d'informations, par des services consultatifs et par des activit6s de for-
mation qui permettraient aux membres et au personnel de ces commissions d'acquerir une
meilleure connaissance des programmes de l'Organisation et de ses methodes d'action et de
participer pleinement A ses travaux;

(b) D'encourager les commissions nationales A renforcer leurs activit6s en tant que centres d'6change
d'id6es et de diffusion de l'information sur les buts et les activit6s de l'Unesco et en tant
qu'organes de promotion de 'action dans les domaines de comp6tence de 'Organisation;

(c) D'encourager les commissions nationales A entreprendre sur le plan regional et interr6gional
des 6changes de vues permettant de promouvoir une reflexion pluridisciplinaire et intercultu-
relle dans tous les domaines relevant du mandat de l'Unesco;

(d) De continuer A apporter aux commissions nationales tout le soutien n6cessaire afin qu'elles
soient en mesure de participer pleinement A la pr6paration, A 1'ex6cution et A l'6valuation des
programmes de l'Organisation;
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X

XV.10 Coopiration avec les organisations internationales non gouvernementales

Rappelant qu'aux termes de l'Acte constitutif l'Unesco (( peut prendre toutes dispositions utiles pour

faciliter les consultations et assurer la cooperation avec les organisations internationales privdes

s'occupant de questions qui entrent dans son domaine o,
Rappelant en outre les Directives concernant les relations de l'Unesco avec les organisations interna-

tionales non gouvernementales approuv6es par la Conference gen6rale h sa onzieme session et

amend6es lors de la quatorzieme session,
16. Recommande au Directeur g6ndral de continuer A associer 6troitement les organisations interna-

tionales non gouvernementales A la conception et h la mise en ouvre des programmes de

l'Organisation, et notamment d'accorder une attention particuliere aux mesures permettant :
(a) De recueillir les avis des organisations A titre individuel et dans le cadre de consultations

collectives;

(b) D'assurer une meilleure connaissance de leurs objectifs et de la nature et de l'6tendue de leurs

activit6s;

(c) De favoriser leur participation tant aux activit6s d'6tude et de recherche qu'A 'action op6ra-
tionnelle en vue du developpement ;

17. Invite le Directeur g6n6ral A renforcer davantage la cooperation avec les organisations interna-

tionales non gouvernementales, en vue de favoriser leur extension g6ographique et d'inten-

sifier leurs activit6s dans toutes les r6gions du monde;

18. Invite en outre le Directeur g6n6ral A promouvoir toutes actions susceptibles de contribuer A la
cr6ation et au renforcement d'organisations regionales ou sous-r6gionales de specialistes tra-
vaillant dans les domaines de competence de l'Unesco.
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ANNEXE

La Conf6rence g6n6rale, lors de sa quatrieme session extraordinaire, apres examen de '6tude

relative aux indications de ressources contenue dans l'Appendice du Projet de plan d moyen
terme a adopt6 la r6solution 4 XC/3/01 dont le texte est reproduit ci-apres.

RESOLUTION 4XC/3/01

3/01 Indications de ressources

La Confirence ginirale,
Notant l'6tude approfondie effectu6e par le Directeur gen6ral et contenue dans l'Appendice du

document 4XC/4,
Ayant examinj les recommandations formul6es d ce sujet par le Conseil ex6cutif A sa 115e session

(115EX/D6cisions, 4.1, par. 92-94).
Pleinement consciente, d'une part, des besoins immenses qui existent, tant dans les pays ddvelopp6s

que dans les pays en developpement, pour les services de l'Organisation dans les domaines de

1'6ducation, de la science, de la communication et de la culture, et, d'autre part, des contraintes
financieres auxquelles se heurtent actuellement de nombreux ttats membres,

1. Invite le Directeur g6neral h preparer le Projet de programme et de budget pour 1984-1985 (22C/5)
en utilisant 'hypothese de travail d'un taux de croissance global des ressources de 4 a 6 % par
rapport A la base 1982-1983, et ce en termes r6els, l'inflation et les fluctuations mon6taires
n'entrant pas en ligne de compte pour ce calcul;

2. Prie le Directeur g6ndral de determiner les priorites du programme pour 1984-1985 dans les limites
de la croissance globale d6finie ci-dessus, sur la base des resolutions adopt6es par la Conf&
rence g6ndrale et compte tenu des d6bats qui ont eu lieu en s6ance pleniere et dans les commis-
sions, ainsi que des opinions exprim6es par les Etats membres lors de la consultation de 1981
sur la preparation du deuxieme Plan a moyen terme.
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