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LA CRISE AGRICOLE COLONIALE 

ET LES 

PHASES DU DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE 

DANS LE CONGO CENTRAL. 

A G R I C U L T U R E I N D I G E N E . — C U L T U R E S L I B R E S OU O B L I 
G A T O I R E S . — SALARIAT. — COLONISATION E U R O P E E N N E . 
— C O L L A B O R A T I O N E N T R E E U R O P E E N S E T I N D I G E N E S . 

crise acii iel lc n'est pas inqi i ié ta i i l e au poiiil de vue 
(le l'avenir du Conpo belge. 

Les crises j)assenl cpielque dures el p r o l o n g é e s qu'elles 
puissent ô U e . 

Mais elles laissent parfois des ruines . Le devoir des 
g()u.\ci'neinenls coloniaux est p r é c i s é m e n t d 'enipèc l icr que 
ces l'uines soient nond)reuses. 

("es! à ce sauvetage intensif que la Dir(>ctioii g é n é r a l e 
lie 1' \ g r i c n l î u i e consacic, depuis un an , le meilleur de son 
lenips. Nous n'avons pas é c o u l é les suggestions qui nous 
conseil laicid, an déi)ul de la crisi;, d(> laisser disparaî tre lui 
grand nomhre tic plantations naissantes. Trop de Belges 
a\aient investi leurs capitaux dans ces ciUrcpiiscs : l 'Eiat 
ne pouvait les ;d)aiidounei-. 

Aujourd'hui , prescpie toutes sont s a u v é e s par le C i é d i t 
Agricole el pourront, moycnnani une tlircction é c o n o m e 
cl c o n i p é l c n t c , allcndi'c sans donnnages le redressement 
é c o n o m i ( j u c que tous les peuples dés irent si aixlemmcnt. 

L a crise aura d'ailleurs, nous en sommes tous convain
cus, c n t i a î n é aussi de fort heureuses c o n s é q u e n c e s . 

Dans l 'agricullure des E u r o p é e n s , elle a fait voir bien 
des erreius , d i s s ipé hien des il lusions et, notamment, 
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celle qui fut déjà si r é p a n d u e au d é b u t de l'occupation 
du Congo belge et d 'après laquelle c h a c u n pouvait, sans 
p r é p a r a t i o n , s'improviser planteur et r é u s s i r . 

Dans l'agriculture i n d i g è n e , la crise aura é g a l e m e n t des 
c o n s é q u e n c e s de grand poids : elle nous a fait reclierclier 
quelles sont les sources r é e l l e s de la p r o s p é r i t é m a t é r i e l l e 
et sociale de l ' ind igène et quelles sont les m é t h o d e s de 
d é v e l o p p e m e n t auxquelles un Gouvernement peut recourir 
lorsqu'il a le souci de c iv i l i ser la population. 

Somme toute, la crise a remis au premier plan l ' é l u d e 
de la politique agricole, qu i fut si flottante au Congo belge 
et qui subit encore journel lement les assauts de t h é o i ies 
trop idéa l i s t e s ou de propositions trop intéressées . 

Ce que fut la politique agricole du GouvcrncmenI colo
nial et ce qu'elle doit devenir pour que l'agriculture de 
la Colonie surmonte la crise sans é p r o u v e r de trop grands 
dommages, tel sera le sujet de ma communicat ion. 

Elle r é s u m e r a les phases très d i f f é r e n t e s par lesquelles 
a passé la politique agricole du Congo, les divers genres 
d'act ivités agricoles que l'on voulut é t a b l i r ou qu'on a pré 
con i sés , les résultats de ces conceptions diverses. 

Cet e x p o s é serait fort long s'il devait envisager l 'agri
culture de toutes les parties de la Colonie , car les condi
tions agricoles é c o n o m i q u e s varient é n o r m é m e n t d 'après 
la rég ion c o n s i d é r é e et b ien plus que les condilions natu
relles. 

Je ne traiterai aujourd'hui que la cuvette centrale con
golaise, le Congo franchemeni éqaatorial, o ù l'altitude ne 
dépasse pas 1,000 m è t r e s . 

•le ne parlerai donc ni d u pays des mines d'or du Haut-
Ituri , ni des r é g i o n s du K i v u et du Ruanda-Uruudi , ni de 
la zone des mines de cu ivre du Katanga, n i des pays dia
m a n t i f è r e s d u Kasaï. 

Ces r é g i o n s diffèreril beaucoup de la cuvette centrale au 
point de vue é c o n o m i q u e , par leurs gisements très r iches 
d'or, d 'é ta in , de cuivre et de diamant. L'exploitation de 
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ces richesses m i n i è r e s exercera toujours, sur toutes les 
branches de l'inckistrie agricole, une influence c o n s i d é 
rable, dont nous ne trouvons pas l ' équ iva lent dans le ter
ritoire central de la Colonie. 

J ' e spère pouvoir traiter, dans une d e u x i è m e commu
nication, l 'agriculture de ces pays miniers. 

LA C U V E T T E C E N T R A L E CONGOLAISE. 

.le parlerai donc uniquement, aujomd' iui i , du Congo 
central, bas et chaud, portant la g-rande forêt éq i ia tor ia le 
et sa ceinture de savanes à galeries forest ières , le Congo 
hab i t é par le magnif ique pa lmier Elaëis, une des plus 
belles e s p è c e s du monde v é g é t a l . 

Ce Congo central est bien vaste, car i l embrasse un peu 
plus des trois quarts de notre Colonie. I l est donc soixante 
fois p lus é tendu que la Belgique et trois fois plus grand 
que la P'rance. 

Une valeur é c o n o m i q u e s p é c i a l e et c o n s i d é r a b l e lui 
é c b o i t comparativement aux autres pays de l 'Afr ique cen
trait» e1 m è n i c de l 'Afrique e n t i è r e ; il jjossède deux aviiu-
tages naturels inestimables : des pluies régulières et abon
dantes, mais modérées (1 m è t r e à 1™80) et un énorme 
réseau de rivières navigables, qui le parcoiu'ent en tous 
sens. 

11 joui t , de plus, ce que n'ont pas tous les pays équato-
l'iaux, d'un climat sahd)re, d'une t empéra ture m o d é r é e . 
Les E u r o p é e n s sobres peuvent y travailler pendant vingt 
et treille ans, moyennant quelques repos en Europe . 

I l est, comme tous les pays é q u a t o r i a u x , colonisable par 
les Blancs, ce qui , toutefois, ne veut pas dire qu' i l soit mie 
Colonie de peuplement, chose toute d i f f érente de la colo
nisation. 

Cette immense r é g i o n est d'ailleurs c o l o n i s é e d é j à par 
un assez grand nombre de planteurs , de Soc ié té s de plan
tations et d'autres exploitations e u r o p é e n n e s , qu i , jusqu'à 
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la crise, en ont fait la p r o s p é r i t é et qui, avec les mines et 
le commerce, assureront, dans l'avenir, la prospér i té de la 
Colonie. 

Cette immense cuvette congolaise est d é j à dotée d'un 
outillage économique dont l 'ampleur et la perfection é t o n 
nent le visiteur é tranger . J u s q u ' a p r è s la giiei re, les é tran
gers se r e p r é s e n t a i e n t le Congo belge comme l'ossem-
blant plus ou moins au C o n g o français ou au Cameroun. 
Ils y voyaient une vasie r é g i o n , surtout forest ière , peu 
p e u p l é e et dont les [jcrspectives é c o n o m i q u e s cl les 
moyens de d é v e l o p p e m e n t semblaient très l i m i t é s . 

(]'est ainsi , en effet, que le Congo belge; se présenta i t 
autrefois. Mais gi'àce à l'effort de lu Belgitpie, grâce à la 
puissance des soc ié tés m i n i è r e s , grâce à la prospér i té des 
dei' i i ières a n n é e s , le Congo central a pu s ' é q u i p e r de façon 
m e r \ cilleuse. 

L ' équipenienI important entre tous, je dirais m ê m e le 
seul important au point de vue é c o n o m i q u e et donc aussi 
au point de vue de l 'agricullurc i n d i g è n e et e u r o p é e n n e , 
c'est Véquipement des transports. 

Dans le centre de notre Colonie, cet é q u i p e m e n t est 
merveil leux. 

(tuais, appareils de l iansbordement, cbeinins de fer à 
grande capac i té , superbe I lot tille de vapeurs, sans éi>ale en 
Afrique; l)ref, un instrument économique ' dont on ])our-
rail tirer le mei l leur |)arli pour d é v e l o p p e r la production 
agr icol(\ source pi'esquc unique de prospéi'itt' du Congo 
cen l ia l , car, s'il y exisie quelques gisements niinieis, ils 
son! rares et lein- influence dii-ecte sera tou,jours minime. 

l'ai' contre, l'influerice itidirectc des gisements miniers 
entourant cette /oiie centrale fut d'une im|)orlaiiC(> evIrèuK,' 
car elle perjnil de réaliser l ' é q u i p e m e n t de transport que 
nous admirtms aujourd'luii dans nolie Colonie . 
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P R E M I È R E P H A S E 

R A V I T A I L L E M E N T D E S E U R O P E E N S E T DES T R O U P E S . 

Ce fut la phase d'occupation et de c o n q u ê t e , la pér iode 
des e x p é d i t i o n s mil i taires , doiU quelques héros sont encore 
au mi l i eu de nous. 

Nulle question, à cette époque , de progrès agricoles : on 
imposait aux villages voisins des postes et, parfois , à des 
r é g i o n s plus é t e n d u e s la fourniture des vivres usuels du 
pays. 

i\os officiers suivaient cependant avec zèle les instruc
tions de Stanley : « E x é c u t e r dans tous les postes des cul-
n lurcs v ivr ières ; rassembler quelques petits troupeaux de 
» c h è v r e s et de moutons; é lever des volailles; en un mot, 
)) se ravitai l ler de vivres Irais. » 

Plusieurs de nos premiers coloniaux se p a s s i o n n è r e n t 
pour l'agriculture ; Coquilhat, V a n Gèle, L i b b r c c h i s , de 
Maear, Michaux et d'autres é t a b l i r e n t , autour des postes 
de L é o p o k h ille, Bolobo, Ecpuiteui', Bokala, B a r n m b u , 
Lnsambo, Luluabourg , de belles cultiues p o t a g è r e s et 
v i v r i è r e s . Le Roi s ' intéressa d'ail leurs beaucoup à ces 
début s d'agriculture : i l fit envoyer en Afrique quelques 
jardin iers et quelques éleveni-s de béta i l , afin de faciliter 
le ravitail lement. 

L 'arr ivée des Arabes dans la r é g i o n du M a n i é m a cl leur 
p o u s s é e jusqu'à Stardeyville introduisirent au centre du 
Congo belge des c id lures v ivr i ère s nouvelles : Bornée , les 
Fal ls , Xyangwe, Kasongo p o s s é d a i e n t de grandes cultures 
de ri / , et des var ié tés de cultures v ivr ières i m p o r t é e s de la 
Côte orientale et qu i furent b i e n t ô t r é p a n d u e s dans tons 
les postes de l'État. 

Mais la vigueur de la v é g é t a t i o n , la faci l i té avec laquelle 
toute culture r é u s s i s s a i t en saison des pluies ne pouvaient 
manquer de frapper nos officiers et de faire n a î t r e dans 
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leur esprit des projets de cultures d'exportation. Quelques 
graines de c a f é d'Arabie et de cacao furent introduites vers 
1885. Leur descendance ne fut sauvée que g r â c e à l'inter
vention de M. Libbrecl its . 

D E U X I È M E P H A S E 

P R E M I E R E S C U L T U R E S D E C A F E E T D E CACAO. 

Tout ce que je viens de rappeler est a n t é r i e u r à 1890. 
Vers celle a n n é e surgit un vif intérêt pour la culture du 

c a f é . De toutes les plantes c u l t i v é e s sous les tropiques, 
aucune ne manifeste sa f e r l i l i l é de m a n i è r e plus impres
sionnante que le café ier . E n c o r e très jeune, i l se couvre 
l i l l é r a i e i n e n t de fleurs admirables et odorantes, puis de 
fruits m a s s é s sur ses branches. I l pousse si facilement que 
c h a c u n croit i)ouvoir le produire. Quelques essais bien 
r é u s s i s d é c h a î n è r e n t aussilcM un grand enthousiasme. 

L'Expt)sition universelle tenue à Anvers en 1894 nous 
a[)[)orla l 'écho de cet enlhousiasme. Des chif fres de rende
ment fanlastiques apparurent dans la Presse : on espérait 
obtenir, pendant vingt à v ingt-c inq ans, une récolte de 
6 kilos de f èves par pied cl par an et les courtiers d'An
vers classaient le c a f é du Congo à l'égal des Santos et de 
certains cafés de Java el d 'Haï t i , qui sont p a r m i les qua
l i tés les plus fines. 

Le gouverneur Coquilhal prescrivit de d é v e l o p p e r la 
culture (lu ca fé dans tous les posles. Une p r i m e de 40 cen
times par pied p l a n t é stimulait l 'ac l iv i lé des agents. De 
plus, on fil venir au Congo un planteur belge établ i dans 
l ' î le de Ceylan, M. Vande Poorten, qui est encore en vie 
aujoi ird' lui i . II estima que les conditions du Bas-Congo 
é ta ient favorables pour la culture de VArabica et choisit, 
notamment, les terrains de Congo da L e m b a , près de 
Maladi . 

Puis divers officiers belges furent e n v o y é s à San T h o i n é 
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pour é tud ier la culture du cacao, qu'on voulait associer à 
celle du café . 

I l r é su l ta de ces efforts un d é v e l o p p e m e n t actif des plan-
talions de l'Etat, de sorte qu'en 1894 elles ccmiprenaient 
250,000 café iers et quelques mil l iers de cacaoyers. 

Malheureusement, des doutes c o m m e n c è r e n t b ientôt à 
se faire jour, quant à la s a n t é de ces plantations : les 
postes plantaient beaucoup pour toucher la prime, mais 
il semblait que l'entretien f û t d é f e c t u e u x . L e Roi voulut 
savoir quelle étai t la A^aleur rée l l e de ces peuplements et 
r é s o l u t de les faire inspecter par une personne c o m p é t e n t e , 
é t r a n g è r e à l 'Administration. 

L'inspection fui c o n f i é e à M. E m i l e Laurent , botaniste, 
professeur à l'Institut agricole de Gembloux. Pendant l'an
n é e 1903, M. Laurent parcourut la plus grande partie du 
Congo. 

L a campagne arabe venait de se terminer : les effectifs 
(les troupes noires étaient é l e v é s . On leur fit planter du 
c a f é . Cette main-d'oHivre éta i t peu c o û t e u s e : 25 centi-
uies-or par homme-jour. L'entretien de 100 hectares de 
c a f é ne devînt coiitei- que 200 francs-or par an . 

Laui'ent estima que la réco l l e normale annuelle pouvait 
être de 1,500 à 2,000 kilos, pendant douze à quinze ans 
et que le liansport des Falls à Anvers coûtera i t 40 ou 45 
centimes-or. Le c a f é devait revenir en Belgique à moins 
d'un franc-or, ou 7 francs d'aujourd'hui. 

Dans son rapport, Laurent décrivit plusieiu's postes 
ayant des cultures bien d é v e l o p p é e s . L a plus belle station 
du Congo était celle de l 'Equateur ou Coquilhatvil le , éta
blie par Fievez : elle comptail au total plus de 100 hec
tares de cultures, dont 50 hectares de ca fé i ers et de 
cacaoyers, 25 hectaies de riz , plusieurs liectares de 
l é g u m e s et vivres divers et des arbres fruitiers en abon
dance. 

Mais, sur l'objet principal de son voyage, le professeur 
Laurent faisait des constatations moins satisfaisantes. 
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L'écluîc de bien des plantations était dé,jà certain. L a u 
rent jugea qu'on avait toit de lu' planter que du café 
d'Arabie. I l conseilla le fJI)eria et, m ê m e , un essai pru
dent d'un café ier sauvage t rouvé sur les bords du Sankuru 
et que (j i lain cult ivait à Lusambo. C'était, en réal i té , le 
ca fé congolais connu aujourd'bni dans le monde entier 
et b a p t i s é par L i n d e n du nom de ]U)l)ust(i. 

Mais, quant à l 'avenir des plantations, Laurent ne par
tageait ])as toutes les illusions. Cependant, il croyait que 
celle culture pouvail acquér ir , dans noIie Colonie, une 
gi'aiule importance, si elle élail d i r i g é e par un peisomiel 
c o m p é t e n t . 

A ce point de vue, Laurent ci'iliquait l'oil l'emploi 
d'agenis agi icoles d é p o u r \ u s d'instruclion cl qui . ()our ce 
mol if, é la ient l'ob jet d'un disci'édil l'or! miisi})le à leur Ira-
vail . 11 déplorait l'absence d'un Service d'Agriculture régu-
l i è i e m e n l o r g a n i s é cl des ol)servalions p l u v i o m é l r i q u e s 
indispensables. L n f i n , il préconisa i t la créat ion d'un Jar
din botanique, dans lequel on aurait rassemblé les espèces 
et var ié tés les plus m é r i t o i r e s des plantes qui faisaient la 
pros|)éT'ilé des anciennes colonies troj)icales. 

T R O I S I E M E 1>HASE 

E S S A I S DE C U L T U R E D E CAOUTCHOUC. — D E C L I N DES 
PLANTATIONS D E C A F E . 

Mais les rappoi ls de LaurcMil é l a i e n t à peine d é p o s é s que 
les ve l l é i t é s agricoles du Congo s'engageaient dans ime 
voie nouvelle. E n (ïffet , les receiles du 'l'résor é t a i e n t alors 
a l i m e n t é e s en grande parli<' par la recolle el la \ente du 
c'aouicboiic sauvage, provenant des lianes qui abondaient 
dans les forêts et les galeries fores t i ères . Or, cette ])roduc-
tion étai t m e n a c é e d ' é p u i s e m e n t , par suite de l ' in tens i l é 
des r é c o l l e s et de la coupe des lianes. 

L'Etat ordonna donc à tous les exploitants et aux posles 
de l'Etat de planter des liâmes nouvelles en proportion des 
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q u a n t i t é s de caoutchouc e x p o r t é e s ; i l chargea des contrô
leurs forestiers de vér i f i er l ' e x é c u t i o n de ces ordres. 

E t comme on essayait, alors, dans toutes les r é g i o n s tro
picales, d'introduire le Ficus, le Manihot, le Funtumia et 
ï'Hévéa, des essais analogues furent e n t a m é s au Congo 
belge. Dans ces essais, les lianes d o m i n è r e n t largement : 
en 1895, plus de 20 mil l ions de lianes avaient été mises 
e n terre. 

Mais qu'allait-on en retirer et que devenaient, d'autre 
part, les plantations de c a f é et de cacao, dont on ne parlait 
plus g u è r e ? 

L e professeur Laurent fut e n v o y é une d e u x i è m e fois en 
Afrique. Pendant l 'a imée 1903, il inspecta tontes les plan
tations du C o n g o et en profita pour recueil l ir une ample 
moisson d'herbiers pour l 'é tude de la flore congolaise. 

Malheureusement, ce savant botaniste moinut à bord 
d u navire qu i le ramenait en Belgique. I l avait r é d i g é des 
notes très p r é c i e u s e s sur son e x p é d i t i o n ; elles furent 
p u b l i é e s par AI. de W i l d e m a n . 

Laurent y marque son admiration poiu' les plantations 
du Mayumbc : Urselia, Temvo, Mission de K a n g u ; pour 
les irrigations et le troupeau de Kitobola; |)our les planta
tions de la Compagnie du Kasaï. Botaniste de c œ u r , il 
apprécia i t s p é c i a l e m e n t les collections botaniques du Frère 
Gillet, à Ki santu et le J a r d i n botanique, qui venait d'être 
p lanté à E a l a par nolie c o l l è g u e M. Pynaert . Sur son con
seil , tous les membres du Service agricole naissant furent 
c o n v i é s à recuei l l ir des s p é c i m e n s de la flore congolaise. 

Mais la conclusion principale de la nouvelle inspection 
ne satisfaisait g u è r e : les cultures officielles de c a f é et de 
cacao, couvrant au total plus de 2,000 hectares, parais
saient, dans la plupart des postes, \in é chec complet ou 
i n é v i t a b l e . 

Les cultures — disait Laurent — éta ient mal é tab l i e s 
et mal entretenues. 

D'ailleurs, Laurent n'avait plus dans l'avenir du 
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café ier la grande confiance qu'il avait m o n t r é e lors de 
son premier voyage. I l avait reçu d'Afrique tant de ren
seignements d é f a v o r a b l e s que son enthousiasme éta i t 
ébran lé et d'autant plus facilement que Laurent, plus 
bolaniste qu'agriculteur, s ' inquiéta i t fort de l ' échec des 
premiers essais. 

Peu avant de partir pour l ' Afrique, il donnait, à Bruxe l 
les, à la Société Centrale d'Agriculture de Belgique, une 
c o n f é r e n c e , à laquelle j'assistais et dont les conclusions 
sur l'avenir du café du Congo n'étaient g u è r e bril lantes. 

Quant à son opinion sur les plantations de lianes et 
autres plantes à caoutchouc, elle n'apparaissait pas bien 
netlenient dans ses notes, mais , eu tout cas, elle manquai t 
é g a l e m e n t d'enthousiasme. 

On avait c>ssayé quelques Hévéas, la plupart, malheureu
sement, d'une très mauvaise provenance; puis des Mani-
hots et surtout des Fanturnin ou Ireh, auxquels on fit aus
sitôt [iiw, ré i )utat ion d'excellence : on croyait que cet arbie , 
étant i n d i g è n e au Congo, devait réussi i ' mieux qu'une 
e spèce i m p o r t é e . Malgré qu 'à cette é p o q u e VHévéa pro
duis î t d é j à , en E x t r ê m e - O r i e n t , des résu l ta t s excellents, ce 
fut à la multiplication des l'untun^ias el , accessoirement, 
des Manihots, que les agents agricoles du Congo et les 
clu>fs de posles reçurent l'ordre de consacrer leur attention. 

Quatre ans plus tard, le 18 octobre 1908, la Belgique 
s'anueva le Congo. Pour assurer les recettes du T r é s o r , 
l 'Afrique proposa et le (iouvernenient d é c i d a la plantation 
de 10,000 hectares de Funtuinias. 

Il existait alors, dans 70 postes de l 'Etat, des plantations 
(\(\ l''uniuniias. Quelques-unes comptaient, en 1909, plus 
de 100,000 ai'bres : (iaiula Simdi , au Mayund)e, eu avait 
300,000: \ v a k u b i , 340,000; Duma, 245,000. 

Vingt de ces plantations, paraissant les plus favorables, 
l'urcnl d é s i g n é e s pour l'exkMision de la cultuie des Fun
tuinias. 
. Aîais, de nouveau, des doulcs surgircMif quant à la valeur 
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ivc l le tie ce «jj-rand effort et notre collè<rue M. Claessens, 
revenait d u Mexique et de l'Argentine et connaissait 

aussi le Con<>-o, reçut la mis s ion d'inspecter les plantations 
de caoutchouc. 

11 parcourut la Colonie pendant deux ans (1909 à 1911) 
cl visita toutes les plantations de quelque importance. 

Ses rapports ne furent pas plus favorables que ceux d u 
pi'ofesscur L a u r e n t . La p lupart des plantaticjus étaient mal 
é l a h l i e s ; la q u a l i t é du travai l avait été sacr i f i ée à la quan
t i t é ; beaucoup de peuplements ne valaient m ê m e pas les 
<lépenses d'entretien. D'ai l leurs , on n'étai t nullement fixe 
fjuant aux rendements de ces arbres. I l semblait prudent 
( l e ralentir l'extension des Funtuniias et d ' e s s a y e r sui'-
t o u l Vlh'vcd, si j)ro(lucteur en \la!aisi(\ (Quelques essais 
iVlh'véa avaient été faits an Congo, mais on les avait pres-
( ] u e o u b l i é s . Des s a i g n é e s relevées par M. Claessens, 
t i o l a t n t n e n i à Tlambi, promettaient plus que celles des 
FuntiiDiias. 

(JuanI aux lianes fiscales, elles ne v a l a i i M i l g u è r e i - l il 
on était de m ê m e , n i a l l i e u r ( M i s e m e n t , des café iers et des 
c a c a o N c r s que les p o s t e s de l'Etat a v a i e n t p lantés , souvent 
e n n i a u x a i s terrains o u dans d e s t e i ' r a i i i s épuisés j ) a i ' des 
c u l l u r e s i n d i g è n e s . 

Cependant, M. Claessens ])ré(iisait le succès du c a f é i e r 
<•! d u cacaoyer dans notre (Colonie, à condilion ( p i e leur 
c u l l i n c f û t bien faite. Sa préd ic t ion s 'es t réalisée depuis . 

L ' I ^ l a l n ' é la i t d'ailleurs pas le seul planteur de lianes (!t 
d'aibrcs à caoutclioiic : plusieurs Soc ié tés e \ j )o i ' la lr ices île 
c e produit avaient mm seulement e x é c u t é les plantations 
fiscales q u i leur étaient i m p o s é e s , mais aussi des cultures 
d i \ e r s e s , parfois Irès iinp(jrlantes. E n 1910, la Compagnie 
d u Loniami y)ossédail 5,000 Hévéas et 230,000 Funtiiitiias; 
l a Coini)agnie du Kasaï en avait à peu près autant; ĥ s 
IManlalions Lacourt cultivaient les caoutcluxitiers et le 
c a l é du S a n k u r u ; la F o r m i n i è r e pos séda i t , dans c inq 
p o s t e s du L a c L('opold I I , près d e 400 lieclares d'Hévéas, 
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plus de 10,000 jeunes Ucvéas en p é p i n i è r e et quelques hec
tares de Funtuniias. L a Belgika avait p l a n t é , dans l ' î le Ber-
tha, près de Stanley vil le, 40,000 Hévms et 30,000 Funtu-
mias. Au Mayumbe, plusieurs S o c i é t é s plantaient le 
cacaoyer, à l'exemple de l'Urselia. 

L a q u a l i t é de ces plantations était assez variable, parfois 
meilleure, parfois é^ale à celle des plantations de l 'Etat. 
Ullévca et le cacao donnaient le plus d'espoir; le Funtuinia 
et les Manlhots ne pi-oniel(aient puère . L e Ficus é tai t aban
d o n n é . 

Q U A T R I È M E P H A S E 

ORGANISATION DU S E R V I C E DE L ' A G R I C U L T U R E . 

Au total, les cultures de l'Etat, de m ê m e que celles éta
blies par quelques S o c i é t é s , n'étaient g u è r e satisfaisantes, 
lorsque, en 1910, M. le Ministre Renkin reprit l' idée é m i s e 
piu- Emi le Laurent et d é c i d a la c r é a t i o n , au ("ongo, d'un 
Service de l 'Agriculture, analogue aux services agricoles 
que p o s s é d a i e n t les Colonies plus anciennes et plus avan
cées . S'il me fit l 'honneur de m'en conf ier la direction, 
c'est probablement parcc^ que j'étais depuis vingt ans atta
c h é à l 'Agriculure belge et que j'avais pu étudier , au coiu's 
de divers voyages, l 'agricidtiue de plusieurs r é g i o n s tro
picales et subtropicales, en Afrique du A'ord et dans les 
d e u \ A m é r i q u e s . 

Mon preini(;r soin fut, é v i d e m m e n t , d ' é t u d i i T le projet 
de plantations de caoutcliouc de l 'Etal , qui était, à ce mo
ment, la p r é o c c u p a t i o n principale et m ô m e unique. Les 
documents dont nous disposions montraient que, partout 
o ù l'on avait voulu s'en tenir aux Fuiiturnias et aux Mani-
hots, le s u c c è s paraissait bien aléatoire. 

Le regre t t é l y C lu i s ty , qu'un buffle vient de tuer au 
Congo, avait p r o p o s é de planter le Funtuinia en bosquets, 
près des villages i n d i g è n e s , dans les Colonies d u Golfe de 
Guinée , mais ce projet n'eut pas de suite sér ieuse . 
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S(MiIes les plantations d'Hcvéas faites à ( ]c \ lan et dans 
les Straits et Java ponvaient montrer de hona r é s u l t a t s . 

II étail donc indispensable de visiter ces plantations 
d ' K \ l r è m e - O r i e n t . J'y fus e n v o y é en miss ion et parcourus, 
au début de 1910, l'île de C e y l a n , Java (>t les Straits. 

Pendant m o n absence, de nombreux rapports sur les 
cuihnes de Funtiiinias du Confiro é t a i e n t parvenus à B r u 
xelles. Ils devenaient de moins en moins favorables et r é v é -
laienl des di f f ic -ul lés diverses, qui semblaient inbcrentes 
a i i \ plantations officielles. I l semblait que le, Fantamia ne 
(loiinerail ])r'obablemen[ presque rien. L 'expér ience sub-
sé(]iiente a ])leinemcnl J u s t i f i é ces craintes. 

(.elte constatation était inqu ié tante , car les ca fé i ers et, 
d a n s bien des endroits, les cacaoyers éjralenient , n'avaient 
yi ière d'avenir. L'Hrvca n'avait pas fait ses preuves au 
( l o n i j o et, dans s e s jeuiu's peuplements, les maladi(>s des 
racines s é v i s s a i e n t . A celte époque , on ne parlait pas 
(Micote de cult iver VElaëis. Ou'allail-on donc cidtivei' dans 
l ' énorme territoire centi'al du Con^o? 

Finalement , nous r é s o l û m e s de ne conliruier la cul ture 
(lu Fantamia que dans quelques plantations, à litre 
d 'édule et d'établir des plantations expérimentales 
(\'ll<'iu'a, de ( A t f é el de (l(tC(Ui, e x é c u t é e s et soi<>nées 
d ' a p r è s les meilleincs m é l l i o d e s suivies en E x l r è m e -
Orienl . TeJh^ fut l'orij^ine d e s pianlaiions que l 'Etal pos
s è d e encore actuellement à Yangambi , fJazi, L u l a et Ba-
runtliu. E l l e s ont, aujourd'bui , une é t e n d u e p l a n t é e d'en-
V i r o n 2,000 bectares. 

Le but de ct!s phuilal ions était d'encourager les eidre-
prises p r ' i v é e s , en d é m o i d r a n t que, m a l g r é les éc l iecs répé
t é s (les plantations a n l é r i c u f c s , le Café, \r, f'acao et Vllévéa 
l )o i i \a ient réuss i r au (]ongo belge, ('elle d é m o n s t r a t i o n 
])araissait d'iuie importance capitale, la visite et l ' é tude 
d ' i u i i>rand nond)ie d(> pays tropicaux nous ayant m o n t r é 
])arlout l ' influence absolument p r é d o m i n a n t e des planta-
lions capitalistes sur la prospéri té écon(5miquc d'une 
l é g i o n tropicale. 
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C'était donc dans la multiplication et la réuss i te de ces 
entreprises capitalistes qu' i l fallait, à m o n avis, trouver la 
source princi | )ale de p r o s p é r i t é agricole. Les chiffres que 
je donnerai plus loin just i f ient celte conviction: les plan
tations bien conduites, desservies par des transports con
venables, sont, aujourd'hui , plus que jamais , les bases du 
progrès é c o n o m i q u e agricole et n'entravent d'ailleurs en 
aucune m a j i i è r e le d é v e l o p p e m e n t de l'agriculture indi
g è n e . 

Entretemps, l'organisation d'un Service agricole du 
Congo se poui suivail , notamment par l'envoi, en E x t r ê m e -
Orient, en Egypte et en Afrique Orientale, de quelques 
agronomes choisis j)armi les meilleurs dont nous d i s p o 
sions. L a Helgique n'avait, à c(>lte é p o q u e , presque ])as 
d'agionomes ayant quelqu(! comiaissance de l'agricidturc; 
coloniale : cette lacune é ta i t m ê m e la cause principale des 
é c h e c s . I l fallait y r e m é d i e r le plus tôt possible, \ o t r c p lan 
comportait l'envoi en stage, en Extrême-Orient et surtout 
à .lava, de deux ou trois agronomes par an , ce qui devait, 
en dix ans, fournir au Congo un personnel c o m p é t e n t . 
Nous pensions aussi engagei' des agronomes é t r a n g e r s , 
anglais ou hollandais, mais ce projet ne fut pas e x é c u t é . 

Le nouveau Service rencontra et devait i n é v i f a b l e m e n t 
rencontrci' quelques d i f f i c u l t é s , administratives et autres, 
qui ne furent s u r m o n t é e s qu'à la longue. L'une des plus 
importantes était l'absence de m o b i l i t é des Directeurs de 
l'Agricullin-e; tant au Gouvernement g é n é r a l que dans les 
( ü o u v e r n e m e n t s provinciaux, la direction de l 'Agriculture 
est sans valeur réelle si le titulaire de ces fonctions, au 
lieu d'être constamment en voyage, consacic la plus 
grande paifie de son temps à du travail s é d e n l a i i c dans les 
l)ureau\ du Couvernement. Bien que ce fait paiaisse é v i 
dent, cette encu i ' n'est pas encore r é s o l u e aujourd'hui ; 
dans ces derniers t(!mps, elle fut m ê m e plus a c c e n t u é e 
que jamais . 

Sans entrer dans les d é t a i l s bien connus de l'organisa-
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tion d o n n é e , en 1910, au Service de l 'Agriculture, je rap
pellerai qu'elle prévoya i t des Agronomes de District ci de 
Zone; des Stations expérimentales de Culture et d'Elevage; 
des Vétérinaires, c h a r g é s de surveiller l ' h y g i è n e des ani 
maux domestiques, d ' é t u d i e r les conditions et les possibi
l i t é s de l ' é l e v a g e ; un r é s e a u de Stations météorologiques; 
des Laboratoires pour l 'analyse des terres; m i Laboratoire 
de Bactériologie vétérinaire; enfin, le Jardin Botanique 
d'Eala, c o n s a c r é surtout à l ' é tude et à la mult ipl ication des 
plantes é c o n o m i q u e s , que nous importions en grand n o m 
bre des colonies tropicales é t rangères , avec l'aide des serres 
coloniales de Laeken. L'hydraul ique agricole et la survei l 
lance des foi 'êts étaient é g a l e m e n t prév ues. 

Tous ces projets ne purent être exécuté s en total i té , car , 
deux ans plus tard, les ressources du Trésor b a i s s è r e n t 
dans de fortes proportions et les crédits de l 'Agricidture 
subirent une large amputation. 

Malgré ces r é d u c t i o n s , le Congo belge a p o s s é d é , depuis 
vingt ans, une organisation agricole plus c o m p l è t e et d'ac
tion beaucoup plus é t e n d u e que celle des Colonies voisines. 

ClNQUIÈiVrE P H A S E 

L E S STATIONS E X P E R I M E N T A L E S E T L A R E G I E 
DES PLANTATIONS. 

Les exploitations agricoles dir igées par une Adminis tra
tion publique ne doivent pas n é c e s s a i r e m e n t aboutir à 
des pertes, mais , cependant, elles soldent en déf ic i t dans 
la plupart des cas, m ê m e dans les entreprises dont les par
ticuliers retirent, au contraire, de s é r i e u x b é n é f i c e s . Les 
pertes d'une exploitation officielle sont d'ailleurs souvent 
amoindries, ou c a c h é e s , soit parce qu'on n'y fait pas 
d'amortissement, soit parce que l'influence de l'Etat leur 
assure des avantages directs ou indirects et, notamment, 
une m a i n - d ' œ u v r e plus abondante ou plus stable. 

Aussi, les coloniaux belges qui s ' intéressaient à l 'agri-
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culture u'ont-ils g u è r e accordé d'altenl ion, dans les d é b u t s , 
a u \ résu l ta ts de nos qualrc plantafions expérimentales 
proi'lies de Stanley ville : dès que nous annoncions lui prix 
de revient favorable, on nous réj)()iulait que nous le 
tievions aux faveurs (wccptionnelles dotit nous jouissions. 

C'est d'aboid afin d'évi lc i ' cet argiiitieni q u e les ( |ua(i(' 
plantations furent soumises à une oiganisalion sy)éciale, 
une IW'iiie, Icnant un(> c o m p t a b i l i t é c o n q ) l è t c , si;mblable à 
cvWv d'une exploilalioii p i i x é c . 

Mais la créat ion de la V\é(jie des l'Ianiaiions e.r])érinien-
toles de la Cudonie (Mil e n c o r e un auti'c motif : elb; (MU pour 
b u l d'assurei' que ces plantations fussent d ir igées ])ar lui 
persoiuiel conipéieal et surlout par un personnel staltle. 

Le r é g i m e o ï d i i i a i i c du prisounel de l'I^lat ne convient 
nullement à ce geiuc d'ex|)loitations. Les agerds de l'Elat 
soni e n g a g é s d'après un Statut <pii leur assuic des avan
tages souveid, incomjjatil)lcs avec une exploitation éconf)-
m i ( p i e . I l est, par e\emt)le, l i é s diff ici le d ' é l iminer un élé
ment peu satisfaisant c l presciiic impossible tie r é c o m p e n -
sei- comme il convieid !(>s é lé inei i l s de val(Mir. D'aiili e pari , 
il es! arr ivé maintes fois de voir confier la direction à des 
agents absolument i n c o m p é t e n i s , mais dont l'Etat n'avait 
pas d'emploi ai l lcuis . I l est arrivé qu'un ageid très e x p é -
l'iiiienté en l'ait d ' é l e v a g e , mais totalement ignorant en 
mal ière de [)laidalion. s(> ti'ou\'àt d é s i g n é du Jnnr au lende
main poui- d i r i g e r une plantation de c a o ï i l c h o u c . O r , diri
g e r une [)lan(ation <'st un mét ier qui exige plusieurs 
a n n é e s d'apprentissage. 

L' ins tabi l i té de ces agents fut (•()nq»lèl<< à certaines épo
q u e s , soit parce qu'on les désignait j x M i r d'antres fonctions 
nrucntes, soit ])arce (pie le Slatiil leur perniellait de partir 
en c o n g é à jour f i \ ( \ rriènie si aucune personne conij^é-
tente ne pouvait les l'cmplacer. Dans u n e e\])loitation de 
ce g e m ( > , i l faudrait q u e rinlér("t de la plantation ] )r imàt 
toujours les (convenances du personnel. 

Ces raisons et d'autres nous ont fail inettre e n Rés ic les 
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plantations de l 'E ta l ; elles sont e n t r é e s , depuis lors , dans 
une p é r i o d e de p r o g r è s rapides. Noiis avons pu leur don
ner un é q u i p e m e n t et un personnel satisfaisants et leur 
assurer une marche idile à l 'agriculture de la Colonie . 

Je ne fais que signaler, ici , que cel le cn^ation fut cepen
dant m a l com[)rise et assez mal r e ç u e en Afrique. O n la 
classa du coup comme n'étant plus un organisme d'Etat 
et ne mcri tani plus ra[)pui des a u t o r i t é s ; nous e û m e s et 
nous avons encore, quelque mal à redresser cette situation. 

Ces plantations e x p é r i m e i d a l e s ont, aujourd'hui , plus 
de 2,000 lieclares de peuplements d'Hévéas, ca f é i er s , 
cacaoyers et palmiers Elaëis. El les p o s s è d e n t trois usines à 
vapeur, pour le IraitemenI de leurs produits. Au temps o ù 
les prix de vente é l a i e n i normaux, elles dormaient \m 
b é n é f i c e anmicl qui atteignait, en certaines a i m é e s , deux 
milli(jns de francs. Au jourd'hui , tout comme les exploita
tions priv(''es, elles soni sous l'influcTice de la crise, mais 
ce n'est pas une laison pour nier leur inlérèl . 

L a culture la plus atteinte est é v i d e m m e n t celle de 
VHévéa. Nos arbres provenaient en grande partie des pre
m i è r e s graines i m p o r t é e s an Congo et qui appartenaient, 
malheureusement, à ime espèce peu ])roductivc, venant 
du Brési l et qui ne donnait que 200 à 300 kilos de caout
chouc par heclarc. .Nous travailhms à les remplacer par 
des var i é t é s nou\el les , i iaidemcnt productives, les unes 
i m p o r t é e s d 'ExIrême-Or ien t , les autres, encore plus inté
ressantes, provenant de s é l e c l i o n s o p é n k ' s sur place, dans 
une station de sélection, dont les l'ésultats sont remar
quables, s iuioul pour le caovdchouc cl pour VFIaëis et 
déjà fort inté i 'cssanis pour le c a f é el le cacao. 

Les raisons qui nous ont por té s à mellrc en R é g i e les 
plantations e x p é r i m e n t a l e s nous ont fait appliquer, dans 
la suite et poui' quelques a n n é e s , luie mesure identique 
aux autres stations agricoles de l a Colonie, notamment 
aux stations c h a r g é e s de la s é l e c t i o n et de la mult ipl ica
tion des graines de coton, ainsi qu'aux stations d ' é l e v a g e , 
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qui entretiennent 4,200 b o v i d é s , 25 chevaux, 900 moutons, 
140 c h è v r e s , 300 porcs de races e u r o p é e n n e s , pures ou 
cro i sées avec des races i n d i g è n e s el 130 é l é p h a n t s . 

L e Jardin Botanique d 'Eala , le Jardin d'Essais et les é l e 
vages qui lu i sont a n n e x é s sont é g a l e m e n t mis en R é g i e , 
c 'est -à-dire que la Rég ie des Plantations tient la compta
b i l i t é de leurs d é p e n s e s . 

E a l a , créé en 1905, n'a que vingt-sept ans d'existence. 
C'est donc un des plus jeunes parmi les Jard ins botaniques 
des tropiques et l'on ne peut song-er à le comparer à 
Buitenzorg, vieux de deux cents ans. 

Au point de vue de l 'agriculture, Eala n'intervient plus 
g u è r e . Les e x p é r i e n c e s se font dans les Plantations expér i 
mentales et dans les Stations de sé lect ion el d ' e x p é r i m e n 
tation, disséminck's dans les quatre provinces de la Colo
nie. Nous tenons le Jard in d'Eala en ré serve pour y 
installer des laboratoires scientifiquement é q u i p é s . C'est 
luie Station de Stage, o ù les agronomes visitant pour la 
p r e m i è r e fois la Colonie viemunU se famil iariser avec la 
flore congolaise. Mais leur formation technique devrait se 
faire siutout dans les Plantations e x p é r i m e n t a l e s de C u l 
ture et d ' É l e v a g e et dans les Stat ions de S é l e c t i o n . 

SIXIÈME P H A S E 

L E D E V E L O P P E M E N T DE L ' A G R I C U L T U R E INDIGENE. 

Vers 1912, les recettes du T r é s o r et des S o c i é t é s pr ivées , 
provenant du produit des caoutchoutiers sauvages, accu
saient des r(!ductions c o n s i d é r a b l e s . D'autre part, les colo
niaux belges n'avaient plus aucime confiance dans les 
pianlaiions. Celles-ci , disait-on, ne produiraient jamais 
r ien . 

E t l'on se tourna vers l 'agriculture i ru i igène , en invo
quant les p r o g r è s remarquables accomplis par cette agri-
culure , dans certaines Cohmics é t rangères . L'Uganda, le 
Soudan, le Mozambique a n n o n ç a i e n t des réco l t e s impor-
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tantes de coton; la C ô t e d'Or exportait des q u a n t i t é s crois
santes et c o n s i d é r a b l e s de cacao provenant exelusiv(>menl 
de cultures i i u l i g è n e s . On invita la Direction de l 'Agricul
ture à suivre ces exemples, bien (ju'il existât des d i f f é 
rences profondes entre ces populations é t r a n g è r e s et les 
i n d i g è n e s du Congo belge. 

L a guerre é c l a t a . . . Le Congo devait se suff ire à lui-
m ê m e et ravitailler ses troupes sur la front ière orientale. 
On d é v e l o p p a la culture du riz dans la r é g i o n de Stan-
leyville-Pontliierx ille; des essais de culture du coton réus
sirent clans les villages du M a n i é m a et du S a n k i u u . 

C'é ta ient d é j à les débuts d'un déve lo j ) i ) ement agricole 
i i u l i g è n e ; mais comment porter ce déve lo | )penienc à ime 
imporl;uice telle qu'i l pût influencei' s é i i e u s e m e n t la 
p r o s p é r i t é d e la C>olonie et siM'vir de base à l'extension du 
conuiierce.'* 

•l'eus recours au moyeu e m p l o y é p r é c é d e n m u ' i d pour 
c o m i a î t r e l a c u l t i u ' e du c a o u t c h o u c . \ ma demande, 
M. I l e n k i n , qui é ta i t e n c o r e Ministre des ('olonies, m'en
voya en m i s s i o n en Afrique, ] ) O u r é tudier , dans les Colo
nies é f i a n g è r e s , par (]uelles m é t h o d e s les Anglais et les 
l 'oi'lugais avaient réussi à va incre l'inertie naturelle des 
i n d i g è n e s et à leur faire adopter et dévelopi)er grandement 
des culliu'cs nouvelles. 

L'exemple de l 'Uganda et du Mozambique é ta i t spécia le
ment intéressant , parce que les conditions natiuelles et 
ethnographiques d e ces pays é t a i e n t assez semblables à 
cell(>s du Congo et qu'on y avait imj)lanté la cult iuv du 
coton, produit exportable et de grand d é b o u c h é , .le })us 
constater' que ce p r o g r è s , tians les deux cas, avait été 
d é c l a n c h é par la m é t h o d e des cultures obligntoires, or'dorr-
nées directement ou indirectement par 1'\dministr atiou. 

R e n t r é en Angleterre, fin octobre 1916, j e sounn's nres 
coiu'lirsions au Ministre et à ^ L Denyrr, cpri dir igeait les 
Services de Londres et j 'obt ins , en février' 1917, Tirdro-
diiction, dans la r é g l e m e n t a t i o n congolaise, d'un par'a-
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graphe disant que « les chefferies i n d i g è n e s peuvent être 
» tenues de faire annuellement, dans leur chefferie et au 
» b é n é f i c e exclusif de leurs membres , des travaux de rap-
» port, des cultures v ivrières ou des plantations de pro-
» duits d'exportation ». 

Cette addition éta i t d'importance capitale : tous les pro
grès réalisés depuis quinze ans dans VagricuUure indi
gène du Congo belge reposent sur ces quatre lignes. 

L e texte ci-dessus ne correspond pas exactement aux 
conclusions de m o n e n q u ê t e , mais son application intro
duisit la correction nécessa ire . C e ne sont pas les cheffe
ries, mais bien les contribuables, c 'est-à-dire les individus 
mâles, adultes et valides, qui peuvent être contraints de 
cult iver; d'autre part, l ' e x é c u t i o n de travaux de rapport 
n'était pas comprise dans mon projet. 

Mais, tel qu'i l est, le paragraphe a fait merveil le . Dans 
toute la Colonie, on a pu mettre f in à l' insuffisance des 
cidlures v ivr i ères , supprimer les disettes et développe)' , 
dans de vastes r é g i o n s , la culture du riz, celles du coton et 
du s é s a m e . Le Noir, d'un bout à l'autre de la Colonie, est 
devenu un agriculteur assez actif. 

Ce lu i qui ne c o n n a î t pas les d i f f i c u l t é s de l'Agriculture 
africaine croil a i s é m e n t que de tels progrès sont faciles : 
ne suffit- i l pas d' im ordre, aussit(')t e x é c u t é par l i n d i g è n e ? 

E n fait, malheureusement, entre l'apparition d'un 
r è g l e m e n t et la p o s s i b i l i t é de l'appliquer s é r i e u s e m e n t et 
humainement, il s'intercale de s é r i e u x obstacles. 

Si l'Etat est d é s i r e u x de faire prog-resser les i n d i g è n e s 
au point de vue é c o n o m i q u e , soit pour les mieux alimen
ter, soit poiu' faire a c q u é i i r quelque minuscule richesse 
à ces êtres d é n u é s de tout, ce m ê m e Etat ne peid, ordonner 
de planter que s'il garantit l 'achat de la r é c o l t e . E t de 
cette obligation d é c o u l e n t des c o n s é q u e n c e s de cons idé
rable importance. 

Je n'en citerai qu'un exemple : l'Etat ordonne, dans 
certaines r é g i o n s , de planter du coton. I l doit donc créer 
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des stations nombreuses el fort coûteuses , pour sé lec t ion
ner et multiplier les graines d'une ou de plusieurs variétés, 
qu'i l aura choisies après e x p é r i e n c e s comparatives. (Nous 
avons, au Congo , neuf slatit)ns c o l o n u i è r e s , coûtant 
annuellement deux millions de francs.) 

Mais, de plus, il doit fain^ acheter ce c o l o n e l , au besoin, 
faute d'amateurs, l'aciieter l u i - m ê m e . Or, c(<l achat exige 
le d é b o u r s de s o m u R ' s é n o r m e s . Ui(Mi que pour deux ou 
l iois disti'icts de r i ' e l é - U b a u g h i , l'achat p e i d porter s u r 

30 à 40 millions de kilos, repr(''scnlanl, en j)rix normaux, 
30 à 40 mill ions de francs, p lus une d é p e n s e au moins 
é g a l e pour personnel el transports. 

C e n'est pas tout : pour fa ire du colon, i l faut d e nom
breuses usines d ' é g r e n a g c à vapeur. Xous (;n avons une 
centaine; chacune, a v ( T les faux frais et les i m p r é v u s , 
c o û l e plus d'un demi-mil l ion de francs. Tolal : 50 millions 
à immobil iser. P o u r agir sainement, l 'Etat doit p a s s e r 

toute celle entreprise d'achat, d ' égrenagc e l d e vente à 
des Soc ié tés c o t o n n i è r e s , qu\ g éreront mieux que lui . 
Mais comme elles devront employer au l o l a l une ccnlaine 
de mil l ions, il faut leur donner des (laninties (issiiivnt leur 
vie économique. 

Mais eu m ê m e temps surgit le devoir, pour l'Etat, de 
veil ler aux i n t é r ê t s des i n d i g è n e s ; il doit imposer qu'on 
a c h è t e à b o n pr ix , m a l g r é les dislanccs formidables; qn'cm 
a c h è t e et [)aie loyalement; tpic l e transport d e c e s é n o i i n e s 
r é c o l t e s ne charge pas les i n d i g è n e s d'un travail de portage. 
De là , nécess i t é de construire des milliers de k i l omètres 
de roules, de les entretenir, d'y faire (îtablir des centaines 
de camions automobiles, de construire et (r('quiper une 
f lol i l le de bateaux à vapeur et des centaines de kik^mèlres 
de chemin de fer . Au t o l a l , d o n c , i l faut réaliser' rrn é q u i 
pement qui absorbeia des capitaux c o n s i d é i a b l c s . 

E t , m a l g r é ces fortes d é p e n s e s , il suff i t d'une crise 
comme celles que nous avons traversées autrefois el que 
nous traversons aujourd'hui , pour que c e s grandes entre-
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prises entrent en d i f f i c u l t é s et que l'Etat se trouve o b l i g é 
de les soutenir et m ê m e de se substituer à elles temporai
rement. 

E t quand, au pr ix de très grands efforts officiels et pri
ves, tout cet é d i f i c e c o m p l i q u é est enfin mi s sur pied, 
croyez-vous que les d i f f i c u l t é s disparaissent.3 11 n'en est 
rien 

Tous les moyens mis en œ u v r e pour le d é v e l o p p e m e n t 
de l 'agriculture sont chaque j o u r r ( 3 b j c t de critiques et 
d'attaques de la part de personnes d('pourvues de respon-
sai ) i l i tés , mais a r m é e s de vaines théor ie s et qui semblent 
n'avoir qu'vm seul dés i r : d é m o l i r ce qui fut si pén ib l e 
ment réa l i sé , \ o tre vie se passe à combattre; la j)aix et la 
t r a ï u p i i l l i l é nous sont inconnues. 

E n c o r e si nous n'avions qu'une seule culture à déve lop
per et à équiptu-, la tache serait-elle relativem(>nt facile. 
Mais, dans un pays aussi vaste que le Congo, plusi(;urs 
cultures sont inévilabh^s et n('ccssaires : il serait dange-
l'cuN de baser le p i 'ogrès agricole des i n d i g è n e s sur un seul 
produit. 11 fan! donc, à c(Mé du coton, pousser la culture 
du palmier, la culture du riz, etc. 

E l chacune de ces cultures e n t r a î n e des mesures et des 
r é g l e m e n t a t i o n s sp('ciales et la n é c e s s i t é d'y in téres ser les 
capitaux, tout en sauvegardant les droits et les intérêts 
des i n d i g è n e s . 

Si l'on songe qu'en dehors de ces cultures i n d i g è n e s , 
nous avons ii ( încourager et, au besoin, à soutenir les 
entrej)i'ises agric(jles des E u r o p é e n s cl que c'est, en der
nière analyse, de l'effort f inancier de celles-ci et du c(jm-
inerce tpie dépeiid(>nt la prospéi' i té et l'avenii' de la Colo
nie; si Ton songe que les d i f f i c u l t é s matér i e l l e s se dou
blent cluique jour de p r o b l è m e s nouveaux et i m p r é v u s , 
on ne peut m é c o n n a î t r e que la direction de l 'Agi iculture 
est loin d'èire une sin('curc a g r é a b l e . 
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SEPTIÈME P H A S E 
LA S I T U A T I O N C R E E E PAR L A C R I S E . 

,1e n'entrerai pas, ici, dans le détail des conséqrrences 
t r è s gi'aves r é s u l t a n t de la crise actuelle. U n chiffre suf
f i ra : les produits agricoles, comme d'aillein-s les produits 
min iers , ont perdu plus de 50 % de leur valeru'. Cer tains 
prodirits sont descendrrs à 30 de ce qu'ils valaierri il y 
a trois ou quatre ans. 

r*our' l u i p a y s immense, sitiré loin des c ô t e s de la mer, 
et dont les pi'<Klirits doivent donc supporter d e s trarrsports 
de 1,000 à 1,500 ki lonrèlres avarrt d'ar r iver'aux p o i ls m a r i
t imes, celte d é b â c l e des prix prend a i s é m e n t les appar'cnces 
d'une catastrophe. 

.le dis : les appar'cnces, parce que, en fait, n o r r s avons 
pu éviter' c e t t e ca las lr 'ophe , rrroverinarrt rrrre iriler'venlion 
rapide et érrergiqire drr Gouvernement. 

L a crise a mis à deux doigts de la rrrinc lorries nos 
entreprises agricoles, non serrlenienl parce q u e les ])rix 
S(jnl t o r r r l ) é s prescpie à rierr, m a i s arrssi par'ce que les 
banques (pri f i n a n ç a i e n t ces entreprises ont dû r'cslr'eirrdi'e 
et bierrt(')l sup])rimer' toirt c r é d i t . 

L a plirpar l des plantations sont île c r é a t i o n récente ; elles 
sont éc loses après la grr(îr're; leurs perqdenKints sont encori! 
jeunes et de surfaces insirffisaides; elles complaieni sirr' 
l 'appui des banques poirr ti'ouver' les srrpplérneuls de capi-
tarrx qrri leur é ta ierd n é c e s s a i r e s porrr atteindre la périodti 
de pleirre product i(m c l la r é m u n é r a t i o n rror rnaie des capi-
tairx investis. 

I l fallait e m p ê c h e r la ruine des plantations. L a Direction 
g é n é r a l e de l'Agricultrrre obtint, de M. le Ministr'c des 
Colonies , la c r é a t i o n d'un Fonds temporaire de C r é d i t 
agricole, disposant de 30 mi l l ions de fr'ancs; le budget rrou-
veari portera cette somme à 40 mill ions. 
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Presque toutes les entreprises viables, bien s i t u é e s et 
bien é t a b l i e s , ont eu recours à ce créd i t . A l'heure actuelle, 
28 mil l ions ont été p r ê t é s (1) et toutes les entreprises de 
valeur peuvent être c o n s i d é r é e s comme s a u v é e s , c'est-
à-dire comme pourvues du s u p p l é m e n t de capital qui leur 
était indispensable pour supporter la crise jusqu'au retour 
d'une situation normale . 

Le Créd i t agricole n'a d'ailleurs pas suffi : le Ministre 
did y ajouter deux autres interventions : 

L'une abaisse les frais de transport : grâce au fleuve et 
à ses puissants remorqueurs à vapeur, le coût du transport 
d'une toniu;, de Slanleyvi l le à L é o p o l d v i l l c , sur 1,500 kilo
mètres , a p u être rédu i t à un franc par tonne, pour le trajet 
entier. Cette r('>duction entra înera p e u t - ê t r e pour l 'État une 
dépense de l'ordre de 10 à 20 mil l ions. 

Une autre intervention fut néces sa i re pour l'achat du 
coton : les banques ne pouvant plus prê ter aux Soc i é t é s 
c o t o n n i è r e s , l'Etat dut avancer à celles-ci l'argent n é c e s 
saire pour l'achat et le travail de la réco l te . 

Grâce à ces mesures, le désastre qu i m e n a ç a i t l 'agri
culture du Congo belge a pu être é v i t é . 

E s p é r o n s que la C o n f é r e n c e de Lausanne , celle d'Ottawa 
ou celle de Londres a m é l i o r e r o n t b i e n t ô t la situation. 

H U I T I È M E P H A S E 

S A L A R I A T OU C U L T U R E S I N D I V I D U E L L E S . 

Cette crise laissera les entreprises e u r o p é e n n e s affaiblies 
quant au capital, mais beaucoup a m é l i o r é e s et fort assai
nies quant à leur direction ainsi qu'à leur administration. 
Nous savons tous que bien des S o c i é t é s et des colons 
devaient opérer , à ce point de vue, de sér ieuses r é f o r m e s . 
Entretemps, nous avons à préparer les moyens de faire 
progresser l 'agriculture, d è s que la crise s 'at ténuera. 

(1) Ad 15 aoû t 1932, les prê t s consentis par le Fonds temporaire da 
Crédit agricole se montaient à .34 millions de francs pour 88 prê ts . 
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Mais dans que l sens devons-nous orienter l'effort de 
redressement? F a u l - i l chercher les é l é m e n t s de p r o s p é r i t é 
dans l 'agriculture i n d i g è n e ou dans l'agriculture euro-
p(;enne.!* 

E n réal i té , j e ne crois pas qu'on puisse hési ter quant 
à la politique à adopter : il faut d é v e l o p p e r p a r a l l è l e m e n t 
ces deux formes d'agriculli ire. 

Mais si l'on nous dcmai^tlait quelle est celle de ces deux 
formes qui peut exercer l'action la plus féconde sur le 
r e l è v e m e n t é c o n o m i q u e du Congo, i l n'y aurait aucun 
doute quant à la r('>ponse à faire : l 'agricidlure e u r o p é e n n e 
ou de plantation sera la [)liis (efficace et de Ijcaircoup. 

On nous parle sornent, dans les r é i m i o n s agricoles, de 
la fameuse question du salariat. Certains orateurs cra i -
g i u ï n t que le salariat ne s ' é l e n d e au Congo; ils voudraient 
qirc le Noir devienne, en grande m a j o r i t é , u n agriculteur 
ind(';pen(lant, pos sédan i sa ieire, ce qu'ils appclleni un 
n è g r e - p a y s a n . 

(j("llc l l iéor ie esl s éd i i i san l e à divers é g a r d s , mais cpre 
vaid-ellc en r é a l i t é ? 

Examinons la situaiiori du (^ongo à ce poini de \ uc. 
\ o i i s n'y ir-oirxons pas l(>s ])0])ulati(>ns très agi'icoles 

d'anircs colonies Ir'opicales cl moins encore des po])ula-
tions i n d i g è n e s possédant , (>ii bétai l , produits, ^éhiclrl(;s, 
c l c , un a^oir c o n s i d é r a b l e , comme eu ont, par exemple, 
les popnlaiions des Indes. Nos i n d i g è n e s ne possèdent r'ieri; 
l ( M r r in i [ ) écnn ios i t é est c o m p l è l e . 

Piéstdtal : ils ne reço ivent d'ar'gcnt que lorsque les E irro-
pécris iciu' en appoi lent, soit pour acheter leur travail, soit 
pour aclicter Icirrs produits. FJ. ces E u r o p é e n s sont de qrra-
Ir-e espèces : l ' E t a l , les co inmcr 'çants , les exploitanis de 
mines el les planlcirrs. 

Voyons quelle est Timpijr lance relative des deux groupes 
pi'incipaux : les Mines el les Entreprises agricoles el corn-
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merciales. Le major Cayen nous a d o n n é des chiffres , 
dans son Rapport sur la M a i n - d ' œ u v r e , quant aux som
mes a p p o r t é e s annueAlement au Congo par les entre
prises e u r o p é e n n e s , sous forme de salaires, rations, frais 
d ' h y g i è n e et de recrutement. 

Les grandes entreprises industrielles, qui sont surtout des 

entreprises m i n i è r e s , apportent . .' . 550 mil l ions 

Les moyennes entreprises apportent. . . 190 » 

Les petites entreprises apportent . . . 42 » 

Total : 784 mil l ions 

L'Etat emploie environ 100,000 travai l 
leurs, c o m p t é s à 1,000 fr. par homme 
et par an . 100 mil l ions 

Total des salaires, etc. 884 mil l ions 

11 suffit de citer ce chiffre pour convaincre les plus 
i n c r é d u l e s du fait qu'aucune autre somxe de recettes ne 
peut fournir un apport d'argent aussi c o n s i d é r a b l e . 

E n fait, celles des populations congolaises qu i n'ont 
que les produits de leurs é l evages , cultures et cueillettes, 
sont d'une incroyable p a u v r e t é . 

Les é l e v e u r s ou pasteurs sont les plus mal lotis : leur 
revenu par contribuable, c 'est-à-dire par famille, varie 
actuellement entre 20 et 50 francs pa;- an. 

Les tribus qui nkol tent en forêt des produits de cueil
lette et font aussi quelques cultures ont une recette, par 
contribuable, d'environ 50 francs par an. 

R(îcettes bien min imes , en vér i t é . R e p r é s e n t o n s - n o u s 
combien impossible serait la situation d'une grande colo
nie qui devrait à p e r p é t u i t é administrer une population 
aussi indigente. 

^lais la situation é c o n o m i q u e des populations d'un dis-



D U D i : V E L O P P E i M E i \ T UE L A G R I C U L T U R E 29 

t r i c t se I r a n s f o r i n c d è s q u ' y apparaissent quelques en t re 
prises e u r o p é e n n e s m i n i è r e s , agricules o u commerc ia les . 
Les recettes des i n d i g è n e s m o n t e n t a u s s i t ô t r a p i d e m e n t . 

Par exemple , dans le d i s t r i c t de l ' A r u w i m i , sur 80,000 
cont r i l )uab les , l ' a r r i v é e des Hui ler ies d u Congo Belge et de 
quelques p l a n t a i ions e u r o p é e n n e s a p e r m i s à 10,000 i n d i 
g è n e s lie d e v e n i r des o u v r i e r s s a l a r i é s . A eux seuls, ces 
10,000 con t r ibuab le s encaissent 6 ,700,000 f rancs , t and is 
que les 70,000 con t r ibuab les non s a l a r i é s n 'on t e n c a i s s é , 
au to ta l , que 3,280,000 f r a n c s . Donc, le salariat, b i e n q u ' i l 
soit encore f o r i peu i m p o r t a n t (un h o m m e s a l a r i é sur 
h u i t ) , l'ail c cpcndan l m o u l e r le revenu t o t a l des i n d i g - è n e s 
d u d i s i r i c t à 10 m i l l i o n s de f rancs cl le r evenu , par c o n t r i 
buable, à 125 francs, alors que c e l u i - c i ne serail pas 
m ê m e île 50 f r ancs si le d i s i r i c t n 'avai t aucune en t rep i ise 
e u r o p é e m i e . 

A u l r c cven ip l c : Dans le i l i s l r i c l d u Bas-LJelé, c o m p t a n t 
104,000 con t r ibuab le s , on t rouve 17,000 ouvr iers s a l a r i é s 
par les enlrepr ises e u r o p é ( > n n e s . On y l i 'ouve, de p l u s , la 
cul tui 'c d u c o l o n . Les recellcs des i n d i g è n e s ont u n tota l 
de 15 m i l l i o n s , [ i rovenan i des soiuccs suivantes : 

I . Salan,-s (17,000) : 
Salaires et r a t ions 8,772,000 

I I . Non-snlurics (87,000) : 
l 'ahnisics 200,000 
H u i l e de p a l m e 200 ,000 
F ru i t s de p a l m e 150,000 
Ivo i r e 100,000 
Pommes de terre 150,000 
Biz 600,000 
Divers 28 ,000 

1,428,000 
Coton 4 ,800 ,000 . 4 ,800,000 

Frs . 15,000,000 
Revenu mo\en : 144 f r ancs . 
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Les effets de cette p r o s p é r i t é de< i n d i g è n e s sont des p l u s 
favorables : les Noirs o n t a c h e t é pour 17 m i l l i o n s de f r ancs 
au commerce (en u t i l i s a n t aussi im r e l i q u a t de la vente d u 
c o l o n de 1930-1931). De p l u s , ils ont p a y é l ' i m p ô t si f a c i 
lement , que 90 de cet i m p ô t é ta ien t d é j à r e n t r é s à la f i n 
de mars . 

Les quelques personnes qui repoussent le salariat ne 
paraissent pas eonna i i r e ces c h i f f r e s . 

11 doi t en ê t r e de m ê m e de celles qui t r o u v e n t la c u l t u r e 
d u coton peu i n t é r e s s a n t e , parce que, disent-elles, cette 
cullure ne p rocu re à l ' i n d i g è n e , u j j rès d é d u c t i o n de l ' i m 
pôt , que des iccettes m i n i m e s , lelies que 100 f rancs et, 
poin- les plus d i l i g e n i s , 220 à 225 f i a u c s . A i l l e u i s , o n c r i 
t i que la culture du c o l o n parce que le No i r , a p r è s a v o i r 
p a y é son i m p ô l avec le p r o d u i t du co lon , n 'a plus en m a i n s 
que 20, 30 ou 40 f r ancs . 

Remarques b ien é t o n n a n t e s , car sans la recel te prove
nan t du c o l o n , l ' i n d i g è n e n ' au ra i ! m ê m e pas p u j)ayei ' son 
i m p ô t . 

Nous c royons pouAoir affii'iner que t o i d (^xamen sérieiLX 
de la s i tua t ion é c o n o m i q u e des i n d i g è n e s m o n t i e r a que 
le salariat est, p o u r le No i r , la source p r i n c i p a l e ou m ê m e 
un ique , n o n de revemis, mais (Vcxccdeni de revenus, c ' c s l -
à-(lire de prospérité; que le co lon esl, ] )oiu' les Nous sala-
i i('s, une c i d t u r e des plus l ' é n u m é i a l r i c e s e l , e n f i n , tp ie h; 
dé\('lopjK'UUïnl el la m u l t i p l i c a l i o n des p l an l a l i ons e u r o 
p é e n n e s esl, ])our le ( l o n g o el pour l ' i i u l i g è n e l u i - m ê m e , 
le /iieilleur éléi)ient de prixjrès. 

('ela ne vcml pas d i re q u ' i l l'aille n é g l i g e r de; d é v e l o p p e r 
les cu l lu res i n d i v i d u e l l e s des i n d i g è n e s : i l f au t a u 
c o n i r a i i c les var ie r et les é t e n d r e et m ê m e e x p é r i m e n t e r 
à ce po in t de vue la co l l abo ra t i on entre i n d i g è n e s paysans 
el l o u r o p é e n s aci ie leuis el conseil lers. 

E l , e n f i n , ne pas o u b l i e r que tous les e f fo r t s en f a v e u r 
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de la p r o s p é r i t é ag r i co le d u C o n g o é q i i a t o r i a l et de ses 
i n d i g è n e s seront i n o p é r a n t s o u p o u efficaces et que la 
r é m u n é r a t i o n des No i r s restera i n s u f f i s a n t e , si nous n 'o rga
nisons sur le g r a n d b ie f f l u v i a l L é o - S t a n u n t r anspor t 
presque g ra tu i t : no t r e f l o t t i l l e de remorquage nous le 
pe rme t . 
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