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La coopération au développement 

RÉSUMÉ 

Au cours de sa carrière africaine, l'auteur a procédé à des é tu
des approfondies d ' aménagemen t urbain. Ren t r é en Belgique 
en 1960, i l a été a t t aché , en qual i té de chargé de mission, au 
Ministère des Affaires africaines, puis à celui des Affaires é t ran
gères. 

P réa lab lement à la rédact ion du présent travail , i l a é tudié 
les grands principes des programmes de planification dans le 
monde en examinant, en ordre principal, les publications et 
réal isat ions des grands organismes internationaux spécialisés. 
L'analyse s'est poursuivie par l ' é tude de 60 plans de dévelop
pement issus principalement de jeunes nations en voie de déve
loppement, ainsi que par l'examen des moyens dont disposent 
aujourd'hui les pays industr ial isés pour répondre aux demandes 
d'assistance. 

Ces é tudes prél iminaires ont fai t l 'objet d'un rapport, non 
publ ié , que l'auteur a remis aux autor i tés gouvernementales. 

Sur cette base, M. L . H E N R A R D a pu asseoir des principes et 
dégager des méthodes , dont l 'exposé constitue la mat iè re du 
t ravai l . 

Selon l'auteur, les faits révèlent que les jeunes nations ne 
présen ten t que des plans de déve loppement incomplets, dont 
l ' é tude est essentiellement basée sur le déve loppement de villes 
dé j à hyperconcent rées , ainsi que sur des produits de culture 
plus ou moins t ra i tés et dest inés surtout à l 'exportation. Jamais, 
dans ces projets, les centres et les « hors-centres » ne sont liés 
entre eux dans une même planification d'ensemble. Seules sont 
passées en revue les richesses naturelles connues et exploitées. 
Leur bilan est toujours établ i à l ' intérieur des f ront ières pol i t i 
ques des pays, sans in tégra t ion dans les régions naturelles. Les 
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Surveys sont fractionnaires ou sans interconnexion, comme dans 
les domaines de la nutr i t ion, de la santé , de l'agriculture, des 
communications, etc. 

L'auteur se propose, dès lors, d 'énoncer, en les commentant, 
des méthodes intégrées d'investigations préalables aux é tudes de 
planification. Selon lu i , les « clefs » ouvrant la voie au dévelop
pement (santé, nourriture, eau, communications, prospections 
du sol et du sous-sol) doivent faire l 'objet de recherches intégrées 
dans l'espace (par régions naturelles) et liées les unes aux autres 
par séries interdisciplinaires. 

L ' in tégra t ion des possibilités de déve loppement qu'offrent les 
jeunes pays doit ê t re étudiée sur la base d'une « vitalisation 
rurale régionale », couvrant la ou les vallées dans un contexte 
géographique d'ensemble liant centres et hors-centres. 

L'aide aux pays en voie de déve loppement se transformera dès 
lors en un sys tème de relations harmonieuses et s t ruc turées 
entre les pays avancés et les nations jeunes, l'ensemble tendant 
vers un mieux-ê t re social généralisé. 

Dans ce but, l 'expérience de l 'industrialisation de l'Europe 
et des É t a t s -Un i s est à médi te r pour en tirer des enseignements 
pratiques au profi t du déve loppement rapide des pays neufs. 

Parmi ces enseignements, l 'élément fondamental est certes celui 
qui met en évidence que tout progrès social procède avant tout 
de la transformation puis de l 'industrialisation des produits de 
l 'agriculture et de l 'élevage. U n exemple des plus démons t ra t i f s 
est celui du maïs, à partir duquel tout un cycle industriel peut 
être amorcé. 

Dans la dernière partie de son é tude , l'auteur énonce et com
mente les règles économiques dont l 'application s'impose aux 
jeunes pays. I l compare enfin divers organigrammes à part ir 
desquels peuvent être dédui ts une théorie de la croissance et les 
conditions de succès de plans intégrés. 



SAMENVATTING 

Tijdens z i jn Afrikaanse loopbaan bestudeerde de auteur gron
dig de stedebouwkundige vraagstukken. Terug in België, i n 
1960, werd h i j gehecht als Gelastigde aan het Ministerie van 
Afrikaanse Zaken, daarna aan het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 

Voor h i j onderhavig werk opstelde, bestudeerde h i j de grote 
beginselen van de planningprogramma's in de wereld, daarbij 
hoofdzakelijk lettend op de publikaties en verwezenlijkingen 
der grote gespecialiseerde internationale organismen. Daarna 
werden 60 ontwikkelingsplannen, hoofdzakelijk u i t jonge ont
wikkelingslanden, ontleed, een werd nagegaan over welke mid
delen thans de geïndustr ial iseerde landen beschikken om de vra
gen tot bijstand te beantwoorden. 

Deze voorafgaande s tudiën maakten het voorwerp ui t van een 
niet-gepubUceerd verslag, dat de auteur b i j de regeringsover
heden neerlegde. 

Op deze basis heeft de H . L . H E N R A R D gesteund voor het 
bepalen der beginselen en methodes, waarvan de uiteenzetting 
het voorwerp van di t werk uitmaakt. 

Volgens de auteur b l i j k t u i t de feiten dat de jonge naties 
slechts onvolledige ontwikkelingsplannen voorleggen, uitgewerkt 
op basis van de ontwikkeling van steden die reeds te sterk gecon
centreerd z i jn , evenals op min of meer bewerkte cultuurproduk-
ten die vooral voor de uitvoer bestemd z i jn . I n deze ontwerpen z i jn 
nooit de centra en de « buiten-centra » verbonden i n een als geheel 
opgevatte planificatie. Er wordt alleen rekening gehouden met de 
gekende en uitgebate natuurl i jke r i jkdommen. De^balans ervan 
wordt a l t i j d gemaakt binnen de politieke grenzen van het land, 
zonder d i t in te schakelen in natuurl i jke streken. De surveys z i jn 
fragmentair of niet onderling verbonden, zoals voor wat de voe
ding, de gezondheidszorg, de landbouw, de verbindingsmiddelen, 
enz. betreft. 
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De auteur stelt zich dan ook als opgave geïntegreerde methodes 
van onderzoek, die de planningmethodes voorafgaan, te formu
leren en te bespreken. H i j meent dat de « sleutels » die de weg 
naar de ontwikkeling openen (Gezondheidszorg, voeding, water, 
verbindingsmiddelen, grond - en ondergrondonderzoek) moeten 
bestudeerd worden volgens in de ruimte (voor elke natuurl i jke 
streek) geïntegreerde en naar reeksen van wetenschapstakken 
samengeschakelde methodes. 

Het integreren der ontwikkelingsmogelijkheden die de jonge 
landen bieden, moet onderzocht worden op basis van een « regio
nale activering van de landbouw » volgens de vallei of valleiën 
in een samenhangend geografisch kader dat centra en buiten
centra verbindt. 

Aldus kan de bijstand aan de ontwikkelingslanden omgevormd 
worden in een systeem van evenwichtig opgebouwde verhou
dingen tussen gevorderde en jonge naties, die als geheel kunnen 
streven naar een veralgemeend sociaal welzijn. 

Daartoe dient de ervaring, verworven b i j het industrialiseren 
van Europa en de Verenigde Staten, overwogen te worden om er 
de praktische lessen ui t te trekken ten voordele van de ont
wikkelingslanden. 

De belangrijkste van deze lessen is zeker dat elke sociale 
vooruitgang hoofdzakelijk voortvloeit u i t de bewerking, en 
daarna de industrialisatie, van de landbouw en de veeteelt. Een 
der duidelijkste voorbeelden is d i t van de maïs , die aan de basis 
kan liggen van een gehele industr iële cyclus. 

I n het laatse deel van z i jn studie, formuleert en bespreekt 
de auteur de economische r icht l i jnen die door de jonge landen 
dienen gevolgd te worden. Ten slotte vergelijkt h i j verschillende 
organigrammen, waaruit een theorie van de ontwikkeling en de 
voorwaarden voor welslagen van de geïntegreerde plannen kunnen 
afgeleid worden. 



SUMMARY 

During his Afr ican career, the author has worked out various 
managements and plannings of towns and outlying areas. I n 
1960, he was employed on an official mission by the Belgian 
Department of Afr ican Affairs, and later by the Belgian Foreign 
Office. 

The study was made on the basis principles of programmation 
and planning of the main specialized international agencies. 
I t was followed by the study of sixty development plans issued 
chiefly by the Governments of the young nations, as well as of 
the legal procedure of assistance f rom industrialised countries. 

A preHminary report was based exclusively on facts and 
official texts, w i t h the exclusion of any interpretation or personal 
theory. I t has not been published, but i t has been submitted 
to the Belgian Authorities. From the reviously mentioned studies, 
the author has drawn the principles and methods of development 
as they appear under the t i t le ' Cooperation towards develop
ment. Cooperation and planning '. 

The most interesting ideas therin developed are the following : 
Facts indicate that the often incomplete plans of development 

prepared by young nations are based on the increase of already 
overconcentrated towns as well as on more or less processed crops 
intended mainly for export. Never are the ' centres ' and the 
' out lying areas ' connected i n the same general planning. 
I n such plans, only well known and exploited resources are taken 
into account ; unknown resources, which would be the most 
interesting, are lef t out. The balance of wealth is always stroken 
w i t h i n the polit ical boundaries of countries, wi thout being 
integrated into the natural region. Surveys are fractional and 
not interconnected as should be, for instance, nut r i t ion and 
health, labor and social data, agriculture and communications, 
etc... 
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The suggestions made by the author mainly concern the 
integrated methods of investigation, previous to planning studies. 
The five preliminary , keys ' are health, nutr i t ion, water pohcy, 
communications, soil and subsoil prospections. Those elements 
are to be studied on a general basis and in ' inter-disciplinary 
series '. The integration of possibilities is examined wi th in the 
prospect of the , vitalisation ' of rural areas, covering the valley(s) 
in their geographical uni ty, thus l inking up centres and out lying 
areas. 

Through the notion of valley or area i t is easy to proceed f rom 
concentrated bi-lateralism to a multi-nationalism of several 
countries sponsored by the great international agencies, the 
action of which should be more closely coordinated. Only thus 
could tecnical and financial assistances be turned into mutual 
relations between old and young continents, as well as old and 
new countries. 

The general result produced by such a method would be an 
organized and integrated cooperation striving harmoniously 
towards an improvement of social promotion. The experience in 
industrialization of Europe and the United States is to be used 
and amplified to the speedy benefit of the young countries. 
Social progress is the result of conversion followed by the in 
dustrialization of agricultural and stock-farming products, 
keeping pace w i t h industries meeting the new internal needs. 
Agriculture must precede all sound industrialization. Maize is 
a typical instance of a product that can be industriahzed. 

I n the last part of his work, the author formulates economic 
rules, especially designed for the young nations and drawns up 
comparative organigrammes particularly aiming at expansion, 
as well as a theory of growth together w i th the conditions of 
success for integrated plans. 



T I T R E P R E M I E R 

AVANT-PROPOS 

C H A P I T R E P R E M I E R 

Réflexions et préliminaires 

Les grandes théories économiques que nous qualifions de mo
dernes sont nées, en ordre principal, au X I s i è c l e avec l 'avène
ment du machinisme dans la vie sociale. Ces théories ont répondu 
à des besoins d 'évolut ion que le monde connaissait alors, besoins 
engendrés par un déroulement de faits sociaux précis en rapport 
direct avec l 'époque et le cadre de l'Europe. 

Depuis 1960, l ' émancipa t ion des peuples anciennement « colo
nisés » exige, sinon des réformes, de profondes adaptations aux 
contingences nouvelles. Cette nécessité de repenser les problè
mes est bien plus impérieuse aujourd 'hui qu'au siècle dernier. 

Pour s'en convaincre, i l suffit de songer au chiffre absolu des 
populations qui viennent soudainement de prendre conscience 
de leur existence en m ê m e temps que de l ' immensi té de leurs 
besoins. 

U n appel mondial vers un mieux-ê t re universel rend indispen
sable un élargissement des liens qui unissent entre eux les aspects 
divers des sciences modernes et l 'application de synthèses inter
continentales pour créer des dialogues nouveaux de coordina
tion. 

En raison de l'ampleur m ê m e des programmes posés, les coor
dinations procéderont des analyses faites et d 'é tudes où plusieurs 
disciplines devront trouver les places qui leur conviennent dans les 
planifications des déve loppements harmonisés . 
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Toutes les sciences neuves, issues des progrès caractér isant 
le vertigineux XX<^ siècle, adoptent des méthodes de t ravai l 
opposées, relevant de la théorie pure ou de la mé thode expéri
mentale. Malgré cela, des progrès énormes, tant dans le domaine 
de la physique nucléaire que dans celui de l 'électronique, sont 
journellement enregistrés. Les principes de recherches restent 
inspirés de méthodes ou de points de dépa r t d iamét ra lement 
opposés, de D E S C A R T E S OU de N E W T O N , de C O M T E ou d ' E i N S T E i N . 

Si ces deux sources de progrès, le raisonnement théor ique et 
l'enseignement tiré de la pratique, .semblent opposés, i l n'en est 
pas moins vrai que les deux méthodes sont employées et que 
toutes deux sont génératr ices de développements féconds. 

En 1925, une voiture automobile étai t l'apanage du fils du 
châtelain ; elle pouvait ê t re en t iè rement mon tée par une seule 
équipe d'ouvriers. Les besoins et les rendements ont m o n t r é 
depuis qu ' i l fallait recourir à des nouvelles méthodes pour faire 
évoluer la production face aux contingences. Des é tudes menées 
à part ir d'observations et d'estimations ont bouleversé les pra
tiques de l 'époque en conduisant à l 'adoption de centralisations 
et de spécialisations poussées tout en amplifiant les relations 
entre les éléments et les groupes d 'é léments . 

Des organisations nouvelles et révolut ionnaires ont été mises 
au point, les travaux en chaîne sont nés, accompagnés d'un 
emploi plus judicieux de la m a i n - d ' œ u v r e et b ientôt d'une 
émancipa t ion sociale, tandis que, paral lè lement , le progrès 
d'une science n'est rendu possible qu'en associant à celle-ci 
les découver tes d'une autre, les derniers développements d'une 
troisième et ainsi de suite. 

Sous l'angle de l 'économie qui redevient plus que jamais 
politique, on assiste dans chaque pays à des recherches de solu
tion et à des tentatives d'adaptation. Des associations d ' in té rê t s 
voient le jour, et la créat ion d 'un Bénélux par exemple, reposant 
davantage sur la géographie physique, illustre l ' idée de centra
lisation d ' in térê ts . De pays associés et de leurs limites politiques 
juxtaposées on est conduit au regroupement en régions naturelles, 
Les mises en valeur, pour être valables, doivent s'effectuer à 
partir de la région naturelle ou de la vallée. Ces limites et leurs 
groupements sont beaucoup plus proches de la réali té que celles, 
trop capricieuses, des f ront ières politiques qui ne répondent plus 
aux nécessités de l'heure. 
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Du concept Bénélux, on passe à celui de l'Europe et le temps 
n'est plus éloigné où se créeront des dialogues intercontinentaux. 
D é j à ils s 'ébauchent . L'association de l'Europe et de l 'Outre-
Mer pourrait représenter une force considérable qui constitue
rait un gage de paix et une grande é t ape sur la voie d'un mieux-
être mondial. Mais ces dialogues ne peuvent plus s 'ébaucher sans 
coordination et dans l ' improvisation, suivant les affinités des 
personnages en présence, les in térê ts trop particuliers et les 
besoins les plus urgents du moment. En d'autres termes, la 
science des investissements basée sur l 'expérience et l 'évolu
t ion, doit s 'élaborer. Qu'on le veuille ou non, les pays industria-
sés ou certains d'entre eux, ne peuvent, sous peine d 'é touffer à 
plus ou moins longue échéance, s 'équiper et se moderniser sans 
se soucier des besoins d ' équ ipement de l'Outre-Mer. La nécessité 
de recourir à des dialogues, admise par la force des choses, i l 
est temps que soient définies le grandes lignes de méthodes 
basées sur les théories ou sur les pratiques nouvelles des inves
tissements, qui ne sont plus ceux de 1925 ni des cinquante der
nières années. Durant cette dernière décennie, la mé thode a toujours 
été d i f féremment nommée, mais les qualifications s'inspiraient 
des concepts d'« aide » ou d'« assistance », pour ne pas dire 
« cadeaux ». 

La politique de r « aide-cadeau » est toujours assimilée à 
l 'ère colonialiste. Ces temps sont révolus, car le paternalisme 
lui-même est te in té de colonialisme. I l serait certainement 
qualifié aujourd'hui de « néo-colonialisme » s'il é ta i t érigé en 
sys tème de réponses aux demandes formulées par les pays jeunes. 
Cela é t an t , les aides et assistances doivent céder le pas aux coor
dinations et, à cette expression, associer tout naturellement celle 
des richesses et des développements . Ces postulats établis , 
i l faut se persuader qu'un mieux-ê t re mondial doit découler de 
l'organisation d 'é léments économiques et d 'é léments sociaux, 
conjugués à ceux que les développements raisonnés des techniques 
modernes peuvent apporter dans leurs applications pratiques. 
La planification des développements et des investissements est 
un moyen moderne de promouvoir cette coordination, i^) 

(•) AusTRUY, S. : « L'investissement intéresse les différentes sciences sociales 
» puisqu'il conditionne avec la croissance économique le sens même de l 'évo-
» lution des Sociétés. Autant qu'un problème technique, il est « le lien entre 
» le passé et l'avenir qui répond à notre besoin foncier de durée » [1]. 
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Le mieux-ê t re doit, pour ne pas se confondre avec le cadeau, 
être réciproque et valable pour les deux pays qui engagent 
un dialogue. C 'est ainsi que prend naissance le concept de la 
rentabi l i té réciprociue entre les pays jeunes et les pays dévelop
pés, grâce à la planification dans les nations neuves et à une 
adaptation de l 'industrie dans les vieux pays. 

En partant de principes expér imentaux , i l est possible d'obser
ver les actions et les réact ions qui s 'opèrent au sein des pays 
jeunes à la recherche de capitaux frais, par le truchement de 
l ' Information, science du X X ^ siècle. On peut pareillement 
observer les règles suivies par les vieux pays qui répondent aux 
appels par les moyens adéqua t s . Les résul ta ts enregistrés sont des 
sources de renseignements dont i l n'est pas permis de sous-
estimer la valeur. Si certains pays prolongent leurs dialogues 
avec leurs ex-colonies, en faisant appel à des relations réno
vées et adap tées aux contingences nouvelles, i l en est d'autres, 
par contre, qui sont privés depuis longtemps de leurs possessions 
d'outre-mer ou qui n'en ont jamais eu. Ces pays sont loin d 'ê t re 
distancés dans les relations avec l'Outre-Mer. Bien au contraire, 
ils se sont adap tés et organisés en conséquence. 

Les mécanismes de croissance des pays du Tiers-Monde con
naissent un déve loppement accéléré et les problèmes qui s'y 
posent n'ont que peu d'analogie avec ceux que connaissent et 
résolvent les méthodes classiques en vigueur dans l'Europe et 
les « Nouvelles Europes » {^). 

C 'est pourquoi, pendant un certain temps encore, i l sera pré
férable de baser les systèmes de réponses de l'Occident sur 
l'observation de phénomènes vécus, un peu à la façon de 
N E W T O N OU de C O M T E . 

On pourra ainsi énoncer les premières lois valables d'une 
science humaine rénovée : celle des investissements Outre-Mer, 
destinés à promouvoir un mieux-ê t re mondial. 

* 
* * 

La présente é tude , qui se veut basée sur l 'expérience, a débu té 
par l'examen des ouvrages généraux édités par les grands orga
nismes européens ou internationaux spécialisés. L'hypercon-
centration des villes jeunes é t an t un mal caractér is t ique, on a 

(') Appellation reprise de F . P E R R O U X . 
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étudié la législation française en mat iè re de déconcent ra t ion des 
villes industrielles, qui pose une certaine analogie de remèdes 
possibles par la confection de plans d ' aménagemen t rég ionaux [9]*. 

L'examen de ces bases te rminé , on s'est a t t a c h é à é tudier les 
actes officiels accomplis, à travers leurs publications, par la p lu
part des pays chercheurs de capitaux (^). 

Les investigations ne se sont pas l imitées aux seuls pays deman
deurs appartenant au Tiers-Monde, d'ailleurs les plus nombreux, 
mais, par extension, à tous les pays riches ou pauvres qui, par 
n'importe quels moyens, cherchent à s'attirer de l'argent frais, 
des idées et des méthodes nouvelles, en vue d'obtenir une pro
motion sociale (^). 

Réc iproquement la réponse à ces appels, de la part de pays 
dits industriellement avancés , a fa i t l 'objet d 'un examen attentif. 
Par une mé thode d'analyse inverse, on s'est efforcé de passer 
en revue les actes officiels, textes légaux ou politiques, des pays 
qui r éponden t aux demandes de l'Outre-Mer. On a dressé un 
parallèle entre les différentes mé thodes employées par les pays 
européens (̂ ) et les répercussions, outre-mer, de ces actions 
européennes en faveur des investissements. 

De ces actions et réact ions agissant, ou cherchant à faire agir 
les anciens et nouveaux continents entre eux, une théorie de 
croissance peut être dédui te . Elle conjugue tous les éléments 
susceptibles de composer un plan de développement harmoni
sé. L ' é tude sur la planification n'est pas centrée spécialement 
sur tel ou tel pays d'Asie ou d 'Afrique, mais ambitionne, au 
contraire, de ranger en sys tème de croissance les données géné
rales qui fatalement se retrouvent dans tous les pays jeunes à 
des degrés ou des intensi tés variables. 

Les applications pratiques dans les pays déterminés ou les 
politiques feront ressortir les circonstances part icul ières et les 
contingences locales, les plans-programmes d ' aménagemen t en 
retireront des solutions originales qui, dans chaque pays jeune, 
se feront jour, face aux richesses ou aux possibilités carac té
ristiques de chacun. 

* Les chiffres entre [ J renvoient à la bibliographie in fine. 
(1) Voir p. 167-171. 
(2) C'est ainsi que des plans d'aménagement canadiens ont é té spécialement 

examinés quant aux méthodes employées . 
{̂ ) L e mot « européen » doit être pris dans le sens d'Europe et « Nouvelles 

Europes ». 



C H A P I T R E I I 

Introduction et synthèse 

Les pays jeunes souffrent le plus souvent d'une économie 
faible due en grande partie au peu de diversi té de leurs produits 
t ra i tés pour l 'exportation. Para l lè lement , ces mêmes pays pos
sèdent t rès peu, s'ils n'en sont ent ièrement dépourvus , d'indus
tries de transformations de produits destinés à leur consom
mation interne. 

Les brochures éditées par eux permettent de constater que, 
pour porter remède à ce sous-développement , les pays jeunes, 
surtout s'ils sont dynamiques, cherchent, en publiant des plans-
programmes de mise en valeur, à attirer des investissements 
publics et privés pour arriver à diversifier leur économie et ainsi 
multiplier et répar t i r les emplois et les gains. 

Ces investissements se traduiront sur place par de grands 
travaux, à l'échelle nationale, puis offr i ront aux capitaux du 
secteur pr ivé d ' in téressants débouchés. L'ensemble de ce « com
plexe d'investissement » est fonction du plan de déve loppement 
du pays. Presque toujours, le plan, confronté avec un pays i m 
mense, concentre ces efforts au dépa r t des villes. Rarement on 
parle des produits du sol ; si l 'on en parle, c'est assez secondai
rement ou pour l 'exportation. Jamais on ne constate une inter
connexion entre les centres et les hors-centres. 

Telle est, b r ièvement exposée, la manière dont les pays jeunes 
envisagent l'appel aux capitaux é t rangers , pour engager et 
amorcer le dialogue. 

L'une des caractér is t iques principales du sous-développe
ment cons ta té est l'absence d'une m a i n - d ' œ u v r e spécialisée. On 
remarque de même la carence des recherches appl iquées, des 
outillages et des méthodes . Un remède in i t ia l relativement 
simple vient à l'esprit. I l consiste à dispenser, dans les pays 
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« chercheurs d'investissements », un enseignement métropol i 
tain a d a p t é à leurs besoins spécifiques. U n enseignement basé 
sur la pratique et complété par la théorie indispensable, per
mettrai t la formation rapide de cadres techniques. Les cadres 
de maî t r ise , impor tés de vieux pays, coû ten t t rès cher ; pourtant 
ils se révèlent moins onéreux que l ' improvisation locale. Celle-
ci n'est pas sans danger si elle se généralise à outrance. A ces 
oppositions, i l y a, dans les divers enseignements, une série de 
moyens termes à trouver, à mettre au point pendant plus ou 
moins de temps et toujours en fonction du plan-programme. 

Une troisième idée, conséquente de la précédente , procède de 
la notion de la capaci té de travail du pays jeune. Autrement di t , 
de sa possibilité d'absorber ou de dépenser valablement des 
capitaux d'investissements avec les moyens dont i l dispose, en 
ayant pour objectif final un mieux-ê t re social de la masse. Une 
idée essentielle doit ici faire figure de postulat : l ' i r rupt ion dans 
un pays jeune de capitaux provenant d'aide ou d'assistance ne 
peut en soi constituer une source de revenus et de ressources 
susceptibles d'amener la richesse ou un mieux-êt re sensible 
dans un pays pauvre. L'apport ne sera valable, c 'est-à-dire 
productif, qu'au moment où i l provoquera un excès de travail 
réel, accepté et réalisé par rapport aux besoins. C'est ainsi 
que sera st imulée la formation d'un embryon de capital local, 
qui n'est pas fai t uniquement d'espèces sonnantes et t r ébuchan tes . 

Cette donnée initiale amène une constatation. L'investisse
ment (au sens d'investissement é ta t ique ou d'investissement 
relevant du secteur privé) doit ê t re p ropor t ionné à la possibili
té locale de t ravai l que le pays jeune est disposé à garantir. 
Agir autrement, c 'est-à-dire sans la participation de l 'effort 
et du potentiel local, rendrait tout investissement peu productif, 
éphémère et peu t -ê t re néfas te pour l'avenir. D'ailleurs, la poH-
tique d'aide américaine, après Dien Bien Phu, prouve éloquem-
ment la valeur de la mé thode « appl iquée ». 

C'est pourquoi, outre le plan de développement , le planning 
des grands travaux doit ê t re conçu en fonction du pays auquel 
i l s'applique. Le timing doit ê t re phasé et charpen té , grâce à 
l ' introduction de données relatives à la formation progressive 
et adap t ée des cadres locaux, sortis de la masse rurale, et de son 
améliorat ion dont le premier moteur n'est autre que l'aide 
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rurale appor tée par l'enseignement. A ce stade, c'est grâce au 
dynamisme du pays, à la répar t i t ion des tâches, à la mul t ip l i 
cation des gains et à l'encadrement, qu'un résul ta t économique 
atteindra le domaine social, introduction d'un progrès valable. 

Le dernier aspect de cette synthèse réside dans la durée du 
plan de mise en valeur. Le timing des grands travaux n'est en 
réali té que la matér ia l isa t ion des « leviers de déve loppement » 
que sont les voies et moyens du plan proprement di t . La durée 
est donc fonction directe de la possibilité d'emploi, à bon escient, 
des capitaux et des mises d'investissement. C'est la possibilité 
d'absorption valable des grands investissements. I l est néces
saire que le pays jeune fasse preuve d'une volonté réelle d'élé
vation. Or, cette condition varie d'un pays à l'autre, si bien que 
les crédi ts budgéta i res annuels pourraient ne pas être absorbés en 
fin d'exercice. I l en résulte que l ' é ta lement dans le temps d'un plan 
de développement et celui d'un planning des travaux qui lui 
est associé, varient selon la capaci té et les dispositions du pays 
envisagé. 

Cette donnée revêt i ra d'autant plus d'ampleur que la série 
des chapitres formant les éléments constitutifs d'un plan de déve
loppement, exposent des idées dont la thèse initiale est celle 
d'une mise en valeur s'effectuant à part ir des vallées et non des 
villes. Les villes concentrées à l 'excès auxquelles on surimprime 
des aménagement s industriels accroissent la poussée démogra
phique des grands centres. 

Les expériences européennes montrent que ces méthodes 
sont néfastes et périmées [13]. I l faut décentraliser, surtout dans 
les pays jeunes, et installer les transformations industrielles 
auprès des sources de mat ières , c 'est-à-dire précisément en dehors 
des villes. 

La thèse défendue est celle de la ;( vitalisation rurale » comme 
le moyen idéal de mise en valeur. E n effet, ce ne sont pas les 
villes qui attirent les hommes mais p lu tô t les campagnes qui les 
chassent, faute d 'ê t re mises en valeur. Une harmonie entre 
l 'industrie et l 'habitat rural doit s 'établir , grâce à la mul t ip l i 
cation de petites cités à caractère mi-agricole et mi-industriel 
qui valorisent une région entière. Cette idée fondamentale s'op
pose à celle qui f u t souvent r épandue précédemment . A u x 
centres coûteux et surpeuplés réponda i t alors le vide trop vaste 
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de la brousse. De toute façon, la formule des villes-laboratoires 
comme Brasilia ne peut être généralisée dans tous les pays neufs. 
Non pas que cette expérience, car c'en est une, soit à rejeter a 
prior i , mais i l est certain que le coût de pareils investissements 
les rend exceptionnels. 

Actuellement, i l est de plus en plus impossible au secteur privé 
d'effectuer des apports de capitaux ou de réaliser des mises en 
valeur outre-mer sans que ces projets ne suscitent toute une série 
d'actes de la part du jeune Eta t arr ivé depuis peu à l ' indépen
dance. Les pays jeunes doivent, ne fû t -ce même que d'une ma
nière potestative, of f r i r des garanties, octroyer des avantages 
mais, surtout, accomplir eux-mêmes les premiers actes tangibles 
nés d'un ensemble de projets concrets dest inés à assurer la con
fiance initiale. On assiste, de fai t , à des appels de capitaux 
lancés par des pays jeunes, qui publient des plans de dévelop
pement. Les phases y sont plus ou moins décrites, les résul ta ts 
est imés souvent de manière optimiste et les espoirs sont canalisés 
vers les catégories d'industries souhaitées. Dans ce cas, elles 
mentionnent des industries protégées. Mais i l est rare, sauf 
dans des pays industriellement avancés , que des plannings de 
grands travaux soient publiés, ce qui pourtant annoncerait, 
infiniment mieux que les affirmations solennelles ou gratuites, 
que des é tudes prél iminaires sérieuses ont ouvert la voie aux 
investissements privés. 

U n barrage comme celui d'Assouan, qui fai t de plus en plus 
l 'objet d'une compét i t ion politique entre l 'Est et l'Ouest, 
n'est pas une fin mais un moyen. I l n'est pas une fin que l 'on 
tente de justifier par les résul ta ts escomptés. Mais au contraire, 
i l est un moyen indispensable pour amener une solution au pro
blème de la mise en valeur de la vallée entière. I l est donc sur
tout le résu l ta t d'une é tude qui ouvre in tégra lement une région, 
sous certaines conditions de garantie et de confiance, aux pos
sibilités de mise en valeur rentables pour le secteur privé. 

Ces faits nous conduisent aux problèmes du financement des 
grands travaux. Ces problèmes sont complexes et variés. Sans 
développer davantage ce sujet hautement spécialisé, on peut 
dire que les investissements-clés doivent ê t re publics et que, 
sous cette forme, ils entrent dans des catégories d'investisse
ment b i la té raux d'abord, et mul t i l a t é raux ensuite. Souhaitons 
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l 'élargissement d'investissements effectués par l 'Europe des 
Six dans les pays du Tiers-Monde. Mais, le plus souvent encore, 
i l faut chercher dans le bi latéral isme les exemples rationnelle
ment étudiés au dépar t des vallées : ce f u t le cas du barrage de 
l 'Euphrate. U n accord bilatéral , conclu avec l'Allemagne, f u t 
à la base du plan de mise en valeur de toute la vallée. Ces inves
tissements réglés d'une manière bi latérale — ou plus tard mu l t i 
la térale — doivent avoir essentiellement pour objet des équipe
ments de base susceptibles de rendre possible soit la prospection, 
soit l 'exploitation de richesses locales, soit encore la créat ion des 
infrastructures sanitaires et culturelles qui doteront le peuple 
du pays neuf de la forme physique, intellectuelle et technique 
indispensable à l'amorce d'une période de planification. 

Les grands travaux viendront ensuite, au cours de la période 
de planification et de développement proprement dites. Les 
investissements privés gravitent autour des réal isat ions précé
dentes tout en se l imi tant aux prépara t ions garanties et renta
bles décri tes dans les plans de développement . Ainsi l'expres
sion d'aide aux pays sous-développés doit ê t re en t iè rement 
repensée et, tout d'abord, dans l 'optique occidentale elle-même. 

I l ne s'agit nullement de cadeaux, mais bien d'une coordina
t ion d 'é léments économiques, exigée par des opéra t ions qui , 
pour être valables, doivent être « rentables ». Elles le seront par 
la multiplication des emplois offerts, la créat ion d'une épargne 
locale et par la formation de compétences techniques. 

Inversément , pour les jeunes pays, l'usage d'expressions 
telles que « aide et assistance », exagère les appé t i t s locaux qui 
pourraient décider le blocage des réexpor ta t ions des bénéfices 
normaux, sous p ré tex te que l'aide et ses effets sont acquis aux 
pays bénéficiaires de cadeaux. 

Les idées et les capitaux investis, après avoir produit des 
effets locaux, économiques et sociaux, doivent ê t re rentables. 
L'industrie privée n'est pas une œuvre philantropique et la 
réexpor ta t ion des bénéfices d iminués d'un ré invest issement 
connu et fixé au d é b u t de la période de planification, doit ê t re 
non seulement autorisée mais garantie. I l faut donc, dès l 'o r i 
gine, s'entendre sur le vocabulaire employé et les expressions com
me celles d'aide et assistance ne peuvent être utilisées dans les 
sens actuellement employés. 
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Ces prémisses de saine organisation posées, le cheminement d'un 
timing de grands travaux à travers le plan de développement peut 
être défini. 

Les investissements doivent être propor t ionnés à la perméa
bil i té ou à l'absorption des possibilités locales. Deux mesures de 
capac i té s'imposent dès le débu t . En premier lieu, la mesure de la 
croissance démograph ique et, ensuite, celle des richesses. On 
n'examinera ic i que les courbes démographiques dressées à 
l 'échelle mondiale par souci d'illustrer l'ampleur des nécessités 
et des besoins. Les richesses ne peuvent être connues ou estimées 
qu'en recourant à diverses notions for t imparfaites. Elles sont 
imparfaites parce que, tout d'abord, les uni tés de mesure sont 
impropres ; elles sont un peu les nôtres t ransposées dans d'autres 
parties du monde. Ces mesures appellent, sinon de grandes 
réserves, des adaptations profondes. En outre, beaucoup de 
richesses resteront ignorées du monde si on se borne à ne classer 
que celles exploitées. Or, c'est précisément la connaissance des 
richesses inexploitées et de celles qui sont encore incontrôlées 
qui serait précieuse. 

De ces deux composantes, population-richesse, l 'on dédui ra 
les besoins adap té s aux possibilités, après avoir passé en revue 
tous les domaines de l 'act ivi té et les progrès à réaliser dans un 
temps donné correspondant à une période de planification. 
Cette période sera étalée le plus souvent sur cinq années. Ces 
cinq années sont elles-mêmes composées de 3 à 4 phases diffé
rentes du développement d 'où na î t r a le progrès social. 



T I T R E I I 

LES PRÉLIMINAIRES DE LA PLANIFICATION 

C H A P I T R E P R E M I E R 

Généralités sur la planification des développements 

I l importe d'abord de définir exactement la signification du 
terme « planification générale du développement ». 

L ' é tude de son application et l'association des idées permettent 
de dire que le plan est la représenta t ion conventionnelle d'une 
réalisation ou d'une entreprise future. Mais, en plus d'un sens 
matér ie l assez précis, i l a un sens intellectuel qui reste sous-
jacent. Ainsi, en parlant d'un plan d'usine, on sous-entend, 
bien au delà de la représenta t ion graphique de la construction 
proprement dite, l'existence de réponses à des problèmes de 
situation de services ou de machines, des solutions à des questions 
d'organisation générale, de production et de finances. On parle 
de même d'un plan de bataille, qui, bien plus que le relevé du 
relief ou des positions militaires, sous-entend l'idée d'une mé
thode raisonnée et coordonnée de m a n œ u v r e s guerrières. 

La planification du développement est, au X X ^ siècle, le 
schéma symbolique de l'organisation d 'é léments économiques et 
sociaux qui, avec les possibilités des techniques modernes, sont 
susceptibles d'apporter un mieux-ê t re aux peuples qui , ensemble, 
appliquent ces programmes d 'évolut ion réciproque. Ces relations 
sont bilatérales et, plus tard, elles seront multinationales. 

L 'un des deux pays est industriellement avancé et l'autre est 
à la recherche des moyens pour mettre en valeur ses ressources, 
peu ou imparfaitement, sinon totalement exploitées, voire m ê m e 
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inconnues. Dès lors, le planning des grands travaux est la m a t é -
ralisation, en chiffres, puis en ma té r i aux et surtout en méthodes , 
des éléments à conjuguer pour arriver à la réalisation tangible 
des idées contenues dans le plan de développement . 

Pour rendre plus clair l 'exposé des idées qui vont suivre, le 
planning se déduira au fu r et à mesure des données du plan de 
développement . Dans les cas concrets, l 'expérience prouve que ce 
dernier est an té r ieur à l ' é tude du planning. 

Reprendre point par point tous les postes constitutifs du pro
gramme de développement , les chiffrer, les ranger en méthodes , 
les traduire en hommes, en matér ie l et en formation, organiser 
tous les é léments dans un réseau complet d'application dans le 
temps prévu pour produire le résul ta t social escompté par le 
plan de développement , tout cela constitue la synthèse du plan
ning des grands travaux. En d'autres termes plus imagés, le 
planning est l'outillage indispensable à la réalisation du plan-
programme. 

La planification du déve loppement n'est pas uniquement ré
servée aux pays jeunes, nouvellement indépendants . Bien au 
contraire, tous les pays dynamiques désireux d'atteindre un 
bien-être ou d 'accéder à une phase de développement supé
rieure à celle qu'ils connaissent, font appel à ce sys tème de coor
dination avec un autre pays, plus avancé qu'eux dans le domaine 
qui les intéresse. Ils se hisseront de la sorte à une phase d 'équi
pement ou de progrès rentables pour les deux contractants. 
N'a-t-on pas vu dern ièrement une province canadienne (Le Qué
bec) faire appel en France à des capitaux et des techniques fran
çaises (̂ ) pour réaliser des investissements dans le domaine des 
industries s idérurgiques et dans celui des industries relatives à 
l 'électricité ? La planification est le moyen ordonné et pensé 
de produire davantage et d 'évi ter les gaspillages en équipant , en 
un temps record, avec un minimum de mises de fonds et un ma
x imum de moyens. 

La planification se situe à un degré élevé du pouvoir. Le plus 
souvent, le plan est associé à l ' au tor i té représenta t ive de l ' É t a t . 
A u dépar t , le programme se compose d'une série d ' impéra t i f s 
traduisant les besoins les plus urgents. Ces impéra t i f s varient 
suivant la plus ou moins grande évolut ion du pays considéré. 

(1) E n 1961. 
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Pour les pays dits « sous-développés », la nut r i t ion est, avec 
la santé , le problème de base. 

L 'évolut ion et l 'é ta t de l 'économie suivent de très près cette 
première mise en évidence des besoins, tandis que le domaine 
social, vu ses aspirations, doit obligatoirement se conjuguer avec 
l 'économie. A ces prémisses, i l convient d'ajouter la situation 
de la technique en général , de celle de l'outillage, des méthodes , 
des maté r iaux , de l 'énergie et surtout celle de l'eau, génératr ice 
de toute civilisation. A part ir de ce stade, en possession de ces 
éléments du problème, l'esquisse du plan de déve loppement 
s'assigne des objectifs précis. Généralement , i l s'agit d'une quan
t i té de nourriture à prévoir, en partant de l 'agriculture, pour 
pouvoir faire face aux besoins d'une population connue ou esti
mée. Le deuxième élément est tout aussi essentiel, c'est celui de 
la formation humaine. 

C O N F U C I U S disait dé jà : 

« Si t u fais des plans pour un an, fais du riz ». 
« Si t u fais des plans pour un siècle, instruis des hommes ». 

A côté de ces éléments de base, i l y a les nouvelles structures 
à mettre en place en respectant dé jà l'ordre que les synthèses 
des besoins et aspirations auront défini grâce à la dé te rmina t ion 
des éléments urgents et des éléments prioritaires. 

Ainsi que cela se passe pour tous les plans, et notamment 
pour les plans d'architecte, l'esquisse du projet est d'abord é ta 
blie « en proportion » ; i l faut ensuite la dresser à r « échelle ». 
C'est-à-dire qu ' i l faut harmoniser les différents é léments en les 
précisant . I l faut mobiliser les moyens afin de mesurer les tenants 
et aboutissants de l'ensemble. Des modifications et des adapta
tions sont nécessaires ; elles découlent de synthèses et d'analyses 
connexes à l 'amplification des idées. C'est à ce moment qu'inter
vient la l imi ta t ion définit ive dans le temps. U n plan ne peut 
être de trop courte durée, pas plus qu ' i l ne peut durer trop long
temps. Dans la pratique, on remarque que les plans sont p révus 
pour cinq ans, tandis que les prépara t ions , comme ce f u t le cas 
pour le Plan de Constantine, ne durent pas beaucoup moins de 
deux ans [24]. 

L 'époque actuelle n'est plus propice aux actes des investis-
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seurs isolés d ' i l y a cinquante ans, qui traitaient une richesse 
naturelle dé terminée et unique. Les besoins matér ie ls et moraux 
ont augmen té paral lè lement aux poussées démographiques et 
même plus rapidement qu'elles. Ces besoins sont tels qu ' i l faut 
à présent recourir à des mises en valeur s ' in tégrant les unes aux 
autres et conséquentes les unes des autres par des opérat ions et 
des transformations plus complexes. Des systèmes sont é tudiés , 
ils sont destinés à mobiliser toutes les possibilités et à évi ter tout 
gaspillage. Qu'on le veuille ou non, les investissements vers 
l'outre-mer, effectués en ordre dispersé, n'ont plus cours, pas 
plus que le libéralisme lato sensu, en raison de l'urgence et de la 
méfiance envers les actes qu'accompliront, au sujet des capitaux, 
les pays d'outre-mer indépendan t s depuis peu. Les systèmes 
coordonnés sinon dirigés vont tendre, ou bien à remplacer les 
anciennes mé thodes d'investissement, tout au moins à of f r i r et 
à garantir une rentabi l i té certaine, dans des limites prévues par 
les programmes de développement . I l faut constater que, dans la 
situation actuelle, les appels de capitaux lancés par les pays 
jeunes, en dehors d'un système de réponses occidentales adéqua
tes, ne sont qu'actes proclamatoires et un i l a té raux sans grande 
valeur si le climat de confiance n'existe pas. 

A l 'époque du colonialisme, dans le sys tème paternaliste, 
l'enseignement professionnel a é té dispensé en premier lieu par la 
société exploitante, qui éduqua i t et formait elle-même sa main-
d 'œuvre . Progressivement, cette formation a été rendue à l 'auto
rité responsable de l 'éducat ion de la masse. A l'heure actuelle, la 
formation au niveau de l ' instruction générale a dépassé l 'échelon 
de l'entreprise et est devenue, avec l 'économie générale, l 'un des 
principaux apanages de l 'É t a t . Nous sommes donc dans l 'éco
nomie politique à l 'é ta t pur car, dans le pays considéré, le pater
nalisme a disparu. C'est à la nation que revient le rôle de former 
elle-même les cadres et les élites qui résoudront ses problèmes 
internes dans le cadre de son économie part iculière. Dès lors, la 
planification du déve loppement devient un acte politique résul
tant d'exigences sociales, à rapprocher des moyens offerts par les 
techniques modernes qui devront promouvoir un mieux-ê t re au 
moyen d'une économie sinon dirigée, tout au moins concertée. 

Lorsqu'on parle d 'économie dirigée actuelle et du libéralisme, 
qui n'a plus cours, i l faut bien se placer dans l 'optique des pays 
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pauvres. Plus un pays est sous-développé, plus i l peut a isément 
faire l 'objet de planifications, à condition cependant que ce pays 
soit relativement dynamique, ce qui est souvent le cas. E t les 
planifications auront cours tant que la période de sous-dévelop
pement perdurera. 

Le sys tème des planifications généralisées se dégradera pro
gressivement, en même temps que croî t ra l ' équipement du pays, 
pour ne plus s'appliquer finalement q u ' à telle ou telle branche 
d 'act iv i té , à plus ou moins longue échéance. La publici té des 
actes de l ' É t a t reflétera ces périodes successives avec les moyens 
que permettent les progrès de la technique par ses informations 
spécialisées. Cette science de l ' information, également neuve, 
devra préparer l 'opinion ou faire appel à elle. C'est encore son 
rôle et celui de l ' au tor i té que de demander une aide extér ieure 
pour réaliser telle partie du programme de déve loppement ou 
bien une collaboration intér ieure nécessaire à l 'exécution ou la 
poursuite des objectifs de chacun de ses chapitres (^). 

Si le plan de développement est toujours le fa i t de l ' É t a t , i l 
l'est plus ou moins in tensément selon l'avancement relatif du 
pays et, paral lè lement , la plus ou moins grande présence du sec
teur privé, suivant que l 'économie interne, t he rmomè t r e de l 'évo
lut ion, y est ou non dé jà présente et représentée. 

Lorsqu'un pays est économiquement faible, le dynamisme ne 
peut émaner que de l 'É t a t , que du Chef de l ' É t a t ou de son entou
rage. Dans ce cas, l ' É t a t impose le plan ; c'est ce qui se passe dans 
la ma jor i t é des peuples jeunes et parfois turbulents. Certains de ces 
pays jeunes vont j u squ ' à instaurer le travail obligatoire. 

Par contre, la présence du secteur privé fourni t la preuve de 
l'existence d'une certaine économie locale ; la planification du 
déve loppement reçoit alors une impulsion valable. C'est le cas de 
pays qui, bien que jeunes, excipent dé j à d'un passé garant de 
leur avenir comme, par exemple, la Côte d 'Ivoire ou Madagascar 
[25 et 2]. 

Lorsque le secteur pr ivé devient riche, l ' É t a t approuve, 
recommande, conseille et coordonne ainsi que cela se passe dans 
les Provinces du Canada. Pourtant, le sys tème ne se révèle idéal 

(1) Une idée de publicité devenant une garantie exprimée par l'information 
fut citée par Lord S H A W C R O S S lors d'une conférence à Bruxelles à la Société 
d'Économie politique de Belgique {Cahier 266, décembre 1959). 



L A COOPÉRATION A U D É V E L O P P E M E N T 25 

qu'au moment où l ' É t a t et le secteur pr ivé évoluent conjointe
ment, chacun dans son orbite propre. L ' É t a t travaille au sein 
d'une politique de cadre rationnelle, qui lu i est dictée par les 
nécessités rencontrées par le secteur pr ivé , dans l'accomplisse
ment des actes dynamiques exigés pour que soit respecté le prin
cipe de rentabi l i té . Ainsi, la planification du développement 
part, si l 'on peut dire, d'une sorte d'aide initiale qui, t rès vite, se 
mue en une coordination s'acheminant à son tour vers le stade de 
rentabi l i té . 

Les pays jeunes ne voient généralement pas cette gradation 
dans le fu tur . Ils vivent dans le présent et ne connaissent que 
les besoins du moment, d'ailleurs suffisamment préoccupants . 
Ils assemblent les besoins et les nécessités, les rangent en sys
tèmes et lancent sans attendre des appels à des capitaux d'inves
tissements qui permettront de transformer les mat ières , mu l t i 
pliant de la sorte le t ravai l et les emplois, rendant ainsi possible 
l 'évolution sociale. 

La réali té est un peu plus complexe. Or, i l faut reconnaî t re 
que c'est à ce stade que les pays jeunes font appel aux capitaux, 
sans avoir auparavant posé le problème de l 'évolut ion à partir des 
campagnes et des vallées, mais bien à part ir des villes qui, à leurs 
yeux, constituent l 'é lément at tractif par excellence. En d'autres 
termes, lorsque les pays jeunes ont e n t a m é les contacts menés 
pour bénéficier de capitaux occidentaux, les « plans de dévelop
pement » sont dé j à t racés, alors que les pôles d'attraction ne 
découlent que d 'é léments décr ivant uni la té ra lement les avan
tages et garanties. 

Ces pratiques sont peu fécondes. I l eû t mieux valu, pour les 
pays jeunes, de faire appel dès le d é b u t aux gouvernements 
de pays industrial isés ou à des experts a t t achés à de grandes so
ciétés industrielles. Ainsi, dès le début , des spécialistes auraient 
par t ic ipé aux é tudes de planification. E t cela pour connaî t re le 
fond du problème dans les différentes disciplines et non unique
ment les remèdes préconisés par le plan. D'autre part, les dia
logues entre les jeunes et les vieux pays auraient été échangés dès 
le seuil des é tudes . 

Cette pratique mène à une constatation importante. Seuls les 
pays jeunes qui ont gardé des relations avec leur ex-métropole 
présen ten t des programmes valables et n 'offrant pas de solutions 
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de cont inui té . En effet, en ce qui concerne les pays « qui répon
dent », ils ne se contentent jamais des plans-programmes établ is 
avec leur arrivée ou leur présence dans le pays. Les garanties 
« connexes » a jou tées aux plans les préoccupent assez peu, c'est 
notamment le cas de l'Allemagne. Les pays qui « r éponden t 
valablement » repensent le programme ab origine. L'en
semble du travail est mis au point dans des monographies qui , 
alors seulement, font l 'objet d'accord b i la té raux et, à ce stade, 
les « plans-programmes » ne sont plus publiés. Le programme de 
mise en valeur du Liban par l'ensemble d'un réseau routier en 
fournit un exemple. 

De sorte que, d'une façon ou d'une autre, ce que l 'on appelle 
« l'assistance aux pays sous-développés » revêt toujours la forme 
d'accords b i la té raux . Or, i l serait dans l ' intérêt de tous, tant 
des pays jeunes que des pays vieux, de porter les problèmes 
d'assistance à des échelles multinationales, excluant les particu
larismes (France et C o m m u n a u t é Française) ou les survivances de 
traditions (Angleterre et Commonwealth). La mult inationali-
sation permetterait l'usage de moyens plus é tendus , suivant les 
spécialisations des partenaires, tout en favorisant la rapidi té de 
l 'évolution et partant, la mult ipl ication des gains et des garanties 
pour tous sous l'angle des nations. I l y a un parallélisme certain 
entre la mult ipl ici té des emplois et les gains internes appor tés au 
pays par la planification, tout comme i l y a mult ipl ici té des 
produits et des rentabi l i tés multinationales (^), autrement di t i l 
y a réciprocité à l'échelle des continents. 

On peut dès lors facilement imaginer que plusieurs pays entrent 
en dialogue et organisent des multinationaHsations de problèmes 
de développement . Ces dialogues élargis amènen t des plural i tés 
d ' in térê ts , des multiplications de garanties, des sources de profits 
et de progrès vers un « mieux-êt re » mondial ; on extrapole ainsi, 
avec le temps et les lieux, l'idée initiale des planifications bila
térales. 

Une autre idée de base à exploiter, dès le d é b u t des é tudes , est 
la globalisation des besoins et des réponses. On ne dispose aujour
d'hui que d'un nombre relativement restreint de recherches 

{') Une idée similaire est amplifiée par F . P E R R O U X dans L'Économie du 
XX^'^ siècle sous le concept de Supra-nationalisme (Les Presses Universitaires 
de France, Paris, 1961). 
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sys témat iques ou de classification de por tée pratique et immédia
tement utilisables. La géographie physique, celle des minéraux , 
par exemple, est devenue une spécialisation étudiée de manière 
hautement scientifique, perdant trop souvent la mesure de l 'hom
me et de son milieu. Ses connexions avec la géographie humaine 
restent insufiîsantes. 

C'est d'autant plus regrettable dans les situations qui nous 
occupent vis-à-vis des 4 /5 du monde, que les éléments physiques, 
sociaux et économiques doivent être é tudiés ensemble, autant 
dans les jeunes que dans les vieux pays. Dans chaque groupe doit 
appara î t r e l ' in te rpénét ra t ion des éléments de développement . Les 
é tudes doivent ê t re tirées de plusieurs disciplines. J u s q u ' à pré
sent, les é tudes ont toujours été unitaires et effectuées au dépa r t 
d'une seule discipline. La nut r i t ion et la san té ne peuvent, nulle 
part au monde, ê t re étudiées séparément comme c'est toujours 
le cas, parce que les problèmes sont indissolublement liés. 

Allant plus loin encore dans l 'amplification de l 'idée, pour 
soigner comme pour nourrir, i l faut des communications en géné
ral basées sur des réseaux routiers. Or, qu'on le veuille ou non, 
les routes sont fonction de la présence de l'eau et de son emploi 
comme de sa politique générale. Celle-ci est ex t r êmemen t impor
tante et conditionne toute vie comme toute civilisation. 

Si à ces quatre é léments on ajoute les prospections du sol 
pour l'agriculture et l 'élevage, ainsi que du sous-sol pour les 
produits minéraux , nous aurons les cinq clefs de dépa r t de tout 
développement . Tous ces éléments é t an t liés et réversibles, les 
é tudes doivent ê t re conjointes et susceptibles de fournir des 
données aussi bien que des solutions toujours rangées en « séries » 
et donnant lieu à des monographies régionales complètes . 

Autrement di t , on travaille de manière interdisciplinaire car 
on observe que le même phénomène a toujours des répercussions 
profondes dans des domaines étudiés séparément selon nos d iv i 
sions disciplinaires ('). 

(1) Un langage identique est tenu par le R E T E L L A U R E N T I N qui a dit 
à propos d'observations au Sénégal : 

« L'étude des fréquences comparées de certains signes composant le niveau 
de santé, avec ceux du niveau alimentaire ou du niveau économique par 
exemple, serait une étude passionnante et possible grâce à l'utilisation d'un 
échantil lon identique et de codifications objectives dans les diverses disci
plines d'une enquête socio-économique. L a voie qui s'ouvre devant nous 
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Ainsi les problèmes sont liés et complexes. Le temps n'est plus 
de résoudre l 'un ou l'autre des besoins urgents, mais, au contraire, 
d 'é laborer des synthèses où les in te rpéné t ra t ions doivent ê t re 
décomposées, étudiées puis résolues en fonction d'un tout et, qui 
plus est, d'un tout géographique. 

En d'autres termes, on travaillera sur les bases d'un plan de 
développement régional couvrant l ' intégral i té d'une ou de plu
sieurs vallées apparen tées quelles que soient les limites politiques 
qui balafrent ce cadre naturel. 

Si l 'on veut bien songer que toutes les front ières des jeunes 
É t a t s sont nées de t ra i tés conclus entre les puissances coloniales 
qui, à l 'époque, ne disposaient que de peu d'hommes dans la 
course aux possessions d'outre-mer, on s 'aperçoit que ces t ra i tés 
ont cherché à définir des f ront ières faciles (^), telles fleuves, lacs, 
etc. Or, les fleuv'es ne divisent jamais un pays, mais au contraire 
ils unissent les deux rives d'une même région. Celle-ci, en rive 
gauche ou en rive droite, présente les mêmes populations, allie 
aux mêmes m œ u r s la m ê m e contrée naturelle et les mêmes riches
ses du sol comme du sous-sol. En faire deux pays distincts est une 
hérésie politique qui met la paix, dès l'origine, fortement en péril. 

La multinationalisation du problème du développement per
mettrait de reprendre les é tudes à part ir de bases logiques, celles 
des vallées, dont les lignes de crête constituent les points de 
divisions idéaux. 

L'Occident est, en outre, pa r t agé sur la question des moyens 
à employer et les solutions les meilleures à apporter aux problèmes 
posés par le sous-développement des 4/5 du monde (^). L 'Est ne 
connaî t pas ce complexe et tous les satellites parlent un langage 
standard coordonné et identique où la surenchère n'existe pas. 
D u manque d 'un i té de vues et de coordination entre les parte-

ofïre des perspectives auparavant insoupçonnées et liées sur les relations 
des phénomènes entre eux, s'ils appartiennent à des disciplines d'étude diffé
rentes : démographique, médicale, agricole... Ce type d'étude demande une 
collaboration entre les techniciens de ces disciplines sur les plans technique 
et pratique, qui jusqu'ici, hélas, est un fait tout à fait exceptionnel. » 
(') I l ne faut pas confondre frontière facile et frontière naturelle. Un fleuve 

est une frontière anti-naturelle. 
(̂ ) L . DuRAND-RÉviLLE parle un langage identique dans sa conférence 

« 1961, un tournant pour l'aide économique et financière aux pays en retard de 
développement » (Société royale d'Économie politique de Belgique, novembre 
1961, Cah. 282), 
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naires atlantiques provient certainement l'une des causes du 
retard dans la mise en application des grandes solutions mu l t i 
nationales au problème du développement mondial. 

Pour qu'une région cesse d 'ê t re sous-développée, de grands 
travaux sont nécessaires. Ces travaux traduisent le dynamisme de 
l ' É t a t au cours des différentes phases de réalisation de son plan de 
développement . De même, au moment où les investissements 
récur ren ts vont débuter , des aménagements , conséquences des 
premières et essentielles mises de fonds, devront être effectués en 
un temps donné. 

C'est le rôle du planning des grands travaux, de son organisa-
sation et de son contrôle que de traduire sur le terrain la partie 
spectaculaire du plan. Avant de poser la « première pierre » i l y a, 
ainsi qu'on l'a vu , toute une série de prél iminaires for t impor
tants, pour ne pas dire capitaux, pour être les lignes de chance 
des réussites ul tér ieures. I l y a, de plus, des organisations à 
mettre sur pied, des structures nouvelles à penser et des systèmes 
de contrôle à instaurer. 

I l faut reconnaî t re que, dans le domaine de la confiance envers 
les pays jeunes, si lesplans de déve loppement sont soigneusement 
publiés, leur reflet, ou pour mieux dire leur traduction technique 
sur le terrain, que sont les plannings de grands travaux, ne l'est 
pratiquement jamais. Ils le sont encore moins s'ils font l 'objet 
d'accords b i la té raux , à l'exception toutefois des projets ronflants 
d ' aménagemen t de vastes travaux où d'industries lourdes qui 
s 'avèrent toujours plus politiques qu 'économiques pour la masse. 



CHAPITRE I I 

Mesure des besoins au départ des consommations 

Toute science se caractérise par des définitions, des mesures, des 
théories et des démonstrations qui doivent lui permettre d'abou
tir à un résultat concret. Dans le cas des investissements, i l n'y 
a que peu de principes établis, les théories sont faibles et les 
mesures remplacées par des estimations fort aléatoires. Cette 
science est neuve, en outre, elle se situe à un point de rencontre 
de différentes disciplines où les données sociales, économiques et 
techniques doivent se conjuguer pour arriver à un résultat qui 
est, en l'occurrence, un mieux-être mondial. 

Pour mesurer les besoins d'une nation ou d'un ensemble de 
nations, on a recours, faute de mieux, au revenu annuel par 
habitant. Mais cet élément ne signifie que peu de chose par rap
port à l'ensemble d'un pays si l'on songe que l'immense majorité 
de sa population réside en dehors des villes et vit du produit de 
son agriculture, de sa chasse ou de sa pêche. Toutes les opéra
tions se réduisent à une espèce de troc plus ou moins monnayé. 
Actuellement encore, de nombreuses races de chasseurs viennent 
déposer la nuit dans des villages isolés, des produits de leur chasse 
et repassent la nuit suivante prendre en échange des produits de 
culture. Aucune parole n'est échangée, et ces faits ne sont pas 
isolés. En effet, des coutumes semblables se retrouvent tant en 
Afrique qu'en Asie. 

Dans les villes, les choses évoluent, des cours existent grâce 
aux salaires et aux notions d'ailleurs très nuancées du coût de la 
vie. Mais sitôt franchis les périmètres citadins, on se retrouve 
plongé dans une économie hermétiquement close. D'où i l résulte 
que le revenu par habitant n'est qu'une image virtuelle. 

Dans nos pays, l'habitude est prise de mesurer l'avancement des 
peuples du Tiers-Monde par les quantités comparées d'énergie 
consommées annuellement par habitant. D'autres auteurs le 



1. Classification traditionnelle des pays par le coefficient d'énergie consommée (Tch / h ) 

2. Surfaces relatives à ces mêmes t>ays 
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3. Si on sanctionne ce coefficient en tenonf compte de la formule proposée: 
,6 

on obtient une classification nouvelle d'où on déduit E"cons. >̂  ' 

'^''hab. ^ ^km^ l'avancement réel par groupe: 

Très industrial isés , relotivement développas et pays à «lévelopper 

^ ^ 
Au cercle des pays 

On pourrait généraliser ce système et avoir des mesures communes plus 
valables entre pays ainsi qu'entre jeunes et vieux pays, et ce dans chaque 
particulier mesurant des consommations comme des besoins. 

préc i ses 
domaine 

F i G . 1 et 2. — Exemple d'adaptation des mesures occidentales à celles des jeunes pays à développer. 
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font en équivalence de tonnes d'acier. Si ces mesures sont valables 
dans les pays quadrillés où abondent statistiques et connaissances 
systématiques, parler, pour l'Inde par exemple, d'un coefficient 
d'énergie traduit en tonnes de combustibles (ou de kWh) qualifie 
mal le degré d'évolution locale ou les besoins régionaux d'un 
pays grand comme six fois la France et extrêmement plus peuplé 
qu'elle. Est-il besoin d'ajouter que l'Europe consomme beaucoup 
d'énergie pour son éclairage, son chauffage domestique, voire 
urbain, alors que ces pays favorisés sous cet angle par la nature, 
n'employent l'énergie que comme puissance transformée ? 

D'autre part, le facteur <( d'immensité » des pays ainsi mondia
lement confrontés, est absolument négligé. 

Si on tient compte de cet important facteur, l'échelle classique 
est absolument bouleversée. 

Les éléments repris aux fig. 1 et 2 (ci-contre) sont éloquents à 
ce sujet et montrent que les mesures ne peuvent pas être adaptées 
de façon généralisée ou standardisée à tous les pays quels qu'ils 
soient, comme on le fait jusqu'à présent. L'Amérique par exemple, 
championne de l'avancement relatif, ne l'est plus en densité, elle 
cède la place à la Grande-Bretagne... 

Globalement pourtant et presque à titre de curiosité, ce procédé 
permet de comparer relativement les évolutions à courte échéance 
des divers pays. I l ne mesure ni les richesses, dont seules celles 
connues sont exploitées et touchées par cette méthode. Elle 
permet encore moins de mesurer les besoins multiples et variables 
des pays jeunes en recourant à des coefficients adaptés à des 
contingences que l'on ne retrouve que dans les pays industrialisés, 
pour lesquels d'ailleurs ces mesures ont été mises au point. La 
seule conclusion à tirer, c'est que les 4 /5 du monde vivent en gran
de partie dans une famine presque constante, le dénûment quasi 
absolu et la peur fatalement généralisée tant sur le plan matériel 
que sur le plan moral. 

La lutte pour la vie est telle que la famine et le dénûment doi
vent inéluctablement engendrer des troubles. Les coutumes basées 
sur ces éléments ne peuvent que traduire la peur spirituelle devant 
les maléfices qui détruisent les récoltes, les sacrifices qui conjurent 
le sort, etc. L'intensité de ces croyances est d'autant plus grande 
que celle des besoins est plus élevée. Cette situation est essentiel
lement variable suivant le climat et l'évolution relative. Toutefois, 
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l'intensité, aussi bien sur le plan moral que sur le plan matériel, 
varie toujours en raison directe du chiffre absolu de la population. 

Des pays plus neufs et plus avancés que les pays d'Europe, 
mesurent l'évolution et les besoins, non par un coefficient d'éner
gie, englobant sur un pied d'égalité l'infime consommation domes
tique et celle, énorme, des besoins industriels, mais bien par la 
quantité d'eau alimentaire distribuée annuellement et par habi
tant. Cette idée, est beaucoup plus proche de la réalité, car les 
usines ne traitent pas l'eau à moins qu'elles ne la transforment en 
eau industrielle. Même le nettoyage de la voirie dans les grandes 
villes s'effectue par l'intermédiaire d'un réseau de distribution 
d'eau différent de celui de l'eau potable servant à la distribution 
domestique et alimentaire. Aucun pays jeune ne parle des réseaux 
de distribution d'eau en dehors de quelques grands centres privi
légiés. Remarquons que presque toujours, s'il est mentionné que 
l'eau est distribuée par une régie, le réseau ne s'étend jamais sur 
toute l'étendue du centre considéré. Peut-on parler des mesures 
relatives à la nutrition, si en les évaluant en calories, ces « me
sures » conduisent, de l'avis des services de santé, à des résultats 
diamétralement opposés aux réalités, tant sous l'aspect qualitatif 
que sous l'angle quantitatif ? 

Encore une fois, les mesures qui servent à estimer les besoins 
des pays neufs sont les transcriptions de nos mesures, qui ne 
s'appliquent pas aux pays dits sous-developpés. 

Les mouvements des importations et des exportations, comme 
les variations des chiffres de la population, une fois sanctionnés 
par des droits ou des impôts, serrent de plus près les réalités. Et 
cela bien que les mouvements des marchandises fassent l'objet 
de statistiques passives, qui n'estiment nullement les possibi
lités. Le potentiel n'est pas défini, pas plus d'ailleurs que le 
chiffre des populations actives, même si, par exemple, i l est 
publié par des bureaux de travail. 

En ce qui concerne l'inventaire des richesses, rares sont les 
communes mesures qui renseigneraient valablement sur les 
possibihtés locales. Toutefois, si des sondages ont été faits, ils 
le furent aux frais des grandes sociétés qui se réservent jalouse
ment les fruits d'un labeur souvent ingrat et toujours très long. 

Sur le plan international, i l n'y a pas ou très peu de méthodes 
de classement des richesses et des possibilités. 
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Certains pays jeunes ont déjà réagi. C'est ainsi, par exemple, 
que depuis le plan quinquennal précédent, la Côte d'Ivoire pos
sède un système de classification dit « de géologie appliquée ». 

Actuellement, la C. E. C. A. participe à des recherches et des 
prospections systématiques de ce pays, avec les moyens et les 
méthodes modernes que sont les prospections aéroportées [6]. 

Depuis quelque 75 ans, est née l'idée d'instaurer et de tenir à 
jour, dès les premiers travaux d'installation, des rapports démo
graphiques et ensuite de véritables services d'État-Civil, à partir 
des clans et des villages. Bien que les chiffres soient souvent 
sujets à caution, ils peuvent être assez valables, puisque le chef 
du village perçoit une sorte d'impôt par habitant et ils tendent à 
constituer de plus en plus des données sérieuses, surtout en Afr i 
que. Livrés tels quels, ils permettent de dessiner une courbe de 
croissance assez proche de la réalité [12]. 

En opérant une extrapolation allant jusqu'à la fin du siècle, on 
peut en tirer des enseignements éloquents. 

Ces chiffres montrent que, sans penser à augmenter le standing, 
le seul maintien du standing actuel pose déjà un problème sérieux, 
si l'on songe à l'excédent mondial des naissances sur les décès. 

I l est permis d'amplifier cette méthode et de continuer de cal
culer, de façon relativement précise, le chiffre des consommateurs 
en puissance par continent, jusqu'à l'an 2000. Cette comparaison 
permet de localiser la majorité des masses de population, sauf bien 
entendu cataclysme extraordinaire (Fig. 3). 

Si l'adage « ventre affamé n'a pas d'oreille » est vrai, on peut se 
demander où va le monde, devant le partage inégal des richesses 
connues, si le problème du sous-développement n'est pas rapide
ment résolu. 

L'interprétation de ces chiffres est assez effrayante, comparée 
aux réponses données ces dernières années à l'échelle mondiale. 
Une approximation, d'ailleurs bien hasardeuse, pourrait donner 
les chiffres et l'évolution des moyens que sont, vis-à-vis de ce 
problème, les « réponses » de l'Occident, de l'Atlantique ou du 
monde soviétique. 

Le propos de la présente étude n'est pas de développer uni
quement la question du « financement des réponses », qui n'est 
qu'un aspect du problème, mais, avant de « mobiliser les moyens », 
i l est nécessaire de posséder quelques idées sur l'échelle des va
leurs. 
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FiG. 3. — Diagrammes des populations. 
( G R A T I Ë N , A . : Weltproblem) 

Actuellement, l'Organisation des Nations Unies présente une 
disponibilité d'inscription budgétaire annuelle de l'ordre de 
3 milliards de dollars. I l a été prouvé qu'il y avait peu de « me
sures » satisfaisantes des besoins et, de plus, i l est certain que 
pour l'évaluation d'une relation entre l'investissement et l'accrois
sement du revenu national en pays sous-développé, on se perd en 
conjectures. Toutes les formules sont aléatoires, surtout lorsqu' 
elles comportent des coefficients multiplicateurs absolus. Malgré 
la précarité des estimations et la fatale part des erreurs systéma
tiques, i l est tout de même possible de se faire une idée quelque 
peu précise par les lois énoncées par COLIN CLARK. 

Celui-ci estime que, pour pouvoir augmenter le revenu natio
nal d'une unité, i l faut que les investissements économiques. 
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sociaux et techniques soient quatre fois plus importants. Cette 
loi est, dans une certaine mesure, vérifiée par l'expérience. Le 
plan de Constantine notamment révèle que le chiffre cité par 
CLARK est confirmé par les estimations des résultats du plan, 
telles qu'elles furent publiées en juin 1960 (^). 

Si l'on part de l'idée que l'inscription au budget de l'O. N. U. 
est à peine suffisante pour maintenir et faire face aux besoins 
les plus urgents sans qu'elle ne traduise — comme on peut le 
constater — des résultats valables sur le plan mondial, on pour
rait affirmer avec COLIN CLARK qu'il faut un chiffre d'investis
sement quatre fois supérieur pour obtenir une élévation du revenu 
national global des pays sous-développés. Le chiffre de 3 milliards 
de dollars devrait être multiplié par 4 et s'élever à 12 milliards 
pour produire un résultat quelque peu valable. 

I l y a heu, en outre, de tenir compte de plusieurs facteurs cor
rectifs. La mise en circuit des 12 milliards annuels ne peut s'effec
tuer au hasard et sans plan d'une durée optimum ; cinq années 
sont un minimum. Or, pendant ce temps, les courbes démogra
phiques, que nous nommerons normales, continuent de croître. 
En outre, des investissements et des réinvestissements sont réa
lisés chaque année dans les pays industrialisés pour conserver 
le simple standing par un chiffre voisin de 5 %. La même théorie 
de COLIN CLARK exigera quatre fois plus pour produire un résul
tat et les 5 % vont devenir 20 % en pays à développer. 

Si l'on associe maintenant l'idée de base contenue dans VEnt-
wickltmgshilfe, selon laquelle 50 % des investissements doivent 
être fournis sous forme d'aide tandis que les 50 autres doivent 
être trouvés dans l'économie propre des pays sous-développés [11], 
les 20 % investis deviendront 40 % productifs d'effets. Pour 
fixer la durée globale des investissements dits « d'équipements 
progressifs des pays sous-développés », on pourrait, pour conti
nuer ce raisonnement à la fois précis et aléatoire, tenir compte des 
12 milliards de dollars annuels d'aide externe et d'une somme 
équivalente obtenue par le jeu des parts égales. 

Si l'ensemble des revenus du Tiers-Monde a été chiffré par les 
Nations Unies et représente quelque 100 milliards de dollars 
et si, d'autre part, les 20 % à investir suivent la même proportion 

(') Dans le Rapport général du plan de Constantine (Alger, juin, 1960) — 
au chapitre : le facteur capital et les investissements — le coefficient de capital 
global obtenu est 4,3. 



36 L A COOPÉRATION A U DÉVELOPPEMENT 

interne et externe, le temps nécessaire pour doubler, dans chaque 
pays, les revenus constitutifs des ensembles est un simple calcul 
d'amortissement. Ce calcul montre qu'un résultat serait atteint 
par une période voisine de 30 ans (^). Ce raisonnement est sujet 
à critique car i l est fonction de pourcentages et de coefficients 
presque arbitraires et, surtout, exprimés en nombres entiers. Ces 
chiffres auront donc une forte influence mathématique sur les 
résultats. Cette méthode permet pourtant de se faire une idée de 
la durée et des amphtudes des planifications du développement 
pour trouver une certaine base qui présidera au choix des moyens 
à mettre en œuvre et des proportions à adopter dans les planifi
cations des grands travaux. Pour fixer les idées, on peut dire que 
six plans quinquennaux seront nécessaires pour sortir de la phase 
du sous-développement avec la condition que le plan soit d'une 
saine application. 

(») L . DuRAND-RÉviLLE fait une estimation similaire et arrive au résultat 
de 25 années. 



TITRE I I I 

INVENTAIRE E T CLASSIFICATION DES BESOINS 
DANS L E CADRE DU PLAN 

CHAPITRE PREMIER 

Synthèse générale du plan de développement 

S'il est difficile de « mesurer » les besoins, i l est pourtant rela
tivement simple de les énumérer en partant des premières néces
sités. De même, pour aboutir à un résultat escompté, i l est 
indispensable de proportionner les moyens à mettre en œuvre, 
de les ranger en systèmes coordonnés et de scinder les réalisa
tions en phases successives. 

Le procédé le plus simple est de considérer trois phases succes
sives. Tout d'abord la mise en œuvre, qui se caractérise par les 
besoins de survie ou de subsistance de la population. I l est 
nécessaire d'assurer avant toutes choses le ravitaillement géné
ral et la croissance par un programme agricole. 

La phase suivante peut se résumer par l'idée contenue dans 
l'expression « phase des équipements » des vallées. Les centres 
et hors-centres vont ainsi se trouver coordonnés par le cadre 
naturel de la vallée. Cette seconde phase sera celle des structures 
nouvelles qui seront mises en œuvre pour organiser les innova
tions, les modifications et, par là, une rentabilité prévue pour 
la troisième phase, celle du « plein-emploi ». 

Après cette phase intervient une période transitoire qui pré
parera le nouveau plan de mise en valeur, successeur du premier 
par le jeu des réinvestissements. 

Les besoins de première nécessité, de survie ou de subsistance 
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vont être surtout au début, d'ordre alimentaire. A ce stade de 
création, les aliments ne peuvent venir que du sol. Dès lors, les 
cultures vont être les premiers et seuls moyens à développer sur 
des bases nouvelles. Pour créer des cultures, pour y accéder et 
même pour permettre des embryons d'améliorations, des com
munications doivent s'établir. Un programme routier doit être 
élaboré. Ce programme ne peut se limiter à des tracés « reliants », 
en un ordre plus ou moins composé, mais, au contraire, i l doit 
être fonction de la présence de l'eau. Toujours et surtout dans 
les pays jeunes, le problème de l'eau se pose dans son acuité. 
La route et l'eau sont intimement liés, le chemin doit desservir 
les champs, mais la technique hydraulique doit dicter les empla
cements à choisir en fonction des assèchements ou des irriga
tions. Si l'on parle de routes et de chemins, c'est presque par 
image car, au sens large, i l y a toutes les autres voies de com
munication. Les voies fluviales, d'abord, qui furent et sont 
toujours le moyen de pénétration le moins onéreux. Grâce au 
fleuve et à ses affluents, toute la vallée est ouverte et, dans le 
bassin versant, la parenté est inscrite dans les mœurs, les 
coutumes et l'existence d'une vie régionale. 

La phase initiale, celle des bases et des ébauches, a pour 
souci majeur la nourriture, les échanges, le trafic et les rapports 
entre ces éléments. La transition entre cette première étape et 
la phase des premiers équipements se caractérise par l'impor
tance plus grande attachée à tous les facteurs sanitaires. Du 
stade de la simple distribution de médicaments et de l'infirmier 
itinérant, on passe à celui du dispensaire avant d'arriver à la 
construction de complexes hospitaliers. De la médecine des masses, 
on arrive au stade des soins dispensés à l'individu. 

La succession des images est citée à titre d'exemple ; on voit 
se dessiner les bases, puis les équipements et, enfin, le stade des 
développements. I l en ira de la sorte en reprenant élément 
par élément. Parmi les besoins élémentaires, à côté des exigen
ces sanitaires, i l y a les besoins en matière d'enseignement et 
de formation de cadres. L'école assure la formation générale, 
qui précède de très peu l'enseignement des spécialisations. A 
l'inverse de ce qui se passe chez nous, la formation générale est 
rare et ne se rencontre que chez les élites, mais c'est là un autre 
problème, différent de celui évoqué ici, qui intéresse surtout 
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l'évolution des masses. C'est aux masses que s'adressent en pre
mier lieu les éléments de formation. 

Une langue véhiculaire et des rudiments de morale sont ensei
gnés avant de passer au plus tôt aux enseignements spécialisés, 
qui seront les composantes du plan. Les spécialisations évolueront 
graduellement ; le plan sera appliqué où les plus grands retards 
sont à combler, c'est-à-dire en zones rurales. Le cycle d'ensei
gnement se consacrera d'abord aux améliorations et aux métho
des agricoles, ainsi que, très rapidement, aux méthodes et aux 
améliorations en matière d'élevages. 

L'opération « survie » ou « nourriture » se poursuit parallèle
ment à l'opération « enseignement », grâce à des travaux d'as
sèchement ou au contraire d'irrigation, conditionnant par 
ailleurs les tracés définitifs des chemins qui seront élargis au 
cours des périodes suivantes pour devenir finalement des routes. 

Parler du problème de l'eau, c'est déjà aborder le problème 
de l'énergie, de son transport et le problème des « sites ». Les 
plaines ou le relief sont mis à profit. La cité se forme, elle est 
caractérisée par des centres de formation et des écoles, tandis 
que les abris se transformeront bientôt en logements pour deve
nir des habitations. 

Pendant qu'on s'occupe des masses et qu'on procède à un 
dégrossissement des problèmes, i l est indispensable, outre les 
facteurs santé, nourriture, communications et politique de l'eau, 
de dresser des inventaires des ressources. A ces quatre éléments 
clefs du problème des développements, on y adjoindra un cin
quième, celui des prospections du sol, en visant l'agriculture, 
et du sous-sol, en y étudiant les possibilités d'extraction. 

Ces cinq éléments ne peuvent pas être étudiés séparément 
comme ce fut le cas jusqu'à présent. Ils le seront de façon à 
composer, par des méthodes interdisciplinaires, des travaux 
d'équipes créant de véritables monographies régionales complètes. 
On connaîtra ainsi, avec les possibilités locales, les besoins et les 
ressources du cadre physique et du cadre humain dans le milieu 
même avec ses contingences. 

De l'organisation initiale, voulue interdisciplinaire, doit 
découler la mise en place d'un service-clef dont les investiga
tions seront susceptibles d'établir et de tenir à jour les possibi-
htés offertes en ayant soin de recourir toujours à des renseigne-
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ments rangés par séries. Celles-ci porteront sur la recherche na
turelle elle-même, son entourage et ses accès. Du milieu physi
que de cet élément, on explique le milieu « humain » et ses aspi
rations, l'état social, les dispositions particulières et l'état sani
taire. 

L'apprentissage pratique aura nécessairement comme objec
tif de former les premiers ouvriers. Lors de la phase suivante, 
ces ouvriers deviendront progressivement des foremen et les 
meilleurs d'entre eux seront les contremaîtres de la phase du 
plein emploi. Grâce à la multiplication des emplois nouveaux 
dans l'agriculture comme dans les cadres des travaux récurrents 
de l'agriculture ayant pour but son amélioration progressive, 
et grâce à l'existence d'un enseignement parallèle, la main-d'œuvre 
puis un encadrement commencent à surgir. Cette main-d'œuvre 
dotée de techniques rurales nouvelles et de moyens adéquats, 
permet de récolter davantage de produits agricoles, donc de 
nourriture. Aussi, dès ce stade d'avancement, on pourra songer à 
l'activité suivante, et penser progressivement aux premières 
transformations de matières ou aux premières extractions de r i 
chesses naturelles. 

Le négoce est né du trafic par les communications apparues 
entre l'opération survie dans les zones rurales et les aggloméra
tions déjà existantes. Le commerce des produits alimentaires 
va suivre et, après lui, la phase de commercialisation des premiers 
traitements de produits alimentaires. Pour que l'opération soit 
valable, la rentabilité afférente au plan doit commencer à se 
faire jour dès la première période du plan quinquennal, tandis 
que la multiplication des emplois et des gains récurrents des 
investissements privés ne devient effective que lors de la pé
riode suivante. La phase des premiers traitements des matières 
et des produits agricoles est, en quelque sorte, le début de 
l'industrie interne, à savoir celle qui répond aux besoins crois
sants des consommateurs. Avec l'industrie qui fait face aux 
besoins internes nouveaux, les quartiers agglomérés vont se 
dessiner. Les revenus, par le jeu des salaires, vont se multiplier 
et, dès lors, la phase de progrès social est amorcée. 

Un plan de développement s'établit conformément à la techni
que de l'eau. Cette idée conditionne toute une aire d'apphca-
tion, de l'assèchement ou du drainage, voire même des deux 
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éléments combinés sur de vastes terrains, puisque c'est sur 
l'agriculture et l'élevage que l'opération préliminaire de «survie» 
a été basée. Nous avons déjà dit que la vallée permet la péné
tration et les associations d'idées, des coutumes et des tradi
tions. C'est donc à partir des fondements d'une vie sociale déjà 
existante, que débuteront les travaux, et non à partir des villes 
où tous les éléments, i l faut bien le constater, ne sont qu'apports 
désocialisés. On ne peut faire démarrer un plan de mise en va
leur que dans une région propre à la culture ou présentant déjà 
des embryons de culture. De là à dire que la mise en valeur part 
de la région et de la vallée, i l n'y a qu'un pas qui sera rapide
ment franchi, si l'on songe que les villes sont chères et improduc
tives. Par ailleurs, elles sont d'autant plus chères et invivables 
qu'elles sont concentrées, étendues et déjà industrialisées. 

C'est donc une politique de déconcentration qui est à la base 
du parti choisi pour la mise en valeur. Celle-ci suivra la vallée 
et, par la suite, progressivement, les vallées, si l'on songe qu'un 
pays est en somme le développement coordonné de plusieurs 
vallées contiguës dont les points hauts sont les idéales limites. 



CHAPITRE I I 

Besoins afférents 
à la première piiase du plan de développement : la survie. 

La synthèse des besoins et la description rapide des princi
pales phases du plan énoncées, i l est possible de passer en revue 
les nécessités en partant des éléments que « les besoins » vont 
aménager et progressivement transformer. 

1. ROUTES E T COMMUNICATIONS 

Les charges se portent traditionnellement sur la tête ou le dos, 
de manière à n'employer qu'un minimum d'espace en largeur 
dans une végétation exubérante. Les routes des caravanes de 
portage n'échappent point à cette tradition. Le tracé longitu
dinal n'est jamais une généralisation de relais de points « bas » 
trop humides sinon noyés par saison, non plus que de points 
« hauts », trop facilement repérables par un ennemi quelconque 
ou battus des vents et des orages. Les tracés se situent entre ces 
extrêmes, tout en utilisant des rampes tellement fortes que, 
souvent, celles-ci en sol fragile, sont génératrices d'érosions 
profondes. 

Dès lors, i l est rare que les tracés nouveaux ne fassent que 
suivre simplement les anciennes pistes. Les caractéristiques 
et les points déterminants sont suffisamment différents que pour 
justifier le choix d'emplacements nouveaux. Les sites en crête 
répondraient assez bien aux exigences nouvelles, à condition 
de prévoir en tangente les éléments que la route est appelée à 
desservir. Au cours de la première phase, l'emplacement du tracé 
définitif revêt une grande importance, car la route se forme pro
gressivement par des améliorations successives. Le stade final 
naîtra comme le fruit de travaux d'importance proportionnelle 
aux dépenses tolérées par les différentes phases du programme. 
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Dans les pays jeunes, si le tracé de la route est choisi avec 
soin et si les évacuations pluviales sont correctement établies, 
plus de la moitié du résultat est déjà atteint. Au surplus, i l ne 
faut pas perdre de vue que le stade suivant se propose de corri
ger la composition du sol naturel de la plate-forme de la route 
en recourant à un équilibre convenable sable-argile. La phase 
finale présentera, grâce à une stabilisation et l'imperméabili
sation, toutes les caractéristiques heureuses des « routes sou
ples » (1) . 

I l n'est pas superflu d'insister sur l'importance du choix du 
site et des réalisations progressives, de même que sur l'emplace
ment définitif et la nécessité de réserver l'avenir par un profil 
en travers convenable, car les habitudes se créent. La route et 
ses abords sont des éléments mouvants doués en quelque sorte 
d'une vie qui s'adapte à celle des riverains qu'elle dessert. 

La route est, en outre, génératrice de conservation et de déve
loppement. Des hameaux se créeront sans délai. Ceux-ci ne 
peuvent en aucun cas se localiser de part et d'autre de la route, 
mais ils se situeront à des points perpendiculaires. Ce principe 
vaut tout autant pour une voie d'eau que pour une voie de che
min de fer. La route conditionne toujours la situation d'un 
village, comme ce fut le cas au Moyen âge. Avec le temps, la 
route devenait une coupure au milieu de l'agglomération. L'ag
glomération idéale possède une voie d'évacuation qui ne la tra
verse pas. La situation d'un bourg doit, en outre, être fonction 
de la présence de l'eau et des possibilités de culture. 

Les mêmes règles de réalisations progressives sont applicables 
à tous les éléments de voies de communications. Les plaines 
d'aviation peuvent être au début construites en terre battue et 
généralisées sous cette forme, pour être ensuite stabilisées puis 
progressivement imperméabilisées et adaptées pour recevoir des 
appareils de tonnage croissant. 

En ce qui concerne les télécommunications, i l est frappant 
de remarquer que les emplacements des émetteurs comme ceux 
des récepteurs et des relais auditifs ou visuels, sont inscrits dans 

(1) I l y aurait là tout un chapitre à consacrer aux études déjà faites et à 
celles à compléter sur ce sujet. Les « routes souples » pourraient être des réponses 
valables aux problèmes des communications de longue distance des pays neufs 
qui ne peuvent se permettre le luxe de routes « fondées », toujours très coûteuses. 
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les traditions et usages locaux et qu'ils exigent tous des lieux 
bien dégagés. Pareillement, les techniques radiophoniques 
modernes requièrent des espaces vides et d'un dégagement 
complet. I l n 'y a qu ' à suivre les traditions qui, s ingulièrement , 
observent les mêmes règles. Fait é tonnan t , les emplacements 
choisis ont été très souvent indiqués par des populations locales 
qui situaient sans la moindre difficulté les espaces adéqua t s . 
Dans une certaine mesure, i l en va de même pour le choix d'un 
accostage ou pour la connaissance du climat local, lorsqu'on 
recherche par exemple les points de chute habituels de la foudre 
ou les zones de formation des orages. 

I l existe souvent des adaptations aux micro-climats dont 
traditionnellement, les indigènes tiennent compte. I l faut respec
ter ces traditions, car les populations locales possèdent une con
naissance de leur milieu beaucoup plus é tendue que l 'on ne le croit 
généralement . 

2. S A N T É E T H Y G I È N E 

Ce concept est fonction des deux lois : la loi de la situation 
géographique et celle de la survivance des traditions. Les tra
ditions sont plus ou moins bien conservées, mais la plupart du 
temps elles sont déformées, dans le domaine sanitaire. Les endroits 
bas et humides sont insalubres, en raison des innombrables 
parasites que les lieux incurvés ou abr i tés peuvent engendrer. 
Paradoxalement, les lieux dégagés, ouverts au soleil là même où 
la vie est pénible, engendrent moins de maladies. 

L 'éva lua t ion des besoins devra débu te r par l'examen de la 
situation et de l 'âge des populations. Autrement di t , la morta
lité, l 'excès des naissances sur les décès ou le contraire. De plus, 
le profi l de morbid i té doit ê t re dressé. En général , ces chiffres 
sont très variables selon les pays et les régions. Ils varient 
également selon l 'âge. A u premier âge, une mor ta l i t é de 100 à 
350 %o est observée tant en Afrique centrale qu'en Orient. L a 
mor ta l i t é reste f r équemmen t très élevée j u squ ' à la c inquième 
année. Durant cette période, les chiffres de 400 à 500 pour mille 
ne sont pas rares, alors q u ' à t i t re de comparaison, ils ne sont 
que de 30 à 40 %o en Europe et aux É ta t s -Un i s {^). 

(1) Un taux de 547%„ a été relevé en Inde entre 1923 et 1925 (World Health, 
Special issue, South-West Asia, 1961, New Delhi). 
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Les causes de cette mor ta l i t é doivent être t rouvées et combat
tues. Généralement , i l s'agit des phases plus ou moins aiguës 
d'affections gastro-intestinales, parasitaires ou infectieuses sinon 
de carence, de la malaria et de ses complications, de t é t anos et 
d'affections pulmonaires ou méningées. Les maladies contagieu
ses se r épanden t a isément faute de soins et de moyens de com
bat : la trypanosomiase, la peste ou la lèpre existant toujours 
à l 'é ta t endémique. 

Maintes fois, la mort n'est pas due à une seule cause mais à 
plusieurs dont l'une domine. Les villageois, bien plus que les 
citadins, observent et identifient les symptômes . A u dépar t , 
i l est donc possible de mener des enquêtes en partant des obser
vations locales, à dé fau t d'enqviêtes effectuées au niveau scien
tifique [3 et 27 \ 

Les maladies des adultes sont souvent endémiques ou épidé-
miques et causées par la sous-alimentation ou le manque d'hy
giène. Mais à ces maladies s'ajoutent les traditionnelles malarias, 
répandues dans le sang des trois quarts des habitants, accompa
gnées de maladies parasitaires et intestinales. Le rôle joué par 
l'eau est t rès grand dans toutes les affections qui dér ivent de la 
bilharziose ou autres, parasites, ascaris, amibes, e t c . . 

Les maladies de carence nutr i t ive comme le rachitisme, la 
dystrophie et l 'anémie sont plus complexes. Si la ration en 
calories est suffisante, i l n'en existe pas moins, sur le plan quali
ta t i f , un déficit qui caractérise parfaitement l 'opérat ion « survie » 
inhérente à la phase initiale du plan de développement . 
Les carences sont le plus souvent cycliques, elles durent d'une ré
colte à une autre, d'une année de rendement appauvri à l 'année 
suivante ou encore s'expliquent par des événements calmiteux. 
Presque toujours, les carences dues au climat, comme l 'excès 
de pluie ou l'inverse, amènent , en plus d'une mauvaise récolte, 
des recrudescences de maladies. 

On pourrait provisoirement faire le point de l'examen général 
en disant que les maladies endémiques sont celles qu i g rèvent 
le plus lourdement le peuples sous-développés, tandis que les 
répercussions des carences nutritives se font sentir autant 
physiquement que moralement. 

Le rôle joué par l 'hygiène ou, plus exactement, par son absen
ce, est souligné par la profusion des maladies microbiennes et 
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parasitaires. Dans de nombreux cas, le choix du site de l'agglo
méra t ion peut constituer sinon la cause de maladies, tout au 
moins engender des répercussions, p. ex : l 'éloignement des points 
d'eau ou le contraire, le climat, les vents et les pluies, l ' insuffi
sance ou l ' inadaptation au climat d'habitations appor tées par 
des tribus migratrices qui, par tradit ion, continuent de cons
truire comme elles le faisaient sous d'autres conditions, etc. 

I l ne faut pas négliger un autre aspect du problème : l ' impor
tante question des ordures et des dé t r i tus . A cette question 
s 'ajoute celle des animaux errants en quê te de nourriture. La 
propre té générale, les souillures, sont des éléments difficiles à 
apprécier globalement mais qui, par contre, se retrouvent 
partout. Une médecine générahsée à part ir de la masse, carac
térisée par la présence de l ' infirmier, est le premier pion d'une 
propagande menée en faveur des lois de l 'hygiène la plus élémen
taire. La médecine caractérisée par les soins individuels prodigués 
par le médecin dans un hôpi ta l , ne s'inscrit que dans la seconde 
phase du plan, tandis que la troisième phase sera celle des grands 
équipements . 

3. T E C H N I Q U E D E L ' E A U 

L'eau joue un rôle essentiel, qui conditionne la vie de toute 
une région. L'eau potable est un signe d'avancement pour une 
une nation car la quan t i t é d'eau rationnellement dis t r ibuée 
mesure le degré d'avancement de toute civilisation. 

Au sein des populations sous-développées, l'eau préexiste 
aux installations des villages mais parfois en quan t i t é insuffi
sante. Cette insuffisance peut être la cause de syndromes de 
déshydra ta t ions , notamment pendant des périodes inter-sai-
sonnières. Le déséquilibre de l'eau dans l'organisme humain 
provoque des maladies qui sont part icul ières au Sahara, par 
exemple, ou aux régions désert iques en général . Sous l'angle 
pathologique, dans nombre de jeunes pays, la qual i té de l'eau 
puisée au ruisseau ou à la source, est suffisamment connue, les 
microbes et parasites, amenés à cette occasion, constituant un 
cycle idéal d'infection et de réinfection. 

Le point d'eau, s'il n'est convenablement aménagé , représente 
un lieu de concentration où tous les actes vitaux s'opèrent sur 
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un espace rédui t . Le foyer d'infection est d'autant plus virulent 
que bêtes et gens se lavent et boivent des eaux qui t rès souvent 
contiennent des coquillages, des mollusques et autres parasites 
intermédiaires , perpétuels facteurs de contamination. 

Même à l'origine, au cours de l 'opérat ion survie, on ne pourrait 
suffisamment insister sur l 'importance de l ' aménagement des 
sources et des captages. L' idée maî t resse doit ê t re celle de la 
nécessité absolue de préserver les abords du point d'eau en ren
dant inaccessible la source elle-même ainsi qu'un pér imètre 
variable, fonction du coeiïïcient de f i l t ra t ion et de perméabi l i té 
du sol. L ' idéal serait d'isoler complè tement le point de jaillisse
ment, de laisser, lors des premières phases du plan, s'écouler l'eau 
le plus loin possible de sa source. Les points de distribution d'eau 
doivent être établis suffisamment loin d'un sol qui doit ê t re , 
autant que possible, imperméable . (̂ ) 

Les phases ultérieures des plans conduiront à l 'édification 
de puits, voire de galeries filtrantes, et l'eau sera dis t r ibuée dans des 
fontaines publiques supposant le recours à une source d'énergie. 
Celle-ci permettra d'ailleurs le passage à d'autres phases ul té
rieures de distribution domestique par habitation et ce, après un 
traitement préalable et a d é q u a t . 

En plus de son rôle nu t r i t i f , l'eau, par sa quan t i t é ou sa situa
t ion, joue un autre rôle que l 'on pourrait qualifier de « pont ou de 
passage obligé du développement ». Les travaux de fertil isation, 
de restauration ou de défense des sols, les reboisements et autres 
améliorat ions resteront sans effets si le régime des eaux tel qu ' i l est 
ou tel qu ' i l sera après améliorat ion par l 'hydraulique, n'est pas 
en mesure d'amener un équil ibre qui , en quelque sorte, corrige 
la nature. 

L'expansion agricole n'est pas seule à dépendre des ressources 
en eau, car la créat ion de nombreuses industries et la croissance 
urbaine en sont également tributaires. En ce qui concerne les 
les agglomérat ions, les besoins doivent, dès l'origine, ê t re évalués 
à longue échéance. Les chiffres sont d'ailleurs sans cesse crois
sants. Si 150 millions de mèt re cubes d'eau représentent l'ordre 

(1) Le D' ' R E T E L L A U R E N T I N cite qu'après études au Sénégal, «trois villages 
sur 100 prennent des précautions dans le puisage des eaux et que même ces 
villages avouent que les eaux de boisson sont souvent puisées près des lieux 
de bain et des abreuvoirs » (Rapport sur le niveau de santé du Sénégal, Paris, 
1960). 
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de grandeur de dix ou douze agglomérat ions principales, pour 
les besoins normaux expr imés par habitant et pour une durée 
de 10 ans, leur production correspond à celle de deux grands 
barrages de retenue. Cette estimation grossière montre combien 
sont vastes les besoins d'eau. 

Dès le débu t du plan, des crédits suffisants doivent ê t re 
inscrits pour dresser rapidement les inventaires des ressources 
éventuelles en eau. I l convient d'envisager au surplus le partage 
entre les besoins agricoles, industriels et humains. Ces derniers 
bénéficieront toujours de priori tés absolues en vertu de principes 
d 'hygiène et de san té dé jà formulés. I l s'agira le plus souvent 
de projets de grande envergure, qui ne peuvent être rangés par
mi les éléments connus dès la phase initiale du plan de mise en 
valeur. Ce n'est que vers le milieu de la période d'application 
du plan que l 'on pourra valablement en commencer l 'exécution. 

Par contre, l 'inventaire doit parer au plus pressé et porter 
d'abord sur des projets faciles de manière à multiplier les effets 
de petites ou moyennes réaHsations par des décisions rapides, 
s ' é tendant à plusieurs régions du pays considéré. 

I l faut scinder les projets en mat iè re de l 'utihsation de l'eau. 
D 'un côté, la grande infrastructure hydraulique, celle des grands 
barrages à utilisation multiples, eau potable, énergie, eau indus
trielle des grands centres, avec fertilisation généralisée des 
vallées, comme c'est le cas du programme d 'équ ipement de la 
vallée du Rhône , par exemple, de l'autre côté, la mult ipl ica
t ion d 'opéra t ions locales d'hydraulique agricole. Les pér imètres 
d'irrigation sont liés au déve loppement agricole et rural , tout 
comme les distributions d'eau et les assainissements urbains le 
sont aux aménagements , même des plus petites agglomérat ions . 
L ' é tude des besoins afférents aux différentes phases du plan 
amène t rès rapidement à constater que l 'alimentation, au cours 
de la première période nommée survie, provient de l'agriculture. 
Parler de l'agriculture, c'est parler de l ' intér ieur du pays. Paral
lèlement, penser le problème à partir des centres, c'est songer 
automatiquement à des mises en valeur effectuées grâce aux 
équipements . 

Les deux éléments , centres et hors-centres, doivent aller de 
pair dans les é tudes et réaHsations. Si on cherche à avantager 
les villes, l'appel massif au travail et une évolution t rop hâ t ive 
vont créer un déséquilibre. 
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Ne pas équiper l ' intér ieur du pays équ ivau t à faire émigrer des 
populations rurales dans les centres. I l faut bien reconnaî t re 
q u ' à l 'époque de nos révolut ions industrielles, c'est précisément 
ce qui s'est passé en Europe. Actuellement, on est obligé de reve
n i r en arr ière et d 'édicter des lois de déconcentra t ion des grandes 
villes, sinon du moins d'octroyer des avantages pour favoriser 
l ' installation d'industries en dehors des centres. {̂ ) et {^). 

I l y a donc une sorte d 'équil ibre à trouver dans la program
mation des mises en valeur, car la ma jo r i t é des populations 
vivent toujours hors des villes. Les hors-centres, une fois aména
gés, peuvent être convertis, en raison de leur nombre, en la 
partie très productive du pays, sinon même la plus productive. 

Durant la guerre de Cent Ans, l 'Europe occidentale a connu 
des regroupements de populations similaires au moment où 
les Grandes Compagnies s'attaquaient aux habitants isolés. C'est 
de ces « regroupements » stabilisés de populations, à quelques 
ki lomètres des centres, qu ' i l faut s'inspirer. Des cités-satellites, 
comptant environ 10 000 habitants, constituent des réahsat ions 
optima, dispensant un maximum de confort pour un minimum 
de frais. 

Pour évaluer le coût d'une de ces petites cités-satellites m i -
rurales mi-industrielles, on peut considérer que pour une cité 
de 10000 habitants maximum, 1200 à 1500 logements sont 
nécessaires aux familles. D'une valeur unitaire de 25 à 35000 F B , 
ils sont groupés en 10 hameaux de 120 à 150 maisons sur des 
terres de cultures de 2 ha par famille. Si on estime à 20 classes 
et quelques logements mieux équipés, ainsi que l 'installation de 
5 moniteurs agricoles, 12 milhons de F B sont encore nécessaires. 
A u centre civique, un bureau de poste, une infirmerie, une maison 
de ville représentent environ 2 milhons. Des travaux munici
paux d'environ 35 milhons procurent un minimum de confort, 
tandis que des terrains proches sont réservés, puis aménagés 
pour les industries futures. L'ensemble accuse une dépense de 
75000 000 de F. B . qui, pour 10000 âmes représente 7500 F 
par personne et, pour un plan quinquennal, 1500 F par an. 

(1) Voir des plans français de mise en valeur des régions de France, par 
exemple : le Sud-Ouest avec capitale Toulouse [Journal de la République française, 
Programme d'action régionale, Paris, Imprimerie officielle, 1959). 

(2) Des règlements très stricts concernent l'octroi de permis d'installation 
d'industries neuves ou transformées dans la région parisienne. 
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Ce simple calcul montre qu'en zone rurale le coût par habitant 
est relativement bas, alors que dans une ville moyenne de 2 à 
300000 habitants on peut estimer qu ' i l faut .1 à 4 fois plus pour 
arriver à un progrès social nettement moins accusé, (i). 

4. A G R I C U L T U R E E T É L E V A G E 

Deux facteurs importants régissent les é léments agriculture-
élevage, en pays sous-développé. I l y a, en premier lieu, la tradi
t ion dont la présence est t rès forte dans les moyens et les mé tho 
des. Des pratiques ancestrales se maintiennent, comme l'éco-
buage, les labours inadap tés au sol et la monoculture. I l y a 
ensuite le statisme au sens mécanique du terme. L'inertie des 
hommes et des choses dans les hors-centres est beaucoup plus 
sensible qu'ailleurs. 

Psychologiquement et socialement, le déve loppement de 
l 'élevage comme celui de l'agriculture est fonction de toute une 
série d 'é léments animateurs, comme la compréhension et l 'effort 
consenti par les exploitants. D'autres difficultés provenant du 
morcellement des terres viennent encore s'ajouter. La plupart 
du temps, des réformes agraires devront intervenir pour rendre 
rationnelles les occupations réelles du sol et pour les améliorer. 

Une comparaison entre les productions agricoles et celles de 
l 'élevage est difficile à é tabl i r pour une courte période. Toute 
extrapolation est, en effet, impossible. En outre, on constate 
que la m a j o r i t é des cultures de grande valeur nutr i t ive sont 
précisément les moins productives alors qu'elles exigent le plus 
de soins. Inversément , les cultures sans valeur nutr i t ive comme le 
tabac, sont elles, les plus productives, parce qu'elles furent é tu
diées et modernisées en vue de l 'exportation. Si l 'on ajoute à ce 
tableau l ' instabil i té des cours de certains produits et le fai t que 
certains cours sont maintenus plus ou moins artificiellement, 
comme celui du coton, on en conclura que certaines cultures 
en t ra înen t avec elles des réformes sensibles et profondes [15]. 

(>) Calculs effectués à l'occasion d'une étude d'aménagement de la région 
du Bas-Congo, Léopoldvil le , 1959. Étude partiellement publiée par la Revue 
congolaise illustrée, n» 11, décembre 1959. 
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L'objectif doit ê t re de fonder, sur les productions de l 'agricul
ture et de l 'élevage, une hausse durable du niveau de la vie. 
Ce niveau sera accru lorsque des industries seront en mesure, en 
partant des centres ruraux, de commencer les transformations 
de produits agricoles. 

Dans les jeunes pays, les terres réputées bonnes sont rares, 
trop arrosées au débu t et trop peu par la suite. Ce qui importe, 
c'est d'assurer une utilisation économique et sociale aux élé
ments terres et eaux. Des obstacles juridiques ou claniques, 
techniques ou structurels gênent la valorisation harmonieuse des 
produits de la terre. A ces besoins de l'agriculture, i l n'est, sem-
ble-t-il , qu'un remède, celui que la logique peut matér ie l lement 
apporter et qui est aussi le seul langage susceptible d 'ê t re admis 
par la psychologie des populations rurales. Ce seront donc des 
moyens modernes et rationnels qu ' i l faudra mettre en oeuvre, 
sans perdre de vue qu'aux récoltes faites doivent correspon
dre des organisations de consommation et de débouchés. 

Dès le débu t du plan, l 'orientation économique de l 'agricul
ture et de l 'élevage doit ê t re dirigée et diversifiée. De même 
qu'un pourcentage doit ê t re t rouvé pour équilibrer les terres de 
parcours, les prairies et les cultures dites fourragères, d'une part, 
et les cultures proprement dites, d'autre part. Parmi ces derniè
res, figurent en première place les cultures p résen tan t une grande 
valeur nutr i t ive. Elles doivent être imméd ia t emen t inscrites et 
encouragées. Très souvent, la forte occupation des terres propres 
à ces cultures provient des méthodes traditionnelles, peu ou 
pas modernisées et dont les rendements à l'hectare sont faibles. 
Réciproquement , les surfaces cult ivées sont é tendues pour 
pallier ces inconvénients au moins dans une certaine mesure. 

I l saute aux yeux que les cultures traditionnelles, peu produc
tives, exigent beaucoup plus de t ravai l que les exploitations 
rationnelles. Par contre, les cultures industrielles, qui rappor
tent le plus, offrent le plus de possibilités de modernisation et 
d'encadrement, car elles font l 'objet d'exportations rentables et, 
comme telles, sont suivies, encouragées et a d é q u a t e m e n t ratio-
naHsées. 

Si le peu de rentabi l i té des cultures panifiables s'explique 
ju squ ' à un certain point, pour l 'élevage, par contre, i l semble 
que cette situation résulte p lu tô t du caractère extensif et irra
tionnel des formes qu ' i l revêt dans les pays jeunes. 
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L' in te rpré ta t ion en calories des valeurs nutritives, comme 
c'est malhevu'eusement l'usage, faute de mieux, appelle des ré
serves, car la major i t é des ruraux ne consomment que certaines 
catégories de céréales. Les carences se font sentir dans le domaine 
des lipides et des protides animales, ce qui influencera le plan 
en faveur des méthodes d 'élevage moderne et des essais d ' im
plantation d 'oléagineux pour obtenir un meilleur équilibre 
nutr i t i f . 

Les équipements ultra-modernes, tels que les souhaitent les 
jeunes pays pour l 'amélioration de l'agriculture, les grands 
développements industriels et les équ ipements de confort, se 
traduisent finalement en de très lourdes importations et sont peu 
propor t ionnés aux possibilités d'absorption et d'usage. 

I l semble qu'une moyenne raison doive être t rouvée grâce à la 
planification des synthèses . Devant l'extension des besoins 
internes que suppose toute période de planification et de grands 
travaux, i l pa ra î t peu indiqué de faire exclusivement de la grande 
agriculture l 'objet des exportations. Aussi faut- i l p lu tô t é tendre 
la formule des regroupements de l'agriculture familiale. I l faut 
d'abord songer à créer une différenciat ion des produits, pour 
arriver à la stabil i té , et établir , ensuite, par l'organisation de 
l'auto-consommation du pays, un équihbre interne dont les effets 
s ' é tendront aussi bien aux centres qu'aux hors-centres. Ce 
seront là les objectifs des structures nouvelles à mettre au point. 
Après l 'élevage et les oléagineux, a jou tés aux céréales, les cultures 
maraîchères et frui t ières sont appelées aussi à connaî t re une gran
de extension pour des raisons économiques et sociales. 

Les agrumes et les f ru i ts peuvent souvent contribuer, à t i t re 
complémenta i re , à la défense des sols et trouvent place dans 
toutes les zones irriguées. De plus, ils diversifient la nourriture, 
signe d 'évolut ion sociale. 

A côté des cultures d 'ut i l i té journal ière, i l y a toute la gamme 
des cultures industrielles, tabac, coton, l in , r icin, sucre, e t c . . 
qui sont presque cycliques, car elles suivent les besoins externes, 
for t instables et ne sont destinées qu'aux exportations proba
bles. On touche ici à un besoin international, celui d'une organi-
t ion mondiale des marchés . Les É ta t s -Un i s semblent s'en préoc
cuper, car ils ont créé un marché K d ' in té rê t national » [15]. 

I l est difficile de décrire un développement agricole en partant 
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de la théorie pure. Trop de par t icular i tés humaines, techniques 
ou physiques, entrent en effet, en ligne de compte. Générale
ment d'ailleurs, c'est à part ir des circonstances part iculières et 
locales que les ensembles seront améliorés. Pourtant, lorsqu' 
on passe en revue les méthodes qui permettent de répondre 
aux besoins, i l est possible de citer, exprimées en Heux communs, 
certaines nécessités universelles comme, par exemple, la néces
sité des coordinations entre techniques, occupants, méthodes et 
résul ta ts . C'est là, sûrement , l'une des préoccupat ions fonda
mentales du plan. Suivent alors la répar t i t ion , par stade, des 
équipements et les mises en place d'organismes nouveaux, 
susceptibles d'atteindre le domaine social, notamment les socié
tés agricoles et les coopérat ives. 

A ces points dé jà résul tants , i l convient d'ajouter des éléments 
actifs : la formation de moniteurs agricoles, leur t ravai l et leur 
accroissement en nombre. 

A u sujet des structures foncières, nous retiendrons que les limites 
des terres sont imprécises et même variables, ce qui explique les in 
divisions et les interminables palabres. Le morcellement, le remor
cellement et parfois les abandons impliquent que le capital « terre » 
exige souvent des réformes d'accommodation sinon des réformes 
globales. L'organisation du système expér imenta l est souvent 
entreprise grâce à l'envoi de missions ou la créat ion de centres de 
recherches. Le plan de développement doit, dès la première phase, 
prévoir non seulement la poursuite des travaux mais aussi l 'ampli
fication, la mult ipl ication des stations dont certaines deviendront 
spécialisées tandis que d'autres resteront régionales. I l faut 
ajouter, à ces recherches sys témat iques , les é tudes relatives à la 
la conservation des sols, aux reconstitutions, aux luttes contre 
l 'érosion et les déserts ainsi qu'aux reboisements. A tous ces 
leviers de développement , la technique de l'eau est sous-jacente ; 
aussi, est-il indispensable de procéder, dès le débu t du plan, 
à la mobilisation de toutes les ressources en eau. 

Dans le cas de l ' i rr igation comme de l 'assèchement , jamais 
l 'équilibre entre la terre et l'eau ne sera idéalement t rouvé à 
l ' é ta t naturel, comme dans une sorte de paradis terrestre. L'es
pr i t et la main de l'homme sont toujours appelés à corriger 
et à aménager . Qu' i l y ait trop ou trop peu d'eau, les surfaces 
arrosées et arrosables doivent être repérées par vallée et par 
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région. Ce qui est vrai pour l'agriculteur l'est aussi pour l'éle
vage, les points d'eau devant être comptés , prévus et améhorés . 
Très souvent, les maladies des animaux se transmettent, comme 
celles des hommes, aux points d'eau ou dans leurs environs 
immédia t s . 

Énonçons à présent les grandes amél iorat ions prévues aux 
deuxième et troisième phases du plan. Les travaux débu t e ron t 
par un inventaire du parc d'outillage. Le nombre sera souvent 
difficile à préciser ; i l faut, dès le début , que les moniteurs fassent 
comprendre que les machines coûtent t rès cher et ne sont pas 
toujours des moyens miracles. La mécanisat ion à elle seule 
n'est pas susceptible de produire des résul ta ts valables s'ils ne 
sont pas accompagnés d'un ensemble d 'amél iora t ions comme 
l 'épierrage, le labour adéqua t (profond ou à fleur du sol), la 
régular i té des semis, la qual i té accrue des semences soignées et 
sélectionnées avec le plus grand soin. I l en va de même pour 
d'autres éléments , comme la chimie des sols, l 'emploi des engrais 
appropr iés e t c . . 

Les considérat ions découlant de l'agriculture et relatives à 
a m a i n - d ' œ u v r e sont complexes ; une constatation s'impose 
dès l'origine en ce qui concerne la répar t i t ion géographique des 
individus au sein d'un pays donné . Les grands centres sont sur
peuplés, alors que la plus grande fraction de la population est 
émiet tée dans d'immenses « hors-centres ». En second lieu, les 
villes ne peuvent plus nourrir leurs habitants devenus progressive
ment des citadins et occupés le plus souvent à des travaux de 
transformation. La ville ne peut se nourrir par elle-même, elle est 
donc obhgée d'importer des vivres soit de l ' intér ieur soit de 
l 'extér ieur du pays. C'est pour cette raison que la première phase 
du plan, dite de survie, doit se vouer à la production de la nourri
ture dans le pays même pour alimenter les villes, dé jà transfor
matrices de mat ières . 

La troisième constatation est celle dédui te de l'emploi de la 
ma in -d 'œuvre selon la journée ou la saison. Le temps consacré 
au travail agricole connaî t des périodes creuses et inertes de 
production. Ces périodes ont été observées dans les pays indus
triellement avancés . 

Aussi l 'agriculture et l ' industrie sont-elles liées dans un sys tème 
d'emploi horaire d'abord, saisonnier ensuite. 
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Certaines contrées cultivent des produits du sol, et parallèle
ment, construisent des objets manufac tu ré s . Cet exemple n'est 
pas unique, i l donne une idée du par t i qu'un plan d ' aménagemen t 
peut exploiter d'une situation part iculière et de la manière 
d'obvier aux temps-morts et chômages ruraux. 

Une qua t r ième donnée, qui se fa i t jour à travers la mise en 
valeur rurale, est celle relative à certains besoins récurrents du 
développement , lesquels vont faire appa ra î t r e la nécessité de la 
créat ion de nouvelles act ivi tés d'artisans et de petits patrons. 
L'exemple classique est celui de forgerons, de menuisiers, de 
mécaniciens ou, plus simplement, de tâcherons , etc .. Une vie 
interne va na î t re grâce à eux ; ensemble ils se transformeront en 
une classe moyenne non négligeable. Ces éléments vont contri
buer, paral lè lement à l 'agriculture, à la mult ipl icat ion des emplois 
et des gains atteignant des buts sociaux de promotion. 

La première phase du plan décri te dans ses grandes lignes, 
on constate que peu d 'é léments dits d'industrialisation ont été 
énoncés ju squ ' à présent , si ce n'est au fu tur , pour les autres 
phases du plan et presque toujours à partir de groupements 
ruraux. U n plan ne peut pas être l'expression d'une idée entière. 
A u contraire, i l se compose d'une série de faits qui sont de nature 
à créer un mieux-ê t re en coordonnant des améliorat ions diverses. 
Parmi celles-ci, la survie est certainement fondamentale. 

Toutefois, cette première phase rurale n ' empêche nullement 
que certains centres fassent l 'objet d'investissements neufs, 
favorisant l ' avènement de transformations nouvelles et c réant 
de nouveaux emplois. I l ne faut pas fermer la ville car, la plu
part du temps, on y trouve dé jà des écoles, des noyaux profes
sionnels et des enseignements techniques joints à des espaces 
et des sources d'énergie tels que les villes pourront, durant la 
première phase du plan axée sur l 'é lément rural , bénéficier 
d'investissements neufs, facilement conduits à bonne fin sans 
mise en valeur spéciale. 

A la fin de la phase survie en milieu rural, qui par ailleurs 
conditionne dé jà la vie alimentaire nationale, correspondent les 
premiers travaux du plan de développement , relatifs aux centres 
et aux villes. Ces aménagement s sont désignés d'habitude par 
l'expression « urbanisation du centre ». L' idée est mal traduite, 
car si le plan ne repose pas sur la valeur économique, sociale et 
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progressiste de ces deux éléments conjugués, l 'on fera tout au 
plus de l 'es thét ique ou de l'architecture urbaine, mais sûrement 
pas de l'urbanisme. 

C'est pour faire ressortir l 'idée que les centres sont fonction 
des hors-centres que l ' énumérat ion des besoins s'est ouverte ])ar 
l 'é tude des nécessités de l ' in tér ieur du pays. Le commencement 
des é tudes des aménagements urbains a été, à dessein, réservé 
à la fin de la période survie, plus spécialement consacrée au milieu 
rural. La phase dite de survie va s'ampHfier au cours de toutes 
les périodes successives du plan ou même des plans ultérieurs, 
l 'agriculture restant la base vitale de tous les plans d'expansion. 

La première phase avait fa i t é t a t de la mise en valeur natio
nale grâce au développement des vallées et des grands espaces 
ruraux plus spécialement, mais les villes sises dans les vallées 
n'avaient été touchées par lu i q u ' à t i t re secondaire ou à t i t re 
de réciprocité. Par contre, la deuxième phase, synthét isée par 
le mot « équ ipement » va é tendre son champ d'action tant aux 
centres ruraux qu'aux centres urbains ou aux villes en général. 

Ainsi dé jà après la description des besoins inhérents à la pre
mière phase du plan, i l est permis de se rendre compte que deux 
idées d ' aménagemen t vont présider à l'ensemble de la plani
fication des grands travaux y a t t achés . I l y a d'une part les élé
ments nationaux qui vont entraîner , pour une longue période, 
l'ensemble de l 'économie dans une direction déterminée . Le plan 
de développement indiquera le t racé général à travers les phases 
successives et les paliers atteints et dépassés. I l y a, d'autre 
part, les besoins immédia t s à la vie : la nourriture, les soins 
médicaux , l'enseignement, bref tous les besoins résumés de façon 
imagée par l'expression « survie ». La seule manière d'assurer 
durablement la « vie » est de regrouper les agricultures éparses. 
Cela permettra de créer et de donner l ' équipement de base 
indispensable à la vie rurale tout en permettant plus tard d'indus
trialiser chaque petite en t i té à part ir des produits agricoles. 
C'est là le processus de réalisation de ce qu'on nomme les cités 
satellites industrielles à caractère semi rural. De sorte que 
l'image « survivre » va s'effacer devant celle de « vivre mieux », 
mais dans un esprit d'adaptation aux conjugaisons supérieures 
du plan. Celles-ci s 'exécuteront principalement au cours des deux 
phases suivantes, celle des équ ipements d'abord et celle, enfin, 
caractérisée par le plein emploi. 
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D e u x i è m e phase du P l a n . — P é r i o d e des é q u i p e m e n t s 

A dessein, la phase initiale s'est t rès peu occupée de l 'urbani
sation des centres. Le débu t de ces é tudes a été ment ionné , i l se 
situe vers la fin de la première période dite de « survie ». Aussi, 
avant d'entamer la description détail lée des besoins en équipe
ments de cette deuxième phase, la logique exige un examen 
préalable des centres paral lè lement à celui du milieu rural ; 
les deux éléments sont liés par le concept de la mise en valeur 
à part ir des vallées entières. 

1. S Y N T H È S E D E S B E S O I N S E N M I L I E U X U R B A I N S . — L E S V I L L E S E T 

L E S M I L I E U X R U R A U X SONT ASSOCIÉS DANS L E C A D R E D E S É T U D E S 

D E S V A L L É E S E N T I È R E S 

Les villes, en pays jeunes, sont caractérisées par la mauvaise 
qual i té des neuf dixièmes des habitations et par l'absence quasi 
complète des équipements urbains, tels que les égouts, les distr i
butions d'eau généralisées, la fourniture d 'électricité et enfin les 
voiries. Par contre, on rencontre presque toujours le quartier indus
tr ie l qui, avec l'accroissement de l 'agglomérat ion, est généra lement 
ceinturé, sinon d'habitations, du moins d ' é tabhssements commer
ciaux ou d'ateliers connexes. Le tout présente, le plus souvent, 
un aspect anarchique et vieillot dont seul le touriste apprécie 
le pittoresque. Dans les quartiers d'habitations à forte densi té , 
si le t racé des voiries a parfois précédé les logements, on 
retrouve, à une échelle rédui te , mais à tous les emplacements, 
l'anarchie des constructions, dé jà consta tées dans le quartier 
d i t industriel. Les précipi ta t ions a tmosphér iques ont t r ans fo rmé 
les chemins, qu'on ose à peine qualifier de voiries, en ravines 
éboulées, dont la végéta t ion retient encore ça et là les blocs de 
terre sur lesquelles s'accrochent, tant bien que mal, les habita
tions. 
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Après la guerre pourtant, dès 1945, les autor i tés métropol i 
taines de presque tous les territoires d'outre-mer s 'é taient rendus 
compte que ces situations ne pouvaient se prolonger indéf iniment . 
E t c'est sous le Gouvernement provisoire de la Républ ique 
f rançaise que furent pris les premiers arrê tés sur l 'urbanisation 
des Centres. Peu après, furent publiées les hstes de villes exi
geant des é tudes d ' aménagement . Après la France, les autres 
pays suivirent et des services furent équipés pour é tudier les 
améliorat ions à apporter aux villes. 

Dès 1950, la plupart des villes d 'Afrique centrale, par exem
ple, é ta ient dotés d'un plan directeur qui devait normalement 
être approuvé . Or, ces plans n 'é ta ien t et ne sont encore valables 
que dans le cas où s'y greffent des organismes d'adaptation et 
d 'exécut ion. A u surplus, les plans directeurs doivent être souples, 
car une décennie en pays jeunes est beaucoup plus dynamique 
qu'une demi-générat ion en pays industrial isés. D'autre part, 
la rénovat ion de l 'habitat, les accès à l 'habitat et les équ ipements 
de confort devraient être encouragés par des sociétés parallèles 
de construction de logement et surtout de travaux municipaux. 

D'une façon générale, i l est facile de construire pour des habi
tants disposant d'un large budget mais, dans de nombreux cas, 
pour ne pas dire dans la major i t é , les ma té r i aux et les méthodes 
en t iè rement rénovés étaient le plus souvent impor tés d'Europe 
et, de ce fai t , for t chers. Aussi a-t-on cherché à diminuer les prix 
de revient, mais non à adapter les méthodes traditionnelles qui 
auraient pu améliorer le sort de la masse, la moins favorisée. 

U n autre caractère des centres en pays jeunes est la distance. 
Les villes sont immenses et les réseaux de distribution d'eau 
et d'électricité, l ' aménagement des égouts , de la voirie, etc., sont 
l imités à quelques îlots. En effet, les installations sont d'autant 
plus coûteuse qu'elles sont é tendues et ipso facto deviennent 
des charges intenables même si elles sont répar t ies au prorata 
des habitants. Ces villes sont financièrement invivables. Dès 
lors, le problème de la déconcent ra t ion des villes va se poser à 
nouveau ou p lu tô t c'est maintenant qu ' i l va se poser réel lement. 
Les questions du ravitaillement, les transports, l ' évacuat ion 
des ordures, des dé t r i tus et des eaux pluviales, etc. ne font qu'aug
menter encore l 'acuité du problème. I l est certain que la question 
doit ê t re revue. E t la solution qui consisterait à surimposer à la 
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situation existante un plan d'urbanisme en incluant même les 
industries nouvelles appelées investissements neufs, résoudra i t 
t rès imparfaitement le problème si, en plus de ces installations 
nouvelles et parallèles, i l n'existe pas un plan coordonné d 'équi
pements des hors-centres à effets réciproques. 

Le miheu rural , dans son in tégrah té géographique qu'est la 
vallée, avec les villes qui sont appelées à y jouer un rôle, doit 
faire l 'objet d'un tout pensé et raisonné. Le plan programme doit 
apporter des solutions neuves et rentables. 

Examinons les besoins en milieu urbain. Ils sont multiples et 
variés et dépendent avant tout du rôle joué par la ville.Celle-ci, 
en effet, peut être une capitale, une ville de transit, une ville de 
commerce, ou une ville industrielle, etc. 

Mais presque toujours, les villes ont plusieurs fonctions super
posées. La ville capitale est généralement universitaire et, au 
au surplus, le commerce et l 'industrie s'y trouvent dé jà réunis . 
I l y aura lieu de s'en souvenir pour l ' aménagement constitutif 
de l'ensemble en créant un quartier correspondant à chaque 
fonction spécifique. Ce quartier devra, autant que possible, 
constituer un tout à lu i seul afin de réduire les distances, quitte 
même à abandonner des fractions d'anciens quartiers et à 
créer des vides entre les divers quartiers puisque de toute 
façon on constate que les villes sont trop vastes (Fig. 4) 
et elles le deviendront encore bien davantage au cours des phases 
de déve loppement des hors-centres. C'est donc au dépar t des 
« uni tés de voisinage » que les idées d ' équ ipements progressifs 
seront reprises, tandis qu'une voie principale fera le tour de tous 
les éléments constitutifs de la ville, qui verra réduire sa surface 
occupée. Les parcelles trop vastes devront être reloties et aména
gées plus rationnellement donc plus économiquement . 

Cette thèse ne préconise rien d'autre qu'un regroupement 
identique à celui rendu nécessaire par la politique de mise en 
valeur du milieu rural . La déconcent ra t ion du centre s'accentue 
avec l'appel vers les hors-centres des éléments inemployés en 
ville et qui trouveront du travai l d'encadrement dans les cités 
satellites. En général , les villes sont dotées d 'é tabl issements 
d'enseignement qui sont d'ailleurs l 'un des pôles d'attraction 
pour les campagnes. L'enseignement devra s'adapter aux nou
velles impulsions du plan et une partie du programme scolaire 
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FiG. 4. — R é d u c t i o n de la surface des grandes villes h y p e r c o n c e n t r é e s . 

y sera consacré. Pour l 'instant, contentons-nous d 'énoncer le 
principe du fonctionnement des institutions scolaires. Les popu
lations descendaient en ville et y descendent toujours, en de 
nombreux cas par familles entières, pour trouver du travail 
et en même temps envoyer leurs enfants à l'école. I l faut, pro
gressivement, utiliser les compétences acquises dans les écoles 
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urbaines et, au moyen de cours d'adaptation, transformer les 
anciens élèves en moniteurs qui constitueront les cadres appelés 
à rénover le milieu rural conformément aux directives du plan. 

I l faut arriver progressivement à ce que la ma jo r i t é des ci
toyens ne soient que des gens de passage venus en ville pour y 
acquérir , en un temps donné, une spécialisation. Ils seront 
alors appelés à l'exercer sans délai dans les nouvelles cités 
satellites. De la sorte ils feront place à d'autres qui auront à leur 
tour le même rôle expansif à jouer aux différents échelons de 
l'organisation générale. 

La partie sédentaire de la population est const i tuée par les 
personnes occupées dans les autres fonctions de la ville, représen
tées surtout par le commerce et l 'industrie. Ces quartiers ont 
leur caractère propre, magasins et négoces d'une part, ateliers 
et usines d'autre part. Ces agglomérat ions nécessi tent les équipe
ments techniques particuliers sinon plus poussés, les voiries, 
les instaUations d'eau et d 'égouts , l 'électricité à forte capaci té , 
les raccordements aux chemins de fer ou à la voie navigable et 
parfois aux deux, outre les accès directs aux réseaux routiers 
qui amènen t ou exportent les mat ières premières ou les produits 
finis. 

La dissociation des éléments selon la fonction est l'une des 
formes de la déconcentra t ion moderne dont Rocher Noir (Algé
rie) donne l'exemple. Les villes hyperconcentrées , à fonctions 
multiples tendront de plus en plus à disparaî t re pour des raisons 
de superficie, c 'est-à-dire des raisons d'économie de temps et 
d'espace, donc d 'économie générale. I l est bien évident qu'une 
vil le de 100000 habitants ne vivra jamais avec seulement un 
budget double de celui d'une ville de 50000 habitants. Les frais 
récurrents ne sont pas simplement proportionnels au nombre 
d'occupants, loin de là. Si la population d'une ville augmente en 
suivant une progression a r i thmét ique , les frais d'édili té, eux, 
croissent paral lè lement en suivant une progression géométr ique . 
Ce qui est loin d 'ê t re compatible avec la saine gestion d'un plan 
de mise en valeur d'un pays jeune, en gaspillant dans les centres 
les ressources qui, somme toute, ne proviennent que des hors-
centres. 
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2. É L E C T R I C I T É E T É N E R G I E — I N D U S T R I E S 

J u s q u ' à présent , l 'électricité est restée l'apanage des centres. 
La société distributrice a, le plus souvent, commencé par ê t re 
à l'origine d'une réalisation industrielle privée qui, petit à petit, 
a raccordé quelques maisons d'agents, puis le quartier commer
cial voisin et, enfin, une zone entière sans parvenir à satisfaire 
la demande de plus en plus grande. Après la constatation d'une 
possibilité de rentabi l i té , la société s'est t ransformée , elle est 
devenue vraiment distributrice et, ce faisant, elle est obligée de 
rechercher de nouvelles sources d'énergie. De généra teurs à 
vapeur qu'elles é ta ient au début , ces sociétés utiliseront les fuels 
avant de se muer en centrales hydro-électr iques. On assiste 
alors au phénomène inhérent aux transports des forces. Les chutes 
ne se trouvent pas nécessairement en ville n i dans la proche 
banlieue, mais parfois à cinquante, voire cent ki lomètres ou 
davantage. On assiste à des phénomènes curieux dus aux impro
visations successives. 

Les mat ières sont amenées en ville, car elles n 'y sont pas 
produites, et les câbles conducteurs du courant passent au-dessus 
des sources de mat ières premières, celles de l 'agriculture sur
tout. De cette façon, les deux éléments arrivent en ville pour être 
t ransformés , laissant le miheu rural dans son é t a t alors qu'une 
application d'énergie aurait complè tement changé l'aspect 
d'une région. C'est un peu le mythe de la créat ion de « l'industrie 
à la campagne », formule qui est d'ailleurs progressivement 
atteinte dans nombre de pays jeunes. 

Ce préambule terminé, on constate que, dans les pays neufs en 
général , les installations ne sont pas négligeables mais elles sont 
en même temps tout aussi, t rès incomplètes , sauf, peut -ê t re , 
dans le secteur de la construction. Les industries actuelles for
ment en quelque sorte des îlots sans liaison les uns avec les autres, 
trai tant chacun une richesse donnée sans in te rpéné t ra t ion avec 
la richesse voisine. La conséquence est qu'actuellement l'indus
trie ne peut être capable de jouer pleinement, dans un pays neuf, 
le rôle multiplicateur des emplois et des gains que les théories 
économiques lu i reconnaissent et sur lequel les jeunes nations 
fondent tant d'espoirs. 
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L'industrie ne pourra vraiment mult ipl ier les revenus et les 
emplois qu'au moment où de vér i tables concentrations, ou m ê m e 
de simples combinaisons horizontales auront été définies. Ce fai t , 
jo in t aux protections douanières ou à leur absence, est d'une telle 
importance que la nature des installations doit ê t re définie dans 
de mise en valeur. 

I l ne suffit plus de faire connaî t re ou de mettre une richesse en 
exploitation, i l faut aussi prévoir comment celle-ci s'inscrira 
parmi les richesses existantes pour pouvoir créer un ensemble 
de relations « interproductions ». Autrement di t , pour atteindre 
un but, i l faut que le plan définisse les moyens juridiques et 
financiers, techniques et pratiques nécessaires pour que les 
investissements privés se développent harmonieusement dans 
un ensemble cohérent . A u sein de la compét i t ion dans laquelle 
les pays jeunes seront et sont dé jà engagés, l 'un des atouts 
sera le pr ix de revient de l 'énergie, d'une part, et la formation 
de la m a i n - d ' œ u v r e d'autre part. 

I l y aurait maintenant beaucoup à dire au sujet des situations 
préconisées pour les industries nouvelles, face aux industries 
existantes et à celles créées à part ir de l 'exploitation des richesses 
naturelles minières. I l n'est pas possible de parler de ces situa
tions en termes purement académiques , car, ainsi qu ' i l a été d i t 
pour l 'agriculture et l 'élevage, c'est précisément des cas par t i 
culiers qu ' i l faut tirer par t i pour composer un tout cohérent , 
fonction de la situation locale. Agir autrement reviendrait à 
à énoncer des principes sinon faux, du moins impossibles à 
mettre en pratique. Très souvent, des industries installées en 
pays dits « sous-développés » sont peu représenta t ives du sous-
développement . Malheureusement, si ces industries existent 
et sont prospères, elles ne sont vraiment multiplicatrices de 
production qu'en dehors du pays jeune. I l faut donc arriver à 
rendre l'ensemble homogène au moyen d'apports nouveaux en y 
incluant des industries nouvelles, qui répondent aux besoins 
créés par les nouvelles installations et surtout les progrès du 
plan. 

Tout comme en milieu rural , le forgeron, le mécanicien et le 
tâcheron sont nécessaires à l'expansion d'un village agricole, 
ces corps de métiers ne sont apparus qu'au moment où la cité 
satellite v i t et s'organise. Si les grosses industries, celles que les 
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jeunes pays appellent de leurs v œ u x dans les publications et leurs 
plans de mise en valeur, sont capables de produire des effets 
spectaculaires, ceux-ci seront forcément limités si le plan ne 
recouvre pas l ' intégrali té du territoire national par une mise 
en valeur parallèle des zones rurales. La différence essentielle 
entre les deux phases dé jà étudiées réside dans la distinction 
entre les faits actuels, pour la phase survie, et la prolongation 
de ces mêmes faits, qui sont alors basés sur des « futurs » et 
caractér isent la phase des équipements . Ces besoins devront, 
dès lors, ê t re examinés sys t émat iquement à l 'échelon des projets 
que l 'on veut ou p lu tô t que l 'on peut espérer réaliser. 

En premier lieu, i l y a la connaissance des richesses et des 
produits et, en regard, l'estimation des consommations intérieu
res après publication du plan. 

La situation qu'on ambitionne de créer après l 'application du 
plan est un mieux-êt re social obtenu grâce à la conjugaison 
d 'é léments économiques et techniques. Aussi les consommations 
vont-elles être fortement influencées. C'est la prévision du plan 
qui devient un élément important dans les composantes étu
diées — énergie et industrie — auxquelles i l faut ajouter la 
connaissance actuelle et future des richesses susceptibles elles 
aussi d'apporter des possibilités nouvelles. 

Ces trois groupes vont opérer paral lè lement dans des ordres 
de travail presque similaires. Ils vont synthét i ser les résu l ta t s 
acquis avant la période d'application du plan de déve loppement 
et, pour cela, ils vont : 

— suivre de près la situation au moment où les prémisses du 
plan sont à l ' é tude ; 

— opérer des prévisions à courte, moyenne et longue éché
ance ; 

— déduire les productions possibles en présence d'un double 
point d'aboutissement des expansions : celles qui ne font que suivre 
les consommations intér ieures du pays après le plan et celles 
qui visent à accroître les transformations relatives aux produits 
t ransformés pour l 'exportation. 

Dans les pays neufs, i l est certain que les industries de consom
mation s'adressant aux marchés intér ieurs sont assez intimement 
liées à celles qui travaillent pour l 'exportation. Mais ces dernières 
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sont exposées à des conditions d 'équil ibre qui dépenden t très peu 
du pays où elles sont installées ; elles dépenden t p lu tô t de fac
teurs internationaux de marchés et de consommation. Par 
contre, les usines transformatrices de mat ières locales pour la 
consommation interne dépenden t de facteurs également internes. 
Ce sont, dans les pays jeunes, les investissements relevant de 
cette catégorie qui devraient être les plus demandés . En effet, 
ils se rapportent à des transformations de produits locaux, 
voués à une consommation également locale, encouragée par la 
politique du pays. Ces investissements pourraient être protégés 
par les au tor i tés du pays lui-même. 

C'est à ce moment que peut intervenir à bon escient le t h ème 
des garanties et des avantages que les pays jeunes peuvent 
publier dans les brochures qu'ils consacrent à la vulgarisation 
des effets escomptés du plan de mise en valeur. Les expressions 
« garanties » et « avantages » permettent très souvent d ' appré 
cier les fondements qu'ont ou parfois n'ont pas les plans de mise 
en valeur proposés par les services officiels des pays jeunes, 
dest inés à attirer chez eux de l'argent frais. 

Lors de l'examen de la valeur ou des valeurs relatives des 
plans d ' aménagement , publiés par les pays jeunes, on constate 
qu ' i l y a des points de passages obligés qui sont autant de repè
res permettant d 'apprécier en gros le sérieux appor té à leur 
conception et à leur rédact ion. Ces repères sont inclus dans les 
idées soulevées par les termes de « garanties » des investissements 
et des « avantages ou protections » réservées aux investisseurs. 

A ce sujet, i l est frappant de constater que les analyses font 
ressortir que ce sont les pays les moins stables ou ceux qui ont 
le moins de ressources exploitées qui parlent le plus des notions 
de « garanties ». Inversément , les pays stables et de grand stan
ding, bien qu'anciennes colonies, ne soulèvent plus cette ques
t ion. Conscients qu ' i l ne pourrait en aller autrement, ils ne par
lent pas des « garanties » appor tées aux investissements. Par 
contre, ils mentionnent et amplifient une autre idée, celle des 
« avantages » qu'ils accordent aux organismes leur apportant, 
avec l'argent frais, des techniques, des méthodes des moyens de 
production. En même temps, ces pays avancés mentionnent les 
possibilités financières locales. 

Les richesses naturelles et les possibilités sont peu connues 
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dans les pays neufs et l ' information y est généralement consa
crée exclusivement aux politiques nouvelles. Certains pays, 
par t icul ièrement dynamiques, transposent les moyens et les 
idées de l ' information du domaine politique dans celui de la 
technique. Les services de l ' Informat ion du Canada, par exemple, 
ont des « flashes » ayant pour objet de relater les différents 
stades et possibiHtés offerts par le domaine technique. 

Ces notions sur les informations et les connaissances techni
ques seront amplifiées avec les é tudes des nouvelles structures 
lors de l'examen des éléments relatifs à la troisième phase du 
plan. 

3 . E N S E I G N E M E N T E T A P P R E N T I S S A G E 

La population en âge de f réquen te r l'école varie suivant les 
T ^ j , • • / population X 100 \ 

pays. Ĵ e taux de scolarisation ( r-r- ^ T T T — I n a 
^ \ population en age d école/ 
pas une valeur absolue car la durée des é tudes diffère d'un pays 
à l'autre et, en outre, les chiffres sont susceptibles d'erreurs 
assez sensibles. Ces erreurs sont d'autant plus grandes que le 
taux en question est employé pour é tabl i r des comparaisons 
entre pays voisins, mais différents quant à leurs relations mét ro 
politaines [4]. 

Encore une fois, les « mesures » en vigueur dans la science des 
investissements sont sujettes à caution. Pourtant, i l faudra bien, 
faute de mieux, s'en accommoder et constater que si ces derniè
res années la population en âge d'école s'élève dans les pays jeu
nes, à une moyenne d'environ 50 % , le pour-cent de la popula
t ion effectivement scolarisée fa i t ressortir à quel point l 'on est 
loin de compte lorsque l'on s'applique à des é tudes in téressant 
la masse. 

D'autre part, i l y a très peu de commune mesure entre les ensei
gnements des différents pays neufs, même s'ils sont voisins. 
Chacun d'eux est sa tu ré de formules impor tées de la métropole 
dont i l est issu et les concepts de « durée » et de « niveaux » des 
é tudes varient de l 'un à l'autre. 

Cependant, tous les enseignements tendent vers le but commun 
qui est de dégrossir la masse au maximum. Cette opéra t ion doit-
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elle être nécessai rement calquée sur les schémas mét ropol i ta ins ? 
Poser la question, c'est la résoudre. 

S'il existait, la plupart du temps, dans toutes les anciennes 
colonies deux sortes d'enseignement, l 'un di t « mé t ro » et l 'autre 
« local » qui pour des raisons d 'oppor tun i t é ont été par la suite 
confondus, c 'étai t là l'expression de besoins spécifiques, pré
sentés sous deux formes différentes. On est t en té de dire que le 
principe des deux formules d'enseignement est valable pour 
autant qu'on soit en présence de deux catégories d'élèves, mises 
à part, bien entendu, toutes les discriminations basées sur la 
couleur de la peau. 

Certains individus doués, qu'ils soient blancs ou non, pour
raient t rès bien suivre le cycle des é tudes traditionnelles jusqu' 
aux grandes écoles, tandis que d'autres, mieux disposés pour 
d'autres disciplines, suivraient des cours davantage centrés 
sur la pratique, les applications professionnelles et techniques. 

Dans tout plan d ' aménagement , inscrire purement et simple
ment au budget un poste plus ou moins élevé sous la rubrique 
« Enseignement », n'est pas résoudre le problème, qui est préoccu
pant même pour les vieux pays. 

Pour ce qui est de la scolarisation des filles, le même phéno
mène se retrouve dans tous les pays neufs : les garçons sont de loin 
les plus nombreux à f réquen te r les écoles. Par contre, pour les 
filles, des simplifications aux systèmes d'enseignement ont dé jà 
é té appor tées . Certaines d'entre elles peuvent suivre des cours 
dispensés sous la forme traditionnelle, ces é tudes pouvant les 
conduire aux universi tés , tandis que d'autres se dirigent d'elles-
mêmes vers les écoles professionnelles ou plus simplement 
ménagères , après avoir de près ou de loin f r équen té l'école p r i 
maire obligatoire. 

A se référer aux budgets ordinaires ou extraordinaires que 
publient les pays neufs, la proportion des finances publiques 
dest inée à l'enseignement varie entre 10 et 15 % du budget 
global [10]. Cette proportion n'occupe certes pas une place 
insignifiante dans le bilan des investissements é ta t iques et 
cependant, en pratique, i l est aisé de se rendre compte que le 
chemin à parcourir est encore for t long. 

Pour chiffrer le coût de l'enseignement, i l ne suffit pas de se 
l imiter au pr ix des constructions, car les traitements du person-
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nel, depuis les maî t res et instituteurs jusqu'aux professeurs d 'uni
versité, entrent également en ligne de compte. U n fai t impor
tant est à signaler : les classes coûten t comparativement, en 
zone urbaine, le triple de ce qu'elles coûten t en zone suburbaine. 
Cela provient du système de construction employé dans les zones 
de forte densité, qui impose l 'obligation de construire en hauteur 
v u la rare té , donc le pr ix du terrain. Ce fa i t est surtout sen
sible aux cours des agrandissements successifs des écoles. 

En outre, l'accroissement de la jeunesse dans les pays neufs 
rend aléatoire d 'année en année, dans les villes tout au moins, 
une estimation quinquennale valable. Ce phénomène s'explique 
toujours par la hyperconcentration des villes et l 'aff lux toujours 
plus important des habitants des campagnes qu ' i l est impossible 
même d 'évaluer . 

Sans vouloir dénigrer l 'action de l'enseignement, dont le but 
revient somme toute à donner à chacun les moyens de s'acquit
ter d'une t âche susceptible d 'amél iorer ses conditions de vie, 
on pourrait envisager de poursuivre cet objectif ailleurs q u ' à 
l'école qui , fatalement, n'a de prise que sur un temps donné 
de la vie. 

Puisque les buts que l'école se propose d'atteindre par l'ensei
gnement ont un caractère social et technique, on peut se demander 
jusqu 'où les réformes pourraient aller. On peut très bien conce
voir la créat ion de centres où ces buts seraient atteints plus vite 
donc plus directement pour la masse, tandis que les élites 
pourraient poursuivre seules les chemins traditionnels. Ainsi, 
avec les mêmes budgets, davantage de sujets seraient touchés . 

De plus, la question des locaux n'est pas sans poser des pro
blèmes parfois complexes. C'est qu ' i l faut , en un temps donné 
relativement court, imprimer une impulsion à la masse des popu
lations et non seulement aux jeunes. I l faut , en effet, éduquer des 
maî t res qui, à leur tour, prendront la relève et en éduqueron t 
d'autres. Ce programme de multiplication des enseignements et 
des enseignés se traduit finalement par d 'énormes additions de 
besoins en habitations et locaux scolaires. 

A temps nouveaux, formules nouvelles, on aura l'occasion d 'y 
revenir en parlant des techniques relatives aux habitations. I l 
est certain que les formules traditionnelles ne peuvent résoudre 
ce problème pendant la période d'application d 'un plan de mise 
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en valeur sans engloutir des crédits énormes qui, par ailleurs, 
seront plus utiles s'ils sont inscrits à d'autres postes budgéta i res 
q u ' à celui de constructions exclusivement. 

Des frais de mobilier vont s'ajouter à ces besoins immobi
liers. Si les questions de locaux et de frais récurrents sont les mêmes 
dans l'enseignement de la masse et dans l'enseignement techni
que, les méthodes d'organisation de ce dernier vont, elles, ê t re 
p ro fondémen t influencées par le plan de développement . 

Sous l'angle de la formation technique et professionnelle, les 
pays jeunes ont souvent t rouvé des structures et des méthodes 
à por tée de main. En général, deux faits sont à constater : 
premièrement , tout comme pour l'enseignement de la masse, 
les moyens mis en œuvre s'inspirent beaucoup des concep
tions métropoHtaines dont ils sont issus. E t deuxièmement , les 
é tabl issements d'enseignement technique sont presque toujours 
établis dans les centres. 

A cet enseignement technique ont é té joints, en ces dernières 
années, des centres de formation de type accéléré. En fai t , i l 
s'agit p lu tô t de « rattrapages » car, j u squ ' à présent , i l y a eu t rès 
peu d ' in te rpéné t ra t ions entre la formation technique en général 
et celle réalisée au sein des grandes entreprises. A l'origine de 
celles-ci, la formation de la m a i n - d ' œ u v r e constituait un des 
services essentiels. Cette pratique a, en bonne logique, cédé le 
pas aux services é ta t iques , mais ceux-ci ont copié les systèmes 
métropol i ta ins et se sont progressivement éloignés de la forma
t ion pratique d'une ma in -d 'œuvre rendue immédia t emen t 
disponible et p rê te à être intégrée aux industries. Des fossés se 
sont creusés, tellement profonds, qu'en certains cas i l a fa l lu 
combler les vides et, grâce à la formation professionnelle accélé
rée, d 'un mécanicien faire un maçon. C'est là un gaspillage 
flagrant. D'autre part, dans les métropoles , les besoins en main-
d 'œuvre sont t rès vastes et, surtout, fortement diversifiés. C'est 
la raison pour laquelle les formations sont moyennes, c 'est-à-
dire qu'elles couvrent la « moyenne » des besoins. I l n'en va pas 
de m ê m e pour les pays jeunes où les industries sont bien déter
minées et par là exigent une ma in -d 'œuvre spécialisée. 

Autre chose encore est de former la m a i n - d ' œ u v r e dest inée 
à des industries nouvelles prévues par le plan de développement . 
C'est dans cette optique qu ' i l faut dé te rminer les grands axes 
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de l'enseignement technique et y trouver, en outre, les points de 
rencontre avec les nécessités industrielles privées, qui utihse-
ront cette ma in -d 'œuvre , en un délai donné, à la fin du cycle 
de formation. 

I l n 'y a pas que les jeunes qui doivent bénéficier d'une forma
tion technique, i l y aura, surtout au moment de l 'application 
du plan, toute la population adulte. C'est ici que la formation 
professionnelle dite « accélérée » doit pouvoir donner son plein 
effet. Le concept de l ' in te rpénét ra t ion de l ' É t a t et du Secteur 
privé est susceptible à cet égard de trouver les meilleures appli
cations. L'enseignement accéléré est le sys tème le plus onéreux, 
car les équ ipements techniques sont proportionnellement beau
coup plus importants que dans l'enseignement technique t radi
tionnel. L'ordre de grandeur se situe entre le simple et le double. 

Après ces enseignements dest inés à la masse, aux jeunes et 
aux adultes, i l faut songer, surtout en période de planification, à 
la formation des cadres multiplicateurs que sont les enseignants, 
les écoles normales, etc. Là encore, i l y a toute une accélérat ion 
de mouvements et de moyens à mettre au point par le plan de 
développement . I l ne faut pas oublier qu'un plan ne porte 
environ que sur cinq années. Or, dans les méthodes actuelles de 
l'enseignement, des écoles primaires aux universi tés ou aux écoles 
normales, la période de formation s 'échelonne sur dix à douze ans. 
I l y a donc un obstacle : le nombre trop restreint de candidats 
formés en un temps donné. Aussi est-il indispensable de recourir 
à des formules d 'accélérat ion, tout au moins dans le domaine 
intéressant les masses. Toutes proportions gardées, c'est bien 
plus aux masses qu ' i l faut songer en période de planification 
q u ' à l'organisation d 'é tudes supérieures. 

Non point que celles-ci doivent rester en arrière, mais i l 
convient d'accorder la pr ior i té absolue à la ma jo r i t é des sujets. 
Par contre, une assistance, dans le plein sens du terme, doit ê t re 
accordée aux formations universitaires et aux organismes de 
recherche scientifique, grâce à l 'envoi, dans les pays neufs, de 
spécialistes métropol i ta ins , professeurs, enseignants et techni
ciens, qui ouvriront des voies nouvelles dans les écoles et univer
sités outre-mer, permettant la mult ipl ication des enseignants et 
des enseignés. 

Les formations dansles secteurs ru raux—si elles re lèvent dans 
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une certaine mesure des enseignements dispensés dans les écoles 
techniques, pour ce qui est des cadres et du problème de l'enca
drement — doivent en outre être suffisamment développées que 
pour pouvoir, dès le débu t du plan, entreprendre et pe rpé tuer 
une action en profondeur, recouvrant la to ta l i té de la masse 
rurale. Si les jeunesses rurales peuvent être touchées parles écoles, 
la t radit ion n'en risque pas moins de l'emporter, à moins que des 
structures neuves et des moyens a d é q u a t s ne soient mobilisés. 
Là , tous les enseignants, en plus de leur tâche normale, ont un 
rôle expansif à jouer auprès des familles, en organisant des 
contacts avec leurs élèves et en visitant les exploitants des 
régions traditionnellement agricoles. Cette influence peut -ê t re 
profonde si elle parvient à éveiller chez les agriculteurs tradit ion
nels une curiosité inspirée par le souci d'arriver à la meilleure 
rentabi l i té possible. 

I l ne faut pas négliger l'aspect de l'enseignement « social ». 
S'il est généralement confondu avec celui des services d 'hygiène 
et de santé , l'enseignement social proprement d i t doit complé
ter des connaissances sociales en les résumant , en les p résen tan t 
et, enfin, en assurant leur application. 

Cette synthèse de la formation sociale peut, somme toute, 
pallier le manque de formation générale de la masse. Les éléments 
« enseignements généraux » et « formations sociales » pourraient 
for t bien se juxtaposer. 

Pour terminer ce chapitre, un paragraphe doit ê t re encore 
consacré à la formation des agents de l 'É t a t . D'ordinaire, en 
Europe, cette formation se reçoit dans l 'administration même, 
où après avoir pris « un ticket d 'en t rée », après la réussite d'un 
examen, le fonctionnaire dynamique se spécialise peu à peu, 
parfait ses connaissances et arrive en fin de carrière à un point 
t rès éloigné de celui d 'où i l é ta i t par t i . Dans le cas d'un plan 
d'expansion, i l ne peut être question de longs délais. Dès lors, 
la spécialisation des agents de la fonction publique doit ê t re 
rapidement conçue. Des bourses d 'é tudes , des stages et des cours 
complémenta i res sont les moyens les plus couramment employés. 

4. N O T I O N S D E L ' A B R I , D U L O G E M E N T E T D E L ' H A B I T A T I O N 

Depuis une décennie, à partir du moment où l ' au tor i té s'est 
souciée de l'organisation des villages, le problème de l 'habitat 
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a été à l'ordre du jour. Différentes solutions ont été recherchées 
et les idées qui en ont résulté se sont toutes plus ou moins cristal
lisées autour du concept suscité par l'image de la maison « en 
dur ». I l y a dix ans, nous nous trouvions encore en pleine période 
coloniale et, partant, paternaliste. I l faut bien admettre que trop 
souvent l'Occident, pour gagner du temps devant l'urgence des 
solutions à apporter, a imposé ses méthodes sans les adapter. 
C'est ainsi que les briques, les tuiles et le ciment, ma té r i aux 
traditionnels des pays industriels, sont devenus également les 
ma té r i aux traditionnels pour l'Outre-Mer. Est-ce sage ? Sous 
l'angle hygiénique, remplacer par exemple la terre battue du sol 
par le bé ton semble être une heureuse solution. Or, la terre battue 
avait ses avantages et le béton, par contre, est f ro id et humide, 
i l est la source de condensation dans les pays chauds. Le même 
phénomène se répète pour les briques; les murs en pisé sont 
beaucoup plus isolants que les murs de briques, d'une épaisseur 
dé jà insuffisante sous nos climats et qui, pour des raisons d'éco
nomie, ont été édifiés outre-mer avec une épaisseur de 20 centi
mètres . 

Pour diminuer les pr ix, de vastes chantiers ont é té combinés 
où l'organisation étai t poussée à l ' ext rême. Mais, même organisée 
en de vastes ensembles, la construction n'a pas connu de spec
taculaires diminutions des pr ix de revient et, partant, des pr ix 
de vente. I l est évident que construire pour la classe aisée ne 
présente aucune difficulté, mais édifier pour la masse une maison 
familiale à des prix rédui ts de 50 et 75 % de ceux généra lement 
appl iqués aux classes privilégiées, pose un problème beaucoup plus 
compliqué. Pourtant, c'est précisément à ces besoins qu ' i l faut 
songer quand on parle de l 'habitation en milieux ruraux ou urbains 
dans les pays jeunes. U n plan d'expansion, même s'il est prévu 
pour une période de cinq ans, ne pourra permettre à tous de 
changer de catégorie ou de classe, ce qui procurerait à la ma jo r i t é 
des habitants les moyens de s'offrir, au cours d'une phase déter
minée du plan d'expansion, la vil la , la voiture et le frigidaire, 
en sautant les stades intermédiaires . 

Pour concevoir une améliorat ion spécifique du logement ou de 
l 'habitat en général , un principe doit ê t re énoncé, i l faut une 
coordination valable entre les différents secteurs, de vie, du 
travail , de la santé , de l 'hygiène, de l'enseignement, etc. Les 
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conditions de vie influencent l 'habitat, tout comme l 'habitat 
conditionne la façon de vivre. 

Puisque le plan d'expansion cherche à promouvoir un mieux-
être social grâce à l 'économie et à la technique, i l doit exister une 
gradation ou une évolut ion dans la conception du logement, 
mais i l faut aussi qu'une épargne locale y soit dirigée si l 'on veut 
enregistrer des résul ta ts sociaux. 

Les chiffres de population des grandes villes témoignent 
d'impressionnants gonflements, qui se sont m o m e n t a n é m e n t 
stabilisés, parce que les progrès de l 'industrialisation le sont 
tout autant dans la plupart des cas. Mais, si des plans d'expansion 
industrielle s 'é laborent à partir des villes, comme ce f u t le cas au 
cours des dix dernières années, les populations de la plupart 
d'entre elles doubleront derechef et créeront de nouveaux et plus 
épineux problèmes, tant dans l ' aménagement urbain que dans 
l 'habitat. 

Ces faits illustrent bien l'importance des thèses à défendre 
dans un plan d'expansion. Le degré d'attachement des citadins 
à la ville est d'ailleurs très variable et, en dehors d'une minor i té 
à peu près déf ini t ivement urbanisée, la ma jo r i t é des habitants 
ne se sont établis en ville qu'en raison de l'absence d 'équipement 
des campagnes. Les déser ts séparan t les centres les ont contraints 
de fu i r pour des motifs scolaires, de travail , etc,, qui ne sont 
guère dé t e rminan t s du point de vue économique mais qui le 
sont, par contre, socialement. 

En outre, la tradit ion veut qu'un membre de la famille, au sens 
le plus large du terme, soit nourri et hébergé lorsqu 'à la recher
che d'un travail ou d'un toi t , i l rend visite à ses parents de la 
vil le. E n d'autres termes, la volonté de construire et de s'installer 
n'existe pas toujours chez le premier occupant citadin car, au 
mieux i l se sera installé, davantage i l sera sollicité. L 'hospi ta l i té 
est sacrée dans les pays neufs, elle na î t d'une défense de la col
lectivité é tendue à l ' individu démuni qui, l ivré à lui-même, ne 
pourrait survivre à la dure té des conditions naturelles. L'insta
bilité économique des pays jeunes et la crainte du chômage font 
que les citadins préfèrent avoir un abri bien à eux p lu tô t qu'une 
maison « en dur » à payer en de nombreuses années, alors que 
l 'écoulement de celles-ci est une conception occidentale de la vie, 
dont ils ont peu de notions précises. D'ailleurs, la vente au sens 
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immobilier du Code N A P O L É O N , et notamment la vente des 
terrains, est, elle aussi, une importation mal assimilée, qui heur
te le sens inné chez eux de la défense contre le climat. La terre 
est à tout le monde et c'est le chef qui en dispose pour le bien de 
tous. 

En Occident, l 'idée de vente du fonds s'affaiblit au fur et à 
mesure que l 'on se rapproche de l 'Est, c 'est-à-dire des régions 
où cesse de s'exercer l'influence des colonisateurs romains et de 
leur conception de la propr ié té A Berlin-Ouest, par exem
ple, une opérat ion de « relogement » a été réalisée sur une très 
vaste surface (^), parce que, là déjà, la notion de propr ié té « qui-
ritaire » n'a plus qu'un rayonnement restreint. Or, à quelques pas 
du chantier, s 'é tendai t un immense parc zoologique complète
ment rasé et vidé de ses animaux après les bombardements de 
la ville. 

La défense des in térê ts particuliers au sens où nous les enten
dons dans le code N A P O L É O N , aurait provoqué le lotissement 
du parc zoologique et non les terrains avoisinants, et cela en 
application du respect sacré que nous. Occidentaux, avons de 
la propr ié té privée. Mais à Berlin, rien de pareil, le Tiergarten 
est resté le Centre vert pour tous et les propriétés privées ont 
reçu, en compensation de leurs biens expropriés, des partici
pations proportionnelles en logement dans un quartier neuf re
construit dans un esprit collectif. 

5. L E PROGRÈS SOCIAL 

Toutes les données livrées par les traditions et nos idées « i m 
portées » compliquent les solutions à apporter aux problèmes 
de l ' aménagement des villes et à celui de l 'habitat. Parfois, i l 
faudra faire amende honorable et revoir ces problèmes ab ovo 
conformément aux possibilités et aux besoins. Ceux-ci varient 
suivant les climats et l'espace. Dès lors, les solutions doivent 
être souples et subir des adaptations. Les Assyriens, 21 siècles 
avant J.-C, é ta ient dé jà les champions de l 'emploi de la brique... 
Mais i l faut ajouter qu ' à cette époque, la demande de main-

(•) Les colonisateurs romains n'ont pas dépassé l'Elbe, encore que l'occupa
tion entre le Rhin et l'Elbe ne fut que de courte durée. 

{-) Hansaviertel, au Tiergarten (1957). 
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d 'œuvre et les charges sociales ne devaient pas être énormes. 
Depuis lors, le béton a été découver t et ses appHcations sont 
spectaculaires : précontra in te , é tuvage , voiles, toitures en conque, 
etc., techniques qui sont rendues possibles par l'usage du ciment 
t ra i té . Or i l existe peu de réalisations où le bé ton cellulaire est 
employé en écran, c 'est-à-dire pour les murs. 

En près de cinquante siècles, le seul progrès connu pour le 
mur de brique, généralisé et universellement admis depuis tou
jours, a été le remplacement du mortier d'origine, bitumineux 
chez les Assyriens, par un mortier de ciment. Or toutes les x 
secondes, sinon fractions de secondes, des dizaines ou même des 
centaines de firmes par pays, répar t ies dans le monde entier, 
sortent un avion, une voiture, un frigo, un appareil de radio ou 
de télévision, alors qu' i l faut toujours un an pour mener une 
cellule d'habitation à son achèvement . Ce n'est pas par des con
tradictions semblables que nous pourrons, nous Occidentaux, 
résoudre par la t radit ion le problème ardu de l 'habitat à l 'éche
lon mondial. I l faut changer quelque chose et surtout songer que 
les pr ix de revient ne baissent qu'en fonction de la rap id i té de la 
fabrication et de sa multiplication, donc de la chaîne. Mais si 
une maison est immobile de nature, comparée à une voiture par 
exemple, i l ne doit pas être impossible de porter la chaîne à 
l 'é lément maison, d'essence immobile. C'est là, peut-on dire, 
une organisation nouvelle en présence de nouveaux ma té r i aux . 

Cette solution est valable à condition de ne pas employer des 
ma té r i aux dont l 'emploi remonte à près de cinquante siècles, 
à une époque où les notions de durée, d 'é te rn i té et d ' inf in i é ta ient 
inexistantes ou, en tout cas, vides de sens. Dans le même esprit, 
un exemple peut illustrer la thèse de la « chaîne por tée » dont le 
rôle n'est plus seulement « transporteur ». I l existe des éléments 
nouveaux, comme les mat ières plastiques produites à part ir du 
charbon ou du pétrole. 

Dans cette optique, une machine d'un volume à peine plus 
important que celui d'un meuble-bureau est en mesure, dès à 
présent , de produire, sur chantier, un tube d'une longueur indé
finie dont les caractér is t iques et le d iamèt re suffisent pour qu ' i l 
puisse être employé à l 'adduction d'eau. Veut-on alors comparer 
le pr ix de revient de la pose d'une canalisation en milieu urbain 
et surtout rural , effectuée selon la m é t h o d e traditionnelle, la 
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longueur de 5 mètres maximum des tubes d'une fonte pesante, 
aux multiples joints à rendre é tanches , etc., aux avantages d'une 
machine-chaîne qui creuse le sol, fabrique et pose un tuyau sur 
une longueur illimitée ? Ces machines combinées peuvent se 
déplacer, fabriquer, ouvrir et refermer les t ranchées , etc. 

Nous sommes au siècle de la machine, i l faut penser « machi
nes » mais surtout « machines économiques », susceptibles d'avoir 
des répercussions sociales. Les machines employées actuelle
ment ont rarement atteint le rendement économique souhaitable 
pour la masse. La faute en incombe aux écoles qui trop souvent 
se bornent à perpé tuer des traditions. 

N'enseigne-t-on pas l'architecture en partant des « classiques » 
ou des « gothiques », alors que les théories de normalisation et 
de rationalisation des constructions, donc de l 'économie, sont 
à peine abordées ? 

Les besoins dans les secteurs de l 'habitat et des équ ipements 
sont immenses. Nos traditions doivent être balayées, i l faut 
cesser de faire de l 'archéologie. De nouvelles méthodes doivent 
être mises au point, compte tenu des possibilités nouvelles et des 
ma té r i aux propres au X X " siècle. L'application des recherches 
scientifiques doit pouvoir ouvrir cette voie. 

I l reste l 'adaptation aux climats, aux m œ u r s et aux coutumes 
de rOutre-Mer. Les habitants y connaissent un sys tème social 
particuher, leur habitation, leur mode de vie en sont empreints 
de sorte que l 'on ne pourrait, dans le cas de leur habitat y subs
ti tuer le nôtre , sans adaptations raisonnées et surtout progres
sives et souples. 

Connexes aux notions relatives aux équipements , d'autres 
« moyens de progrès », viennent compléter et recouper l'ensem
ble. I l faut en effet songer aux adductions et à l ' évacuat ion des 
eaux, aux facili tés d'acquisition de ces nouveaux logements, 
témoins d'une nouvelle phase de besoins, inhérents à une vie en 
expansion. Ces sujets seront repris lors de l'examen des besoins 
amenés par la troisième phase du plan de mise en valeur. 

L'Occident ne doit pas tellement vanter sa « belle époque de 
1900 », qui v i t pourtant le premier progrès social important. 
Ce progrès, malheureusement, n ' é ta i t une réali té que pour 
quelques privilégiés et f u t , en véri té , sur le plan social, une époque 
honteuse. Les temps ont heureusement changé depuis. Mais, 
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dans tout plan d'expansion, le progrès est une affaire de durée, 
d'espace et de patience, les résul ta ts ne sont pas ins tan tanés . I l 
est indispensable d 'écouter , de comprendre et de n'apporter ou 
de ne proposer de modifications sociales qu 'après mûres délibé
rations et réflexions. Ne nous posons pas en champions d'un 
sys tème social à l 'abri de tout reproche. 



CHAPITRE I V 

Troisième phase du plan. — Période du plein emploi 

C'est pour mieux fixer les idées, par l'image que suscite le 
terme de plein-d'emploi, que la troisième phase du plan a été 
ainsi caractérisée. Cette dernière phase est un peu comme l'abou
tissement du plan de développement . Toutefois, i l ne faudrait 
pas en déduire que les équipements en sont ent ièrement absents, 
bien au contraire. La collectivité, comme le secteur privé, inter
ne et externe, après avoir investi, doivent être en mesure de 
constater qu'une amél iora t ion générale s'est manifestée . 

Sans doute, le plan est-il une organisation de moyens groupés 
vers un but et l'approche de résul ta ts tangibles constitue l'en
couragement. Mais, le ou les pays qui ont appl iqué ce program
me vont t rès vite s'apercevoir qu'un autre plan doit na î t re du 
du plan en voie d ' achèvement . Car des besoins naissent des dé
sirs et si les premiers comme les seconds sont prolifiques, ils sont 
aussi croissants et contagieux [8]. On pourrait dire que la troisiè
me partie du plan sera divisée en deux périodes, qui n'ont pas 
nécessairement une durée égale. La première serait celle de la 
production d'effets sensibles, au travers des structures nouvel
les mises en place et qui aboutissent au mieux-ê t re social visé. 
C'est ce mieux-êt re encore qui expHque que la troisième phase 
est qualifiée à tor t ou à raison, de « phase du plein-emploi ». 
La seconde période sera celle des mesures prises afin que le plan 
puisse se succéder à lui-même, en se prolongeant dans le temps, 
sous la forme d'un second programme, complémenta i re et consé
quent du premier. On serait t en té de caractér iser cette période 
en la qualifiant de période des « ré invest issements ». Mais, à 
l'origine du plan, au moment où l'on a défini les garanties et les 
avantages offerts, les réinvest issements ont dé jà été est imés 
et chiffrés à t i t re de « récurrences » versées aux fonds à constituer 
pour l'avenir. En bref, c'est pourquoi la formule du plein em
ploi caractérise mieux la troisième phase. 
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Ces retenues destinées aux réinvest issements sont des parts 
proportionnelles exigées dès le débu t de l 'application du plan, 
mais qui, toutefois, ne se manifesteront qu'en f in de program
mation, pour aider à promouvoir un palier d'expansion nouveau, 
orienté vers des buts neufs de mieux-être . 

Pour résumer l'aboutissement de cette phase du plan, i l faut 
que se manifestent des signes extér ieurs de travail et des traces 
de modification naturelle plus ou moins profondes. Si l 'on 
étudie la situation actuelle des pays jeunes, une série de points 
s'imposent à l 'attention. E t parmi eux, trois faits dominent 
par leur ampleur. Le premier est celui de l ' é tendue. Celle-ci se 
mesure, non en kilomètres comme dans les pays industrial isés, 
mais en laps de temps, une journée par exemple. A la monotonie 
s'ajoute l'accablement dégagé par l ' immensi té massive des 
« hors-centres ». Si, au d é b u t du plan, quatre jours é ta ien t néces
saires pour parcourir 300 km, à la fin du programme, cette 
distance devra se calculer soit en une fraction de jour ou d'heure, 
soit en ki lomètres, comme dans les pays industriaHsés. 

Le deuxième fa i t est l 'un i formi té de l'ensemble t raversé , 
l 'interminable forêt , la savane ou la brousse sauvage. Les heures 
sont interminables, car le décor ne change jamais. 

Le troisième fai t , lié au précédent , est celui de l'absence de 
l'homme. Tout est englouti dans la nature exubéran te . L'homme 
n'a pas, ou trop peu encore, d o m p t é la nature. I l est toujours son 
esclave, et en outre, est rare au ki lomètre carré. I l n'est pas pré
sent ou l'est encore trop peu. Lorsqu'i l s'y trouve, i l n'a guère 
modifié la nature. E n a-t-il eu, j u squ ' à présent les moyens et la 
compétence ? Poser la question c'est y répondre . E t si l 'on cher
che des raisons à cette situation, on constate que le facteur 
san té jour un rôle primordial dans le sous-développement et que 
l'indolence engendre fatalement le manque de dynamisme 
cons ta té . 

Ces trois faits : é tendue , un i formi té de l'espace naturel et 
absence de l'homme doivent être les manomèt re s qui contrôle
ront la valeur du plan. Meilleur sera le plan et davantage pour
ront diminuer d'importance les trois facteurs énumérés . Les 
effets bénéfiques prouveront que les contingences locales sont 
sorties de leur immobilisme grâce aux moyens mis en œuvre au 
cours des diverses périodes du plan. 



80 LA COOPÉRATION A U DÉVELOPPEMENT 

S'il est possible à tous les pays d'effectuer en un temps donné 
une « opéra t ion mieux-êt re », c'est pourtant au cours de la der
nière phase, lorsque sont esquissées les synthèses des résul ta ts , 
qu ' i l faut retourner aux idées maîtresses du plan et vérifier les 
mécanismes de croissance par leur confrontation avec les pers
pectives futures à long terme, dépassant le cadre du premier 
plan et assurant la projection du second dans l'avenir. Trois 
repères doivent être dégagés : celui de l'organisation générale 
de l 'économie du pays, celui de la dimension des possibilités ou 
des perspectives et, enfin, celui qui découle des moyens et mé tho
des mis ou à mettre en œuvre pour l'avenir. 

1. ATOUTS CONSTITUÉS PAR L A SITUATION É N E R G É T I Q U E 

L 'un des atouts majeurs pour l'avenir d 'un pays, c'est évidem
ment ses ressources en énergie naturelle et leur situation sur 
le plan national. I l n'est plus possible de revenir sur des situations 
qui ont dû obligatoirement être examinées lors des deux premiè
res phases du premier plan. 

On a généralement recherché les fleuves ou les rivières présen
tant des cours supérieurs suffisamment élevés que pour ê t re 
barrés . Ils constituent autant de réserves qui sont, aux yeux 
des pays jeunes, l 'un des pôles d'attraction les plus prometteurs, 
d'Assouan à l 'Euphrate ou du Kvvilou au Mékong. Mais si les 
centrales hydrauliques sont rentables, comme i l s'agit le plus 
souvent d'un cours supérieur, les barrages risquent d ' ê t re s i tués 
loin à l ' intérieur du pays. C'est pourquoi les pays jeunes recher
chent le charbon (Nigéria), l 'énergie des marées (Côte d'Ivoire), 
le pétrole (un peu partout) ou le gaz naturel (Afrique du Nord), 
afin de s'assurer un atout pour l'avenir, si possible facilement 
transportable et localisé près des côtes, appelées à devenir le 
site d'élection de la grosse industriaHsation. 

Les autres éléments attractifs de déve loppement seront cons
t i tués par les industries et les services annexes. Sur le plan théori
que, i l n'est pas possible d ' énumérer les possibilités offertes par 
les grands secteurs. Tous sont, en effet, fonction de circonstances 
locales t rès part iculières. Des crédits d ' équ ipements doivent ê t re 
consacrés à des é tudes de projets à beaucoup plus longue éché
ance. Cette projection dans l'avenir amène un corollaire. L ' in té -
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gration de l'industrie, ou plus exactement de grandes industries, 
aux act ivi tés complémentaires . 

Progressivement, l 'industrie formera un tout ininterrompu 
susceptible — en procédant des besoins actuels et des prévisions 
des besoins futurs — de faire naî t re à son tour une série d'ins
tallations nouvelles s ' in tégrant les unes aux autres et réal isant 
de la sorte, en plus d'une production nouvelle dans un secteur 
nouveau, la mult ipl ication des emplois et la répar t ion des salai
res et des gains sur le plan interne cette fois. 

2. L E « MOMENT D E L ' I N D U S T R I A L I S A T I O N » 

J u s q u ' à présent , le plan a encouragé toutes les installations 
industrielles ; à ce stade, le « moment d'industrialisation » dis
tinguera pour l'avenir deux grandes tendances, fonction des 
natures, des dimensions et des marchés auxquels ces industria
lisations s'adressent. 

D'une part, les industries internes seront en général petites 
ou moyennes et correspondront de plus en plus aux besoins en 
équipements du pays ainsi qu'aux progrès enregistrés. 

Ces industries, bien que qualifiées d'« internes », pourraient 
dans les cas limites, travailler, j u squ ' à un certain point tout au 
au moins, pour l 'exportation. Elles ressortissent des données et 
des résul ta ts du plan quinquennal, car les infrastructures y sont 
prévues et normalement récurrentes du programme assigné. 

A l'inverse, i l y a, dans le second volet de l 'industrialisation, 
les grands groupes de la sidérurgie, de la métal lurgie (voire de 
l 'électrométallurgie) et de l 'industrie chimique dont les instal
lations ne sont pas obligatoirement liées aux développements 
internes du pays jeune mais p lu tô t à son rayonnement et à sa 
puissance sur le plan mondial ou continental. I l faut remarquer 
que très souvent les pays jeunes lorsqu'ils parlent d'encourage
ments attractifs, c 'est-à-dire de systèmes de protection, de ga
ranties et d'avantages, visent précisément cette catégorie d'indus
trialisation. Cette contingence locale, car c'en est une, tient à la 
manière différente, d'envisager les théories de croissance. Alors 
qu'en Occident les é tudes visent une participation à un mieux-
être obtenu grâce à la technique et s ' in tégrant à la vie sociale, 
dans les pays jeunes, par contre, les é tudes visent le pouvoir 
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uniquement et imméd ia t emen t l'aspect pratique du rendement 
maximum. C'est là une manière différente d'envisager le dyna
misme d'une nation. Ont-ils tor t ou raison, l'avenir seul en déci
dera. Mais i l est certain qu'encourager uniquement cette forme 
de grosse industrialisation se révélera, à plus ou moins longue 
échéance, maléfique pour les perspectives d'avenir si, parallèle
ment, l 'agriculture n'est pas développée. C'est retourner la pyra
mide sociale en ne gonflant que les centres » productifs et attrac
tifs au dé t r imen t des « hors-centres ». C'est encore favoriser 
seulement le businessman, ce qui , au cas où l'encouragement ne 
serait donné q u ' à l 'industrie lourde, pourrait engendrer dans le 
pays même de sérieuses difficultés sociales, en plus de la ra re té 
et du prix prohibit i f atteint par les produits agricoles alimentai
res, bases mêmes de la vie. 

A u surplus, des catégories d'industrialisation exigent des tech
niques d'infrastructure aussi lourdes que coûteuses et part i
culières. Prenons un exemple familier aux Belges : le cas d'Inga. 
Ce n'est pas là le problème clef du Bas-Congo, qui est, au contrai
re, un problème qui s 'énonce en termes de manioc, de frui ts , 
de sable ou, plus généralement , de produits agricoles ou d'indus
tries de transformation, en termes de produits miné raux peut-
être, mais sû rement pas et exclusivement d 'aluminium, alors que 
celui-ci pourrait ê t re produit à l'échelle mondiale, grâce à la 
capaci té éventuel le de 30.000 m W que permettrait le barrage 
total du fleuve. Bien entendu, si semblable projet é ta i t réalisé, 
toute la physionomie du Bas-Congo en serait radicalement 
t ransformée . I l n 'y a pas lieu d'adopter une att i tude négat ive 
vis-à-vis de ces monstres industriels et d'ignorer sciemment les 
travaux de cette envergure, mais i l faut viser ici uniquement 
le mieux-ê t re rendu possible avec des moyens normaux qu'on 
rencontre partout et non uniquement par des voies exception
nelles. Les moyens normaux sont susceptibles d 'ê t re générali
sés en recourant à des plans de mise en valeur justement ordonnés 
et progressifs, s'adressant pour l ' immédia t à la masse de tous les 
pays qui attendent un développement . 

3. L E SECTEUR T E R T I A I R E 

En abordant le problème des industrialisations, i l faut soule
ver ceux qui sont connexes au secteur tertiaire, à savoir les 
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problèmes ayant t rai t plus précisément aux services et aux orga
nisations internes du pays. Les principales données de cette 
énuméra t ion sont celles du négoce, du commerce et du circuit 
commercial, des organisations de transport et partant de l'indus-
touristique. De même , les questions du déve loppement tertiaire 
portent sur la monnaie, la banque, les finances, les professions, 
l 'administration en général. 

Si un pays se développe, l 'un des principaux critères de cette nou
velle situation — nous l'avons v u en zone rurale avec l 'apparition 
d'une classe artisanale — sera lié à la disparition de l 'écrivain 
public et à l 'apparition des professions libérales, due au dévelop
pement et à la physionomie prise par les secteurs d 'ac t iv i té 
mus par les structures nouvelles. 

En partant du négociant local, on doit arriver au stade des 
circuits commerciaux, tout d'abord à celui des vivres et des 
cultures vivrières, des viandes, poissons, etc., et, enfin, à celui 
des frui ts et légumes. I l existe là, depuis les organisations rurales, 
tout un sys tème très important qui doit ê t re t ra i té séparément 
sous le t i t re de la «vital isation rurale». I l est possible pourtant 
d 'énoncer une idée directrice. Dès l'origine du plan, les produits 
alimentaires et industriels viennent de la production locale 
pour se r épa r t i r ensuite dans la consommation locale. L'expor
tat ion constitue un problème connexe et non le problème fonda
mental. 

Par contre, le planning des grands travaux doit intervenir 
dans les structures à mettre en place, para l lè lement aux construc
tions de logements, d ' équ ipement et de confort, plus ou moins 
urbains, suivant qu'ils sont dest inés aux centres ou aux « hors-
centres ». 

Les réal isat ions immobil ières sont l 'un des principaux facteurs 
de démar rage de tout plan dynamique de mise en valeur. Cons
tatons qu ' i l y a toute une industrie ou plus exactement une 
chaîne du b â t i m e n t et des travaux pubHcs et qu'en outre, le 
logement est un des baromèt res de l 'évolution, d 'où l'importance 
de son programme tant en milieu urbain qu'en milieu rural . 

Quant aux structures financières qui doivent œuvre r paral lè
lement, elles ont un rôle tel qu'elles peuvent, si elles sont mal 
situées, handicaper ent ièrement le plan d'expansion. A la notion 
d'habitation — amplifiant celle définie par le concept logement. 
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qui permet simplement d'occuper un local plus ou moins confor
table - i l faut joindre celle qui recouvre l'urbanisme au sens usuel 
ainsi que toutes les répercussions pratiques et financières que 
peuvent ent ra îner les habitations dans les villes, les centres ou 
le milieu rural . 

D'une façon générale, tous les pays jeunes connaissent un 
problème de logement, d'autant plus aigu qu'ils sont socialement 
en retard sous l'angle des constructions. En d'autres termes, 
le nombre des mal logés et des sans-logis y est beaucoup plus 
élevé qu'ailleurs. A u débu t , i l ne sera pas question de reconstruc
tion, mais p lu tô t de « reconversion » de logements insalubres, 
trop peu nombreux et presque toujours socialement insuffisants. 

U n autre problème ini t ia l réside dans la capaci té locale des 
entreprises et du corps professionnel du bâ t imen t , qui seront 
sollicités par de multiples ouvrages tels que les grands travaux, 
les constructions d'usines, de b â t i m e n t s administratifs, etc. 

I l faudra donc scinder les problèmes suivant qu'ils se rappor
tent au milieu urbain ou au milieu rural. Dans le premier cas, 
tout devra être impor té ou amené en ville et, dans l'autre, les 
ma té r i aux pourront être t rouvés sur place, au moins en grande 
partie. En milieu rural ce seront surtout des méthodes qui 
seront importées . Mais dans les deux cas, des techniques nouvel
les devront présider aux travaux et les structures financières 
parallèles conna î t ron t les mêmes problèmes à des degrés différents 
suivant qu'elles s'adressent aux centres et aux hors-centres. 

Des techniques nouvelles usant de m a t é r i a u x inédits devront 
être adoptées dans ce dernier secteur. 

A u chapitre du plan relatif à la recherche scientifique appli
quée, une cellule aura à s'occuper de cette question, en partant 
d'un laboratoire des ma té r i aux , le plus souvent adjoint au dépar
tement des sciences d'une universi té locale. Dans ce domaine, 
l'Occident est en mesure d'accorder une assistance en personnel 
spécialisé. Les quah té s fondamentales requises sont surtout 
le dynamisme, l 'expérience, l ' information et la diffusion des 
résul ta ts acquis. 

On parle de plus en plus de relais polaires ou même de relais 
spatiaux : ces idées sont plus proches du réel qu'on ne le pense 
généralement . On parle notamment de créer une ville « sous 
cloche » au pôle nord, ce n'est plus une utopie. Les dérivés des 
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matières plastiques seront à la base de presque tous les ma té r i aux 
employés. Et , dans le domaine spatial, des architectes et des 
ingénieurs établissent actuellement des projets de relais axés 
toujours sur les mat ières plastiques (^). Ceux-ci laisseront loin 
derrière eux les performances permises par les ma té r i aux connus 
et employés jusqu ' à ce jour. 

C'est donc en s'inspirant de formules similaires, au dépar t de 
recherches scientifiques, de mises au point de techniques et de 
m a t é r i a u x nouveaux, dignes de notre siècle, qu ' i l faut chercher 
les solutions aux problèmes gigantesques actuellement posés. 

Si c'est à un groupe de recherche scientifique que l 'on a confié 
la tâche de vulgariser l'usage des ma té r i aux neufs, scientifi
quement contrôlés en laboratoire, la mise en application de ces 
recherches devra être s t imulée par un autre groupe, inspiré par la 
pratique et issu d'associations d'entrepreneurs ou de chambres 
de commerce par exemple. Ces deux structures travaillent bien 
entendu en pleine collaboration, car elles sont, non seulement 
apparentées , mais intimement liées entre elles par les grands 
travaux. 

Bon nombre de nos usines ou de nos grands édifices subissent 
toujours l'influence du plan de la basilique romaine. Or, les 
bâ t imen t s modernes sont des « voiles de bé ton » avec couver
tures en forme de conque. Cette formule est employée seule, 
comme pour la Kongreshalle de Berlin notamment, et dans ce 
cas, i l s'agit d'une construction de grande dimension, ou bien 
elle est employée avec une multipl ication d 'é léments coniques 
de plus petite dimension, qui permettent l 'éclairage grâce à 
l'usage, en certains endroits, de mat ières transparentes, à l'exem
ple de l'atelier de répara t ions pour locomotives de Tur in . 

De semblables constructions marquent une é tape dans le 
mode de bâ t i r grâce aux économies réalisées. D'ailleurs, les 
techniques traditionnelles ne pourraient réaliser de telles per
formances. Non point qu ' i l faille obligatoirement créer, pour les 
pays jeunes, des constructions d'un modernisme extravagant, 
bien au contraire. Mais dans les nouvelles formules, i l est possible 
de trouver des séries d'avantages qui requièrent des outillages à 
la fois simples et efficaces, r épondan t ainsi aux besoins des peu-

(') C'est le cas notamment de l ' équ ipe de spécial is tes f r ança i s qu i é t u d i è r e n t 
et réa l i sè ren t à Bruxelles l'audacieuse flèche du Pavi l lon du Génie c iv i l à l 'Expo
si t ion de 1958. 
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pies jeunes. En outre, i l faut considérer l 'ampleur même des 
besoins qui sont susceptibles de créer des standards nouveaux. 

Mais s'il faut songer à l'ampleur du marché dans les pays 
jeunes, i l est nécessaire de tenir compte de ce que leurs possibi
lités financières sont relativement rédui tes . Face à ces besoins, 
toute une adaptation devra s 'opérer si l 'on désire quitter l 'or
nière de la tradit ion, même améliorée. Avant d'aborder les pro
blèmes du financement, i l reste à grouper toutes les industries 
du bâ t imen t dans un organisme qui concentrera tous ceux qui 
ont par t ic ipé à ce secteur-chaîne : les groupements de construc
teurs, les professions hbérales s'y rattachant, les entreprises 
installées à demeure dans le pays jeune et celles, de renommée 
internationale, spécialisées dans les grands travaux d'outre
mer. Cette dernière catégorie est celle qui, de loin, possède le 
potentiel le plus important. La publication des plannings des 
travaux constituera pour celle-ci, avec le plan de développe
ment, un pôle d'attraction important . 

4. L E S SOCIÉTÉS D E MISE E N V A L E U R 

Les structures financières seront for t complexes et principale
ment influencées par les méthodes préconisées par le plan de 
mise en valeur et les crédits de premier é tabl issement y afférents . 
Considérons d'abord les sociétés parastatales de construction 
et de logement. Le principe du fonctionnement est idéa lement 
sage : i l centralise les secteurs de la conception, de la construc
tion, de la récept ion et de la distribution. Cette dernière, au sens 
social du terme, est dotée en outre d'un sys tème de crédit hypo
thécaire . Mais i l n'est pas certain que l ' É t a t soit un bon géran t 
des richesses et, dans ce sys tème, les charges dites d'administra
t ion sont souvent lourdes. I l serait préférable que ce parastatal 
soit une société d 'économie mixte, mi -é ta t ique et mi-privée, de 
manière qu'une partie du capital soit versée par le secteur pr ivé. 
Celui-ci exigeant une rentabi l i té , l ' É t a t exercera son influence 
sociale tout en contribuant financièrement aux opérat ions 
d'investissement. Les deux secteurs, liés par l'organisation 
même, constitueront, à travers les régimes divers, des garanties 
à opposer aux nationalisations éventuelles (Fig. 5). 

En marge des sociétés parastatales, mixtes ou mêmes privées, 
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s 'étend le marché immobilier qui doit pouvoir se créer. Dès lors, 
le sys tème des prê ts bonifiés ou non, mais toujours marqués 
d ' in térê ts , doit pouvoir s'organiser. Généralement , on assiste 
à des opérat ions de prêts parallèles à la mise en valeur de quar
tiers, opérée par des sociétés d'assurances finançant les p rê t s 
avec l 'appui des banques et l'aide ou non de l 'É t a t . Cependant, 
dans ce système, que l 'on pourrait qualifier de privé, les durées 
des prê ts et des remboursements dépassent rarement une pério
de de cinq années. 

En plus de ces catégories rentables, les caisses, ou autres 
institutions similaires, ont davantage le domaine particulier 
pour objet. Par exemple, les logements pour familles nombreuses 
relèvent du domaine social, comme les logements avec ateliers 
pour les artisans ou commerçan t s sont des réalisations de l 'éco
nomie appl iquée. 

Outre les structures financières et sociales encadrant tous les 
organismes déjà signalés, existent les organismes où intervien
nent les « armes » juridiques. Ceux-ci auront un rôle important 
à jouer dans les problèmes soulevés par l 'habitation. L'ampleur 
de ce rôle ira encore croissant au moment où sera abordé l'aspect 
juridique soulevé par les mises en valeur du voisinage des habi
tations, en d'autres termes les infrastructures en zones urbaines 
et rurales. En effet, i l ne suiflt pas que l 'E ta t conçoive des plans 
et des programmes de réalisations de grands ensembles pour que, 
ipso facto, le secteur privé le suive. I l y a toutes les difficultés 
inhérentes aux grands ensembles que le secteur privé ne peut seul 
entreprendre ou réaliser. Pour sortir de cette impasse, maints 
pays ont créé des sociétés locales de mise en valeur. Ce f u t notam
ment le cas pour les aménagement s relatifs à la vallée du Rhône . 
Cas identique aussi en ce qui concerne les sociétés d'habitations 
où nous retrouvons la même dual i té , une société parastatale 
ou d 'ut i l i té publique d'une part, et une société privée avec son 
dynamisme et sa rentabi l i té obligée, d'autre part. 

U n moyen terme pourrait ê t re t rouvé en s'inspirant de la 
formule des sociétés de mise en valeur créées à profusion au 
Canada. Souvent dans les pays jeunes, surtout lors du premier 
plan, des sociétés aussi dynamiques ne pourront être immédia
tement t rouvées en nombre suffisant. Or, c'est dans la créat ion 
de ces sociétés mixtes qu ' i l faut trouver pourtant les solutions 
valables et rentables pour l'avenir. 
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Concluons donc en disant que provisoirement, l ' É t a t reste 
à la base des sociétés d'expansion mais qu ' i l devra, après un 
temps relativement court, céder la place à une société mixte, 
aussi tôt que sera donnée l 'impulsion suffisante. De cette façon, 
l ' É t a t fera place au secteur privé qui doit, avec la rentabi l i té , 
introduire le dynamisme indispensable aux expansions. 

Pour les structures à mettre en place et à développer progres
sivement, i l faudra s'inspirer de la mé thode décri te pour les 
logements, c 'est-à-dire innover dans tous les secteurs touchés 
plus ou moins p rofondément par le plan : l'enseignement, la 
formation professionnelle, l'apprentissage, etc. Para l lè lement et 
d'une manière connexe à l 'action sociale, l 'action sanitaire 
procédant de plusieurs domaines comme ceux de l 'éducat ion 
en mat iè re d 'hygiène, du contrôle et de la valeur des produits 
nutr i t i fs , etc., devra aboutir à la phase ultime de la chaîne sani
taire, à savoir celle des hôp i t aux et des cliniques. 

5. L ' A D M I N I S T R A T I O N 

Pour être complet, i l y a lieu de mentionner les problèmes 
relatifs aux mises en place des différentes cellules de l'adminis
trat ion générale. Le plus souvent, l 'administration de l 'époque 
dite « colonialiste » se sera prolongée grâce à des réformes plus 
ou moins profondes mais qui, t rès rarement, auront donné nais
sance à des Commissions visant à la réorganisat ion adminis
trative de dépa r t emen t s en fonction d'un tout bien coordonné. 
C'est en période d'application d'un plan d'expansion que les 
adaptations de l 'administration se révéleront surtout indispen
sables dans les domaines traditionnels : enseignement et forma
tion, san té et technique, problèmes ruraux et alimentation, etc. 
De plus, l 'administration, au sens où les pays jeunes conçoivent 
le pouvoir, sera toujours plus ou moins te intée de politique. 
Comme pour les grands pôles d'attraction décri ts au chapitre 
précédent , i l s'agit ici de par t icular i tés inhérentes aux pays 
jeunes, politisés ou non mais pratiquant à des degrés divers le 
culte de la personnali té . Ce fa i t est avéré et, encore une fois, 
i l ne peut être question de nier ou d'aller à l'encontre des réali tés, 
car faire la politique de l'autruche ou pratiquer le don-quichot-
tisme est une atti tude stupide. On explique partiellement ce 
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phénomène par les transformations en cours. Le chef de clan 
devient le grand chef, non plus à l'échelle régionale, mais à 
l'échelle nationale. 

Pour réussir à affirmer son autor i té , i l ne peut ê t re que « poli
tique », donc les rouages et les moyens, qui lu i sont propres, 
doivent l 'être tout autant. Toutefois, politisée ou non, l 'admi
nistration, à l'exception de la police, aura le même rôle qui est 
d'organiser la vie de la société nouvelle et la gestion publique. 

L 'exposé des besoins ainsi terminé, i l faut les chiffrer et orga
niser le planning des grands travaux, en partant des réalités. 
Cette « grande addition » établie, ainsi que cela se passe pour 
tous les projets, grands ou petits, i l faut donner une dimension 
aux désirs et souvent réduire les appé t i t s en ramenant les chiffres 
à des vues normalement prévisibles en un temps donné (Fig. 5). 
Pratiquement, cet exposé devra se poursuivre par l ' é tude des voies 
et moyens. La première partie sera consacrée à l ' é tude de la mé
thode de t ravai l qui se rapproche le plus des organisations des 
chantiers de grands travaux, tandis que la seconde é tudiera 
les leviers d'expansion ou la mise en place des hommes et des 
capitaux face au programme d'expansion. 

Pour la réalisation des idées dans la pratique, la rigidité des 
chiffres va présider à la réussi te ou à l 'échec du plan. Nous 
savons que l 'administration du plan se situe à l 'échelon élevé 
du pouvoir ou à celui du Chef de l 'É t a t . I l est donc à souhaiter 
que celui-ci soit conseillé par un homme digne de confiance ou, 
mieux encore, par un organisme responsable en quelque sorte 
de la réussite du plan. 

6. L E S MESURES D E CONTRÔLE 

L'expression de « grande addition », ment ionnée ci-dessus, 
résume bien la phase de conclusion des estimations des néces
sités et leurs transformations en chiffres, diagrammes et organi
sations. Pourtant, cette grande addition sera, dans la plupart 
des cas, toujours supérieure aux possibilités financières du plan 
d'expansion. I l faudra, dès lors, réduire proportionnellement 
et comprimer les dépenses prévues pour les ramener dans les 
limites du plan et tenir compte des é léments prioritaires inscrits 
de toute façon au programme des grands travaux. 
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Ces dimensionnements, établis dans les limites exactes des 
capacités monétaires du plan et des possibilités matérielles 
pratiques du pays, i l faudra étaler les phases parallèlement aux 
budgets. Ceux-ci doivent être valablement absorbés à la fin de 
chaque période. Rien ne sert donc de gonfler démesurément un 
poste budgétaire, car i l est vraisemblable que les moyens, 
surtout en période d'expansion, ne parviendront pas à dépenser 
l'excès des crédits prévus. Au contraire, un gonflement ne serait 
pas un élément dynamique, mais plutôt le générateur d'une situa
tion néfaste fort susceptible de freiner l'ensemble du plan. 
Aussi, importe-t-il que les répartitions entre les phases soient 
faites à bon escient et en pleine connaissance de toutes les compo
santes du programme. Cette répartition arrêtée, i l convient de s'y 
tenir et de ne plus modifier l'importance d'un poste budgétaire 
quelconque sitôt le signal donné à la mise en application du plan. 

Des mesures de contrôle rigoureuses doivent être édictées et 
scrupuleusement suivies. A l'heure actuelle, s'il est impossible 
de chiffrer les valeurs sur des bases purement théoriques, i l est 
tout de même possible d'évaluer les grandeurs et d'énoncer les 
mesures à prendre en recourant à des jeux de simple proportion. 

On pourrait tout d'abord, confronter avec l'addition générale 
du plan, comparer les phases et leur balance respective, au travail 
d'un fontainier dont la tâche de répartition et de contrôle revient 
à alimenter, périodiquement, des réserves locales provenant 
toutes du même barrage. Ainsi, en fonction d'un résumé de 
« balance des comptes » la vanne générale des budgets s'ouvre à 
des moments calculés. 

Au début, un réservoir contient toutes les ressources. On 
imagine un fontainier n'agissant sur la vanne générale que dans 
la mesure du tableau récapitulatif de la balance des phases et 
alimentant de la sorte une réserve « par phase », laquelle, à son 
tour, en répartit dans les différents budgets, de plus ou moins 
grande capacité, une quantité variable suivant les besoins affé
rents à la phase traversée par le domaine considéré : santé, 
agriculture, hôpitaux, etc. (Fig. 6). 

Un poste budgétaire est institué en réserve, i l sert à alimenter 
des imprévus ou des faits occasionnels. Par contre, ce budget 
« réserve » devient, dès la phase productive, l'aboutissement de 
prélèvements récurrents qui réalimenteront les ressources cens-
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tituées en réserve pour un plan futur d'expansion. La projection, 
dans l'avenir, des courbes qui doivent reproduire idéalement 
les progressions internes amenées par le plan de mise en valeur 
peuvent être exprimées de façon relativement précise, par des me
sures actuelles à défaut d'en avoir défini d'autres, qui seront 
concrétisées par des études ultérieures. La notion sujette à 
caution du revenu per capita, valable à l'origine seulement dans 
les périmètres urbains, pourrait, en application de ce système de 
vitalisation rurale, s'étendre progressivement à l'ensemble du 
pays et ainsi, sinon refléter l'exacte vérité, en permettre tout au 
moins un contrôle. L'idée, est d'étudier une période « pré-plan » 
s'étendant sur les 5 à G années qui précèdent le début de l'appli
cation du programme de développement. 

Un diagramme peut représenter les variations (Fig. 7), l'axe 
des X mesure des longueurs égales aux périodes de temps, avec 
l'année pour unité, tandis que des axes secondaires limitent la 
la période de planification proprement dite, de même que les 
périodes antérieures et postérieures au plan. L'axe des y mesure, 
en capacités représentatives, le revenu per capita, apprécié en 
points 25, 50, 75, 100... 

La courbe mesurant le progrès de la période antérieure au 
plan aura fatalement un angle d'incidence d'une ampleur fort 
réduite, sinon nulle, tandis qu'au cours de la période d'applica
tion, cet angle croîtra avec la courbe qui deviendra une repré
sentative du second degré. La période antérieure au plan devra 
subir une incidence inférieure à celle constatée pendant l'appli
cation du plan, mais supérieure à celle qui caractérise la période 
précédant l'application de la planification. 

On pourrait pousser beaucoup plus loin la méthode de raison
nement proposée par ce graphique et procéder à des calculs 
de durée des planifications, pour sortir de la phase de «sous-
développement » et reprendre avec COLIN CLARK les coordonnées 
X et y. Celles-ci sont nécessaires à la production de périodes 
dynamiques qui livrent ensuite, à chacune des périodes de plani
fication, les incidences indispensables pour aboutir à un résultat 
partiel. Chaque plan devient alors une fonction du degré d'évolu
tion définie au départ. 

Mais, sans aller aussi loin dans les probabilités, ces courbes 
peuvent donner, par la simple juxtaposition des résultats atteints 
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à ceux qui étaient escomptés, des renseignements valables a 
posteriori surtout précieux pour la connaissance de la propor
tionnalité des moyens à employer lors de la seconde période de 
planification. 

7. ORGANIGRAMMES ET MÉCANISMES 

Nous avons déjà dit qu'un plan d'expansion est situé à un 
échelon élevé du pouvoir et que, dans les pays jeunes, à cet 
échelon élevé correspondra, en premier heu, le chef de l 'État 
lui-même. Dès le début, des coordinations indispensables seront 
établies entre la technique des réahsations et les finances. 

A titre d'exemple, avant de mentionner l'organigramme du 
mécanisme de développement proposé, i l n'est pas sans intérêt 
d'examiner quelques schémas typiques de ceux actuellement 
en place. Ils sont productifs d'effets plus ou moins accusés chacun 
dans les domaines qu'ils se sont définis. Le choix a porté sur les 
organigrammes du Ghana, de l'Inde et de Ceylan [26]. Ces 
schémas paraissent être assez représentatifs parmi l'éventail 
des différents plans qu'on peut rencontrer, le plan de Constanti-
ne mis à part et constituant un modèle d'organisation d'un sys
tème global particulièrement bien mis au point. 

Le schéma d'organisation du Ghana (Fig. 8) est basé sur un 
Département appelé Bien-Être social de la Communauté, allié 
au Travail et aux Coopératives. La tête du plan est ainsi très 
représentative du progrès visé par le programme. Trois points 
sont saillants : la Réalisation, sous l'égide du Travail ; l'Éducation, 
qui hiérarchise les organisations dirigées vers les masses et enfin 
l'Information. Ce plan est intégral, i l vise la communauté jusqu'à 
l'échelon local. Pourtant, dans l'organigramme, on ne décèle 
pas les voies et moyens, par exemple, l'agriculture ou encore 
l'intégration des zones rurales et des centres. La coordination 
est peu sensible. Ce plan suppose l'autorité comme support de 
la réalisation. 

Le plan d'organisation de l'Inde {Fig. 9) agit sur davantage de 
leviers, tout en restant fort simple et très ouvert. La direction 
générale est située proche de l'autorité du Premier Ministre 
et le Comité en est présidé par celui-ci. Le plan est soumis à la 
la compétence du Ministre du Développement de la Communauté 
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et des Coopératives. I l amphfie et hiérarchise quatre points 
principaux ; la formation professionnelle, la division de la pro
grammation proprement dite et une 13ivision des investigations 
(c'est un des rares plans qui comporte cette précieuse division) 
et, enfin, le service de l'Information. C'est là un organigramme à la 
fois très clair et très valable, qui comporte d'heureuses innova
tions. 

L'organigramme de Ceylan (Fig. 10) est sensiblement diffé
rent. Si les autres plans émanent du Chef de l 'État ou d'une 
autorité proche, ici tous les Ministres interviennent, dès l'origi
ne, dans une première coordination. Les Ministères amplifient 
les actions au sein d'une hiérarchie allant jusqu'au «Comité de 
village ». I l est à craindre un certain émiettement dû peut-être 
à l'idéal cherché. A titre d'exemple : l'agriculture, l'alimenta
tion, les coopératives et les réformes agraires, l'irrigation, le 
développement agricole, les bois et les terres dépendent des 
ministres de l'Agriculture et des Terres, tandis que les travaux 
publics, la santé et l'éducation restent à part ; l'ensemble étant 
ainsi à la fois complet, mais fort complexe. 

Devant ces exemples choisis parmi bien d'autres, on pour
rait proposer l'organigramme de la figure 11. Le Chef de l 'État 
ou son délégué et son Conseil, forment la « clef de voûte », coor
donnant spécialement en une synthèse le social, la santé et 
l'éducation. 

A gauche et à droite de cette clef de voûte sont rangés les élé
ments de la Technique et ceux de la Finance. Dans ces éléments 
se classent respectivement l'Agriculture dans son intégralité, 
comme dans le programme de l'Inde, y compris l'industrialisa-
sation des produits de l'agriculture, ensuite les travaux publics, 
puis les investigations et recherches et, enfin les coordinations 
techniques au développement et les organisations internatio
nales. Face à chaque nomenclature citée pour la Technif}ue, et 
dans la colonne des Finances, les impôts-taxes et réinvestis-
•sements, puis l'économie et les industries, ensuite l'information 
et enfin les banques et organismes internationaux de crédits. 
Ainsi, outre les correspondances techniques-finances en diagonale, 
les éléments se recoupent sur le service du « Plan et Budget ». 
L'ensemble est synthétisé par un Comité qui coordonne et 
contrôle les réalisations des phases du plan étatique et ouvre les 
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perspectives d'avenir. Celles-ci pourraient être notamment les 
sociétés de développement, groupant l 'État et le secteur privé, 
dans une organisation mixte, stimulant les réalisations du plan, 
multiplicatrice des emplois et des gains dans des délais très 
courts. 

L'ensemble est ainsi relativement simple, mais i l organise 
une action réciproque de contrôle d'un élément sur l'autre, 
ce qui évite les abus. I l range les éléments techniques face aux 
financiers sans les mélanger, si ce n'est par le « budget », situé 
lui-même entre le chef de l 'État et l'organisme de coordina
tion-contrôle. 

Si l'organigramme général de fonctionnement est, au début 
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du premier plan, relativement simple, puisque les secteurs 
publics et privés ne sont encore que peu représentatifs, i l n'est 
toutefois pas réduit à l'organisation d'un simple service. Bien au 
contraire, dès l'origine du plan, l'organigramme montre qu'il 
s'est proposé, sur les bases d'une politique de vitalisation rurale, 
un programme de coordination entre les éléments sociaux, tech
niques et financiers. Différents secteurs, même embryonnaires 
au début, devront être représentés et se développer par la suite. 
C'est ainsi que le département de l'Agriculture aura le premier 
sa part de responsabilité, suivi presque aussitôt par les Affaires 
économiques qui, elles, devront intervenir dans le domaine de 
l'Industrialisation et de l'Énergie. Inversement, les organismes 
d'assistance et de crédit devront être amenés en même temps 
que les secteurs publics à concrétiser leurs travaux avec ceux 
du secteur privé, et, enfin, avec ceux qui sont la cheville ouvrière 
de l'édifice. 

L'ensemble concourra à la création d'un comité émanant 
en droite ligne du chef de l'État, de son aile technique et de son 
aile financière, assisté de moyens techniques d'une part, économi
ques de l'autre et comprenant en surplus des représentants du 
patronat et des ouvriers. 



TITRE IV 

P O L I T I Q U E D E B A S E : L A V I T A L I S A T I O N R U R A L E 

CHAPITRE PREMIER 

Schéma de l'organisation d'ensemble 

Les grandes théories modernes de décentralisation et de décon
gestion des grandes villes sont nées en France où l'hyper-occu-
pation du bassin parisien, devant le vide du pays, exigeait des 
réformes. Une définition des buts poursuivis fut énoncée par l'É
cole d'Administration moderne, dont les premières impulsions 
sont dues à M M . PROTHIN et FAUCHEUX. La synthèse des buts 
définit en même temps le programme : 

« Rechercher une meilleure répartition des hommes dans une région 
donnée, en fonction des ressources et des activités. Aménager, c'est 
obtenir une meilleure production des richesses par le travail des habi
tants, c'est aussi donner un meilleur cadre de vie et améliorer les 
conditions réservées aux salariés» [9]. 

Dans les grandes villes, le dynamisme du progrès industriel 
est en quelque sorte l'élément d'un cercle vicieux. L'industrie 
neuve qui s'installe dans un centre, n'emploie pas seulement les 
hommes de la ville, mais elle constitue en outre un appel fort 
entendu, lancé à une main-d'œuvre extérieure. Or, si aucune vita
lisation rurale n'est prévue, les industriels sont bien forcés d'ins
taller leurs usines dans les villes oii ils trouvent les facilités qui 
leur font défaut en province et, plus encore, dans les campagnes. 

Réciproquement, les campagnes se vident, car elles ne sont 
point équipées et la main-d'œuvre se dirige là où elle sera suscep-
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tible d'être employée dans de meilleures conditions. Le fossé ne 
cesse donc de se creuser entre les centres et les hors-centres, et l'on 
mesure la différence énorme qui sépare les carences rurales des 
progrès relatifs des centres. 

L'industrialisation n'est pas l'unique raison de l'exode vers la 
ville, un ensemble d'éléments presque aussi impérieux l'explique 
encore : la présence de l'administration et des services connexes, 
l'enseignement, la santé, l'hygiène et les divertissements, etc. 
Or, si ces pôles d'attraction expliquent que les centres s'étendent 
progressivement et se garnissent de constructions, i l n'y a aucune 
proportion simple entre la croissance de la ville et celle des 
charges récurrentes attachées à la vie citadine. 

Si le rythme des constructions nouvelles suit une proportion 
arithmétique, celui des charges et du coût des équipements cita
dins suit, pendant des périodes correspondantes, une progression 
géométrique, de sorte que plus une ville s'agrandit, plus son entre
tien, son équipement et ses moyens de transports sont onéreux. 
On pourrait résumer par ces mots : « La ville est chère à vivre et 
elle est d'autant plus chère qu'elle est étendue et peuplée ». L'élé
vation des prix se fait surtout sentir dans le coût et la rareté des 
habitations, puis dans le coût des nourritures. On y ajoutera les 
faits récurrents telles la promiscuité engendrée par des logements 
fatalement insuffisants et leur juxtaposition en quartiers indignes 
de la condition humaine. 

Le facteur santé intervient ici dans des proportions identiques. 
Les privations, qui sont les conséquences des prix prohibitifs 
exigés pour la nourriture et les espaces insuffisants, rendent im
possible tout progrès social digne de ce nom, même si des inves
tissements industriels de plus en plus importants s'opèrent dans 
ces centres. 

Ces difficultés sociales seront d'autant plus grandes que les 
salaires seront bas, ce qui est naturellement le cas dans nombre 
de pays neufs. Or, si dans les pays industrialisés, s'élaborent des 
plans et des études de déconcentration, i l est certain que dans 
les pays jeunes, on ne peut appliquer ou préconiser des moyens 
ou des palliatifs en vigueur chez nous depuis longtemps et dont 
les effets néfastes nous sont connus. 

C'est pourquoi, à l'image des pays qui ont appliqué le système 
des villes industrialisées et qui en sont à présent adversaires, i l 
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est indispensable, alors qu'on s'occupe du mieux-être des quatre 
cinquièmes de la population mondiale, de prendre, dès le début, 
toutes les mesures qui s'imposent pour apporter rapidement et de 
façon certaine les moyens de juguler le sous-développement. 

L'énergie électrique trouve rarement sa source dans la ville. 
Si une source d'énergie s'y trouvait à l'origine, elle devient très 
rapidement insuffisante et une autre sera recherchée le plus près 
possible. I l n'est pas rare de voir des lignes électriques surplomber 
des richesses naturelles ou des produits agricoles. Les deux élé
ments, électricité et matières, vont arriver en ville pour y être 
transformés. Ne serait-il pas plus logique de traiter sur place les 
matières brutes et de ne transporter que les produits finis ? C'est 
peut-être là toute la synthèse de l'industrialisation des campagnes 
et de son application systématique, en période de planification, 
sous forme de vitalisation rurale. 

Le progrès social est le but cherché. Or, comme le mot l'indique, 
le progrès est une évolution, une marche par stade dans la direc
tion d'un mieux-être. Dans les villes, les fonctions multiples, le 
logement, la nourriture et le travail constituent un « avoir de 
départ » tel que, pour arriver à un progrès, i l est nécessaire de 
posséder déjà «un capital» que l'ensemble des habitants ne 
possèdent pas. Seuls quelques rares privilégiés peuvent donc 
parvenir à un résultat, tandis que la masse, à la recherche d'un 
progrès, reste insatisfaite. Elle s'indigne, se transforme, devient 
citadine, puis se laisse prendre au jeu de la démagogie. 

Pour parer au plus pressé, les assistances qui sont prodiguées 
deviennent des cadeaux. Ceux-ci, par le jeu prolifique et conta
gieux des besoins et des désirs, sont sans fin, et c'est, à plus ou 
moins longue échéance, la faillite du système, car précisément, 
aucun progrès réel de la masse n'est réalisé. 

La première nécessité des pays jeunes, comme de tous les pays 
d'ailleurs, est d'assurer la subsistance dans les limites de leur 
territoire. 

La nourriture n'est point produite dans les villes. I l est donc 
indispensable, dès l'origine du plan, de penser aux produits du 
sol et tout naturellement le regroupement rural s'imposera pour 
permettre l'équipement progressif en techniques et en méthodes 
agricoles modernes. Ces regroupements ne seront pas organisés 
arbitrairement mais, au contraire, d'une manière rationnelle. 
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— Fig. 12 — soit en cités-satellites créées autour des villes exis
tantes et les ravitaillant, soit systématiquement en cités effec
tuant des mises en valeur « maillées », mais toujours on agira sur 
l'ensemble d'un bassin en liant les centres et hors-centres y 
situés. 

FiG. 12. —Exemple de « vitalisations rurales » : système « satellisé » autour 
d'un centre et système « maillé » hors des centres. 
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La connaissance générale du territoire par l'établissement 
de monographies interdisciplinaires des villes en dévelop
pement (1) permettra de repérer, classer, et inventorier les sites 
avantageux, à connaître ceux où s'équilibrent l'eau et la terre 
fertile. Des accès seront cherchés et, s'ils existent, seront enre
gistrés avec leurs facilités et possibilités d'avenir. La connais
sance des ethnies guidera le choix des premières réalisations. Le 
regroupement local sera donc fonction des donnée locales mais, 
pour fixer les idées, on pourrait dire que des groupes de 10 000 âmes 
répartis en 1 500 foyers au maximum, cultivant chacun 1 ou 2 
ha de terres, suffiraient en pays moyens. Les développements 
ultérieurs seraient alors de deux sortes : ou bien ces cités, tout 
en gardant leur fonction rurale, vont procéder, progressivement 
et parallèlement à des transformations de matières agricoles 
destinées à la consommation locale, ou bien elles réaliseront de 
plus en plus leur fonction agricole et, grâce à des travaux d'équi
pements, puis de mécanisation, se consacreront uniquement aux 
cultures en les industrialisant elles-mêmes ou en laissant à d'au
tres centres moins favorisés le soin de traiter les produits et de les 
transformer. 

La composition d'un site agricole, s'adj oignant progressivement 
une seconde fonction de transformation des produits du sol, est 
représentée schématiquement dans un croquis d'occupation et de 
mise en valeur des sols (Fig. 13). Les données d'aménagement sont 
les suivantes en tangente d'une voie de desserte, voie ferrée ou 
route, le centre communautaire est installé dans une petite cité 
comprenant, outre le quartier commercial et des espaces 
récréatifs ou sportifs, ceux qui naîtront de l'agglomération et de 
la présence des artisans. Derrière ce noyau s'étendra une place 
assez vaste d'où partira tout le réseau de voies menant à des 
bourgs qui seront les points de rassemblement de plusieurs di
zaines de familles. Ces familles seront ainsi situées au milieu 
de leurs terres de culture. La situation de l'ensemble de ces cul
tures a été choisie de manière que l'assèchement ou éventuelle
ment l'irrigation des champs soit facilité au maximum. De part et 
d'autre des champs, autrement dit, au nord et au sud de l'agglo
mération, des terrains seront réservés aux emplacements des 

(') Pour rappel : la santé, la nutrition, les communications, l'eau et les 
prospections du sol et du sous-sol. 
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FiG. 13. — Vitalisation rurale par « cité-satellite » : semi-rurale, semi-indus
trielle. 

Schéma pour une cité de 7 à 10 000 habitants occupant 5 x 6 km pour 
environ 1 200 foyers cultivant 2 ha par foyer. (Wolter, Bas-Congo, 1959). 

futures industries de transformation. Ces terres industrielles sont 
desservies à leur tour, par la route, par une perpendiculaire au 
grand axe, tandis que les agrandissements successifs du centre 
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initial pourront toujours s'effectuer dans la direction est. La direc
tion ouest est, en effet, bloquée par la route de desserte et éven
tuellement par le rail qui lui est adjoint. 

L'importance de ces bourgs est évidemment fonction des con
tingences locales, mais ils peuvent être aisément conçus pour hé
berger une bonne centaine de foyers. Cette disposition permet 
ensuite d'équiper progressivement, sous forme d'un hameau, une 
centaine d'habitations alors que les distances entre les champs et 
les maisons sont réduites au maximum. 

De même, lorsque sera amorcée la phase industrielle, les dis
tances entre les habitations et les usines seront de l'ordre de vingt 
minutes à pied, ou de quelques minutes à peine en bicyclette. On 
pourrait s'étonner à première vue de concevoir une cité à partir 
de limites qui compromettent en quelque sorte des extensions 
futures. La raison en est très facile à expliquer : la cité est conçue, 
pour des raisons de stricte économie, pour un nombre d'habi
tants déterminé à l'avance, occupant le sol selon une densité 
prévue. Sitôt atteint le stade de saturation, on passe à l'équipe
ment d'une nouvelle cité construite selon le même processus. La 
coexistence parallèle des deux activités, l'une rurale et l'autre de 
transformation industrielle, suppose des adaptations et un pro
gramme d'organisation saisonnière des heures de travail. 

En effet, si l'un des handicaps du développement rural est le 
plus souvent celui des temps morts entre les travaux des champs, 
préparation et récoltes, rien n'empêche, comme cela se passe 
dans certaines régions d'Amérique, de remplacer les temps forcés 
de chômage rural par un intervalle de production industrielle. 

L'exemple d'appropriation des temps entre l'agriculture et 
l'industrie est illustré par le croquis repris à la fig. 14. 

Rien n'empêche d'installer l'unité de regroupement sur une 
richesse naturelle, exploitable parallèlement à l'agriculture. Le 
plan étudié dès 1959, dans un esprit fort voisin de celui cité en 
exemple i^), prévoyait l'exploitation du sable naturel dont la 
teneur en silice pure était de l'ordre de 99,97 %. 

En dehors des périodes de travaux ruraux, le cuivre de la 
province voisine et les minerais comme le wolfram et le tungstène 

(1) L'exemple repris est celui de la localité de Wolter située à l'ouest de 
Léopoldville sur le rail et la route Léo-Matadi. Une étude sur ce sujet a été 
publiée partiellement par la Revue congolaise illustrée n" 11, nov. 1959. 
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FiG. 14. — Emploi du temps dans les cités-satel l i tes industrielles, à caractère 
semi-rural. 
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permettaient la fabrication saisonnière d'ampoules électriques. 
Ce sont précisément les connaissances des sols et des sous-sols 

qui doivent présider à ces recherches d'installations et de re
groupements. Ces deux éléments — sables et terres fertiles — 
pourraient paraître s'opposer mutuellement. Pourtant c'est le 
contraire, le village installé à cet endroit s'y était établi une 
vingtaine d'années auparavant en raison précisément de la 
présence de terres fertiles. Les carrières de sable n'ont été trouvées 
que par la suite. Ainsi, la nature réserve des contradictions qu'il 
faut mettre à profit et qu'il est difficile de décrire à l'avance pour 
formuler des solutions toutes faites qui tiendraient du miracle. 
Mais l'expérience prouve qu'il est possible de tirer, par la con
naissance systématique du milieu, un parti valable de toutes les 
situations qui peuvent se rencontrer. La difficulté est de con
naître rapidement les contingences locales pour en extraire le 
maximum de profits pour l'avenir. En associant caractères et 
contingences, des possibilités et des idées de valorisation finiront 
par apparaître. 

Si aucune richesse ne peut réellement être exploitée parallèle
ment à l'agriculture, i l reste suffisamment de produits cultivés, 
sans qu'il faille pour autant entrer dans une phase d'industria
lisation poussée des produits agricoles, ainsi que nous le verrons 
au chapitre suivant. I l y a, en effet, entre la production et la 
répartition, toute une série d'actes susceptibles de combler les 
périodes de chômage par des organisations précises qui pourraient 
d'ailleurs se réduire à des traitements mineurs, puis aux empa
quetages, mises en caisses et autres opérations minimes prélimi
naires à la distribution. 

I l est invraisemblable de voir le manioc, par exemple, trans
porté en vrac ou en carottes sur de très longues distances, alors 
que faute d'être traité sur place, le transport lui fait perdre les 
produits parallèles à sa valeur nutritive, qui n'est que de 40 % si 
le traitement n'est que superficiel, comme c'est la plupart du 
temps le cas actuellement. Le traitement local valable ne repré
senterait pourtant qu'un investissement mineur à l'échelle d'un 
plan de développement, pour autant qu'une structure ou une 
organisation nouvelle soit mise en place. 

De la sorte, même dans les petites entités, des possibilités 
surgissent des situations actuelles. Si on a songé en premier lieu 
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à la nourriture, dans le même centre, l'éducation et la santé, 
l'habitat et l'industrie, pour minimes que soient ces éléments, 
peuvent enregistrer des progrès sans nécessiter pour autant de 
coûteuses mises de fonds comme cela se passe en ville. 

L'idée de stades et de paliers successifs va de pair avec celle 
des organes de développement. Dans le domaine de l'enseigne
ment par exemple, on va du dégrossissement à l'enseignement 
sanitaire et ordinaire. De l'enseignement on passera à l'appren
tissage et, de ce stade, à celui de la main-d'œuvre spécialisée avant 
d'arriver à celui de l'encadrement puis de la multiplication 
progressive de l'enseignement. Les villes ne permettent cette 
gradation que dans le cadre des possibilités fournies par une seule 
donnée, celle de l'emploi dans l'industrie et dans les limites res
treintes par les crédits aux constructions, beaucoup plus onéreuses 
dans les villes que dans les campagnes. 

Dans les villes, des progrès existent mais ils supposent, à l 'ori-
gine, d'importants apports de capitaux et n'engendrent pas 
autant la multiplication des emplois, faute d'intégration indus
trielle, alors que, dans les hors-centres, on part pratiquement de 
rien et progressivement se créent de véritables chaînes dans tous 
les domaines. Même si elles sont peu importantes, elles sont 
exigées par les besoins internes et elles se développeront harmo
nieusement avec des solutions de progrès continu. On ne retrouve 
pas aussi facilement ces caractéristiques dans les industries 
installées en ville, car elles sont toujours trop unitaires et surtout 
elles manquent d'intégrations réciproques, d'où possibihté de 
solutions de continuité. 



CHAPITRE I I 

L'industrialisation des produits agricoles 

U N EXEMPLE : LE MAÏS 

Dépassant le traitement des produits agricoles sous les formes 
d'une transformation d'importance mineure, comme celle signalée 
à propos du manioc, des méthodes plus complexes, à savoir les 
traitements physiques ou chimiques et parfois leur combinaison 
permettent d'extraire, de transformer et d'amalgamer bien des 
produits de l'agriculture. 

Si nombre de ces produits agricoles, pour ne pas dire la plupart 
d'entre eux, peuvent être transformés, i l y a des produits exem-
platifs, qui sont en quelque sorte des produits complets, tant 
dans le domaine nutritif que dans le domaine industriel et ses 
applications. 

Parmi les produits de l'agriculture susceptibles d'être mécanisés 
à outrance, certains sont spécialement représentatifs. C'est le 
cas du maïs, objet dans certains pays dits industriellement avan
cés d'une culture intensive. I l y a tout un programme à mettre 
au point dans le domaine de la culture et des transformations 
industrielles du maïs, pour les besoins internes des pays neufs. 
Ce programme pourrait résoudre bon nombre des problèmes 
posés par la nutrition et par l'industrie. 

Veut-on se souvenir de la visite de M. KHROUCHTCHEV aux 
États-Unis, à la fin de l'année 1959 ? Cette visite ne faisait-elle 
pas suite à celle rendue en 1955 par plusieurs missions russes qui 
furent surprises des progrès réalisés dans l'industrialisation du 
maïs ? En tous cas, la visite de M. K . dans l'Iowa n'est sûrement 
pas due au simple hasard. 

En 1959, la valeur industrielle des cultures a été évoquée par 
les représentants des deux blocs. C'est aussi à cette époque que 
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l'on s'est rendu compte de l'importance de certains produits 
alimentaires de base et de leurs énormes possibilités d'utilisation 
dans plusieurs secteurs industriels. 

A Beltsville, dans l'Iowa, le Président KHROUCHTCHEV dit en 
soupesant une dinde : 

« Avec du maïs, on fabrique des dindes. Plus nous en aurons et mieux 
cela vaudra pour nos deux pays ». 

Les revues et les journaux spécialisés ne manquèrent pas à 
l'époque de reprendre et d'amplifier la comparaison et c'est 
notamment ainsi qu'apparurent les possibilités offertes par dif
férents secteurs agricoles. 

Le maïs occupe une place de choix et les résultats auxquels les 
spécialistes en la matière sont parvenus méritent d'être rela
tés [21]. 

En 1959, des chiffres ont abondamment illustré les entrevues 
entre M. K . et M. GARST, fermier devenu professeur, de célébrité 
mondiale dans le domaine de l'agriculture appliquée. On a cité 
des chiffres éloquents, par exemple, que s'il fallait en U . R . S. S. 
50 ouvriers de kolkhoze pour nourrir 100 citadins, l'Amérique 
n'avait besoin que de 12 hommes pour arriver au même résul
tat. De 12 à 50, les normes sont fort différentes et pourraient nous 
laisser quelque peu sceptiques. C'est pourtant la stricte vérité. 
GARST employa, en outre, des termes très précis pour décrire les 
possibilités industrielles du maïs en mettant l'accent sur les 
chaînes d'industrialisation possible, allant, dit-il, « du poulet aux 
explosifs ». On ne pourrait être plus général et plus net à la fois. 
Mais à cause même de ces extrêmes, i l est fort tentant de recher
cher le cheminement des idées à ce sujet (Fig. 15). 

Par la richesse de son grain, de ses feuilles et de ses tiges, le 
maïs devient de plus en plus une nourriture de base pour l'éle
vage, car i l convient à tous les animaux, des poulets aux bovidés. 
Le grain est riche en glucides et les germes, en matières grasses. 
51 l'on songe à son rapport en terre moyenne, un ha de maïs 
peut donner 120 tonnes de tiges et de feuilles. Celles-ci, mélangées 
à des fourrages d'hiver, peuvent nourrir, pendant 5 mois, une 
dizaine de vaches qui fournissent, en étable, quelque 100 litres de 
lait. Et ce ne sont là que les produits secondaires du maïs ; l 'uti
lisation industrielle est aussi intéressante sinon davantage [21]. 
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Le grain se compose de près de 70 % d'amidon ; des combinai
sons surprenantes correspondant chacune à une série de méthodes 
et de moyens caractéristiques permettent de fournir des produits 
pharmaceutiques comme les antibiotiques, des produits de confi
serie, des levures chimiques, des biscuits de catégorie ordinaire ou 
des farines pour nourrissons, des sucres énergétiques, sans 
compter toute une série de produits intermédiaires tels que les 
colles, les empois, les tanins et même des explosifs destinés aux 
mines. Les pertes amenées par les transformations sont elles-
mêmes reprises et deviennent des aliments pour les bestiaux. 
Alors que les germes simplement et facilement raffinables donnent 
des huiles de table, margarine et, plus loin, des vitamines. 

M . GARST défendit la thèse selon laquelle le maïs était la « v i 
ande de demain », reprenant un peu à H E N R I I V l'image de la 
« poule au pot ». De fait, les Américains qui, primitivement, 
n'éle\'aient les poules que pour leurs œufs, commencent de pro
duire et de consommer d'énormes quantités de volailles. 

Cette idée est une conséquence des intensifications apportées 
aux cultures du maïs aux États-Unis. En effet, les volailles sont 
en général des machines à transformer rapidement le maïs en 
protéines. En 15 semaines, un poulet dépasse le kilo et demi. 
En comparaison, les ovins, porcins et bovins, s'ils peuvent éga
lement consommer des nourritures à base de maïs, mettent beau
coup plus de temps pour atteindre l'engraissement optimum. 
Les chiffres de consommation des poulets aux États-Unis sont 
assez étonnants et marquent le parallélisme avec ceux qui tra
duisent l'importance de la culture du maïs. 

En 1946, les États-L^nis ont consommé 275 millions de poulets 
et, en 1958, ce chiffre s'élevait à plus d'un milliard et demi. 

Le maïs est d'origine américaine ne l'oublions pas, et i l est 
connu depuis le X V I I ^ siècle. La demande mondiale accuse 
actuellement une diminution, due à un certain statisme, tandis 

(1) On reprendrait volontiers la conversation rapportée par André M A U R O I S , 
où l'Américain H U T C H I N S O N , parlant en Angleterre en 182,"> au roi G E O R G K S I V 

de « corn », le roi lui demanda : « What corn ? », « Indian Corn » répondit H U T 
C H I N S O N . L a traduction du maïs en anglais resta le mot américain « Indian 
Corn ». On pourrait aller plus loin dans l'importance du domaine agricole aux 
E . - U . et constater que nombre de mots nouveaux typiquement américains 
caractérisent des produits du sol; ces mots furent introduits au moment de la 
grande mise en valeur du sol avant la révolution ; stock — pour cattle (troupeau), 
ranch pour breeding (élevage), e t c . . 
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que l'offre est croissante en raison de l'importance de la produc
tion américaine. Entre 1951 et 1955, le monde produisait 140 mil
lions de tonnes de maïs, tandis que les États-Unis à eux seuls en 
fournissaient la moitié. En 1958, ces chiffres se sont légèrement 
accrus ; ils auraient pu l'être bien davantage. Sur 190 millions 
de tonnes, les États-Unis produisaient 90 millions à eux seuls et 
les Russes, 2 millions seulement. Voilà pourquoi on peut s'expli
quer l'intérêt témoigné par M . KHROUCHTCHEV à la production 
agricole en général et à celle du maïs en particulier [17]. 

Examinons à présent les prolongements des chaînes améri
caines, tout d'abord dans les méthodes de culture et ensuite dans 
l'étude de la nutrition. On a l'habitude d'alterner traditionnelle
ment certaines cultures ; les théories de M . GARST sont assez 
différentes. I l estime en effet que le maïs doit se récolter à lon
gueur d'année, sans assolement. La culture du maïs hybride est 
recommandée par dessus tout, car le maïs est obtenu à partir de 
semences sélectionnées et produites par un procédé d'hybridation 
qui donne un résultat beaucoup plus régulier tant par la taille, 
par la qualité, que par le rendement à l'hectare. 

La régularité de la taille, de la position des plants et de l'épi 
sur pied permettent l'usage de machines standardisées. En ce qui 
concerne le maïs, l'industrialisation et la mécanisation à outrance 
permettent tous les espoirs. 

Cette mécanisation est poussée à un point tel, que des firmes 
spécialisées américaines sèment ou récoltent le maïs, elles sont en 
quelque sorte les « spécialistes loués », car ces firmes ne s'occu
pent pas de cultures, n'ayant pas de terres, mais seulement de 
machines spécialement adaptées à cette culture ; ces machines 
sont louées à bail avec le personnel hautement spécialisé qui les 
manœuvre. 

Qui dit « maïs » doit penser volailles et protéines. Pour obtenir 
un rendement optimum, les Américains ont étudié les aliments 
donnés aux poulets parallèlement aux éléments dérivés du maïs. 
Ils ont constaté que si le maïs était pauvre en matières azotées, 
on pouvait pallier cette carence en ajoutant à la nourriture des 
produits riches en azote comme les féculents, le lait écrémé, le 
son du blé, les farines de tourteaux, etc. C'est grâce à ces nourri
tures que le bétail, au sens large, peut assimiler la cellulose, 
base de son alimentation. Pourtant les Américains n'en sont pas 
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restés aux produits naturels. Ils ont recherché des produits de 
remplacement en recourant à des synthèses industrielles qui se 
sont révélées nettement moins onéreuses grâce à la générahsation 
de l'emploi de l'urée synthétique. Fortement discutée, entre la 
France notamment, qui inaugura de vastes cultures de maïs 
dans le sud-ouest du pays, et l'Amérique, cette querelle des pro
duits synthétiques ne doit pas être prise trop au tragique sinon 
pour faire ressortir à quel point l'Amérique est soucieuse de 
produire davantage dans des « chaînes intégrées ». 

Livrées telles quelles, ces idées sur une production quasi 
miraculeuse tant pour la nourriture que pour l'industrie, révèlent 
en tout cas que des produits dérivés de l'agriculture fourniront 
aux pays jeunes les moyens de résoudre des problèmes de sous-
évolution. I l faut continuer les recherches au sujet de cultures 
similaires qui permettront, grâce aux chaînes d'industries suscep
tibles de les transformer, d'ajouter aux qualités nutritives et aux 
valeurs industrielles, les promotions sociales. 

Le maïs exige plus de chaleur et d'humidité que le blé et son 
aire naturelle d'expansion est de ce fait limitée davantage par 
le froid et l'aridité. I l réussit beaucoup mieux, et l'expérience le 
prouve, que le blé dans les pays tropicaux. 

Mais i l est certain que toutes les théories d'expansion ne sont 
pas absolument concordantes. Cependant, i l est prouvé que la 
culture s'étend plus aisément dans les pays méridionaux. L'Italie 
en produira davantage que la France, sa culture réussira mieux 
au Brésil qu'au Canada [1]. 

De toute façon, les cultures et surtout les « chaînes », nées de 
produits comme le maïs, doivent être suivies de très près dans les 
jeunes pays. Ces produits pourraient ouvrir la porte à des pro
duits similaires, mais moins bien connus actuellement, comme le 
manioc par exemple, ou l'arachide, etc. 

Mais puisque le mais est connu, i l semble que les pays jeunes 
auraient tout intérêt à s'orienter, dès les bases de leurs plans 
d'expansion, vers des productions aussi complètes et surtout à 
ne pas négliger les études scientifiques d'autres produits tels que 
l'arachide, le manioc déjà cités, le coton, le riz et autres, de ma
nière précisément à diversifier leurs produits sur lesquels se fon
dent les espoirs de développement interne à partir de planifica
tions appropriées. 



CHAPITRE I I I 

Valeur du concept de la « vallée » 

Les jeunes pays sont souvent enfermés dans des frontières 
capricieuses, qui relîètent toujours les jeux d'influences menées 
jadis par les pays colonisateurs. Les bâtisseurs d'empires colo
niaux étaient peu nombreux. Cela explique pourquoi les limites 
assignées aux zones d'influences se confondent avec des obstacles 
naturels. Et, parmi ceux-ci, les fleuves ont été fréquemment 
choisis dans tous les continents, tant en Amérique qu'en Afrique 
ou en Asie. Pour cette raison, l'édification d'un barrage, par 
exemple sur le Nil ou sur le Mékong, sur le Congo ou sur le Niger, 
entraîne des répercussions dans plusieurs pays. Malgré les fron
tières, les peuples et les pays ressentent la nécessité d'accords les 
liant entre eux pour la mise en valeur rationnelle de la totalité 
ou d'une partie de leur territoire respectif. Surgit ainsi, un peu 
par l'absurde, la preuve de la nécessité de travailler en partant 
de la géographie physique et non des divisions politiques. 

I l est certain qu'en bonne logique, les fîeuves unissent deux 
rives et ne les séparent jamais. I l est tout aussi évident qu'un 
fleuve est une route qui marche et que, de son cours supérieur à 
son cours inférieur, des rapports humains, des jeux d'influence et 
plus ou moins rapidement des relations d'affaire ne tarderont pas à 
s'établir et à se développer. C'est là une idée fondamentale qu'il 
faut tenter de réablir lors des mises en valeur de régions entières. 
I l est symptomatique de constater que certains pays jeunes, plus 
avancés que d'autres, sont précisément ceux où plusieurs vallées 
de fleuves côtiers ont connu des mises en valeur parallèles. 

L 'État devient, comme en Côte d'Ivoire, la juxtaposition de 
plusieurs vallées mises logiquement en valeur, des sources vers 
les régions basses. Les grandes industries, travaillant pour l'ex
portation, s'établissent finalement au point d'acheminement des 
produits traités complètement, c'est-à-dire en bordure de l'Océan. 

Que retenir de ce concept, sinon, alors qu'idéalement tous les 
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pays devraient être séparés par des points élevés et des sommets, 
comme cela se passe pour la frontière entre la Érance et l'Itahe, 
et qu'il est possible, à un stade plus modeste, de tendre progres
sivement à la réalisation de ces idées. Les mises en valeur régiona
les peuvent procéder, pour une vallée secondaire ou celle d'un 
affluent, par l'établissement logique de relations entre les cours 
supérieur et inférieur au sein d'un même bassin. 

Le choix convenable des sites de regroupements ruraux per
mettra, comme pour les cités satellites, de créer de véritables 
réseaux de mises en valeur. Ces petits centres reliés entre eux par 
une simple route constitueront un réel quadrillage de la région. 
Cette disposition « maillée » facilitera grandement la systémati
sation des développements (Fig. 76'̂ . Dans les cités, les caractères 
ruraux et industriels seront entretenus parallèlement et pourront 
être assemblés à des degrés constitutifs différents qui pourront 
faire prévaloir un caractère sur l'autre, mais en les gardant tous 
deux bien vivants de manière à réserver toujours un élément 
palliatif de l'autre. 

Ainsi certains sites pourront-ils être appelés à en compléter 
d'autres ou à se transformer en quelque sorte en voie de transit 
dirigée vers les points de consommation. 

Jusqu'à présent, le tracé d'un rail ou d'une route a toujours été 
considéré comme destiné à relier uniquement deux ou plusieurs 
centres distants l'un de l'autre. Si cette idée est vraie, i l faut 
pourtant reconnaître que dans le prix réel de la route, intervien
nent rarement les notions de rentabilité et de desserte de la route 
elle-même ou encore de sa mise en valeur. 

La route, prise dans son sens le plus large, doit surtout ne pas 
prendre l'aspect d'une auto-route directe, car les mises en valeur 
récurrentes, les relais et bifurcations sont d'une grande impor
tance dans la valorisation des vallées. 

Presque toujours le problème des tracés de communications 
est mal posé, car i l ne l'est le plus souvent que dans la pers
pective d'une seule discipline cherchant à s'annexer le maximum 
d'avantages et négligeant les lois parfois élémentaires des autres 
disciplines. L'utilité d'un plan de mise en valeur résulte juste
ment de la confrontation des points de vue des différents secteurs 
vitaux d'un pays et leur classement raisonné, coordonné dans un 
système tendu tout entier vers le but qui est l'amélioration des 
conditions de vie des collectivités réunies au sein d'une vallée. 
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TITRE V 

PRINCIPES D'ACTIONS 
POUR LES ORGANISATIONS DE DÉVELOPPEMENT 

CHAPITRE PREMIER 

Rentabilité réciproque des investissements 

Agir au nom du concept d'aide-cadeau revient à mécontenter 
dès le principe les jeunes et les vieux pays car, dans cette for
mule d'assisté et d'assistant, i l n'y a qu'un effet palliatif. Aucun 
profit ni progrès multiplicateur n'intervient pas plus à longue 
échéance que dans l'immédiat. 

I l en est tout autrement si deux pays — ou deux groupes de 
pays — devenus interlocuteurs, se mettent d'accord sur les buts 
à atteindre dans un pays et les moyens appropriés à fournir par 
l'autre. Cette organisation du dialogue suppose des canaux éta
tiques mais surtout, sitôt les mises effectuées dans les pays, l ' in
tervention des secteurs privés. Autrement dit, c'est l'investisseur 
privé qui, dans un pays (ou groupe de pays) comme dans l'autre, 
va multiplier ses emplois et les gains, provoquant ainsi un progrès 
social et économique réciproque. Aussi, parler de progrès 
économiques et sociaux revient à parler de rentabilité réci
proque. 

Le pays industriel qui veut entrer dans un dialogue de coordi
nation avec un jeune pays doit adapter partiellement ses indus
tries, ses produits, ses méthodes, aux besoins et aux possibiHtés 
du peuple moins avancé que lui à certains points de vue et qui 
désire réaliser un progrès sensible dans les domaines de l'économie 
et du social. Par contre, le pays à développer doit montrer une 
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volonté réelle d'élever son niveau de vie. Cette volonté doit se 
traduire non seulement par des appels et des offres, mais par des 
actes et des garanties réelles. 

Les investissements deviennent « réciproques » si, d'une part, 
les industries et producteurs adaptent leur produits aux besoins 
des pays à développer et si, outre frontières, des installations 
nouvelles s'érigent et fonctionnent, partiellement au moins, par 
des moyens locaux. I l se crée ainsi une sorte de monnaie d'échange 
ou un lien produisant, d'un côté comme de l'autre, des profits et 
des intérêts des sommes investies dans les deux pays interlocu
teurs. 

Dès lors, le problème du développement est posé sous l'angle 
des coordinations réciproques. 

Pour obtenir une rentabilité des investissements, i l est indis
pensable de posséder non seulement les capitaux destinés au 
commerce avec l'Outre-Mer, mais encore d'avoir à sa disposition 
une organisation adéquate sur le plan des relations internes et sur 
celui des relations externes. 

Tout d'abord, disons que l'on pourrait concevoir que les capi
taux initiaux, qui serviront à nouer les dialogues d'une plani
fication, proviennent des réinvestissements, qui n'ont plus à 
présent qu'une actualité très relative comme ceux des recons
tructions par exemple. Près de vingt ans après la guerre, ces fonds 
devraient être normalement amortis et, tout aussi normalement, 
demander un nouveau placement dans les pays du Tiers-Monde { )̂. 

Les budgets dits d'assistance ne doivent plus être des fonds 
pour cadeaux, mais des bases de dialogues réciproquement ren
tables et ils pourraient participer, à concurrence d'un tantième, 
à des réalisations prévues par le programme issu des dialogues. 
Une partie de l'investissement initial du plan est toujours à réser
ver à titre de garantie à opposer aux tentatives de nationalisation 
dans l'économie interne du pays. Si le pays jeune ne possède pas 
ce tantième de la mise initiale, i l donne par là la preuve que son 
dynamisme est douteux et, réciproquement, que les fonds ris
quent de n'être rentables pour personne. I l est vain d'encourager 
des dialogues de sourds, improductifs pour les deux interlocuteurs, 
car c'est la rentabilité réciproque qui doit être l'élément dyna-

(') C'est le cas de l'Allemagne après la remise en circuit sous forme d'assu
rance d'une partie des avoirs nationalisés après guerre de la Société V O L K S W A G E N . 
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mique de la poursuite des investissements pour un mieux-être 
de tous les peuples. 

La planification qui recourt à des actions bi- ou multinatio
nales est valable lorsqu'elle est correctement étudiée, mais géné
ralement, les plans mis au point par les pays jeunes pèchent par 
des énoncés d'intentions. Les études de base manquent souvent 
de coordination. Presque toujours, les pays jeunes offrent des 
garanties et lancent des appels aux capitaux en procédant des 
villes, ce qui amène une faillite à plus ou moins longue échéance, 
car l'agriculture et la pyramide interne de ses produits ont été 
négligées alors que les vieux pays ne se sont développés qu'à 
partir des bases rurales. 

Les pays jeunes vantent trop les produits destinés aux expor
tations ; c'est un peu revenir ou prolonger l'époque précédente du 
colonialisme. Or, ce secteur des exportations ne peut être que ré
current ou, en quelque sorte, complémentaire au plan, i l ne peut 
pas en constituer la seule base. Celle-ci aurait dià s'énoncer à 
travers les besoins et les nécessités futures, parallèlement au 
développement prévisible du plan. Agir autrement, c'est encoura
ger la formation d'un capitalisme qui ne profitera qu'à quelques-
uns, engendrant en même temps toutes les causes de désagré
gation du système et le manque total de stabilité. Les Occiden-
dentaux, au contraire, cherchent à tout prix à éviter les boule
versements, ils doivent donc le plus souvent repenser les pro
blèmes. C'est la raison pour laquelle les « experts en investisse-
sements » (̂ ) réétudient les questions de développement et n'ap
portent des solutions qu'aux éléments où une rentabilité est 
possible et durable. C'est un peu la raison pour laquelle jusqu'à 
présent beaucoup de solutions sont fractionnaires, d'abord, et 
étudiées de façon bilatérale, ensuite. 

De l'étude des problèmes locaux, les experts déduisent des 
méthodes de promotion sociale ; ils classent les carences et y 
proposent des solutions techniques, à apporter par leur pays. 
Tous ces éléments sont réunis en un plan qui fera l'objet d'un 
accord bilatéral entre le pays industrialisé et le pays neuf. Dans 
l'élargissement de ce principe, i l est possible de concevoir que 
plusieurs pays avancés industriellement étudient les problèmes 
posés par une vallée entière, s'étendant sur deux ou trois pays 

(̂ ) C'est là le titre de la fonction dans VEntwicklungshilfe allemande. 
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neufs. Du plan de développement qui s'en déduira, pourrait 
naître l'accord multinational donnant, avec plus de garanties, de 
plus grandes chances de succès pour tous les interlocuteurs. 

Non seulement, de tels accords doivent être garantis par les 
services diplomatiques qui devront, sur la base des rapports 
d'experts, rédiger de réels traités d'assistance, mais aussi la renta
bilité doit être assurée d'un côté comme de l'autre. Or, l'adminis
tration ne pourra jamais instaurer un système à rentabilité assu
rée. C'est le secteur privé qui devra, par le dynamisme et le 
rapport du capital, qui sont ses caractéristiques propres, assurer 
l'équilibre et la continuité du système. En d'autres termes, l 'État 
ou les États encadreront au sein d'une politique rationnelle et 
réciproque, les dialogues mis sur pied par les gouvernements 
pour encourager et développer les techniques modernes propres 
au secteur privé. 

Les systèmes des assurances, des garanties ou des avantages 
sont des palliatifs comparables aux polices dans les États. Ces 
systèmes ne seront vraiment efficaces qu'au moment où les pro
blèmes auront été étudiés dans leur ensemble par des organisa
tions à l'échelle du monde. 

I l existe une Union postale internationale et un Code de la 
Mer, pourquoi n'y aurait-il pas un « Statut mondial des Investis
sements » ? En son absence, i l faut constater que les dialogues 
avec rOutre-Mer sont un prolongement des vieux dialogues avec 
les anciennes possessions sous une forme rénovée, ou ils sont régis 
par des accords bilatéraux garantis par des organisations internes 
et externes plus ou moins bien conçues, mais l'ensemble des coor
dinations n'est pas étudié parce qu'il est trop fractionné. 

Les grands organismes internationaux souffrent des mêmes 
maux et le manque de coordination entre eux condamne l'O. N . U. 
à n'effectuer que des opérations limitées à des objets précis, sans 
interconnexion disciplinaire ni intervention des secteurs multi
plicateurs, c'est-à-dire en fin de compte du secteur privé. 



CHAPITRE I I 

Informations et connaissances techniques 

S'il existe des canaux de renseignements valables pour tout 
ce qui concerne le commerce d'exportation, i l semble que les 
exportateurs d'idées, de méthodes , de machines et de capitaux, 
c 'est-à-dire les investisseurs, ne sont par contre qu ' incomplè te
ment renseignés sur les possibilités mondiales que des sondages 
sy témat iques et réciproques entre jeunes et vieux pays permet
traient de découvrir . 

I l ne faut pas perdre de vue que seules les grandes compagnies, 
groupant plusieurs sociétés, peuvent se payer le luxe d'entre
prendre des é tudes de quelque envergure dans les pays éloignés. 
En outre, certaines é tudes suivies de réalisations actuelles sont 
nées, pour la plupart, de prospections anciennes. De grandes 
puissances industrielles concentrent dans un fichier, organisé à 
l'échelle mondiale, les données relatives aux réalisations ou aux 
projets d'un pays dé terminé et, en regard de celles-ci, notent les 
possibihtés du pays en y ajoutant, bien sûr, celles que l 'adjonction 
d'un élément nouveau pourrait susciter. De la confrontation de 
ces sources d' information peut naî t re une possibilité d'accord qui 
amorcerait le dialogue. L' idée fondamentale est relativement 
simple et n'est pas sans rappeler les « petites annonces » des quo
tidiens, traduites au niveau des productions des grandes techni
ques industrielles. Ces recherches méthod iques et sys témat iques 
peuvent se comparer à des flashes dont la technique et les inves
tissements seraient la seule mat ière . 

I l est facile de se rendre compte de l ' in térêt que présen ten t ces 
renseignements, analysés et rédigés par des spécialistes t ravai l
lant mét iculeusement au sein d'une organisation digne des buts 
qu'elle se propose et des résu l ta t s que laissent espérer de sembla
bles « quest ions-réponses ». Mais i l est certain que pareille orga
nisation suppose l'existence d'un moyen terme dynamique pro-
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cédan t de relations très étroi tes entre l ' É t a t et le secteur pr ivé. 
Cet élément dynamique est probablement le f r u i t de la conjonc
t ion de l'organisation é ta t ique et de l 'idée de ren tabi l i té propre 
au secteur privé. 

Les pays africains, pour ne citer qu'eux, ne sont qu' imparfai
tement connus. Les renseignements recueillis sont hybrides et 
surtout classés à une échelle internationale sans étalon qui con
duirait à des comparaisons valables et précieuses pour les indus
triels soucieux d 'ê t re renseignés malgré la pauvre t é des éléments 
existants. Ces problèmes de classification ressortissent davantage 
du domaine de la technique et de la méthodologie des bases qu'ils 
ne sont fonction de l'importance du personnel employé. Ces 
classifications rénovées devraient suffire pour amener les prémis
ses d'un dialogue axé sur des éléments d'une approximation 
suffisante. 

Inversement, les peuples d 'Afrique, d'Asie et d 'Amér ique la
tine connaissent-ils suffisamment les possibilités industrielles 
européennes ? Si certaines de nos productions sont connues grâce 
à nos commerces d'exportation, les continents neufs connaissent 
beaucoup moins les industries susceptibles de les aider et, pres
que toujours, ignorent les méthodes , les possibilités et l 'expérience 
acquises. 

I l y a réciprocité entre les investissements liant les jeunes et les 
vieilles nations. Mais, t rès souvent, les pays d'Europe connaissent 
mal ceux d 'Afrique si ce n'est, au travers de reportages fragmen
taires. L'inverse est tout aussi vrai et l 'Afr ica in , par exemple, ne 
connaî t que quelques traits typiques et toujours particuliers de 
l 'Europe. Les partenaires intercontinentaux ne se connaissent 
pas suffisamment. Une information technique devrait exister 
paral lè lement aux informations générales. Ces dernières ne visent 
que les nouvelles relevant de la politique et des événements sinon 
catastrophiques, toujours émotionnels . 

U n sys tème de classification des renseignements techniques 
doit ê t re t rouvé et mis au point à l 'échelle intercontinentale. I l 
existe des flashes d ' information de cet ordre d' idées dans de 
grands pays aussi bien exportateurs qu'importateurs (^). C'est là 
une simple question d'organisation d 'échange de renseignements 
dont les moyens de diffusion ne sont pas bien compliqués à t rou-

(1) Allemagne-Canada, par exemple. 
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ver et à mettre au point. Dans un autre ordre d' idées, une infor
mation à base d 'échanges existe pour le tourisme et ce, à l'échelle 
mondiale. 

Se connaissant mieux, au travers de leurs possibilités et de 
leurs besoins, les continents auront beaucoup plus d'efficience 
dans les mouvements de capitaux, qui seraient ainsi investis 
dans des conditions mieux appropriées et, fatalement, plus pro
ductives. La rentabi l i té aidant, l 'action non seulement se pour
suivra mais s'intensifiera pour un mieux-ê t re de tous. 

U n autre préalable est celui des connaissances du milieu en 
général . Les disciplines sont encore trop unitaires et sans inter
péné t ra t ion entre elles. I l est nécessaire de réaliser des synthèses 
pour connaî t re toutes les possibilités locales. En outre, les coor
dinations dans des classifications sys témat iques seraient suscep
tibles de redécouvrir pas mal de richesses perdues provisoire
ment par manque de méthodologie beaucoup plus que de person
nel. 

Pour mobiliser les ressources en hommes, i l est indispensable 
d'obtenir le concours actif de la masse. Pour arriver à ce concours 
actif, la publici té des actes et projets de l ' É t a t est un gage de 
succès, en expliquant sur le plan interne les moyens et les buts 
poursuivis. Le travail manuel ou intellectuel, isolé ou associé, 
serait ainsi compris au travers d'un idéal dont les perspectives 
le feraient admettre. Le mobile de l 'action de déve loppement 
économique et social serait progressivement découver t par les 
masses et le ressort principal de l 'action serait en mouvement. 

Les ressources naturelles existantes sont le plus souvent exploi
tées et, par là, supposées connues. Elles sont sans grand in térê t 
pour le plan. Ce qui importe davantage est de dresser un inven
taire des ressources inconnues et encore inexploitées. A u débu t du 
plan, dans la première période de celui-ci, qualifiée de « survie », 
la san té et la nourriture sont les deux composantes initiales. Elles 
s 'é tudient paral lè lement aux moyens de communication et au 
sys tème de l 'équil ibre de l'eau dans la région. Ces quatre éléments , 
joints à des prospections du sol et du sous-sol, é tudiés conjoin
tement, sont susceptibles de fournir des monographies régionales 
complètes . On conna î t ra ainsi, avec les possibilités locales, les 
besoins et les ressources du cadre physique et humain dans le 
milieu même avec ses contingences. 
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Sur le plan international, les enseignements hautement spé
cialisés, au sens où certains grands pays l'entendent vis-à-vis de 
jeunes é tud ian t s venus de pays tropicaux, ne s'adressent qu'aux 
élites qui deviendront les dirigeants de leur pays. En ce qui con
cerne les connaissances techniques et les sciences humaines, i l 
est permis de penser qu'on pourrait utilement amorcer des dia
logues basés sur la pratique immédia te . On pourrait concevoir 
un organisme où l'assistance technique et l 'application indus
trielle, en d'autres termes l'association de l ' É t a t et du secteur 
privé, se rejoindraient pour former le principe de base d'un ensei
gnement pratique qui devrait jouer plus tard le rôle de mul t ip l i 
cateur des cadres dans les jeunes pays. 

I l y a une leçon à tirer de cet enseignement des synthèses 
lorsque l'on songe à l 'énormité des besoins du Tiers-Monde. Or, 
aux é tud ian t s qui arrivent en Europe, comme dans une terre 
promise dispensatrice de méthodes et de progrès, nous n'offrons 
généra lement que le tableau de nos luttes intestines, qu'ils 
in te rp rè ten t dans leur optique clanique ou familiale. Nos poli
tiques d'alliance, de bascule, de tampon ou de refoulement ne 
présen ten t à leurs yeux que peu d ' in térê t tant est grand leur désir 
d'apprendre des mat ières pratiques, conformes aux contingences 
du pays natal et d'application immédia te . Car ils disposent de 
peu de temps pour ce qu ' i l est convenu d'appeler ^ leurs é tudes ». 
Devant l ' é tendue et l'urgence des besoins des pays jeunes, on se 
rend facilement compte que leurs é tud ian t s ne trouvent pas en 
Europe suffisamment d'idées, d'enseignements rénovés et adap té s 
aux résul ta ts attendus du vieux continent. 

La forme et les résu l ta t s des stages sont remarquables à p lu
sieurs titres. Ils permettent de former un technicien capable de 
dégrossir un t ravai l tout en ayant des idées précises sur ses appli
cations. Si ces é tud ian t s sont généra lement peu disposés à penser 
en inventeurs de principes, ils n'en pourront pas moins appliquer 
de façon pratique ce qu'ils auront vu et appris. E n outre, ces 
mêmes stagiaires resteront fidèles aux modèles connus et appris 
pendant leur stage. Lorsque, dans leurs pays respectifs, ils auront 
besoin de matér ie l , ils se souviendront tout naturellement de celui 
qu'ils ont é tudié et man ipu lé au cours de leur stage en Europe. 

* 
* * 



126 L A COOPÉRATION A U D É V E L O P P E M E N T 

Souvent l 'on se demande pourquoi un si petit nombre de pays 
industriels édi tent des catalogues illustrés destinés à propager les 
possibilités autrement qu'en indiquant la nature des é léments 
constitutifs de l 'objet à produire ou à exporter. Presque tous les 
pays possèdent des catalogues de sidérurgie et, pour acheter des 
locomotives, i l est plus aisé de se renseigner que pour acheter, 
par exemple, une charrue ou une simple bêche. De même, pour 
l'achat d'un complexe de machines agricoles, l'acheteur doit se 
référer à di f férents catalogues suivant la mat iè re constitutive de 
l 'objet. Or, c'est à ces besoins qu ' i l faut songer. Bien sûr, des cata
logues hautement spécialisés sont dis t r ibués aux pays qui en font 
la demande, mais ne pourrait-on les pressentir en agissant à 
l'avance, en fonction, bien entendu, du pays auquel la documen
tation est dest inée ? 

Presque tous les pays jeunes manquent de matér ie l agricole. 
C'est la raison pour ranger, dans des hrochures A griculture, tout 
l'outillage dont on peut les doter. En même temps, le fascicule 
mentionnerait les méthodes de l ' expér imenta t ion spécialisée sous 
les tropiques ou en climats tempérés suivant le cas, les écoles 
techniques, les stages offerts ou les organisations de bureaux ou de 
fonctionnaires spécialisés, susceptibles d'enseigner l 'améliora
t ion de la culture. La nomenclature des produits des industries 
chimiques, les matériels spéciaux, etc. y figureraient. Ce qui est 
vrai pour l'agriculture, doit l 'être pour les domaines de la cons
truction, de l 'habitation, de la technique hydraulique, de l 'éner
gie, des transports... 

On constituerait ainsi des vade-mecum complets qui seraient 
encore sources de dialogues entre continents. 

I l est parfois frappant de lire, dans les annonces des journaux, 
des appels à des entreprises de construction d'ouvrages d'art. 
Dernièrement , un quotidien bruxellois se faisait le porte-parole 
du Soudan (ex-Soudan anglo-égyptien) qui recherchait une firme 
pour la construction d'un pont. I l est navrant que semblables 
travaux fassent l 'objet de « petites annonces » ; nous devrions 
aller, grâce à l ' information technique, à la rencontre des désirs 
expr imés par les annonceurs. 

On ne peut, encore et toujours, que conclure au manque d ' in
formation technique. Alors que, dans un autre domaine, si l 'on 
rêve de passer des vacances à Tahi t i , i l suffit de s'adresser à la 
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moindre des agences de voyage ! Celle-ci renseignera avec un luxe 
in f in i de détai ls le pr ix du voyage, celui des repas et des chambres 
d 'hôte l , avec ou sans salle de bain, les excursions pittoresques, 
e t c . . 

Ce qui est fa i t pour le tourisme pourrait l 'être pour la connais
sance des possibilités techniques. C'est là une simple question 
d'organisation, qui n'est plus à mettre sur pied, car les outils 
existent, mais seulement à médi ter . 

Très souvent, i l y a confusion dans les esprits lorsque l 'on 
parle d'aide, d'assistance aux pays sous-développés, d'investisse
ments ou encore de travaux effectués à l 'é t ranger pour le compte 
de pays d'Outre-Mer. 

Cette confusion provient du fa i t que, dans plusieurs pays, les 
mêmes mots changent de signification. L'« aide », au sens où les 
pays jeunes l'entendent, est p lu tô t un cadeau qui doit améliorer 
telle ou telle branche de l 'act ivi té . Par contre, la « Hi l fe » alle
mande n'est pas un secours, mais une participation à une entre
prise régie par le plan de déve loppement d'un pays jeune. Dans 
la conception allemande, ce plan doit au moins s 'é tendre sur une 
période de cinq années et présenter , pour les investissements, des 
garanties suffisantes de s t ab ih té poUtique et de r en tab ih t é . 

Pour les França is comme pour les Allemands, r « aide » est 
p lu tô t une assistance financière éventuel le à des sociétés semi-
é ta t iques , semi-privées, installées en métropole et destinées, par 
leur raison sociale, à é tudier puis à réaliser des travaux Outre-
Mer. De nombreuses sociétés françaises de ce type relèvent du 
Fonds d'Assistance de la Communau té , anciennement F I D E S 
(Fonds d'Investissement pour le Déve loppement économique et 
social). 

A l 'égard de sociétés plus ou moins semblables, l'Allemagne 
fédérale se montre tellement libérale, au sens l i t téra l du terme, 
que si elle ne fa i t pas partie de la société de développement , elle 
n'en couvre pas moins de ses deniers les éventuelles difficultés 
de trésorerie. Elle n ' intervient donc qu'accidentellement au cas 
où des difficultés financières risqueraient de compromettre l'exis
tence de la société d'expansion. Ces quelques exemples indiquent 
q u ' à l 'échelle de l'Europe, une terminologie doit ê t re mise au 
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point par l 'adoption toujours plus f réquen te d'expressions telles 
que « coordination », qui sont beaucoup plus vraies que celles 
d'« aide » ou d'« assistance », qu ' i l faut réserver aux secours réels 
et accidentels ou bien à l'enseignement. 

L'expression « garanties » manque également de précision. 
Les Allemands disposent de « jeux de garanties », en quelque sorte 
internes par rapport à leur pays. Les América ins et les Nippons 
ont des « polices d'assurances », autre aspect des garanties. Or, les 
pays jeunes affirment eux aussi qu'ils accordent « garanties » et 
« avantages ». I I faudrait, semble-t-il, user d'autres termes pour 
bien marquer les différences. 

Autre expression impropre, t rès souvent employée, celle de 
« pays sous-développés ». Tous les pays du monde sont sous-
développés à l 'un ou l'autre point de vue. Mais par là, on entend 
généralement les pays sous-alimentés, les pays de la faim, de la 
peur et, par fausse pudeur, on préfère employer le terme de pays 
sous-développé ou en voie de développement , etc. I l y a con
fusion car si tous les « sous-développés » cherchent des investis
sements, certains pays avancés , comme le Canada, sont loin 
d 'ê t re sous-développés et, pourtant, sont éga lement à la recherche 
d'investissements neufs. 

Les termes « pays jeunes » et « pays vieux » ou « pays industria
lisés » se rapprocheraient dé j à de la réali té, ne fût -ce qu'en raison 
de leur sens concret. Quant au mot « investissement », i l a un 
sens large qui a varié avec le temps. On a commencé par investir 
une ville, puis de l'argent et, à présent , les investissements d ' idées 
sont admis. Tous les actes entrepris en vue d'obtenir un bien-être 
ou un mieux-ê t re se traduisent finalement en constructions ou en 
travaux qui sont des investissements matér ie ls . Mais l'ensei
gnement est un investissement moral. E t c'est par l'image 
qu'elles suscitent que les deux expressions peuvent ê t re associées. 

Que dire des uni tés de comparaison entre les pays ? Le degré 
d 'évolut ion d'une région s 'évalue, aux É ta t s -Un i s , par le calcul de 
la q u a n t i t é d'eau dis t r ibuée en moyenne annuelle par habitant. 
La valeur obtenue pa ra î t indiscutable, car les chiffres de la con
sommation d 'énergie peuvent mesurer localement la t empéra 
ture économique d'une région. Mais ils ne peuvent traduire le 
degré d 'évolut ion d'un pays entier. 

L' idée maî t resse consacrée aux investissements est la possi-
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bilité d'une promotion sociale réciproque offerte aux deux pays 
interlocuteurs par l'expansion de leur économie. Dès lors, l 'évo
lu t ion qui doit aboutir à cette promotion de chacun des deux 
pays envisagés doit ê t re connue, mesurée et suivie. Or, i l n 'y a 
pas de mesure reconnue ni de contrôle de l 'évolution. 

Les budgets en sont peut -ê t re un reflet, mais s 'établissent en 
monnaies indigènes, sur un plan local, tandis que d'autres budgets 
appartiennent à des membres d'une zone monéta i re où les francs 
ne sont plus des francs et où les dollars sont devenus d'autres 
dollars. En outre, sur le plan international, des variations moné
taires compliquent encore sensiblement le problème. 

I l faut définir des cours comparatifs et é tabl i r des comparai
sons basées sur une un i té de mesure, peut -ê t re fictive, mais qui 
donnerait imméd ia t emen t des valeurs relatives. 

Les in té rê t s des pays d'Outre-Mer et ceux des métropoles 
sont liés et convergents. Pour s'en convaincre, i l suffit de songer 
aux résul ta ts de Plan M A R S H A L L . Améliorer les conditions de vie 
des pays neufs en les équ ipan t industriellement, c'est en m ê m e 
temps favoriser les exportations. 

U n autre exemple en est fourni par l ' équipement du Canada 
réalisé par les É ta t s -Uni s . Jamais, en effet, ces derniers n'auront 
à regretter d'avoir industr ial isé leur voisin du Nord. L'essor 
économique en a fa i t un client et non un concurrent, alors q u ' à 
l 'époque héroïque des trappeurs canadiens, le Canada n ' é t a i t n i 
l 'un n i l 'autre pour les Yankees. 

Pour réussir dans ces voies d'expansion réciproque, une con
di t ion est nécessaire : l'assurance de la rentabi l i té . Différents 
systèmes prouvent que, malgré la perte de ses colonies, un pays 
peut être connu à l 'é t ranger et conclure des accords valables tout 
en réal isant des opérat ions rentables. On pourrait inverser les 
données du problème et p ré tendre qu'en raison du progrès social 
obtenu dans les deux pays interlocuteurs, les opérat ions doivent 
nécessairement ê tre rentables pour s 'avérer valables. Les notions 
d'« aide » ou d'à assistance » sont donc bien dépassées. 

Les pays jeunes, s'ils maintiennent la politique admise par 
eux au lendemain de l 'époque colonialiste, comme l 'ont fa i t la 
plupart des ex-colonies françaises ou anglaises, continuent et 
ampHfient les bases anciennes que constituaient, par exemple, 
les plans de déve loppement dont bénéficièrent Madagascar ou la 
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Côte d'Ivoire. Par contre, d'autres sont à la recherche de solutions 
nouvelles et font alors appel à l 'é t ranger pour mettre en valeur 
des richesses si possible inédites, inconnues et encore inexploitées. 

Mais si, au travers de leurs publications, tous les pays jeunes 
sont « chercheurs », les actes des pays susceptibles de répondre 
révèlent qu ' i l existe entre « chercheurs » et « r épondan t s » des 
éléments de raccord, des lieux communs et des liaisons heureu
sement inévi tables qui apparaissent comme des fils conducteurs 
entre les pays d'Outre-Mer et les pays industrial isés. Ce sont des 
relations qu ' i l faut amplifier sys t éma t iquemen t et non sporadi
quement ou par disciphne, pour le bien-être de tous. 

L ' informat ion technique faite de rapports intercontinentaux 
dans des buts de coordination des déve loppements est à créer 
complè tement . Son premier objectif pourrait t rès bien être d 'é ta 
b l i r correctement des définit ions, de créer une terminologie 
valable entre pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, car le 
même mot traduit parfois des idées for t différentes. Ce serait 
peut -ê t re la source d'informations multinationales. 



C H A P I T R E I I I 

Le capital et la croissance économique 

Citer les contraintes dont le plan de déve loppement doit tenir 
compte dès l'origine des études , c'est énoncer le principe suivant 
lequel le l ibéralisme absolu d ' i l y a cinquante ans est à présent 
bien dépassé dans le concept des mises en valeur. I l n'est plus 
possible à un pays jeune de ne transformer qu'un seul de ses 
éléments de richesses, en ignorant, à tor t ou à raison, les parties de 
la chaîne précédant ou suivant le traitement envisagé. I l est de 
l ' intérêt des transformateurs et des consommateurs, internes 
commes externes, de faire entrer les produits t r a i t é s dans une 
in tégra t ion d'industries. I l est rare que cette in tégra t ion puisse 
s'obtenir, actuellement surtout, en partant des volontés coor
données de plusieurs firmes qui se sont associées librement pour 
créer des chaînes d'industries. 

Si ces industries avaient l ' intention de procéder à de sem
blables mises de fonds, elles seraient obligées de concevoir, 
d'examiner et de coordonner elles-mêmes, outre des é léments 
économiques et techniques, les é léments sociaux relevant de la 
formation de leur m a i n - d ' œ u v r e future , des soins sanitaires et 
d 'hygiène, pour ne rien dire de l 'énergie et des transports, etc. 
Or, la seule énuméra t ion de ces besoins en chaîne indique que, 
pour y apporter des solutions, ces industries devraient se substi
tuer à l ' É t a t et retourner à la phase paternaliste. Dès lors, force 
est de conclure que l ' É t a t et le secteur privé doivent, dans l ' inté
rê t de chacun des partenaires et de la masse, associer leurs efforts 
sous une forme et suivant des mé thodes qui profiteront à tous et 
ne sont rien d'autre qu'une coordination d'ensemble, précisément 
définie par le plan de développement . 

Ces éléments , cependant, ne peuvent jouer à outrance et du 
libéralisme faire tomber dans le dirigisme absolu. On a trop sou-
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vent tendance, dans les pays jeunes, à parler d'investissements 
« humains » p lu tô t que d'apports de fonds. Ces formules ont eu 
cours plus ou moins longtemps et recouvrent le plus souvent une 
mise au travail obligatoire des chômeurs , consacré à de grandes 
réal isat ions communautaires. 

Si, en Inde, un barrage est actuellement construit sans l'aide 
de machines mais en recourant à l 'emploi massif d'une 
m a i n - d ' œ u v r e disponible et d'un outillage rédui t « au petit pa
nier », le procédé s'explique mais se comprend mal à notre âge 
atomique, sinon par un énorme retard de déve loppement . . . 

Tout comme pour Brasilia, i l s'agit d 'expériences qui mér i t en t 
d 'ê t re suivies et dont les résul ta ts , à court et à long terme, doivent 
ê t re é tudiés . Tous les systèmes, s'ils sont orthodoxes, sont va
lables, mais les excès de l 'un ou de l'autre, l ibéralisme total ou 
dirigisme absolu, sont également à condamner ; car si l 'un n'est 
« pas bon », l'autre ne c vaut rien ». C'est, au contraire, dans les 
systèmes composés, coordonnés et surtout adap tés aux contin
gences locales, que l 'on trouvera les solutions d'avenir. Autre
ment di t , c'est dans une économie concertée entre les deux grands 
éléments , É t a t et secteur privé, que les solutions durables seront 
découvertes . Car, grâce à cet équilibre, chacun dans son domaine 
propre, trouvera le profit indispensable et la contrepartie obligée 
à un sys tème stable, au sens mécanique du terme. 

On a mon t r é combien les éléments de l 'économie des pays 
jeunes é ta ient compliquées. L'aspect interne de celle-ci naî t du 
passage de l 'économie he rmét iquement close des campagnes, 
voisine du zéro absolu, à celle des villes où les échelles sont mul 
tiples, allant du simple travailleur au trafiquant, de l 'ouvrier au 
commerçan t enrichi. L'insaisissabili té des budgets nationaux s'en 
ressent encore bien davantage si l 'on songe aux installations 
existantes qui sont hybrides, peu ou pas intégrées, et qui, au 
surplus, ne travaillent guère pour la consommation interne, si l 'on 
excepte les savonneries, les brasseries, les malteries, etc. La plus 
grande partie de ces installations travaillent donc pour l'expor
tation. Or, en raison du manque de diversi té des produits et de 
l ' importante industrie (ou culture) réservée aux seules exporta
tions, les cours et les budgets nationaux seront fatalement basés 
sur celles-ci dont justement les variations sont ex t r insèques 
au pays jeune. 
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Si, dans les pays européens ou américains, les instabil i tés poli
tiques ou monéta i res , ne relèvent le plus souvent que de mouve
ments, d'actions ou de contractions sociales, la balance générale 
des comptes est peu affectée, depuis la guerre surtout. Les grands 
mouvements d'action sociale de 1935, par exemple, sont bien 
a t t énués en Europe, grâce aux progrès enregistrés depuis ces 
époques héroïques. 

Actuellement, dans les pays industrial isés, les tensions infla
tionnistes ont peu d'influence sur l 'équilibre économique, parce 
que les réserves, avoirs ou crédits , jouent un rôle d'appoint et sont 
difficilement épuisés. Ce n'est pas le cas dans les pays jeunes où, le 
plus f r équemmen t , l 'équilibre interne dépend d'une économie 
axée sur des cours mondiaux extér ieurs qui leur échappent . 

Les répercussions de la politique sur l 'économie sont excessi
vement grandes. D'une part, les vüles sont hyperconcentrées et, 
d'autre part, les moyens économiques restent extr insèques au 
pays. Le monde rural stagne non loin des villes et le déficit com
mercial croît lorsqu'une chute des cours mondiaux est enre
gistrée, m e n a ç a n t à tout instant les réserves de change. En outre, 
les capitaux fuient avec les bénéfices et le manque de confiance 
aidant, le chômage boucle le cercle vicieux. 

Inversement, si la conjoncture est bonne, les hommes travail
lant dans les centres réc lament des biens d 'équipement , le chô
mage est inexistant : c'est le plein emploi. Or, les besoins internes 
sont peu susceptibles d 'ê t re satisfaits par les transformations des 
mat ières que le pays n'est toujours pas en mesure de produire. 

On pourrait dire que les pôles de croissance dans les moments 
de haute conjoncture se traduisent par des industries neuves. 
Elles constituent en quelque sorte une vue anticipée, prévisible et 
d'ailleurs largement étudiée et présumée rentable devant les 
risques que constitue la réalisation. 

L'ensemble de ces vues créatrices dépend de l'ampleur et des 
possibilités de l 'horizon économique. On pourrait dire, comme le 
pensent d'ailleurs la plupart des jeunes pays, que le ou les plans 
successifs au dépar t des villes vont créer les adaptations et les 
correctifs nécessaires pour arriver à des vues créatrices réellement 
intégrées et productives. Dans cet esprit, la théorie de croissance 
suppose que la présence de nouvelles installations produiront des 
résul ta ts globaux de période en période, d'abord par la partici-
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pation des industries elles-mêmes, puis par l 'environnement 
créant peu à peu les chaînes par des nouvelles uni tés a t t i rées par 
la réussite des précédentes . Le dynamisme de l 'économie engen
drant celui des divers domaines sociaux, de l'ensemble se dédu i t 
le mieux-êt re . 

Cette théorie est t rès valable dans l 'hypothèse des hautes 
conjonctures, mais peut-on assurer que, m ê m e si l 'on commence 
à une telle période, les périodes suivantes le seront encore ? I l ne 
faut pas perdre de vue que, pendant 30 ans, i l faudra œ u v r e r 
pour sortir de l 'époque dite « de sous-développement ». Aussi 
baser tout un système de déve loppement sur une succession de 
conditions favorables, est fortement pré juger d'un avenir qu i 
peut s'assombrir rapidement et faire retomber le déve loppement 
d'autant plus bas qu ' i l est mon té rapidement sans les bases agri
coles. Ces bases, nous les avons dans l 'Europe et les Europes nou
velles et nous oublions trop facilement que tous les développe
ments modernes de chez nous ne sont possibles que parce que, 
précisément , nos évolut ions ou révolut ions agricoles ont précédé 
et permis la mécanisat ion, puis l ' industrialisation et, enfin, les 
théories de croissance de l 'industrie par l 'industrie. 

Appara î t ainsi la nécessité de rechercher un équil ibre entre le 
milieu rural, dont le démar rage est lent à tous les points de vue, 
l 'industrie interne qui doit faire face à des besoins nouveaux et 
les transformations de cultures destinées à l 'exportation paral lè
lement à toutes les installations existantes, qui doivent être in té 
grées aux nouvelles que le plan se propose de réaliser et ce, autant 
dans les villes qu'au sein des campagnes susceptibles de s'indus
trialiser au dépa r t de l'agriculture. La planification, sous une 
forme concertée, est un moyen de sortir du cercle vicieux par 
l 'apport d'un mieux-ê t re social obtenu par l 'économie et la 
technique. 

Mais, si l 'on peut dé jà parler de pôle de croissance ou de notion 
de développement , i l est difficile d 'énoncer une théorie de crois
sance pour les jeunes pays. 

Le degré d'industrialisation et son extension possible, comme 
souhai tée par les jeunes nations, est le plus souvent la conséquence 
d'un niveau de déve loppement et non la relation causale du 
développement cons ta té ou cherché. 

La notion d'industrialisation, de déve loppement et de « crois-
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sance harmonisée » [22] dans les jeunes pays ne découlera vrai 
semblablement pas de calculs effectués uniquement par le sec
teur privé. I l est nécessaire que les « micro-décisions » soient inter
connectées par une croissance équihbrée. D 'où appa ra î t la néces
sité d'une intégrat ion complète des décisions publiques et privées 
d'investissements au sein d'un même programme général de 
déve loppement dans lequel les différents constituants concourent 
aux succès de tous [30]. 

On est loin, dans ces conditions, des analyses statistiques, 
des pensées économiques traditionnelles, surtout en jeunes pays, 
car les conditions fondamentales doivent varier [14]. Les facteurs 
sont loin d 'ê t re intangibles et les fluctuations sont des manifesta
tions constitutives de l'ensemble du dynamisme. Ainsi , au point 
de vue de l'analyse même, l'une statique l'autre dynamique, on 
relève une opposition. Et , dans la position dynamique, i l est 
certain que trop peu d 'é léments non économiques sont retenus et 
analysés. Or, précisément les jeunes pays ont une conception du 
problème de leur évolut ion beaucoup plus politique qu 'écono
mique. Si un élément est mouvant et spécialement dynamique, 
c'est bien celui de la politique, sutout comme les jeunes pays 
entendent la pratiquer. 

On pourrait, par analogie, appHquer des cycles d 'évolut ion 
comme W. RosTOW les distingue pour les nations modernes [28] : 

1° Une période prépara to i re s ' é t endan t sur un siècle, au cours de 
laquelle les conditions sociales, psychologiques et économiques se 
p réparen t et fort if ient leurs aspirations. Tous les peuples jeunes 
ont déjà , pour la plupart, dépassé ce stade des prél iminaires. 
Les indépendances successives l 'ont prouvé ; 

2° Le « démar rage » (le take-off anglais) s 'é tend sur deux ou 
trois décennies. C'est la période des planifications où les révo
lutions agricoles et industrielles se succèdent et s'amplifient par 
des structures nouvelles ; 

3° La période où le déve loppement s'entretient lui-même, 
comme dans l 'Europe et les Europes nouvelles. C'est la phase 
« développée », où les évolut ions se succèdent par paliers progres
sifs. Si ces paliers ne sont pas automatiques, ils ne demandent 
pourtant q u ' à être entretenus dans l 'orientation donnée. 
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Pour parvenir à ces stades, i l faut en premier lieu définir des 
objectifs à atteindre et les moyens à employer, face aux perspec
tives démographiques et celles du mieux-ê t re espéré. Ensuite, 
paral lè lement à ces éléments internes, i l faut citer le « premier 
moteur », externe celui-là : les aides et coordinations, les importa
tions d'idées, de méthodes et, dans une certaine mesure, de capi
taux. 

Quelles formes prendront, vis-à-vis de l ' intér ieur et de l ' É t a t en 
général , les relations de ces é léments impor tés avec les notions 
de garanties et d'avantages ? Comment, enfin, l'Occident pourra-
t - i l concrétiser et régir son aide, par le truchement de l 'Europe et 
des É t a t s associés, par l 'O .N.U. et ses services spécialisés (trop 
spécialisés peu t -ê t re pour permettre les synthèses) ? Si les actions 
bilatérales ont prouvé leur valeur, le processus de « développe
ment par vallée », apporte, lu i , la possibilité de multinationahser 
les problèmes. I l faut opérer un choix entre ces diverses possibi-
Htés et les coordonner, car i l n'est plus possible de continuer à agir 
en ordre dispersé. Alors que l 'on propose des méthodes de planifi
cation, destinées à ordonner les moyens d'action pour l 'avène
ment d'un mieux-ê t re outre-mer, les défenseurs de ces idées sont 
obligés de recourir, en partant de leur pays d'origine, à des accords 
b i la té raux . E t cependant, les théories de multipl ication interne 
des gains sont, réc iproquement , plus valables lorsque plusieurs 
pays indust r iahsés sont en présence et si, bien entendu, ces pays 
organisent leurs actions de façon concertée, répar t ies en phases 
accélérées. 

Dans le domaine des méthodes , i l reste à aborder le principe 
sacro-saint du revenu normal et garanti des capitaux impor tés . 
Le capital investi auquel ce vocable fai t allusion ne concerne pas 
seulement l'argent et les machines, mais i l recouvre aussi les 
idées et les méthodes , les organisations à créer et celles qui exis
tent, ainsi que les structures nouvelles à mettre en place. Ce sont 
également là des « investissements » qui se payent et doivent 
être monnayés . Tout comme s'il s'agissait d'organiser un plan
ning de déve loppement visant à créer un mieux-ê t re dans une 
quelconque région d'Europe ; a for t ior i , lorsque l 'on se trouve 
conf ron té avec des éléments d'une plus grande ampleur, à un 
espace et à des conditions rendant bien plus malaisées les solu
tions à apporter ! 
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Quant au problème du financement et de la formation du capi
tal , i l n'est qu'un des chapitres des questions de croissance. Ce 
problème est non seulement économique, mais i l recoupe et syn
thét ise toutes les autres disciplines. 

Sur le plan social, des modifications prépara to i res doivent 
intervenir, sinon les « pôles de croissance » deviennent ce qu'on 
pourrait nommer des « anti-pôles ». Ne voit-on pas, en Asie par 
exemple, certains membres d'une famille recevoir un t an t i ème 
de la production en échange d'une protection absolument théo
rique et totalement inopéran te ? Le producteur, s'il élève son 
standing par son travail ou des méthodes rénovées, voit la part 
réservée au « protecteur » s'augmenter d'autant en pure perte, ce 
qui paralyse tout effort. De même, en Afrique, le droit d'asile du 
« N 'duku » qu'une famille accorde à un membre du clan, où le 
nouvel arr ivé est une charge, fa i t que la famille ne s'installe pas 
et végète . Si elle agissait autrement en s 'équipant , elle serait 
d'autant plus sollicitée. 

Ainsi les traditions du système social ancestral sont opposées 
à un déve loppement en restant axées uniquement sur un conser
vatisme sans progrès. 

Les groupes d'individus, les familles, clans et villages, respec
tent, faute de mieux, la société et son organisation traditionnelle. 
On peut dire qu'ils sont rés is tants au progrès tout en le récla
mant. La propr ié té du sol, son emploi et les usages confrontés 
aux hiérarchies existantes sont un autre handicap. Pour réagir 
contre le sys tème ancestral, on a vu , par exemple, en I ran des 
distributions de terre. Mais, en général , on est le plus souvent à 
l 'époque du Moyen âge terrien. 

Dans ces conditions, l'esprit d'entreprise n'existe pas ou peu. 
C'est ce qui explique le démar rage des plans de déve loppement 
au dépar t des villes, qui sont dé jà plus évoluées. Mais i l y a là un 
autre cercle vicieux qu ' i l faut briser, car industrialiser de façon 
légère sur une agriculture non préparée , ne peut pas donner de 
résu l ta t s durables, tandis qu'installer des industries lourdes sur 
une agriculture faible ne produira que des résu l ta t s désas t reux. 

Pour se former, le capital a besoin d'une épargne locale, de 
financements et d'investissements. Or, au d é p a r t de sociétés struc
turées à la mé thode ancestrale, comme les exemples ci-dessus le 
montrent, i l ne peut pas produire. La fa im existe à l ' é ta t endémi-



138 L A COOPÉRATION A U D É V E L O P P E M E N T 

que dans les 4 /5 du monde. La nourriture é t a n t rare, elle est chère. 
Comme ces peuples ne peuvent pas se nourrir parce que la nour
riture est trop chère, i l ne peut y avoir d 'excédents et, par réci
proque, aucune épargne n'est possible. 

Comment, dès lors, en industrialisant « légèrement », par des 
liens d ' équ ipements internes, peut-on arriver à un résul ta t ? I l 
n 'y a aucune multipl ication possible tant que l 'agriculture n'est 
pas t ra i tée préa lablement comme source de mult ipl icat ion sur 
laquelle les équ ipements peuvent valablement s'édifier. Agir 
autrement, c'est consentir des financements et des investisse
ments improductifs dont les capitaux ne demandent q u ' à ê t re 
« mangés », d 'où les nationalisations et, par réciproque ou con
séquence, la méfiance des investisseurs possibles. 

On le constate, i l y a une série de multiples cercles vicieux qui 
se superposent et se renforcent les uns les autres. On ne fa i t que 
parer au plus pressé et on ne cherche q u ' à soigner les effets sans 
s'attaquer aux causes profondes peu ou mal connues. 

On connaî t mal les problèmes qui sont déformés par l ' informa
tion classique « émotionnelle ». Par exemple, Cuba n'a pas fini de 
déf rayer la chronique ; cela deviendra de plus en plus un problème 
présenté sous l'angle politique, alors qu'en fai t i l s'agit d'un pro
blème agricole mal posé et soumis à l 'un des cercles vicieux si
gnalés comme « anti-pôle de croissance ». La volonté d 'é lévat ion 
existe à Cuba, mais son agriculture est une monoculture, celle 
du sucre (un peu celle du tabac). En mauvaise conjoncture, 
on parle d ' aménagemen t s et de transformations, qui ne se sont 
pas effectués par manque de moyens lié aux périodes de basse 
conjoncture. Par contre, en bonnes conditions, plus personne ne 
repense aux projets et toute l'île se lance à nouveau sur le sucre 
parce qu ' i l est t rès productif d ' in térê t . Le fossé ne cesse de 
s'approfondir, la politique s'en mêle en attendant les militaires.. . 



C H A P I T R E I V 

Les conditions de réussite 

U n plan de mise en valeur forme un tout cohérent et unitaire. 
I l peut être adap té , voire même amendé en cours d'appl'cation 
mais, en aucun cas, ses moyens d'action, son é tendue ou sa durée 
ne peuvent être rédui ts . C 'est un ensemble qui, pour atteindre un 
certain palier de développement , doit rester unitaire, au cours des 
différentes phases d'application. 

La mult ipl ication des emplois et de gains doit appara î t r e 
dans tous les domaines des act ivi tés humaines et, dans chaque 
cas, elle partira des bases pour atteindre progressivement tous 
les individus. C 'est pourquoi la vitalisation rurale généralisée à 
part i r des régions naturelles et des vallées a été préconisée. 

La première nécessité est la nourriture à l ' intérieur même de la 
région, c 'est-à-dire l 'agriculture et l 'élevage. Le plan n'est certes 
pas un remède-miracle, mais une série de coordinations serrant de 
près les réali tés et, pour cette raison, la phase « survie » commen
cera par la culture familiale, améliorée peu à peu et réformée 
graduellement j u squ ' à ce qu'elle présente la rationalisation 
poussée, au sein de laquelle production et emploi seront intime
ment liés, j u s q u ' à libérer des bras pour incorporer le maximum de 
force vers le progrès à réaliser dans les secteurs industriel et 
tertiaire. 

Les centres seront équipés paral lè lement aux zones rurales, 
car le plan est un phénomène attractif. I l ne peut ê t re question de 
refuser un investissement urbain pour la simple raison qu ' i l ne 
serait pas effectué imméd ia t emen t dans les cités-satellites ou les 
vitalisations « maillées » lentement créées au débu t . I l est certain 
qu ' i l faut, au contraire, une certaine souplesse. Ainsi que pour les 
autres points p révus au plan, les industries neuves et les inves
tissements seront conduits progressivement là oii ils doivent ê t re 
placés. Mais i l est impossible de « fermer les villes » sous des 
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pré tex tes trop théoriques. L ' équ ipement puis l 'industrialisation 
des centres et des hors-centres doivent aller de pair. Mais i l est 
bien certain qu'initialement, les centres resteront plus attractifs 
que les hors-centres. 

Le déséquilibre diminuera petit à petit et aura ent iè rement 
disparu lors de la réalisation complète des programmes a t t achés 
aux diverses phases. Là encore, équipement , industrialisation et 
modernisation seront sources d'emplois et de leur multiplication. 

L ' in tégra t ion des industries va jouer un rôle dynamique par la 
créat ion de chaînes d'industries, qui se complé teront mutuelle
ment en rangeant les transformations des produits locaux paral
lèlement à celles des produits destinés à l 'exportation. Alors que 
primitivement on rencontrait des usines t rès modernes trai tant 
un seul produit, la planification amènera l ' installation d'usines ou 
de manufactures qui traiteront un ou plusieurs autres produits 
pour en fabriquer un troisième, puis un qua t r i ème et ainsi de suite, 
sous une forme finie ou semi-finie. Cette chaîne industrielle devra 
s 'é tendre progressivement en même temps que les besoins récur
rents du plan et du secteur tertiaire marqueront les progrès. 

De la mult ipl ication des transformations découleront des 
emplois, paral lè lement aux besoins, qui s'accroissent et, grâce au 
travai l et à cette prol iférat ion, pourront être satisfaits tout en 
donnant naissance à de nouvelles exigences à satisfaire. 

Décrire le processus de multipl ication des emplois, c'est en 
m ê m e temps décrire celui du déve loppement parallèle du tra
vail . On a cité les bases, celles des cultures et des élevages, c 'est-à-
dire la phase « survie » ou « de subsistance ». En opéran t la ratio
nalisation des produits, la nourriture doit ê t re la première source 
de travail . Les produits agricoles ne seront plus t r anspor t é s en 
vrac, ils le seront de moins en moins. Par contre, les produits de 
grande valeur nutr i t ive, tr iés sur place, seront t rans formés et 
expédiés dans les centres. Ce qui, primitivement, constituait 
dans les villes, les déchets sera maintenant récupéré et employé 
en zone rurale à des fins productives : nourriture pour les bestiaux, 
fumures, engrais, etc. 

Tous les produits deviendront de plus en plus producteurs de 
richesses grâce aux méthodes et aux machines qui, progressive
ment, permettront d'extraire davantage de mat ières employables 
et de diminuer d'autant les mat ières i rrécupérables. Ces dernières , 
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suivant le m ê m e processus, diminueront et finiront par dispa
ra î t re complè tement sous l'effet d ' in tégra t ions industrielles 
complètes. 

Des moyens proportionnels et chronologiquement rangés con
duiront au plein emploi. I l faudra importer pour pouvoir expor
ter. Les grands travaux du planning nécessiteront des machines et 
des outillages parallèles aux grands travaux et aux formations 
des hommes. Les méthodes , les cadres et l 'expérience, joints aux 
capitaux sont autant d 'é léments d ' importation nécessaires pour 
mettre un pays jeune en é t a t de transformer les produits, à la 
fois pour ses propres usages, et pour l 'exportation. U n élément 
ne doit pas nécessairement précéder l 'autre ; l ' idéal serait que 
les importations et les exportations récurrentes se présen ten t 
Hées et associées, alors que la programmation des plannings 
définira l'ordre d'intervention des divers éléments . Ceux-ci visent 
autant les grands travaux liés à la mise en valeur que les grandes 
chaînes de Maison industrielles. Allant plus loin, les industries qui 
travaillent pour l ' intérieur sont en liaison avec celles qui préfèrent 
les produits d'exportation. 

I l est aisé de se rendre compte que, pour lier aussi é t ro i t ement 
les é léments de la production, i l faut que tous les moyens soient 
mobilisés. C'est pourquoi, dès l'origine du plan, i l est indispen
sable de mettre en mouvement l ' intégral i té des sources suscepti
bles de produire, en commençan t par celles qui, actuellement, 
rendent le moins, c 'est-à-dire la terre. 

La base du problème est là. Équ ipe r l'une ou l'autre des 
sources économiques, c'est aller d'un excès à l'autre. I l faut 
tendre à un équilibre, ce qui explique la nécessité de planifier 
toutes les possibilités et de les hiérarchiser. Comment dès lors, ne 
pas reprendre la conception logique de la vallée, prise dans son 
intégr i té , é tudiée par des monographies interdisciplinaires et 
comprise non politiquement mais bien telle que la nature l'a 
faite ? La main et la pensée de l'homme ne bouleversent pas les 
é léments naturels mais, au contraire, ils les adaptent en s'y con
formant, en é tud ian t les lois immuables et en t i rant le part i le 
meilleur de leurs effets. 

Les créat ions artificielles que sont les grandes villes hypercon-
centrées, ne sont pas les adaptations optima des moyens offerts 
par la nature. De même, les gaspillages des terres sont des moyens 
ant i -économiques que l'homme doit combattre. 
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Le plan ne peut développer un élément en négligeant l 'autre 
et, s'il a tendance à ce faire, i l doit rechercher un équilibre que 
seules la région et la vallée peuvent apporter. Pour se convaincre 
de la nécessité de cette harmonie, i l suffit d'amplifier la compa
raison en éva luan t la distance sépa ran t les deux idéologies ex t rê 
mes : les É ta t s -Uni s , où le t ravai l de 12 agriculteurs nourri t 100 
personnes et les 15, Républ iques d'U.R.S.S. oîi l'aide de 50 per
sonnes est requise pour assurer la subsistance d'un même nombre 
d'humains. En d'autres termes, les Américains peuvent, pour 
avancer sous l'angle industriel, compter sur 88 individus tandis 
que les Russes ne peuvent compter que sur 50 travailleurs. 

Ces chiffres sont recoupés si on reprend ceux des classifications 
des trois secteurs de C O L I N C L A R K . La population active com
prend les personnes occupées par l 'agriculture, la pêche et les 
ressources naturelles, mines comprises. Le secteur secondaire 
groupe le personnel des industries et, enfin, le tertiaire comprend 
les services, l 'administration et la distribution. 

Dans le groupe des pays de la périphérie non industrielle, 
malgré leurs villes hyperconcentrées et signalées dans cette é tude 
comme sys tème à proscrire, le secteur primaire est de loin le 
plus important. I l atteint 85 % , tant les méthodes et outils 
sont pr imit i fs ; le secondaire est toujours inférieur à 20 % et le 
tertiaire, carac tér is t ique des villes, est toujours t rès faible. Dans 
ce dernier, i l faut inclure une masse considérable de domestiques 
d'abord, puis d'artisans de métiers misérables, de mendiants et 
de «chapardeurs », ces derniers constituant la classe correspon
dant à celle des chômeurs . 

Dans les pays industrial isés, le secteur primaire est le moins 
important en même temps que t rès productif : 25 % au 
maximum ; le secondaire peut aller j u s q u ' à 50 % ; le tertiaire 
variant mais comptant un maximum de 50 % (^). L'urbanisation 
des pays avancés fa i t vivre 50 % au moins des populations sous 
la forme citadine, tandis que les villes des pays jeunes n'abritent 
que 10 à 15 % du total global ( 2 ) . 

(') Ces chiffres sont extraits d'une conférence intitulée Aspects sociologiques 
du sous-développement économique par M. le Sénateur H . J A N N E , pro-recteur de 
l 'Université de Bruxelles. Séance du 3.IV.62 de la Soc. royale d'Économie 
politique de Belgique. 

(') Chiffres contrôlés à l'aide de données fournies par les rapports de Com
mission de la C. E . E . 
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L'U.R.S.S. avait, en 1913, 25 millions d'habitants citadins et 
113 millions dans les zones rurales. Actuellement, les villes russes 
abritent 90 millions d'habitants et la population rurale est à 
peine plus élevée qu'en 1913. Autrement di t , le progrès se mesure 
en U.R.S.S. par le coefficient 4 et si on constate que dans tous les 
pays de la périphérie industrial isée, la hausse de la p roduc t iv i té 
agricole correspond à une diminut ion de la population travaillant 
la terre, grâce à des moyens et des mé thodes modernisés, force est 
de conclure que, malgré tous ses efforts, la production agricole 
soviét ique n'est pas suffisamment efficace et reste une épée de 
D A M O C L È S sur son économie générale, malgré ses spectaculaires 
réussites industrielles peu représenta t ives de l ' é t a t général [23]. 

Dans les pays peu développés, les valeurs sont en t iè rement 
bouleversées ; la nourriture occupe la presque to ta l i té de la main-
d 'œuvre dans un gaspillage ancestral de traditions, alors que 
l'industrie peut uniquement escompter quelques pour-cent de 
progrès. C'est là que réside le « cercle vicieux » dont i l faut sortir 
à tout prix. Pour ce faire, avec quelque chance de réussite, i l faut 
équil ibrer tous les é léments susceptibles d'apporter un progrès, 
sans pousser artificiellement l 'un ou l'autre mais, au contraire, i l 
faut employer tous les moyens et mobiliser toutes les possibilités 
en modernisant l 'agriculture pour permettre l 'industrialisation et 
le secteur tertiaire pour la libération des bras ruraux. 

Autre condition de réussi te : l 'action organisée secteur par 
secteur. Dès que ceux-ci sont définis dans l'ensemble que consti
tue le plan, les interconnexions et les in tégra t ions des divers élé
ments sont indispensables. Le b â t i m e n t est l'exemple le plus repré
sentatif de l ' in tégrat ion par secteur. I l va de la conception à la 
réal isat ion j u s q u ' à l'environnement que constitue l'ensemble des 
b â t i m e n t s d'une ville, ses équ ipements économiques et son con
for t . I l permet de passer par tous les degrés théor iques , de l ' é tude 
des moyens et des ma té r i aux , aux mises en œuvre auxquelles sont 
associés les moyens de distribution, de crédit et même les œuvres 
relevant des secteurs sociaux, scolaires et autres sans omettre 
les points de contact avec d'autres secteurs vi taux tels que la 
nourriture, la san té , l'enseignement, e t c . . 

Ainsi, secteur par secteur, le plan arrivera à recouper et surtout 
à in te rpéné t re r les autres éléments voisins qui tous, se complé te
ront mutuellement. Si l 'on part de l'agriculture et de la monocul-
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ture que connaî t le pays jeune s 'é tageront , entre la conception, les 
récoltes et les consommations, les phases de réahsa t ion et d ' amé
lioration progressives avant que ne soient en tamés les stades 
relevant des grandes transformations. Ceux-ci rattacheront les 
produits du sol à ceux de l'industrie et lieront finalement les 
consommations internes aux consommations externes. 

Si l 'on joint à ces idées d ' in tégra t ion par secteur, celles relatives 
à leur in te rpéné t ra t ion , on arrivera à des mécanismes de crois
sance interne puis de mult ipl icat ion qui serviront à mesurer le 
progrès général. Tous les éléments qui reflètent , comme les cadres 
puis les encadrements, un progrès matér ie l , doivent engendrer 
fatalement le mieux-ê t re social recherché. 

Une mesure locale, puis générale, se dessinera à part ir de l'en
semble des actions, ce sera la mesure du commerce local. L ' é tude 
des produits mis sur le marché livrera un aperçu du chemin 
parcouru et de celui qui restera à faire. Si, au débu t , le troc re
flétait l 'époque he rmé t iquemen t close, l'argent, la monnaie, la 
circulation et l 'épargne mesurent les progrès accomplis. Ce che
minement, qui a m o n t r é les éléments à atteindre dans chaque 
secteur, m è n e à la constatation qu ' i l doit exister un cadre général 
appelé à guider, à surveiller et à diriger. Le problème des cadres 
et des services de l 'É t a t , le problème de son administration, de ses 
spécialistes et de sa politique générale à l 'égard du secteur pr ivé 
et des actes permis par son dynamisme, définit les progrès dans 
le troisième secteur. 

On peut résumer le principe, la clef de voû te de la réussite du 
plan en disant qu ' i l est const i tué par l 'équilibre régional, tout 
aussi impérat if que la créat ion d'emplois nouveaux. Ces cri tères 
essentiels sont peu t -ê t re la chance des pays jeunes, qui ne connai-
sent pas le stade critique que traversent certains pays plongés 
dans le déséquil ibre industriel, en raison de l'existence de grands 
centres surpeuplés , exigeant l 'adoption de mesures presque irré
versibles. 

Ces situations auxquelles des textes légaux et des encourage
ments officiels tentent de remédier , prouvent à quel point s'impo
se une définit ion d'un juste milieu entre l 'agriculture et l'indus
trie. Les pays jeunes ont l'avantage de ne pas devoir retourner 
trop en arrière pour être en mesure d'instaurer cet équihbre et de 
produire dès le seuil de la planification, grâce à la cohérence de 
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moyens et de méthodes modernes, avec une classification rigou
reuse des bases, f r u i t de l 'expérience de la croissance industrielle 
des pays développés. 

« Les nations industriellement développées présen ten t le 
« tableau de l'avenir des pays arr iérés» [18]. Cette affirmation 
for t optimiste ne pourra se vérifier que par la mise en pratique de 
l 'expérience de l 'Europe et surtout avec une aide spécialement 
bien adap tée et bien coordonnée aux besoins des pays neufs. Cette 
affirmation prend tout son relief quand on songe que cette pro
phét ie a été reprise par les dirigeants d'un pays où l 'équilibre 
agriculture-industrie n'a pas été suffisamment sauvegardé , ce qui 
rend vulnérable , à plus ou moins longue échéance, l 'économie 
générale de ce pays par la fai l l i te de la politique agricole qui n'a 
pas précédé le progrès extraordinaire de l 'industrie. 



C H A P I T R E V 

Investissements et horizons nouveaux 

La présente é tude n'a pas abordé d 'emblée l'aspect financier du 
problème. Pourtant i l n'est pas sans in térê t d'examiner les modes 
et les pouvoirs d'investir, à la lumière des principes énoncés dans 
les chapitres précédents . 

On a décrit les deux sortes d'investissements : les « investis
sements ini t iaux » relatifs au plan et à sa mise en place, et les 
« investissements récur ren ts » réel lement multiplicateurs des 
emplois nouveaux et des profits réciproques. On pourrait dire, en 
langage plus imagé, que les uns et les autres sont un ensemble 
groupant les apports des pays jeunes et les mises de fonds d'un ou 
de plusieurs pays industr ial isés engagés dans un dialogue noué 
avec un ou plusieurs pays jeunes et fonction d'un plan de déve
loppement, é t endu à une vallée ou une région naturelle. 

Les investissements « ini t iaux », réglés j u squ ' à présent par un 
accord bilatéral , ont pour but d'ouvrir la période de planifi
cation au moyen d'apports é ta t iques dans la p répara t ion des 
infrastructures et dans les travaux de prospection, qui permet
tront aux secteurs privés d'effectuer à leur tour, et par la suite, 
des opérat ions dont la r en tab ih té réciproque sera la condition 
sine qua non. I I s'agit alors des investissements constitutifs 
du plan proprement di t . Comme pour les premiers, les investis
sements récurrents sont const i tués par des mises de fonds in té 
rieures et extér ieures au jeune pays. A u seuil de chaque période, 
ainsi que nous l'avons exposé pour les phases de planification, 
les jeunes et les vieux pays doivent « ouvrir » la phase atteinte par 
un investissement, à parts égales ou relatives, dest iné à permettre 
aux différentes act ivi tés des secteurs privés, interne et externe, de 
réaliser les opérat ions d'investissements récurrents . 

Le croquis in t i tu lé Rôle et répartition des mises de fonds suivant 
la provenance des investissements illustre la constitution d'un méca-
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nisme qui se veut rentable et valable (Fig. 17). En effet, dans 
celui-ci, au d é b u t de chaque phase, une case hachurée « en plein » 
représente les mises de fonds en provenance des pays jeunes et des 
pays vieux, en conformi té avec l'accord b i - ou mul t i la téra l , basé 
sur le plan de développement . Chacune des phases inaugure en 
quelque sorte une série d'investissements « récurrents », réservés 
uniquement au secteur privé. C'est au sein de ces investissements 
que les notions de rentabi l i té et de val idi té du plan, traduites 
dans les résu l ta t s économiques et sociaux, se feront jour. 

Les investissements récurrents unissent des capitaux qui se 
composent de plusieurs séries de fonds const i tués par une partie 
d'apports extér ieurs et une part interne. Ils sont relatifs à plu
sieurs objets définis et ordonnés selon la chronologie voulue par le 
plan. Chaque groupe d'investissements récurrents se rapporte 
à une phase bien déterminée . Ainsi, par exemple, l 'agriculture, 
l 'élevage, la petite hydraulique, e t c . . sont des éléments d'inves
tissements récurrents qui concernent les apports relatifs à la 
phase <i survie ». 

A u surplus, les investissements s'adressant au secteur pr ivé 
peuvent s 'é tendre et se subdiviser dans chaque groupe. Dans 
l'agriculture par exemple, des organisations commerciales de 
machines agricoles commenceront par vendre des outillages 
simples et des charrues. Elles finiront par vendre des machines 
proprement dites, montées puis progressivement construites 
in tégra lement dans le pays et, finalement, nous nous trouverons 
en présence d'usines complètes, puis de liaisons horizontales 
comme celles qui pourraient être édifiées pour le traitement du 
riz ou du maïs . 

Dans les autres secteurs, une gradation identique s 'opère et 
donne naissance à une expansion privée parallèle à l'expansion 
impr imée par le plan. 

Le sys tème exige que les opérat ions soient valables et ren
tables. Car, pour réaliser pleinement les buts économiques et 
sociaux, i l est indispensable, au moment de la créat ion et du 
développement de chacun des secteurs a t t achés à une phase, de 
trouver des moyens financiers dans le pays même. Cette condition 
est indispensable, car agir autrement serait retomber dans l'assis
tance ou dans les mé thodes colonialistes précédentes . I l est cer
ta in que des « aides-crédits » peuvent intervenir, mais sans renta-
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bili té ; i l est à craindre qu'elles soient des reflets plus ou moins 
nuancés d'assistance au sens ancien. D'ailleurs, dans les pays qui 
ont agi de la sorte, de graves difficultés ont surgi et, de ce fai t , 
les buts économiques et sociaux n'ont pu être pleinement atteints 
parce que, précisément , le dynamisme que crée la rentabi l i té n'a 
pas été mis en mouvement. 

I l faut consentir de sérieux efforts au moment où les pays 
jeunes entament un dialogue planifié avec un ou plusieurs pays 
industrial isés, dans la perspective d'un mieux-ê t re réciproque. On 
ne peut trouver un profi t sans travai l préalable . On ne peut, de 
même, obtenir de résu l ta t s valables si le pays jeune ne participe 
pas aux mises initiales. E t ne parler que d'investissements hu
mains ou de capital-travail est une formule oiseuse, dangereuse 
pour les investisseurs occidentaux, tout comme pour les jeunes 
pays. 

Examinons à présent le temps réservé aux diverses phases 
par le schéma définissant les investissements. La phase « survie » qui 
constitue la première mise de fonds, s 'échelonne sur toute la 
durée du plan. La seconde phase, celle des équipements , débu te 
peu après , un an par exemple, et s 'é tend j u squ ' à la fin de la pé
riode de planification. Dans la troisième phase, enfin, la phase du 
plein emploi, sous le vocable « industrialisation », comprend deux 
rubriques parallèles mais non contemporaines. Cette manière de 
concevoir les investissements récur ren ts s'explique par le souci 
de diversifier l 'économie et par la nécessité de créer une industrie 
vouée à satisfaire des besoins, internes d'abord puis externes, qui 
viennent, alors seulement, se greffer sur les premières. 

La réali té est complexe ; des liaisons s 'établissent entre les 
industries internes et celles qui traitent des produits destinés à 
l 'exportation. Ces liaisons sont précisément qualifiées dans l'expo
sé précédent du concept d ' in tégra t ion des industries. 

Les industries internes et externes ont été volontairement 
séparées, un peu par réact ion contre les propagandes qui ont 
accompagné nombre de plans d'investissements des pays jeunes. 
Les propagandes en faveur de ces appels aux capitaux sont trop 
souvent artificielles et, la plupart du temps, elles vantent unique
ment les produits d'exportation et les industries occupées à leur 
traitement, p rocédan t des centres. C'est une mauvaise politique 
qui n'attaque pas le sous-développement à la base et qui ne recher-
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che que les emplois urbains sans y lier le moins du monde le 
développement parallèle dans la vie interne de la population. I l 
est du devoir des pays industrial isés de prouver aux pays jeunes 
qu'ils commettent des erreurs lorsqu'ils lancent ainsi leurs 
appels aux capitaux. Sinon, les investissements seront peu pro
ductifs et deviendront progressivement une source de heurts et 
de dépi ts en raison des manques à gagner sans cesse croissants 
durant l 'ampHfication de ce sys tème. 

Les Allemands ne semblent pas commettre d'erreurs aussi 
lourdes que bon nombre d'autres Occidentaux. Ceux-ci, d'ailleurs 
les ont recommencées , ce qui peut s 'avérer t rès grave, car si l 'Occi
dent manque de confiance à l 'égard des pays jeunes, la réciproque 
est tout aussi vraie pour le Tiers-Monde. 

On peut dire que les investissements in i t iaux constituent 
de lourdes mises de fonds, tellement lourdes qu'on rencontre 
très peu de plans globaux définis par des accords b i l a t é raux ou 
encore moins mul t i l a t é raux . Les investissements qui suivent ceux 
nommés récurrents des premiers, sont en quelque sorte émie t tés 
en fonction du plan général . Ces derniers seront les plus impro
ductifs d ' in térê ts , surtout dans le secteur pr ivé. Le coefficient 

livré par la formule ^ ' ^ ^ p ^ ^ ^ ' ^ ^ " ^ est justement celui que C O L I N 

C L A R K définit de « 1 à 4 », pour l ' avènement d'un progrès. On 
aboutit ainsi à la phase finale des prévisions du plan, à celle de 
ses effets réels et à la question de savoir si le coefficient, dont i l 
est parlé , est de 3 , 2 5 ou de 4 ,75 , selon la qual i té des résul ta ts . 

I l est certain que dans l'optique actuelle, dès le débu t , des 
investisseurs privés et uniques seront difficiles à trouver. A u 
contraire, les mises seront limitées, tout comme elles seront 
répar t ies entre plusieurs sociétés, pour mult ipl ier les garanties 
contre les risques politiques et économiques. A u sein des planif i 
cations, cette forme de mult ipl icat ion pourrait s'adapter à des 
é léments ou m ê m e à des séries s'adressant, aux pays jeunes et à 
plusieurs objets groupés. On pourrait, dès lors, concevoir que de 
vér i tables sociétés de déve loppement soient const i tuées, recou
vrant plusieurs secteurs apparen tés . Si ces groupes ou sociétés 
sont dynamiques, on pourrait voir se constituer des sociétés 
bénéficiaires de chartes part icul ières octroyées par le pays jeune. 
C'est là un sys tème t rès dynamique qui a donné d'excellents 
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résul ta ts , notamment au Canada. Mais quelle que soit la forme 
du groupe ou de la société, i l est indispensable que l 'économie 
interne participe à la formation du capital. Cette notion est fon
damentale si l 'on veut réaliser quelque chose de durable et de 
rentable pour les deux pays. 

Quant à l ' idée de la durée des périodes d'investissements, 
on peut distinguer les investissements immédia t s , d'une période 
de 5 années, et les investissements de longue durée, soit de 10 ans, 
de 15 ans ou davantage. Mais ils sont toujours proches les uns des 
autres et fonction des directions générales définies par les bases 
des é tudes interdisciplinaires de planifications. 

Les horizons nouveaux qui vont s'ouvrir, auront naturelle
ment t ra i t aux branches d 'ac t iv i té relevant de l'agriculture et de 
l 'industrie, reflétées par les investissements ul tér ieurs et l ' é ta t de 
l 'épargne locale. 

Dans le domaine de l'agriculture, les efforts tendront de plus 
en plus à fixer un équilibre entre revenus ruraux et revenus 
urbains. Ce nivellement sera obtenu d'autant plus vite et d'autant 
mieux qu'on aura réussi la phase des améliorat ions régionales où 
agriculture et industrie auront été développées paral lè lement au 
sein des systèmes de vitalisation. 

On a t en té de retirer de ce sys tème le maximum d'avantages 
par des adaptations voulues et bien étudiées, telles que la trans
formation sur place, qui évi te les transports et les manipulations 
inutiles. I l ne faut pas non plus perdre de vue que les temps morts, 
les arrières-saisons et les journées perdues, caractér is t iques du 
ruralisme, auront disparu depuis l ' instauration du sys tème des 
cités-satelli tes, mi-agricoles et mi-rurales. 

Dans l 'industrie, un équil ibre s'est installé entre les objets i n 
ternes et les objets externes. Et , dans le domaine intér ieur , l ' i n 
dustrie planifiée produira pour la consommation exigée par les 
besoins d'un pays jeune en expansion. On n'oubliera pas que les 
industries travaillant pour l 'exportation rapportent de précieuses 
devises qui permettent d'acheter non seulement des produits de 
consommation mais aussi des outils de production. 

Pousser une branche ou l'autre, ainsi que le demandent la 
plupart des pays jeunes, serait aboutir à la fail l i te. A u contraire, 
de cette façon, un juste milieu est t rouvé qui en t ra îne avec l u i les 
facil i tés à court ou à long terme. L a garantie exigée au d é b u t se 
confond avec la confiance accordée. 
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Dans le domaine des estimations de résul ta ts , les premiers i n 
vestissements ont été consentis grâce à la preuve d'une volonté 
et d'un dynamisme suffisant pour créer le premier moteur des
t iné à sortir du cercle vicieux. A présent , la consommation et les 
besoins en expansion impriment aux investissements une pro
gression ry thmée , ponc tuée par des perspectives nouvelles. Les 
plans généraux s'affaibhssent et s'estompent progressivement pour 
ne plus s'attacher qu ' à des objets bien précisée. 

Une épargne locale se sera ampHfiée paral lè lement . I c i , i l 
s'agira tout autant de la petite épargne personnelle que de l 'épar
gne des entreprises. Les deux multiplieront les mises, tant dans 
les constructions que dans les domaines du confort, dans les 
agrandissements que dans l'extension des raisons sociales. C'est 
par ces moyens que les « mult ipl icat ions-bénéfices » seront acqui
ses. I l faut souhaiter que cette expansion réciproque des conti
nents, au dépa r t des produits du sol, soit réalisée ; elle sera un 
gage de paix durable. 

* 
* * 

Si on a surtout parlé, dans ce chapitre, des investissements 
et des horizons nouveaux au sens matér ie l du terme, i l faut pour
tant songer que l'investissement ne ressortit pas uniquement de 
la science de l 'économiste [1]. La poHtique et la morale sont les 
deux autres sommets d'un triangle d é t e r m i n a n t un plan idéal. 
Chaque optique conduit, en effet, à l ' in te rpéné t ra t ion de diffé
rentes disciplines dont l'ensemble doit avoir le souci d 'év i te r les 
contradictions et des sources de conflit. 

La signification morale de l'investissement réside dans l'accep
tation des masses à concourir à un travail qu'on pourrait quali
fier de supplémenta i re et de relatif au plan. On a expl iqué que 
certains peuples devant faire preuve d'une volonté réelle d'élé
vation vont, en certains cas, j u squ ' à imposer le travail , parlant 
alors de « capital humain » ou de « capital t ravail ». Le concept de 
l iber té individuelle perd ainsi un peu de sa force représenta t ive . 
Les sociologues doivent connaî t re les volontés des ethnies elles-
mêmes et é tudier les composantes part iculières que finalement la 
politique traduira. 

On a également beaucoup parlé de contacts en ces dernières 
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années. Ils furent un peu les causes des heurts actuels après et 
surtout pendant les périodes de décolonisation. Ces contacts ont 
surtout eu pour effet de mettre brutalement en lumière le désé
quilibre frappant qu'offraient l ' inégal développement écono
mique des régions et parfois la dual i té économique de la même 
région. Les contacts les plus aigus, entre pays cette fois, provien
nent d'oppositions qu'on accentue encore en les nommant « pays 
sous-développés » et « pays industriellement avancés ». 

De profondes différences d'ordre social et économique exis
tant au X I X e siècle ont fai t que les investissements é t rangers 
ont eu des suites ex t r êmemen t dissemblables. I l y a un siècle, 
l 'Australie et l 'Egypte é ta ient des pays aussi sous-développés 
l 'un que l'autre, principalement par des causes afférentes aux 
monocultures. Après la Deuxième Guerre Mondiale, la diffé
rence entre ces deux pays ne se mesure même plus, elle se cons
tate, tout comme le rôle joué par la politique. 

Pourtant, dans la façon m ê m e de présenter les événements et 
d'enregistrer les connaissances, on peut affirmer que trop souvent 
l ' information est un é lément qui ne transmet que des ext rêmes , 
presque toujours émot ionne ls ; la. Propaganda Abteilung est trop 
souvent le monopole de la politique, qui déforme avant d' in
former. 

Ainsi l 'économie, qui é tudie la science des investissements, 
ne peut plus rester avec une vision étroi te des faits, comme ils se 
vivaient au siècle dernier au dépa r t de Paris, de Londres et de 
Berlin. Une l imi ta t ion du champ ne permet pas de considérer les 
événements relevant des problèmes moraux et politiques. Allant 
m ê m e plus loin, on peut dire qu ' i l y a une certaine opposition 
entre les trois é léments économique, moral et politique. 

Ne peut-on constater que l'investissement pr ivé est souvent 
freiné, qu ' i l se l imite et qu ' i l craint. I l s'entoure d'un maximum de 
garanties et de supra-garanties, souvent même i l se retranche 
derrière l'investissement public ou celui défini par les grands 
organismes mondiaux. 

Or, les théories modernes de déve loppement doivent être un 
mélange de marchés et de plans, les pouvoirs publics et privés 
doivent ê t re confrontés dans une organisation à trouver. Toutes 
les sciences ont reculé leurs limites et é tendu leurs champs d'ac
t ion. De nouvelles connaissances et des coordinations sont nées 
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aussi bien sur le plan interne de la science considérée, qu'extérieu
rement à celle-ci. 

Au temps actuel, aucune science ne peut marquer un pro
grès sensible sans avoir recours à une autre. On ne conçoit pas 
l'aviation supersonique sans penser aux transmissions, à l'élec
tronique, aux superstructures, etc. C'est la caractéristique même 
des progrès de notre époque contemporaine. Ne peut-il en être de 
même pour celle des investissements et ne peut-on conclure en 
souhaitant de voir les coordinations de développement élargir 
considérablement les portées de leurs analyses ? Sans aucun dou
te, nous découvrirons ainsi des horizons nouveaux. 



TITRE V I 

E N S E I G N E M E N T S TIRÉS 
D E L ' H I S T O I R E E T C O N C L U S I O N S 

L'influence de la Grande Révolution, celle de 1789, a transfor
mé complètement la manière de voir et a marqué la prise de 
conscience du peuple. Elle a peut-être eu un point de départ 
fort peu étudié, celui des causes profondes relevant du domaine 
de l'agriculture et des « terriens » provinciaux français vis-à-vis 
de la société parisienne. 

Avant 1789, i l n'y avait pas d'entreprises qu'on nommerait au
jourd'hui des industries. Tous les produits transformés étaient 
manufacturés et la base du système reposait entièrement sur le sol 
et ses productions. 

Dès le XVIIe siècle, la phrase de SULLY : 

« Le labourage et le pastourage, voilà les deux mamelles dont la 
France est alimentée, les vrayes mines et trésors du Pérou ». 

montre à quel point les bases réelles d'un système, c'est-à-
dire l'agriculture, étaient préparées de très longue date. Veut-
on en outre et lors du même règne d 'HENRi I V se souvenir que, 
pour la première fois, des routes et des canaux furent créés et qu'en 
même temps on entendit l'expression, depuis lors consacrée, 
de «budget de l 'État» [31]. 

I l est certain qu'un rapport direct existe entre les faits histo
riques et leurs causes profondes. Mais très souvent, le fait prin
cipal est enregistré tandis que les causes qui ont amené ces faits 
s'estompent. Au X V I I I ^ siècle tous les éléments se rapportent 
précisément à la terre, à sa possession et à ses produits. La révo
lution américaine, ou plutôt son évolution vers la liberté, l'affran
chissement des tutelles coloniales tant anglaise, qu'espagnole 
ou française, a commencé par une occupation agricole de la 
« prairie », la mise en valeur et l'accroissement de productivité 
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avant l'industrialisation, qui d'ailleurs a commencé par servir 
la terre [20]. 

L'histoire des développements émaille les temps d'exemples 
similaires. Du Japon à l'Australie, de la Révolution française, 
qui fut europérenne, à l'émancipation américaine, les répercus
sions et les enchaînements de la terre et de ses produits ont 
toujours eu des effets et des causes relatives à la nutrition. I l 
n'est pas jusqu'aux traditions orales nous transmises par les 
les chansons révolutionnaires de 1789 qui ne nous les rapportent : 

« I l n'y a pas de pain chez nous. 
I l y en a chez la voisine, 
Mais ce n'est pas pour nous... ». 

Continuant cet exemple, la nationalisation des grands patri
moines de la noblesse et du clergé français, avec l'apparition de 
l'assignat, n'est rien d'autre qu'une gigantesque réforme agraire 
dont les répercussions, en France, sont encore aujourd'hui très 
sensibles. Par opposition, l'échec, car on peut parler d'échec, 
dans le domaine agricole en Russie, pourrait très bien provenir 
du fait que la révolution de 1917 s'est faite avec l'élément pro
létaire, à qui l'on a promis la réforme agraire. Or celle-ci étant très 
incomplète, les résultats actuels dus aux kolkhozes, qui ne sont 
pas « possesseurs » donc pas « responsables », montrent l'ineffi
cacité de demi-mesures dans le domaine agricole et le déséquili
bre qui peut s'ensuivre en industrialisant sans les bases de la 
terre et de ses produits. 

Or, ce que demandent les jeunes pays, c'est probablement 
ce qu'ils voient chez nous, c'est-à-dire l'industrie, reflet de la 
richesse et de la multipHcation des profits, ou en quelque sorte, 
la traduction du progrès. En général, ces jeunes nations ne nous 
demandent pas ce qu'ils n'ont pas vu, puisqu'ils n'étaient pas 
en contact avec nous à ces époques d'évolution avant les révolu
tions (1). A nous de leur enseigner les stades et les paliers, un 
peu comme l'Europe le fit, peu avant 1789, pour l'Amérique au 
moment de L A FAYETTE. Mieux encore, dans l'amplification de 
cet exemple, ne pourrait-on pas affirmer que la Révolution fran-

[̂ ) Le mot « révolution » est pris dans le sens d'évolution marquante. La 
révolution peut parfois être brusque et brutale, elle peut aussi être rapide et 
pacifique ; c'est dans cette dernière direction qu'il faut l'orienter. 
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çaise a été influencée par l'évolution américaine, qui a précédé 
de peu celle de la France. L'avance même d'un élément sur l'au
tre et la meilleure perméabilité des idées nouvelles en Améri
que — pays jeune — est sûrement une des causes de l'avance 
industrielle du Nouveau Continent vis-à-vis de l'Europe. 

L'Europe et la Nouvelle Europe qu'est l'Amérique, ne se 
sont pas formées uniquement par l'accumulation de capitaux, 
l'accueil d'aides, d'assistances ou d'investissements dans la phase 
initiale, mais plutôt par une série de faits sociaux, de volontés 
réelles d'élévation et surtout de coordinations entre les bases, 
comprenant autant que des questions de nourriture, d'autres 
relatives aux communications, marchés et adaptations de la 
nature devant le facteur « eau ». Toujours et invariablement, 
l'agriculture et ses réformes progressives, les liaisons horizontales 
ou verticales ont toujours constitué les bases. 

A ces éléments traduisant des volontés, i l faut ajouter les 
inventions nouvelles, les échanges de produits entre continents, 
les nouvelles cultures, les découvertes et même des redécouver
tes d'éléments tombés dans l'oubli. Outre ces phénomènes, 
une autre volonté d'émancipation se faisait jour, c'était celle de 
forces libérant la main-d'œuvre et accroissant la productivité, 
brisant les contraintes. Le désir de transformer plus vite avec 
moins de peine et à meilleur compte devient une préoccupation. 

La volonté de dompter et de transformer l'énergie, comme le 
montre Denis PAPIN, dans l'étude de la machine à vapeur, 
n'est rien d'autre que de la science appliquée vers une libération 
et un mieux-être. I l appliqua d'ailleurs immédiatement cette 
transformation d'énergie à la construction de son bateau à 
aubes qu'il mit au point en Allemagne au début du XVII Ie 
siècle. Les connaissances scientifiques et techniques se sont 
développées considérablement et c'est à ce moment que les 
notions situées autour de l'expression « le capital » ont commencé 
de prendre forme. C'est au moment plus précis oxi le sens du mot 
« patrimoine » a commencé à être remplacé par celui de « capital » 
que les premières théories modernes d'économie sont apparues. 

On peut donc retenir, de cette courte incursion dans l'histoire, 
que le développement d'une région ou d'un pays n'est pas 
nécessairement une question d'apports financiers, de mathéma
tiques pures ou économiques. I l s'avère que les phénomènes de 
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développement résultent d'une série de variables dépendant 
de multiples facteurs psychologiques, sociaux, culturels et reli
gieux autant que politiques et économiques. Mais, par contre, 
ces phénomènes sont toujours basés sur la terre, l'industrie 
suivant plus ou moins longtemps après et le secteur tertiaire 
enregistrant à brève ou longue échéance le mieux-être ainsi que 
le progrès recherché. 

Si on reprend un peu plus en détail les phénomènes « liant » 
les continents depuis le X I X ^ siècle, l'on pourrait presque 
affirmer, que, toute proportion de progrès relatif gardée, i l 
existait davantage de contacts « valables » et surtout de connais
sances précises au siècle passé qu'à présent. Veut-on se souvenir 
de l'époque des Merchants de Grande-Bretagne ? Les premiers 
échanges se sont fondés par les importateurs de produits étran
gers, dont la situation comme la politique leur était connue 
autant dans leur pays que dans l'Outre-Mer. Cette réversibilité 
des connaissances actuelles n'a pas progressé avec le dévelop
pement. D'importateurs, les Merchants se sont très rapidement 
transformés pour devenir des financiers ; patronnant des émis
sions, ils se nommèrent alors des Merchant Bankers avant de 
s'organiser envore davantage, de se spéciaHser et de devenir les 
Issue Houses. Ainsi, par les échanges internationaux, les pays 
qu'on qualifierait aujourd'hui de jeunes étaient incorporés dans 
le système économique du XIXe siècle. 

D'une part, on connaissait l'Europe qui s'industriahsait, son 
commerce et ses finances, de l'autre, les pays situés dans la péri
phérie non industrielle, le relais entre les deux éléments étant 
constitué des trafics commerciaux. Ceux-ci n'étaient pas unique
ment à base de marchandises et de matières premières. I l y 
avait, en outre, les techniciens et les produits, liés en quelque 
sorte au contrat ou à l'objet. Cette façon de procéder et d'éta
blir des contacts explique pourquoi les Anglais se réservaient, 
partout où i l y avait des intérêts britanniques (et i l y en avait 
beaucoup à l'époque), de demander et de négocier des concessions 
de chemin de fer ou d'autres afin de pénétrer et de prolonger les 
contacts maritimes [5]. 

L'optique de la Grande-Bretagne dans les relations Outre-Mer 
prévalait, i l est vrai, dans l'Europe d'alors, sur les autres capi
tales qui travaillaient moins méthodiquement, bien que Berlin, 
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après s'être occupé des capitaux d'Europe centrale, eût con
quis une position très forte dans l'économie internationale. 
C'est ainsi que l'extraordinaire expansion industrielle allemande 
fut fondée bien avant 1870. Une caractéristique particulière des 
relations entre l'Allemagne et l'Outre-Mer fut de toujours lier 
entre eux les éléments Banques-Industries-État, qui marquent 
le grand développement économique germanique [30]. 

Si on fait le point de la situation globale jusqu'à la guerre de 
1914, on peut constater que la Grande-Bretagne principalement, 
mais non uniquement cependant, envoyait des capitaux dans 
les pays neufs et en même temps gérait le flux des Hquidités 
internationales, d'où sa marine et ses relais territoriaux dans le 
monde entier. C'est la Grande-Bretagne qui assurait, avec un 
outil remarquablement perfectionné, les placements vers l'Outre-
Mer avec cette caractéristique que les capitaux exportés et les 
éléments récurrents étaient supérieurs aux placements internes. 
C'était en quelque sorte une grande mobilisation de moyens où 
tout le monde anglais trouvait son compte en travaillant pour 
l'Outre-Mer. D'une part, les capitaux étaient placés dans des opé
rations très rentables, le revenu national augmentait, tandis que 
les investissements de base dans le pays même, ceux des indus
tries du charbon et de l'acier profitaient des conjonctures excep
tionnellement favorables des placements outre-mer et l'on 
assistait ainsi à une nouvelle multiplication des gains [30]. 

Quant aux contingences récurrentes, la Grande-Bretagne 
offrait dans sa City les plus grandes sources de renseignements, 
elle avait un réseau de câbles, une marine spécialement équipée, 
des assurances, des techniciens, et, en outre, une zone monétaire 
complétait ce réseau. 

Pendant ce temps, la France liait ses investissements à sa 
politique parfois changeante, allait dans les cas extrêmes, jusqu'à 
soumettre ses projets non seulement aux secteurs intérieurs 
français des Finances, mais parfois étrangers. Ce fut le cas avec 
la Russie qui, par l'avis de l'Agent financier du Gouvernement 
tsariste examinait, contrôlait et approuvait ou non les exporta
tions de capitaux français, soumettant ainsi la collaboration avec 
l'Outre-Mer à sa politique générale fort continentale à l'époque. 

Dès lors, dans les jeunes pays, certains ont trouvé par des 
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apports européens de capitaux, sur une situation agricole vala
ble ou rénovée, des conditions d'expansion favorables. Ce 
furent les « Nouvelles Europes » [22]. 

Tandis que, pour les autres, on assista à la naissance du phéno
mène qui dure encore actuellement. Deux économies « dualistes » 
se sont établies côte-à-côte et de façon rigoureusement étanche 
par rapport l'une à l'autre. La première, faite de techniques 
avancées et liées à l'expansion économique de l'Europe ; l'autre 
à base de procédés archaïques, l'économie pauvre et dominée. 
Le résultat se traduit souvent par l'image d'un chamelier au 
pied d'un avion. La continuité de situations semblables, faites 
d'une sorte d'imperméabilité des investissements européens 
dans certaines régions, a produit des réalisations spectaculaires 
dans certains secteurs rentables, surtout ceux travaillant pour 
l'exportation et les industries extractives, parce que seules ces 
mises de fonds étaient rentables, à l'exclusion de toute infras
tructure multiplicatrice, qui restait sans effet faute de base 
agricole, support du progrès comme l'histoire le montre. 

La guerre de 1914 bouleverse les méthodes anglaises, françaises 
et allemandes. Un nouveau partenaire agissant se dessine avec 
l'Amérique. On assiste depuis à des refontes des notions de l 'in
vestissement en même temps qu'apparaît, puis se précise, la 
notion que les matières premières ne sont plus aussi nécessaires 
qu'elles l'étaient au X I X ^ siècle. 

D'une part, i l y a les produits de synthèse qui, peu à peu 
remplacent et souvent améliorent les techniques au départ des 
matières premières. D'autre part, l'Amérique a assimilé chez elle 
la mécanisation à outrance et l'agriculture, notablement méca
nisée, produit de plus en plus. Elle constitue des stocks excéden
taires. Ces deux faits représentent le plus grand danger pour les 
pays jeunes et on peut y adjoindre un troisième. 

Les pays industrialisés investissent de plus en plus l'un chez 
l'atitre. Le fossé entre les pays industriels et les pays périphé
riques pourrait très bien s'approfondir d'autant plus rapide
ment que pendant la période dite « colonialiste », les soins médi
caux et l'hygiène ont été tels que l'excédent des naissances sur les 
décès produit un accroissement de population beaucoup plus 
sensible dans le Tiers-Monde que dans les « Europes » par les 
nombres absolus des populations en présence. 
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Dès 1937, un groupe d'experts [29] observait que l'économie 
internationale proposait des occasions d'investissements mutuel
lement profitables aux importations et exportations de capitaux 
moins nombreuses qu'au X I X ^ siècle. 

L'expérience acquise depuis 1937 pourrait compléter ce ta
bleau. Trop souvent on a vu que de jeunes pays— du Proche 
Orient par exemple — appelant de l'industrie lourde, mettent 
en exploitation des puits et des raffineries de pétrole. Ce fait 
constitue l'exemple caractéristique le plus néfaste pour le jeune 
pays. I l en résulte un renforcement de l'économie dualiste signa
lée plus haut, parce que les effets de cette industrie ne sont pas 
multiplicateurs de profits dans ce pays jeune, si celui-ci n'est pas 
structuré et déjà « agronomisé » valablement. En réciproque, 
cette industrie hautement spécialisée dans un pays neuf, est trop 
souvent hors de proportion avec la préparation rudimentaire 
du jeune pays qui, de ce fait, n'a pas la capacité d'absorption des 
capitaux investis. Les raisons de cette non-absorption peuvent 
d'ailleurs être, comme on l'a vu, multiples et variables et la 
composante générale des « variantes » du développement n'a pas 
pu s'appuyer sur une doctrine de croissance du pays considéré. 

Les sous-développés les moins affectés sont ceux qui ont con
servés de valables dialogues avec leurs anciennes métropoles. 
La raison en est assez simple et la France illustre très bien les 
faits. Ses colonies ont toutes bénéficié, depuis l'entre-deux 
guerres, de plans de développement nantis d'idées directrices, 
visant la sociologie, les transports, les équipements, les transfor
mations ou autres, mais toujours i l y avait une politique agricole 
parallèle. Des relations se sont formées au travers d'interlocuteurs 
valables. Une fois émancipés, ces pays ont prolongé leurs rela
tions, qui sont devenues autant de dialogues bilatéraux avec la 
Métropole. 

Le Commonwealth est une autre preuve de la valeur de la prolon
gation des dialogues. Elle prend toute son importance lorsqu'on 
voit le Commonwealth influencer la Grande-Bretagne pour qu'elle 
n'adhère pas purement et simplement au Marché Commun. 

Quant aux autres pays jeunes, ceux qui cherchent isolément 
leur voie, les mouvements d'affaires et de capitaux y sont sou
mis à des plans de mise en valeur approximatifs et non intégrés, 
lesquels règlent les entrées et les sorties de capitaux. Le plus 
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souvent, les mesures prises contre les risques, les avantages 
demandés ou consentis, les cours de change, sinon les inflations 
s'avèrent être des palliatifs tous plus ou moins axés vers ce que les 
Communes du Moyen âge auraient appelé les « faits du Prince ». 

De l'ensemble ne peuvent que se dégager des essais, toujours 
fractionnaires où la technique seule, froide et matérialiste, est 
considérée comme l'élément sauveur qui accomplira le miracle 
attendu, et qu'on attendra d'ailleurs longtemps dans ces condi
tions. 

Dès 1949, un code de traitement équitable des placements 
étrangers (i) tenta de réglementer et de garantir les investisse
ments intercontinentaux. L'idée était de peisser du bilatéralisme 
au multinationalisme, où à une sorte d'arbitrage parallèlement 
aux mises de fonds. Mais cet arbitrage est très compliqué à orga
niser, car les lois, coutumes, traités, etc. sont essentiellement 
variables et les sentences qui pourraient être prononcées seraient 
très rarement appliquées, sauf peut-être en faisant appel à la 
puissance de l'opinion publique, qui peut constituer la sanction 
valable dans un certain sens, et seulement pour un certain temps. 

Mais tous ces éléments négatifs ne doivent pas décourager 
ceux qui désirent des relations réciproques entre jeunes et vieilles 
nations. Entre 1950 et 1960, on peut dire que les problèmes ont 
été posés et qu'en 1962, un tournant s'amorce dans les actions. 
En effet, si jusqu'à présent les aides américaines constituent 
petit à petit une politique, celle-ci a été jusqu'à présent faite de 
tâtonnements. S'il n'y a pas de doctrine définie, l'expérience 
commence à s'acquérir et si l'on ne sait pas encore mathémati
quement « ce qu'il faut faire », les grandes Puissances, surtout, 
doivent maintenant savoir « ce qu'il ne faut pas faire ». Le plan 
MARSHALL était un plan hardi mais qui, par ses contingences, 
montre bien à quel point on peut en arriver en quelques années. 
Quant à l'autre bloc, celui de l'Est, i l n'est pratiquement pas 
d'exemple d'une « assistance soviétique » sans armes agissant à 
couvert comme à découvert. 

En fait, que reste-t-il et vers où vont les espoirs ? Les grands 
organismes mondiaux ou européens ont œuvré jusqu'à présent 
dans leur discipline propre. Or ce n'est pas au sein de chacun 

(1) Proposition allemande. Chambre de Commerce de Cologne, 1949. 
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et dans une seule de leurs multiples techniques spécialisées que 
va se produire le miracle du développement accéléré. Au contraire, 
c'est l'association des efforts de chaque discipline dans le 
cadre d'un ensemble, coordonné en fonction d'un tout, qui produi
ra, non plus des améliorations, comme ce fut le cas jusqu'à 
présent, mais des effets durables et surtout multiplicateurs. 

En d'autres mots, c'est l'idée directrice qui doit commander 
le fil conducteur faisant agir à un moment déterminé une cellule 
donnée issue d'un grand organisme spécialisé par rapport à 
un ou plusieurs autres et ce, à l'échelle mondiale. Ces organismes 
possèdent seuls l'organisation et l'ampleur adéquates pour 
entreprendre des actions d'envergure. 

Les moyens existent, autant sur le plan technique que finan
cier, mais ce qui jusqu'à présent fait défaut c'est le plan d'ensem
ble basé sur les réalités tangibles que sont les vallées dans leur 
intégralité géographique, l'occupation de la terre et l'améliora
tion de ses produits. 

Dans les pays neufs, le paysan mécontent de son sort se 
rebiffe et cherche, sinon pour lui, du moins pour son fils, à 
sortir de la misère et à entrer dans le système du profit, celui de 
la politique ou de la fonction publique (̂ ) délaissant les vrais 
moyens d'arriver à une multiplication. Pour arriver à une promo
tion relative, le paysan cherche l'école, mais y enseigne-t-on les 
bases préconisées et des méthodes ou plutôt des reflets de nos 
enseignements adaptés à nos contingences ? 

Encore une fois les idées directrices doivent être correctement 
établies en cessant de regarder à courte vue en faisant des 
« aides-assitances-cadeaux » improductifs d'effets multiplica
teurs à longue échéance. Les Nations Unies, leurs grandes Orga
nisations spécialisées ont un message de coordination des efforts 
à adresser au monde sur les bases historiquement intangibles 
du développement. Sitôt que ces grandes idées de synthèse sur 
les mises en valeur seront lancées, tous les pays membres des 
Nations Unies répondront et les secteurs privés suivront tout 
naturellement avec la rentabilité qui engendrera le d5mamisme 
indispensable. 

(1) Un exemple cité par R . D U M O N T [7] : Depuis 10 ans, un pays africain a 
diplômé 800 000 élèves ; sur ceux-ci on compte 650 000 chômeurs. 
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Les pays, voire les continents ou les « blocs » auront fort à 
faire pour multiplier valablement leurs efforts, et ils perdront un 
temps précieux, devant les 4 /5 d'un monde en proie à la faim, 
si des synthèses et des coordinations d'efforts ne sont pas entre
pris au seul échelon valable, celui du Monde, donc des Organi
sations mondiales à son échelle. 
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