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Utilisation du Guide

Ce guide a été élaboré par la Plateforme régionale francophone 
de la société civile sur le Fonds mondial, abrité par le RAME, à 
l’adresse des acteurs de la société civile, des instances nationales 
de coordination du Fonds mondial (CCM), des autorités natio-
nales des pays touchés par le COVID-19 et tous les acteurs sou-
haitant organiser une riposte communautaire à la pandémie du 
COVID-19.

Il contient une première partie consacrée à l’intérêt de l’engage-
ment communautaire contre les épidémies en Afrique. Dans le 
souci de stimuler la nécessité de faire autrement en innovant face 
à la présente pandémie, une auto-critique, qui consiste à une 
remise en cause de certaines pratiques des acteurs communau-
taires, a été introduite à cette partie. 

La deuxième partie fait des propositions d’interventions classées 
par axe stratégique à partir des principales insuffisances et ris-
ques déjà constatées ou susceptibles de se manifester dans les 
pays. Tous les éléments de la planification de la stratégique sont 
ainsi dans le tableau (insuffisances/risques, axes stratégiques, ob-
jectifs, domaines d’interventions). Cependant il manque le niveau 
opérationnel laissé aux rédacteurs qui peuvent l’adapter à leurs 
contextes nationaux et locaux.

Une dernière partie donne des conseils pratiques sur des dispo-
sitions à prendre pour la mise en place d’une riposte communau-
taire efficace contre le COVID-19.

Processus d’élaboration 
L’élaboration du présent guide est partie d’une consultation ré-
gionale des acteurs de la société civile d’Afrique francophone à 
travers le réseau GFAN Afrique Francophone. 

Les résultats de cette consultation ont été par la suite renforcées 
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par une recherche documentaire sur les bonnes pratiques et insuf-
fisances de l’engagement communautaire.
 
Les contributions des partenaires techniques ayant une expérience 
dans l’accompagnement des acteurs de la   société civile ont été 
par la suite recueillie. Compte tenu de l’urgence de la situation, 
cette consultation n’a malheureusement pas pu être large. 

Contexte d’élaboration

Depuis décembre 2019, le Covid19 défie le monde, bouleverse 
les systèmes de santé robustes et intensifie la psychose au sein 
des politiques, de la population et du personnel de santé. Partie 
de Wuhan en Chine, elle s’est propagée très rapidement dans le 
monde avec l’Europe et les USA comme nouveaux épicentres de 
l’épidémie après la Chine.

En mars, l’OMS a décrété une urgence de santé publique de portée 
internationale et souhaite que les pays s’organisent mieux pour 
faire face à cette pandémie. 

Le continent africain, qui semblait être épargné au début de 
l’épidémie, connaît une évolution préoccupante de la pandémie. 
Au 28 mars, le monde enregistrait plus de 100 000 décès et une 
propagation difficile à contrôler. La quasi-totalité des pays afric-
ains est actuellement touchée avec des situations allant de près 
de 1 000 cas (Afrique du Sud) à un cas (Guinée-Bissau, Mali). En 
Afrique francophone particulièrement, le nombre de cas évolue de 
plus de 200 cas (Burkina Faso) à un cas (Mali)

Le bilan des décès dus à la pandémie de COVID-19 sur le continent 
africain a atteint 117 alors que les cas confirmés ont dépassé les 
3.924 le samedi 28 mars, a révélé le Centre africain de contrôle et 
de prévention des maladies (CDC africain).

Déjà le 18 mars, le Directeur Général de l’OMS exhortait les pays 
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africains à se préparer au pire. “Le meilleur conseil pour l’Afrique 
est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd’hui“. Le 
ton alarmiste du Directeur de l’OMS s’explique sans doute par le 
fait que l’Afrique a des systèmes de santé très faibles, avec une 
précarité généralisée de la population générale.

Même s’il est encore trop tôt pour tirer les leçons de cet épisode 
épidémique majeur, force est de constater que des caractéristiques 
en font une épidémie qui défie les systèmes de santé à bien des 
égards :

1. Son caractère contaminant très virulent : le virus survit à l’air 
libre et se propage à une très grande vitesse. Cela explique 
qu’en période de progression, le nombre de personnes con-
taminées double chaque jour. La situation se complique da-
vantage par le fait que plusieurs de ces personnes ne sont pas 
forcément symptomatiques ;

2. Les durées d’incubation sont longues (jusqu’à 15 jours), ce qui 
prolonge le danger et explique des courbes qui peinent à se 
stabiliser ;

3. Le taux de patients présentant des complications est import-
ant, ce qui explique la saturation rapide des urgences, et la sur 
sollicitation des professionnels de la santé comme les réanima-
teurs et les médecins spécialisés en soins intensifs ;

4. Les équipements et le matériel nécessaire sont exigeants (lits 
de réanimation pour aider les patients à respirer et à se tourn-
er en position ventre à terre, ventilateurs, oxygène, masques 
jetables d’une seule utilisation, protections pour les soignants, 
tests de dépistage et PCR…) ;

5. Complications de détresse respiratoire soudaines et rapides qui 
remettent en cause le savoir des soignants jusqu’alors habitués 
à traiter ces cas sur une plus longue durée ;

Tous ces éléments démontrent le défi immense auxquels les pays 
qui n’ont pas appliqué de stratégue précoce de prévention de la 
transmission et de dépistage et isolement sont aujourd’hui con-
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frontés. Pour le continent africain, trop peu équipé et doté en per-
sonnel soignant, il s’agit d’éviter cette situation par des actions 
précoces, prudentes, et qui allient les savoir-faire des soignants et 
des organisations de l société civile.
En effet, l’Afrique peut déjouer les pronostics chaotiques en s’ap-
puyant sur une grande richesse qu’elle a par rapport aux autres 
continents, le dynamisme de ses acteurs communautaires qui ac-
cumulé le long des multiples crises sanitaires, une expérience in-
déniable et une capacité énorme de résilience. Au lieu alors de 
se préparer au pire, l’Afrique pourrait simplement agir aujourd’hui 
pour éviter le pire.

Les acteurs communautaires africains face aux 
épidémies

Les acteurs communautaires ont toujours joué un rôle important 
dans la lutte contre les épidémies en Afrique, contribuant surtout à 
combler les insuffisances du système de santé public. De la tuber-
culose à la maladie à virus Ebola (MVE), en passant par le VIH/Sida 
et le paludisme, les contributions des acteurs communautaires ont 
fait et continuent de faire la différence.

La mobilisation sociale et l’engagement communautaire dans la 
lutte contre ces épidémies prennent plusieurs formes : implica-
tion dans les organes de lutte, sensibilisation sur les mesures de 
prévention, notification des cas, recherche des personnes con-
tacts, soutien au traitement, appui psychosocial, défenses des 
droits des personnes, veille et interpellation sur les dysfonctionne-
ments. Dans le cadre du VIH, cet engagement communautaire a 
été avant-gardiste dans le démarrage du traitement antirétroviral 
en Afrique.

Cette expertise des acteurs communautaires est pour le moment 
insuffisamment prise en compte dans la réponse au COVID-19.
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Difficultés rencontrées par l’engagement commu-
nautaire

Bien que l’efficacité de l’implication communautaire dans les in-
terventions sanitaires ait été démontrée et proclamée depuis Alma 
Ata en 1978, il est nécessaire à chaque crise sanitaire de mener un 
combat pour l’obtenir.

C’est le plus souvent toujours tardivement que le recours aux acteurs com-
munautaires est fait, malheureusement après d’énormes pertes en vie hu-
maine et en ressources, comme cela a été le cas de la MVE en Guinée1. 
Dans d’autres cas tel que le VIH/Sida, les acteurs communautaires qui ont 
été avant-gardistes dans la réponse, se sont vus marginalisés quand les 
ressources mobilisées contre le VIH se sont accrues. La faiblesse actuelle 
des budgets liés aux activités communautaires dans les subventions du 
Fonds mondial l’atteste.

“Selon toute vraisemblance, cette réticence vis-à-vis de l’implica-
tion des acteurs communautaire est liée entre autres à l’accès aux ressou-
rces et à l’attachement de ces derniers à la transparence de la gestion.

”
Cependant, certaines difficultés qui freinent l’implication des ac-
teurs communautaires peuvent relever d’eux-mêmes. En effet, en 
se professionnalisant, ces acteurs n’ont pas toujours fait attention à 
garder un ratio coût/efficacité de leurs interventions et fonctionne-
ment. Ce qui fait que parfois, l’implication communautaire est très 
souvent jugée, à tort ou à raison de consommatrice de ressources, 
sans démontrer au bout la plus-value.

1 https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2017-4-page-487.htm#
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 En outre, certains acteurs communautaires ont abandonné leurs 
devoirs de veille et d’interpellation sur l’utilisation transparente et 
rationnelle des ressources et se transforment parfois en complices 
et/ou auteur des malversations. Ces faits réduisent le nombre de 
leurs soutiens pour leur prise en compte dans les programmes de 
santé, même si les déclarations officielles restent. 

COVID-19 : opportunité et nécessité d’un changement 
de paradigme sur l’engagement communautaire

La configuration habituelle de la riposte aux épidémies est celle où ce 
sont les pays africains démunis qui sont les plus ou les seuls touchés 
et bénéficient de la solidarité des pays occidentaux qui apportent des 
ressources financières, techniques et logistiques. Dans le cas de la pan-
démie du COVID-19, ce schéma est faussé. Bien que l’Afrique demeure 
dépourvue de ressources, l’épidémie frappe plus l’Occident où le sys-
tème de santé plus solide est débordé. Cela interpelle tous les acteurs 
africains, États, secteurs privés, société civile et communautés à faire les 
choses différemment et s’engager différemment. 
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Les États et les secteurs privés nationaux seront contraints à plus d’en-
gagements financiers pour sauvegarder les Nations et leurs productivités. 
Les acteurs de la société civile et les communautés devraient également 
réévaluer les leviers de leur engagement pour induire une minimisation 
des coûts et une croissance de la pérennité des interventions. Ils doivent 
dans ce sens faire pression, non seulement sur eux-mêmes, mais égale-
ment sur leurs partenaires (États et privés). Ils devraient en outre sortir 
des sentiers battus et des structures classiques des activités et des bud-
gets classiques et oser des innovations. 

Le leitmotiv de l’engagement communautaire dans la riposte contre le 
COVID-19 devrait être donc des actions plus efficaces, plus pérennes et 
au minimum des coûts. Le même montant qui permettait de toucher une 
personne, devrait permettre d’en toucher trois à cinq.  Les propositions, 
non exhaustives, faites dans la présente note est basée sur ces impératifs.

Recommandations de stratégies

Les pages qui suivent font l’inventaire des dispositions à prendre 
pour prévenir, dépister, soigner et sensibiliser les populations, et 
interrogent le rôle des acteurs communautaires dans chacune de 
ces actions.  Cette cartographie des actions a pour but d’inspirer 
d’une part les acteurs communautaires, dont beaucoup ont déjà 
commencé des actions de sensibilisation et souhaitent poursuiv-
re leur démarche ; mais elle vise également les décideurs, et les 
bailleurs, afin que les actions essentielles proposées, pour une 
contention de l’épidémie et une continuité des services de santé 
nécessaires à la survie des personnes malades, voient le jour dans 
des délais très courts. 
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Conseils pratiques sur la planification pratique

Pour être efficaces, les différentes interventions doivent planifier 
de manière cohérente. Les conseils suivants peuvent vous per-
mettre d’y arriver :

• En collaboration avec la structure nationale de riposte, faire 
une évaluation exhaustive pour maitriser les besoins pour une 
couverture universelle du pays et des personnes

• Créer un concept d’engagement citoyen fédérateur capable de 
motiver l’implication bénévole et stimuler l’innovation commu-
nautaire face aux situations spécifiques qui se présenteront

• Accompagner ce concept d’un regroupement inclusif multisec-
toriel pour canaliser les énergies et promouvoir la transparence 



Guide d’orientation | 20

Références

1. Évolution de l’implication des communautés dans la riposte à Ebo-
la, Elhadji Mamadou Mbaye, Souleymane Kone, Ousseynou Kâ et 
Souleymane Mboup

2. Vers une prise en charge plus efficace et accrue des pvvih dans la 
région d’afrique occidentale et centrale: partage de trois approches 
novatrices pilotées par msf 

3. Compte rendu n°21 de réunion de coordination du Groupe Multi-
sectoriel de Coordination Opérationnelle et de Suivi (GMCOS) du 
COVID-19, Sénégal

4. Mobiliser les communautés : Des solutions à notre portée pour 
vaincre le péril du COVID-19, Note n°07-03-27-2020 du 27 mars 
2020, Free Afrik

5. 5. Les dispositions prises par le Fonds mondial pour permettre 
aux pays de faire face à la pandémie du COVID-19, Caty FALL, 
webinaire du 27 mars 2020 



Guide d’orientation | 21


