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CHAPITRE A.I

LA SITUATION ECONOMIQUE MONDIALE EN 1962/1963

1. La production et les echanges commereiaux mon
diaux om continue aprogresser en 1962. Pour la pro
duction industrielle, la progression a ete plus rapide
qu'en 1961, ce qui n'empeche que dans de nombreux
pays. elle a 6te plus moderee que les annees prece-

dentes. n en a ere ainsi non seulement en Europe oc
cidentale et au Japon, mais aussi dans les pays d'eco
nomie planifiee de l'Europe orientale oil les effets
deprimants de conditions atmospheriques defavora
bles sur I'agriculture se sone repereutes sur la crois
sance economique,

TABLEAU A.I.I

Production et commerce exterieur mondiaoxa

(janv.-mars)
1959 1960 1961 1962 1963

Production industrielle (1958 = 100) .................. 110 118 122 130 131

Exportations
valeur f.o.b, en milliards de dollars ED ......... 101,1 112,7 117.8 123.7 31.0

Indice de volume (1958 = 100) ........................ 107 118 124 130 129

Source: Nations Unies, Bulletin mensuel de statistique, septembre 1963.
a Non compris les economies planifiees.

2. L'expansion observee en Amerique du Nord.
jointe a un certain regarnissement des stocks en
Europe occidentale, a 6t6 favorable aux exportations
des pays en vole de developpement. En volume. les
exportations de ces pays ont augmente plus rapide
ment en 1962 qu'en 1961; leur taux de progression
a ete a peu pres egal a celui des exportafuns mon
diales.

3. Par rapport aux dernieres annees, les prix des
produits primaires se sont caracterises, en 1962. par
une stabilite plus grande. Si, dans quelques cas, on
a enregistre une amelioration, relative, l'indice com
bine de ces prix a encore flechi en 1962. mais dans
une mesure moindre qu'en 1961.

4. Les recettes d'exportation d'un certain nombre
de pays en voie de developpement ont ete affectees
par des conditions atrnospheriques defavorables,
parfois assooiees a de nouvelles baisses deli prix a
I'expootation. Dans de nombreux cas, le poids des
dettes a court terme accumulees etant devenu plus
lourd, les gouvernements ont du recourir a des me
sures restrictives des importations. Pour ces diverses
raisons, si les exportations des pays en voie de de
veloppement ont progresse en 1962 un peu plus ra
pidement que pendant les annees precedentes, la si
tuation des balances des paiements exterieurs a in
terdit tout accroissement important des importa
tions. Les importations totales de l'Afrique ont ete
moindres en 1962 qu'en 1961. ce qui a freine l'aug-
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mentation de l'investissement interieur et l'activite
economique generale dans un grand nombre de pays
en voie de developpement,

L'activite economique dans les pays industriels

S. Dans les pays industriels, l'expansion s'est pour
suivie en 1962. mais a un rythme generalement ra
Ienei, Meme aux Etats-Unis, oil Ie produit national
brut en prix constants a augmente de 5 pour 100
environ en 1962. centre 2 pour 100 en 1961, Ie ryth
me de l'expansion economique a tte moins vigou
reux que pendant la reprise de 1961. De 13 millions
de dollars en 1961, la variation trimestrielle moyen
ne du produit national brut est revenue en 1962 a
6 millions de dollars seulement. Au demier trimes
tre. l'indice de la production: industrielle n'a accuse
aucun progreso

6. En Europe occidentale, la production combinee
de biens et services a progresse de 3,5 pour 100 en
1962, contre 4.5 pour 100 en 1961 et 6,4 pour 100
en 1960. Le ralentissement des investissements, deja
apparent vers la fin de 1961, s'est poursuivi toute
ran-nee; comme, simultanement, la demande d'ex
portation a flechi dans un certain nombre de pays,
l'expansion ininterrompue de l'Europe occidentale a
de plus en plus dependu de l'augmentation rapide
de la consommation.

7. Cependant. S1 le rythme de la production s'est
ralenti, les importations de l'Europe occidentale ont



progresse beaucoup plus rapidement qu'en 1961 par
suite du mouvement des stocks qui, de negatif en
1961, est devenu positif en 1962. Comme les im
portations de I'Amerique du Nord ont egalement
progresse a un rythme relativement rapide, les quan
tites importees par l'ensemble des pays industriels
ont augmente de 9 pour 100 en 1962, contre 6 pour
100 en 1961. L'augmentation des importations de
l'Amerique du Nord s'est a peu pres egalement re
partie entre les pays industriels et les pays exporta
teurs de produits primaires. Dans le cas de l'Europe
occidentale, l'augmentation des importations a plus
profite aux exportateurs prirnaires qu'aux pays in
dustriels,

8. Le ralentissernent de l'activite economique aux
Etats-Unis, plus particulierement accuse au deuxie
me semestre de 1962. a donne lieu a diverses con
jectures pessimistes, dont aucune d'ailleurs ne s'est
encore confirmee. Vers le milieu de 1963, l'econo
mie des Etats-Unis manifestait nne vigueur certaine.
La production industrielle restee plus ou moins sta
tionnaire au deuxieme semestre de 1962 s'est mise
ensuite a progresser regulierement de mois en mois
pour atteindre, en juin 1963 un chiffre superieur de
5 pour 100 acelui de la fin de 1962. Pendant Ie pre
mier semestre de 1963. Ie produit national brut a
prix constants a progresse a un taux annuel proche
de 4 pour 100. La nouvelle vague d'expansion eco
nomique semble tenir son impulsion d'une augmen
tation assez prononcee des investissements fixes.
Cette augmentation a dft avoir pour cause, parmi
d'autres, les modifications de la fiscalite mises en
vigueur en 1962. mais elle peut s'expliquer aussi par
la necessite de moderniser l'equipement apres une
periode d'investissements plutot Ients, Les demieres
previsions sont assez optimistes; on pense genera
lement que l'expansion se poursuivra sans se ,rela
cher pendant la plus grande partie de 1964.

9. Dans la majeure partie des pays d'Europe oc
cidentale. la production Industrielle en 1963. d'abord
lente au premier trimestre, a rebondi pour atteindre,
au milieu de l'annee, un niveau plus eleve dans I'en
semble qu'a la fin de 1962.

10. L'economie fran~aise, qui s'6tait particum~re

ment bien comport6e en 1962, a continue de pro
gresser pendant Ie premier semestre de 1963 malgre
l'effet dommageable de greves. En ltalie. la produc
tion industrielle qui progressait depuis plusieurs an.
nees au taux de 10 pour 100 par an. semble s'etre
ralentie. mais une pa-mie du i"alentissement doit aussi
etre attribuee a des greves. Quoi qu',il en soit. Ia
production dans oe pays parait devoi,r con1inuer.
ju~qu'a la fin de 1963. a augmenter a un rythme plus
rapide que dans 1a plupart des autres. Les inves,tis
sements et la consommation progressent toujours a
un rythme rapide, les exportations egalement, malgre
des prix interieurs en forte hausse. Au Royaume
Uni. oil Ie produit national brut n'avait accuse
aucune augmentation en 1962, une reprise assez net
te a eu lieu pendant Ie premier semes~re de 1963.
A la suite d'une augmentation mod6ree des depenses
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de consomrnation et d'une progression rapide des
exportations, la production nationale en prix con
stants a accuse une augmentation de 2 a 2,5 pour
100, en annee pleine; une progression legerement
plus rapide parait prevue pour les derniers mois de
I'annee. En Republique federale d'Allemagne, en re
vanche. la croissance a ralenti son rythme au premier
semestre de 1963. Les exportations ont fait des pro
gres prononces pendant le deuxieme trimestre en
raison de commandes passees anterieurement, mais ni
la consommation ni les investissements n'ont ete aussi
vigoureux que l'annee precedente.

It. Dans la plupart des autres pays de la region,
Ie rythme de progression de la production indus
trielle au premier semestre de 1963. etait quelque
peu plus faible que pendant la periode correspon
dante de 1962. Pour les mois a venir, les previsions
officielles et semi-officielles temoignent d'une cer
taine confiance dans la regularite de l'expansion eco
nomique. Mais il semble aussi qu'on s'accorde ge
neralement pour admettre que, dans l'ensemble, Ies
resultats de 1963 seront plus rnodestes qu'en 1962
et qu'il n'y a pas de changements notables a prevoir
pour Ie premier semestre de 1964.

12. Le relachement de l'expansion economique en
Europe occidentale joint au ralentissement de rae
cumulation des stocks devrait faire diminuer quel
que peu 1a demande de produits primaires, et ce
mouvement ne sera pas compense par les effets de
l'expansion un peu plus rapide observee en Ameri
que du Nord. Mais, pour 1963, leg pays en voie de
developpement et les pays exportateurs de produits
primaires, en general. peuvent compte!" soc me plus
importante augmentation de leurs recettes d'exporta
tion qu'en 1962. Comme on Ie verra dans la section
suivante, Ies prix des produits primaires ont ete plus
stables en 1962 qu'en 1961 et Ie premier semestre
de 1963 a ete marque par une nouvelle amelioration.
L'affaiblissement, attendu pour les derniers mois de
1963. de la demande en produits prirnaires importes
en Europe occidentale, n'annulera probablement pas
les gains realises par Ies exportateurs primaires au
premier semestre de l'annee, Pour le premier semes
tre 1964. les perspective') sont plus incertaines: !il y
a lieu de craindre que la legere amelioration recente
des cours des produits pnmaires ne snitt que tem
poraire.

Evolution des marches mondisux de produits
de base

13. Malgre un nouvel elargissement de la demande
de produits primaires importes en 1962, Ie COUTS

moyen des grands produits qui entrent dans Ie com
merce international etait en Iegere baisse SUI 1961.
Comme l'ann6e prec6dente. roffre est rest6e. dans
I'ensemble, abondante par rapport a la consomma
tion., mais de Iegeres augmentations de 1a consom
mation jointes. dans certains cas, a des diminutions
de production ou a une reglementation plus efficace
des Iivraisons. onrt fait que roffre et 1a demande ont
ete mieux equilibrees sur un certain nombre de mar
ches. L'indice general des prix des produits primaires



a moins fl&:hi entre 1961 et 1962 que dans la pe
riode precedente; des signes de reprise sont appa
rus pendant le premier semestre de 1963. Au deuxie
me trimestre de 1963, cet indice s'est situe a 5 pour
100 environ au-dessus du niveau atteint pendant Ia
periode correspondante de 1962. Mais cette amelio
cation relative des prix des produits primaires n'a
pas 6t6 generale. La progression de l'indice com
bine des prix est due a quelques secteurs seulement
et il ne s'agit d'ailleurs, le plus sou vent. que de
phenomenes fortuits qui se sont produits du cote de
l'offre. Rien n'indique que l'evolution inquietante
des prix des produits primaires ait change d'orien
tation: l'avenir reste aussi incertain que jamais.

14. C'est surtout la categoric des produits alirnen
taires qui s'est amelioree en 1962/1963 a cause de
la Montee impressionnante du prix du sucre et de
la hausse des cereales.

15. A la suite des faibles recoltes de Cuba et
d'une diminution de la production dans un certain
nombre de pays de l'Europe occidentale. la hausse

du prix du sucre a eM spectaculaire, Au debut de
1962. le sucre se traitait a 2,3 cents de dollars par
livre poids, niveau Ie plus bas enregistre depuis pres
d'un quart de siecle, tandis qu'a Ia fin de l'annee.
il avait double de prix. 11 a continue d'ailleurs a
monter au premier semestre de 1963. A la fin de
mai, it a atteint 12,5 cents par livre.

16. De meme, les moissons des pays importateurs
ayant 6te mauvaises en 1961/1962, le prix du ble et
des cereales secondaires, celui du mals en particu
lier, s'en sont ressentis mais la hausse s'est ralentie
depuis le deuxieme trimestre de 1962. La production
mondiale de riz en 1961/1962 a ete legerement su
perieure a celle de 1'annee preoedente, mais la pro
gression reguliere de la demande dans 108 pays im
portateurs a fait monter les cours qui ont sensible
ment depasse Ie niveau de 1961.

17. En 1962, l'indice combine des prix du cafe, du
cacao et du the a ete inferieur de quelque 3 pour
100 a celui de 1961; Ie recul avait 6te de 7 pour 100
entre 1960 et 1961.

TABLEAU A.I.2

Prodnits prfmaires

Indices des prix a I'exportation
(1958 = 100)

Produits alirnentaires Autres produits agricoles Mineraux

Cafe Graisses Textiles
the huiles dont Carbu-

Total Total cacao Cereales Total oleagineux Total laine Total Minerais rants

Ponderation dans
l'indice total 100% 41% 9% 10% 35C)'~ 6% 11% 6% 24% 5% 18%

1955 .... ~ ...... a I • ,. II .......... " 104 102 109 105 115 101 125 125 95 98 94
1956 ..................... 105 101 106 102 114 109 123 129 99 105 97
1957 ........ " ......... 106 103 103 100 113 105 126 144 103 107 102
1958 ................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1959 ...................... 97 93 83 97 105 100 98 106 94 97 92
1960 .................... 97 91 77 96 107 94 104 108 93 98 91
1961 .............. " .......... 95 90 72 98 103 97 105 107- 92 100 90
1962 .t1 ............... & ••• 94 90 70 103 99 89 101 106 92 99 90

1961 J -M 94 89 73 95 104 99 106 104 92 99 90
A - J 96 90 73 95 106 102 108 110 92 100 90
J - S 95 89 72 99 103 95 104 108 92 101 90
0 -D 94 90 70 102 100 91 102 105 93 100 90

1962 J -M 94 89 70 103 101 92 103 107 92 101 90
A - J 94 90 70 105 99 90 102 108 92 98 90
J - S 93 90 70 103 97 87 99 102 92 97 90
0 ·D 94 92 70 101 98 88 101 108 92 98 90

1963 J -M 97 96 71 102 102 94 110 121 92 96 91
A . J 101 104 74 101 102 96 111 122 92 95 91

Source: Nations Unies, Bulletin mensuel de statistique, septembre 1963.
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TABLEAU A.I.3

Production de denrees pour boissons

Source: Nations Unies, Etude sur les produits de base.
1962.

a Estimations preliminaires,
h Previsions.

18. L'augrnentation de la production de cafe en
Amerique latine a encore accentue la pression en
baisse que les excedents de cette partie du monde
exercent sur les prix. L'amelioration du cours des
cafes Robusta causee par la faiblesse des recoltes de
I'Afrique de l'ouest et aussi, en partie. par l'Accord
international sur Ie cafe. a 6te loin de suffire a
compenser la baisse sur los varietes Iatino-ameri
caines, si bien que la valeur unitaire moyenne a I'ex
portation des divers cafes a baisse en 1962 dans une
proportion plus forte que I'annee precedente - 9
pour 100 centre 5 pour 100. Les perspectives a court
terme pourraient etre un peu meilleures, car les pre
visions de production et de consommation permet
tent d'esperer que le marche du cafe sera plus equi
Iibre; pourtant, vers le milieu de 1963, ce marche
restait alourdi par les excedents existants.

19. Les COUTS du cacao ont flechi legerement au
debut de 1962, quand il est apparu que, bien que
reduite, la recolte de 1961/1962 allait etre neaomoins
trop importante pour etre absorbee par la consorn
marion courante. A Ia fin de l'annee, SOllS I'influence
d'une nouvelle diminution des recoltes et d'une pro
gression continue de 1a production des entreprises
commerciales de broyage, les COUfS ont commence
a se relever et cette tendance S'eSJt maintenue pendant
le premier semestre de 1963. Dans l'ensemble, Ies
OOUI"S du cocoa se sont caracterises en 1962 parr une
stabilite sensiblement plus grande que l'annee pre
cedente, et le flechissement en 1962 de 1a valeur uni
taire moyenne it l'exportation, it savoir 3 pour 100
environ, a ete modeste par 'rapport au recul de 20
pour 100 enregistre en 1961. De plus, si, cornme on
le prevoit gencralement, la production de 1963/1964
n'augmente pas non plus, l'expansion de la demande
pourra continuer it soutenir les cours. En revanche,
les effets deprimants d'une recolte sans precedent
seront sans doute attenues par une augmentation des
achats des fabricants pour constitution des stocks en
vue de 1a consommation future. Les rcsultats de la
negociation d'un accord international sur Ie cacao
sont aussi appeles a avoir des repercussions sur ce
marche.

20. En 1962, la production de the est tombee au
dessous du niveau de 1961, en raison surtout des

periodes de secheresse qu'ont connues l'Inde et Cey
Ian. mais la valeur moyenne des exportations s'est
maintenue pratiquement au meme niveau qu'en 1961.
Pour 1963, on prevoit dans les principaux pays pro
ducteurs des recoltes sensiblement plus importantes
qu'en 1962. mais la poussee de cet accroissement de
l'offre n'entratnera probablement pas de baisse se
rieuse des cours pendant les mois a venit.

2 t . Les COUll'S des matieres premieres agricoles ont
baisse de 4 pour 100 entre 1961 et 1962. Une partie
du terrain perdu a ete recuperee au premier semes
tre de 1963, mais les variations de prix ont ete tres
differentes suivant les produits.

22. Le prix moyen. a I'exportation des graines olea
gineuses et des huiles vegetales a ere en 1962 infe
rieur d'a peu pres 3 pour 100 au niveau de 1961,
en raison surtout d'une augmentation appreciable de
l'offre de feves de soja des Etats-Unis, d'arachides
de l'Afrique de I'ouest et de graines de tournesol
de l'Argentine et de l'URSS.

TABLEAU A.I.4

Production mondiale d'huiles vegetalesa

1960 1961 1962b 1%3 c

(milliers de (indice:
tonnes) 1960 = 100)

Huiles alimentaires
Soja 3.466 97 108 112
Arachide 1.982 112 117 121
Graines de coton 2.091 101 106 110
Olive 1.184 113 III 80

Huiles de palme
Noix de coco 2.014 106 96 98
Palme 1.320 98 96 96
Palmiste 395 95 94 92

Huile de lin 975 99 96 100

Source: Nations Unies, Etude sur les produits de base.
1962.

a En equivalent en huile.
b Estimations preliminaires.
c Previsions.

23. Parmi Ies pnncipaux produits de ce groupe.
seule l'huile d'olive et Ies palmistes ont augmente de
prix, en moyenne, entre 1961 et 1962. La hausse
prononcee du prix de l'huile d'olive a ete provoquee
par une forte diminution des recoltes d'Espagne et
de Tunisie en presence d'une demande d'importa
tion vive; quant aux noix palmistes, leur reprise a
ete surtout Ie resultat de Ia demande d'amandes de
l'Europe occidentale provoquee par l'accroissement
des besoins en tourteaux d'affouragement. L'augmen
tation de la production d'huiles vegetales et de grai
nes oleagineuses devrait reprendre et oomme les
stocks d'huiles et de matieres grasses des Etats-Unis,
principal exportateur du monde, sont assez oonside-

105
85

107
93

106

111
85

106

1961 1962a 1963b

(indice: 1960 = toO)

1.052
4.645

971

1960
(milliers de tonnes)

Cacao
Cafe
The

4



TABLEAU A.loS

Production des metaux non ferreux dans Ie monde

Aluminium 3.560 97 106
Cuivre 3.640 100 104
Plomb 2.300 103 99
Etain 147 96 99
Zinc 2.440 105 109
Source: Nations Unies, Etude sur les produits de base,

1962.
a Estimations preliminaires.

rentes de caoutchouc. Dans ces conditions, l'aug
mentation de production du caoutchouc nature! pre
vue en 1963 provoquera a pen pres certainement
une nouvelle baisse des cours.

27. Le prix moyen des produits mineraux n'a va
rie ni en 1962 ni au premier semestre de 1963. Mais,
sauf pour le petrole dontt le marche est ferme, les
prix des principaux produits de ce groupe continuent
a baisser lentement.

28. Le commerce des metaux et minerais non fer
reux a progresse a un taux tres modeste en 1962, car
]a reprise de la demande d'importation aux Etats
Unis n'a pas suffi a compenser le ralentissement de
celle de l'Europe occidentale. En revanche, pour tous
les metaux non ferreux sauf le plomb, la production
a augmente en 1961, si bien que Ies cours, sauf celui
du cuivre, ont et6 orientes en baisse.

1961 1962a

(indice: 1960= 100)
1960

(milliers de tonnes)

29. L'indice des prix des meraux communs non
ferreux qui entrent dans Ie commerce international
glisse irregulierement dans Ie sens de la baisse depuis
Ie debut de 1960; a la fin de 1962, il se sj,tuait au
plus bas depuis 1958. Au premier semestre de 1963.
aucune amelioration n'a ete enregistree. Pendant le
deuxieme trimestre, cet indice avait perdu 3 pour
100 par rapport a la periode correspondante de 1961
et 4 pour 100 par rapport a la moyenne de 1962.

30. La baisse des cours des metaux non ferreux
entre 1961 et 1962 a ete particulierement prononcee
dans le cas du plomb et du zinc (encore qu'il y ait
eu pour Ie plomb une certaine reprise vers Ia fin
de 1962); mais le cours de retain, apres une reprise
en 1961 et au debut de 1962, a baisse assez brutale
ment pendant le reste de 1962. La stabilite des cours
du cuivre a eti due en partie a rune augmentation de
la consommation, mais surtout aux efforts deployes
par les producteurs pour regulariser l'offre en vue
de maintenir les rours aux environs de 31 cents de
dollars par livre poids.

31. Pour Ia plupart des metaux et minerais non
ferreux, 1es perspectives ne sont pas particulierement
brillan-tes. Comme l'experience des dix dernibres an~

nees I'a demontre. les possibilites de production sont
largement suffisantes pour repond-re a toute augmen
tation de la demande, sauf circonstances exception~

rables, une augmentation des cours en 1963/1964
semble :tres improbable.

24. En 1962. 1es exportations de fibres ont ete in
ferieures de 5 pour 100 environ au chiffre de 1961.
Pour Ie coton, lc recul - qui fut le plus important
- s'explique surtout par une diminution sensible
des importations du Japon. des pays du Marche
commun europeen et, dans une certaine rnesure, du
Royaume-Uni. Les cours des fibres d'habillement
ont ete, dans l'ensemble, relativement stables malgre
un affaiblissement de la demande de coton. La va
leur unitaire moyenne du coton a l'exportation est
restee pratiquement inchangee entre 1961 et 1962.
mais au dernier trimestre, elle avait perdu 4 pour
100 environ par rapport a la periode correspondante
de 1961. Les perspectives pour 1963/1964 semblent
quelque peu meilleures. On a signale recemment une
certaine expansion de l'industrie textile au Japon, en
Inde et dans quelques pays de I'Europe occidentale,
en particulier. La demande de coton dans le monde
devrait continuer d'etre assez forte. en particulier au
deuxierne sernestre de 1963 et au premier semestre
de 1964, mais la production ne se maintiendra sans
doute pas au niveau sans precedent de 1962/1963,
compte tenu en particulier de la reduction radicale
des superficies cultivees aux Etats-Unis,

25. Les cours des fibres dures, sauf celui de l'abaca,
ont accuse une reprise tres nette apres la baisse bru
tale du deuxieme semestre de 1961. Dans Ie cas du
jute. Ie processus de remise en ordre, apres la re
colte mediocre de 1960/1961 qui avait porte les
cours a un niveau exceptionnellement eleve au debut
de 1961, s'est poursuivi jusqu'au milieu de l'annee:
puis une repr-ise vigoureuse s'est produite, malgre
laquelle Ie prix moyen a la fin de l'annee n'a pas
rejoint celui du premier trirnestre de 1961. Le prix
du sisal qui. en 1961, s'etait comporte plus calme
ment que celui du jute. a amerce une reprise au de
but de 1962; a la fin de l'annee, il avait depasse tous
les records. Simultanement, le prix du henequen, s'est
aussi oriente en forte hausse. Toutefois, cette ten
dance haussiere ne se maintiendra sans doute pas.
Avec lea tres fortes recoltes de jute de l'Inde et du
Pakistan. Ies progres de la production d'abaca et une
nouvelle expansion de la production de sisal, l'of
fre de fibres dures augmentera certainement dans
d'importantes proportions. si bien qu'une pression
dans le sens de la baisse des cours semble ,i,nevitable.

26. Panni les autres matieres premieres agricoles,
le caoutchouc naturel a connu une annee plutot me
diocre, bien que 1962 n'ait 6te marquee par aucun
changement ni du cote de la production ni du cOte
de la consommation. De 1961 a 1962, la consomma
tion totale de caoutchouc s'etait accrue notablement.
en raison surtout de la progression de Ia production
automobile en Amerique du Nord. mais c'est Ie
caoutchouc synth6tique qui avai.t foumi l'appoint.
Le prix moyen du caoutchouc naturel a baisse de 5
poUT 100 entre 1961 et 1962 et. pour la premiere
foist la consommation s'est trouvee a peu pres ega
lement partagee entre les deux categories concur-
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nelles provoquees par la situation politique mterna
tionale, A I'heure actuelle. cependant, aucune aug
mentation notable de la demande mondiale n'est it
prevoir, Meme si l'expansion industrielle se poursuit
aux Etats-Ueis, on ne sourait s'attendre it ce que l'ac
croissement de la consommation de metaux non fer
reux devienne sensible. En Europe occidentale, en

revanche. on peut compter avec une quasi certitude
que la demande de meraux et minerais du deuxieme
semestre de 1963 diminuera par rapport a 1962 et
au premier semestre de 1963. Dans res conditions,
toute amelioration de la tendance actuelle des prix
semble pratiquement exclue, mais it est possible
qu'une reglementation plus efficace de l'offre enraye
tout nouveau flechissement,

,
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CHAPITRE A.II

EVOLUTION RECENTE DES ECBANGP..S AFRICAINS

a) EvoludoD geaerale
32. Les exportations africaines 01lt continue a pro
gresser en 1962. Leur valeur totale pour cette an
nee a ·atteint le chiffre sans precedent de 6.770 mil
liards de dollars. Leur taux d'aooroissement - un
peu plus de 3 pout' 100 - a quelque peu depasse
celui de 1'a.mkSe precedente, sans cependant atteindre
celui de l'accroissement de Ia valeur des exporta
tions moomales. En prix courants, les exponauoos
mondiales oet, en effet, progresse de S pour 100 de
1961 a. 1962; le taux a ~e Ie m&ne pour les expor..
taIt.:i.oos des pays d6velopp6s et pour celles des pays
sous-d6veloppes.
33. On a note egalem.ent une DOuVelle diminution.
mais moins forte. de la valeur unitarl'e moyenne des
exportations africaines - un pour 100 environ. Cet
te diminrution est attribuable a 1a chute des cours
d'un certain nombre de produits importants et,
notamment, Ie cacao. l'arachide, certa.ins produits
du palmier. le eoton et les minerais de chrome. de
fer et de manganese, La valeur unitaire moyenne des

importations africai:nes ctaDt rest6e i:Dchang6e. 1a
degradation des termes de l'6chuge de l'Afrique est
due a 1a diminution de 1a valeur unitaire moyenne
des exportations.
34. Alon que les importations de l'ensemble des
pays sous-developpes ont JegCreIllCat augmente. les
importations africames ant continue 1e mouvemeat
de reeul amorce apres Ie record de 1960. La dimiml...
tion de 1961 a 1962 - evalu6e a plus de 3 pour
100 - est plus prononeee que celle de l'iDtervalle
preceden,t.

35. Les mouvements divergents des exportations et
des importations ant amene nne nouvelle ameliora
tion de la balance commcrciale pour rensemble de
J'Afrique, Par comparaison avec l'annee 1961. Ie de·
ficit de la balance commerciale a 6t6 rCduit de plus
d'un tiers en 1962: cette am6lioration a profite a
de nombreux pays de fa zone steding et de ]a ZODC
franc. Le fait Ie plus marquant pour ce demier
groupe de pays. a etc le renversement ndical de Ia
balance commerciale vis-a-vis de la France.

TABLEAU A.II.l

Le COIIUIlette africain par ZODeI mODitaJrel
(en millions de dollars)

1959 1960 1961 1962

EMemble de I'Afrique
Exportations .. 41 •• ill ............ 41 ............................................. II,. ............ 5.900 6.400 6.560 6.770
Importations .............................................. 7.250 8.020 7.890 7.620
Solde ." ...................................................... -1.350 -1.620 -1.330 -850

dont:
Pays de la zone sterling

Exportations .......................................... 2.989 3.129 3.243 3.348
Importations .... ~ ........ 'II " ......................... " ....................... " ...... 3.400 3.886 3.770 3.770
SoIde .................. " ....................... " ...... " .... ~ ........................ -411 -757 -527 -353

Pays de la zone franc
Exportations ........................................ ,........... 1.470 1.704 1.887 1.978
Importations .................................. ~ .............. 2.402 2.684 2.654 2.350
Solde .............................................................. -932 -980 -767 -372

Autres pays
Exportations ................................................... 1.441 1.561 1.430 1.444
Importations ....... 1. .................................................. 1.448 1.450 1.466 1.569
Solde ........................ ,.................. ,....... -7 +117 -36 -125

Notes: Pour l'Afrique du Sud, Ies Rhodesies et Ie Nyassaland, les chiffres des importations ont ~t6 ramen~1 a leur
valeur c.a.f, us exportations de l'Algerie comprennent le petrole brut. Les chiffrcs de 1962 ont e~ estim~.

Le commerce des pays de l'ex-AOF entre eux est exclu pour les pays suivants: senegal. COte-d'Ivoire (sauf
pour [anvier-iuin 1959), Haute-Volta (avant 1961), Niger (avant 1960), Mali (avant 1961) et Mauritanie (avant
1961). Les chiffres de l'ensemble de l'Afrique sont ceux que donne l'ONUj ceux des "autres pays" sont
obtenus par difference (ensemble de l'Afrique moins total des deux zones).

Sources: Nations Unies, Bulletin mensuel de statistique, octobre 1963j FMI. International financial statistics. octo
bre 1963; Communaute economique europeenne, Commerce extetieur, statistiques mensuelles, Nu~ros 1·9,
1963 Nations Unies, Yearbook of international trade statistics, 1961.

-1-



Evolution des exportations

36. II semble que Ie nombre des pays qui ont par
ticipe a I'augmentation des exportations ait ere lege
rement plus eleve en 1962 qu'en 1961. "Les recettes
d'exportation des quelques grands exportateurs 
Republique Sud-Africaine, Nigeria, Ghana, Fede
ration de Rhodesie et du Nyassalandet RAU, par
exemple - n'ayant pratiquement pas change ou
ayant meme diminue par rapport a 1961, l'augmen
tation de la valeur totale des exportations africaines
est due surtout a un accroissement sensible des ven
tes d'un grand nombre d'exportateurs relativemen t
moins importants, situes dans diverses parties du
continent. .

37. L'exempleleplus frappant est celui de la Libye
oil. par suite de I'expansion spectaculaire de l'indus
trie petroliere, les exportations ont fait un bond tout
a fait exceptionnel, passant de 22 millions de dollars
en 1961 a 141 millions en 1962. L'augmentation de
77 pour 100 de 1a valeur des exportations du Congo
(Brazzaville) traduit surtout l'accroissement du com
merce de transit des diamants, mais les exportations
de bois et de palmistes ont donne satisfaction. La
Haute-Volta s'inscrit au troisieme rang des pays dont
lesexportations ont augmente, et cela .surtout en rai
son de la mise en application de I'accord de .196i
avec le Ghana. en vertu duquel1es barrieres douanie
res ont e16 supprimees entre les deux pays. Nean
moins, une grande partie de I'augmentation des ex
portations de Ia Haute-Volta ne represente qu'un re
tablissement de situation apres la chute brutale de
l'annee prccedente. Les exportations de Madagascar
ont egalement marque un progres tres sensible, grace .'
a des recoltes generalement bonnes et, en particulier,
a I'augmentation des ventes de cafe et de riz.

38. Les exportations des deux pays producteurs de
coton de. l'Afrique du nord - la RAU et le Soudan
- ont suivi des evolutions opposees. Apres la recolte
exceptionnelle de coton de 1961/1962, les exporta
tions soudanaises ont atteint des chiffres sans prece
dent, alors qu'en RAU, oil les recoltes de coton et
de riz ont ete particulierement mauvaises, les recet
tes d'exportation ont atteint, pour 1a deuxieme an
nee de suite. leur niveau le plus bas depuis 1956.
Les exportations de denrees alimentaires du Maroc
et de la Tunisie se sont developpees de fa~n 5atis
faisante mais les exportations de mineraux et de mi~

nerais, a l'exception des phosphates. ont diminue
tan! en volume qu'en valeur. On ne possooe pas de
renseignement"3 complets sur Ie commerce exterieur
de l'AIgerie en 1962 ma1s il est certain que les ex
portations de petrole ont poursuivi leur ascension
rapide. De 15,7 millions de tonnes en 1961. la pro
duction de petrole est passee a 20,S millions de ton
nes en 1962 et it est probable que son pourcentage
dans les exportations totales de l'Algerie a atteint 50
pour 100.

39. II semble que oe soit Ia Guin6e qui ait sum
Ie ralentissement relatif des exportations Ie plus
marque. Dtapres des sources non officielIes, les re
cettes d'exportation de cafe de ce pays ont ete re-

duites de plus de moitie, et la bauxite a pratique
ment disparu de la Iiste des exportations. Quelques
autres pays de I'Afrique de I'ouest ont egalement
souffert d'une diminution de leurs recettes d'exporta
tion. en grande partie a cause du mauvais temps qui
a affecte la production de certains des principaux
produits d'exportation. C'est Ia production de cafe
qui a souffert le plus, mais, sauf pour I'arachide,
l'ann6e . a ete assez mauvaise pour Ia plupart des
produits agricoles.:

40. D'autre part, l'evolution des prix n'a pas suffi
a compenser la diminution en volume des Iivraisons.
Certes, les prix des cafes Robusta africains ont mon
te lentement pendant I'annee mais cette hausse n'a
pas ete suffisante pour compenser la chute radicale
de 1a production. Malgre une stabilite relative durant
la plus grande partie de l'annee, le cours moyen du
cacao en 1962 a 6t6 inferieur a celui de 1961. Les
prix de la plupart des huiles vegetales et graines
oleagineuses ont poursuivi la baisse amorcee en
1956. Apres avoir: ete assez soutenu durant la plus
grande partie de l'annee, le prix du coton a com
mense a flechir vers la fin doll troisieme 'trimestre.

41. En Cote-d'Ivoire, la chute brutale des expor
tations de .cafe a ere surcornpensee parla progres
sion des exportations de bois, de bananes et, dans
une eertaine mesure, de cacao. Mais, en Nigeria. les
consequences des mauvaises recoltes des produits du
palmier et du coton n'ont pas pu etre neutralisees
par I'expansion, d'ailleurs encourageante. des expor
tations de petrole. Les exportations de palmistes de
la Nigeria ·,sont revenues de 411.000 tonnes en 1961
it 366.BOO tonnes: les exportations d'huile de paime
de 143.000 tonnes a 115.000 tonnes, et celles de co
ton - de l'ordre de 23.200 tonnes - ont a peine at
teint Ia moitie du quantum de 1961. En outre. com
me c'est d'ailleurs le cas pourJe Ghana, les expor
tations de cacao, dont les quantites depasserent eel
les de 1961, oat rapporte rnoins de devises etrange
res que l'annee precedente, Les exportations du
Dahomey ont, une fois de plus, fortement souffert
d'une maigre production de palmistes et d'huile de
palme alors qu'au Tchad on peut attribuer la chute
de 22 pour 100 des recettes d'exportation a la for
te diminution de 1a production de coton.

42. En Afrique orientale. rOuganda a vu ses ex
portations de ooton diminuer fortement, ce qui a eu
pour resultat de ramener la part relative de ce pro
duit dans Ie total des exportations de pres de 40
poUT 100 en 1961 a 22 pour 100 seulement en 1962.
Le total des exportations de coton des trois terri
toi-res de l'Afriqlle orientale a dim,inlle de 33 pour
100 en valeur par rapport a 1961. D'autre part, en
raison d'une augmentation des quantites exporrees et
de la Iegere hausse des cours. les valeurs totales des
exportations de cafe et de sisal de 1'0ugand a, du
Kenya et du Tanganyika ont augment6 de 19 et de
10 pour 100 Ifespectivement. Les recettes des expor·
tations de the ont progresse d'environ 29 pour 100
malgre un leger flechis~ement de la valeur moyenne
des exportations, alors que celles des exportations
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de viande et de preparations a base de viande d'une
part, et des exportations de cuivre et alliages de
cuivre d'autre part, ont COJl1lU des augmentations de
17 et 18 pour 100 respectivement.

43. L'Ethiopie a connu, pour ses exportations de
cafe une annee tres prospere, Du 11 decembre au 10
septembre 1962, les exportations de cafe ont atteint
55.761 tonnes, centre 51.322 tonnes pour 1a periode
correspondante de l'annee preoedente. Toutefois,
l'accroissement des recettes d'exportation totales de
ce pays en 1962 est dtl a I'augmentation des quan
tites exportees et non a la hausse des valeurs uni
taires.

44. Les exportations des Rhodesies et du Nyassa
land ont a peine varie par comparaison avec 1961.
Le volume des exportations de cuivre - metal raf
fine et minerais concentres - a ete inferieur a celui
de l'annee precedente, ce qui fait qu'en depit d'une
certaine augmentation des cours, les recettes du prin
cipal produit d'exportation de la Federation n'ont
pratiquement pas change. Les recettes des exporta
tions d'amiante, de cobalt, de plomb. de zinc et de
fonte ont ete en legere diminution sur celles de
1961. Toutefois, la baisse des recettes des exporta
tions de produits miniers a et6 surcompensee par
l'augmentation de la valeur totale des exportations
de produits agricoles et de produits manufactures.

TABLEAU A.D.2

Evolution des echanges des pays africains en poareentage,

(de 1960 a 1961 et de 1961 a 1962)

Maroc .
Algerie- .
Tunisie .
Libye .
RAU (Egypte) ' .
Soudan .
Senegal .
Cote-d'Ivoire , .
Haute-Volta .
Dahomey .
Niger .
Guinee .
Togo .
Gambie ~ .
Sierra Leone .
Ghana .
Nigeria .
Cameroun ..
Union douaniere equatoriale .
Congo (Leopoldville), Rwanda et Burundi .
Angola .
Rhodesie et Nyassaland .
Mozambique ;.•........................
Madagascar .
Reunion .
Ile Maurice .
Zanzibar .
Tanganyika .
Ouganda .
Kenya .
Somalie .
Cote francaise des Somalis .
Ethiopie .
Republique Sud-Africaine .

de 1960 a 1961

Export. Import.

3,1 + 8.5
- 6,6 19.1
- 7,5 + 10,5
+100.0 9.7

15.8 + 5.9
1.6 + 29.3

+ 9.7 + 13,9
+ 16.8 + 28,3

19,1 +172.1
21.2 15.4
28.8 + 23.8

+ 16.4 + 46.0
+ 26.7
+ 12,5 + 44.4-
+ 1.2 + 21,3

0.7 + 8,5
+ 2,6 + 3.2
+ 1.0 + 14,3
+ 19,0 + 10.9

11.1 10.0
+ 8,9 10,9
+ 0,2 1.2
+ 21.9 + 3.9
+ 4,0 8,0

11.5
+ 59,0 5,7

25.0
11.0 + 4,7

3,3 + 1.4
+ 3,6 1.5
+ 13.0 + 6.7

,+ 42,9
+ 3,9 + 10.7
+ 7,5 - 9.7

de 1961 h 1962

Export. Import.

+ 1,8 5,0

+ 5.2 + 2.8
+654,0 + 38,0

6.3 + 24,2
+ 26,8 + 8.0

+ 2.5 4.8
+ 64,9 + 8.1

21.0 + 4.7
6,4 + 45.7

8.0 + 3,3

+ 7.1 + 43,9
16.6

2.8 7,0
+ 5,1 + 6,3
+ 12.7 1.8

+ 9.6 + 19,3
+ 1,3 7,8
+ 2.2 + 5,4
+ 22.0 + 18.0

10.1 + 9.7
+ 3.2

+ 5.5
1,4 1.1

+ 6.7 + 1,0

+ 5.3
+ 2.1

Sources: Publications nationales; FMI International financial statistics. novembre 1962 et aont 1963; Nations Unies,
Bulletin mensuel de statistique, novembre 1962 et juin 196'3.

a Non compris Ies exportations de petrole.
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TABLEAU A.D.3

Union dowm..lere des Etats de )'Afrique de l'ouest
Production agricole commercialiHe de certains produits

(en tonnes metriques)

Arachides (decortiquees) .
Cacao .
Cafe .
Coton .
Produits du palmier (exportations) .

1959/1960

622.000
71.366

136.682
24.995
97.603

1960/1961

739.000
107.234
196.122
28.789
71.227

1961/1962

747.000
92.440

110.538
27.800
68.506

Evolution en %
1960/1961 a

1961/1962

+ 1
-14
-44

3
-4

Source: Banque centrale des Etats de l'Afrique de I'ouest, Rapport d'activiM. 1962.

a Union douaniere (comprenant les pays suivants: ~te-d'lvoire, Dahomey, Haute-Volta, Niger, Mauritanie, sen~gal,

Togo et Mali).

Source: Nations Unies, Etude sur les prodults de base.
1962, New York, 1963.

Le groupe des carburants (it s'agit presque exclusivement
du ~trole. dont les exportations en 1950/1951 eWent pra
tiqucment negligeables. est celui qui accuse l'aceroisscment

1 Pour donner une id6e g6n~rale du dynamisme des prin
cipales categories d'exportations africaines dans la periode
1950/1951-1959/1960. on pourra citer certaines des con
elusions d'une etude recente de l'ONU, qui sont resumees
dans Ie tableau ci-apres:

Afrique ~ Recettes de l'exportation des principaux groupes
de produits, 1959-1961.

(indice: 1950-1952 = 100)

45. La structure des exportations de l'Afrique n'a
pas, dans I'ensemble, connu de changements 4mpor~

ants de 1961 a 1962, mais il est encourageant de
noter dans un grand nombre de pays, ces demiers
temps, une tendanee a la diversification. II ne fait
aucun doute que la part des mineraux et produits
mineraux dans Ie total des exportations va s'elargie
sant dans beaucoup de pays et il semble que cette
progression ne soit qu'un commencement prometteur.
En laissant de cOte Ie cas exceptionnel de la Libye,
·Ie petrole a deja apporte un changement radical dans
la structure des exportations de I'Algerie, et sa place
dans le total des exportations de la Nigeria. de 1a
RAU, de l'Angola et du Gabon continue aussi a
s'elargir, L'importance croissante des divers produits
miniers se constate dans la structure des exporta
tions du Gabon, du Cameroun. du Congo (Brazza-

cereales
Viande
Fruits
Produits agricola ~ boissons
Graisses et huiles
Fibres
Caoutchouc
Carburants
M~taux non ferreux

83
467
175
133
130
74

170
530
158

ville), du senegal, du Togo et de I'Ouganda.' En
core plus encourageant est Ie fait que certains pro
duits finis au demi-produits, tels que les jus de fruit,
les conserves de poisson, Ie cafe soluble. Ies feuilles
de placage, le centre-plaque et autres, viennent de
faire leur apparition parmi les exportations d'un cer
tain nombre de pays qui. precedemment, n'6taient
connus que comme exportateurs de produits pri
maires. Les quantites exportees sont encore modestes
mais Ie seul fait que ces produits figurent sur la liste
des exportations est une preuve tangible des efforts
croissants vers l'industrialisation.

relatif le plus grand pour ce qui est des recettes d'expor
tation. La viande, qui suit de pres, et, dans une large me
sure, Ies fruits, ont et6 Ies categories pour lesquelles la
demande de consommation dans les zones industrielles a
reagi Ie plus nettement a l'aceroissement des revenus, Par
mi les meraux et minerais non ferreux, pour lesquels, dans
I'ensemble, l'augmentation des reeettes s'explique surtout
par I'accroissement des quantitCs exportees, c'est, de beau
coup, Ia bauxite qui a connu la progression la plus im
portante, avec 650 pour 100 environ. Les recettes dcs ex
portations de cuivre ont augmente de 188 pour 100, alors
que celles des exportations d'~tain ont etC plus faibles en
1959/1961 que pendant la periode initiale; I. zinc, lui. n'a
donne lieu qu'a un accroissement tres modeste des recettes,
Pour Ies arachides et les huiles v~getales, les recettes ont
augmente de 81 pour 100; pour les noix palmistes et l'huile
de palmiste l'augmentation a etc de 7 pour 100 mais it y a
eu un recul de S pour 100 pour los huiles de palme. Dans
le groupe des produits agricoles pour boissons, c'est le th6
qui, avec 188 pour 100, a accus6 la plus forte progression,
alors que les recettes du caf~ et du cacao ont augmente
de 31 pour 100 et de 26 pour 100 respectivement. Pour les
cereales, les recettes de 1959/1961 ont ~~ inf6rieures ~

celles de la periode 1950/1952, maia let divers produits de
ce groupe ont evolu6 fort difflremment: lea recettes des
exportations de bl~ et de riz ont diminu~ de 23 et de 11
pour 100, celles des exportations de maIs ont augment6
de 104 pour 100. La baisse des reccttel d'CXportatiOD do
fibres est le resultat d'une diminution des vateuI'! ~ rex
portation sur tolls les produits: 30 pour 100 pour le coton,
16 pour 100 pour la laine ot 19 pour tOO pour lea fibres
dures.
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Evolution des importatiou

46. La diminution de la valeur totale des impor
tations de l'Afrique a atteint run nombre beau
coup plus restreint de pays que raugmentation
des recettes d'exportation, En, fai~ c'est a la
COD,traotion des timportallions de cinq pays seulement,
a savoir 1a Nigeria, le Ghana. la Federation de Rho
desie et du Nyassaland, Ie Maroc et la Cote-d'Ivoire,
qu'est due surtout oette diminution generale, qui SUl'

compense des augmentations enregisteees ailleurs.
Cependant, les facteurs qui ont affecte Jes importa
tions de ces cinq pays different beaucoup d'un pays
a l'autre.

47. Au Maroc, et aussi dans la Federation de Rho
desie et du Nyassaland, la reduction des Impcrtations
est due. au premier chef. a la diminution des inves..
tissements, diminution qui. dans Ie cas du deuxieme
de ces pays, est le fai,t des soeietes expatriees et s'ex
plique par la situation politique. En Nigeria, le recul
des importa,tions est attribuable en grande partie a
une revision des tams douaniers au debut de 1962.
qui apparemment repondaie essentiellement ades pre
occupations fiscales. De plus. les consequences depri..
mantes du relevement des droits de douane ont en
core ere accentuees parce que la revision est inter
venue a un moment OU le marehe etait encombre
de stocks et en etat de mevente, et oil la concurren
ce des industries nationales faisait fl6chir 1a deman
de d'importation de produits tels que la biere, la fa
rine, Ie ciment, les bicyclettes et les articles en 00

ton. Au Ghana, la regression brusque des importa
tions est Ie fruit d'une politique economique delibe
ree visant, d'une part, a donner la priorite aux biens
d'equipement et, d'autre part. a ramener les impor
tations a un niveau plus proche de la capacite d'ex
portation du pays. En,fin, en Cote-d'Ivoire, le fle
chissement de 1a demande de marchandises etran
geres est du a la brusque diminution du pouvoir
d'achat des producteurs de cafe qui ont souffert de
la mauvaise recolte et de la diminution des prix de
soutien.

48. Dans les autres pays, revolution des importa
tions a ete surtout determinee par Ie montant des
recetJtes d'exportation de l'annre precedente et par
les arriv6es de capita.ux etrangers et d'assistance
6oonomique. Dans un grand nombre de pays, les in
cidences des plans et de la politique de developpe
ment se sont traduites par un changement dans la
structure des importations, 1es biens d'equipemen,t et
les demi-produits gagnant en importance par ·rap
port aux ann6es precedentes. Dans certains pays com
me ]a Republiq·ue Arabe Unie. et cela en depit d'une
politique de developpement dirige, ]a part des im
portations de biens de consommation a augmente
en Taison de la diminution de la production nationale
de produits alimentaires. Dans quelques cas. cepen·
dan,t,Ies importations on,t continue a progresser d'nne
maniere assez irreguliere. SOlls l'influen<:e surtout de
la demande d'importation de la communaute expa
moo et des classes sup6rieures de la population afri..
caine.

49. Dans de nombreux pays, on a pu d6ce1er, pa
rallelement a la tendanoe a la diversification des ex
portations. une tendance au remplacement croissant
des importations. Abstraction faite de la majorite
des pays de I'Afrique du nord. et du cas d6jll men
tiotme dela Nigeria, du Ghana, des Rhodesies, du
Kenya, de la Cote-d'Ivoire, du Congo (Brazzaville)
et dans quelques autres pays, 1a production nationa1e
d'un certain nombre de biens de consommation et
de produits intermediaires a fait baisser les impor
tations des produits etrangers correspondants. Il
reste cependaat beaucoup a fake dans ce continent
africain on le traitement des produits primaires et
une nouvelle expansion de 1a production primaire
offrent des possibilites pratiquement illimitees,

Repartition geographiqoe

50. La repartition. geographique generale des echan
ges africains de 1962 est tres semblable a eelle de
l'annee precedente, bien qu'un certain nombre de
changements se soieat produits dans les relations
avec certa.iM pays non africains determines. Les
mouvements de faible ampleur et de sens oppose
qui ont affecte la part relative des pays industriels
dans les exportations et les importations de l'Afrique
se sont neutralises run 1'8lUtJre. de sorte que 1a part
de ce groupe de pays dans la valeur totale du com
merce exterieur de I'Afrique n'a pratiquement pas
change. L'Afrique fait toujours pres des quatre cin
quiemes de son commerce exterieur avec les pays
industrialises de l'Europe occidentale. l'Am6rique
du Nord et le Japon.

51. La part de l'Amerique du Nord a ete plus
elevee que jamais. Les exportations africaines vers
I'Amerique du Nord sont passees de 661 millions
de dollars des Etats-Unis en 1961 a 727 millions en
1962, cette progression etant due surtout a une aug
mentation des exportations de diamants, de petrole
et de cafe. L'expansion interesse un nombre relati
vement cleve de pays. notamment l'Ouganda, la Fe
deration de Rhodesie et du Nyassaland, la catc
d'Ivoire, l'Ethiopie, la Libye, la Guinee, l'Angola,
et quelques autres pays. Les exportations de l'Ame
rique du Nord vers l'Afrique ont progresse encore
davantage, passant de 879 millions de dollai'S en
1961 a 1,036 milliard en 1962.

52. Le plus remaTquable dans cette evolution des
echanges de rAfrique avec les pays indU6triels est
qu'en 1962 les exportations vers les pays de la Com
munaute economique europeenne ont continue a
progresser beaucoup plus rapidement, en valeur, que
les exportations ,totales de rAfrique, alors· que la
part relative de la Communaute dans les importa
tions de l'Afrique accentuait encore Ie 1"ecul amocce
aprOs l'allill6e-record de 1960.

53. La progression des exportations africaines vers
la Communaute economique europ6enne, evaluee a
8 pour 100 environ, contre moins de 7 pour 100 en
1961. provien,t d'une augmentation considerable des
achats de tous les membres du MaTChe commun
europeen.. a rexceptioD de ]a Belgique et du Grand
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Duchc de Luxembourg dont -les importations ont
6t6 moindres que l'annee precedente, Toutefois, la
diminution des exportations" des Six vers l'Afrique
est due presque exclusivement au brusque recul des
exportations francaises. D'apres lcs statistiques du
commerce exterieur de la France. Ies exportations
francaises vers les pays africains de la zone franc.
y compris I'Algerie, sent revenues de 1.692 milliard
de dollars en 1961 a 1.325 milliard en 1962. Comme,
pendant cette meme periode, Ies importations de la
France en provenance de ce groupe de pays passaient
de 1.291 milliard de dollars a 1,403 milliard, l'exe
dent traditionnel de Ia balance commereiale de Ia

France - pres de 400 millions de dollars _en 1961
- a fait place a un deficit d'environ 78 millions.
Dans ce deplacement des echanges avec -la France,
qui porte au total sur 478 millions de 'dollars, pres
de 80 pour 100 sont imputables a l'Algerie, Les im
portations de la France en provenance de I'Algerie
ont augmente de pres de 36 pour 100. Le solde
crediteur francais, qui s'elevait a 295 millions de
dollars environ. en 1961 s'est transforms en 1962 en
un passif de quelque 95,7 millions de dollars. Dans
ses echanges avec Ie reste des pays de la zone franc,
la France a conserve un leger excedent, evalue a
18 millions de dollars environ, qui ne represente
qu'une faible partie de l'excedent de 1961.

TABLEAU A.II.4

Repartition geograpbtque des exportations africaines
vers Ies pays industriels

(en poureentages de la valeur totale)

Autres Total
Communaute pays de pays

Amerique economique Royaume- I'Europe Japon indus-
du Nord europeenne Uni occidentale triels

1959 9.0 39.7 20,9 4.8 1.8 76.2

1960 8.0 40.0 19,8 5,4 1.8 75.0

1961 8.9 41.9 19,9 5.0 2.4 78,1

1962 10.1 43,0 19,4 5,2 2,5 80.2

1959

1960

1961

1962

Repartition geographique des importations africaines
en provenance des pays industriels

(en pourcentages de la valeur totale)

Autres Total
Communaute pays de pays

Amerique economique Royaume- I'Europe Japon indus-
du Nord curopeenne Uni occidentale triels

10,3 39,4 17,6 6.3 5,7 79.3

11,0 41,4 17.3 6.3 4.5 80,5

11,4 39.4 17.7 5.5 4,9 78.9

13.7 35,4 16.9 6.3 4,4 76.7

Sources: Nations Unies, Bulletin mensuel de statistique, juin 1962 et juin 1963.

54. n convient cependant de souligner que Ie chan
gement dans la balance commerciale de la France
avec tous les pays africains de la zone franc• s'est
produit surtout entre avril et septembre 1962, et que
la France a reconstitue un solde crediteur au dernier
trimestre de l'annee.

55. Dans l'ensemble, la part du Royaume-Uni dans
la valeur totale du commerce exterieur de I'Afrique
est restee relativement stable. avec. pourtant. une

legere diminution visible surtout du cOre des im
portations de I'Afrique.
56. La part de l'URSS et de I'Europe orientale
dans le total des echanges de l'Afrique _n'a prati
quement -pas change. bien que les exportations en
provenance de ces pays aient marque nne augmen
tation. Les exportations africaines vers ces marches
ont Iegerement diminue - 280 millions de dollars
en 1962 centre 290 millions en 1961; cette diminu-
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tion est due. en majeure partie, a uneroouction de
16 pour 100 des exportations de la RAU. D'autre
part, Ies exportations de ees pays vers l' Afrique writ
passees de 355 millions de dollars a 380 millions. '"
mais, com me en 1961, la.part de I'URSS et des pays
de l'Europe orientale dans la valeur totale des echan
ges de I'Afrique est restee inferieure a 5 pour 100.

57. Les exportations de l'Afrique vers Ie Japon
sont passees de 155 millions de dollars a 170 mil
lions, mais en raison d'une nouvelle diminution des
exportations vers d'autres pays. la valeur totale des
exportations vers l'Asie a diminue, revenant de 361
millions de dollars a 343 millions. La valeur totale
des exportations de l'Asie vcrs l'Afrique - environ
570 millions de dollars- - est restee pratiquement
inchangee par rapport a l'annee precedente.

58. Le commerce intra-africain, tel qu'il se degage
des exportations intra-africaines enregistrees, est
reste pratiquement stationnaire, a son niveau tradi
tionnellement bas. Apres leur leger repli de 1961, les
exportations intra-africaines ont progresse lentement,
augmentant de que1que 10 millions de dollars pour
atteindre un total de 540 millions de dollars. Dans
la valeur totale des exportations de la region. les ex
portations intra-africaines ont garde une place tres
modeste. qui n'a pas depasse 8 pour 100.

b) Notes sur les echanges de certains pays africains
en 1962

59. On "trouvera ci-apres un rappel succinct des
principales manifestations de revolution du COm~

merce exterieur des pays africains sur lesquels les
renseignements disponibles etaient. suffisants,

60. Maroc: Le deficit de la balance commerciale,
qui avait atteint 78 pOUT 100 en '1961 a cause de
mauvaises recoltes a diminue de 26 pour 100 en
1962 (389 millions de dirhams en 1962 centre 526
millions en 1961). Les importations sont revenues de
2.257,4 millions de dirhams en 1961 a 2.151 mil
lions en 1962 (diminution de 5 pour 100) tandis que
les exportations sent remontees de 1.731,3 millions
de dirhams en 1961 a 1.762 millions en 1962 (aug.
mentation de 1,8 pour 100).

61. Cette augmentation est due aux exportations de
produ-its alimentaires (conserves de poisson, tomates,
legumes. pommes de terre. cereales, vins), en pro
gression de 68.7 millions de dirhams. et de phos
phates (25 millions de dirhams de plus) mais les ex
portations des autres produits miniers (minerai de
fer. plomb. zinc. manganese, cobalt. etc.) ont di
minue en quantite et en valeur, Les exportations de
plomb, de' zinc et de manganese ont souffert de la
concurrence internationale et d'une baisse des COUfS.

62. La diminution totale des importations a ete sur
tout due au ralentissement des importations de biens
d'equipement, qui. de 310,2 millions de dirhams en

2 Non compris les ventes de navires japonais a des ar
rnateurs grecs au Liberia, qui se sont montees a 100 mil
lions de dollars en 1961 et a 50 millions en 1962.

t961. sont tombees a 95,2 millions de dirhams en
1962. c'est-a-dire a moins du tiers du chiffre de
1961. 'cet effondrement des importations de biens

,. d'equipement (destines principalement a l'industrie)
a ete provoquee par nne contraction marquee des
depenses d'investissement dans le pays. qui n'ont
correspondu qu'a 66 pour 100 des objectifs fixes
pour 1962.

63. Le commerce exterieur 'du Maroc est reste
oriente vers la France, bien que le declin prononce
des importations en provenance de la France se soit
poursuivi (43,1 pour 100 des importations totales en
1962. contre 51,8 pour 100 en 1961 et 56 pour 100
en 1960). La zone franc a 6t6 le principal client des
exportations marocaines (47,7 pour 100 des expor
ta tions totales) et Ie troisierne fournisseur des pro
duits importes par le Maroc (45~2 des importations
totales).

64. En 1962, les exportations marocaines a destina
tion des pays de la Communaute economique euro
peenne (y compris l'Algerie) ont represente 65,6
pour 100 des exportations totales du pays. contre
67.7 pour 100 en 1961 et 79.6 pour 100 en 1957;
.dans le cas de l'AELE, la proportion a ete de 10,4
pour 100. Dans l'autre sens, les importations mara
caines en provenance des pays de la Communaute
economique europeenne ont represente 56,1 pour
100 du total (centre 62.5 pour 100 en 1961) et les
importations en provenance des pays de l'ABLE 6.6
pour -100.

65. L'amelioration de' la balance commerciale en
1962 a 6t6 surtout' 'ie resultat de la diminution du
deficit Commercial oovers ia zone franc, qui est pas
se de 363 millions de dirhams en 1961 a 132' mit
lions de dirhams en 1962 a la suite d'une reduction
de 17 pour 100 des achats et d'une augmentation
de 4 pour 100 des ventes a cette zone.

66. Algerie3: On. ne dispose pas de donnees com
pletes .sur Ie commerce exterieur de l'Algerie en 1962.

67. Par rapport a 1961. les exportations totaIes de
produits agricoles (vins non oompris) se soot acorues
en volume de 3.8 pour 100 sans rejoindre le niveau
de 1960. Les exportations d'agrumes ont augmente
en volume de 4 pour 100, les exportations de legu
mes de 15 pour 100 et celles d'huile d'olive de 440
POUT 100, mais les exportations de dattes ant di
rninue de 8 pour 100.

68. Le petrole brut. les vim et les fruits frais ont
constitue I'essentiel des exportations algeriennes. La
production de petrole brut est passee de 15.7 mil
lions de tonnes en 1961 a 20,S millions de tonnes
en 1962; 1a part du petrole brut dans les exporta
tions totales a suivi (30.6 pour 100). La France est
restee le principal client du petrole brut et des vins
d'Algerie,

3 Direction generate du plan et des etudes, LA situation
economique de l'Algerie au ler janvier 1963; "L'economie
algerienne a l'epreuve de l'independance", l'economie,
No. 858/1963.

• -13-



TABLEAU A.D.5

Maroc: Exportations et bDportadoas en 1961 et 1M2
(en milliers de toeaes et millions de dirhams)

Quanti~ Valeur

Produits 1961 1962 1961 1961

Exportations totales 1.731.3 1.762.0
dont:
Conserves de poisson 41 46 111.3 125.3
Agrumes 351 343 215.2 199,8
Autres produits alimentaires 636 877 422.0 492.1
Phosphates 7.623 8.128 410,5 435.5

Importations totales 2.257,4 2.151.0
dont:
Produits alimeataires

(y compris tabac) 1.063 987 560.9 528,4
Biens durables 66 2 594.0 587.4
Biens d'equipement 44 47 310.2 95.2
Biens intermedi.aires 347 391 397.7 400.7

Sources: Marchls troplcaux et mlditerron/ens, No. 919. juin 1963; Banquc nationalc pour
Ie developpement c!conomiquc du Maroc. Compte rendu de rA ssemblee ginerale
ordinaire 1962.

69. Le commerce avec la France. apres une tres
forte regression en ete 1962. a repris a un rythme
satisfaisant au quatrieme trime&tre. Cepeadant, les
importations en provenance de la France sont re
venues de 4.376 milliards de NF en 1961 a 2.778
milliards en 1962. ce qui represente une diminution
de 36,5 pour 100 due surtout a une forte reduction
des importations de biens d'investissemeet et d'arti
cles de luxe.

70. Les exportations vers la France soot passees de
2.930 milliards de NF en 1961 a 3.246 milliards en
1962. ce qui represeate un accroissement de 11 pout
100. Alesi, en 1962. Ie deficit commercial vis-a-vis
de la France a done ete earaye et les exportations
ont depasse Ies importations de 468 millions de NF.

71. Tunisie: Les exportations ont augments de
2.4 millions de dinars en 1962, et Ie'S importations
de 2.5 millions; Ie deficit de la balance commerciale
a done etc sensiblement Ie meme qu'en 1961 (42.2
millions de dinars centre 42,1 millions). Toutefois
1a consistence des exportations et des importations
s'est beaucoup modifiee,

72. Les exportations sont passees de 46,3 millions
de dinars en 1961 a 48.7 millions en 1962. ce qui
represente un accroissement de 5.2 pour 100 mais
elles 6taient encore en deca de celles de 1960 (50.3
millions de dinars). L'augmentation a surtout inte..
resse les produits ali mentaires, (15 pout" 100 d'aug
mentation avec 29.3 millions de dinars en 1962 con
tre 25,S millions en 1961). Dans cette categorie, les
exportations d'huile d'olive se sont accrues de 3,2

millions de dinan. soit 33 pour 100. et celles de vins
et de ble om legeremen't diminue (de 0.3 et 0.2 mil
lion de dinars respectivement).

73. Le ralentissem.ent des exportations de matiere,
premieres et de demi-produits s'est poursuivi en
1962: ainsi les exportations de minerai de fee ont
diminue de 0.6 million de dinars. celles de plomb
de 0,5 million et celles d'engrais phosphates de 1.2
million. Mais les exportations de phosphate nature!
ont conau une nette augmentation (0,5 million de
dinars).

74. II oonvient de remarquer que les exportations
de mineraux (minerai de fer. plomb, etc.), ont dimi
nue en valeur de 3.2 pour 100, mais en volume de
0,7 pour 100 seulement, ce qui montre que le cours
de ces produits a baisse.

75. Les importations sont passees de 88.4 millions
de dinars en 1961 a 90.9 millions en 1962. soit un
accroissement de 2.8 pour 100. L'accroissement a
6t6 surtout dll it une augmentation rapide des achats
de matieres premieres et demi-produits (de l'ordre
de 2,4 millions de dinars) et de produits manufac
tures (2.9 millions de plus); mais il a ete en partie
compense par le recul des importations de produits
alimenta ires (surtout de ble: 3.2 millions de dinars)
en raison des progres de l'agriculture nationale.

76. Los progres de l'industrialisation du pays se
sont traduits par une augmentation des importations
de matieres premieres et demi-produits - fonte et
acier, files de coton (9.2 pour 1(0) et des impor
tations de biens d'investissement (9.6 pour 100).
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TABLEAU A.II.'

Tunisie: Exportations en 1961 et 1962
(en milliers de tonnes et millions de dinars)

Quanti~ Valeur

Produit 1961 1962 J961 1962

Exportations totales 46,3 48.7
dont:
BIe 33.9 29,0 1.6 1.4
Oranges. mandarines, citrons 41,3 37.6 1,8 1.8

I'

Huile d'olive 44,2 53,6 9,6 12,8
Vins 130.6 123,4 7,9 7.6
Phosphates naturels 1.691.5 1.870.0 6,4 6.9
Engrais phosphates 156,7 115,1 3.5 2,3
Minerai de fer 899.4 713.6 3.0 2.4
Plomb (y compris les

produits manufactures) 19,5 15,4 1,5 1.0
Ciment 111,9 187.8 0.4- 0.6

Source: Service des statistiques, Bulletin mensuel de statlstique, Nouvelle serle, dicembre
1962-janvier 1963, No. 97-98, p. 21.

77. Us echanges de la Tunisie SOM Testes essen
tiellement orientes vers la France mais avec encore
un ralentissement marque des importations en pro
venance de la France (52,4 pour 100 des importa
tions totales en 1962 contre 66 pour 100 en 1959).

78. Le deficit de la balance commerciale avec Ia
France est reste a peu pres au meme niveau qu'en
1961 (21,9 millions de dinars contre 22 millions) et
a represente 51 pour 100 du deficit total. Vis-a-vis
des autres pays de la Communaute economique eu
ropeenne, Ie deficit est revenu de 4,4 millions de
dinars en 1961 a. 2.1 millions en 1962.

79. Le deficit vis-a-vis de la France diminuera pro
bablement de 50 pour 100 en 1963, grace a. un sys
teme de contingentement aceepte par les deux par
ties aux termes du demier accord commercial fran
co-tunisien.

80. Libye: En 1962. Ies exportations (reexports
tions exclues) ont depasse tous les precedents en
bondissant de 6.5 a. 49 millions de Iivres libyennes,
ce qui represente un accroissement de 650 pour 100
en un an. Dans le meme temps, les importations
sont passees de 53,3 a 73.4 millions, en augmenta
tion de 37,7 pour 100. Cet exceptionnel accroisse
ment de la valeur des exportations a ete du aux ex
portations de petrole qui ont 6t6 plus de onze fois
plus fortes en 1962 qu'en 1961 et qui ont represente
pres de 96 pour 100 des exportations totales. Le
rythme de la progression a ete ultra-rapide: 1,1 mil
lion de barils des Etats-Unis en janvier 1962, 4,7
millions en juin et 7,5 millions en decembre. Us
exportations totales de petrole brurt se sont elevees
a 59,S millions de barils en 1962, centre 5,2 millions
en 1961.

81. Les importations de machines et de materiel de
transport, Y oompris celles des societes petrolieres,
ont forme de loin Ie poste Ie plus fort, avec 29,4
millions de livres libyennes, soit 40 pour 100 du
total. Leur progression en un an. 62 pour 100. a ere
beaucoup plus rapide que celle des importations to·
tales (38 pour 100).

82. Les exportations ayant augmeate de 650 pour
100. et les importations de 38 pour 100, Ie deficit
de la balance commerciale est revenu de 46,8 a 24,4
millions de livres.

83. La repartition geographique des exportations
totales est commandee par les directions prises par
Ie petrole brut. Les principaux acheteurs de petrole
brut en 1962 sont, dans l'ordre decroissant : Ie Ro
yaume-Uni (16,9 millions de livres libyennes), I'Ita
lie (8,1 millions), l'Allemagne (5.5 millions), la Bel
gique (5,1 millions), les Pays-Bas (4,9 millions). Ies
Etats-Unis (3.8 millions) et 1a France (2,3 millions).

84. RAU (Egypte): En 1962, Ie commerce exte
rieur egyptien a 6te surtout marque par une brus
que acceleration des importations (24 pour 100). ac
compagnee d'un ralentissement des exportations (6
pour 100) qui ont rendu la balance commerciale
beaucoup plus deficitaire que l'annee precedente,

85. Si les exportations sont revenues de 168,9 mil
lions de livres egyptienoes en 1961 a 158,3 millions
en 1962, cette diminution a e16 due surtout a. un
ralentissement brutal des ventes de coton (19,8 pour
100) qui sont tombees de 104.6 a 83.8 millions de
livres. Le recul a .ete en partie compense par un
accroissement des exportations de carburants et de
produits alimentaires.
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86. Les exportations de petrole brut sont passees
de 1.8 million de tonnes en 1961 a 2,8 millions en
1962, et, en valeur, ont augmente de 5.3 millions
de livres (92 pour 100). Leur augmentation a ete
surtout sensible dans les livraisons a l'Italie et aux
Etats-Unis.

87. De 1961 a 1962, les exportations d'oignons ont

augmente de 73 pour 100 et celles de pommes de
terre de 154 pour 100.

88. Par suite de ces changements dans Ies expor
tations, 1a part des produits alimentaires dans les
exportations totales est passee de 11,5 pour 100 en
1961 a 14,4 pour 100 en 1962. et celle des carbu
rants de 4,4 a 9,5 pour 100 mais celles des matieres
premieres est tombee de 64.3 a 54,8 pour 100.

TABLEAU A.II.7

Libye: Exportations en 1961 et 1962

Section de
la crcr
(revisee)

o

1
2

3

4

5
6

7
8
9

Categoric de produies
d'apres la Cf'Cl revisee

Produits alimentaires et animaux
vivants .

Boissons et tabac .
Matieres brutes non comestibles,

carburants non compris .
Combustibles mineraux, lubrifiants

et produits connexes .
Hniles et graisses animales ou

vegetales .
Produits chimiques .
Articles manufactures classes prin

cipalement d'apres Ia matiere
premiere .

Machines et materiel de transport
Articles manufactures divers .
Articles et transactions non clas-

ses par categories .

1961 1962

Valeur en Valeur en
milliers de 0/ milliers de %iO

£ Lib. £ Lib.

329 5,0 336 0.7
69 1,1 6

1.651 25.3 1.423 2,9

4.138 63,5 46.967 95,8

331 5.1 280 0,6

3

2

Total .. 6.521 100,0 49,016 100,0

Sources: Office central de statistique, External Trade Statistics 1961. p. VI; Ministere de I'economie nationale Statis
tical abstract of Libya 1958-1962. p. 17.

89. On doit chercher la raison de la brusque aug
mentation des importations (de 243.8 a 302,9 mil
lions de Iivres egyptiennes) dans l'accroissernent des
achats de ble et de farine de ble (41,3 millions en
1962 contre 25,2 millions en 1961), de mais (9,3
millions et 2,1 millions), de the (10,4 et 8,4 millions),
de produits rnedicaux pharmaceutiques (6,4 et 4,1
millions). L'augmentation des importations de biens
de consommation qui fut de 65.1 millions de Iivres en
1961 a 90.1 millions en 1962 a fait passer la part de
cette categoric de produits dans Ies importations to
tales de 26,7 pour 100 en 1961 a 29,7 pOUT 100 en
1962.
90. Malgre un accroissement de 6.1 pour 100 de
leurs importations, Ies produits intermediaires ont
vu leur part dans les exportations totales diminuer
de 9.3 pour 100. a cause de l'expansion des impor
tations de biens de consommation.
91. La forte augmentation des importations totales
et la chute des exportations ont aggrave le deficit de

la balance commerciale qui a atteint pour la pre
miere fois 144,6 millions de livres egyptiennes, con
tre 74.9 millions en 1961.
92. La repartition geographique des echanges est
assez differente de celle de I'annee precedente,
93. Bien que les exportations vers les pays de
I'EUfOpe orientale aient decru de 16 pour 100 en
1962, cette region est restee le principal client des
produits egyptiens, suivie par I'Europe occidentale
dont les importations en provenance de 1a RAU ont
augmente de 32 pour 100 par rapport a 1961. Les
exportations vers l'Amerique ont Iegerement dimi
nue mais les importations en provenance de cette
region ont accuse une nette augmentation (56 pour
100) due a un accroissement des importations de ble
et de farine de ble des Etats-Unis.
94. Soudan: Les exportations et les importations
ont ete plus actives que jamais en 1962 (78,9 mil
lions de livres soudanaises en 1961 et 89,3 millions
l'annee suiv ante).
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TABLEAU AJI.8

RAU (Egypte): Exportations en 1961 et 1962
(miUiers de tonnes et millions de livres egyptiennes)

Quantite Valeur

Produit 1961 1962 1961 1962

Exportations totales 6.387,6 6.609.8 168,9 158,3

dont :
Coton brut 295,3 250.5 104.6 83,9

Riz 228,6 143,7 8.1 6.7
Oignons (frais et deshydrates) 154.9 163,8 4.1 7.1
Pommes de terre 58.8 126,4 1,1 2,9
Sucre. melasse et confiserie 125,8 184,7 2,9 2,8

Carburants 2.044.5 3.412,1 7.4 15.1
Ciment 689.1 443,8 2.9 2,0
Files de ooton 18.2 20,8 8,7 11,2

Articles en pur coton 11.1 13,7 7,3 7.5

Source: Banque centrale d'Egypte, Economic Review, Vol. III, No.1, 1963.

95. De 1961 a 1962. Ies exportations ont augmente
de 16,7 millions de livres, soit de 27 pour 100. Cet
accroissement important est dft 'Surtout a la progres
sion de la production et de l'exportation de coton
et d'oleagineux.
96. En 1961/1962. la recolte de coton a battu
tous les records, avec pres de 1.145.000 balles, ce
qui represente un accroissement de plus de 500.000
balles par rapport a l'annee preccdente. Les preble
mes resultant de l'abondance des existants auxquels
s'ajoutait un report de fin de campagne de 231.000
baIles ont ete aisement resolus : les producteurs ont
vendu 961.000 baIles dont la majeure partie a ere
exportee. Cependant, a la fin de l'annee, les stocks
s'elevaient encore a 490.000 balles, dont 194.000
chez les exportateurs pour Iivraison au debut de
1963.
97. Les exportations de coton sont passees de 31
a 43 millions de livres egyptiennes, ce qui repre
sente un accroissement de 39 pour 100.
98. Les exportations de graines oleagineuses (y
compris les graines de coton)se sont sensiblement
accrues (voir tableau A.I1.9), et ont represente, en
1962, Ie quart environ en valeur des exportations
totaIes.

99. Mais Ies exportations de produits du secteur
traditionnel de I'economie soudanaise tels que gom
me arabique, doura, ovins et bovins, ont toutes ac
cuse nne baisse en valeur absolue.

100. Les importations sent passees de 82,9 mil
lions de livres soudanaises en 1961 a 89,3 millions
en 1962, en progression de 7,7 pour 100.
101. Cette augmentation a surtout porte sur les rna
tieres premieres, dent l'importation sensiblement
plus importante reflete les progres de l'investisse
ment (cas des materiaux de construction par exem
ple) et de l'activite economique.

102. La composition des importations s'est modi
fiee quelque peu. La part des biens de consomma
tion est revenue de 48 pour 100 en 1961 a 44 pour
100 en 1962, mais celle des biens d'equipement et
matieres premieres est passee de 52 a 56 pour 100.

103. Dans la categoric des biens de consommation,
les positions respectives se sont deplacces: les im
portations de biens de oonsommation durables ont
augmente plus vite que les importations totales mais
celles de biens de consommation non durables, ont
un peu diminue (cas des produits alimentaires, bois
sons et tabac surtout), en raison probablement de
l'accroissement de la production nationale.

104. Comme l'accroissement des exportations de
1961 a 1962 (16,7 millions de livres soudanaises) a
depasse sensiblement celui des importations (6,4 mil
lions), Ie deficit de la balance commerciale en 1962
a ete inferieur de moitie a celui de l'annee prece
dente,

105. Grace aux larges recettes d'exportation et a
l'excedent des capitaux etrangers sur les sorties (17.5
millions de livres soudanaises au total) la diminu
tion des reserves de devises du Soudan s'est ralen
tie (2,9 millions en 1962 centre 4.9 millions en 1961).
106. L'annee 1961 avait apporte nne amelioration
des termes de l'echange mais la moyenne des trois
premiers trimestres de 1962 semble confirmer la re
prise du mouvement de deterioration manifeste de
puis 1954.

107. Le Marche commun europeen et le Royaume
Uni ont 6te les principaux clients du Soudan, mais
la part de la Communaute economique europeenne
dans les exportations totales est revenue de 29.3
pour 100 en 1961 a 25,3 pour 100 en 1962 et celIe
du Royaume-Uni de 19,1 a 18 pour 100; les ex
portations soudanaises vers I'Inde. au contraire, ont
fortement augmente, passant de 9,8 a 15.4 pour 100.
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L'Inde a meme ete le principal acheteur de coton,
sui vie de pres par les pays de la Communaute.

108. Dans Ies importations to tales. la part de la
Communaute et de I'Inde a legerement deem alors
que ceIle du Royaume-Uni est remontee de 26.6
pour 100 en 1961 a 28.5 pour 100 en 1962.

109. Senegal: Les echanges commerciaux du Se
negal avec les pays non membres de l'Union doua
niere de I'Afrique de l'ouest n'ont pratiquement pas
change par rapport a 1961. Malgre les progres des
ventes de phosphates de Thaiba, les exportations se
sont maintenues comme en 1961. a environ 30.6 mil
liar-ds de francs CFA. Comme Ies annees precedentes,
oe sont Ies arachides qui ont occupe la place prepon
derante dans les exportations. avec 81 pour 100 de
la valeur totale, Toutefois, il est a craindre que la
mauvaise recolte de la campagne 1961-1962 n'amene
en 1963 un grave ralentissement des exportations
d'arachides,

110. La valeur' des importations, soit 38,2 milliards
de francs CFA, est restee a peu pres la msme en

1962 qu'en 1961. La composition des importa
tions a laisse entrevoir certaines modifications fa
vorables aux produits necessaires au developpement,
bien que. par comparaison avec la periode prece
dente, les investissements alent ralenti en 1961 et
1962. notamment dans Ie secteur de l'industrie mo
derne,

111. La part de la France. principal client du se
negal. s'est encore accrue. avec 83 pour 100 des ex
portations senegalaises en 1962 contre 76 pour 100
environ en 1961. ce qui a porte ,ta part de la zone
franc a 91 pour 100. Les exportations vers les pays
de la zone sterling ont diminue tres fortement et
ron a egalement enregistre un recul des livraisons
aux autres zones monetaires, Pour les importations.
la distribution geographique s'est modifiee en sens
contraire. La valeur des importations en provenance
de la zone dollar a double par rapport a l'anaee
precedente et les importations recues des pays de
la zone sterling om sensiblement augmente. Par con
tre, la part de la France est revenue de 70 pour 100
en 1961 a 67 pour 100 environ en 1962.

TABLEAU A.II.9

Soudan: Exportations en 1961 et 1962

Quantite Valeur
Produit Unite (en milliers d'unites) (en millions de £ sterling)

1961 1962 1961 1962

Exportations totales-
dont:
Coton Sakel tonnes 96 14 28.9 40,7
Coton americain tonnes 10 10 2.1 2,3

Graines de coton tonnes 118 204 3.7 5,5
Gomme arabique tonnes 51 39 6,1 4,6

Arachides tonnes 86 121 5.4 6.7
Sesame tonnes 63 77 4.2 5.7
Bovins, ovins tetes 133 103 1.5 0,8
Cuirs et peaux tonnes 5 5 1.0 1.0
Doura tonnes 93 76 1.9 1.5

Source: Ministere des finances et de l'economie, Economic Survey 1962. Khartoum.

a Reexportations comprises.

112. Mali: L'evolution du commerce malien en
1962 a 616 surtout marquee par un nouvel accrois
sement de la valeur des importations, 28 pour 100
environ de plus que l'annee precedente. L'accrois
sement a ete dfr principalernent a des achats impor
tants de vehicules de transport. y compris des avions,
representant un total de 1.6 miUiard de francs rna
liens; elle s'explique egalement par l'augmentation
des importations de nombreux produits neeessaires
a l'application du plan quinquennal d'investisse
Mento

113. La zone franc. avec pres de 50 pour 100 de
la valeur totale des importations. a oocupe le pre-

mier rang. Venaient ensuiee, avec 38,6 pour 100, les
"autres zones monetaires" comprenant principale
moot des pays de l'Europe orientale. puis les zones
sterling et dollar et les pays de 1a Communaute 600
nomique europeenne (autres que la France), avec 4
pour 100. 4,5 pour 100 et 12.5 pour 100 respective
ment.
114. II est plus difficile de se faire une idee de
revolution des exportations. Selon les statistiques
officielles, la valeur totale des exportations enregis
trees en 1962. soit 2,476 milliards de francs maliens-,

4 Service statistique de la Republique du Mali, Bulletin
statistique mensuel, 1963, No. 1.
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TABLEAU An.l0

Mali: Changement dans les importations entre 1%1 et 1962

Pourcentage de
1961 1962 changement

Produits alimentaires, boissons et tabac 1.708 2.186 + 28.0
Autres biens de consommation 4.305 3.308 23.1
Combustibles, carburants et lubrifiants 439 573 + 30.5
Materiaux bruts et semi-bruts 1.111 1.250 + 12.6
Materiel de transport 1.222 3.966 +224.5

Total 8.785 11.283 + 28.5

Source: Marches tropicaux, 29 juin 1963.

a etc bien inferieure a celle de l'annee precedente
(3.471 milliards). Toutefois, Marches tropicaux don
ne une evaluation plus recente, qui tient compte des
echanges non enregistres et qui represente plus
du triple du chiffre officiel, soit 7,35 milliards de
francs maliens environ, Toujours selon Marches
tropicaux, Ies exportations de betail SUI' pied - 2.35
milliards de francs maliens - auraient represente
32 pour 100 des exportations totales. Viendraient
ensuite Ies arachides (1,793 milliard) et le poisson
seche et fume (1.5 milliard). puis le coton (584 mil
lions), le riz (450 millions). le millet (200 millions)
et les cuirs (90 millions).

115. La part de la zone franc a me un peu plus
elevee dans les exportations maliennes, environ 55
pour 100, que dans les importations. Ce sont les
"autres zones monetaires" qui viennent ensuite (et
I'EUTOpe orientale principalement) avec 23 pour 100
environ. Les parts respeetives de la zone sterling
et de la zone dollar se sont situees it. 15 et 6.6 pour
100 environ, celles des pays de la Communaute eco
nomique europeenne (autres que la France) et du
reste de l'Europe occidentale etant pratiquement
insignifianees.

116. Cote-d'lvoire: Le volume des exportations de
la Cote-d'Jvoire a de nouveau augmente en 1962,
mais l'accroissement en valeur (2.5 pour 100) est
assez modeste en comparaison avec celui de l'annee
precedente qui avoisinait 17 pour 100. Leg importa
tions. y compris celles des entreprises prioritaires
beneficiant de la franchise de douane, ont ete en
recul de pres de 5 pour 100 sur celles de 1961.

117. Le raleatissement des progres des importations
a etc du principalement it. la mauvaise recolte de
cafe de 1961/1962 qui a e16 inferieure a celle de
1a campagne precedente, La diminution de la re
colte et 1a baisse des prix a la production ont 6te,
pour les produeteurs de cafe. la cause de lourdes
pertes, estimees aenviron 8 milliards de francs CFA.

118. Comme les annees precedentes, 1es quatre pro
duits suivants: cafe, cacao. bois et bananes one con
stitue a eux seuls plus de 90 pour 100 de la valeur

totale des exportations. Toutefois, certains deplace..
ments deja constates depuis quelque temps dans
leurs positions respectives se sont accentues au
cours de l'annee consideree : si la part du cacao est
restee rernarquablemeet stable et si celIe du cafe a
continue a regresser, Ie bois et Ies bananes ont a
nouveau ameliore les leurs. En 1959, les exportations
de bananes vers Ia France ne se chiffraient qu'a
35.000 tonnes, tandis qu'en 1962. elles ont atteint
pres de 88.000 tonnes. Toutefois, comme c'est deja
le cas pour Ie cafe, i1 est probable que Ies bananes
exportees a destination de la France se heurteront
bientot a nne saturation, du marche.

TABLEAU A.II.ll

Cote-d'Ivoire: Valeur des exportations et des
importations

(Commerce special avec les pays non membres de
l'Union douaniere de TAirique de I'ouest)

(en milliards de francs CFA)

Exportations Importations

1950 13.7 10.6
1955 25,6 19,0
1960 37,3 29,6
1961 43,6 37,9
1962 44,7 36.1

Source: Statistiques nationales du commerce exterieur.

119. On constatera l'augmentation rapide des ex
portations de bananes et de bois. Parallelement, un
certain nombre de produits transformes ou semi
transformes sont apparus recemment 8M la liste des
exportations de la Cote-d'Ivoire. La plupart, pro
duits du bois. jus de fruit, conserves de poisson et
cafe soluble par exemple, ne sont encore exportes
qu'en quantites modestes mais le simple fait qu'ils
figurent panni les exportations et les progres assez
rapides realises par certains d'entre eux, soot la
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preuve d'une nette tendance vers une diversification
plus poussee.

120. La France. qui a absorbe environ 50 pour 100
des exportations de la Cote-d'Ivoire, est restee son
principal client. Pour le cafe et le cacao. la Cote
d'Ivoire vient au premier rang des fournisseurs de
la France: elle expedie respectivement dans ce pays
37 et 49 pour 100 environ des quantites qu'il im
porte. Les achats des pays de la Communaute 6<:0
nornique europeenne autres que la France ont mar
que en 1962 un nouvel accroissement rnais sensi
blement moindre que l'annee precedente, On a ega
lement enregistre certaines augmentations dans les
parts respectives des pays de la zone dollar et de
la zone sterling; pour cette derniere. l'acoroissement
provenait surtout des importantes expeditions a la
Republique Sud-Africaine,

TABLEAU A.n.12

Cere-d'Ivofree Parts respectives des principaux
produits d'exportation

(en pourcentage de la valeur totale des exportations)

1960 1961 1962

Cafe 50,0 46,3 42.0

Cacao 23,4 22,5 23.6
Bois 17.0 19,1 20,3

Bananes 3,4 4.8 6.3
Ananas (et jus) 1.7 1,4 1.6
Palmistes 1.6 0,8 0.6
Conserves de poisson (thon) 0,1 0.5
Manganese 0,4 1,5 1,2
Diamants 0,9 1,8 1.3

Source: Marches tropicaux, 10 aout 1963.

121. Du cOte des importations. un grand nombre
de biens de consommation ont ete gravement tou
ches par la diminution du pouvoir d'achat des pro
ducteurs de cafe en 1962; ce fut le cas notamment
pour Ies denrees alimentaires, les textiles et les ap
pareiIs menagers. Une concurrence accrue de la part
des produits fabriques localement semble avail" ega
lement conribue a reduire certaines ~rnportation5.

Par contre, une nouvelle expansion de l'activite des
investissements a entraine un aceroissement sensible
des importations de toute une serie de biens pour
le developpement, tels que: ciment, produits chimi
ques, equipement mecanique et electrique, materiel
de chemin de fer. etc.

122. Les livraisons de la zone franc sont revenues
de 28,3 milliards de francs CFA en 1961 a 25.8
milliards environ en 1962, surtout a cause de la di
minution d'environ 10 pour 100 des importations
d'origine francaise: malgre cela, la part de la zone
franc dans le total des importations de la Cote
d'Ivoire representait plus de 80 pour 100 et celle de

la France seule, environ 75 pour 100. Les importa
tions en provenance des pays de la Communaute
economique europeenne autres que la France om ete
egalement queIque peu en recul sur 1961, alors que
celles de la zone sterling oot augmente Iegerement,
grace surtout a d'importants achats de riz en Asie.
LeIS importations en provenance de la zone dollar
ont aussi augmente, notamment pour Ie petrole,
certains biens d'equipement et le riz achete a des
pays latino-americains.

123. Gninee: Seion des sources non officielles, la
valeur des exportations guineennes en 1962 a ete in
ferieure de pres de 27 pour 100 a celIe de 1961. Les
importations ont egalement regresse, mais il semble
que la diminution en valeur ait ete beaucoup plus
faible que pour les exportations, de sorte que la ba
lance commerciale du pays s'est deterioree.

124. La diminution des exportations semble prin
cipalement due a trois produits : les diamants, dont
I'importation clandestine a partir des pays voisins
a diminue, alors qu'au coors des annees precedentes
elle avait souvent contribue a gonfler artificielIe
moot Ie chiffre des exportations; la bauxite. dont
l'exportation a d'une part subi Ie contrecoup de l'ar
n~t des travaux de la bauxite du Midi et d'autre
part eprouve des difficultes a trouver des debouches;
le cafe enfin, dont la production s'est fortement fa
lentie par rapport a l'annee precedente, Les expor
tations de certains autres produits, bananes, arachi
des. ananas, cuirs et peaux, ont ere e1Ies aussi moin
dres qu'en 1961~ par centre, les exportations de mi
neraux et de minerals ont a nouveau progresse; eel
les de minerai de fer atteignent 720.000 tomes, en
augmentation d'environ 36 pour 100 sur l'annee pre
cedente, et celles d'aluminium se situent aux envi
rons de 460.000 tonnes, Elles ont procure a Ia Gui
nee plus de 50 pour 100 de ses recettes d'exporta
tions totales.

TABLEAU A.D.13

Guinee: Prindpaox prodoits exportes
(en millions de francs guineens)

1960 1961 1962

Aluminium 2.631 7.147 7.000
Bananes 1.146 1.607 1.119
Cafe 2.117 1.577 712
Palmistes 919 650 735
Minerai de fer 690 394 612
Diamants 1.758 1.913 497
Arachides 119 414 315
Ananas 787 368 167
Cuirs et peaux 100 52 43
Bauxite 1.128 608 22

Total.
divers compris 13.601 15.175 11.087

Source: Economist Intelligence Unit, Three-monthly econo-
mic review. No. 14, 1963.
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125. Les fluctuations des importations ont vane
sensiblement d'une categorie a I'autre; souvent des
postes particuliers ont fluctue en gens oppose a l'in
terieur d'une merne categoric, Dans l'ensemble, les
diminutions les plus graves se sont fait sentir sur
les importations de vehicules et de materiel de trans
port. alors que les achats de produits pharmaceuti
ques, de ciment et de produits du bois out augmente
dans des proportions de 30 it. pres de 200 pour 100.

126. D'apres Marches tropicaux du 25 mai 1963.
la repartition geographique du commerce guineen
presente quelques deplacements interessants dont
certains semblent etJre en contradiction avec les ten
dances observees depuis le debut de 1959. Ainsi par
exemple, la .part de Ia zone franc qui baissait de
puis quelque temps. est remontee de maniere 800
sible entre 1961 et 1962: de 30 a 34 pour 100 en
ce qui concerne les exportations et de 18 it. 20 pour
100 pour les importations. Les pays d'economie pla
nifiee ont continue a ameliorer leur part en ,tanrt
qu'acheteurs de produits guineens, mais leurs li
vraisons sont revenues de 42 pour 100 en 1961 a 38
pour 100 en 1962. La plupart des pays de I'Europe
occidentale ont perdu du terrain. aussi bien comme
irnportateurs que comrne exportateurs, mais les
echanges avec Ies pays de la zone dollar, surtout
du cote des importations, OOIt augmente par rapport
a 1961.

127. Togo: Les importations togolaises ont con
tinue a se developper en 1962. mais les exportations
se sont ralenties. La conjonction de res deux phe
nomenes (aceroissement des importations d'environ
4 pour 100 en valeur, diminution des exportations
d'environ 8 pour 100) a porte le deficit de la ba
lance commerciale du Togo a pres de 2.5 milliards
de francs CFA. chiffre superieur de plus de 620 mil
lions au deficit de 1961.

128. Les deux principaux produits d'exportation,
Ie cafe et le cacao. se sont assez bien comportes,
malgre une nouvelle baisse des cours du cacao; il
semblerait done que la diminution generale des ex
portations ait ete due surtout awe mauvaises recol
tes de certains produits d'exportation moins lmpor
tants et notamment des arachides, du coprah et du
coton. Par ,rapport a l'annee 1961. la valeur des ex
portations d'arachides a diminue de 51 pour 100.
relle du coprah de 62 pour 100 ot celIe du ooton
(eg,rene) d'environ 20 pour 100. Toutefois.. 11 est en
ooUirageant denoter Ie progres impressionnaIllt des
exportations de phosphates qui ant plus que triple
en volume pa·r rapport a 1961. Malgre cela. Ie chif
fre de 1962 (185.000 tonnes). est tres sensiblement
inferieur a la capacite de production. evaluce a
500.000 tonnes pM 'an; mais 81 ron voulait tirer Ie
maximum de cette source potentielle de recettes d'ex
pomation, il faudrait commencer par r6soudre Ie
probleme des debouches.

129. Du cOte des importations. les achats de pro
duiits alimentaires ont ere en sensible progression
mais cette progression est due en partie aux livrai-

sons gratuites des Etats Unis (huile de soja et diverses
cereales), Les importations d'autres biens de con
sommation ayant egalement augmente, la part de
cette categoric a etc de pres de 71 pour 100 du total.
A l'inverse, la part des biens d'equipement dans Ies
impootations a severement diminue, puisqu'elle est
tombee de pres de 29 pour 100 en 1961 a environ
18 pour 100 en 1962. a la suite de I'achevement
de I'important programme d'investissement de la
Compagnie togolaise des mines du Benin.

130. La repartition geographique des echanges du
Togo en 1962 laisse apparaitre certains changements
dont les plus importants sent un nouveau recul du
role de la France. tant dans les importations que
dans les exportations, et une forte reduction des
echanges avec Ie Ghana. Comme le montre le ta
bleau A.II.14. si Ia France garde encore une place
importante, sa part n'a pas oesse de diminuer depuis
1959. Par contre, les pays de la Communaute Ceo
nornique europeenne, autres que la France. a rex
ception des Pays-Bas. ant augmente leurs achats de
produits togolais, et Ie role du Royaume-Uni en
tant qu'importateur a continue it. crottre. Le Japon
a gagne egalement du terrain, aussi bien comme im
portateur que comme exportateur, et les echanges
avec les pays de I'Europe orientale - encore tJres
faibles - se sont sensiblement developpes pendant
I'annee consideree,
131. Dahomey: Le Dahomey compte aussi parmi
les pays de l'Afrique de l'ouest dont les exportations
ont souffert des mauvaises recoltes de la campagne
1961/1962. En valeur, ses exportations ont diminue
d'environ 21 pour 100 par rapport au niveau de
1961. tandis que les importations ont marque nne
legere augmentation (environ 3 pour 100). Le deficit
de la balance commerciale dahom6enne en 1962 etait
en augmentation de plus d'un tiers sur celui de 1961.

132. Les exportations de palmistes - plus de 40
pour 100 des exportations dahomeennes totales 
ont diminue en valeur de 15 pour 100; les exporta
tions de cafe d'environ 12 pour 100; les exporta
tions d'arachides de 64 pour 100. Seules ont aug
mente les exportations d'huile de palme (8 pour 100).
133. La France, dont la place dans les exportations
dahomeennes etait deja preponderante, a encore
ameliore sa paJl1t (76 pour 100 contre 72 poUI" 100
en 1961). Les aUitres clients en 1962 ont ete: les
Pays-Bas avec 168 millions de fi"anos CFA; la Ni
geria, 129 ,millions; Ie Togo, 142.6 millions~ Ie se
negal, 65 millions; Ie Niger. 71 millions et Ie Dane
mark. 48 millions.

134. AUCUD.I changement important ne semble etre
intervenu du cote des importations. Celles-ci se sonrt:
reparties comme suit en 1962: produits petroliers
(525 millions de francs CFA); automobiles (504 mil
lioD's); cotonnades imprim6es (433 millions); machi
nes agricoles et indus·trielles (338 millions); metaux
courailits (337 millions); sucre (329 milliotllS); pro
duits phannaceutiques (313 millions); ciment (278
millions); vins et liqueurs (227 millions); files de en
ton et cotonnades unies (269 millions).
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TABLEAU A.I1.t4

Togo: Parts des prineipaux partenaires commerciaux dans Ie total des ecl1anges

(en pourcentage de la valeur totale)

Exportations Importations
1960 1961 1962 1960 1961 1962

France 62.3 57,8 52,2 51.3 41,1 33,2
Republique fed. d'Allemagne 1,5 1,1 2,4 10.8 6,7 5,8
Belgique - Luxembourg 4,6 3,2 6.0 0.8 1.5 1.7
Italie 0,7 0,4 4.3 0,4 0,6 1,3
Pays-Bas 9,8 9.6 5.8 3,1 4,0 5,8
Royaume-Uni 1,4 1.3 1,3 4,4 10,6 12,9
Ghana 6.3 4.5 1.6 12,6 7.3 3,7
Etats-Un1s 7,1 13,4 10,1 1.5 2.3 4,8
Antilles neerlandaises 4.7 5,1 4,3
Japon 0,5 2,3 2.8 0,1 3.3 5,1
Europe orientale 0,6 1.3 0,1 0,8 2,6
Aut-res pays 5,2 6,4 12,2 11,0 16.7 18,8

100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0

Source: Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest, Notes d'illjormatioll et statistl-
ques, mars 1963.

Source: Bulletin de rAfrique noire, No. 295.

TABLEAU A.I1.tS
Dahomey: Valeur des exportations et des

importations
(en milliards de francs CFA)

135. La part de 1a France est restee plus ou moins
la meme qu'en 1961, avec pres des deux-tiers du
total. Les autres fournisseurs ont 6t6. dans l'ordre :
le senegal (511 millions); Ie Venezuela (236 mil
li0116). la Cote-d'Ivoire (159 millions); l'Allemagne
occidentale (155 millions); la Nigeria (149 millions);
les Etats-Unis (137 millions); Ia Belgique et Ie
Luxembourg (121 millions); le Royaume-Uni (119
millions); le Togo (106 millions); l'Italie (l05 mil
lions).

136. Congo (Leopoldville): Les renseignements sur
Ie commerce exterieur du Congo (Leopoldville) sont
encore incomplets, Les chiffres de la periode qui a
suivi l'independance varient profondement par Ie
champ de couverture et ne permettent presqu'aucune
comparaison. Les chiffres donnes au Tableau A.II.16
pour les exportations de 1959 ne comprennent pas
le Ruanda-Urundi: ceux du deuxieme semestre de
1960 De comprennent ni Ie Katanga, ni Ie Sud
Kasal, ni Ie Kivu, ni la Province orientale; Quant
aux chiffres de l'annee 1962. its n'excluent que le
Katanga et Ie Sud Kasal,

137. Les renseignements fragmentaires du tableau
ne donneet pas une image complete de revolution
des exportations congolaises mais suffisent a indi
quer l'ampleur des pertes en devises etrangeres et en
recettes interieures du Gouvernement central au
roues de la periode 1960/1962. D'apres ce tableau.
les exportations de tous Ies principaux produits agri
coles - a l'exception du caoutchouc - om forte
ment diminue a un moment ou a un autre dans les
annees qui ont suivi l'independance, et la chute des
iecettes des exportations de mineraux a meme pris
des proportions catastrophiques, On peut se faire une
idee des penes subies par le Gouvernement central
dans ce dernier secteur, en comparant Ies chiffres
des exportations de cuivre du tableau avec la pro
duetion de cuivre du Katanga, dont revolution a
et6 la suivante: 300.000 tonnes en 1960; 294.000
tonnes en 1961 et 295.000 tonnes en 1962.

138. Les importations congolaises, qui avaient com
mence a diminuer des 1959, notamment a cause du
ralentissement des achats de biens d'equipement, ont
aecelere ce mouvement de recul a partir du deuxieme
semestre de 1960. La valeur totale des importations
de la partie du pays demeuree sons l'autorite du
Gouvernement central est revenue d'environ 15 mil
liards de francs en 1959 (y compris Ie Ruanda
Urundi) a 8.9 milliards environ en 1960. puis a 6,5
milliards en 1961. En annee pleine, la valeur des
importations des trois premiers trimestres de 1962,
soit environ 8.5 milliards de francs. a ete legerement
superieure au chiffre de 1961. Par ailleurs, il sem
ble que Ia composition des importations laisse entre
vori certaines ameliorations par ropport a 1961 en

2,53
5,87

3.20
5.69

4.51
7.64

1960 1961 1962

Exportations
Importations
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139. Ghana: Malgre une augmentation en volume
d'environ 6 pour 100. la valeur des exportations
ghaneennes n'a pas change entre 1961 et 1962. Par
contre, la valeur des importations a diminue de plus
de 16 pour 100, et leur volume d'environ 14 pour
100.

TABLEAU A.II.16

ce seas que la proportion des biens d'equipemeot
a considerablement augmente par rapport au tres
bas niveau de 1961. tandis que les importations de
biens de consommation ont diminue de plus de 14
pour 100.

Congo (Leopoldville): Prindpaox produits d'exportation
(en milliers de tonnes metriques)

1959 1960 1961 1962

Cafe 56,5 58.6 34.0 37.0
Caoutchouc 40.2 35,5 37.7 37,S
Huile de palme (brute) 158,7 144.9 131,3 139,9
Huile de palme (raffinee) 24.9 21,8 22.3 11.4
Coton 54,5 40.0 15.3 9.9
Palmistes 39.8 20.4 12,8 19.0
Cuiwe 284.0 149.5 0.1 0.1
Diamants industriels (milliers de carats) 15.3 9.9
Etain 10.4 2.5

Sources: Ministere du plan et de la coordination eeonomique, Uopoldville, Conioncture
economique, deuxieme semestre 1962; P. Dupriez, Elements du commerce exterieur
de la Republique du Congo. Notes et documents, No. 8/SE-4 (Leopoldville, JRES.
Universite de Lovanium).

TABLEAU A.IL17

Congo (LeopoldviUe): Importations par utilisations finales
(en pouroentage de la valeur totale)

1955 1960 1961 1962

Biens de consommation
Biens intermediaires
Biens d'equipement
Colis postaux

30,3

32.5
36.8
0,4

37.8
34.3
27.5
0,4

49,9
34,7
15.3
0.1

42,6
34.7
22A
0,3

Source: F. Herman, "La situation econcmique et financiere du Congo en 1962", Etudes
congolaises (Leopoldville), VoL IV/3.

140. II ressort du tableau A.I1.18 que les quanti
t65 de cacao exportees en 1962 oot augments d'en
viron 4 pour 100 mais qu'en raison d'une nouvelle
chute des prix. les recettes correspondantes ont 6te
moindres qu'en 1961. Les exportations de grumes
ont diminue en volume comme en valeur mais eel
Ies de sciages ont marque un progres encourageant,
particulierement sensible dans la categoric des bois
de placage et des centre-plaques. A cause d'une
baisse de prix de 66 pour 100. les reeettes de rex
portation de pate de cacao ant diminue quelque pen
par rapport a 1961 malgre une augmentation con
siderable en volume. Les exportations de noix de
kola ont evolue dans Ie sens oppose. Pour les mine
raux. les recettes de I'exportation de bauxite. de
diamants et d'or ont augmente, mais les exportations

de manganese om diminue. Les recettes procurees
par l'exportation des autres produits du om oot plus
que double par rapport a 1961.

141. La diminution des importations qui a touche
toutes les categories de produits sauf 105 carburants
et lubrifiants, est principalement imputable aux me
sures prises en 1961 en matiere de delivranee de li
cences et de controle des changes. La nouvelle poli
tique budgetaire, inauguree en ootobre 1962, a re
leve les droits sur certains produits alimentaires et
produits de base importes, Le nouveau budget. pour
ce qui est du commerce exterieur, tendait essentieI
lement a encourager la production locale de certains
biens done la fabrication pourrait etre rentable au
Ghana et a realiser en meme temps un meilleur
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equilibre entre les exportations et les importations.
II faut Doter toutefois que la reduction des importa
tions a ete facilitee pail' l'existence de vastes stocks
de marchandises au moment ou les restrictions ont
ete decidees.

142. La zone sterling a garde en 1962 sa place
preponderante dans le commerce exterieur du Gha
na. Les pays de la Communaute economique euro
peenne O1lt amelioree leur position du cOte des lim
portations, mais la part des exportations ghaneennes
a destination de ces pays s'est encore reduite par

rapport a 1960, an nee au elle etait particulierement
large (35,1 pour 1(0).
143. Les exportations vers la zone dollar ont di
minue absolument et relativement mais la part des
importations ghaneennes de cette source est restee
inchangee malgre nne diminution de la valeur des
importations totales de 2,5 millions de livres gha
neennes. L'accroissement le plus net a ere enregistre
dans les exportations destinees aux economies plani
fiees. dent la valeur a presque double par rapport it
l'annee precedente; les importations en provenance
de ces pays ont augmente de maniere beaucoup
mains sensible: 11 pour 100 environ.

TABLEAU A.I1.IS

Ghana: Exportations de produits du em

1961 1962

Quantite
(milliers)

Valeur
(milliers
de livres

ghaneennes)

Quantite
(milliers)

Valeur
(rnilliers
de livres

ghaneennes)

67.002,8
5.794,4
6.434,7

674,6
5.500,6
7.424.3

11.253,8
911.5

1.428.5
5.232,2

421
15.981
9.321

287
476

3.327
946

13
185

69.274.2
9.052,1
6.204,2

463,8
6.025,0
7.148,5

10.749,6
1.038,0
1.040,9
2.177,7

405
21.480

8.700
196
385

2.854
970

5
286

Feves de cacao (tonnes)
Bois-grumes (pieds hoppus)
Bois-sciages (pieds cubes)
Bauxite (tonnes)
Manganese (tonnes)
Diamants (carats)
Or (onces de fin)
Pate de cacao (tonnes)
Noix de kola ("hundredweights")
Autres produits

Source: Republique du Ghana, Economic Survey 1962.

TABLEAU A.I1.19

Ghana: Repartition geographique des kbanges
(en pourcentage de Ia valeur totale)

1961 1962
Exportations Importations Exportations Importations

Zone sterling: 32.8 41,0 35,2 38,1

dont Royaume-Uni 28,7 36,3 31.5 33.9
dont pays africains 1,3 0,6 1.0 0,5

Communaute economique
europeenne 31.9 21,7 28,0 23,9

Zone dollar 24,7 11.0 19,6 11,1
Economies planifiees 4,7 5,4 8,9 7,3
Pays africains non membres

de la zone sterling 1,5 6,7 2,5 6,0
Japon 1,4 7.7 2,1 6,5
Autres 2,9 5,1 3.7 6,1
Colis postaux 0,1 1,4 0.0 0,9

100,0 100,0 100.0 100,0

Source: Ghana, Economic Survey 1962.
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144. Nigeria: La valeur des echanges de la Nige
ria en 1962 a ete inferieure de 18.5 millions de li
vres a oelle de l'annee precedente. Avec un total
de 168.6 millions de livres los exportations ont di
minue de 2.8 pour 100 par rapport a 1961; les im
portations, elles. oot diminue d'environ 7 pour 100.
et sont revenues de 220,4 millions de livres en 1961
a 206.8 millions en 1962.

145. Du cOte des exportations. le cacao a conser
ve sa premiere place. suivi de pres par les arachi
des. Dans les deux cas, cependant, l'augmeotation

des recettes n'a pas correspondu a celIe des quan
tites : pour les arachides, I'augmentation du volume
exporte, soit 7 pour 100, n'a guere eu d'effet sur
les recettes et pour lc cacao, les reeettes ont dimi~
nue de 400.000 Iivres malgre une augmentation en
volume de 6 pour 100. Les produits du palmier et
le coton ont rapporte beaueoup mains que l'annee
prccedente, en raison de tres mauvaises recoltes.
C'est la baisse de production sur ces deux articles
qui explique en grande partie la diminution gene
rale de la valeur des exportations. En revanche. Ie

TABLEAU A.I1.20

Nigeria: Principaux prodoits d'exportation

1961 1962

Quantite Valeur Quantite Valeur
en milliers millions % du en milliers millions %du
de tonnes de livres total de tonnes de livres total

Cacao 183.5 33,7 19.5 194.6 33.3 19.8
Arachides 493,9 32,2 18,6 529,5 32,4 19,2

Palmistes 410.6 19.9 11.5 366.6 16.9 10.0
Petrole (et produits

petroliers) U.5 6.7 16,7 9,9

Caoutchouc 55.1 11.0 6.3 59.6 11,3 6,7
Huile de palme 143.7 11,9 6.8 115,3 8.7 5.2
Huile d'arachide 45.2 5.0 2,9 62.9 6.2 3,7
Coton 46,3 11,1 6,4 23.2 5.8 3.5
Bois - grumes 20.3 5.5 3.2 16,2 4,4 2,6

(millions de (millions de
pieds cubes) pieds cubes)

Cuirs et peaux 9.8 4.1 2.4 8,7 3.8 2.3

Source: Nigeria Trade Journal, Vol. II, No.2, 1963.

TABLEAU A.ll.21

Nigeria: Importations par sections

1961 1962

Valeur Valeur
Indi- Section en milliers % en milliers %
calif de livres de livres

O. Produits alimentaires 22.723 10,2 23.493 11.6
1. Boissons et tabac 6.110 2,7 4.769 2.3
2. Matieres brutes 2.454 1,1 2,409 1,2
3. Combustibles mineraux, etc. 13.380 6.0 14.074 6,9
4. Huiles animales et vegetales 63 0,0 84 0,0
5. Produits chimiques 12.597 5,7 12.332 6,1
6. Articles manufactures 87.524 39.4 73.065 36,0
7. Machines 50.387 22,7 48.266 23.8
8. Articles manufactures divers 23.753 10,7 21.653 10,7
9. Transactions non classees 3.334 1,5 2.864 1,4

10. Importations totales 222.325 100.0 203.009 100.0

Source: Nigeria Trade Journal. Vol. II, No.2. avril-juin 1963. p. 78.
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progres le plus sensible - soit une augmentation en
valeur de pres de 32 pour 100 - a ete marque parr
le petrole, qui a pris la quatrieme place sur la liste
des exportations de Ia Nigeria.
146. La diminution des importations a et6 surtout
la consequence des profondes reformes tarifaires de
mars 1962 qui sont intervenues dans un marche plu
tot lethargique et encombre. Cependant, certains ar
tides tels que la biere, Ie ciment. Ies cycles, Ies 00

tonnades et la farine, ont ete affectes egalement par
la concurrence toujours plus grande des produits du
CfU.

147. Toute les categories de produits d'importa
tion n'ont pas ere atteintes uniformement par ce re
cuI. Les achats de produits alimentaires, par exemple,
ont depasse ceux de 1961. la diminution des impor
tations de farine et de morue sechee ayant ete lar
gement compensee par l'augmentation des importa
tions de sucre. Les importations de cotonnades sont

revenues de 26.4 millions de livres en 1961 a 18,6
millions de Iivres en 1962 et ron a releve une di
minution encore plus forte - plus de 50 pour 100
- de la valeur des importations de tissus de rayon
ne. Les importations de vehicules sont, avec les im
portations de textiles, parmi celles qui ont connu
Ies reductions les plus importantes. Les importations
de voitures et fourgonnettes 80m revenues de 8 a
6,3 millions de livres, tandis que celles des cam ions
et chassis sont tombees a 3,2 millions de livres, en
diminution de quelque 54 poll!' 100.

148. La repartition geographique des echanges de
la Nigeria ne s'est guere modi-flee par rapport a l'aa
nee precedence. La part de la zone sterling a con
Imoue a flechir bien que cette zone n'ait pas ere
evincee de la premiere place. La situation des pays
de la Communaute economique europeenne est res
tee remarquablement stable, tandis que les Eta:t.s
Unis et Ie Japon ont perdu un peu de Ltem1lin.

TABLEAU A.II..22

Nigeria: Repartition geographiqoe des echanges en 1961 et 1962

Importations Exportations

1961 1962 1961 1962

en milliers
de livres

en milliers
de livres

en milliers
de livres %

en millicrs
de livres

33,6
1,0

0,3

1.1

0.9

0,4

10,7

5,7

43,5

(53,7)

(97,2)

0.1
2,7

100,0

56.680
1.719

439

1.869

14

1.486

732

18.104

9.562

3

73.409

(90.605)

164.015

120C

4.545

168.680

1,9

0,1

11.0

4.7

33.4
0.3

0.3

0,7

(98.0)

45,5

(52,2)

2,0

100.0

57.937
503

615

1.166

6

3.343

241

19.091

8.818

5

78.942

(91.120)

170.067

55

3.424

173.546

1.2

20,1
1,3

1,2

0,8

0,8

12.0

2,7

7.2

7,0

45,7

(53.1)

100.0

2.4()()c

41.518
2.700

2.653

1.609

1.595

24.853

5.532

14.976

14.567

206.831

94.430

(110.001)

21,4
0.8
1.2

0,5

0,9

13.6
2,6

5.3

5,9

46,5

(52,2)

2.874

47.706
1.670

2.696

1.002

1.940

30.336

5.837

11.894

13.125

222.463

103.383

(116.206)

Total zone sterlinga .

Totai zone non-sterhag .

doDlt : Communaute
economique europeenne" ..

Canada , .

Tchecoslovaquie .

Danemark .

Allemagne orientale .

Japon .

Norvege .

Em"ts~Unis .

Autres pays ..

Avitaillement des navires .

Total des exportations
(non compris les reexporta-
tions) .

Colis postaux ..

Reexportations .
------------------------------

Total import./export .

Source: Nigeria Trade Journal, Vol. II, No.2, Avril-juin 1963, p. 77.
a Y compris: Afrique du Sud, Ghana. Hong-Kong, Inde, Irlande, Islande, Royaume-Uni et d'autres.
b Y compris: Allemagne occidentale, Belgique-Luxembourg. France, Italie et Trieste, Pays-Bas et possessions des Pays-Bas.
c Chiffre en partie estime,
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149. LtUnion douaniere equatoriale: En valeur,
les exportations combinees des quatre pays membres
- Congo (Brazzaville). Gabon, Republique centra
fricaine et Tchad - ont augmente en 1962 d'eovi
ron 13 pour 100 tandis que leurs importations ont
diminue d'environ un pour 100.

150. La Republique du Tchad n'est pour rien dans
l'augmentation generale des exportations; l'augmen
tation des exportations du Congo (Brazzaville), que
les staeistiques nationales chiffrent a77 pour 100. est
due en grande partie a l'essor du commerce de transit
des diamanes, Sans compter les diamants, les expor
tations de ce pays ont d'ailleurs ere tres satisfaisantes
avec une plus-value d'environ 13 pour 100.

151. Comme le montre le tableau A.II.23. 1962
fut une annee de deplacements notables dans la
structure des exportations combinees des quatre pays.
Du cote des diminutions, les changements les plus
importants ont interesse les exportations de coton,
puis celles d'okoume et des autres bois tropicaux.
Du cote des augmentations, se 80M signalees les ex
portations de minerai de fer et de manganese et
celles de petrole brut.

152. Du cOte des importations. le changement le
plus marquant est survenu dans Je secteur des biens
d'equipement dent les importations ont diminue de
1,9 million de francs CFA, alors que Ies importa
tiOO8 de biens de consommation de tomes categories
ont ete plus elevees en 1962 qu'en 1961.

TABLEAU A.n.23

Union douaniere equ8toriale: Principaux produits d'exportatioDS

Quantile Valeur
(milliers de tonnes) (millions de francs CFA et %)

% de la % de la
1961 1962 1961 valeur 1962 valeur

totale totale

Bois • grumes 1.013,4 989.4 10.336 38,0 9.796 31.8

Bois - sciages 17,2 16,9 363 1.3 359 1.2

Centre-plaque 33,S 32,9 1.830 6.7 2.029 6.6

Coton 40.8 29.7 5.751 21.1 4.159 13,5

Petrole 831.2 952,7 2.562 9.4 2.975 9.7

Minerais de manganese

et de fer 5,7 39,2 1.315 4.8 2.713 8.8

Bijouterie

(principalement diamants) 586 2,1 3.999 13,0

Cafe 8.4 9.6 1.134 4.2 1.281 4.1

Cacao 3,9 4,0 407 1,5 323 I,D

Bovins 17.2 18,6 279 1.0 368 1.2

Viaede 3.4 1.7 402 1.5 153 0,5

Palmistes 7.1 8,6 191 0,7 234 0,8

Huile de palme 3,4 3,9 162 0,6 204 0,7

Cuirs et peaux 1.0 0,9 215 0.8 195 0,6

Caoutchouc naturel 0.6 0,9 83 0.3 120 0,4

Arachides (decortiquees) 2,0 1,4 89 0,3 67 0.2

Source: Union douaniere equatoriale. Bulletin de statistiques glnerales.
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153. Pour ce qui est de la repartition geographi
que des echanges de ces quatre pays. la zone franc
a ameliore quelque peu sa part dans les importa
tions mais l'a reduite d'environ 10 pour 100 dans
les exportations. Les exportations vers 1a zone dol
lar ont triple si bien que la part de cette zone est

passe de 2.2 pour 100 en 1961 a 6.1 pour 100 en
1962. Aves 1a zone sterling. les echanges ont ega
lement augrnente, par suite notamment de I'intensi
fication du commerce avec Ie Royaume-Uni, et on
note aussi un accroissement des exportations vers
les pays de la Communaute economique europeenne.
autres que la France.

TABLEAU AJI.24

Union douaniere equaterlalee Importations par utilisation finale

(en millions de francs CFA)

1961 1962

Produits alimentaires

Autres biens de consommation immediate

Biens de consommation durables

Energie

Produits intermediaires

Materiel agriooIe

Materiel industriel

6.837,2

6.481,7

5.395.2

2.708.9

5.883,9

720,8

11.760,7

7.387.3

7.098.6

5.824,1

2.852.5

5.870.6

478,1

9.857,5

Source: Union douaniere equatoriale, Bulletin de statistiques generales.

TABLEAU A.II.25

Union deuaniere equatoriale: Commerce par zones monetaires

Importations
1961 1962

Millions Millions
de francs de francs

CFA % CFA %

Exportations
1961 1962

Millions Millions
de francs de francs

CFA % CFA %

1.064 3,5

7.572 24,6
2.238 7.3

15.767 51.2
1.881 6,1
2.241 7,3

961 3.5

6.013 22,1
1.199 4.4

16.690 61.4
606 2.2

1.710 6,4

2.781 7.0

4.296 10,8
1.116 2.8

26.832 67.6
2.629 6,6
2.067 5,2

7,3

4.768 11,9
936 2,3

2.942

26.291 65.7
3.269 8.1
1.911 4.7

Zone franc
Zone dollar
Zone sterling
Autres pays
OECE

Communaute
economique europ,
(non compris
la France)

Autres zones

Total 40.123 100.0 39.721 100.0 27.179 100.0 30.763 100,0

Source: Banque centrale du Cameroun et de l'Afrique equatoriale, Etudes et statistiques,
Bulletin mensuel, No. 82.

154. Les importations du Gabon ont augmente en
valeur d'environ 9 pour 100 et ses exportations d'un
peu moins, mais l'excedent traditionnel de sa ba-

lance oommerciale s'est encore acoru d'environ 150
millions de francs CFA par rapport a l'annee prece
dente.
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Exportations

Importations

TABLEAU A.II.26.

Gabon: Valeur des exportations et des importations

(en milliards de francs CFA)

1958 1959 1960 1961 1962

8,4 11,1 11.8 13,6 14,5

7.3 6,8 7,8 8.8 9,6

Sources: Bulletin de l'Afrique noire, No. 291. Statistiques de l'Union douaniere equatoriale.

155. Les exportations d'okoume et autres bois tro
picaux ont assez fortement diminue, en valeur, par
rapport a 1961; les exportations de cacao egalement
mais I'augmentation des exportations de petrole, de

14 pour 100 en valeur, et celle, speetaculaire, des
exportations de concentres d'uranium et de manga
nese qui sont apparus pour la premiere fois sur la
liste des exportations, ont compense.

TABLEAU A.II.27

Gabon: Principaux produits d'exportation

(en millions de francs CFA)

1961 1962 Changement en %

Okoume - grumes 6.678 6.096 - 8.7
Autres bois - grumes 970 721 -25,7
Produits de scierie 99 107 + 8,1
Centre-plaque 1.740 1.981 +13.8
Cacao 331 265 -20,0
Petrole 2.209 2.527 +14,4
Uranium et concentres 1.461 2.159 +47,0
Or 98 93 5,2
Minerai de manganese 644

Source: Bulletin du Service national statistique du Gabon.

156. La tendance 'actuelle des operations d'inves
tissement semble indiquer que les produits mineraux
vont jouer un 1"00e croissant dans les exportations
du Gabon en faisant tres probablement reculer quel
que peu les produits traditionnels de la sylviculture.
La production totale des mineraux et produits mi
neraux est passee d'environ 3.7 milliards de francs
CFA en 1961 a environ 5,4 milliards en 1962.
D'apres les previsions officielles, elle monterait a
8.8 milliards en 1963 et ron s'attend a de nouveaux
progres par la suite. On. fonde de grands espoirs sur
la raffinerie de p6trole projetee a Port-Gentil, de
meme que sur la production potentielle et les ex
portations de minerais de manganese et de fer. En
revanche. l'investissement dans le secteur forestier ne
semble pas progresser a un taux satisfaisant, Il est
signale officiellement que les societes etrangeres,
notamment, n'ont pas prete I'atteneion voulue au
remplacement et a l'accroissement de leurs immobi
lisations et que la production en a souffert grave-

ment, La production d'okoume, par exemple. qui.
pendant la periode 1952/1961, avait tendance a aug
Menter a un taux annuel tres eleve, est revenue de
782.000 tonnes en 1961 a 701.000 tonnes en 1962.
Cette regression est exclusivement attribuable a 1a
reduction des coupes dans les perimetres exploitee
par des societes europeennes,
157. Du cote des importations, Ies changements se
sont caracterises principalement par de fortes aug
mentations des importations de ciment, de fer et
d'acier marchands et de produits alimentalres (15
pour 100 en volume dans ce dernier cas). Il y a eu,
par centre, un ralentissement notable des importa
tions de produits petroliers et de biens d'equipement,
particulierement ceux destines a Ia sylviculture.
158. La repartition geographique des echanges ga
bonais est restee semblable a celle de l'annee prece
deDte avec, pourtant, une tendance a renforcer en
core les liens economiques avec la France. L'impor
tance oroissante de la part de la France dans les
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exportations du pays, qui est passee de 51 pour 100
en 1960 a 57 pour 100 en 1961 et 59 pour 100 en
1962, s'explique avant tout par Ie fait que la France.
aotuellement, reste I'acheteur exclusif du petrole et
de l'uranium du Gabon. Les achats de la plupart
des autres partenaires commerciaux, et plus specia
lement de la Republique federale d'Allernagne, 0011:
diminue du fait. principalement, de 1a reduction des
exportations des bois tropicaux, Une evolution dans
Ie meme sens s'est produite dans Ies importations

pour lesquelles la part de Ia France est passee de S9
pour 100 en 1960 a 62 pour 100 en 1962.

159. Les exportations du Congo (Brazzaville) ont
accuse une impressionnante augmentation (environ
77 pour 100 en valeur par rappoet a 1961) et com
me la valeur des importations a diminue simultane
ment d'environ 15 pour 100, le deficit de 1a balance
commerciale du pays s'est trouve substantiellement
reduit. En depit de cette amelioration, les exporta
tions n'ont encore represente qu'a peine un peu plus
de Ia moitie des importations.

TABLEAU A.D.28

Congo (Brazzaville): Valeor des exportations et des importations

(en milliards de francs CFA)

Exportations
Importations

1959

3.5
13.9

1960

4,4
17,3

1961

4,9
19,5

1962

8.7
16,7

Source: Statistiques de I'Union douaniere equatoriale, Bulletin de rAfrique noire, No. 287.

160. Comme on l'a deja explique, la progression
inhabituelle des exportations provient surtout de la
forte expansion du commerce des diamams en tran
sit; cependant, le bois qui reste I'article principal
d'exportation, Ie cafe, les palmistes et les produits
mineraux, non compris Ies diamants, ont fait aussi
de tres satisfaisants progres. Environ la moitie des

exportations congolaises ont ete absorbees par les
pays de la Communaute economique europeenne
autres que la France. la Belgique en tete. Les achats
de Ia France ont represente environ 1.5 milliard de
fr-ancs CFA, Ie reste s'est repaeti entre les Etats
Urns, Israel. Ie Royaume-Uni et des pays africains.

TABLEAU A.ll.29

Congo (Brazzaville): Principaux prodoits exportis

(en millions de francs CFA)

Bananes
Cafe
Cacao
Arachides (non decortiquees)
Arachides (decortiquees)
Palmistes
Huile de palme
Bois
Contre-plaque
Petrole
Diamants

Source: Bulletin statistique du Congo.

1961

10,3
95,4
76,8

104.9
14.4

165.8
162,3

2.874,9
90.2

352,3
78,9

1962

7,7
149A
59,6
40.2

209.8
203,0

3.135.4
47,8

448,5
3.148,8

Mouvementen %

-25,2
+56,6
-35,4
-61,6

+26.5
+25,1

+ 9.1
-47,0
+27,3

161. Du cOte des importations revolution n'a pas
et6 particulierement encourageante car la reduction
generale a principalement touche les biens d'equipe
ment, y compris les camions, le materiel electrique
et industriel. En revanche, des augmentations sen..

sibles ont ete enregistrees dans les importations de
biens de consommation, specialement les spiritueux
dont la part est montee en valeur a environ 6 pour
100 du total.
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162. Les exportations de la Repob6que du Tchad
en 1962 ont ete durement atteintes par ]a baisse bru
tale de la production de coton qui est. de loin. 1'3£['
tide d'exportation le plus Importam de ce pays. La
diminution de presque un tiers de la recolte de 00

ton a fait reculer les exportations totales d'environ

22 pour 100 en valeur par rapport a 1961, tandis
que les importations ont au cours de la meme pe
riode augmente d'environ 16 pour 100. passant de
6.2 milliards de francs CFA en 1961 a 7,2 milliards
en 1962.

TABLEAU A.D.30

Tchad: Valeur des exportatious

(en milliards de francs CFA)

Total
dont coton

1960

3.27
2.04

1961

5,29
4,23

1962

4,08
2.82

Source: Statistiques de l'Union douaniere equatoriale: Bulletin de l'Afrique noire, No. 278.

163. Le6 perspectives pour l'annee 1963 semblent
quelque peu meilleures car la superlicie des cultures
de coton est passee de 288.000 hectares en 1961/
1962 a 338.900 hectares en 1962/1963. On s'attend

egalement a quelques ameliorations dans Ia produc
tion des autres produits agricoles - arachides, oe
reales, riz et gomme arabique.

TABLEAU A.D.31

Tchad: Principau prodoits exportes

(en millions de francs CFA)

1961 1962 Changement en %

Animaux vivants 297.3 398.4 + 34.0
Viande 324.8 187.3 42.3
Poi8lSOD (seche ou fume) 28,9 39.4 + 36.3
Arachides (decortiquees) 10.6 19.6 + 84,9
D3Ittes 3.9 12.3 +215.4
Gomme arabique 20.7 52.0 +151.2
Natron 22.1 35,9 + 62.4
Cuirs et peaux 227.4 199.1 12.4
Coton 4.229.1 2.820.5 33.3

Source: Bulletin du Service statistique du Tchad.

164. L'augmentation des importations a principale
ment poNe sur Ie petrole et I~ produits petroliees,
les bcissons, Ie cimeet et les voitures automobiles.
Comme dans los annees precedentes, la majeure par
tie des importations etaient de provenance francaise
(environ 53 pour 100 du total); la part des autres
pays de la Communaute economique europeenae a

&6 de 10 pour !OO et Ie reste a 6t6 foumi par les
Antilles neerlandaises, Ie Royaume-Uni et un petit
nombre d'autres pays.

165. Les exportations de Ia RepobHque centrafri
caine ont ete en tres legere progression en 1962. tan
dis que les importations ont augmense d'environ 13
pour 100 en valeur.
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TABLEAU A.II.32

Republique centI'Bfricaine:
Valeur des exportations et des importations

(en milliards de francs CFA)

Exportations
Importations

1961

3,39
5,50

1962

3,51
6,22

166. Comme dans Ie cas du Tchad. Ies exporta
tions de coton ont ete nettement inferieures a celles
de 1961 mais ce reeul du coton et d'un oenain nom
bre d'autres articles d'exportation mains importants
a 6t6 surcompense pall" les recettes accrues des ex
portations de cafe, de diamants, de sesame. de caout
chouc et de sciages.

..

Source: Statistiques de l'Union douaniere equatoriale,

TABLEAU A.ll.33

Repobliqoe centrafricaine: Principaus: produits d'exportatiOD

(en millions de francs CFA)

Cafe
Tabac
Arachides (non decortiquees)
Arachides (decortiquees)
Palmistes
Sesame
Bois (grumes)
Bois (sciages)

Caton
Diamants
Caoutchouc

1961

962.2
40,9
30.0
57.2
25,4
21,4

13.3
62,9

1.521,5

367.9
71.6

1962

1.038,9
29.6
28.0
41.1
24.7
40.2
51,8

55.3
1.135,1

715,0
88,6

Changement en %

+ 7.2
-27,6
- 6.6
-28.2
- 2,8

+87.9
+28.9
+12.1
-25,4
+92.1
+23,7

Source: Bulletin du Service de la statistique de la Republique centrairicaine.

167. Les principaux clients de la Republique cen
trafricaine en 1962 om ete les suivants : France
(1.992.8 millions de francs CPA); Etats-Unis (474,6
millions): Royaume-Uni (151.4 millions); Israel
(136,3 millions).

168. Cameroun: D'apres les chiffres relatifs au
seul Cameroun oriental. les exportations O11<t aug
mente d'environ 5 pour tOO en 1962 et les impor
tations enregistrees d'un pen plus. soit environ 6
pour 100.

TABLEAU A.n.34

Cameroun oriental: Valeor des exportations et des importations
(en milliards de francs CFA)

Exportations
Importations

1959

26.8
20.1

1960

23,9
20.8

1961

24,2
23,7

1962

25.5
25,1

Source: Bulletin de l'Afrique noire, No. 281.

169. Les cinq principaux produits d'exportation
(cacao. aluminium. cafe, coton et bois) ayanrt: tous
ameliore leur position, la composition des exporta
tions du Cameroun, n'a pas sensiblemeot vane par

rapport a l'annee precedente, II convient de remar
quer cependant que l'augmentation en valeur, la plus
importante, environ 10 pour 100. conoeme les expor
tations d'aluminium et que la progression des quaere
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autres produits a ete nettement moindre. En 1962, les
parts respeetives des oinq produits preeites dans les
exportations totales ont 6te. en valeur, les suivantes :
cacao 25 pour 100, aluminium 21 pour 100, cafe
20 pour 100, coton 6 pour 100 et bois 5 pour 100.
170. Du cote des importations, des augmentations

sensibles ont ete enregistrees sur les voitures et ve
hieules utilitaires, les tissus et files de coton, les to
Ies. La part des biens de consommatlon, non com
pris les denrees alimentaires, est revenue d'environ
43.5 pour 100 en 1961 a environ 40 pour 100 en
1962.

TABLEAU A.D.35

Cameroun oriental: Repartition des ecbanges par zones monetaires

(en pourcentage de la valeur totale)

Zone franc
Zone dollar
Zone sterling
Autres

Exportations

1961 1962

64,4 67,S
5,6 6.3
2.9 2.7

27,1 23,5

Importations

1961 1962

68.8 67,2
8,4 9,5
4,6 4,3

18,2 19,0

100,0 100,0 100,0 100.0

171. La repartition geographique des echanges du
Cameroun oriental a ete pour ainsi dire la meme
qu'en 1961 avec. POUlr seul changement digne d'etre
meationne, l'augmentation de la part de la France
dans les exportations et le reeul correspondant des
"autres" zones monetaires.

172. Ethiopie: D'apres l'Administration imperiale
des douanes, les exportations ethiopiennes en 1962
se sont chiffrees a 196.2 millions de dollars ethiopiens
et les reexportations a 3.4 millions, en accroissement
d'environ 5 pour 100 par rapport a 1961. Les progres
sont dus surtout a nne augmentation des exporta
tions de cafe. Quant aux importations, apres avoir
atteint un sommet en 1961, elles om accuse nne 16·
gere diminution.

TABLEAU A.II.36

Ethiopie: Valenr des exportations et des importations
(Exercice clos Ie 9 decembre)

(en millions de dollars ethiopiens)

Exportationse Importations

1951 116.771 101,312

1955 162,225 160J92
1960 182,245 207.673
1961 188,623 224,110

1962 199,556 222,939

Source: Statistiques du commerce exterieur de l'Adminis
tration ethiopienne des douanes.

a Y compris les reexportations.

173. Le cafe est reste en tete des exportations agri
coles de l'Ethiopie mais sa part, en valeur, dans Ie
total des exportations est revenue de 62.4 pour 100
en 1958 a environ 53,7 en 1962. Les autres princi
paux produits exportes en 1962 ont et6 notamment
les cuirs et peaux (11,8 pour 100). les cereales et
legumineuses (8.4 pour 100), les oleagineux (10 pour
100), les khat (5 pour 100), les fruits et legumes (2
pour 100). Parmi les principaux articles d'exporta
tion en progres etI1J 1962, on pent mentionner, outre
Ie cafe, les tourteaux d'oleagineux, Ies oleagineux, Ies
peaux de chevre, les fruits et legumes. Les venres
d'autres produits ont diminue Iegerement.

174. L'augmentation en valeur des exportations en
1962 provient de l'accroissemem des quantites ex
portees et nullement d'un relevement des valeurs uni
taires. La baisse de la valeur unitaire a 616 sensible
pour Ies cuirs et peaux et pour les oleagineux, Les
valeurs unitaires des autres produits sont restees 813

tionnaires ou ont accuse une legere baisse. Cette si
tuation reflete le flechissement des COUJrS mondiaux
des products primaires exportes par I'Ethiopie, Ainsi,
Ie prix du cafe Jimma a New York a fluctue entre
32.6 et 30,8 cents des Etats-Unis par livre poids en
1962. ce qui donne une moyenne annuelle de 31,8
cents, centre 33,7 en 1961.

175. C'est encore avec les Etats-Unis et l'Europe que
l'Ethiopie a Ie plus commerce en 1962. Les Etats-Unis
ont absorbe 39.1 pour 100 en valeur des exportations
ethiopiennes, la Communaute econornique europeen
ne 21 pour 100 et l'ABLE 9 pour 100. Les exporta
tions vers los autres pays d'Afrique (non compris
le commerce d'entrepot par Djibouti) se soot elevees
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a 3,5 pour 100 du total. Les exportations vers la
France, les Pays.Bas , Aden, la Yougoslavie, la Gre
ce, les Etats-Unis et la Republique federale d'Alle
magne ont sensiblement augmente par rapport a
l'annee precedente. Us exportations vers l'Italie et
le Royaume-Uni ont legerement diminue,

176. Les cotonnades et articles en ooton dominent
dans les exportations de I'Ethiopie, avec une nette
diminution des produits finis au profit des produits
demi-finis. Les autres importation-s ont ete relies
d'un pays en voie de developpement, les premieres
places 6tant occupees par les machines, en recul par
rapport a 1961. les automobiles et pieces detachees,
Ie materiel electrique, les metaux et produits fabn
ques en metal et Ies produits petroliers. De 1961 a
1962 les importations de sacs et sachets d'emballage
ont plus que double; it en a 6te de meme pour les
lainages, Les importations de sucre, de fruits, de
denrees alimentaires et de produits a base de tabac
ant accuse une legere augmentation, mais celles de
viI1JS, de spiritueux et de biere ont 6t6 en nette re
gression par rapport a 1961, re qui est peut-etre le
signe d'un progres vers I'autosuffisanee de l'Ethiopie
en ce qui concerne ces produits,
177. Kenya: La balance commerciale dont Ie defi
cit, en accroissement d'environ 30 pour 100, etait
passe de 23.1 millions de Iivres sterling en 1959 a
29,9 millions de livres en 1960, avait commence en
1961 a s'ameliorer de 9 pour 100, et Ie deficit 6tai.t
revenu a 27.2 millions; elle s'est encore amelioree de
8 pour 100 en, 1962, reduisant le deficit a 25 mil
lions. Mais les depenses d'importation sont restees
elevees, passant de 68,9 millions en 1961 a 69,5 mil
lions de livres en 19625, en accroissement de un pour
100. L'accroissemem des exportations. en valeur, a
et6 encore plus foot. et c'est a lui surtout qu'est due
I'amelioration de la balance des transactions visibles,
En 1962. Ies exportations de produits d'onigine, en
valeur, ont augmente de 7 poUI' 100 par ['apport aux
deux aoo6es precooentes; les ,reexportations, qui
avaient amorce nne reprise en 1961. ont enoore aug·
mente de 3 powr 100 en 1962. Les transactions vi·
sibles avec l'Ouganda et Ie Tanganyika, qui consti
tuent Ie seoteur Ie plus dynamique du commerce exre
rieur du Kenya, ont aussi ele favorables a celui...ci;
l'exc&ient du Kenya dans res echanges est passe de 9
millions de livres en 1961 a 9,9 million& en 1962 en
accroissement de 10 pour 10()6.
178. Bien que l'augmentation en valeur des expor
tations s'explique par relle des quantites exportees,
les cou:rs des principaux produits agricoles 80M res·
res stables et certains meme, comme celui du sisal.
ont contnibue it ameliorer la valeur- des exportations.
La valeur unitaire moyenne des exportations n'en a
pas moins baisse par rapport a 1961; mais grace a
une baisse relative plus forte du prix moyen des im
portatiOIlB, les termes de )'echange du pays se soot

5 Economic Survey 1963, p. 9.
6 Le commerce entre les trois territoires, qui semble avoir

tant d'importance pour Ie Kenya, u'est guere mis en evi
dence dans les Economic surveys de 1962 et 1963.

ameliores nettement, d'environ 4 pour l()()7. Toute
fois, si l'on considere la baisse generate des roms
des produits primaires, cette reprise semble plutot
passagere. II importe plus que [amais de developper
les exportations pour couvrir 1e8 charges des impor
tations, qui paraissent devoir s'accroitre.
179. En 1962, 69 pour 100 des importations totales
etaien; constituees par des produits manufactures.
Certaines importations ont dimioue, mais les autres
ont augmente, aussi bien dans la categorie des biens
d'mvesussement que dans celle des biens de con
sommation. La progression doit etre attribuee plutot
au mouvement des stocks des negociants qu'a une
reelle orientation en augmentation des importations
des articles en question.

180. Les importations de machines industrielles et
commerciales (non compris les machines electriques)
sent revenues de 5,5 a 5,2 millions de Iivres, ce qui
represente une diminution de 6 pour 100. Les im
portations de machines et de materiel agricoles sont
revenues de 298.000 a 247.000 livres (17 pour 100
de diminution), et oelles d'engrais ont encore deem
de 100.000 livres, Celles de vehicules oommerciaux
sont restees presque inchangees, En revanche, les
importations de tracteurs sont remontees de 351.000
a 394.000 Iivres (12 pour 100 d'augmentation), et
relies de fonte et d'acier OM augmente de 25 pour
100. Dans I'ensemble, les importations de biens
d'equipement et de produits intermediaires ont done
substantiellement diminue,
181. Les importations de biens de consommation
durables ont eu de plus en plus tendance a s'acce
lerer et elles ont probablement 6te la seule cause
de la hausse de un pour 100 de la valeur totale des
importations. Les importations de voitures sam re
montees d'environ 50 pour 100, passant ainsi de 2
a 3 millions de livres. On a aussi enregi~tre un ac
croissement des importaJtions de textiles, de produiltS
medicaux et phannaceurtiques, de recepteurs de ra·
dio, de combin,6g ·mdiophono et de bicyclettes. Par
contre, on a note une '1'egression des importations de
vetements et de chaussm-os.
182. Ce que ron pent retenir des importations de
produits manufactures, c'est que la reduction des im
portations de biens d'equipement et de produil!s in
termediaires, ootamment de materiel et d'outillage
agricoles, indique un ralentissementt. manifeste de l'in
vestissement depuis 1960. En fait, l'augmentaltion des
importations semble avoir surtoUlt porte sur Ies achatB
de biens de consommation.

183. En valem, les exportatioIlB de viande et de
prepara1;ions a base de viande ont triple. PaSSant de
310.000 livres en 1961 a 927.000 Iivres en 1962. Les
exportations de the se sont accrues en volume et
aussi en valeur (d'un million de Iivres. soit de 30
poUT 100). En quantii1e, celles de sisal ont diminut.
roais la fermete des prix leur a permis d'augmenter,
en valeuT'. de 130.000 livres. Les exportatioIl5 de

7 East African Statistical Department, Economic and
Statistical Review, juin 1963.
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cafe ont diminue en volume et en valeur, a cause
de la mise en application de l' Accord ,in'1:ernartioool
sur Ie cafe qui a reduit la part du Kenya a 300.000
tonnes seulement. On a aussi constate un ralentisse
ment des exportations d'arachides, de graines de
tournesol et de coton, Les exportations de sodium
ont diminue en volume et, en valeur, de 22 pour 100.
Mais les exportations de ciment ont atteint le chiffre
record de 740.000 Iivres.
184. Les reexportations ont tres peu change en
1962. l'avitaillemeet des navires et aeronefs consti
tuant 30 pour 100 du total. c'est-a-dire la meme pro
portion que l'annee precedente.

185. 11 y a eu tres peu de changements dam la re
partition des fournisseurs et des clients du Kenya.
Le principal fournisseur, le Royaume-Uni, a reduic
sa part de 3 pour 100: 23.3 millions de livres en
1962 centre 24,1 millions en 1961. La part du Japon
dans Ies importations est remontee de 10 pour 100.
passant de 4.8 millions de livres en 1961 a 5.4 mil
lions en 1962. Les pays du Marche comrnun euro
peen ont aussi augmente leurs exportations vers Ie
Kenya de 1,5 million en 1962. Les importations en
provenance de rAustralie- egalement en progres, OM
depasse un minion de livres. En revanche, les im
portations en provenance de I'Afrique du Sud et des
Rhodesies et du Nyassaland ont diminue,

186. Du cOte des exportations. les aehats du Ro
yaume-Uni sam eemontes de pres de 20 pour 100,
de 8,5 minions de livres en 1961 a 10 millions en
1962. Mais les exportations vers les Etats-Unis ont
accuse me diminrution sensible de 1,2 million de
livre'S, due surtout a une reduction des achats arne
ricains de cafe. La Republique federale d' Allema
gne a oompense ce manque a gagner en achetant
pour 1,4 million de livres de cafe de plus qu'en
1961; elle est restee au deuxieme rang des clients
du Kenya avec 7,5 millions de livres. De tous Ies
pays du Marche commun europeen, la Belgique est
seule a avoir reduit ses impootations en provenance
du Kenya.

187. Avec ses nouveaux clients, presents depuis
quelqu~ a.nnees sUt" les limes,asavoir les pays dtAfri
que et du Moyen-Orient, Ie Kenya a oonti,nui a de
velopper 'assez rapidemeIlJt ses echanges8•

188. Ouganda: La balance des transactions visibles
avec les pays auttes que ceux de I'Afrique orientale
a fait apparnHce un important soIde orediteur qui a
me de 14,5 millions de livres en 1962, en leger r-ecul
sur celui de 1961 (14,7 millions). Mais avec ]'Afri
que orientale, la balance commerciale a encore ac
centue son desequilibre de 1961 a 1962. son deficit
passant de 550.000 a 600.000 liwes. L'excedent glo
bal a done et6 de 13 millions de livres en 1962, soit
un peu moins qu'en 1961 (14,1 millions).

189. L'ecart entre les deux courants d'6changes avec
les pays auttes que ceux de l'Afrique orienltale. seule
cause de rimportant exoedent commercial de 1'Ou-

8 Voir Economic survey, 1962. p. 11; et 1963. p. 12.

ganda, est reste le meme, Les exportations vers Ie
Teste du monde sont en effet revenues de 39.2 mil
lions de livres en 1961 a 37.6 millions en 1962, ce
qui represente une reduction de 4 pour 100. rna-is
les importations ont ete tTes largement moindres
avec 26,2 millions de Iivres en 1962. en leger recul
par rapport a 1961 (26.5 millions).

190. L'examen des importations consommees dans
le pays? revele que seules celles de quelques rares
articles om augmente en valeur. Parmi les impor
tations de bien-s de consommation durables, celles
d'automobiles out ete les seules a augmenter en va
leur en 1962 (42 pour 100). Panni les produits de
oonsommation non durables, les produits alimen
taires, Ies importations d'huiles et graissesanimales
et vegetales ont augmente en valeur de 28.6 pour
100 et 29.8 pour 100 respectivement. Enfin, le poste
transactions et produits divers a progresse de 9 pour
100 en valeur. II y a eu diminution en valeur sur
toutes Ies autres importations et principalement sue
celles de biens d'equipement, de produits ineerme
diaires et de certains autres biens de consommation
durables. Les importations de metaux communs ont
diminue en valeur de 4.9 pour 100 en 1962. celles
de materiel de transport de 6.2 pour 100. celles de
machines autres qu'electriques de 15,4 pour 100,
oelles de machines et appareils electriques de 4.6
pour 100. celles de pneus et chambres a air de 20,7
pour 100; panni les importations d'autres biens de
consommation, celles de produits manufactures ont
diminue de 17.3 pour 100 et celles de vetements de
14.4 pour 100.

191. Dans l'ensemble, les importations consommees
sur place ont diminue en valeur de 5,6 pour 100.
En l'absence d'UD indice global des prix Ii I'impor
tation pour 1962, IiI est difficile de dire s'il y a eu
reellement diminution des quantites importees, Mais,
du fait que I'indice global des prix a l'importation
du Kenya, qui importe, pour ainsi dire. les memes
produits que l'Ouganda, a Iui-meme baisse, it sem
blerait que Ie recul De soit pas aussi prononce en
prix constants qu'en prix courants. En revanche. Ie
ralentissement tres sensible des importations de biens
d'invesrtissement et de produits intennooiai1'es indique
une reduction des investissements par ,rapport a 1961.

192. C'est l'Afrique orientale et surtout Ie Kenya
qui foumissent a rOuganda Ie ~este de ses importa
tions. CeDes en provenance du Kenya se oomposenrt
surtout de produHs de oonsommation manufactures
et de produits alimentaires transformes tels que
semoule et fa,rine de blew savons. v!temeIllts. lait et
creme. cigarettes. chaussures. insecticides. toles for
tes et minces, produi;ts en papiert cereales (non
monlues), beune, sacs de sisal. Les limportations de

9 Les importations consommees dans Ie pays ne com
prennent pas les importations en provenance de I'Afrique
orientale mais tiennent compte des transferts d'un terri
toire a. l'autre des marchandises initialement importees
d'ailleurs que de l'Afrique orientale, et des reexportations
de produit~ imoortes d'abord en Afrique orientale.
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ces articles ont toutes augmente en valeur, de sorte
qu'au total Ia plus-value a et6 de 3 pour 100 (7:2.
millions de Iivres en 1962 contre 7 millions de livres
en 1961). Les importaeions en provenance du Tanga
nyika om COIllS1Sti a pen pres dans les memes arti
cles mais elles ont diminue en valeur d'environ 2
pour 100, etant revenues de 1.704 millions de livres
00 1961 a 1.669 millions 00 1962.

193. La composition des exportations vers les pays
autres que ceux de I'Afrique orientale revele la pre
dominance continue des exportations traditionnelles
de coton et de cafe. Si les ventes de coton sont re
venues de 16,7 millions de Iivres en 1961 a 8,3 mil
lions en 1962, c'est-a-dire ont diminue de moitie, la
diminution globale, en valeur, des exportations en
resultant n'aurait pu etre compensee sans accelera
tion tout aussi significative - 44,3 pour 100 - de
la valeur des exportations de cafe qui sont remon
tees de 14 millions en 1961 a 20.2 millions en 1962.
L'autre poste important des exportations est Ie cui
vre, dont la valeur a augmente de 20 pour 100.
passant de 3 millions de livres en 1961 a 3,6 millions
en 1962. Les autres articles sont peu nombreux: ce
SOM: aliments du betail (diminudon en valeur de
35,7 pour 100); the (augmentation de 33,3 pour 100);
cuirs et peaux (acoroissement de 50 pour 100); arachi
des (diminution de 40 pour 100); poisson (dirninu
tion de 50 pour 100); bois d'oeuvre et d'industrie (di
minution de 50 pour 100). La diminution globale des
exportations de produits d'origine a done et6 de 4.1
pour 100.

194. Le reste des exportations de I'Ouganda prend
la direction du Kenya, qui en absorbe 80 pour 100
et du Tanganyika, qui prend le solde, Le Kenya
achete surtout, dans l'ordre : du sucre, des tissus de
coton, des huiles vegetales et de l'electricite; vien
nent ensuite les cigarettes, le tabac brut, les viandes,
et les huiles et graisses hydrogenees. Comme prece
demment, res exportations ont augmente globale
ment, en valeur. de 6 pour 100. passant de 5,1 mil
lions de livres en 1961 a 5,4 millions en 1962. La
Iiste des exportations vers Ie Tanganyika est plus
courte : tissus de ooton, ciga,rettes, huil~ vegetales,
cereales non mouIues; leur valeur qui est moindre,
1.7 mUlion de liwe5. n'a pas vane de 1961 a 1962.

195. L'examoo des echanges de rOuganda en 1962
avec les pays autres que ceux de l'Af,rique orientalt
monoke que les exportations vers Ie Commonwealtn.
la Communaute eoonomique europeenne et l'AEL~
on.: dim-inue ou n'ont guere varie et qu'il en est aIle
au1rement des exportatiolliS vers d'autres destinations.
Seul des pays du Commonwealth, Ie Royaume·Uni
a accru sa part. d'enviJron 15 pour 100. ce qui n'a
pas suffi a compe:nser une regression generale de 9
pour 100 pour l'ensemble du Commonwealth. L'Inde
a ere Ie principal responsable de oot etat de choses,
en reduisant de deux millions de livres ses importa
Ltions de coton ougandais ce qui a diminue de 30
pom lOOses importations totales en provenance de
l'Ouganda. La regression des exportations vers les
pays de Ia Commooaute economique europ6enn.e les

a affectes tous, et elle a ere la plus forte (48 pour
100). La principale raison en a ete Ie raleneissement
des ventes de coton a I'Allemagne occidentale. Les
exportations vers I'AELE, Royaume-Uni mis it part.
n'ont guere change. Parmi les pays non membres
d'une union economique, les Etats-Unis, en acerois
sant leurs achats de cafe it l'Ouganda, ont presque
double leur part qui est passee de 5.7 a 10 millions
de livres de 1961 a 1962. Vient ensuite I'Espagne.
dont les achats a I'Ouganda ont decuple (2.9 mil
lions de Iivres en 1962 centre 0,3 million en 1961)
par suite de I'accroissement de ses importations de
cuivre. oene situation peut n'etre que temporaire et
revolution pourrait etre la meme qu'avec Ia Chine
continentale dont Ie commerce avec I'Ougaada etait
inexistant en 1960, qui a ensuite achete pour 3.3 mil
lions de livres de coton en 1961, puis rien en 1962.
Les exportations vers Ie reste du monde, notarnment
le Japon, la Roumanie, Ie Soudan, I'Afrique du Sud,
Israel, I'Argentioe et Ie Congo (Lecpoldvillc), n'ont
guere varie, Au 'total, les exportations vers les pays
non membres d'un groupement economique ont aug
mente de 30 pour 100.

196. La repartition geographique des importations
directes montre que la diminution a affecte aussi
bien les pays membres de groupements cconomiques
que les autres'P. Les importations en provenance du
Commonwealth ont diminue d'environ 10 pour 100,
celles venues de la Cornmunaute economique euro
peenne et de l'AELE n'ont guere varie et celles en
provenance des pays non groupes ont diminue de
5 pour 100.

197. Tanganyika: L'excedent de sa balance corn
merciale avec les pays exterieurs a I'Afrique orien
tale. oorrigee des livraisons gratuites de denrees de
secours, a augmente d'environ 30 pour 100, passant
de 11,6 millions de Iivres en 1961 a 14.9 millions
en 1962. En tenant compte du deficit traditionnel
dans les echanges entre Ies trois territoires, l'exce
dent global se chiffre a 5.6 millions de Iivres en
1962, centre 3,2 millions en 1961. de sorte que rae
croissement est d'un peu plus de 40 pour 100. La
raison, en a cte l'acceleration des exportations de
produ~ts d'oogine qui sont ,remontees de 48.7 mil·
lions en 1961 a 51,2 millions en 1962 (5,1 pour 100),
aIOl's que Ies importations nettes, y compris les J,i
vraisons de secours, n'ont augmente que de 0,3 pour
lOO. passanJ1: de 39,7 millions en 1961 a 39,8 mil
HOlliS en 1962.

198. Du cOte des exportations. les ventes de Ia pIu
part des articles ~mportan.t,s ODit augmente oomme
su~t: sisal, 12 pour 100, de 14 millions de liv,res en
1961 a 15.7 millions en 1962; ooton brut. 8,8 pour
100, de 6,8 a 7,4 millions; noix d'aeajou. 29,4 pourr

10 Par importations directes on entend les marchandises
expediees directement en Ouganda d'un pays exterieur a
l'Afrique orientale. Seules ces importations peuvent etre
c1assees d'apres l'origine. Elles sont generalement tres fai
bles et sont renforcees par les echanges entre les trois
territoires.
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100, de 1.8 a 2,3 millions; viandes et preparations
a base de viande, 12,9 pour 100. de 2 a 2,3 mil
lions; the, 20 pour 100, de 1,3 a 1.6 million. Mais
les exportations de cafe ont diminue en valeur de
6,7 millions en 1961 a 6,6 millions en 1962. a cause
d'une diminution de 6,9 pour 100 de la valeur um
taire du cafe. Il en a et6 de meme des diamants, des
cuirs et peaux, du bois et de divers oleagineu x. Les
exportations d'extrait de pyrethre, presentes pour la
premiere fois sur la liste, ont represente, en valeur,
0,3 million de livres,

199. Du cote des oimpoI1tations, les produits alimen
taires, 108 boissons et tabacs ont accuse une diminu
tion en 1962. Si ron exclut Ies denrees fournies a
titre de secours, les importations de produits ali
mentaires ont diminue de 0.2 million a Ia suite d'une
reduction des achats de sucre raffine. Les importa
tions de boissons et tabacs sont revenues de 0,29
million de livres en 1961 a 0,25 million en 1962 (di
minution de 14 pour 100). Les importations de mate
manx bruts ont augmente de plus de moitie, passaat
de 0,14 million en 1961 a 0,31 million en 1962, et
oelles de combustibles mineraux de 8 pour 100, pas
sant de 3,6 a 3.9 millions. Les importations d'huiles
hydrogenees ont augmente de 14 pour 100, passant
de 0,18 a 0,21 minion, et oelles des autres huiles ve
getales de 18 pour 100 (0,26 contre 0,22 million). Les
importations de produits chimiques ne se SOJlJt ac
crues que de 0.6 pour 100, remontant de 2,38 a 2.40
millions.
200. Les importations de produits manufactures
classes d'apres la matiere ont diminue de 4 pour 100,
revenant de 14,9 a 14,3 millions. Cette <regression a
interesse les achats d'articles tels que oiment, tuyaux
en. amiante. materiaux de construction. verre a glace
et a vitre, toles et toles ondulees, En revanche, les
importations du groupe des textiles ont augmeate de
8 pour 100.

201. Les importations de machines industrielles et
commereiales ont represente 3,2 millions de Iivres,
en valeur, en regression de 23 pour 100 pM'rapport
a l'annee precedente qui avait vu des importa-tioIl5
anormalement fortes de machines destin.ees a une
nouvelle iTaUinerie de suare. II y a eu aUiSS'i une di
minution ~ importations de :tracteurs et de machi
nes pol][' les and1lJSlliries du sisal et du the. Ces varia
tiOlllS dan~ les importa,tiOlIlS de matieres premieres et
de machines mon.tJrent que les investissemen1t5 se son·t
assez sen&iblement ralentis.

202. Le Royaume-Uni est TeSte Ie principal clienrt:
du Tanganyika, avec une part qui est pass6e de 35.7
pGm 100 en 1961 a 35,9 pour 100 en 1962. Le reste
du Commonwealth a ahsorb6 23 pour 100 des ex
portations du Tanganyika. Les autres clients om 6te,
dan~ l'ordre, l' Allemagne occidentale dont 1a part
est passee de 8 pour 100 en 1961 a 8,4 pour 100 en
1962, les Eta.ts-Unis, dont la part a diminue, puis
HongaKong (7,3 pour 100), rInde (7 poUil" 100) et
les Pays-Bas (5,8 pour 100). Avec Ie ooste de )'Am
que orientale, les exportations vers Ie Kenya ont
augmente de 6 pour 100, et les exportations vers

I'Ouganda, qui representent un einquieme des ex
portations vers Ie Kenya. ont augmente de 12 pour
100.

203. Du cote des importations, c'est encore Ie Ro
yaume-Uni qui a occupe la premiere place mais 80S

ventes sont revenues de 37,2 pour 100 en 1961 a 34,4
pour 100 en 1962. Les autres foumisseors out ete Ie
Japon (13 pour 100), l'Inde (7 pour 100). rIrak (7
pour 100), les Etats-Unis (7 pour 100), I'Allemagne
occidentale (5 pour 100), et las Pays-Bas (4 pour
100). Us pays du Commonwealth autres que Ie Ro
yaume-Uni ont fourni au Tanganyika 15 pour 100
de ses importations, et les pays africains (non com
pris l'Afrique du Sud). lui en ont fourni, en 1962,
15 pour 100, part moindre qu'en 1961.

204. Avec le reste de l'Afrique orientale. les lim
portations en provenance du Kenya qui s'elevaient
a environ 8,9 millions de livres en 1961, sont passees
a 10 millions, en augmentation de 12.5 pour 100.
Mais les importations en provenance de l'Ouganda
qui, res demieres annees represeetaient environ un
cinquieme de celles en provenance du Kenya, ont
diminue d'environ 3 pour 100 en 1962.

205. Federation de Rhodesie et du Nyassaland: Le
solde crediteur de la balance des transactions com
merciales visibles a atteint en 1962 le chiffre record
de 76.6 minions de livres, centre 62.8 millions en
1961. ce qui represenee un acoroissement de 22 pour
100. Alors que les importaeions ont dimirnue de 8
pour 100 par rapport au chiffre precedent qua etaj·t
de 155 millions de livres, 108 exportations ont aug
mente (suivant une tendance amorcee en 1958), de
un pour 100, passant de 206 millions de livres en
1961 a 209.5 millions en 1962. Malgre une augmen
tation du solde debiteur de la balance des invisibles
de 69.6 millions en 1961 a 76,4 millions en 1962.
pour la premiere fois dans I'histoire de la Federa
tion, il s'est forme un excedent de 0,2 million de
livres sur La balance des paiements courants.

206. Les termes de I'ech~nge oot continue a se <lea
grader: poUll" la base 100 en 1954, ils 6taient de
124,3 en 1962 oont:re 122,1 en· 1961. La valeur uni
taire des importations n'a guere change de 1961 a
1962 (111.6 et 111.4 Ifespect,ivement); leur volume
est :revenu de 110,5 en 1961 a 102,1 en 1962; Ia va
leuT unitaire des exportations est revenue de 91,4 en
1961 a 89,6 en 1962. MMS leu,r volume est remont6
de 151.5 a 156.3. Les produirtls Ifesponsables de cette
degradation des tormes de l'echange ant 6te les m'i
neraux (a une importanre exception pres, celle du
cuiv,re), les demees alimentaires et Ie tabac. Par con
tire, la valeur moyenne des exportations de produits
manufactures seoon<bilfes a e"te plus 61evee qu'oo
1961.

207. En ce qui ooncerne les importalions. on a con
state une diminution de 8 pour 100 de la valeur des
biens de production, doIllt Ja part est prooominanrte
avec environ 65 pour 100 des importations rotales en
moyenne. Les biens de consommaltion, qui entren,t
pour 30 pour 100 dans les importatiOIlLS, ont aussi

- 37-



diminue en valeur (9.4 pour 100). La diminution
la plus forte a iIIltteress6 une gamme etendue de biens
d'equipement et les biens de consommation durables
en general. mais particulierement l'equipement me
nager et les automobiles. Panni Ies biens non dura
bles importee, eeux destines a la production de den
rees alimentaires ont Ie plus diminue a cause sur
tout d'une reduction des importations de ble et de
sucre brut. Les importations de combustibles et car
burants et de lubrifiaots OM ere les seules a mar
quer une augmentation appreciable en volume et
en valeur.

208. La diminution des importations de biens de
production a eM la consequence d'un raleneissement
de la formation, totale de capital fixe et du mou
vement des stocks globaux. Bien qu'il y ait eu aussi
une forte reduction des importations de biens de
consommation, la consommation privee s'est accrue
d'environ 2,5 pour 100 a la suite d'une augmentation
des depenses des consommateurs en produas et ser
vices du CTU.

209. Le cuivre est reste le principal produit d'ex
portation, entrant pour 51 pour 100 dans la valeur
exportee totale, Le prix moyen a la tonne du cuivre
raffi'ne exporte est monte de trois livres par rapport

a 1961. Par centre, les exportations totales de mi
neraux et de meraux ont diminue en valeur pour la
troisieme anaee consecutive. malgre une augmenta
tion du volume des exportations d'amiante, de co
balt. de plomb, de zinc et de fonte. Toutefois, la
diminution des recettes de I'exportation des produits
des industries extractives a ete Iargement compensee
par une augmentation de Ia valeur totale des pro
duits agricoles et des produits manufactures expor
test qui fut de 1.2 million et 1,4 million de livres
respeotivement, L'augmentation des exportations a
gricoles s'est faite malgre nne diminution d'un mil
lion de Iivres de recettes des ventes du tabac, deuxie
me article d'exportation en valeur. Les plus fortes
plus-values sur les exportations agricoles ont 6t6 eel
les du mais, des arachides et des conserves de viande:
pour les exportations de produits manufactures, Ies
augmentations de valeur ont ete plus uniformement
reparties. Les exportations nettes d'or ont fl6chi par
rapport au niveau exceptionnel atteint en 1961.

210.. Le commerce exterieur de la Federation s'est
encore fait surtout avec les pays cccidentaux, et les
echanges avec Ies autres partenaires ont ete. d'uae
maniere generale, soumis a des controles et a un
regime de licences.

TABLEAU A.II.37

Fed&ation de Rhodesie et du Nyassaland:

PriDeipales exportations de prodnits do CIU

(en milliers de livres)

1961
Valeur %

1962
Valeur %

Meraux, mineraux et fibres miner-ales
doot:

Cuivre .
Produits agricoles (y compris les con

serves et autres preparations a base
de viande) .

dont :
Tabac .

Produits manufactures et autres .
doot :

Vetements .
Cigarettes .
Recepteurs et pieces detachees de

radio .
Chaussures .

132.391 66.1

112.619 56.2

57.284 28.7

41.968 20,8
10.552 5.2

1.333
550

439
412

131.674 65,0

111.689 55.1

58,531 28,0

40.961 20,2
12.403 7.0

2.417
709

727
350

Source: Federation de Rhodesie et du Nyassaland, Economic Report 1963.

211. L'Angleterre a encore ete Ie principal client
mais les ventes de 1a Federation au Royaume-Uni
om diminue de 10 pour 100. revenant de 96.2 mil
lions de livres en 1961 a 87,1 millions en 1962. en

raison d'une diminution des livraisons de cuivre, de
tabac et de the. Le Royaume-Uni est aUS8i reste Ie
principal fournisseur de la Federation. en maintenant
virtuellement sa part a 33 pour 100; l'Afrique du
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Sud est venue en deuxieme position et a foumi a
la Federation 30 pour 100 de ses importations to-
tales. Avec Ies pays de I'AELE autres que le Ro
yaume-Unli, une legere diminution des importations
et des exportations a Iaisse Ie solde crediteur pour
ainsi dire au meme niveau qu'en 1961. Une reduc
tion des exportations Vel'S Ie Portugal, la Suisse et
la Norvege a ete compensee par une reprise des
ventes it I'Autriehe et 00. accroissement des exporta
tions vers Ia Suede et Ie Danemark. L'augmentation
des exportations Vel'S les pays de la Communaute
economique europeenne a Cte la principale compen
sation it la diminution des exportations vers Ie Ro
yaume-Uni, La balance des transactions visibles a
ete presque aussi elevee avec res pays qu'avec Ie
Royaume-Uni. L'Italie a ete le principal de res mar
ches, comptant pour plus de moone dans l'augmen
tation des ventes aux: pays de 1a Communaute, Les
autres ont accuse des augmematioas moderees, it
l'exception de l'Allemagne occidentale done lei
achats oot diminue d'environ 5 pour 100. L'aug
mentation des exportations vers 108 pays de la Com
munaute a et6 due a I'accroissement des ventes de
cuiwe (sauf a l'Allemagne occidentale) et de tabac.
On a egalement constate une reduction du deficit
de 1a balance eommerciale avec la zone dollar en
raison surtout d'une augmentation des ventes de
cuivre aux Etats-Unis qui ont presque a1JteiJnt leur
niveau d'avaat 1961. Entin. pour Ies pays lies a la
Federation par des accords commerciaux speeiaux.
iI n'y a eu de modifications sensibles qu'avec Ie
Japon : augmentation des quantites de cuivre, d'a
miante, et de cuirs et peaux admises au Japon en
echange d'une augmentation des importations fede
rales de biens d'equipement industriel et de biens
de consomrnation japonais, en particulier de coton
nades bon marche,

212. Angola: D'apres des sources non-officielles,
Ies exportations de l'Angola se sont accrues en 1962
de 10 pour 100. avec 4.264 millions d'escudos an
golais, et Ies importations de 19 pour 100, avec
3.898 millions. malgre une diminution de 24 pour
100 en volume.

213. L'augmentation des exportations a ete surtout
Ie fait de l'accroissement des quantites, mais aussi,
dans une certaine m~ure, celui de Ia hausse des
COUf['S mondiaux de certaJins produits tropicaux. ~
exportations de cafe et de sisal ont augmente de 33
et 30 pour' 100 respectivement mais les exportations
de diamants ont d[minue de 16 pour 100 par rapport
a 1961. Trois produi,ts (cafe, diamants et sisal) oonrf:
entres pour plus de 70 pour 100 dans les exporta
.tIions .totales (43,7 poUlI" 100 pour Ie cafe, 17 pour
100 pour les diamants et 9,6 poUlI" Ie sisal). L'An
gola a expor:t:e pour Ia premiere fOtis en 1962 d'assez
grandes quantites de petrole brut et d'essence (1,8
pour 100 des exportations).

214. Les importations om augmen.te surtout en rai
son d'un tres fort acoroissement des achats de texti
les (pres de 50 pom 1(0) et d'automobiles (30 pour
100). pall' ,rapport a 1961. Les importations de Yin

om diminue de 7 pour 100. Les textiles ont com
pose. en 1962. 7,9 pour 100 des importations tota
les, les vins 7,6 pour 100. les automobiles 7,1 pour
100, et racier et 1a fonte brute 6.9 pour 100.

215. L'augmentatioo des importations (19 pour 1(0)
ayaot depasse celie des exportations (10 pour 100).
l'excedent de Ia balance commerciale est revenu de
606 millions d'escudos angolais en 1961 a 366 mil
lions en 1962, ce qui represenee une diminution de
40 pour 100.

216. Les Etats-Unis ont 616 Ie principal client de
l'Angola (25 pour 1(0). suivis par Ie Portugal coo
tinental (20 pour 1(0), le Royaume-Uni (15 pour
100). les Pays-Bas (lO,7 pour 1(0) et la Republique
federale d'Allemagne (7.7 poor 1(0). Le8 prinoipaux
foumisseurs soot Testes le Portugal ocmtinental (41,4
pour 100). Ie Royaume-Uni (12 pour 100), les Etats
Unis (9 pour 100). et la Republique federale d'Alle
magne (4 pour 100).

217. Repobliqne maJgache: Le commerce exte
rieur de Madagascar s'est developpe d'une maniere
satisfaisante dans Ie OOUT'ant de J'annee 1962. Avee
23.3 milliards de francs CPA, Jes exportations om
depasse de 22 pour 100 celles de rann6e precedente,
et avec 30 milliards, les importations oot augmente
de pres de 18 pour 100. Toutefois, le deficit de la
balance commerciale s'est legerement aggrave, pas
sant de 6,4 milliards de francs CFA en 1961 a 6.7
milliards en 1962.

218. Trois produas, Ie cafe. la vanille et Ie riz, oot
compose pres de 1a moitie en valeur des exportations
totales : la part de la vanille est restee stationnaire
par rapport a l'annee precedente (9,4 pour 100),
celIe du cafe est passee de 29 a 32 pour 100 environ
et celIe du riz d'eeviron 6 a 9 pour 100. Parmi les
autres produits, il convient de signaler Ie sisal doot
108 exportations ont presque double par rapport a
1961: 21.800 tonnes en 1962 coatre 11.000 tomes en
1961.

219. La repartition geographique des echanges de
Madagascar est restee remarquablement stable. Com
me par Ie passe. la France est de loin le plus impor
tant partenaire, e1le a absorbe 54 pour 100 environ
des exportations malgaches et fourni 75 poUT' 100
des .importaJtions.

220. Le deficit de 130 balance oommeroiale viB·a-vis
de la zone franc, d'enviJroo 6.98 milliards de francs
CFA a d6passe Ie deficit de la balance oomme!'
ciale globale. On a constate un excedent d'envrron
2,70 milliards avec les pays de la Zone dollar. un
equilibre relatif~ les 6changes avec la Zone ster
ling (deficit de 71 millions) et un deficit d'envi-ron
2,83 milliards avec Ie reste du monde.

221. Republique Sod-Africaine: L'excedent de la
balance des transactions vi,sibles (y compOs ror)
s'est maintenu en 1962 malgre un deficit grandis
san.t de la balance macchandi,ses. Cet etat de ehoses
durait encore au deburt de 1963.
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222. Malgre le relevement des droits de douane de
la Federation de Rhodesie et du Nyassaland et une

Source: EID, Three MonthLy Economic Review, No. 45.
a Chiffres provisoires.

b Non compris les reexportations. l'avitaiIlement des navi
res et les soutes,

TABLEAU A.D.38

Republiqne Sud-Africaine:
Commerce exterieura et production d'orb

(en millions de rands)

Exportations''
Importations
P.roduction d'or
Solde (y compris l'or)

1961

839,5
1.004,8

575,0
409,7

1962

849,9
1.027,0

636,9
459,8

legere degradation des termes de l'echange les ex
portations se sont Iegerement accrues en 1962, mais
les reexportations ont diminue d'environ 17 millions
de rands. Toutefois la legere augmentation de ses
exportations ne semble pas ouvrir des perspectives
d'amelioration a long terme pour I'Afrique du Sud
car elk est due en grande partie a l'augmentation
des excedents de mais.

223. L'augmentation des importations s'explique
par plusieurs facteurs. D'une part. iI y a eu UII1e de
mande grandissante pour une gamme etendue de
biens de consomrnation durables associee a des be
soins accrus d'engrais et de produits chimiques.
D'autre part, la production et le montage de vehi
cules dans le pays ont provoque de fortes importa
tions de chassis et pieces detachees. Les importations
de vehicules utilitaires et voitures om et6 fortement
reduites; iI en a 6te de merne POlJ([' les importations
de tissus, ralenties a cause du developpement de la
production locale.
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CHAPITRE B.I

COORDINATION DES PLANS DE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUEH

INTRODUCTION

224. Apres quelque 75 aDS de dependance politique,
1a majeure parde de l'Afrique est desormais 1ind6·
pendente. Mais Ies peuples du continent soot en
core mal nourris. mal vetus, mal loges et illettres.
Les nouveaux dirigeants ont conscience de la dis
tance, dans I'ordre economique et social, qui les se
pare des pays developpes des autres continents et ils
se sont donne pour ,tache de reduire ret ecart Ie plus
,tot possible, Dans cette tache, ils sont encourages et
meme pousses par l'elan des esperances grandissan
tes des peuples africains,

225. Dans oette voie, plus de vingt pays d'Afrique
ont fait un premier pas en arretant un plan de de
veloppement. Ensemble. its totalisent pres de 80 pour
100 de la production de biens et de services de
l'Afrique, si on fait abstraction de Ia Republique
Sud-Africaine. Dans d'aueres pays, .des plans 80m
aussi en preparation. Une adoption si rapide de la
planification en tanr qu'instrumene propre a aider
l'Afrique a operer sa transition eoonomique et so
ciale a une significatioa profonde pour l'avenir du
continent. peut-etre autant, a longue echeance, que
son accession it l'independanee, Leg plans fjxent les
fins du developpement, ils enumerent plusieurs pro
jets, ils determinent Ies ordres de priorite et la re
partition des ressources financieres. lis visent a 00

ordonner les fils, jusqu'alors epars, du reseau em
mele de la vie economique et sociale nationale. Me
me a titre de premier essai, ills sont I'expression d'une
volonte nationale guidant, dirigeant, coordonnant et,
si besoin est. centralisant et controlant les centaines
de decisions et d'activites restees jusqu'alors la res
ponsabilite de ministeres agissant isoIemenrt. d'entre~
prises privees ou du gJrand public.

226. Malgre les possibiHtes techniques qui s'offrent
maintenant, beaucoup de ces plans ont des visOOs
notoi,rement modestes. Cette modest:ie provient sur
tout de la ooMtatation que la plupart des pays en
cause sont trop petiits et trop pauvres. Pres de v,mgt
pays ou territoires ont chacun moins de deux mil
lions et demi d'habitants. ,un revenu 'annuel d'a peine
plus de 250 millions de dollars des Btats-Unis. et
nne formation de capital de 25 a 30 millions de
dollMS parr an. ce qui suffit tout juste pour construire
une usine modeme de dimensions moyennes. Comme
il faut reserver nne partie de res ressouroes a la sante,
a renseignement, it la securite naJtiooale, a ]'admi
nistration. aux tran~poII1s et oommunkations, i1 reste
bien peu de chose it investir dans rindustrie. A sup
poser qu'il soH poosible de construire des 6tahHsse
ments moyens. ces petits marches ne pOWTaJient
pas !11M plus en absol'ber toute la production. C'est

pourquoi les ressourees naturelles pourtant ttJres va
riees de ces pays restent inexplorees, Dans ~ ~n

ditions, revolution economique a toutes Ies diftieul
tes a s'amorcer.

227. La prise de conscience de eette .rea.Iiw est
la condit-ion de l'aceeptation par l'Afrique de la co
operation economique, Des projets qui seraient ia
executables par un sew pays deviennent realisables
par voie de cooperation entre plusieurs pays. Cette
cooperation elargit les debouches, met les moyeos
de production en commun et permet d'utiliser Ies
ressources naturelles d'ua pays de la maniere la plus
rentable. La specialisation industrielle devient pos
sible et ce qui etait impensable peut se re.a1i~. La
cooperation economique ouvre done des horizons
entierement nouveaux: on pent viser plus haut, ac
celerer le rythme de la transformation eeonomique.

228. Mais cette cooperation entre pays !implique la
coordination a un degre ;tres pousse de leurs plans
nationaux de developpement. D'une certaine manie
reo e1Ie rappelle le precede qui conduit a la formu
lation des plans de developpement nationaux. Pour
tant, cici. les decisions et les directives doivcnt etre
coherentes, non plus seulement pour l'economie d'un
pays mais pour celles de plusieurs.

229. Depuis Iongtemps le besoin se fait seotir en
Afrique d'une action concertee visant a l'elimina
tion progressive des obstacles au developpement et
a l'integration coordonnes de l'economie des nat-ions
du continent. A la suite de debats sur la planifiea
tion, la Commission economique pour l'Afrique a
recommande, a sa cinquieme session. qu'une "etude
con-tenant des propooitions concretes ,sur la coordi
nation des plans de developpemeDJt" lui soit pre
sentee a sa sixieme session,. Par sa resolution 80M
elle a charge Ie secretariat. entre autres choses,
de prepa.rer une etude complete et objective de "la
structure et creation d'organes COIliSultatifs chaTg~

de la planification ooordonn6e aux echelons sous
regional et regional" et des "domaines et projets se
pOOtant it une planification coordonnee et integree
aux 6chelons sollS-regional et regional". Le senti
ment d'umt6 qui s'est manifest6 d'une maniere si
exceptionnel1e it la Conference des Chefs d'Etats
africains tenue a Addis-Abeba en ma!i 1963 a souli
gne rurgence de ce besom.

11 Texte revise d'une etude Economic Unity through co
ordinated development in Africa preparee par M. Chukaka
Okonjo de I'Universite d'Ibadan invite par la Commission
economique pour l'Afrique en qualite de conseiller regio
nal en planification.
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230. A cette urgence de Ia coocdinarion des plans
de developpemeet til est encore un autre motif: 1a
plupart des plans africains De sont encore que de
premiers essais. Us doivent done eu-e consideres com
me souples aussi bien dans leurs finalites que dans .
la formulation des politiques nationales necessaires
pour atteindre Ies fins choisies. II serait plus facile
de les coordonner dans le cadre d'une cooperation
entre plusieurs pays avant qu'ils ne se f.igent.

231. La Commission economique pour I'Afrique a
deja presente a la Conference des Chefs d'Etats a
Addis-Abeba un bref document preliminaire dntitu
Ie "Recherche d'une integration economique de
I'Afrique par la coordination de la planification 600
nomique et I'etablissement d'un marche commun
africain", dont la presente etude est en partie Ie de
veloppement, Les donnees statistiques dont on dis
pose pour l' Afriq ue sont peu sures. Les plans de de
veloppement africains ne sont que les premieres
approximations des instruments solides de politique

economique de l'avenir. Etant donnie toutes res Ia
ames. la presente etude ne sauraie etre autre chose
qu'une esquisse de ce que la coordination des plans
de developpementpourrait etre. Elle doh etre traitee
comme une premiere tentaeive modeste d'explora
tion des divers partis que I'Afrique pourrait prendre
pour realiser son developpement. La premiere partie
presente en resume le cadre politique, social et 600
nomique de I'Afrique. Les parties 2 et 3 explorent
diverses directions de la strategie du developpemeat,
en mettant l'accent sur le role central que la co
ordination des 'plans de developpement doit [ouer
dans l'accelcration de l'expansion economique afri
caine. La partie 4 enumere les divers domaines dans
lesquels la coordination' doit etre realisee, La partie
5 resume les domaines dans Iesquels la Commission
economique pour I'Afrique et lcs institutions spe
cialisees des Nations Unies menent des actions qui
supposent la cooperation de plusieurs pays. II coo..
tient aussi, dessinees it grands traits. quelques pro
positions pour la coordination des plans de develop
pemen.t en Afrique.

13 Evaluation de la population du continent africain en
1960 etablie par la Section de demographie de la Com
mission economique des Nations Unies pour rAfrique.

14 Non compris la Republique Sud-Africaine.
15 Y compris la Republique Sud-Africaine OU la mino

rite blanche est au pouvoir.

12 Voir supplement special consacre a la revolution alri
caine, Economist. Vol. CLXXXIX. No. 6016. Londres. 13
decembre 1958. page 24.

t. LES CONDITIONS POLITIQUES, SOCIALES ET ECONOMlQUFS EN AFRIQUE
a) Les conditions politiques et sociales 234. Le continent africain represente 22 pour 100
232. Dans la demiere periode decennale on a as- des terres emergees du globe. Sa population est esti-
siste a nne transformation profonde des conditions mee a 257 millions d'habkants'", soit environ 8,5
politiques, economiques et sociales de Ia plupart des pour 100 de 13 population mondiale, et est repartie
pays africains. En presence de la tache immense entre 32 pays iadependanes'! et 25 "provinces d'ou-
qu'est celle de l'enregistrement des donnees de cet- tre-mer", territoires, colonies ou dependances, Vingt-
te evolution. l'economiste, Ie soeiologue, le specia- sept pour 100 environ de cette population habitent
liste en sciences politiques ont a peine commence a l'Afrique du nord. 6 pour 100 Ia Republique Sud-
mesurer et a evaluer la transformation profonde des Africaine et les 68 pour 100 restant l'Afrique tro-
concepts, attitudes. modes et methodes de pensee picale, y compris Madagascar et les autres iles afri-
et de comportement que Ie.s revolutions, diverses caines, Huit seulement des 58 pays et territoires afri-
mais simultanees, ont engendre, Jusqu'ici, le natio- cains, la Nigeria, la Republique Arabe Unie (Egyp-
nalisme et l'individualisme africains etaient conside- te), l'Ethiopie, le Congo (Leopoldville), Ia Republi-
res comme essentiellement vides de sens. On pensait que Sud-Afrioaine, le Soudan, le Maroc et l'AIge-
qu'apres Ie regime colonial. la plupart des nouveaux rie) ont une population qui depasse 10 millions d'ha-
Etarts n'auraient guere eu de politique commune pow.- hi-tan,ts. Le6 pays les plus peuples sent la Nigeria.
remplacer l'ordre ancient2• Mais la Conference des avec une population estimee a quelque 35 millions
Chefs d'Etat de mali. 1963 a mon1re que cette fal;On d'habitants (14 pour 100 de ]a populat,ion totale de
de voir meconnait la cause profonde de l'aspiration l'Afrique). et 1a Republique Arabe Unie avec 26
des peuples africa·ins a }'autodetermination au pro- millions (10 pour 100 de la population du conti-
gres economique et a l'unit6 politique du continent. nent).

233. Les revoltes et greve8 a Madagascar. en AJ. 235. L'A!rique comp~ un ~res grand nombre de
gene et dans d'aultreS possessions briiUlnniques, fran. pays e~kemen;tent petits. Di~-~euf ~ays.. don,t la

. t bel . it de . I gt ]a population vane de 2 a 10 mllhons d habitanN. re-
c;.cuses .e ,ges aoo?~~l~ ..pUIS on emps. presentoot plus du tiers de la population totale de
fo~atlon . d une ,sen&lb~1ite pohtique chez ~ af~. rAfrique. Trente.et.un pays, y compris les iles,
cams. MaIS ce nest qu au cours de la dermere de- oomptent moins de 2.6 millions d'habitants c'est-a-
oonnie que cette prise de conscience a atteint une dire moins de un pour 100 de la population totale.
intensite telIe que les bastions des m6tropoles furent En aoftt 1963. environ, 80 pour 100 des habitants
emportees par un seul et meme nz de maree na- de l'Afrique vivaient dans des Etats poli.tiquement
tioool-iste qui atteignit son point culm,j,nanrt en 1960 independants. Le ainquieme restant15• ~eparti entre
avec l'acce8Sion a l':independance de dix-sept Etats
africains.
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26 territoires, "provinces" et dependences, etait tou
jours sous queIque forme de tutelle politique. Cer
tains de oeux-ci, tels ,Ie Kenya. le Nyassaland et la
Rhodesie du Nord. etaient pres d'acquerir l'inde
pendance politiquc's.

236. L'existenoe d'un si grand nombre de petits
pays a ses causes dans I'histoire de l' Afrique au
XfXeme siecle, L'Afrique avait ere en contact avec
l'Europe it. l'epoque romaine, mais le commerce In
tensif - celui des esclaves - commen~a entre
Europeens et royaumes africains au Xveme siecle,
La deuxieme moitie du XfXeme siecle a vu l'apogee
de ces relations prolongees, Au siecle dernier, oelui
de Ia revolution industrielle en Europe. la produc
tion agrioole a quadruple ou quin,tuple. la produc
tion industrielle est passee au multiple 40 et la pro
duction totale par habitant a plus que septuple. Malis
les p~ys africains et les autres pays de rage prein
dustneI restent sur les modeles que d6fJnissaient
Ricardo. Malthus et Stuart Mill, dans lesquels le
taux d'acoroissement de la population et celui de
la production sont presque les memes!",

237. Cette importante evolution qui a redistribue
le revenu et le pouvoir dans Ie monde n'a pas 6te
exempte de consequences politiques, Avec elle a
commence la domination de l'Europe sur I'Afrique,
Cette domination s'est etablie non pas d'une maniere
ordonnee et reflechie. mais dans un climat de com
petition. Les anciens royaumes africains furent di
vises en une mosaique de petits Eta1S, dont les fron
tieres marquaient les limites des spheres d'influenee
ou chaque puissance euro¢enne pouvaJt agh sans
s'exposer a de seneux oonflits avec la puissance
europeenne voisine. Ces f,ron,tieres partageaient les
groupes ethniques; elles IDe oorrespondaient a aucu:n
~ri;tere g60graphique. economique. ou politique ra
bOMel.

238. Au probleme de cette parcellisation que l'Afri
que. a h.6rite de la domination 6trangere. s'ajoU'tle
celua, qUI n'est pas encore regIe. de la discrimination
raciale ou apartheid qui sevit en Afrique du Sud et.
dans une mesure moindre. en Rhod6sie du SUdI8•

DUlf'aDJt rasservi.ssemem politique du continent afri
cain, des oen·tres dynamiques de peuplement blanc
~ soot. crees I~ ou les. conditions climatiques et
economlques 6talen.1 partlculibrement favorable8, et
flotamment en Rhod6sie du Sud et en Afrique du

16 Situation en novembre 1963.
• 17 Vo~r J. ~~rendra Patel, Economic distance between na

tions - its ongm, measurement and outlook, dans Economic
Journal, mars 1964.
• 1.8 Pour plus de details voir Commission intemationale de
JU!1s~es. Rapport slIr rAfrique du Sud, Geneve 1960; Com
nu.sslon econo~que pour l'Afrique, Consequences econo
mlques et SOCIQ/es des pratiques de discrimination raciale.
(E{CN.14/132); G.M. Carter. The politics of inequality
Sou~h Africa since 1948, Londres. 1958; South African
Institute of Race Relations, A survey of race relations in
South Africa. Johannesburg, 1958-1959 1959-1960 1961
1962. " ,

Sud. Ces regions attirerent les capitaux et I'esprit
d'entreprise europeens. n en est rCBulte que ces ear
nomies se soot beaucoup plus developpees que eel
les de I'Afrique tropicale oil l'absence de colons
blancs a favorise de rapides progres politiques et rap
parition de demooraties fondees sur le suffrage uni
versel, Mais la ou il existe des minorites europeen
nest l'application du suffrage universel signifierait
I'arrivee au pouvoir de la majorite africaine, La si
tuation en Afrique est done paradoxale : la oil Ie
pouvoir est entre Ies mains d'Africains depuis long
temps. le developpement et 1a croissance economi
ques en sont toujours a leur stade initial, tandis que
la oil l'economie s'est modernisee a grands pas. les
jalousies, Ies discriminations et les haines raciales
prosperent'". L'independance politique etwt acqui
se, les pays africains se penchent maintenant sur
leurs multiplies problemes economiques et sociaux.
L'independance n'est pas une fin en soi, c'est plutot
un moyen de mettre un terme aux calamites ance
s~~les du ,mo~de africain: miser-e. faim, analpha
betisme. maladie, et de rendre a I'Africain sa d,ignite.

239. Certains progres ont bien ete realises dans Ie
domaine du developpement social dOD! le rythme
s'est accelere au cours de la derniere decennie mais
la tache a accomplir encore dans le dornaine social
est imm~nse:O:.. ~n effet eeux des pays africaias qui
ont un lit d hop1tal pour 700 habitants. un medeoin
pour 15.000 personnes, et un taux d'alphabetisation
de 25 pour 100 sont ,la minorite. L'enseignement
peut servir d'indicateur, Ouarante pour 100 seule
ment des enfants d'age scolaire frequentaient l'eoole
primair~ en 1961-1962. Quant aux en.seignemen~

seoonda:lres et sup6rieUl"s. ils etaient suiVois pac 3
pour 100 et 0,2 pour 100 respectivement des groupos
d'age inlteresses. La mise en oeuvre du plan de de
velo~pement de reducation en Afrique adopte a
Addis-Ab6ba en 1962 suppose ,une scolarisation it
100 pour 100. 23 pour 100 et 2 pam 100 selon la
categorie d'enseignement. En chiffres absolus eela
impliquerait l'iiflSoription. en 1980, de 33 milliOllB
d'6Ievos dans l'enseignement primaire. 6 millions dans
Ie secondaire et 0,3 million dans l'enseignement su
perieur. Le rout de ee plan a 6t6 eva.]ue a 24 mil
liards de dollars des Etats-Unis, dont 8 milliards
devront proventr de l'assistance etrangbre.

b) Les conditions economiques

i) Structure de l'economie

240. Un fait saillant de revolution economique dans
la plupart des pays africains est Ia traI16formation
continue de l'eoonomie traditionnelle, qui est sur
,tout une 6conom·ie de subsistanee. en une eoooomie
modeme. productrice de produits agricoles et mine
r~ux pour l'exportation. Cependan·t, Ie fait que rA·
fri~ue depende de sa I?roduction de produits pri
mau'es pour ses exportation&, 1a gene dans ses efforts
vens une croissance eoonomique acc616r6e. En effet,

,19 Voir Supplement special consacre a la r6volution afri
came, Economist. op. cit.• p. 5-8.

20 Voir prescnt Bulletin, Chapitre B.I1.
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ainsi qu'il ressort du tableau B.I.I, la valeur unitaire
des exportadons africaines etait Ii peine plus elevee
on 1962 qu'en 1950, soit 12 ans auparavant, Dans
Ie meme temps, Ie prix moyen des importations a

accuse nne forte augmentation - 15 pour 100 en
viron - de sorte que les termes de l'echange de
l' Afrique, se sont deteriores dans la proportion de
13 pour 100 en~,ron.

TABLEAU B.IJ.

Valeur unitaire des exportations et des importations

des pays africains et des pays indostrialis& (1950-1960)

(Indices, 1958 = 100)

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

89

98
90

96
105

101

90

97
93

97
104

101

100 94 94

100 96 97
100 99 97

100 97 98
100 102 103

100 99 100

104 102

100 103
104 99

100 103

103 107
97 96

97 97

104 103

98 97
107 106

100 101
96 96

99

101

101
100

101
98

99 108
116 103

115 111

102 103

111 109
92 95

Pays d'Afrique
Valeur unitaire des expor-

tations 88
Valeur unitaire des impor-

tations 85
Termes de l'echange . 103

-------------------------------Pays industrialises
Valeur unitaire des expor-

taeions 85
Valeur unitaire des import-

tations 88
Termes de l'echange 97

Sources: Nations Unies, Bulletin mensuel de statistique, New-York, avril 1963, p. viii a x; Nations Unies, Etude sur Nco
nomic mondiale, 1962, I, "The developing countries in the world trade", New-York, 1963, p. 2.

241. Cette tendance est caracteristique non seule
ment dans les echanges des pays africains mais
aussi dans ceux de tous les pays en voie de develop
pement". On a pu estimer que "si les termes de
l'echange des pays sous-developpes avaient ete sta
bilises a leur niveau de 1950. le pouvoir d'achat
global des exportations de ces pays exprime en im
portations de 1960 aurait ete majore de 2,3 mil
liards de dollars".

242. La large mesure dans laquelle l'Afrique de
pend de ses exportations de produits primaires
montre aussi que la plupart des 257 millions d'Afri
cains tirent leur subsistance de l'agriculture, Ainsi
40 pour 100 du revenu national des pays africains
proviennent de l'agriculture, contre 10 pour 100 dans
les pays europeens industrialises. Etant donne sa
mediocre produotivite, ce secteur ne contribue pas
au produit national brut proportionnellement a la
fraction de la population aotive qui y travaille : Ia
surface cultivee par personae, par exemple, est trois
fois plus etendue que dans les pays developpes
d'Europe, mais Ie revenu de l'agriculture, 40 dollars

par tete pour l'ensemble de Ia population. n'est que
Ie tiers de celui obtenu en Europe. Un autre aspect
important de I'Afrique est son elevage. Le nombre
d'animaux d'elevage par habitant est plus eleve que
dans la plupart des pays du monde, Cela vient du
fait que le coneinent etant semi-aride en grande par
tie. it se prete a l'elevage, Par personae, Ies animaux
sont deux fois plus nombreux qu'en Europe. et la
surface de paturage par unite animale est sept fois
plus etendue,

243. Le continent a un vaste potentiel de ressources
mais revaluation. complete de ces ressources natu
relles reste a faire. L'industrie extractive. qui est Ie
seul secteur Ii faire integralcmcnt partie de l'eco
nomie monetaire et est conrrolee pour une large
part par des interets financiers etrangers, produit
un septieme environ de la production minerale mon
diale. Par exemple, les reserves connues de minerai
de fer fiche s'elevent a quelque 5.980 millions de
tonnes-'. La consommation d'energie pax habitant.
revelatrice du faible niveau de l'industrie de trans
formation est encore Iaible, comparee a celle des
pays industrialises, bien que Ies ressources energeti
ques soient tres grandes, Les reserves en charbon
de l'Afrique du Sud s'elevent a quelque 75 milliards

21 Voir Nations Unies, Etude sur Leconomle mondiale,
1962, 1~ "The developing countries in world trade", New
York, 1963, p. 2.

22 Voir Nations Unies, Etude sur la situation economique
de lAfrique depuis 1950, p. 123 et 124.
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de tonnes. Le potentiel hydro-electrique du conti
nent, localise 'Surtout en son centre, represente 40
po~,r 100 du potentiel mondial. Les ressources en
petrole et en gaz naturel de I'Afrique du nord et
de l'ouest sont importantes. Le produit national brut
de l'Afrique est de l'ordre de 31 milliards de dollars.
avec un revenu moyen annuel par habitant voisin de
120 dollars. Abstraction faite de la Republique Sud
Africaine qui. avec 6,2 pour 100 de la population
seulernent, fournit environ un cinquieme de la pro
duction totale de la region. Ie revenu moyen annuel
pail' habitant du reste de l'Afrique n'est que de 100
dollars environ. soit moins de 8 pour 100 de celui
des pays industrialises. et a pen pres autant que celui
de la plus grande partie de l'Asie du sud-est.

ii) Commerce exterieur

244. La place de I'Afrique dans le commerce mon
dial est plus large que dans le revenu mondial mais
sa part dans Ies cchanges commerciaux a dirninue
de 1952 a 1962. Une des caracteristiques de I'eco
nomie de la region est sa dependance vis-a-vis du
commerce exterieur : en 1961, les exportations et
les importations se sont elevees a 25 et 31 dollars
par habitant respectivement. Calculee en pourcen
tage de la production totale, la dependance vis-a-vis
des importations est de 29 pour 100 et vis-a-vis des
exportations de 23 pour 100. alors que pour le Ro
yaume-Uni elle est d'environ 25 pour 100 dans les
deux sens>.

245. Les chiffres donees ne rendent pas entiere
merit oompte du degre de dependance du continent
vis-a-vis du commerce exterieur, qui doh etre beau
coup plus grand car un tiers environ de la produc
tion africaine provient de l'agriculture de subsis
tance.

246. Les importations. qui se soot rapidement de
veloppees de 1950 a 1960. au rythme d'accroisse
ment moyen annuel de 5,2 pour 100, consistent de
plus en plus en biens d'equipement, La part des pro
duits alimentaires et des textiles a diminue en pour
centage, ce qui montre l'augmentation des fabrica
tions locales. Les recettes d'exportation de la plupart
des pays de I:a tregion proviennent principalemenrt
d'un nombre ,restreint de produits. Comme nne large
proportion des rentr~ budgetakes (trois a. quatre
oinquiemes des recettes budgetaires dans certains
cas) provient des droits de douane a l'entree et a la
sortie. res economies soot rtres sensibles aux varia
tions de Ia croiBsance economique, et partant, de la

23 D'apres les chiffres du commerce mondial dans Ie
Bulletin statistiqlle du commerce exterieur. aCDE, juin
1963, page 2, et I'evaluation de 263 millions d'habitants
pour l'Afrique en 1961. faite par la Commission economi
que pour l'Afrique. Les chiffres qui ont sem de base au
calcul des pourcentages pour Ie Royaume-Uni sont tir~s

de International financial statistics. PMI, aoQt 1963, p. 268.

demande en produits d'importation dans les indus
tries>.

iii) Echanges intra-amcains25

247. Le haut degre de dependance de I'Afrique vis
a-vis du commerce exterieur explique en partie Ie
faible volume des echanges intra-africains qui De
constituent qu'un dixierne doll commerce africain to
tal. Le developpement de ces eehanges est gene parr
"Ie manque de complementarite de la production"
des pays du continent et par la penurie de moyens
de transports entre eux. En 1960. les echanges intra
africains se sont chiffres, 00 valeur, a 544 millions de
dollars, dont plus de la moitie reviennent a l' Afrique
de l'est, du centre et du sud, 8 pour 100 a. l'Afrique
du nord et 8 pour 100 a l'Afrique de l'ouest. Le poste
principal etait oelui des produits manufactures, avec
43 pour l00~ res echanges ne representaient que 19
pour 100 des exportations afrieaines totales et 5 pour
100 des importations totales de produits manufac
tures.

248. Le commerce intra-africain est caracterise par
une concentration par groupements sous-regionaux,
monetaires ou economiques, Les pays des groupes
de l'Afrique de rest, du oentre et du sud ont fait
plus de 80 pour 100 de leur commerce inera-atncain
entre eux. l'Afrique du Sud fournissant 75 pour 100
des importations intra-africaines de l'Ouganda, du
Kenya et du Tanganyika. et 90 pour 100 de celles
des Rhodesies-Nyassaland, et achetant a. la Fede
ration de Rhodesie et du Nyassaland 40 pour 100
de ces importations. La structure fondamentale des
echanges africains des autres sons-regions est pres
que identique, Les pays de r Afrique de I'ouest fonl1:
90 pour 100 de leur commerce intra-africain entre
eux, les douze pays de l'OAMCE entrant pour 75
pour 100 dans ce total. Dans les echanges sous-re
gionaux de l'Afrique du nord, la part de l'Algerie
et du Maroc oonsideres ensemble est d'environ 77
pour 100. La RAU. Ie Soudan. l'Ethiopie et la 80
malic forment un autre groupe dans lequelle Soudan
recoit 70 pour 100 de ses importations intra-afri
caines de la RAU et de l'Ethiopie, la RAU 50 pour
100 du Soudan et de I'Ethiopie, et l'Ethiopie 80
pour 100 de la RAU et du Soudan.

iv) Systeme preferentiels, zones monetaires et
groopements economiqoes existants

249. De l'analyse de la structure et de la oon&is
tance des echanges des pays africains deux questions
se degagerut immediatemen.t: rune est ceDe des prin
cipes qui commandent retat et la structure actuels du
developpement et la deuxieme celIe de l'influence
de ces prinoipes dans ravenir.

24 Commission economique pour l'Afrique, Bulletin lco.
Ilomique pour l' Afrique. Vol. I, No.2, Addis-Abeba. juin
1961.

2S Les chiffres de base de cette section sont tires de
Commission economique pour l'Afrique, Aper,u du com
merce exterieur, No.3 (E/CN.14/STC/FfN/3).
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250. A I'heure actuelle oil existe en Afrique sept
zones monetaires principales : les anciennes zones
francaise, britaaaique et beIge, les zones de peseta
et de l'escudo portugais, la zone du rand d' Afrique
du Sud. et les pays qui ont nne monnaie autonome,
En ce qui conceme la preseate analyse, les ZODe6 los
plus importantes sont de loin la zone du franc fran
cais, et la zone sterling britannique-'' a laquelle
l'Afrique du Sud appartenait aussi jusqu'au debut de
1961 avant de devenir une republique.

La zone du franc fran~

251. La zone preferentielle francaise qui s'est creee
a partir de 1927-1928 emit caracterisee par des bar
rieres tarifaires elevees et par des marches diriges,
les prix en France de certains produits tropicaux
comme Ie cafe et las arachides des territoires d'outre
mer etant superieurs de 25 a 60 pour 100 au cours
mondial. Les avantages dont les territoires africains
jouissaient sur le marche francais protege etait sub
stantiels. Le traitement preferentiel n'incitait pas au
developpement des exportations vers d'autres mar
ches, ce qui montre Ies inconvenients de la prefe
rence sur la competitivite internaaionale des produits
en cause. En outre. les territoires interesses devaient
acheter leurs produits manufactures sur le marche
francais a des prix relativemeot eleves, aloes que des
marchandises meilleur marche etaient disponibles
ailleurs,
252. Les prix eleves garantis aux produits de ces
territoires attiraient a Ia production primaire d'im
portantes societes metropolitaines. Mais generale
ment res entreprises ne reinvestlssaient pas leurs re
cettes dans Ies territoires d'outre-mer; elles rapatriai
ent en France leurs benefices et leurs dividendes, de
sorte que les territoires n'offraient pas un terrain pro
pice aux investissements continus. La OU H etait pos
sible d'etablir des activites secondaires et tertiaires,
Ie gouvernement de la metropole imposait souvent
des contingents d'importation et d'autres formes de
protection pour protegee les in'terets des entreprises
ot des rtravailleui"s metropolitains.

253. L'Afrique fran.;aise. non compris l'Afrique du
Nord. Madagascar et la Cote des Somalis. comptait
deux federations de rterritoires. l'AOF et l'AEF. avec
IeUJI'S administrations centrales a Dakar et a Braz
zaville. Dans res deux centres rCsidaien,t la plupart
des fonctionnaires fran~is. qui recevaient nne part
substantieIIe des revenus mon6taires de ces terri
taires. C'etait la auS'Si qu'avaient leUif siege les
grosses entreprises cornmerciales et qu'6taient im
plant<'es les falI'e8 indU5tries existan1eS.

254. Avec la transformation de l'Empire fran~s

en Communaute fran~aise intervenue Ie 6 octobre
1958, les nouveaux Etats se sonrl: groupes en deux
organisations sous-regional~ et une organisation re
giona1e; Ie Conseil de l'entente avec la Haute-Volta,
la Cote-d'Ivoire. Ie Niger et Ie Dahomey. caracte-

26 Thomas Balogh, "Africa and the Common Market"
dans Journal of Common Market Studies, Vol. I. No.1,
Oxford, mai 1962.

rise par Ia Iiberte complete des echanges, un systeme
unifie de droits de douane exterieurs et de cedules
fiscales, un regime unique d'administration des ports;
l'Union des Republiques d'Afrique centrale avec le
Tchad, Ie Congo (Brazzaville) et ]a Republique coo
trafricaine; enfin, l'Organisation africaine et malga
che de cooperation economique (OAMCE). organi
sation regionale qui englobe tous les Etats afiricains
ex-francais, a l'exception des Etats de l'Afriaue du
nord, de la Guinee, du Togo et du Mali.

255. L'Office des changes charge de l'emission de
la rnonnaie pour l'AEF et ]'AOF est devenu sue
cessivement une banque semi-centrale, puis centrale.
accedaat Iibrement aux ressources moneta-ires du
Tresor francais et de la Banque de France. Une si
tuation paradoxale s'est creee, en vertu de laquelle
des pays africains independants ont eu l'entiere dis
position des facilites monetaires francaises. Toute
fois ces privileges n'ont pas toujours ete reconaus,
car dans certains cas le Tresor francais a soit sus
pendu Ia convertibilite illimitee (PM exemple pour
1a Guinee et Ie Maroc). soit barre l'acces a la Ban
que de France.

256. La mesure dans laquelle ees Etats dependent
de la France apparait dans les subventions qu'ils re
coivent pour equilibrer leurs budgets. En 1958 res
subventions oot 6te de 10 pour 100 du budget total
pour Madagascar. de 12 pour 100 POUif l'Afrique
Occidentale et de 16 pour 100 pour l'Afrique Equa
toriale-". Ce n'est qu'en 1963 que le Niger a reussi
pour Ia premiere fois a equilibrer son budget ordi
naire sans aide etrangere, La France a fourni aussi
a ces pays pres des trois quarts des capitaux pour
investissements.

257. Ces transferts de fonds publics en provenance
de la France etaient 00mpeases, et parfois surcom
penses, par des mouvements de fonds prives en sens
oppose pour remunerer une administration couteuse
et pour faire face it des couts d'entretien et de ser
vice d'infrastructuees 6conomiques et sociales enga
ges ant6rieurement28•

La zone do Commonwealth

258. La poli,tique colonriale britamtique soutenait
que les colonies devaient we fiifiancierement viables
et equilibrer leur budget par leurs Iressources pro
pres. Le traitement preferentiel accord6 aux produits
de ces territoires sur Ie march6 britannique. ot celui
dont Ie Royaume-Uni jouissait sur leurs ma.1"ches
n'6taient pas aussi large que dans la zone franc. La
liberation des ech~nges a probablement eu un efiet
favorable, car eUe a ouvert raeces a des sources de
produits manufactllir6s moins chers. notamment au
Japon. bien que les relations deja nouees par Ies
Britanniques aient agi a fin contraire.

27 Voir Thomas Balogh, op. cit., p. 86.
28 Voir Nations Urnes. Etudes sur la situation economi

que de rAfrique depuis 1950, op. cit.• p. 226.
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259. Le systeme monetaire de ces territoires se ca
racterisait par l'existence d'un Office des changes.
Cot Office echan,geait Ia monnaie forte (Ie sterling)
contre les monnaies locales "inf6rieures" emises par
lui (par exemple la livre d'Afrique occidentale ou
Ie shilling d'Afrique orienta'Ie). La quaotite de mon
naie en circulaeion etaitt augmentee ou diminuee non
pas en fonctioo des besoins economiques des terri
toires en cause, mais d'apres la situaeion de leur ba
lance des paiements. Ainsi par exemple les expoe
tateurs des territoires reoevaient par l'Offiee des
changes la contrevaleur t en 1a monnaie emise par lui,
des livres sterling que I'importateur du Royaume
Uni avait paye ot H utilisait ces montaaes en moo
naie locale dans la mesure oil il le pouvait pour ses
importations. Quand un territoire avait une balance
commerciale positive (ce qui etait g6neralement le
cas pour la plupart), ,tout se passait en fait eomme
s'il coesentair un pret en livres sterling a l'Office
des changes et ce pret etait invariablement investi
soit au Royaume-Uni, soit dans roo des vieux do
minions.

260. Ces transferts au benefice de la metropole
pesaient Iourdemeae sur les finances des jeunes eco
nomies en voie de developpement. John Mars a pu
estimer que parfois ce fardeau depassait 10 pour 100
du revenu national annuep9. II n'est done pas sur
prenant que l'un des premiers buts des gouveme
meats independants ait 6t6 de oontr61er les institu
tions baacaires et d'uti1i&ell" la polittique monetaire
comme un instrument de developpement eeonomique.

261. En outre. oette prise en main de; politiques
monetaires et economiques a ete encore acceatuee
parce que la politique eeonomique de certains pays
industriels n'a pas reussi a promouvoir Ie developpe
ment industriel en Afrique. Ces pays jugeaient, vers
1950 et dans les annees suivantes, que Ie Iibre jeu
du systeme mon6taire et des politiq~ fiscales en
gendrerait un developpement acce16re. qu'il stimu
lerait la demande de produi,ts africains et. par une
meilleure tt"epanitioo des facteurs, diminuerait Ie
cout des importations. Mais l'exp6rience n'a pas con
f1rn1e res e8poi~. Les difficultes 6c000miques des
pays amcains auraient pu eve attenuees si Ies va&tes
reserves accumulees par les differents offices de com
morcialisatlion et mvesties au Royaume-Uni ou~
les dominions avaienrt 6te investies en Afrique pour
soutenir une vigoureuse politique de oroissance eoo
nomique.

La zone de I'escudo portugais
262. La politique eronomique portugaise durant la
p6riode envisagee a ten'll a renforcei Ies liens du
systeme preferentiel. En 1951 les colonies af,ricaines
du Portugal ont me decIaofCes 4'provinces d'outrea

mer". Les quatre cinquiemes de leurs importations

29 Voir John Mars, "The monetary and banking system
and the loan market of Nigeria" dans Mining" commerce
and finance in Nigeria, Vol. II, d'une etude intitulee Eco
nomics of a tropical dependency, edith par Margery
Perham, Londres, 1947, p. 177-224.

devaient venit" du Portugal et des restrictions quan
titatives om 6t6 mises en vigueur. Ce systeme pre
f6rentiel a 6t6 eIacgi pour deveair. en 1962. UD

Marche commun de Ia zone escudo dans lequel des
droies de douane portugais sur les produies it desti
nation et provenance des provinces doivent etre
etablis en 1964.

v) L'Afrique et la CODUDUD8ote ecoDomiqoe
europeeDDe

263. C'est dans ce cadre de regtmes pref6rentliels
qu'a ete r6alisee l'association des anciermes colo
nies africaines de 1a France, de la Belgique et de
l'Italie au Marche commun europeea, Avec I'acees
sion a l'indepeadance de presque toutes 1es ancien
nes colonies, I'associatioa avec les Six a 61e mate
rialisee par 1a signature. a Yaounde en [uillet 1963.
de la deuxieme Convent-ion d'association, qui fut
l'aboueissemeat de negcclations loogues et taro
rieuses-", Aux termes de cette conveotioe.. los Six
ont aceepte de mettre en cinq ans a la disposition
des dix-huit Etats amcains associes, pour leur de·
veloppement economique et social, la somme totale
de 730 millions de dollars. doot 666 millions seront
deposes par les Six au Fonds europ6e:n de develop
pement, Ies 64 autres millions etant fournis par la
Banque europeenae d'investissemeet sous forme de
credits.

264. La preference reserveea certains produits agri
coles d'exportation des pays associes, notamment Ie
cafe et Ie cacao. et a des produss transformes ou des
demi-produits est maintenue, Les pays associes de
vront eke consultes avant toute modification. D'au
tre part, les pays associes s'eagagent It abaisser pro
gressivemoo!t les droits de douane entre eux et a
eliminer toutes 1es restrictions quan·titatives aux
echanges d'jci 1966. II existe one clause de sauvegara

de r6ciproque pour la protection des' industries, mais
les pays africains se soot engages a garnm:ir ]a Ii·
berte des mouvements de capitaux. un, oontr6le des
changes minimum. et l'egaHte des d·roits d'etablis
sement pour, tous les membres de la Communauti
6conomique europOOnne.

30 Aux termes de cette deuxieme Convention. sont asso
cies Ii la Communaute ec.onomique euro¢enne les 18 Etats
africains suivants: Cameroun. Republique centrafricaine,
Congo (Brazzaville), COte-d'Ivoire, Dahomey. Madagascar,
Mali. Niger, senegal. Tchad, Togo, Burundi, Congo (Uo
poIdville), Rwanda, Somatie, Gabon, Haute-Volta. Mauri
tanie. Tous sont d'anciennes colonies fran~aises, sauf Ie
Burundi, Ie Congo (LeopoIdville) et Ie Rwanda qui etaient
auparavant dans la sphere d'influence beige, et la Somalie
dans la sphere d'influence italienne. L'Algerie, la Tunisie,
et Ie Maroc, bien qu'appartenant a rancienne sphere d'in
fluence fran~aise ne sont pas associes a la Communaute
par cette Convention. mais ont des relations speeiales avec
la F:rance et la .CEE. Les six membres de .la,CEE sont,- on Ie
sait: la France, I'Allemagne, rItalie, fa ·Belgique, les Pays-
Bas et Ie Luxembourg~ ,
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265. Leg autres .partenaires de la Communaute 600.,
nomique europeenne s'attendaient que l'article 155
du Traite de Rome assurerait la liberation des <Schau
ges avec les Etats africains associes. Mais les 3Jn
oiens liens commerciaux et aotres entre la France et
res Etats ont, en fait, contribue aaccroitre plutot qu'a
reduire la dependance de ces Etats vis-a-vis de la
zone franc. II est evident que les Etats associes
auront avantage a pouvoir acheter, a des prix con
currentiels, des produits manufactures ad'aiures mem
bres de la Communaute, et que leurs termes de 1'6
change pourraient s'en trouver ameliores. En re
va-nche. il n'est pas certain que les dons accordes
aux Etats associes pour compenser la perte des pri
vileges dont Us jouissaient aux termes d'arrange
mcnts anterieurs avec Ia France, suffieont a tous leurs
besoins.

266. Malgre des avantages un peu superieurs sur
le marche francais, Ies Etats associes n'ont pas en
core reussi a amorcer one industrialisation soutenue.
Il semble qu'au COUIS de la periode 1963-1967 l'ac
cent sera mis sur Ia diversification de la produotion
agricole et sur I'encouragement au developpement
des 'cultures qui sont les plus assurees de trouver un
debouche sur Ie marche des Six.

267. La question qui se pose est de savoir Sli la

Communaute eeonomique europeenne acceptera de
maiotenir les privileges actuels en faveur des Etats
associes au cas ouceux-ci, faisant usage de la clause
de sauvegarde, s'industrialiseraient Iargement. elimi
neraient les produits manufactures des Six de leurs
marches tout en inondant celui des Six de leurs pro
pres produits. Meme si la Commission de BruxelIes
etait disposee a, tolerer cet etat de choses, les indus
tries touchees .par exemple, les huileries francaises,
feraient de fortes pressions sur les gouvememeats
pour qu'ils ferment le marche des Six aux produits
en question.

268. NOllS pourrions conclure cette section en. di
sant que. tout bien -considere, l'association avec la
Communaute eoonomique europeenne n'apporte que
pen de garantie de transformation industrielle, et que
ses effets a long terme sont incertains, De plus. I'as
soeiation d'un certain nombre d'Btatsafricains a la
Cornmunaute pourra creer certaines difficult6s quand
il s'agira de s'engager sur des voies de cooperation
economique nouvelles et plus rationnelles au plan
sous-regional. EIle pourrait rendre egalement diffi
cile la creation. par la cooperation de plusieurs
pays limitrophes. d'industries strategiques gerees en
commun et beneficiant d 'un marche protege a l'inte
rieur de la sons-region.

2. STRATEGIE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN AFRIQUE

a) Strategie do developpement economique
269. La necessite d'accelerer Ie rythme du develop
pement economique en Afrique est reoonnue par
tous. Les milieux avertis prennent de plus en plus
conscience du caraotere special des problemes que
pose le developpement des pays africains. Mais l'ac
cord n'est pas fait sur ~a nature des solutions a adop
ter. Trois solutions eventuelles, au plan national, sem
bletu s'offrir aujourd'hui aux pays africains pour
mettre en train une evolution economique qui trouve
en soi son aliment: l'exportation de produiIts pri
mam, l'indU&trialisation orientee vets l'exportation
et I'expansion de la production et de l'industriali
sation en vue de la demande int6rieure. Ces politi
ques nationales devraient egalement eke envisagees
dans Ie contexte de la cooperation sous-regionale.
oonformement aux principes 6nonces par la Com
mission eoonomique pour l'Afrique. 9urlesquels on
trouvera plus loin quelques details. Bien en1endu,
~.programmes ne s'exc1uent pas mutuellem.ent. Mais
il est necessail'e. pour les besoins de rexpose. de
oonsiderer l'effort OOooomique comme oriente pour
l'essentriel vers la mise en application de rune de res
politiques.

i) Exportation de produits primaires
Le posadat fondamental de Ia thoorie du

developpemen.t economique par rexportatioo de
produits primaires est que les exportations de
produits de premiere necessifle constituent Ie
seoteoc dominant de l'economie et determinent
Ie fj'thme de la croissance eoonom,ique. Le mar-

che interieur limite - et peut-etre meme inexis
tant au debut - et les rapports des facteurs 
abondance de la terre relativement a la main
d'oeuvre et au capital - avantagent les expor
tations de oeux des produits primaires qui sont
gros eonsommateurs de faoteurs de production.
Le developpement economique coosistera en un
processus de diversification tourne vers l'expor
tation. L'idee fondamentale a la base de la
th60rie des produits essentiels. est done que Ie
secteur des expootatiOIhS sera comme un pole de
oroissanre, c'est-a-ditre que l'activit6 exportatJrice
aura des effets de diffusion sur l'economie na
tionale31• Cette dd6e a eu. depuis mize ans. une
gfame place dans les {"eflexioDS au sujet de la
planification et de la politique economique dans
les pays africams.

Le -tableau B.I.2 montre la composition, en
valeur. des exportations de 1960. class6es par
grands groupe8 de produits dans 1es pays d'eco
nomie dev~loppee. les pays d'eoonomie plam
fi6e et les pays en voie de developpemen,t. La
valeur totale des exportations des pays africains
cette aooee-la a ere de 6,4 milliards de dollacs32•

dont 1.2 milliard de dollan;. soilt 18 pour 100.

3J Voir Melville H. Watkins. "A staple theory of econo
mic growth" dans Canadian Journal of Economics and
Political Science. Vol. 29, No.2, Toronto, mai 1963, p. 144.

32 Voir Nations Unies. Bullerill mensuel de statistique.
avril 1963, p. 85.
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correspondent aux produits manufactures. Si
I'on comprenait dans les produits primaires les
metaux qui De recoivent qu'un d6blJlt de trans
formation, 94 pour 100 des exportations afri
caines seraient des produits primaires, ce qui est
voisin des pourcentages pour rAsie (85) et POUl'
l'Amerique latine (94), et contraste nettement
avec ceux des pays developpes (42) et des pays
d'economie planifiee (52).

L'experience des treize dernieres annees
n'indique pourtant pas que cette structure ait
favorise une croissance economique s'alimen
tant elle-meme dans les pays en voie de de
veloppement. En' fait. le danger que la crois
sance economique se ralentisse en Afrique est
reel si ron compte essentiellement sur le sec
teur exterieur pour Ie developpement. Comme
nous rayons montre precedemment, Ies termes
de I'echange se sont deteriores pour I'Afrique
(voir tableau B.LI). On peut done estimer que
I'Afrique a subi, au cours de la periode 1950
1962, un manque a gagner en devises etrangeres
d'environ 5 milliards de dollars - somme qui
egale presque la valeur annuelle moyenne des
exportations africaines depuis 1950. En d'au
tres termes, les avantages de l'augmeneadon de
la production des produits primaires ont echap
pe au producteur africain. Pour cette raison. on
ne devrait pas fonder de grands espoirs sur des
efforts appliques a Ia production des produits
primaires destines a I'exportation pour obtenir
le declenchement d'une croissance 600nomique
qui s'alimenterait elle-meme.

Au XIXeme siecle, Ies pays en voie de de
veloppement pouvaient payer 1e8 biens d'equipe
ment.Jes awes produits manufactures et les den
fees alimentaires dont i~ avaient besoin en aug
mentant leurs exportations de produies primaires.
Trois facteurs ont cependant contribue a modi
fier radiealemenlt cette situation33• En premier
lieu, les produits primaires se vendent SUI des
ma,rches concurrentiels, landis que les march~

des produits manufactures sont souvent regle
mentes pM les produoteurs; en deuxieme lieu,
grace a la Ifevolution des techniques agricole8.
les pays developpes produisoot ades prix avan
tageux Ies produits primaires qui font concur
rence aux produits similaires des pays sous-de
velopp6s; et troisiemement, le8 produits syn
th6tiques [['emplaeent de plus en plus les pro
dui.ts primaires sur les marches des pays deve
loppes. Telles sont. dans nne large mesure. les
causes de la pression exercee sur los prix des
exportations des produits primaires des pays en
voie de developpemen.t. de la deuadation des ter
mes de l'echange et de la limitation serieuse des
possibili.tes d'expansion des exportations des

33 Voir Commission economique des Nations Unies pour
rEurope, Etude sur La situation economique de I'Europe
en 1957, chapitre V, p. 25 a 27.

pays en voie de developpement, pays africains
compris.

ii) Industrialisation orientee vers l'exportation
Une autre solution au probleme consiste

dans l'industrialisation de I'Afrique fondCe sur
I'exportation des produits transformes, Les con..
elusions sur ce sujet de l'etude des Nations
Unies vsur l'ecoaomiejnondlale en 1962. sonr
pertinentes : ."11 ne faut pas s'attendre que la
demande globale de produits ~formes crois
se a un rythme tres different de celui de la de
maude de matieres premieres d<mt res produas
sont d6riv6s"34.

II est vrai que les exportations d'aluminium
et de certaines decrees alimentaires traasfor
mes en provenance des pays en voie de de
veloppement ont augmente sensiblement. Mais
la production de ees articles n'a commence que
towt recemment et ne forme qu'une part insi
gnifiante de l'offre mondiale. Jusqu'a present
elle ne fait pas veritablement concurrence aux
exportations ou a 1a production interieure des
pays industriels. D'autre part. les exportations
de cas produits transformes qui soat en concur
rence avec ceux des pays developpes ont pro
gresse plus Ientement que les exportetions de
nombreuses matieres premieres.

On est done amene a conelure que si les
possibilites d'exportation de denrees primaires
on de produits transformes ne doivent pas eti'e
negligees. elles ne coastitueet pas un point de
depart pour une croissance economique acce
leree en Afrique. C'est pourquoi it est neces
saire d'examiner les possibilites qu'offre la troi
sieme solution.

iii) Industrialisation orientee vers Ie marche
interieur

Pour apprecier l'importance de cette voie
d'approche, il serait bon de bien comprendre Ia
situation eoonomique actuelle de l'Afrique35•

Lorsqu'on dit que I'Afrique est OOonomique
ment sous-developpee. qu'en:tend-on pa:r cetlo
affirmation.? Comment mesurer Ie retard econo
mique, ou la distance ecooomique en(Jre l'Afri
que et les pays 6oonomiquement developpes36'}

Une mesure meme approximative de cette dis
tance eoonomique pourrait donner quelques 1»"6
oisions sur la direction priocipale de revolution
en Afrique. Le tableau B.I.3 indique. a titre
d'exemple. la di&tance entre l'Afrique et les pays

34 Voir, Etude sur 1'economie mondiaIe, 1962, I, "The
developing countries in world trade," op. cit., p. 61.

35 On trouvera des details dans: Commission economi
que pour l'Afrique Developpement industriel en Afrique,
situation et perspectives (publication des Nations Unies.
numero de vente 63.II.K': 3), chapitre 1.

36 Sur la notion de "distance economique", voir Suren
dra J. Patel, Economic Journal. mars 1964.
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TABLEAU 8.1.2

Composition des exportations mODdiales par grands groupes de produits, 1960

(part en pourcentage)

Produits primairese Produits manufacturesb

Com-
Denrees Matieres bustibles Machines Autres
alimen- premieres et Total Produits et equi- produits Total
taires agricoles carburants partiel chimiques pement Metaux Textiles manufac- partiel

et minerais tum
Mondec 18 17 10 45 6 22 9 5 14 56
Pays developpes'' 14 14 4 32 8 28 10 6 16 68
Economies planifieess 16 16 11 43 4 25 9 4 15 57
Pays en voie de

developpement 30 28 28 86 1 5 3 4 14
Asie' 18 30 35 83 I 2 7 6 17
Afrique» 35 42 5 82 1 12 1 4 18
Amerique latine 42 19 31 92 1 5 1 8

Note: Les totaux peuvent ne pas egaler. car les chiffres ont etC arrondis.
Source: Nations Unies, Etude sur feconomie mondiale, 1962, I; The developing countries in world trade. New York, 1963,

p.6O.
a Sections 0, 1, 2. 3 et 4 de la Cl'Cl.
b Sections 5. 6, 7 et 8 de la Cf'Cl. Les produits alimentaires transforrnes et les combustibles mineraux sont compris dans

les produits primaires.
C Y compris les economies planifiees,
d Amerique du Nord, Europe occidentale (non compris la Yougoslavie), Australie, Nouvelle-Zelande, Republique Sud-

Africaine et Japon.
C Y compris la Yougoslavie,
f Non compris Ie Japon, la Turquie et les economies planifiees.
I Non compris 1a Republique Sud-Africaine.

industriels dans deux grands seoteurs de 1'6:0
nomic: l'agriculture et l'industrie (y compris
Ies industries extractives). La production agri
role nette disponible par habitant dans 105 pays
industriels n'6tairt. ces demieres annees, que dou
ble de celle de l'Afrique. En revanche, la produc
tion industrielle par habitant y etait vingt-quatre
fois plus elevee,

Si 1'00 prend oomme modele approximatif
pour l'Afrique Ies resultats economlques des
pays industrialises, on s'apercoit que pour ob
tenir Ies memes disponibilites en produits agri
coles et industriels par habitant. l'Afrique de
wait doubler sa production agrioole par habitant
et multiplier sa production industrielle par 25.
Tels sont los parametres de la transition econo
mique en Afrique. II existe done une limite su
perieure aux possibilites d'expansion de la pro
duction agricole qui est gouvernee par Ie volu
me de l'estomac humain et la variete du regime
alimentaire. Au dela de cette limite Ie develop
pement de la production agricole creerait des
excedents difficiles a eoouler. Mais iI n'existe
aucun plafond a la production industrielle totale.
Le principal apport au mieux-etre economique
en Af.rique devrait done venir du developpe
ment de l'offre de produits industriels, que ron
peut obtenir soit par I'importation soit par la
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fabrication nationale. Or, comme on ra fait re
ma-rquer plus haut, les perspectives d'exporta
tion et, partant, la capacite d'importation de
l'Afrique sont limitees, de sorte qu'une indus
trialisation rapide visant a satisfaire 1a consom
mation int6rieUl"e devient la pierre angulaire de
sa transition economique future. Le temps que
demandera cette transition dependra, dans l'en
semble. de la vitesse de I'industrialisaeion. En
raison du grand nombre de petits Etats repan
dus en Afrique, oette vitesse, a son tour, de
pendra du degre de cooperation que 1e8 Etats
en cause accepteront pour creer de nouvelles
usines.

Avec toutes Ies reserves que ron peut faire
sur cette analyse. c'est sue cette voie qu'est la
solution de la transformation rapide des econo
mies africaines. A la croissance orientee Vel'S

les exportations il y a des limitations severes.
Du cOte de l'offre, it existe de graves obstacles
tels que le manque de connaissance des marches
etrangers, Ies insutfisances des contacts avec les
dirigeants d'entreprises etrangeres, Ia connais
sance imparfaite de revolution des gouts du
consommateur etranger, la difficulte d'obtenir
des capitaux et I'impossibilite OU sont les gou
vernements africains de garantir les exporta
teurs oontre certains types de pertes qui affee-



TABLEAU B.I.3
Mesure indicative de Ia distance economique entre .tAfriquea

et lea pays industrialises, 1960

Taux de croissance et
temps necessaire pour que

"Afrique atteigne Ie
Rapport entre Ia niveau 1960 des pays

production dans industriels

Afrique les pays Taux de
Production industriels par croissance

par Prix Prix Pays habitants annuel par Ann~s

activite afri- aux indus- et en Afrique habitants
d'origine cains Etats Ullis triels (c): (b) cn%

(a) (b) (e) (d) (e) (f)

Agriculture 40 60 120 2 1.5-2 40-50
Industrie 15 20 480 24 7-8 4Oe50

Production de biens 55 80 600 8 5 40e50
Autres seeteurs 35 b 600 ? ?...
Production totale 90 (150)b 1.200 (8) (5) (40e50)

Note: Ces chiffres, londes sur Ie produit interieur au collt des facteurs, sont tres approximatifs et ont dll etrc arrondis
au multiple de S ou 10 Ie plus voisin. Les ajustements de la colonne (b) ont un caractere purement symbolique.
Les chiffres sont fondes sur la production et ne tiennent done pas compte des disponibilites finales qui sont aussi
fonction de la consistance des echanges exterieurs.

Sources: Commission eeonomique des Nations Unies pour "Afrique. Developpement industrlel en A/rique, op, cit.• tableau
3, d'apres Surendra J. Patel, "Economic distance be tween nations: its origin, measurement and outlook," dans
Economic Journal, mars 1964.

a Non compris "Afrique du Sud
b Les prix relatifs des services sont difficiles a comparer presque partout mais plus encore en Afrique otr, la population

non-africaine predominant dans ce seeteur, les remunerations sont relativement elevees, Le ehiffre de la production totale
de la colonne (b) est done purement arbitrairc.

C De I'ensemblc de la population sans ventilation par secteur.

·tent los exportations de produits manufactures
africains'". En outre, les tarifs doueniers, COJ1...

tingentements et autres pratiques restrictives
imposees par les pays developpes aux produits
manufactures en provenance des pays en voie
de developpement, rendent presque impossible
des exportations massives de res produits.

II semble done plus rationnel d'orienter
specifiquement le developpement de Ia produc
tion et de l'industrialisation vet'S les besoins du
marche interieur de la region. Sur ce point
l'Afrique est dans une situation ,tires solide'", Le
marche des biens de consommation importes
que ron peut assez facilement remplacer par
d'autres, pourrait absorber trois ou quatre fois
plus que la production interieure actuelle et ce
marche s'elargira necessairement dans Ies an
nees a venir. De plus, des resultats appreeia
bles pourraient mre obtenus dans le secteur des
biens d'equipement grace a une strategic du dee
veloppement des industries de biens d'equipe
ment convenablement coneue et bien mise en
oeuvre.

37 Voir Nations Unies, Etude sur Leconomle mondlale,
1962, op. cit .. chapitre 3.

38 On trouvera des details dans Developpement indus/riel
ell Afrique. op. cit.. par. 51 a 66.

L' Afrique est done en mesuee, gtrdce au
remplacement des importations et 8a,M meme
avoir besoin d'essayer de prendre pied sur les
marches exterieurs ni dependre, pour ses de
bouches. de Ia boooe volonte ou de la pitie des
autres regions. de fixer Ie taux et d'amoreer Ie
rnouvement d'expansion aecessaire 11. une evolu
tion rapide de son economie, Cette possibilite
offre un autre avantage: celui d'attirer les in
vestisseurs etrangers vers \lID. vaste marche 00

expansion, dont la production interieure pour
fait etre protegee centre la concurrence exte
rieure,

b) Necessite d'un developpement coordonne

270. Le moyen qui permettrait d'obtenir un ryth
me d'expansion economique accelere dans le con
texte africain semble done etre Ie developpement
coordonne et integre de 1a region. Pour la demon
stration, nous avons suppose que nous avions af
faire a une entite economique intigree a traiter com
me un ensemble. De fait, I'Afrique n'est pas une
vaste region unifiee en voie de developpement, A
eux seuls, huh pays de dix millions d'habitants ou
plus chacun, representeat 56 pour 100 de la popu
lation de l'Afrique. La plupart des Etats sont des
unites economiques nationales relativement restrein
tes qui ne se pretent pas. dans 1amise en oeuvre des
politiques eoooomiques. a un t,raitement d'ensemble.
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271. Le desir d'unite, jusqu'a main-tenant fonde ~:Jr

des considerations politiques, a cependant comme
principale raison d'etre des considerations eeonomi
ques: elevation du niveau de vie, acceleration de la
croissance economique par habitant, repartition ra
tionnelle du revenu national total entre les differents
segments de Ia population. Pour atteindre ce but, la
plupart des Etats africains devront accepter untres
haut degre de coordination et d'harmonisation de la
planification economique, tout en prenant en main Ie
controle. ou la direction des mvestissements etran
gers'".

272. Pour atteindre Ie taux maximum d'expansioa
qui lui permettrait de rattraper le niveau de vie des
autres regions du monde, pour effacer en 50 ou 60
ans la distance economique qui la separe des autres
regions, I'Afrique devra s'imposer un developpement
economique planifie soc une base de coordination et
d'integration entre tous les pays du continent.

i) La base economique de la coordination

Les donnees ci-apres, dont l'importance
pour l'avenir de l'unite economique africaine
est extreme. menent aussi inevitablement a la
meme conclusion: la plupart des pays d'Afri
que pris individuellement, Ii l'exception pent
etre de quelques uns qui comptent une impor
tante population. ne peuvent par eux-memes af
feeter assez de moyens a Ia creation d'une gran
de industrie et leur marche n'est pas assez lar
ge. Leur pauvrete et leur faible pouvoir d'achat
expliquent en partie cette situation. mais le pro
bleme crucial est leur petitessew, La production
totale d'un Petit pays d'Afrique d'un million
d'habitants n'est generalement pas superieure au
pouvoir d'achat d'une ville europeenne moyenne
de 100.000 habitants, Planifier individuellement
a l'echelle d'nn petit pays d'Afrique equivau
drait done a planifier en Europe pour nne ville
de 100.000 habitants en faisant abstraction de
ce qui se passe aillenTS.

39 De norobreux pays africains ont entrepris La redaction
de codes des investisseroents applicables aux capitaux etran
gers et nationaux; voir Conunission econoroique pour l'Afri
que, Dispositions legislatives et reglementaires sur Ies inves
tissements en Afrique. (E{CN.14/INR{28).

40 Les pays africains sont generaIement conscients des li~

mites que leurs dimensions reduites et leur faible pouvoir
d'achat leur imposent, et de la necessite de cooperer et de
coordonner leurs plans. Ceci se reflete par exemple dans
une declaration de Georges Amah, ministre des Affaires
etrangeres du Togo, qui voit dans Ie projet commun de
production et de distribution d'energie electrique presente
par les Nations Unies pour Ie Togo et Ie Dahomey, Ie
premier pas vers une union economique des deux pays,
qui pourrait un jour incluce Ie Ghana et la Nigeria. Voir
Africa South of the Sahara. Paris, 21 aetobre 1963. p. 11.
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De plus. les tromieres actuelles des pays
d' Afrique n'en font generalement pas des unites
ethniques ou "geographico-ecologiqucs". EIles
ne correspondent pas non plus aux preoccupa
tions economiques, ne tiennent compte ni de
l'unite naturelle des bassins fluviaux, ni de celle
des gisements de ressources naturelles princi
paux, ni des regions naturelles de transports ou
d'autres variables economiques. Ainsi en Afri
que de roues-to par exemple, ou Ie probleme se
pose sous sa forme la plus aigue et la plus com
pliquee, la plupart des pays riverains de l'A
tlantique sont des portions d'entites geologiques
et climatiques s'etendant de la zone cetiere
hurnide aux regions interieures de savane seche:
quant aux pays de l'iaterieur, depourvus d'ac
ces it. la mer, ils consistent surtout en zones
semi -arides qui par elles-memes ne peuvent pas
former des unites economiques viables,

En troisieme lieu. la diversite des elimats
et des ressources naturelles du continent afri
cain offre de vastes possibilites de planification
coordonnee et de specialisation poussee, avan
tageuse pour 10118. Les differences de climat.
d'altitude, de sol, de deosite de population. de
ressources naturelles et la division naturelle du
travail entre les regions cotieres et les regions
de l'interieur ou entre I'Afrique de I'ouest et
du nord et l'Afrique meridionale se preteat S1
bien it Ia complementarite des activites si ron
compare I'Afrique a I'Europe, que ron est sur
pris de voir que ces avantages n'ont pas ete
jusqu'ici exploites et orientes de maniere it ren
dre les pays d' Afrique plus autosuffisants. Mal
gre des possibilites immenses, I'absence pour
ainsi dire complete d'echanges intra-afuicains est
peut-etre un symptome de Ia meconnaissance
africaine des avantages it retirer de I'adoption
d'une planification et d'un developpement 000
nomiques bien diriges coordonnes et in1egres
pour l'Afrique dans son ensemble.

En outre. l'echelle de rentabilite minimale
de bien des projets indw~triels ou d'infrastruc
ture fai,t qu'il ne serait manifesrement pas ecooo
mique pour la plupart des pays africa.ins d'es
sayer seul~ d'exploiter d'importantes industries
de biens d'equipement telles qu'aci6ries. con
structions mecaniques lourdes ou grandes usi~

ne8 de produits cltim~ques. meme compte tenu
de leurs avantages possibles a long ,terme. Us
ne JX)urraient pas leur affecter assez de moyen.s
pour tirer parti de la compIementarirte des res
sources climatiques et ooturelles de la region.
pM un investissement integre et equilibre. meme
si Ie marche de chaque pays etait rigou'feusement
ooncentre et reparti. En fait, la rentabilite de ces



marches deja insuffisants est encore r6duite par
le fait qu'ils sont dissemines sue route I'etendue
des territoires, sans guere de possibilite d'inte
gration nationale faute de transports et de com
munications.

Comme l'etroitesse des marches nationaux rend
prohibitif le cout des produits indutnels du cnl
a cause de l'impossibillte de profiter des econo
mies d'echelle de la grande industrie, l'idee se
presente d'elle-meme d'un groupement entre plu
sieurs pays pour aboutir a des realisations indus
trielles communes. Les avantages que les pays
participants retireraient de oette cooperation. de
pendront bien entendu des economies d'echel
le qui sont possibles dans chaque industrie par
ticuliere. Une etude preliminaire des possibili
tes offertes par cette methode aux Africains a
deja 6te Iaite dans l'etude de Ia Commission
Economique pour I'Afrique sur le developpe
rnent industriel en Afrique", Toutefois, les con
siderations technologiques mentionnees plus haut
ne laissent pas apercevoir toute l'etendue des
economies de dimension. Une structure indus
trielle modeme se caraoterise par des besoins
en produits et en industries intermediaires. Une
economic assez puissante pour foumir des de
bouches nationaux a la production d'au moins
nne usine de dimension optimale dans chaoune
des branches d'industrie fabriquant des pro
duits finis. pent ne pas etre de la taille voulue
S1 certaines de res usines ont besoin d'equipe
ment, de services ou d'autres produits interme
diaires sans toutefois assurer un debouche suf
f.isant a tous res facteurs42•

ii) Quelques exemples
Ce qui vient d'etre dit pourrait etre iUustre

en prenant pourexemple un pays dont Ie mar
che est assez large pour absorber Ia production
a pleine capacirte d'une fabrique de traoteurs de
dimeIllSions optimales mails trop etroit pom jus
tifier l'etablissement sur Ie temitoire d'une usi.ne
siderorgique et la fabriCClltion de pieces deta
chees. 11 faudrait en meme temps abaisser Ie
rout des tracteurs pour qu'i15 puissen,t lutter
con-ire la concurrence intemationale. done se
procurer les produi,ts intermedia~es a bas prix.
Dans res conditions, it est essentiel d'6tablir
un programme de developpement indU&triel m
tegre entre pays voisins. Ce qui est realisable
de la fa~n suivante: Ie pays producteurr de
traeteurs accorderai,t un traitement preferentiel
aux produits mrermediaires des pays voisins
qui, en retour. acoorderaient Ie meme mute
mmt aUK rtraoteOOl. En fin de compte, toU8 y

41 Voir Developpement industriel en Afrique. op. cit.•
chapitres 4 et 5.

42 Voir Tibor Scitovsky. "International tTade and econo
mic integration as a means of overcoming the disadvantages
of a small nation" dans Economic consequences of the size
of nations (londres E.A.G. Robinson, cd. 1960), p. 283.

gagneraient, A partir d'une division du travail
bien concue, une industrie economiquement
solide et techniquement effieace, profitable
a tous les pays qui OM coopere. pourrait ainsi
e1lre creee au lieu d'une industrie couteuse dans
un seul pays". Une cooperation de ce genre ne
se limite pas forcemeat a un echange de pro
duits finis et de produits intermediaires neces
sakes a leur fabrication. Elle peut, en fait, en
glober toute la gamme des produits industriels
qui peuvent etre echanges, Ces echanges pour
raient non seulement engendrer un developpe
ment industriel rapide mais aussi poser les fon
dations solides d'un commerce intra-africain en
creant les produits qui feraient l'objet de ces
cchanges.

Ces considerations s'appliquent au premier
chef aux constructions mecaniques lourdes et
aux industries chimiques et metallurgiques, dans
lesquelles les coflts de production diminuent
avec I'augmentation et la diversification de la
production. Mais elles s'appliquent aussi a la
plupart des autres induseries. La production
d'acier dans une aeierie integree offre un tres
bon exemple de ce phenomene, comme on pout
Ie voir dans Ie tableau B.I.4.

On eetime qu'en 'Afrique de I'ouest par ex
emple, la consommaeion d'acier sera de 450.000
a 600.000 tonnes en 196544• A la suite des etu
des et des perseverants efforts de la Commis
sion eeonomique pour I'Afrique. un accord est
intervenu entre les gouvernements de l'Afrique
de l'ouest sur la necessite d'etablir une acierie
integree, La Commission eoonomique pour l'A.
frique a 6te chargee de preparer pour avril 1964
les etudes des coUts pour des acieries de
400.000 et de 700.000 tonnes en divers empla
cements en Afrique de l'ouest. Toutefois le
transport des maeieres premieres et des produits
finis demandera aussi nne action commune en
ce qui conceme la navigation de cabotage. les
'transpom ,terrestres. 1es tarifs et droits de doua
net ce qui implique un ,tires haut: degre de coordi
nation des plans. 11 faudra 6gaJemen,t fixer Ie
mode de propri6t6 pour les divers gouvernements
interesses. Les pays int6resses au,mient aussi a
g'entendre pour proteger leurs mMChtSs nattlio
naux de racier et ce serait la Premiere expe~

·rienee de ce genre. Ainsi s'ouwe la possibilit6
de repenser a un grand nombre de projets in
dustriels jusqu'ici inaccessibles pour chaque pays
oonsidere isolement.

43 Comparee 'avec Commission economique pour l'Asie
et l'Extremc-Drient, "Developpement et planification eco-
nomiques en Asie et en Extr!me'()rient", Bulletin econo
mique pour l'Asie et rExtreme-Orient, Vol. XII. No.3,
Bangkok. decembre 1961, p. 68.

44 Voir par exemple: Dheloppement industriel en A/ri
que, op. cit., par. 180-182, et Commission economique pour
"Europe. Tendances et problemes a long ferme de tindus
trie sidburgique europeenne. Gcneve, 1959, tableau 87.
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II est un autre exemple en Afrique de
I'ouest: la tentative actuelle pour multiplier les
oimenteries dans la sous-regiorr", Economique
ment, dans l'etablissement d'une eimenterie,
deux facteurs sont importants : la taille des mar
ches existants et Ie coat du transport. A part la
Cote-d'Ivoire, Ia Nigeria et Ie Ghana, qui ont
des marches de l'ordre de 150.000. 1.200.000 et

480.000 tonnes, les marches des aDtJres pays de
l'Afrique de l'ouest ne suffisent pas pour entre
tow des cimenteries rentables. Le tableau B.I.5.
tire du rapport du deuxieme Groupe d'experts
de la CEAEO sur les techniques de program
mation, donne les divers postes au coat de la
fabrication du ciment, d'apres un schema des
operations selon la methode par voie humide.

TABLEAU B.I.4

Economies de dimension do coOt de production d'acier par tonne

(dollars americains de 1948)

Pastes Capacite annuelle d'une usine en milliers de tonnes d'acier fini
50 250 500 1.000

Matieres premieres 33,84 31,26 31,26 25,68
Eneretien et divers 20.59 11.11 10,57 9.83
Amortissemeat 122.93 101.20 87.10 85.05
Main-d'oeuvre 32.00 15,20 8.57 6,60

Coat total 209,36 158.77 137,50 127.16

Source: Developpement et planijication economiques en Asie et en Extreme-Orient, op, cit.•

TABLEAU BJ.5

Economies de dimension du coOt de prodoction do dment par tonne
(en dollars amooca4ns)

Capacite annuelle de l'usine en milliers de tonnes
35. 50 100 230 450 900 1.800

Frais d'exploitation 16,2 15,5 15.2 14.7 11.0 9,4 8.4
Amortissement et intteret 12.5 11.5 10.8 10.0 8.8 7,0 5.5

Cot1t total 28,7 27.0 26,0 24.7 19,8 16.4 13,9

Source: Developpement et planification economiques en Asie et en Extreme-Orient. op. cit.

Le cout du transport du ciment de l'Euro
pe et des ports jusqu'aux pays de l'inrerieur est
tres eleve. C'est pourquoi la creation d'une pe
tite eimenterie est nne operation parfaitement
viable. La Nigeria a deux cimenteries d'une ca
pacite de 450.000 tonnes chacune. Elle envisa
ge d'en etablir une autre de 200.000 tonnes a
Sokoto, pres de sa frontiere avec le Niger. Le
Niger. de son cote, envisage de construire une
wine d'une capaeite de 30.000 tonnes a Mal
bassa, pres de la frontiere avec la Nigeria, Tou-

45 Voir l'article "Cement as a test case;', -dans West Afri
ca, No. 2414, Londres, 7 septembre 1963. page 1009.
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tefois, Ie principal centre de consommation du
Niger. Niamey, est plus proche de quelques kilo
metres de l'usine de Nigeria envisagee aSokoto
que de la future usine de Malbassa.

Le Ghana. avec des importations de 480.000
tonnes, envisage de construire a Nauli, dans la
region occidentale, une U51ne qui aura en 1965
une capacite de 200.000 tonnes, Le Dahomey.
de son cole, envisage la construction d'une usi
ne de 100.000 tonnes de eapacite, et Ie Togo
une fabrique de clinker. Btaot donne l'etroitesse
de leurs marches, ces deux pays seraient beau-

. coup mieux approvisionnes maiateaant soit par
I'usine de Ewekoro en Nig6:ria occidentale, soit



celIe de Nauli au Ghana. II en va de meme
pour le Mali et la Haute-Volta. oil le ciment
revient a environ 32 dollars par tome (8.000
francs CFA). alors que le ciment dmporte coute
a Abidjan 26 dollars par tonne (6.500 francs
CFA). Dans res pays egalement, des creations
d'usines sont envisagees, que Ies marches na
tionaux ne justifient pas entierement. Une in
dustrie du ciment a Bobo-Dioulasso- tirant parti
des economies de dimension, pourrait exporter
VeTS Ie Ghana septentrional. Ia Cote-d'Ivoire et
le Mali du sud-est, avec un benefice pour tous
les pays interesses. Le besoin de raeionalisation
et de coordination des plans industriels est done
evident.

La merne conclusion - besom de coordi
nation et d'integration pour la planificaton et
Ie developpement eeonomique - s'impose a
propos des remplacements d'importations envi
sagees comme moyen d'accelerer l'expansion.
Les remplacements d'importations outre leur ef
fet d'augmentation et de I'emploi et du revenu
national. sont generalement utilises pour con
server des devises qui serviront a rregler les
achats de marchandises vraiment Irremplacables.
Il est done necessaire de reconnaitre clairement
les limites economiques de remplacements d'im
portations recherchees dans le cadre de marches
nationaux etroits, II est tres dangereux aussi
d'implanter des industries de biens de eonsom
mation qui non seulement ne seraient pas ren
tables mais qui demanderaient des importa.{ions
massives d'elements et de matieres premieres.
Dans de tels cas les iaconvenienes annulent line
vitablement Ies avantages, D'une part. cette pra
tique entrave l'essor necessaire des exportations
des autres pays africain'S eux-memes; de l'autre,
en accroissant les besoms globaux d'importa
tions de la region, elle contribue a aggraver la
situation de 1a balance des paiements. Ce6 in
dustries non rentables conduisent au gaspillage
et Ii I'inefficaoite. Elle limite fortement les aug
mentations de revenu que ron pourrait obtenir
en etablissant une industrie puissante desser
vant plusieurs pays. EIle accapare les moyens
de production des autres pays afcicains, ooua
vant meme Ie developpement des secteurs 
agriculture. industrie legere. exportationfS tradi
tionneHes. etc. - ou aucun probleme direct
d'echelle de rentabilite ne se pose dans l'imme
diat.

Au contraire. oon~us comme nne operation
cOmmune, les remplacements d'importations per
mettr~iefiit non seulement de rooui1"e les achats
a d'autres parties du monde mais aussi de de
velopper I'utilisation des possibilites de spe
cialisation et les echanges a l'interiem de 1a re~

gion. Elles favoriseraient ainsi Ia specialisation
et les echanges .intra-africain5 sans dommage
pour l'efficacite. Si l'on considere la region
oomme un tout, 105 importations de provenance

extra-africaine pourront etre maintenues a un
niveau compatible avec les reserves en devises.
mais la r-eduction du coefficient des importa
tions de cette provenance sera amplement com
pensee par une augmentation du coefficient des
importations intra-regionales".

Ceci est d'autant plus vrai que la situation
de l'Afrique est a certains egards tres favorable
a une acceleration de l'expansion economique
au moyen d'un developpement coordonne. Les
pays africains sont souvent de,s produ~teurs bo~

marche pOM leW's articles d exportauon tradi
tionnels et pour ceux dont ils peuvent envisa
ger l'exportation pour plus tard, Cela revient
a dire que si des accordsiutemationaux de pro
duits, des mesures de stabilisation, des arrange
ments contingentaires, volontaires ou non. pen
vent etre utiles ou essentiels au developpement
africain. ils risquent de Iaisser inutilisees les re
serves speciales de capacite de production. Ce
reservoir de productivite pourrait etre mis a
contribution au profit d'une expansion coordon
nee et equilibree de la production africaine au
moyen d'echanges intra~africa,ins. sans repercus
sions sur le commerce mondial ou sur les ex
portations des concurrents d'autres pays. Mais
ce but ne peut etre atteint que par une planifi
cation coordonnee, et l'emploi en commun du
potentiel de production ainsi Iibere.

Cet aspect particuher des possibilites d'e
changes inrra-africalns demande a etre speciale
ment souligne. II ne sera possible de viser des
buts economiques meme modestes, comme ceux
de la Decennie des Nations Unies pour Ie de~

veloppement ou ceux que definlissent les plans
nationaux des pays d'Afrique. sans une aug
mentation garantie des recettes d'exportation
d'environ 7 a 8 pour 100 par an. Or, etant don
ne les perspectives du moment, il est difficile
de voir comment on pourrait y parvenir par une
expansion des exportations traditionnelles Vel'S

les marches traditionnels ou par l'exportation de
produits manufactures vers les economies indus
trialisees, Meme compte tenu d'nne exploitation
des debouches que peuvent offrir les economies
planifiees et les marches de r Asie et de I'Ame
rique la-tine. Ie developpemem des exportations.
traditionnelles ou nouvelles. entre pays africains
offre des perspectives plus prometteuses. Le com
merce ,intra-africain ne ,represente que deux do]
lalfs par habitant. ce qui est peu de chose au re
gard du commerce intra-lat.ino-am6ricain: les
poosibilites dans ce domame sont done immen
se8.

II est toutefois de la plus haute importance pour

46 Developpement et planification economiques en Asie
et en Extreme-Orient, op. cit ....
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les pays afeioains de mettre sur le metier des
maintenant, en ce lendemain d'independance, une
planification coordonnee de leur developpe
ment. Pratiquemeat, tous en sont encore au de
but de leur planification, dans une phase oil une
certaine souplesse subsiste encore. Une fois la
planification non coordonnee installee et certai
nes postions prises, il sera beaucoup plus dif
ficile de passer a la planification coordonnee et
d'introduire des ajustements mutuellement avan
tageux. C'est pourquoi les perspectives d'unite
econornique et de developpement coordonne
sont meilleures maintenant a cause de l'ab
sence merne de developpement. Ouand l'aug-

mentation de la population des pays africains,
les exigences du chomage, le desir de revenus
plus cleves. l'influence des moyens d'informa
tion qui susciteot des besoms de consommation
nouveaux, auront force certains des gouveme
moots africains a oreer des industries. la dis
tance economique entre ces pays et leurs voisins
plus pauvres s'elargira sans cesse, avec des con
sequences desastreuses pour l'Uini,te africaine. En
outre, a moins de se concerter pour developper
leurs industries, les pays d' Afrique "ou bien ne
pourront pas oreer une industrie ou bien n'au
ront qu'une industrie inefficace, ce qud limitera
l'augmentation de leurs revenus'P".

3. LA STRATEGIE DU DEVELOPPEMENT COORDONNE ET SES INCIDENCES

a) Tentatives en direction de Punite economique

273. La plupart des pays africains se rendent par
faitement compte qu'il importe de constituer de
grands ensembles economiques pour que le develop
pement economique progresse a un rythme accelere
et pour que l'on puisse creer des unites industrielles
a grand rendement. Cette constatation les a amenes
a creer des unions economiques de divers types et
a conclure des accords dont l'application est plus ou
moins avancee et dont les resultats sont plus ou
mains heureux.

274. Parmi les pays francophones d'Afrique, Ie plus
important, et de beaucoup, de ces groupements 000
nomiques est l'Organisation africaine et malgache de
cooperation economique {OAMCE), fondee en sep
tembre 1961 pour eke le "bras" economique de l'U
nion des Etats africains et malgache (appelee aussi
"Groupe de Brazzaville") dont Ia creation, en 1960,
avait surtout pour but de tenter une mediation entre
la Prance et l'Algerie". L'OAMCE, qui instaure une
etroite cooperation econornique entre ses membres
pour acceI6rer leur developpement economique et
par 1a ['elever leur niveau de vie, lS'efforee d"aHein·
dre son objectif gcr.-ace a la coordination de la pro
duction ag~icole et de l'industliialisation, a une co
operation plus etroite entre las politiques moneta~res

et fiscales, a l'instauratJion d'un tarif exterieur corn
mun et au developpement des echanges tregionaux,
grace enfin a d~ negociations coordonnees visan1 a
obtenir des prix plus eleves pour leW's exportations.

275. Ce groupe principal se subdivise en deux
SOUiS·grOUpes : l'Union doua.mbre de l'Afrique de
l'ouest, qUJi rassemble Ia Cote-d'Ivoire, Ie Dahomey,
la Haute·Volta. Ie Mali, la Mauritanie, Ie Niger et
Ie senegal. et l'Union douaniere equatonale qui com·
prend Ie Congo (Brazzaville). Ie Gabon, la Republi.

48 Les douze membres de l'UAM a I'origine etaient: Ie
Cameroun, Ie Congo (Brazzaville), la Cote-d'Ivoire, Ie Da
homey, Ie Gabon. la Haute-Volta, Madagascar, la Mauri
tanie, Ie Niger, la Republique centrafricaine, Ie Senegal et
Ie Tchad. Le Rwanda et Ie Togo ont ensuite adhere a
l'Union qui compte desormais quatorze membres.

que centrafricaine et le Tchad; de plus. conforme
ment a une decision de juin 1961, le Cameroun doit
s'integrer progressivement dans cette derniere Union.
Ces deux unions douanieres peuvent etre considerees
oomme les isuecesseurs, soc le plan economique, des
anciennes AOF et AEF. L'Union douaniere equate
riale fonctionne dans des conditions assez satisfai
santes en raison de l'adoption de methodes equita
bles de partage des recettes douanieres, mais la ne
cessite de la renforcer pour accelerer le developpe
ment econornique des quatre pays membres a en
tralne une reorganisation destinee a lui assurer nne
meilleure cohesion, dans le domaine de I'industria
lisation en particulier.

276. L'Union douaniere des Etats de l'Afrique de
I'ouest, en revanche, a connu des diffioultes notables
a l'occasion du partage des recettes douanieres et
a cause des differences qui existent entre les regi
mes des contributions indireetes de ses pays mem
bres. Depuis sa. fondation, le 12 juin 1959. elle est
plutot une zone de libre echange qu'une union doua
niere, Au COUIrS des demieres annees, plusieurs tenta
tives ont ete faites pour la oonsolider ot pour COOiI"

donner las plans de developpement des pays rnem
bres. Mais en modif,iant unilateralement leurs tarifs
doU'aniers au detriment des autres. certains pays
membres n'ont pas con1ribue a a,rranger les chases.

277. Le Conseil de l'enrtente cree Ie 29 mai 1959
est un exemple irnteressant d'union douaniere a'll
sein d'une union douaniere; il comprend la COte
d'Ivoire, Ie Dahomey. la Haute-Volta et Ie Niger,
anoieooemenrt possessions fran~aises et membres de
rUmon douaniere de rAfrique de I'ouest. Organisa
tion ootensiblemoot non politique destinee a servir
les interets economiques. sociaux et techniques des
quatre Etats, une de ses premieres decisions a ete
de creer une union douaniere. L'efficaeite du Con
seil s'est trouvee limitee en 1fa1SOn du conflit perma
nent enrtre la C6te-d'Ivoire et la Hau1e~Volta au su
jet du partage des recettes douanieres per~ues, qui

47 Voir T. Balogh, Africa and the Common Market. op.
cit.• page 104.
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a abouti a I'etablissement par la Haute-Volta d'une
frontiere douaniere entre les deux pays.

278. Les pays d'expression anglaise de rAfrique de
I'ouest n'ayant pas de frontieres communes. i1 n'exis
te entre eux auoune union douaniere comparable a
celles des pays francophones. II n'en est pas de me
me en Afrique de rest et du centre. oil Ie Marche
commun de I'Afrique orientale double d'une orga
nisation des services communs (Common Services
Organisation), dent les fondaeions ont 616 posees des
1917. etend sa competence sur Ie Kenya. 1'00ganda
et le Tanganyika. Ces groupements donnent des re
sultats assez satisfaisants qui s'expliquent, en partie,
par nne methode de partage des reeettes dans l'en
semble assez acceptable. Ces deux organisations,
sons reserve de certaines modifications, pourraient
servir de base pour la federation de res trois pays qui
fait l'objet de negociations.

279. La deuxieme union douaniere angIophone est
celIe de Rhodesie et du Nyassaland; elle a etc trans
formee en marche commun a la suite de I'abolition,
Ie 8 mars 1957. des servitudes imposees par les
Traites du bassin du Congo. Elle a surtout profite
a la Rbodesie du Sud mais il est probable que la
dissolution de la Federation, intervenue en decem
bre 1963, entrainera sa disparition, II y a lieu de
mentionner egalement l' Accord commercial entre
I'Afrique du Sud et la Federation de Rhodesie et du
Nyassaland pour stimuler les echanges de marchan
discs en franchise entre les deux contractants,

280. En dehors des arrangements interessant exclu
sivement les pays anglophones ou les pays franco
phones. des groupements economiques rassemblent
des pays des deux "expressions". On peut citor l'ac
cord Ghana-Haute-Volta conc1u en 1961 dont Ia
conclusion s'explique, en partie, par Ie differend en
tre 1a Cote-d'Ivoire et la Haute-Volta au sujet de Ia
L(epartition des recettes douanieres per9ues au sein
de l'Enoonte. II y a lieu de cirter encore l'aJITange
ment doua-nier Nigeria-Dahomey destine principale
ment a roouke Ie trafic de oontrebande dans deux
pays et a faeiliter et acceIerer Ie passage des mar·
chandises a la frontiere commune.

281. Dam Ie contexte africain. une importance plus
grande doH etre attribuee a I'Union des Etats afri
cains oomposee du Ghana, de la Guinee et du Mali
et du Groupe de Casablanca (ces trois demiern pays
plUiS l'Algerie. Ie Maroc et la Republique Arrabe
Unie). qui ont pris des decisions de grande portee en
vue de l'abolhion progrressive. en cinq ans a comp
ter de janvier 1962. des droits de douane et des res
trictions quantitatives entre ses membres. Ces grou
pements d'une part, et l'Organisation des Etats afri
cains et malgache avec Ie Groupe de Monrovia, ri
vaux mais organises moins rigidement d'autre pa,rt.
ont 6t6 remplaces par rOrgan~sation de I'unite afri
caine iniS'titu6e en mai 1963 a I'issue de la Conf6ren-

ce des Chefs d'Etat et de Gouvernement reunie a
Addis-Abeba-".

b) La coordination economique et ses problemes

282. Le grand nombre des accords avec Ies modi
fications continuelles dans la composition des grou
pements, leur complexite, leurs chevauchements et
leurs incompatibilites donnent a penser que leurs
fondements doivent etre tres peu solides. Ils n'ont
done guere de chance de conduire aux objectifs pour
lesquels ils ont et6 concus et, notamment. a l'accele
ration de Ia croissance economique.

283. Le mouvement en direction d'une organisa
tion unifiee a cependant bute centre certaines dif
ficultes, car l'Union des Etats africains et maIgache
estime que sen organisation - et specialemeot son
bras economique, l'OAMCE - doit survivre et
fonctionner dans Ie cadre de rOUA. pour ne s'y
fondre que plus tard a travers un 'Processus pro
gressif d'harmonisation des politiques. L'assooiation
des Etats de cette Union a la Communaute economi
que europecnne dont ils retireot indubitablement des
avantages dams l'immediat est a la base de cette at
titude. Le partage des Etats africains en Etats as
socies et non assooies a la Communaute eeonomique
europeenne apparait done oomme un obstacle a la
realisation d'un front economique unifie en Afri
que. Si 1'00 considere que les avantages a court ter
me dont les Etats associes beneficient sont divers.
it faudra deployer beaucoup de sagesse politique et
de sagacite pour arriver a reneerser ret obstacle a
l'unite economique africaine, Cependant, certains
facteurs permettent de penser qu'avec de la bonne
volonte politique, en faisant Ia distinction entre les
avantages et effets a court terme et les avantages
lointains de l'association, it ne serait pas impossible
de trouver une solution a ce probleme,

284. Les restrictions possibles a la liberte, pour los
Etats associes, d'adherer a un groupement econorni
que regional comprenant les Eta1s non assooies ris
quent. en paniculier. de se reveler oomme un obsta·
cle grave. POUMJl:t, ki encore, si la volonte politique
inspire les Etats als.soci6s. cet obstacle ne sera pas
necessairement inJSunnontable. plus ,spOOialement si
ron pent demontrer nettement que par rapport aux
all'tres pays evelues , la Communaute economique
europeenne ne suhit aucune discrimination. De fait,
1a premiere convention d'association ,ne prevoit ex
plicitement aucune Ifestriction aux politiques com
merciales des Etats associ6s, comme les arrangements
douaniers de 1961 entre Ie Ghana et la Haute-Volta
Ie montrrent manifestement. Cependant. la deuxieme
oon¥oo1ion est assez vague sur cette question. L'ar
tide 7 stipule que des arrangements x6gionaux entre
Etats memb.res et ,non membres seraient incompati-

49 Le Groupe de Monrovia comprenait les pays suivants:
Dahomey, Cote-d'Ivoire, Mauritanie, Niger, Senegal, Haute
Volta, Tchad, Congo (Brazzaville), Gabon, Republique cen
trafricaine, Cameroun, Ethiopie, Liberia, Madagascar, Al
gerie, Sierra Leone, Somalie, Libye, Togo et Tunisie.
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bles avec la Convention si les avantages accordes
aux Etats non membres aux termes de oes arrange
ments n'etaient pas en meme temps accordes aux
Etats membres.

285. II semble raisonnable de supposer que cette
disposition de l'article 7 n'a pas 6te introduite pour
proteger sur les marches des Etats assoeies Ies in
terets de pays industriels comme l'Allemagne occi
dentale, la France et l'Italie centre Ies dangers d'une
concurrence du Liberia, du Sierra Leone, du Ghana
et de la Nigeria mais qu'elle est sans doute dirigee
plutot centre d'autres pays industriels, comme les
Etats-Unis, Ia Grande-Bretagne et le Japon. II est
assez peu probable que la Communaute economi
que europeenne s'opposerait a une association ['e
gionale des pays africains, dans la mesure oil H n'en
resulterait pas des avantages particuliers POlM" ses
concurrents reels. En outre, elIe ne tiendrait certai
nement pas a s'exposer politiqucment it la repro
bation pour avoir, au nom de son seul interet, fait
obstacle it un alignement plus vaste des pays afri
cains pauvres, alors qu'elle s'evertue elle-meme a
mettre en pratique ces memes principes d'integration
economique,

286. Dans ces conditions. on pourrait envisager
un systeme taeifaire a trois etages au plan regional
africain couvrant a la fois les Etats associes et lea
Etats non assooies: it y aurait :

j) Un tarif tres bas applique entre pays afri
cains et appele a la longue a disparaitre;

ii) Un tam moyen applicable aux Six et a tous
Ies autres pays beneficiant du regime de Ia
nation la plus favorisee (ainsi, par exemple,
les Etats associes n'appliqueraient pas ce ta
rif a la Grande-Bretagne et au Portugal. mais
les pays des zones pref6rentielles britanni
ques et portugaises l'appliqueraiem a leurs
metropoles respectives mais non aux Six); et

iii) Un. tan! fort applicable a tous les autres
pays. Le tau-x du tarif du regime de 1a na
tion Ia plus favoris6e sera.it Iaisse. bien en
tend'll. it la decision des pays af,ricains.
compte toou des besoins de leurs mdU&tries
tributaires des limportations.

287. On peut fake va:loir que ce regime tarifa,i,re
triple serait en oonflit avec les dispositions de l'Ac
cord genera] sur les tarifs douantiers et Ie commerce
(GATT), avec l'article XXIV 8b en particulJier. qui
demande l'elim,ination des tarifs et des entraves au
commerce, et avec la disposition qui stipule que
"]es droits de douane ne seront pas, en ce qui con
ceme Ie commerce avec les parties contractantes qui
ne sont pas parties a ces unions ou accords, d'une
incidence generate plus elevee, ni les autres reglemen
tations oommerciales plus rigoureuses. que ne l'etaj~

ent les droits et les reglementations oommerciales en
vigueur dans les ter:rittoires constitutifs de cette union
avant 1'6tablissement de l'union".

288. Or. avec Ie temps. Ie GATT a fim pall' reoon
naitre qu'H emit necessaire aux pays en voie de de-

veloppement de proteger leur industrie, La Commu
naute eeonomique europeenne a imagine une methode
particuliere d'etablissement d'un cordon tarifaire et
ce precedent a ete accepte par Ie GATT. D'autre
part. certaines des dispositions du GATT sont vrai
semblablement appelees a etre revisees bientot. Dans
res conditions, les gouvernements africains auront
certainement l'ingeniosite d'etablir, avant la forma
tion de l'ensemble regional, des Wits fiotifs qui pour
raient ensuite servir de base au calcul des baremes
du systeme triple, toutes ces operations etant par
faitement compatibles avec les regles et les regle
ments d'application du GATT.

c) La repartition equitable des avantages

289. La coordination etroite des politiques et des
plans nationaux de developpement non seulement
exigera I'elirnination des gaspillages et chevauche
ments rnais. en outre, devra assurer une egalite re
lative de croissance entre les pays africains et une
repartition suffisamment equitable des avantages a
attendre d'une politique d'industnalisaeion rapide,
On ne pent guere songer a obtenir ces resultats par
la seule creation de marches communs, de zones de
libre echange, d'unions douanieres ou d'organisa
tions des services communs, L'experience montre que
le libre j.eu des forces du marche dans ces groupe
ments economiques qui rassemblent des pays a dif
fcrents degres de developpement, toume a l'avantage
des plus developpes des pays membres en elargis
sant Ies debouches ouverts it leurs industries, et parce
que Ies capitaux ont tendance it se fixer dans las
zones oil dl existe deja une base industrielle dotee
de certains moyens au moins, sinon de tous, Depour
vus d'infrastructure de base, ies territoires peu de
veloppes ne sont pas en mesure de soutenir la con
currence des elemenes les plus eoonomiquement ef
ffieares des groupemen1s economiques. 8i bien qu'ils
se trouvoo,t prives des occasions de developpement
dont Us auraient profit6 dans un contexte different.
290. Cette wndaonce a l'elargissement de la distance
6conomique entre les elements d'nn groupement eco
nomique peut se discerner facilement dans revolu
tion des unions douanieres et autres marches com
muns instaures en Afrique. Dans Ia region couverte
par l'Union douamere de l'Afrique de l'ouest, Ie de
veloppement industriel s'etait concentre a Dakar. la
capitale adminiS1:rative, dotee d',installations portuai
res facilitant considerablement Ie processus. Le 56·
negal etah devenu Ie oontre de developpement de
l'ancienne AOF. Dans Ie cas de la zone de rUnioo
doua,DJiere equatoriale, c'est Ie Congo (Brazzaville)
qui fut Ie pri.ncipal beneficiaire. La Rhodesie du
Sud. au 80in de la Federation de Rhodesie et du
Nyassaland, et la Republique Sud-Africaine, dans
ses relations avec ses voisins. ont aussi. retire des
avantages analogues.

291. Dans Ie cas du Marche commun de l'Afrique
orientale et de l'East African Common Services Or
gan~sation (Organisation des services communs), Ie
resu].tat a encore ete du m8me ordre. Le libre 6chan
ge et l'wfication des marches ont ete profitables,
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certes, a l'ensemble de Ia sons-region rnais les aVaIL

tages de la protection et du libre echange ne se sont
pas repartis uniformement. Comme Ie signale le
rapport Raisman, de 1952/1954 a 1957/1959 le re
venu reel par habitant a augmeate d'environ 40 pour
100 au Kenya et de moins de 20 pour 100 au Tan
ganyika, mais !i1 est re&t6 pratiquement inehange en
Ouganda. L'industrie s'est coneentree au Kenya. ce
qui s'est traduit par deux sujetions desavantageuses
pour l'Ouganda et Ie Tanganyika. De 1951 a 1962,
les exportations du Kenya a destination de 1'0u
ganda et du Tanganyika ont presque quintuple mais
celles de I'Ouganda vers Ie Kenya et Ie Tanganyika,
et du Tanganyika vers Ie Kenya ct I'Ouganda ont
a peine double.

292. Le probleme de la repartition inegale des avan
tages de l'industrialisation et de la oonceI1ltration de
l'industrie dans les zones deja evoluees merite une
etude approfondie. C'est Ie cas en particulier dans
les zones ou I'infrastructure existe et ou le rende
ment des investissements a tendance a etre le plus
grand, Le conflit economique entre la zone favo
ris6e et les autres pourrait compromettre toute ten
tative d'unification economique. Cette situation pou
vait etre toleree a l'epoque oil les uni,tes territoriales
interessees relevaient d'une meme puissance coloniale
mais eUe n'est plus acceptable pour des pays de
venus independaets, La redistribution des recettes
douanieres et des autres rentrees fiscales communes.
qui a et6 tent6e en, Afrique orientale. ne saurait guere
offrir une solution durable. Ce qui interesse les zones
pauvres c'est bien moins une redistribution des re
cettes que des conditions favorables a une croissance
economique relativement plus rapide. C'est encore
la un probleme qui ne peut etre resolu que par la
planification,

293. La necessite fondamentale d'UD groupement
eoonomique plus la1'ge 6ta:nt r-econnue. l'analyse qui
precede semble suggerer les ,initiatives suivantes:

i) Coordination logique des plans nationaux de
developpement de facon que los avantages
d'une acceleration de la croissance econo
mique et d'un groupement eeonomique de·
bordant le territoire national soient distri
bues equitablement entre les parties et qu'il
en resulte un developpement coordonne, in
tegre et equilibre de toutes,

ii) Mesure tendaot a favoriser et a encourager
des echanges commerciaux mutuellemenrt
avantageux dans tous Ies secteurs de rico
nomie de la region, et particulierement dans
Ie secteur industriel,

iii) Traitement de faveur pour les contractams
pauvres, les pays sans acres a Ia mer en par
ticulier, pour que leur economic profite des
nouveaux arrangements economiques: par
exemple, rythme plus lent de la liberation
de leur commerce exterieur et de la lI'OOUC

tion de leurs droits de douane.
iv) Arrangements de redistribution des rentrees

fiscales avec fonds de developpement ga~

rantissant aux zones pauvres une part equi
table des recettes du fai,t qu'elles subven
tionneront les industries de transformation
de leurs partenaires plus riches.

v) Concentration de l'investissement humain, la
forme de capital la plus abondante en
Afrique. dans les zones les plus pauvres afin
d'implanter l'infrastrueture de base indis
pensable a l'acceleration du developpement.

vi) Planification de la repartition des industries,
vii) En ce qui concerne les services et installa

tions sociaux, maintien de niveaux compa
rables entre les pays pauvres et les pays ri
ches.

viii) Etablissernent d'un appareil institutionnel 80

"tide, capable et d6silfeux d'appliquer les me
sures qui precedent.

4. CHAMP D'APPLICATION DU DEVELOPPEMENT COORDONNE

294. Les parties pr6cOOenles souligoent l'importance
d'une cooperation economique en,tre pays africains
poUf ]a transfOIlllaition de leur structure eoonomique
selon un rythme de developpement accelere. II e6t
manifeste que dans nombre de cas. Ie poteDJtiel de
croissance sera e~tremement limite et 1a vitesse de
transition economique tres basse a moins que la c0
ordination des projets. plans et politiques de develop
pement ne prenrne forme amsi rnpidement que pos
sible. Les domaines oil devrait s'exercer cette ooope·
~a,tion sont en effet nombreux. On tentera ci-dessous
d'jndiquer les principaux de ceux pac lesquels 1a
cooperation pourrait commencer. De par sa nature
meme. cette Iiste ne saUIaliI1 etre exhaus.tive; elle De
peut pas non plus mdiquer avec preci~ion n1 l'onlre
de priori,t,6 ni les dispositions organiq'lle8 et autres
necessaires pour faire jOnet une coop6.ration. 11 ne
s'agira done que d'une liste [ooieative, qu'i1 serait

facile d'allonger bea'llcoup. Ie champ etant tres vaste.
D'autres etudes. analyses et experiences seront in
dispensables pour d6finir 108 domaines auxquels i1
oonviendrairt d'appliquer les premieres d6marche.sso.

Les domaine.s qui seront examines dans leur gene
ral,ite sont les suivants: echanges intra-africains;
developpement industriel; expansion agrioole; trans·
ports et oommunications; ,irrigation; production d'6
nergie et projets multinationaux; infrastructure so
dale: planification du developpement et diverses
autres questions.

50 Voir a la partie suivante nne discussion des domaines
dans lesquels nne cooperation a deja commence et de ceux
auxquels I'on pourrait donner la priorit6 dans Ie proche
avenir.
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a) Les echaages et Ie marehe common africain
295. L'expansion des echanges intra-africaios et la
creation d'une union africaine des paiements et d'un
ma.rc~e commun africain sont parmi Ies etapes les
plus importantes yens Ie developpement de l'unite
economique en Afrique. Si l'expaosion des echanges
intra-africains exige la suppression de restrictions
commerciales et I'augmentation des services de trans
port des merchandises entre les pays. I'etablissement
d'un marche commun africain. sur Ia base d'un sys
teme multilateral. souleve des problemes qui tou
chent aux tarifs do uaniers, a la legislation douaniere,
a ill politique comrnerciale, aux echanges intra-afri
cains et aux incidences du Iibre-echange et de l'har
monisation des tanifs douaniers, Tous ces domaines
reclament inevitablement une coordination des acti
v,i,tes. des plans. des politiques. Mais Ie premier pas
a faire dans cette direction semblerait etre la crea
tion d'une union africaine des paiements.
296. Vu la place primordiale des droits a l'impor
tation et a I'exportation dans Ies recettes budgetaires
des pays africains, il serait diffieile d'introduire im
mediatement I'harmonisation dans les droits frap
pant tous les articles d'importation, De plus, un re
gime fonde sur l'harmonisation immediate et totale
de ces droits pourrait se reveler par trop rigi
de. L'harrnonisation devrait done etre etalee sur une
certaine penode - cinq a dix ans - au cours de
laquelle on appliquerait progresslvement le regime
de libre-echange a un nombre croissant de produits,
de telle maniere qu'a la fin de la periode toutes les
marchandises seraient echangees SOllS le regime du
libre echange. Un traite multilateral d'harmonisation
d~ dro~ts de douane de ce genre eXiigerait la coope
rallon dans les domaines s,uO.vants:

i) Pour I'etabLissement d'une premiere liste de
produits a 6changer en franchise. que l'on
pourraitt allonger de temps a autre;

ii) Pour une reduction des droits. progressive et
pa.r etapes;

iii) Pour l'adoption de regimes temporaires spe
ciaux pour des marchandises qui seraienrt
soumis,es a des restrictions d'importation on
d'exportation quantita·tives. l'objectif final
etan'! de faire passeT tollS les produits dans
la l~ste des produits circulant SOllS le regi
me du libre echange.

297. D'autre part. Ia normalisation des droits et
taxes a l'importation soc les marchandises circulant
en libre-echange. l'octroi du rt1"aitement de Ia nation
la plus favorisee au res,te des articles echanges, la
circulation des personnes. des investissemen,ts et des
marchandises exigeraient une cooperation pour l'e
tablissement d'une nomenclature douaniere uniforme
et 1'6tude de la comparabilite des droits. De plus, la
creation progressive d'W1. ma.rche commun africain,
commen~afl't par une prem~ere liste de marchandises
circulant sous Ie regime du libre-echange et paT l'ins~

cription sur rotte Hste. des leur integration. des arti
cles fabriques pa.r de nouvelles industries. reclamerait
la coordination des informations, des accords de com-

mercialisation pour I'importation, l'exportation et les
echanges intra-africains et la diffusion dans la (['e~on

des appels d'adjudications de maniere qu'on puisse.
dans .la rnesure du possible, remedier aux penuries de
certaines parties de la region et ecouler dans la re
gion Ies excedents des autres parties.

b) Developpement industriel
298: L'avenir de la cooperation economique en
Afrique repose cependant soc le developpement des
echanges de produits industriels, pour lesquels les
pays africains resteet jusqu'a present grandement tri
butaires des importations extra-africaines. La plu
part des pays africains soot encore au prem-ier stade
de l'industrialisation, La production industrielle ac
tuelle se :repartit, pour l'essentiel, entre un petit nom
bre de biens de consommation. Mais, dans bien des
cas, la creation d'une grande industrie et l'elargis
sement de la gamme des produits manufactures ne
peuvent guere etre entrepris sans une coordination
du. developpement industriel fondee sur la speciali
sation. Un tel developpement etablirait les fonde
ments d'une expansion rapide des echanges intra
africains et l'apparition d'avantages economiques au
profit des pays africains.

299. L'etude deja citee de la Commission econo
mique pour l'Afrique a montre en detail les vastes
possibilites de cooperation et de developpement co
ordonne dans cette region/", Avec une cooperation
a l'echelon sons-regional, on pourrait immediate
ment installer dans Ia sons-region ouest-africaine une
acierie dont la capacite serait d'au moins 500.000
tonnes. Le developpement des indUiStries s.id6rurgi
ques et metaUurgiques a l'echelon regional elargirait
la demande de metaux non ferreux tels que l'alum~

nium. Ie cuivre, Ie plomb, Ie zinc et l'etain et oon
dU~Tait a l'etablissement d'industries de traitemen<t
de ces metaux. La situation dans d~autres regions
est analogue. Dans Ie domame des indu~tries meca
Diques. a.I y a largement matiere a cooperation. Le
document precite evoque ces possibilite.s en res ter
mes52 :

300. "On ver.ra qu'en Afrique on poun-ait dans
l'im-media·t creer des ll'sines f~iblement tribUlUcires
d'oo app,f()viSlionnement exterieur, a condition que
leur chiffre d'affaj,res soiJt suff.isant. Voici la liste des
produits que oes usines p0urrarient fabriqucr:

Machines agricoles: montage de tracteurs, de
moissonneuses et moissoooeuses batteuses; fa
brication d'insrtTumefitts aratoires. de beches. ha
ches, pioches, binettes, rateaux et disques.
Machines utilisees dans I'industrie miniere: fa
brication de materiel leger. de ,reservoirs, de sys
.femes de convoyeurs Iegers, de petits tamis, de
bacs a Sec<')usses, de materiel special; fabrica
tion locale de ma1eriel loUlI'd: pompes. elements
estampes de convoyeurs. rouleaux ooncaJSseurs.
,tremies. plateaux.

51 Developpement industriel en Afrique. op. cit.
521bid., par. 251-253.
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Machines utilisees dans Ie bitiment: serrurene,
claus. vis. verrous, douilles. outils, transport
eurs mecaniques Iegers, armatures et montants
legers en acier,

Equipement menager e fabrication d'ustensiles
pour la table et la cuisine. eviers, garnieures me
talliques, baignoires, articles simples en plasti
que, recipients. bottes metalliques,

Autres types de materiel: fabrication de machi
nes-outils; roulements et paliers supports; arti
cles industricls en caoutchouc, pneus; acoes
soires menagers.

Machines electriques: petits transformateurs et
grands transformateurs industriels, interrupteurs,
prises, douilles, isolateurs et elements simples;
modeles courants de disjoncteurs, accessoires
ind ustriels.

Materiel de transport: montage de vehicules a
moteur : Embarcations en bois et petits bateaux
(300 tonnes maximum). Bateaux de 300 a 4.000
tonnes.

301. "Pour connaitre Ies possibilites reelles de pro
duction." disent encore Ies auteurs de l'etude, "il
faut s'appuyer sur une serie d'etudes detaillees por
tant sur Ie potenticl du marche, les economies de
dimension pour diverses industries determinees et les
disponibilites en matieres premieres. Les matieres
premieres ne sont nullement un facteur decisif, mais
1a creation d'une industrie siderurgique dans un pays
en stimulera fortement l'exploitation. Une coopera
tion entre regions est realisable pour un grand nom
bre d'articles qui peuvent etre fabriques en Afrique;
eUe est d'ailleurs indispensable. Cependant, pour Ie
moment, il est premature de presenter des suggestions
precises a ce sujet. Le developpement des industries
meeaniques et electriques en RAU et la creation pro
jetee d'une Industrie siderurgique integree en Alge
r.ie, paraissen1 etre une base de cooperation. L'in
staUatJion d'usines siderurgiques en Afrique de rouest
pourraH en etre une aUSiSi. Enfin. les installations pour
la production de fer et d'acier et de certains types de
machines. qui existent deja en Afrique centrale et
dans une par·tie de I'Ai-rique de Pest. en seraient une
1::roisieme."

302. II ne s'agit pas la d'une li-ste exhaustive des
~ndustries evellltuelles, car l'etude montre que dans
les produits chimiques, les textiles. les articles en
cw. les plastiques. la pa·te a papier et Ie papier et
les materiaux de construction. pour ne citer que que!·
ques produi.ts, Ie developpemenJt coordonne a reche
Ion ~egional perrnettrait l'etablissement immed.i:a.t de
v&Stes indu&tIiies en Afrique53•

53 Les rapports des trois missions industrielles de la
Commission economique pour I'Afrique - en Afrique de
l'ouest, de l'est et du nord - enumerent Ies diverses in
dustries qui pourraient etre etablies dans chaque sous-re
gion sur Ia base d'une coordination entre les pays (E/eN.
14/246. 247 et 248).

303. La cooperation et Ia coordination s'impose
raient egalement pour la fixation des droits de
douane sur les produits de res industries, sur 1es
produits connexes, les produits de remplacemeat et
les matieres premieres et pour la legislation sur les
avantages et les exemptions dont res produits se
raient appeles it beneficier. Le premier groupe d'in
dustries qui jouiraient du statut d'integration et les
conditions particulieres regissant l'etablissement de
chaque industrie doivent etre determines. L'accord
doit intervenir sur les emplacements et Ia capacite
miJnim,ale des installations et sur les conditions dans
lesquelles de nouveaux etablissements pourraient etTe
implantes. geres et exploites pall" un groupe de pays.
De plus. 00\ reglement concernant la protection des
consornmateurs devra etre elabore, puisque dans
l'economie strucrurellement desorganisee de la re
gion et dans Ie marche protege qui sera institue,
les tendanoes au monopole de l'industrie et du mar
che du travail aggraveraient Ie dereglement du mar
che au detriment du consommateur,

304. II sera egalement necessaire d'instituer un ap
pareil regional qui permette de transferer facilemeat
les moyens d'invcstissement publics et prives d'ua
pays a I'autre: de faire connaltre par voie de publi
cite, a I'interieur et a l'exterieur de l'Afrique, toutes
nouvelles possibilites d'mvestissemem offertes par Ie
programme de developpement coordonne; de coor
donner les investissements industriels necessaires; de
normaliser la reglementation fiscale concernant les
investissements; d'harmoniser les incitants au deve
loppement mdustriet et d'elaborer un systeme de fi
nancement et de developpement pour Ies projets tin
dustriels adoptes,

c) Croissance agricole

305. Le developpement coordonne de I'agriculture
de la region est une condition prealable pour la spe
eialisation de la production et des echanges ot pour
la mise en .route d'nne croissance economique s'ali
rnen1aI1Jt elle-meme. De fai.t. un des faoteuTS des de
l'accel6ration de la croissance est la transformation
rapide de I'agricultme. L'industriali-sation de rAfri·
que pourrait bien se .ralen1~r si l'agriculture ne sui
vait pas pour fOUTnLr une alimentation suffisante
'aux nouvelles masses urba1i1les. L'accrois.semel1Jt de
la production agrioole pourra s'obtenir aisement en
Afrique par la culture extensive et l'introduction
d'ameliorations techniques simples telles que de
meiUeures semences, des engrais. 'WI. desherbage plus
soigneux. l'utHisation d'msecticides et la lutte contre
les parasites. Toutes res mesu["es exigent neanmoins
l'elimination de l'analphabetisme et un changement
de la struetoce sociale cristalli5ee du milieu rural.

306. Des 1961, la facture des !importations de pro
dUJi,ts alimen:tailres. de boissoos et de tabac de 1a
n5gion revenait a 1.27 milliard de dollarsS4• Vu la
diversire des conditions climatiques et des ressources

54 Voir Nations Unies, Bulletin mensuel de statislique,
Vol. XVII. No.3, New York, mars 1963, p. XVIII.
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agricoles de Ia region, H ne devrait pas etre trop
diffieile de reduire cette lourde sujetion, Les progres
de l'industrialisation et de I'urbanisation, s'ils s'ac
complissent dans une societe caracterisee, comme
aujourd'hui, par l'absence de coordination et de spe
cialisation intensive dans l'agriculture, risquent d'a
mener la region a depenser plus encore de ses pre
cieuses devises etrangeres pour des importations de
denrees alimentaires qui. avec un peu d'effort, pour
raient ctre produites Iocalement.

307. II ne devrait pas etre impossible, par des tra
vaux de recherche menes au cours des cinq annees
a venir, de definir les principaux problemes econo
miques et techniques que pose I'acoroissement de la
production des denrees alimentaires et des matieres
agricoles, Les causes du def,icit du bilan alimentaire
pourraient aussi etre identifiees et les mesures pro
pres a assurer l'autosufflsance pour l'approvisionne
ment dans res produits etre mises en ceuvre. On pour
rait en meme temps s'efforcer de coordonner la com
mercialisation des recoltes, notamment des recoltes
destinees a I'exportation. Cette initiative necessite
rait naturellement nne classification normalisee des
produits de la region. Les mesures dont nons ve
nons de donner un apercu permettraient d'engager
dans les dix am a veeir nne action coordonaee dans
les domaines suivan,tsS5 :

i) Amelioration du rassemblement et de la dif
fus-ion des donnees statistiques et informa
tions agricoles, et vaste diffusion de res der
meres;

ii) Coordination des services de recherche et de
vulgarisation; etude de nouvelles techni
ques applicables aux diverses conditions
particulieres aux pays africains: mesures
coneertees pour assurer l'application de ces
techniques;

iii) Formation coneertee du personnel adminis
tratif et technique necessaire a une 6cono·
mie agricole moderne;

iv) Exploitation commune des produits de 1a
p&he en Afrique pour remedier a rune des
carences alimentaires critiques;

v) Emploi de methodes modernes de deshy
d:ra,tation. de mise en conserve, de refrige
ra'tion. etc., pour utiliser les excedents saJi
somlJiers;

vi) Coordination de la lutte contre les parasites
et maladies des vegetaux;

vii) Elaboration de politiques communes pour
les produi,ts d'exportation et la stabilisation
de leur prix; coordination des prix garantis
par Ies divers Btats;

viji) Planification et construction d'un rereau re
gional de services en vue de la concentra
tion, de la distribution, de la transforma
tion ot de l'entreposage des produits.

55 Voir egalement Enquete de la FAO sur I'Afrique.

-.
d) TransPorts et communications

308. L'expansion et Ie developpement coordonnes
des ecbanges, de I'industrie et de l'agriculture seront
neanmoins serieusernent limites si le reseau des
transports et des communications ne s'ameliore pas
rapidement. Les reseaux existants qui ont leur 00
gine dans un systeme de couts et de prix delibere
ment fausse et jouant en faveur des exportations de
produits primaires et des importations de produits
manufactures, sont ineapables de satisfaire aux be
soins de developpement in.tege du continent. Si, le
marche commun africain doa devenir une realite, il
faudra pouvoir disposer de moyens de transport et
de communication qui assurent Ia mobilite des mar
chandises et des moyens de production. C'est 130 un
domaine dans lequel le progres n'est guere possible
sans une coordination entre de nombreux pays. Au
cours des cinq annees a venir on pourrait executer
Ies projetssuivants :

i) Definition d'un reseau 'fourier. ferroviaire,
fluvial, maritime. aerien, des telecommuni
cations et des postes au plan panafricain,
avec indication des diverses phases d'exe
cution en vue de la mise en chantier par
voie d'accord multilateral;

ii) Unification de la legislation des transports
maritimes, aeriens et int6rieurs et de la le
gislation sur Ies ports; uniformisation du
code de la route, de l'immatriculaaon des
vehicules et du regime des permis de con
duire (unification de la signalisation routie
re); specifications normalisees pour la con
struction des routes et des pants et etablisse
moot des normes et gabarits des pouts;

iii) Etudes des besoms de transport previsibles
dans les diverses categories et du develop
pement des transports routiers necessaire
dans la region. avec analyse du cout du
transport et recommendations quant aux
moyens de Ie i"&luiTe.

e) Principaox projets multinationaux

309. Parallelement au developpement des moyens
de transport. it serait egalement necessaiil"e d'agir pac
Ie developpement coordonne d'autres secteurrs de
l'inirast:ructure. La relation entre ce developpement
et celui de I'infrastructure peut etre fadlement mise
en evidence par l'exemple de l'Afrique de rouest.
Le developpement economique coordonne de cette
sous-.region souleverait immOOiatement Ia question
du cout du transport et de l'approvisionnement en
combustibles et en 6nergie des pays sans acces a la
mer comme Ie Mali. la Haute-Volta et Ie Niger_
Tous les etablissements industriels attribues a ces
pays auraJient resoin d'energie, de oombustibles ot
de moyens de transport bon marche pour l'achemi
nement de lelM"S matibres premieres et de leur pro
duction. Los voies d'eau de cette partie de l'Afrique
devraient etre amenagees par une action multina
tionale non seulement pour satisfaixe aux besoins de
transport bon march6 mais poU'I' la production d'b
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nergie et l'limgation des terres cultivables. L'amena
gement coordonne du Senegal, de fa Volta et du
Niger apporterait aux pays sans acces a la mer et
aux autres, d'immenses avantages SODS forme de
transport bon marehe. En. meme temps. les avantages
a attendre des programmes de construction de baa-
rages sur ces COUTS d'eau pourraieat 6tre partages
par les autres pays grace. par exemple, a l'extension
au Dahomey. au Togo. au Niger. a 1a Haute-Volta
et au Mali, des reseaux eleetriques prevus pour le
Ghana et la Nigeria. Ces considerations permettent
de poser Ies principes d'aotion coordonnee SUlivaDlts:

i) Amenagement coordoone et Ultilisation com
mune de reseaux et bassins fluviaux, it sa
voir:
- Nil - RAU, Soudan, Ouganda, Ethiopie

et Somalie.
- Aouache, Webbi Shibeli et Canale D0

ria • Ethiopie et Somalie,
- votta . Ghana. Togo. Haute-Volta. Da

homey.
- Niger et Benoue • Nigeria. Dahomey,

Niger, Haute-Volta. Mali, Guinee, Ca
meroun et Tchad.

- Congo - Angola. Gabon. Congo (Leo
poldville), Congo (Brazzaville). Rwanda,
Burundi. Tanganyika et Rhodesie du
Nord.

- Zambese • Rhodesie du Nord, RhodCsie
du Sud. Nyassaland, Mozambique et
Betchouanaland,

- Lac Tchad - Tchad. Cameroun, Niger
et Nigeria.

i.i) Enquete sur les ressources hydrologiques de
Ia region.

iii) Travaux communs ISm l'irrigation, l'utilise
tion et l'amenagement des ressourees hydrau
Iiques,

iv) Construction de reseaux electriques sous
regionaux: adoption de voltages et de fre
quences normalises et de norm.es techniques
unifiees pour 108 materiaux. l'equipement et
108 instruments eleotriques.

f) In&astmcture sociale
310. Comme nons ravons souligne precedemment.
l'une des grandes difficultes du developpemeIllt 600
nomique de l'A£rique tient a son- systeme social sta
tlique. Le siecle de Jurniere vioot a peine de s'ou
mI". Les mots du langage ecrit ne sont encore. pour
]a plupart des gens. que des si,gtteS magique6 fide
chiffrables. La campagne centre la maladie ne fait
que commencer. Les agglomerations urbaines sont
abondamment pourvues en mudis occupes sans ti·
tre et on peut s'attendre a une aggravation des pro
blemes du logement, notamment pour les logemenilS
bon marche. Comme 1a pyramide des agas sJaplatit
peu a peu. la question va bientot se poser des avan
tages sociaux a accorder aux retra.i16s et aux vieux.
L'aJphab6tisation" l'appJication de la science et la

neeessite de maitriser Je nouveau langage et Jes nou
velles notions de la techaologie entraineront la ere
atioo d'etablissemenes d'enseignement et de COUl'S
specialises dans divers domaines. II faudra unifier
les niveaux d'enseignemeat et la va1eUll' des diplomes,
trouver les moyens d'atteindre les objectifs fixes par
la Conference d'Addis-Abeba sur l'education, Tous
res problemes d'ordre social suggerent des actions
concertees dans Ies domaines suivants:

i) Cooperation pour Ia creation en differents
points de divers etablissements d'enseigne
ment superieur specialises de mani.ere a as
surer l'utilisation maximale des moyees de
formation et leur faible oout:

ii) Coordination des methodes et normes d'en
seignement, de I'evaluetioa des diplemes et
des conditions d'admission dans les etablis
sements superieurs:

Iii) Creation au service de l'Afrique de deux ou
trois hopitaux specialises. a l'image de la
Clinique Mayo (aux Btats-Ums);

iv) Cooperation dans la lutte cootre les mala
dies epidemiques et endemiques, et dans la
production de vacoins et medicaments POU£
l'homme et pour Ie betail;

v) Etude de la demande et du coat des mate
riaux de construction en vue de normaliser
les materiaux et d'abaisser Ie ooo.t de Is
construction;

vi) Cooperation dam Ie domaiee du sport; or
ganisation de malllifestations sportives pane
(-ricaines.

g) Planification du developpement

311. La mise en oeuvre d'un programme etendu de
developpemeat coordonae pose des problemes com
plexes. Pour pouvoir prevenir res problemes il sera
necessaire de se livrer a une etude suivie des dif
ficultes propres aux differeates economies natioeales
et sons-regionales. Les programmes nationaux pour
l'agriculture, J'eleotrificetion, Ies transports et I'io
dustrie, pour ne citer qu'un petit nombre de seeteurs,
devront eke evalues et reexamines dans le contexte
d'un developpement oriente vms nne economie in
tegree. Jl oonviendrn d'examiner les methodes et tech
mques de planification et d'apprecier leur utiliJte au
plan panafricain. d'assurer, en meme temps. la for
mation d'economistes aptes a 1a 'recherche appliquee.
a l'wtilisatioo des techniques de projection et capa
bIas de con&t~tuelf une documentation statiJStique. La
ooord~·nation des activites dans ces domaines appel
Jera·ilt la mise en reuvre des programmes swvants:

i) Etudes du developpement eoooomique et des
perspectives de croissance par pays et re
giOIl5 et par secteurs economiques;

ii) Confrontation des 'Plans de developpement
nationaux au '8cin des diverses sousaregions
eoonomiques pour eviter les doubles em
plois. suggerer les projets qui pou:rraienJt
eke amalgames ou d~plac6tJ. signalec de
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nouveaux projets qui ne pourraient etTe
entrepris qu'au plan sons-regional, indiquer
les procedures par Iesquelles Ies politiques
nationales rivales pourraient etre harmoni
sees.

h) Autres domaines

312. En plus des domaines qui viennent d'etre ex
plores, il en existe divers autres ou l'action concer
tee serait fruetueuse. II est manifeste que, dans la re
gion, 11 y a aujourd'hui beaucoup d'etudes et de re
cherches qui font double emploi, donnant lieu a un
gaspillage des maigres ressources en specialistes.
Un developpement coordonne permettrait, entre au
tres resultats, le partage de la documentation. la ra
tionalisation et I'eliruination des doubles emplois dan'S
la recherche scientifique, l'uniformisation et Ia nor
malisation de I'equipement et des machines. des ['e
gles de mesure et la creation de moyens plus vastes
de recherche technologique, de formation du person
nel administratif et scientifique. Une collaboration
dans les domaines enumeres ci-apres, dont la liste
'est loin d'etre exhaustive, permettrait sans aucun
doute de rendre plus aises les progres et le fonction
nement du developpement coordonne et aiderait Ia
region a menager ses Tares ressources:

i) Determination, par les centres de recherche,
des problemes les plus urgents necessitant
des recherches dans la region, et etablisse
moot de priorites:

ii) Diffusion de la recherche scientifique pour
eviter les doubles emplois;

iii) Uniforrnisation des definitions, des usages et
de la terminologie dans divers domaines
et preparation concertee de publications me
thodologiques et techniques;

iv) Adoption generalisee du systeme metrique;

v) Uniforrnisation et normalisation des machi
nes et de la production dans la region;

vi) Creation d'un bureau de traduction qui tra
duirait des ouvrages et documents en langue
arabe, en hausa, en swahili et dans les au
tres langues africaines principales, ainsi
qu'en anglais et en francais.

vii) Etablissement d'un bureau d'echange et de
diffusion de documentation technique:

viii) Adoption d'un code uniforme des iavestisse
ments applicable aux capitaux etrangers;
unification des lois et usages commereiaux.

S. PRINCIPES GENERAUX D'UNE ACTION COORDONNEE

313. Dans Ia section precedente, nous avons enu
mere des travaux que seuis pIUS'ieu\I'S pays africains
pourraient entreprendre en agissant de concert. Au
premier coup d'oeil, i1 est visible que la mise en
oeuvre de ces travaux serait une tache ecrasante,
EIIe exigerait des etudes detaillees et la creation
d'un organe approprie pour chaque domaine. Or',
cette creation exige une somme considerable de tra
vaux preliminaires et de longues negociations abou
tissant fiaalement, par voie d'accords et de conven
tions. a des programmes d'aotion realistes, Lorsque
les organes dont it s'agit se seront multiplies, on ne
pourra manquer de constater, a l'occasion des ope
rations variees qu'ils conduiront, que les travaux
seraient grandernent facilites s'il y ava1t nne imtitu
tion centrale de coordination, investie dans des do
rna-mes bien defi,nis de vastes pouvoirs supra-natio
naux et dollit la structure anJterne pourrait se develop
per en queIque sorte paralleIement acelIe de maintes
organisations 'analogues qui fonctionnent ailleW'S.
Cette institution aurait, vraisemblablement. de nom
breux organes: une commission economique; nne
assemblre de chefs d'Etat et un oonseil des minis
tn~; nne cour de justice; eventuellement, un groupe
inter-parlementaire et certains comites oonsultatifs.
L'experience de la Communau1e eoonomique ewro
peetme. du Conseil d'assistance economique mutuel
Ie et d'autres organisations analogues peut se reveler
precieuse pour la mise sur pied d 'une organisation
adaptee aux oomHtions et exigences particutieres de
rAfrique sur les plans economique. social et pol1lti
que.

314. A quel moment res institutions et organismes
seront-ils constitues? Comment seront-ils organises?
Quelles seront leurs attributions? quels obstacles fau
dra-t-iI surmonter avant qu'ils puissent fonctionner?
Seront-ils de simples copies des organisations et in
stitutions qui existent ailleurs? Jusqu'a quel point
leur organisation et leurs attributions differeront-elles
de celles des institutions qui oeuvrent deja sur d'au
tres continents? A toutes ces questions. il est diffi
cile de repondre a priori. tout d'abord parce que nos
idees sur l'avenir sont d'autant plus floues que la
periode consideree est plus lointaine, En outre, pour
faconner ces 1nsti1Utioos i1 faudra disposer d'une ac
cumulation d'experiences en matiere de cooperation.
Et ce n'est qu'a partir d'une evaluation critique de
oes experiences que l'on pourra construire un en
semble d'iJnsti,tutions viabIes. De nombreuses ebau
ches pourraienrt etre proposees a l'examen. Mais i1
est certain que tou1es res suggestions devront etre
modif16es a la favenr des experiences concretes l'e~

cueiHies par divers pays travaillant ensemble. Ce
processus cependant dema,nde du temps. un temps
qu'on pourra roouire mais non escamoter.

315. L'historique de la formation d'autres organisa
tions, regionales est dnstruotif a cet egard. Par exem
pIe. la CommunQute eoonomique europeetme a 616
precedee, entre les deux guerres. de divers mouve
men·ts en direction de l'union emopeenne. Apres 1a
guerre. i1 y a eu Ie Congres et Ie Conseil de l'Euro~

pe, l'UnioD europOOnne d~ paiements, l'Orga.msation
europ6enne de Cooperation ecooomique, l'Union du
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Benelux et la Communaute europeenne du charbon
et de racier. L'experience de chacune de ces institu
tions et organisations a permis .de poser lentement,
pierre par pierre. les fondations de la Communaute
economique europeenne. On pent dire que cette cre
ation a dure de quinzc ans a un demi-siecle,

316. 11 y a peu de chances que revolution soh ra
dicalement differente en Afrique. meme si eUe est
plus courte, II est presque certain que le fonetionne
ment bien huile d'une furore communaute economi..
que africaine sera precede dans maints domaines de
diverses formes d'aceion coordonnee, parfois entre
un petit nombre de pays. parfois entre les pays de
toute me sons-region et souvent au plan continental.
La periode qui vient demande que l'on defmisse
les domaines conerets oil Je besom d'une action co
ordonnee s'impose et que ron prevoie les insti.turtiODB
auxquelles de nombreux pays participeraient con
jointemeot pour mettre a execution ces projets spe
eifiques. L'organisation definitive prendrait aiasi
peu apeu sa forme d6fmi,tive comme un grand fleuve
doit Ia sienae aux centaines de ruisselets qui s'ecou
lent humblement des cretes du bassin versaat.

a) Travaux de la Commission economique pour
I'Afriqoe et d'autres institutions des Nations
Unies

317. La Commission economique pour l'Afrique a
reconnu, des ses debuts. la n&:es.9i·te d'une coopera
tion eeonomique entre les pays africaias, Cette pre
occupation se reflete dam ses efforts constants en
vue de ereer diverses fustitutioos a vocation pana
fricaine comme l'Institut africain de developpement
econornique et de planification qui oeuvre deja a
Dakar, la Banque africame de developpement. qui
vien:t d'etre creee a la dermere Conference des mi
nliStres des finances africains a Khartoum en juillet
aoftt 1963. Sont aussi a signaler dans cet ordre d'id6e
les diverses etudes que ]a Commission a consac.r6e6
a la formation d'une union des paiemen·ts et d'oo
IllMche oommun africains et ses propositions en vue
d'etendre Ie commerce intra-africain. qui sont acmeI
lement examinees par lCB gouvemements amcains.

318. De plus. ]a Commission s'est egalement pre
occup6e de stimuler ]a cooperation 'au plan regiooal
et .so-us-Tegional dans nombre d'autres domaines. EI
Ie a .recherche la participation des gouvernem.ents
africains a des efforts en vue de promouvoir la co
ordination sous-region-ale du developpement mdus
triel. coordination qui est !recherchee par la s¢oia
lisation et l'hannonisaItion intemationales des pro
grammes de developpement industrieI. Les perspecti..
yes d'expansion industrielle des pays africains et la
necessi,te sous-jacenrte d'une action concert6e d.ans ce
domaine ont deja etc explorees dans les plus grands
det·aJi.ls pall" la Commission. La necessite non seule~

moot d'avoi1- des industr,ies peti;t~ et moyennes roais
egalement de commencer des maintenant a poser les
plans d'industries strategiques modernes qui. dans
los cond~tions regnant en Afrique, De peuvenrt se de
velopper qu'au plan sous~egional. a ete nottemenrt

reconnue, Les trois missions industriclles de la Com
mission (en Afnique de l'ouest et centrale et en Afri
que du nord) devront presenter une debauche v~

vante de la carte industrielle de I'Afrique - en com
mencant d'abord par un tout petit nombre d'entre
prises industrielles posees en pleine economic agri
cole pour aller jusqu'a I'eclosioa de centaines d'in
dustries qui. dans la plupart des cas. ne pourront
voir le jour que dans le cadre d'une cooperation
sous-regionale, La proposition d'etablir une mdustrie
siderurgique dn16g:r6e et de la localiser dans 00 des
pays de l'Afrique de l'ouest a ete aeceptee pour etu..
de par neuf pays de la sons-region. La decision sur
l'emplacement exact et soc Ie type de cet etablisse
meet devra etre prise lors d'une prochaine reunion
fixee au printemps de 1964.

319. Des etudes sont en COUTS sur la maniere d'har
moniser la Icgisladon dndustrielle, oommercia1e et fi·
scale et d'eearter Ies obstacles a}'industrialisMlioo. La
Commission s'oecupe actuellement de defmir un plan
des reseaux de transport par fer. pall' route. pat" voie
navigable, par mer et pat' air, dom 108 liaisons et
l'exploitation seraient multinationales, de maniere a
faciliter le mouvemeat des merchandises et des per
sonnes. Les recherches de la Commission dans le
domaine de la statistique et de la demographic com
bleot lentement Ies grosses lacunes dam Ia docu
mentation indispensable sur l'Afdque, Ces activites
relatives a la formation dans Ies branches de la
statistique, de la demograpbie, de 1'administmtion
publique, des douanes, des services soeiaux, etc. con
tribuent a augmenter Ies effectifs de personnels spe
cialises indispensables au developpemeat accel6re du
oontinet1lt.

320. Les irrhstWtutioos spooialis&8 de la famille des
Nations Urnes ont egalement ltiravaille dans l.es me
mes directions daM leg limites de leur competence.
Nons .rappellerons quelques..unes de leurs activites
principale8. L'OrganJi.sation des Nations Urnes pour
l"alimootation et l'a,gricultme (FAO) ·a priB une part
tres active a l'organisation par divers gouvem.ements
africaiflS d'une action commune pourr ame1iorer Ie
niveau des techniques ·agricoles et augmenter la pro
duotion. Sa campagne de lutte cootre Ie criquet pC
lerm a. abouti a l'adOptiOD d'uDe convention sous
regionale pour l'Afrique de rest. par laquelle divers
pays ont convenus de mettIre en oommun leurs res
SOUlI"CeS humames et lIlationales pour organiser la
lutte oontre res ,aoridiens et leur destruction apres
les avoir localises. L'Organisation des Nations Unies
pour l'education. la science et la culture (UNESCO)
est a l'origine du programme d'Addis-Ab6ba pour
l'ooucation en Afrique au COUi'S des deux pro
chaines decemies. L'Organisation mondiale de la
san,te (OMS) a d6cIonche une campagne de lutte coo
tre Ie paludisme, a laquelle presque tous IC$ pays en
Afrique ont participe oolidairemenrt. L'Organisation
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mtemationale du travail (OIT) s'est chargee d'ela
borer. ici encore avec Ia cooperation coneertee des
gouvemements afoicaias, ua code des pratiques equi
tables en matiere de travail. Ce ne sonrt ta que quel
ques exemples d'une aotiv.ite tres diversifiee,

321. Ces efforts de Ia Commission economique pour
I'Afrique et d'autres institutions iaternationales ant
interesse un certain nombre de domaines et 5'6t~

dent a un tres vaste champ. Pourtant il est evident
que dans 1a plupart des cas. les travaux relatifs a
chaque domaine ont et6 menes isolement, 11 n'a pas
encore ete possible de Dauer ces ills Ies UD!S aux
aueres pour verifier si les hypotheses, les moyens
et les objeetifs dans tel domaine d'effort coordonne
sone compatibles avec les operations conduites dans
les autres.

b) Vers nne coordination des plans de developpe.
ment.

322. AlOM que ces tentatives d'incitation it une ac
tion coordonnee dans des domaines specialises se
poursuivaient, les pays africains eux-memes prepa
raient aussi leurs .plans de developpement. Une ving
tame de pays representant plus de 75 pour 100 de la
production en Afrique (non eompris la Republique
Sud-Africain-e) ant elabore leurs plans de developpe
ment, Ces plans fixent la direction du developpe
ment economique. Us enumerent divers projets et
operations industriels en indiquant ceux qui serom
prioritaires et les rnoyens de production a leur af
fecter, En 00 certain sens, la planification a l'echelle
nationale est une premiere tentative pour guider. di
riger, coordonner d. en cas de necessite, centraliser
et reglementer res centaines de decisions et d'acti
vites qui jU5QU'it present relevaient de ministeres agis
sant isolement. d'entreprises privees et de simples
particuJiers. Ce genre de planification permet de co
ardenner les tils jusque Ia epars et emmeles de 1a
vie eoonomique et sedale d'un pays.

323. Une fois admis le bien-fonde de la coordina
tion a l'echeJ.on national, il s'avere immediartement
que la coordination est egalement i,ndispeIhSable au
plan sous-1'egiooal ou continental. Sa ,neoessite pro
vient, d'une part. du souci de faire en sorte que les
objectifs fix&; dans un secteur particulJier d'un pays
ne sonrt pas directemenJt aDJt:a,goniques a ceux d'un
autre. La cooperation est partieulierement ,impor
tantte pour des pays qui exportent des produits ana
logues ou conCUT'reIlts et qui re~ivent leur aride
6trangere d'une meme somoo, encore que ce soit la
un motif de coordination il"elativement mineur. La
verntable justification vioot de ce que la plupart de8
pays afrioailIls sont ~tTOp petits. qu'its possMent des
ressources si limlt6es qu'un grand nombre de pro
jets modernes se ,trouvoot purement et simplemen1
hors de ]a port6e de chacun. Mais s'ils mettent leurs
ressomce8 en commun" l'impossible devient realisa
ble. Divers projets de oamctere multinational peu
vern: alors etre mis en oeuvre. Ains.i Ie besom nega
tif d'6vi1er les antagonismes entre les objectifs n'est
qu'un motif accessoire de la coordination des plans

de developpement. Le motif reel c'est de reehercher
ce qui seraie inaccessible autremeot - c'est, en un
mot, d'ouvrir de nouveaux horizons eoonomiques.

324. La neeessite d'une coordination est generate
rnene rappelee dans presque tous les plans de de
veloppement afrioaias, Ces plans ont ett elabores au
cours des demieres annees, et dans la plupart des
cas, les planificateers n'ont pas pu prendre connais
sanee en detail des projets de leurs voisins. Par con
sequent, les possibilites d'une veritable coordination
entre eux OM etc assez minces. Plus de vitngt plans
de developpement s'offraat des maintenant a l'ana
lyse, il devient urgent de les confronter POUll" evmer
les doubles emplois et lee; efforts inutiles. enfin pour
ouvrir des voies qui n'etaient pas acoessibles durant
la periode de pre-coordinadon. La planif1cation du
developpement en Afrique entre ainsi d-ans sa deuxie
me phase - celle oil la coordination des politiques
nationales par un plan de developpement cede la
place a1a coordination au plan sons-regional et coo
tinental,

325. C'est dans ce contexte que la Commission 600
nomique pour rAfrique, a sa cinquieme session, a
Leopoldville, a demande au Seeretaire executif de
soumettre "des propositions OOOOI'etes sur Ia coordi
nation des plans de developpement" des pays afri
oains, Depuis Iors, l'unite dont les pays afcicadns ont
fait preuve it la Conference des Chefs d'Etat. en mai
1963. a trace des directives pour des 'initiatives con
cretes en vue de la coordination des plans de de
veloppement. Comme on l'a mentionne plus haut,
it existe une autre raison qui accentue le caractere
d'urgence du probleme. Les plans de developpement
africains 80M encore au premier stade de l'elabora
tion, done gardent de la souplesse, Ils pourront done
we modifies en fonction des nouvelles dimensions
qui seroot degag6es pM les espoirs de cooperation en
tre les divers pays. Mais iiI est essen,tiel que oes mo
dif1cations interviennent aussi'tot que possible sinon
l'arrmatu~e poHtique des divers progra,mmes sera,it
menacee de rigidit6 et ne seraat. plus mise qu'au ser
vice des int6rets nationaux, sans consideration des
pol1tiques des autres pays. voire meme au risque
d'afLronter cos politiques. Un tel etat de choses pour
rait gacher les choooos du developpement coordonne
de l'Afrique. opposam ainsi des obstacles gra.ves oil
meme presque -ioourmonrtables a l'acc616ration du
taux de croissance 6conomique.

326. Comment coordonner les plans de developpe
ment? Ouels proje1s devra-t-on in,tegrer? Ouels pays
entreront. dans la cooperation? OueUe organisation
permet Ie mieux d'atteindre oot objectif? En l'absen
ce d'experience concrete en Afrique. il est diff:icile
de r6pondre a res questions a priori. A ce stade les
proposi,tions. quel1es qu'elles soient, De peuvent etre
que provisoires. Elles ne sauraient servi,r que de pointt
de depart aux d6bats de la Comm~SiSion et d'autres
reunions d'exper1S.

327. En definitive. c'es.t seulement a la lumiere de
l'exp6rience que ron POuml determiner Ie moyen
precis de rea.liser 18 coordiniation d~ plans de de·
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veloppemeot. La marche a suivre est presque la
meme que pour l'elaooration des programmes de
developpement nationaux. Comme on le sait, ils ne
sont pas partis d'epures coneues dans I'abstrait. Ils oot
pris naissance au cours d'un processus a plusieurs
etapes : tout d'abord il y eet I'acceptation de l'idee
d'utiliser la planification oomme instrument de po
l:itique; puis des etudes sur l'anatomie economique
du pays; la formulation d'idees plus ou moins pre
cises SUlT les directions a donner au futur develop
pement: la transposition de ces idees en projets se
pares; la determination des priorites, l'affectation des
rnoyens de production; la formulation de polieiques
eoonomiques et fioolemenrt I'assemblage de rolLS res
eIemeIlJts separes en un programme de developpement
national haemonieusement charpente. Le processus
n'a certes pas ete simple. II s'est accompli selon des
etapes nombreuses, par beaueoup de marchandises,
sous des pressions, en presence de rivalites et de con
flits entre Jes divers mimstere8et les parties prenames.

328. Une evolution analogue serait egalement neces
saire en Afriquepour la mise au point d'un cadre ef
ticace en vue de la coordination des programmes de
developpement. Cette coordination devrait etre ac
ceptee comme instrument de politique pour le de
veloppement africain. Elle serait ensuite suivie d'un
certain nombre d'etudes de projets concrets unique
ment executables au plan multina.tional. II serait
egalement necessaire de rapprocher les plans de de
veloppement des divers pays d'une meme sous-re
gion pour delimiter les domaines oil les directions
definies dans oes plans soot divergeates ou concur
rentes: celles qui offrent des possibilites de coopera
tion facile - c'est-a-dire qui ne necessiteraient que
de Iegere8 modifications des plans actuels. Mais iI y
aurait egalement des domaines oil une cooperation.
economiquemenrt tres Qvamageuse pour toUlS Ies pays
.imeresses. iDe poumait avoir lieu sans des modifJ.ca
tionsimportantes des projets et politiques poursuivis
pa'r les plans de developpemerut natiomux. De plus,
POUlI' chaque projet mu1Jtina.tionaI il faudrait prepa
rer des propooitions roncretes relatives a la nature
ot a 1a structure de l'in&ti.turtion chargee de son exe
cution. Ces propositions impliqueraient egalement
UIIl accord SUT la repartittioo des moyens de produc
tion, les flux commerciaux, Ie partage des avantages.
Ia ges'~ion. l'adIninis-tration, etc. Telles sont les di
rections dcutl8 lesquel1es Ie secretariat de l'a Commis
sion eoonomique pour l'Afrique a ooen1e ses tra
vaux. Ceux-ci devront se developper substantielle
ment par un renforcement des moyens disponibles.

329. A mesure qu'elles seront pretes, les etudes et
propositions devront etre presentees aux fioo de dis
cussion et de decision a des reunions de dirigeants
des pays int6resses. Ces reunions devront et:re or
gamsees de differontJes manieres. Now suggerons ci
apres quelques-oofS des solutions possibles:

i) Les 6tudes mentionnees ci-dessus pourraient
etIre presentees a Ia session de la Commis
sion eoonomique pour rAfrique. MMS com
me elles dev,I'OOIt we examinees pM des sp6-
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cialistes et que tous les pays du col1ltineDlt
peuvenrt ne pas y etre i·nt6r~ a la fois,
it pourra paraitre plus utile d'organiser des
reunions speciales a des fins particulieres,

ii) On pourrait egalemeot convcquer nne reu
nion d'experts (un comite de "sages"), am
partiaux et rompus aux problemes de la
planification du developpement, pour ana
lyser et comparer les plans. Ces experts
conseilleraient les gouvemements africains
sur la maniere d'harmoniser leur'S plans et
sur les projets precis a entreprendre en
comrnun. Les travaux pourraient s'effectuer
dans 1e cadre de la Commission economique
pour l'Afrique. C'est en fait ce qui s'est pro
duit pour de nombreux travaux de la Com
mission economique pour l' Afrique et d'au
tres instirtUltions specialisees des Nations
Unies.

iii) Peut-etre serait-il plus avantageux, dans cet
ordre d'idee. de oreer un nouveau comd,te
permanent de la Commission eeonomique
pour l' Afrique, qu'on appellerait "Comite
permanent de la planification du develop
pernent". Cet organe examinerait les diver
ses propositions concretes preparees par le
secretariat de Ia Commission economique
pour l'Afrique et recommaaderait des poli
tiques appropriees pour l'ajustemenr des
plans de developpement et I'harmonisatioa
des politiques y relatives. Une telle metho
de presente un avaotage supplcmentaire. Le
nouveau comiJte oeuvrerait en etroite colla
boration avee les comites permanents exis
tants et profi,terait des Tesultats de leUlI'S
Itravaux.

Le reseau deja etabli des comitas per
manents de la Commission eoonomique
pour rAfrique est impressionnant. II com
prend la Conference des statistioiens am
ca,ins; Ie Comit6 permanent du commerce;
Ie Comite permanent de l'indumrie. des res
sources ·naturelles et des transports; Le Co
mite ponnanent de l'habirtat et de l'a.mena
gemem; un Groupe de trava.il d'experts de
la protection sociale et du developpement
communautaire, qui se n~unit ooe f<>is par
an; un Groupe de travail d'experts de l'ad
ministration publique, qui se tiendra vrai
semblablement 10118 les deux an'S. Ce vaste
'reseau oouvre presque tons les domaines oil
une cooperation entre .pays africains est ne
cessaire.

Ces comites permanents pourront we
oonsideres oomme des branches specialisees
du nouveau comi.te permanent. Ce dernier
jouerait, a certains egards, Ie role d'une
commission panafricaine en min[ature. Il
aurai.rt pour tache de coordonner et de re
grouper les diverses propositions emises par
les awes comit6s permanents specialises.



Ceue maniere de proceder ne differe pas
enormement de la facon dont les commis
sions ou services doll plan rassemblent en UII1

plan national de developpement Ies diverses
propositions des ministeres et d'autres insti
tutions ou organismes prives et publics d'un
pays.

La creation de ce comite permanent de
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la planification du developpement pourrait
etre consideree et decidee a la prochaine
session de la Commission. Ou bien encore.
Ia reunion de planificadon que la Commis
sion va convoquer vet'S la fin de rannee
pourrait etre appelee a deliberer sur cette
question et a faire des recommendations
precises.



CHAPITRE B. U

ASPECTS SOCIAUX DES PLANS AFRICAINS
DE DEVELOPPEMENT

PARTICULARITES ET TENDANCES

INTRODUCTION

.i30. Les toutes dernieres annees ont 6te marquees
par une transformation radicale de la structure poli
tique de I'Afrique, En 1951, les pays independants
etaieet au nombre de dnq56. En 1963, ce nombre
s'est eleve a 32. auxquels s'ajouteront tres prochaine
moot quelques autres. Les dirigeants de ces nouvel
les nations ont pleinement conscience de l'ecart con
siderable qui existe, du point de vue du developpe
moot economique et social, entre leurs pays et les
pays industriels. En aneme temps qu'intervenaient
les transformaeions politiques, un objectif emit admis
par tous : Ie relevement aussi rapide que possible
du niveau de vie des populations africaines et l'af
fermissement de l'independance politique, grrace au
progres economique, De plus en plus, ces objectifs
se traduisent concretement par I'elaboration de plans
de developpement,

331. Pres de 25 pays ont deja formule leurs plans
de developpement, D'autres en ont etabli Ies ligncs
generales et precedent a leur elaboration. La mesure
dans laquelle res plans oouvrent l'economie dans
son ensemble et les moyens qu'ils prevoient pour at
teindre leurs objectifs varient considerablement d'un
pays a I'autre. n fallait d'ailleurs s'y attendre, etaJnt
donne l'experience limitee de plaaification dans Ies
pays d'Afrique. Quoi qu'il en soit, iiI suffit de par
courir 1a liste des pays qui possedent un plan pour
constater que la notion de lanification s'est desormais
enracinee soli dement en Afrique. Le temps et l'expe
rience aidant, il ne fait aueun doute que 1a presenta
tion des plans s'ameliorera considcrablement. Cepen
dant, dl apparait nettement, dans la situation presente,
que les forces qui on1: suscite la transformation poJiti~

que de l'Afrique se toument mamtenant vern l'aooes
sion ,rap-ide a l'independance econom,ique et sociale.

332. Tant que los principaux secteurs de l'eoonomie
eta,ioot entre les mains d'entreprl&eS privOOs. surtout
6tmngeres. et que Les decisions a prendre au sujet
des depenses a engager dans les secte1J.l"S sociaux de
pendaient en partie de puissances etTangeres. il n'y
avait aucune possibilite de coordonner les realisations
du secteur social et Ies objectifs g6n6mux de develop~

pemenrt:. De fait. .il tStait lfIa·re que de teIs objectifs
fussent definis. Toutefois, avec I'.independance et la

56 En 1951, les cinq Etats africains independants etaient
)'Egypte, l'Ethiopie, Ie Liberia, la Libye et l'Union Sud~

Africaine.

diffusion de 1a planification, la situation s'est modi
fiee considerablement. La necessite de poser des eri
teres pour determiner des objectifs, de degager les
ressources et de oreer I'orgenisation qui permette de
les atteindre, devient urgente,

333. Da·Il8 leur recherche de raccourcis vers la
transformation des conditions africaines dans Ie do
maine eoonomique et social, Ies pays se heurteat a
des problemes importants qui influent directement
sur l'execution, A quel rythme l'economie doit-elle
eroitre? Quel doit eme le rythme de croissance des
divers seoteurs? Ouelle est l'importance des investss
sements requis pour provoquer cette expansion?
Comment les investissemenes doivent-ils etre repar
tis entre oeux qui y fonl1: appel? Ouels soot Ies sec
teurs qui doivent etre servis par priorite? Existe-t-il
des secteurs qui se developpent plus rapidemera
qu'il serait necessaire, si bien que les depenses qui
leur S0111f. affectees sont gaspillees? Existe-t-il des sec
tern'S retardataires, qui freiaent Ie developpement gc
neral? Y -a-t-il des oriteres rationnels pour determiner
Ie niveau des depenses? Y -a-t-il des Iignes directrices.
des methodes empiriques, qui peuvent faciliter les de
cisions urgentes lorsqu'il s'agit par exemple de savoie
si les depenses d 'un seoteur donne doivent etre main
tenues au niveau de I'anaee precedente ou modi
flees? Telles sont les diverses categories de questions
concretes que Ies planificateurs renconerent quand ils
doivent prendre des decisions.

334. On procedera dans cette etude a l'examen de
ces questions, en s'attachant tout particulierement
aux secteurs sooiaux. Dans 1es pays OU Ie niveau du
developpemen<t 600nomique est faible, les investisse
ments dans ces secteurs souleven!t les questions com
plexes des rapports entre Ie developpement eoono
mique et Ie developpement social. Le besoin de ser
vices sociaux de to-us genres s'impose et une forte
pression est exeocee sur les gouvemements pom qu'ils
acoordent a res services des oredits dont Ie preleve
ment pese d'ailleurs lourdement sur los maigres res
sources dont Us disposent. Des questions encore plus
complex~ se posent, qui reclament des decisions.
QueUes sont, par exemple. les transformations de la
structure sociale qui precedent, acoompagneilit ou
suivenlt un d6veloppement 6oonomique methodique
et planifie d'allure accel6r6e? De queUe fa~n et a
quel rythme doi,t-on provoquer ces changements? Les
reponses a ces questions dependent de toute une serle
de considerations sur lesquelles Ies oonnaissances
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eprouvees par l'experience sont jusqu'iei tres insuf
fisantes.

335. n n'y a pas pour le moment de reponses routes
pretes a res questions. L'experience .des pays ind~

trialises fournit un fonds de conaaissaaces dOM II
est possible de s'inspirer. Mais les reponses ainsi o~

tenues doiveot are modifiees en fonetion des condi
tions et des besoins propres a un pays donne. Ce
pendant res modifications se ,trou~eront facilitees ~i

les principaux elements de l'experience de la plant
fication des divers pays africains sont connus des
planificateurs d'un pays quel~nque. L'exp6rieD;~

recente pourrait sans doute projeter quelq~e Iumie
re sur la straregie du developpemem social. II est
necesaire de classer et d'analyser les principales ca
racteristiques et Ies principales tendances des plans
de developpement africains. Alors seulement on
pourra degager quelques regles empiriques appli
cables a l'integmtioo rarionnelle de la plaaifieation
sociale a Ia planification globale. Dans oette etude,
DOllS avons cherche a nous engager dans eette VOle

en nous attach-ant particulierement aux programmes
de developpement social. Comme on Ie sait, Ie de
veloppemeat social comprend divers elemeDts dont
certains soot mesurables quantitativernent et d'au
tres, aussi dmportaats De le sont pas. Nous OOllS oc
cuperoos particulieremeot des elements mesurables
en prenant les credits aff~t6s a~x. ~ivers ~~ur-s
comme indicateurs du degre de priorite reserve a ees
secteurs par chaque pays.

336. Lorsque ron essaie de donner une definition
complete de Ia planification du developpement so.
cial, on est souvent entmine a des discussions se
mantiques sans fin. Sans vouloir eotrer dans de tel
les discussions. nous ,indiqueroDs ce qU'OD eDJtend
par developpemerut social d~ la p~esente ~~e. J?c5~
fini pall" :rapport a la doctrine et a la plamfication
du developpemen.t integral, Ie "developpemen't so
cial" englobe les concepts sUliva,ntsS7 :

a) L'objectif ultime de tous les efforts de de
veloppemerut est l'ameliocation du n.iveau de
vie des populations. L'integraton d'objectifs
de developpemem. social dans les objectifs
du developpement global imptique done la
definition precise des resuitats a atteindre en
fonction des divers indicateurs du niveau de
vie. rels que la oonsommaltion de denr6es
al1mentta~ par habitant, Ie taux d'alpha
b6tis-a,tion. I'esperance de vie. etc., en tant
que complemellltS du principal indicateur
eoonomique du progres nation-aI, Ie Tevenu
national par habitant.

57 Voir Commission economique pour l'Amerique larine,
Problems of the programming of social development, (EI
CN.l2/66l) pp. twoS.

b) La transformation de Ia structure sociale
dans une direction particuliere, propre a fa
voriser I'augmentation de la mobilite socia
le et la mobilisation de la population rout
eetiere pour une participation plus efficace
a la vie nationale. Une telle evolution so
ciologique implique des changements dans
les perspectives et dans Ies relations eIlJtre
classes. mais Ies niveaux de vie et la struc
ture de Ia repartition du revenu dans une
collectivite donnee influent considerable
ment sur l'ampleur d'une telle transforma
tion sociale.

c) La participation de la population au pro
cessus de planifieation et d'execution des
programmes de developpement social et de
developpement economique, Le moyen d'ob
tenir cette participation est la technique du
developpement communautaire.

d) Entin. dans un sens restreint, le developpe
meet social vise Ia programmatioa du de
veloppement dans Ies seeteurs dits sociaux.
Il comprend Ia fixaaon d'objeetifs particu
liers pour les divers aspects sectoriels, doot
la combinaison constitue les elements du
niveau de vie.

337. Les "secteurs sociaux" ou. pour etIre plus
precis, Ies "seeteurs des services soeiaux" englobe
raient ainsi les secteurs de I'economle qui soot 86·

socies plus directement que les autres au niveau de
vie: l'easeignement, la sante et la oUJtriItion. le loge
moot et l'urbanisadon. la protection sociale et 1a
securite sociale, le developpement comrnunautaire
et l'emploi.

338. POUT emdier l'expaMion de ces seoteurs (en
particulier I'enseignem.em. la sante. et Ie logemem..
qui font l'objet d'un examen detaille), nollS nous
efforceroos de rechercher si, en s'appuyant essootiel·
lement SUiI' des plans de developpement publies. on
peut discerner des caraoteres particuliers et des ten~

dances pour Ie continent aftr-icain dans son ensemb]("
on poW' un groupe de pays doot Ie degl'e de deve
loppement est approximativement uniforme. La. pre
miere partie de Ia presente etude est consacree a nne
analyse des objectifs sociaux des plans de develop
pemoot. Le degre de developpement social attcim par
les d[,vers pays africains faiJt l'objet de Ia deuxieme.
Sur la base des ,resultats ainsi precisCs. les ,t,roisieme
et qualt:rieme parties sont oonsacrees a un examen de
taiille des camcteres. des tendances et des criteres d'in
vestissement de l'ensemble du developpementt social et
de ses principaux. elements; une oinquieme partie trai
te du finoocement des services sociaux; oofin la dor
niere partie est U!Il resume des prrincipales conclusions
de l'6tude. En .raison de l'imperfeotion des statis~

tiques. il est inutile de signaler que tou1e rette etude
doit etre considecee oomme provisoire.
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1. OBJECfIFS SOCIAUX

339. Avant d'entreprendre l'analyse des objeotifs
concrets fixes dans les plans de developpement et de
la maniere de los atteindre, H serait utile. sur la base
des exposes generaux con-tenus dans les plans de
developpement, de recapitulee les prinoipaux boo
lointains vises et les dispositions organiques qui doi
vent permettre de Ies attei·ndre.

340. Us principaux objectifs doctrinaux du deve
loppement social exposes dans les chapitres intro
ductifs des plans de developpement de treize pays
d'Afrique figment au tableau B.Il.I. Si ce tableau
n'est pas complet, du moins les pays consideres
constituent-ils un echantillon represeatatif. Ni la liste
des pays, ni la liste des objectifs :ne rom exhaustives,
11 convient de souligner que les objectifs ne OOD

cement que Ies aspects sociaux du developpement
global dont & ferment partie imegrante.

341. II est immediatement evident que les plans
fixent nne gamme ~res etendue d'objeotifs et que les
objectifs sociaux deffnis dans les plans de develop
pement des divers pays varient sensiblement, Les
differences que l'on oonstate enere les exposes des
objectifs des divers pays sont dus bien plus aux pro
fondes differences qui ex-istent en «alite entre ces
objectifs qu'au fait que tous les objectifs n'ont pas
6te decrits ou meme simplement mentionaes. Cer
tains sont inclus implicitement dans d'autres. C'est
ainsi qu'il y a des plans qui ne specifient pas ex
plicitement qu'ils visent a accroltre le revenu par
habitant. mais comme leur but est d'aceroitre la
production de biens et services plus rapidemem que
I'augmentation de la population. l'accroissemenr du
produit par habitant s'y trouve implicitement com
pris, La presentation de res objectifs a souvent de
pendu de la mesure dans laquelle les planifieateurs
ont recu des instructions claires et precises sur ce
qui devrait we indique comme objectifs du develop
pement social n-ational.

342. Un examen attentif du tableau B.ILI conduit
a trois conclusions:

343. En premier lieu. it est evident que les objeoti.fs
sooiaux ne constituent qu'ooe partie des objectifs
du developpement global. Cela demontre I'interde
pendance des objectifs du developpement social et
du developpement economique. Par exemple. l'im
pOtrtJance attribuee dans plusieu'fS plans aux in:ves~

tissemen:ts hurnains procMe de la neces&ilte de mo
biliser UiJle main-d'oeuvre suffisante pour obtenir
une expansion eronomique rapide. En revanche, ]a
concentration des ressoocces dans les socteurs pro
duotifs de l'6conomie. qui figure dans certains plans~

reflete 1a necessite d'accroitre Ie produit national
global afm de degager les ressources consacrees a
I'investissemoot hurnam. c'est-a-dire d'augmen.ter les
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ressourees humains et materielles pour soutenir les
principaux seoteurs sociaux.

344. Les objectifs de relevement du produit par
habitant. de suppression des inegaJi,tes sociales et
economiques, de multiplication des possibilttes d'em
ploi, de changements de structure, etc. soot tous in
terdependants, Les plans soot orieates vers une orois
sance simultaaee dans les seeteurs sociaux et eeono
miques, Comme Ie demoatrera l'analyse qui figure
dans les sections suivaotes, simultaneite ne signifie
pas egaliU. Le degre de priorite que fait apparaitre
1a repartition des investissemeets vane d'un pays a
l'autre, il ne donne pas toujours une mesure com
plete du niveau de developpement economique eft
social du pays interesse,

345. En second lieu. certains aspects et objeotifs
particuliers du developpement social figment. a des
degres d'importance divers. dans la plupart des plans
de developpement :

a) Augmentation du revenu par habitant;

b) Relevement du degre d'instruction, du ai
veau de sante et de nutrition et d'autres
elements du developpement social;

c) Recherche d'un equilibre entre les differents
seoteurs sociaux;

d) Reduction des inegalites, qu'elles aient pour
origine Ia religion. ]a race, la classe, le sexe,
le groupe social ou le lieu de residence
(ville ou campagne) et, en general, creation
d'un cadre social et economique propre a
facilirter la transformation eeonomique et so
ciale rapide du pays.

346. Les plans sont l'expression des pressioas po
pulaires eroissantes orientees vers l'elimination aussi
rapide que possible des maux dont l'humanite souf
fre depuis si longtemps. On retrouve dans tous les
plans de developpemeilit af.ricains la conviction qu'on
raison des progres des sciences ~ maux De sont
plus to16rables. Ces plans traduisent les efforts de
ployes pour fake en sorte que les populations afri
caines cessen:t rapidement d'etr'e mal nourrias. mal
vetl\e.'). mal logees et Hlettrees. Comme Ie deuxieme
Plan quinquenn·al 6thiopien l'affirme avec justesse.
"la planlification du developpement doh ,triompher
de l'h6ritage mediocre du passe et faire beneficier
la vie nationale des .iI1JIlovations et des ameliorations
que ron peut prevo~r"58.

58 Voir. Second Five-Year Development Plan (1962-1967),
projet, Addis-Abeba. p. lIt.



TABLEAU B.n.1

Aspects sociaux des objectifs de developpement dans quelques plans

Pays et peri ode

Ethiopie
(1962-1967)

Ghana
(1963-1970)

h1ali
(1961·1965)

Maroc
(I 960-1964)

Nigeria
(1962-1968)

Nyassaland
(1962-1965)

RAU
(1960-1965)

Rhodesie du Nord
(1961·1965)

Senegal
( 1961-1964)

Sierra Leone
(1962-1972)

Soudan
(1961-1972)

Tanganyika
(l961-1964)

Tunisie
(1962-1971)

Objectifs

Elever le niveau de vie en augmentant la capacite de production; ameliorer les
services sociaux, en particulier l'enseignement, les services sanitaires, la securite 00

dale et les rnoyens culturels; offrir Ies memes possibilites a tous.

Creer une societe et une economic de type socialiste; clever le revenu par habitant
et assurer a tous un emploi remunere; developper le seeteur socialise et le secteur
cooperatif; utiliscr Ie revenu national a des fins socialement utiles; assurer une
repartition equitable du produit national au moyen de l'impot,

Introduire une structure nouvelle de type socialiste dans le cadre national; pro
voquer l'enthousiasme de }a population et rechercher son appui; ameliorer le
niveau de vie des habitants (apres nne periode inirtiale de sacrifices).

Attenuer l'accroissement demographique. le chomage et Ie sous-emploi; reformer
Ie regime fonder; developper I'enseignement (formation technique) mobiliser la
main-d'eeuvre pour la formation de capital.

Relever Ie revenu par habitant; creer des possibilites d'emploi plus nornbreuses:
attenuer Ies warts de reve:nu entre les regions; ameliorer Ia condition sociale de
la population; encourager l'effort personnel et l'esprit de cooperation.

Reduire au minimum le chomage et Ie sous-emploi; attenuer les inegalites dans
la repartition du revenu, de Ia richesse et -de la pui-ssance economique: stabiliser
les prix.

Doubler Ie revenu national en dix ans; distribuer plus equitahlement le revenu
entre toutes les classes; donner a tons Ies memes possibilites de developpement
personnel; assurer la justice sociale pour tous; aboIir Ie monopole de La proprie
te privee et repartir equitablement les terres, ereer des cooperatives de production
et des proprietes cooperatives,

Assurer la stabilite du Gouvernement; developper les moyens d'enseignement et
de formation au profit de ceux donr les competences sont indispensables au de
veloppernent, accroitre au maximum la prosperite et le bien-etre de La popula
tion; exploiter les terres domaniales et y oreer des colonisations agricoles,

Arneliorer Ies conditions sociales par l'amenagement des campagnes, l'enseigne
memo les services san-ita-ires et la distribution d'eau; elever le niveau de vie (sur
le plan social et economique) des regions retardataires: mobiliscr 1e8 forces de la
nation, animer Ies masses et lea faire participer a l'oeuvre de developpement; ren
forcer la cohesion nationale en encourageant l'utilisation d'une meme langue et
en dormant un meme enseignement.

Soutenir la transformation economique en creant les services soeiaux de base;
enseignement et formation pratique, services sanitalres et hygiene. logement et
protection sociale,

Acoroitre le revenu reel par habitant de 2.2 pour 100 par an; creer des possibi
lites suffisantes d'emploi productit: ameliorer les services sociaux, stabiliser SUfM

fisamment les prix.

Assurer une augmentation graduelle et rapide du revenu en numeraire par ha
bitant; ameliorer constamment le niveau de vie de la population.

Ameliorer Ie niveau general de vie des habitants; assurer le plein emploi de Ia
main,-.d'oeuvre; reformer les structures economiques et sooiales; elever le n.iveau
de l'indiv~du en Ie liberan,t du chomage et de la pauvrete; supprimer les inegalites
entre les .regions et les couches de population; atteindre en 1971 un revenu annuel
minimum de 50 diooxs pa,r habitant.

Source: Plans courants de developpement national.
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347. EI.l. Itroisieme lieu, on constate dans les plans
de developpement d'un grand nombre de pays am
cains qu'une importance notable est reservce aux
changements des structures et des institutions. II y
a la un reflet des efforts que les pays venus re
cemment a l'independance deploient pour reconstruire
1a societe de maniere qu'elle reponde aux impe
ratifs d'un developpement economique et social in
dependant et particulierement qu'elle associe 'tomes
los couches de la population a ces efforts. La prio
rite reservee a res changements vane d'un plan a
l'autre, en fonction surtout de la philosophic poli
rique et sociale des Etats et aussi de la conjoncture
(economique, sociale et politique) pareiculiere des
pays. Ces objectifs sont presentes d'une rnaniere
moins explioite dans les plans ou esquisses de de
veloppement des pays qui sont en voie d'acquerir
l'independance.

348. On pouvait le prevoir, etant donne que les
plans proprement dits en sont encore aux toutes pre
mieres phases des formulations concretes et que les
principes de la future armature sociale n'en sont
qu'au stade de I'ebauche. En revanche. dans les pays
oil les plans de developpement detailles sont une
expression de la determination affirmee d'instituer
une forme de socialisme africain, les objectifs de
transformation sociale sont exposes avec une dar
t6 particuliere. Malgre les differences entre Ies struc
tures politiques, un certain nombre d'elements sont
cornmuns a la plus grande partie des plans:

349. On peut resumer approximativemeet ces ele
ments 'SOUlS trois rubriques :

a) Reduction des inegahtes de revenu entre les
groupes socio-ec.onomiques et los diffe-ren
tes regioos;

b) Reforme agraire dans 1es pays oil les dif
ferences entre les types de proprietes posent
un probleme. speciaIement dans les pays oil
cette situation s'acoompagne d'une coloni
sation agricole etrangere; cet objectif se
combine avec une ,i,ntensification de l'agr:i
culfture cooperative ou collective;

c) Investissemenrt humain dans Ie sens de la
formaition de nouveaux cadres indispensa
bles au developpement methodique des pays
venUJS recemment a l'independance. et aussi
dans Ie sem de la mobHisation des energies

collectives des masses qui se trouvenr en
core en deca des limites d'effieacite de l'e
conomie moderne, Ces objeotifs se refietent
clans les reformes administratives, fiscales
et sociales dont 1e8 grandes lignes sont es
quissees dans plusieurs des plans.

350. Par exemple, Ie plan. de developpement 1961~

1964 du Senegal s'accompagne de reformes de struc
ture orientees, sur Ie plan administratif, Vet's le ren
forcemeat de la participation locale et de la parti
cipation regionale a la planification du developpe
ment; SUT le plan eeonomique, vet'S l'elargissement
des circuits du commerce et du credit: et SUJr Ie
plan social, vers l'edification de cooperatives ap
pelees a devenir les foyers du developpement rural.
En Tunisie, la reforme de la structure sociale des
tinee apermettre a la majeure partie de Ia population
rurale de paztioiper a la vie economique du pays
est a la base du plan general de developpement.

351. Cependant, les exposes generaux d'objectifs
sociaux qui figurent dans les plans de developpement
africains De precisent pas dans leurs grandes Iignes
les etapes et les phases principales de la strategic
necessaire du developpement social. pas plus qu'ils
n'indiquent les Iignes directrices selon lesquelles les
efforts des pays d'Afrique doivent s'orienter, Us ne
representent encore que les premieres demarches
vel's la comprehension pleinement rationnelle des
conditions requises pour les transformations econo
miques et sociales en Afrique. La mise en place
d'une strategic suffisante du developpement social
requiert l'analyse des besoins a satisfaire et l'accu
mulation des ~11lS de l'experience.

352. Pour comprendre la strategic du developpe
ment sodal dans Jes pays akicains. il faut done
analyser m,inutieusement deux points particu.liers:

a) Le niveau et fa structure actuels du develop
pement economique et social;

b) Les objeotifs fixes pour chaque secteu~ so~

cia} et la fa~n dont les ressourees ont ete
mobilisees et reparties pour atteindre ces ob
jectifs.

353. Le premier point. :n:iveau du developpemenrt
social. est etudie dans la partie 2 et Ie deuxieme dans
les parties 3 it 5. Us pnincipales oonstatations et con
clusions de notre etude seront resumees dans la der
mere partie.

2. DEGRES DE DEVELOPPEMENT DANS LES SECTEURS SOCIAUX

354. Quels objectifs doit-on v,iser poux l'expansion
des secteurs sociaux? A quel .niveau doirt-on fixer
ces objectifs? Dans combien de temps se propo
se~.t-on de les atteindre?

355. Les reponses a ces questions dependent d'un
certain nombre de faoteurs. Quelle que soit Ia lon
gueur de la liste. il est deux de ces faoteurs qui
prooominent: Ie stade it. pa,rtir duquel Ie pays com
mence ron developpement et les pr:incipaux 61ements

de la stra1t6gie du developpement applicable parr Ie
pays consid6re. Le premier de ces faoteurs donne
nne id6e de Ia distance que Ie pays aura a parrouTil'
pooda.nli les ann6es it venir. Le second englobe un
domaine assez vaste mais, en .regle generale. il se
i"apporte aux politiquos qui regissent 1a r-epM'ti,tion
des ressources disponibles entre Ies divers secteurs
et qui conditiolllleIlit Ie rythme Ququel cette l-eparti
non doit se modifier pour permettre d'atteindre les
objectifs fixes.
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356. Pour qu'on puisse se fa.ire une idee du pre
mier de cos faoteurs, qui concerne Ie stade m~·tial

du developpement, on a reparti les pays en quatre
groupes auxquels on a applique sept Indicateurs
choisis (oomme dans Ie tableau B.II.2): revenu par
habitant, :taux de scclarite pour les eccles primaires
et seeondairesv taux d'alphabetisation des adultes,
taux d'urbanisation et nombre d'habitants par lit
d'hepiral et par medecin,
357. 11 y a lieu de souligner que les renseignements
du tableau B.II.2 ne representent qu'une premiere
approximation des degres reels de developpement
social. En premier lieu. Ies statistiques proprement
dites fie donnent dans certains cas que des ordres
de grandeur approximatifs. En outre, it est certain
que Ies statistiques disponibles ne sont pas toujours
celles qui presentent Ie plus d'interet; le nombre de
rnedecins et d'hopitaux, par exemple, ne foumissent
pas d'indication digne de foi soc les conditions sani
taires dans des regions ou les mesures sanitaires pre
ventives peuvent etre plus importantes que les me
sures curatives. D'autres indicateurs dont il aurait
fallu tenir compte onr ete omis parce qu'ils ne son1
disponibles que pour des fractions restreintes de la
population; c'est Ie cas par exemple de 1a consom
mation en calories par habitant ou des taux de mor
talite infantile; certains autres. comme les statistiques
de l'emploi, ont ete omis egalement parce qu'ils ne
sont disponibles que pour un petit nombre de pays.

357A. Ce qui est plus important. c'est que les chif
fres globaux des pays ne donnent aucune idee de la
repartition des services et du revenu entre les prin
cipaux groupes sociaux et entre Ies Z~ geogra
phiques. Dam la plupaet des pays africains, 1a si
tuation a ete marquee par 1a presence d'etroits sec
teurs modemes sous influence etrangere, hautemeot
privilegies par rapport a la masse de Ia population.
Dans la mesure oil Ie developpement social est ua
effort qui tend a assurer a une proportion sans cesse
croissa·nte de Ia population les rnoyens d'atteindre
un niveau de vie minim,urn, ce schema ~nteme de
repartition ifevet une importance pcimordiale.

358. Dans Ie tableau B.II.2. Ie c1assement des pays
n'est fait que pour donner un aper~ general du de
veloppemeIllt social dans les divers pays d'Afrique.
Cependant. meme si ron tient compte de ,routes res
reserves a apporter• .iI semble que les chiffres du
tableau pourraierut donner lieu a un certain Illombre
d'observations preliminaires.

a) Meme appliques aux pays dont Ie niveau
est Ie plus eleve (IV), les indicateurs per
mettent de constater qu'en matiere de de
veloppement social, ces pays sont encore
.tres en 1"etaI'd pac rapport aux pays indus~

trielleme.nt evolues; en outre. ils donnent
une idee de Ia distance que doivenot encore
paroourir en particulier 108 pays des groupes
I a III.

b) Rares sont les pays qui s'inscrivent dans Ie
meme groupe pour tous les indica,teurs. Un
pays, par exemple. peUlt figurer au groupe I
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pour un indicateur donne, au groupe II pour
un autre et. eventuellement, au groupe III
pour le troisieme. La seule conclusion qu'on
pent en tirer, c'est qu'il est extremement
difficile de discerner. sur la base de ces
indicateurs, le stade d'evolusion d'un pays
donne.

c) Malgre les differences de classement, beau
coup des pays de la meme sons-region se
situent generalement, comme les indica
teurs Ie montreat, dans 1a meme phase de
developpement economique et social. Par
exemple, Ia plupart des pays du nord de
I'Afrique font partie des groupes III ou IV.
A quelques exceptions pres, 1es pays du
sud de l' Afrique entreat eux aussi dans
res deux groupes, auxquels correspondent
les niveaux les plus eleves. Pour le centre
de I'Afrique, la repartition est plus variee,
les pays de cette sons-region appartenant
au groupe II ou au groupe III. En revanche.
la plupart des pays de l'est et de l'ouest de
l'Afrique ferment un contraste dans ce ta
bleau d'ensemble, A l'ouest, taus ootrenrt
dans Ies groupes I et II. a l'exception du
Ghana et de la Cote-d'Ivoire. De meme, a
I'est, a l'exception de la Republique mal
gache, de l'Ile Maurice et de Zanzibar. its
appartiennent dans l'ensemble au groupe II.
Dans le cas de certains ,indicateurs, des dif
ferences marquees existent dam res deux
dernieres sees-regions.

C'est ainsi que, dans leurs sons-regions
respectives, des pays comme le Kenya.
l'Ouganda, Ie Ghana, Ie Gabon et la Nige
'ria meridionale viennent en rete pour l'edu
cation, avec des niveaux oomparables a
oeux des pays africa~ns Ies plus 6volues. En
revanche. poUT Ie developpement des servi~
ces medicaux, l'Afrique de rest. en dehors
de quelques pays, Be situe a un niveau reIa·
,tivement plus 6leve que l'Afrique de l'ouost,
ce qui s'explique pellJt-etre paT la propor·
tion plus forte de 1a population europOOnne.

d) 11 existe aussi une certaine correlation entre
les indicateurs du progres soci'al et Ie nivealJ
de developpement eoonomique, comme It
fait appalfaitre Ie revenu par habitant. en·
oore qu'il oonvien,ne de ne pas s'y fier. en
raison de l'imperfection des evaluations du
revenu national.

En ·regIe g6nerale, les pays du nord et
du sud de l'Afrique. qui appartiennent am
groupes oil les revenus sont les plus 6leves
(III ou IV) se situent aus& dans les grou
pes superieurs, d'apres les indicateurs go.

ciaux. De meme, en general. les pays de
l'ouest et de rest de l'Akique. qui appal'·
tiennenl1 a'llX groupes oil Ie ·revenu national
par habita1llt est faible, fom aussi partie des
groupes oil Ie niveau de developpement es1

....



TABLEAU B.U.2

Niveaux: de vie dans certains pays africains sur Ia base de qoelques indicateun socio-ecoDomiqoes

PIB Taux des effectifs scolaires (1960)
par hab. Alphabetisation des Taux d 'urbanisation Nombre d 'habitants Nombre d 'habitants

Groupes en dollars EU Primaire % Secondaire % adultes (vers 1950) Villes de 20.000 hab. par lit d'h6pital par medecin
(1956-58) en % ou plus 1957-59 1957-59

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Moim de 80 s Moins de 12% Moins de 2% Moins de 5% Moins de 5% Plus de 1.200 Plus de 25.000

I Congo (Leo.) Angola Ethiopie Ethiopie Rep. centrafricaine Ethiopie Cameroun occidental

Ethiopie Ethiopie Haute-Volta Haute-Volta Guinee Ghana Rep. centrafricaine

Haute-Volta Gambie Mali Mozambique Haute--Yolta Guinee Ethiopie

Nigeria Haute-Volta Mauritanie Kenya Liberia Guinee

Nyassaland Mali Niger Mali Mozambique Mali

Ouganda Mauritanie Rwanda-Burundi Mozambique Niger Mauritanie

Tanganyika Niger Somalie Soudan Nigeria Niger

Tcbad Somalie Tchad Tanganyika Senegal Nigeria

Soudan Tchad Sierra Leone Nyassaland

Tchad Togo Tchad Sierra Leone

Tchad .,..
r--

Togo

81 a 125 s 13 a 25% 2 a 4% 5 a 10% 5 a 10% 700 a 1.200 15.000 a 25000

II Rep. centrafricaine Rep. centrafricaine Angola Cameroun Angola Betchouanaland Angola

Guinee Dahomey Betchouanaland C6te-d'Ivoire Betchouanaland Rep. centrafricaine Bassoutoland

Kenya Guinee Cameroun Gambie Cameroun Gambie Betchouanaland

Libye Liberia Rep. centrafricaine Guinee Congo Kenya Cameroun oriental

Madagascar Rwanda-Burundi Congo (Leo.) Liberia C6te-d'Ivoire Mali Congo (Leo.)

Mali ~negal ce,te-d'Ivoire Nyassaland Dahomey Nyassaland COte-d'Ivoice

Mauritanie Sierra Leone Dahomey Sierra Leone Gambie Ouganda Gambie
RA U (Egypte) Somalie francaise Guinee Soudan Madagascar Rwanda-Burundi Ghana
Soudan Tanganyika Kenya Tanganyika Somalie Liberia

Liberia Togo Soudan Mozambique

Mozambique senegal

senegal

Sierra Leone

Tanganyika

Togo



TABLEAU 8.11.2 (suite)

Niveaux de vie dans certains pays africains sur Ia base de quelques indicateurs sodo-ecoDomiques.

PIB Taux des effectifs scolaires (1960)
par hab. Alphabetisation des Taux d'urbanisation Nombre d'habitants Nombre d'habitants

Groupes en dollars EC Prirnaire 0/ Secondaire 0/ aduItes (vers 1950) Villes de 20.000 hab. par lit d'hopital par rnedecin/0 OJ

(1956-58) en % ou plus 1957-59 1957-59
0) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

126 a 200 $ 26 a 39% 5 a 9% 11 a 25% 11 a 20% 400 a 700 8.000 a 15.000
------Cameroun Algerie Bassoutoland Algerie Algerie Angola Congo (Brazzaville)
III Congo (Brazzaville) Cote-d'Ivoire Congo (Brazzaville) Ghana Congo (Brazzaville) Bassoutoland Gabon

Dahomey Ghana Gabon Kenya Libye Cote-d'Ivoire Kenya

Gabon Madagascar Gambie Maroc Nigeria Madagascar Madagascar

Maroc Maroc Madagascar Nigeria Rhodesie du Nord Maroc Maroc

Niger Mozambique Maroc RAU (Egypte) Senegal RAU (Egypte) Ouganda

Rhodesie et Nyassaland Nigeria Nigeria Rhodesie du Nord Tunisie Sornalie Somatie

Togo Nyassaland Ouganda Rhodesie du Sud. Zanzibar et Pernba Swaziland Soudan

Tunisie Ouganda Somalie francaise Tunisie Tanganyika Swaziland

Rhodesie du Nord Soudan Togo Tanganyika

Togo Swaziland Tunisie

Tunisie Zanzibar et Pemba Zanzibar et Pemba

Zanzibar et Pemba
\0
e--

Plus de 200 s 40% et plus 10% et plus Plus de 25% Plus de 20% Mains de 400 Mains de 8.{)00
Algerie Bassoutoland Algerie Congo (Leo.) Ile Maurice Algerie Algerie

IV Cote-d 'Ivoire Betchouanaland Ghana lIe Maurice Maroc Congo (Brazzaville) Libye

Ghana Cameroun IJe Maurice Madagascar RAU (Egypte) Congo (Leo.) RAU (Egypte)

lie Maurice Congo (Brazzaville) Libye Ouganda Rhodesie du Sud Gabon Rep. Sud-Africaine

Rep. Sud-Africaine Congo (Leo.) Nyassaland Libye Nord Rhodesie du Nord

Rhodesie du Nord Gabon RAU (Egypte) Rep. Sud-Africaine Rhodesie du Sud

Rhodesie du Sud Ile Maurice Rep. Sud-Africaine Rhodesie du Nord Rwanda-Burundi

Senegal Kenya Rhodesie du Nord Rhodesie du Sud Somalie francaise

Libye Rhodesie du Sud Somalie francaise Tunisie
RAU (Egypte) Tunisie Zanzibar et Pemba
Rep. Sud-Africaine

Rhodesie du Sud

Swaziland

Notes: 1. Dans chaque groupe, les pays sont classes par ordre alphabetique,
2. Le produit interieur brut par habitant dans les pays de I'Afrique du nord fera I'objet d'une revision; les estimations pour ces pays proviennent de differentes sources et

cette revision tendra probablernent a elever leurs niveaux par rapport aux pays situes au sud du Sahara.
Sources: Col. 1: Commission economique pour I'Afrique, Developpement indus/riel en Afrique (publication des Nations Unies, nurnero de vente 63.II.K.3).

Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture, Rapport final de la Reunion des ministres de l'educatlon des pays d'Afrique (UNESCO/
ED/191).

Col. 2, 3, 6 et 7: Nations Unies, Recueil de statistiques sociales 1963 (ST/STA/SER.Kj2).
Col. 5: Division du developpement economique de la Commission econornique pour l'Afrique, Section de la planification.



faible (Iou II), d'apres les indicateurs so
ciaux. II existe cependant des exceptions a
ce schema general, C'est ainsi que dans
l'ouest de l'Afrique, lc niveau d'instruotion
en Nigeria est eleve par rapport au revenu
national par habitant, alors que Ie niveau
des services rnedicaux du Ghana est plus
bas que le revenu national le laisseraic sup
poser. Certains pays d'expression francaise
de I'Afrique de l'ouest sont manifestemem
plus avances pour le niveau econornique que
pour les indicateurs sociaux choisis. alors
que c'est l'inverse dans le cas de certains
des pays anglophoaes de l'Afrique de l'est,
mais il est possible que ce resultat wit du
00 partie a des differences dans Ie oalcul du
revenu national.

e) Le niveau de developpement des secteurs
sociaux peut etre egalement evalue en fonc
tion soit de I'importance relative des rom
mes effectivemerut depensees pour les ser
vices sociaux, wit du degre d'equilibre rea
lise dans les divers secteurs et aux divers
niveaux d'U11 secteur donne. La premiere
solution implique unc appreciation compa
rative du court: des divers services, tant en
fonction de la proportion du revenu con
saoree a ces services qu'en fonction du
cout par service. Cet aspect sera trait6 plus
en detail a la partie 3.

359. Le niveau (feel de developpement d'une sec
tion donnee du seoteur social peut we masque par
des donnees d'ensemble. Il y a done lieu d'evaluer
Ie niveau effectif du developpement en examinant
l'equilibre nSalise entre les divers secteurs et les dif
ferents niveaux d'un oorvice donne. Ces calculs
d'equilibre entIre secteUfl'\li et niveaux ont nne im
porta,nce marquee dans l10ure teIlJtative organisee de
developpement inrregre et de prog;res general acce
16re. Comme nous rayons indique. peu de pays 00

'trent daoo Ie meme groupe sous tou:s Ies indicMeU1'8
du niveau de deve]oppement. poUT <:etre raison pri
mordiale que Ie developpement n'a pas suivi Ie me
me rythme dam tous les principaux secteurs sociaux
et eoonomiques et que les ressources destinees a CO)

divers secteUl['S n'ont pas ete n~parties de fa9Qn a
pertnettfe une expansion inregr6e, equilibree et ge
nerale. Certains serv,ices ont evolue plus r-apide
ment que d~aUllres et, dans un seoteur donne du ser
vice social. Ie developpemoot de certaiIliS niveaux
n'a pas toujoocs suiv~ Ie meme rythme que celuti
d'auiflres niveaux conneXe5. De meme. <laThs la ['6
pa,11ti.tion des services sociaux, certains groupes 8OOio
600nomiques et certaines 'l'egions se 80m trouves
beauooup plus avantagas que d'autres.

360. Ainsi. dans Ie domaine de I'ooucatioo. 1a pIll'''
part des pays afrioains ont accompli de remarquables
progres au coues de la dernibre decennie. surtout
pour renseignement elementaire. TOUitefois, "on a
constate dans Ie systeme d'enseignement. sauf au
Ghana. un manque d'equilibre, car une grande par..

he des ressouroes a servi a developper I'enseigne
ment prirnaire">". L'expansion des moyens d'enseigne
gnement primaire n'a pas et6 completee par des pos..
sibilites de formation sui-vie ou d'emploi pour oeux
qui sortem de I'ecole primaire, Ainsi Ie ,taux de
scolarisation dans les eccles secondaires etait .tres
bas dans tous les pays. hormis Ie Ghana (moins de
7 pour 100)60. La. creation d'institutions d'enseigne
moot d'un degre superieur. bien qu'assez favorisee
au cours de Ia derniere moitie de la decennie, n'a
pas beneficie de la meme expansion que le secteur
de I'enseignement primaire. Dans ces nouvelles in
stitutions, dOM I'expansion a e.ttS particulierement
marquante au Ghana, au Maroc et en Nigeria, on
n'a pas attache assez d'importanee a l'enseignement
de la technique et des sciences naturelles et les pro
grammes n'etaient pas entierement adaptes aux be
soins d'une economic en croissance. Le resultat de
ce desequilibre dans Ia structure des systemes d'en
seignement et dans Ia repartition des ressources qui
leur sont consacrees se manifesto par l'megaHt6 de
developpement des divers niveaux de la pyramide
de scolarisation et par l'insuffisance numerique de
main-d'oeuvre ayant recu la formation pre-profes
sionnelle moyenne. et dans certains cas superieure,
que necessite la realisation des programmes de de
veloppement de nornbreux pays.

361. De meme, dans le developpement des services
de sante, les efforts ant eu tendance a SiC concentrer
SUlI' les services medicaux et entre 1950 et 1955 on
n'a accorde que -tres peu d'attention am: services de
nutrition. Pendant la deuxieme moitie de Ia decen
nie, la medicine preventive a gagne de l'importance
ainsi que la formation de personnel sanitaire et me
dioal. Mais l'expansion des installations sanitaires
n'a pas 6t6 accompagnee par la formation de per
sonnel capable d'utJiIiser ces installations. La penu
rie de personnel medical, en particulier au Togo. en
Cote-d'!voi:re et au Cameroun, indique bien Ie genre
de desequilibre s1ructurel qui existe dans les efforts
de developpement.

362. Le desequllibre structurel entre les divers sec
teurs. groupes Isocio.&x:momiques ou regions goo
graphiques est un signe de rous-d6veloppementt, me
me dans les pays oil b services oociaux ,sont tires
bien organises dans certains secteurs ou groupes so
ciaux. En Algerie par exemple, ce desequilibre se
carncterjge par Ie manque d'iintegratioo en·tre les dif·
ferentes regions economiques, Ie faible taux de scola·
risa,tion dans l'enseignement primali.:re et sooondaire et
l'excedenrt de logemenils dans les centres Ulrba.ins61•

59 Voir Nations Unies, Depenses publiques afferentes
aux services sociaux dans certains pays africains (E/CN.
14/SDP/6), p. 37.

60 La situation actuelle de l'education en Afrique: Con~

terence d'Etats africains sur Ie developpement de /'educa
tion en Afrique (UNESCO/EDAF/S/4).

61 Reunion d'experts sur l'incorporation des programmes
de developpement social dans la planification integrate du
developpement. Addis Abeba, 9-18 octobre 1963: docu
ments des reunions.
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En Nigeria, en Ethiopie et dans beaueoup d'autres
pays, 1a repartition geographique des services d'edu
cation et de sante est inegale62• Dans tous les pays.
les regions rurales sont singulieremeot en retard sur
los villes pour les installations de services sociaux.
En consequence. les regions rurales ou vit 1a majeure
partie de la population constituent une entrave au de
veloppement general et ce fait est rune des princi
pales causes du faible niveau de developpement so
cial qui se manifeste un peu partout, comme le mon
treat les divers indicateurs du <tableau B.II.2.
363. Le niveau de developpement social atteint par
un pays d'Afrique ou par nne sous-region reflete des
forces complexes tres diverses a l'oeuvre depuis long
temps. II pent s'agir de forces economiques, sociales,
politiques ou institutioMelles qui ont 80it stimule
soh retarde Ie progres social pendant nne p6riode
donnee.

364. Le cadre geographique, par exemple, et les pro
blemes de transport et de climat, jouent un role im
portant. ce qui a abouti a la concentration du de
veloppement economique et social dans los zones cO
tieres peripheriques, le long des COUlI'S d'eau et aux
endroits oil des ressources ont 6te decouvertes, mais
les zones de savane et les parties inaceessibles de l'in-

terieur n'ont pas 6te touchees. L'importance plus ou
mains grande de I'elemeot etranger implante est un
autre facteur qui a influe de facon primordiale sur
Ie niveau et les particularites du developpement so
cial. De meme, Ie developpement social presente des
differences importantes, selon que Ie developpement
economique s'est eoncentre dam Ie seeteur des mines
et de l'industrie, qu'il a etC largement tributaire des
travailleurs migrants. ou que l'exploitation des cultu
res commerciales 'a constitue son facteur principal.
A ces elemencs s'ajouteot I'influence des diff6rentes
politiques appliquees pad:" les metropoles pendant la
periode coloniale et la mesure dans laquelle, entre
1950 et 1960. Ies capitaux de developpement fournis
par les excedents des offices de commercialisation
ou les metropoles ont servi a financer l'expansion
des secteurs sociaux,
365. Le niveau social que fait ressortir Ie tableau
B.II.2 constitue 1a base de l'analyse des particula
rites et des tendances des plans de developpement
social a laquelle sont consacrees Ies parties 3 et 4.
Le niveau atteint dans un pays particulier pour un
indicateur donne pourra servir a expliquer Ia stra
tegie particuliere que ce pays applique pour son de
veloppement social et a analyser Ies raisons de
terminaates de res criteres d'investissements.

3. PARTlCULARITES ET TENDANCES DU DEVELOPPEMENT DFS SERVICES SOCIAUX

366. Dans cette section, nous chercherons a indi
quer de quelle maniere les ressources ont e1.6 re
parties entre les divers services sociaux dans les
plans de developpement africains. Cette analyse est
principalement fondee sur les chiffres inscrits dans
Ies plans et completee par des donnees provenant
de SOUQces budgetaires, II semble en effet que les
chiffres fassent apparaitre l'ordre de priorite reel plus
nettement que Ies exposes introductits des plans. Le
montant affecte a tel ou tel service indique claire
moot l'importance que les planificateurs attachent a
ce service. En ce sens, Ies donnees numedques fOUT

nissent done nne base d'ev,aluation beaucoup plus
sUre que les exposes generaux. En outre. nne ana·
lyse de ce genre permet d'apprecier la place ac·
cord6e au secteu[' social pM rnpport aux autfes sec
teurs.

367. NOllS analyserons aussi dans cette section la
repartition et les cti teres des depenses sociales de de
veloppement. tels qu'ils apparaissent dans les plans
courants d'un certain nombre de pays africaJins, et
nous essaierons de retracer l'evolution de 1950 a
1960 et de determiner les variations d.ans Ia repar-

62 En Nigeria par exemple, vers la fin des annees dn
quante, alors que la proportion d'inscriptions a 1'6cole pri
maire s'est elevee jusqu'a 100 pour 100 des enfants de
5 a 14 ans dans la region occidentale, cette proportion
n'etait que de 7,4 pour 100 en 1958 dans la region du
nord, qui a ete protegee contre l'influence de l'education
occidentale des les premieres annees pour des raisons re
ligieuses.

tition des ressouroes publiques entre les principaux
services du secteur social.

a) Niveau des depenses affectees aox services
sodaux

368. Dans la section precedente, on a note que le
niveau du developpement social pent etre evalue en
fonction de l'importance relative des semmes effec
tivement depensees pour res services. On peut ana
lyser cette idee de contribution en consideranr la
part relative du secteur social dans Ies depenses pu
bliques totales, courantes ou de developpemem, ainsi
que la proportion du revenu national oonsaoree au
developpement des services interesses. A la diffe
rence des depenses prevues. les depenses effectives
ont l'avantage de donner un reflet plus fidele des
criteres qui regissent Ies affectations des ressGW'CeS

disponibles et qui concilient. dans la pratique, les
exigences competitives entre divers secteurs et au
sein d'un meme secteur. De meme. un examen des
depenses totales - c'est-a-dire des depenses combi
nees d'entretien et de developpement - donne une
image plus juste de la somme des efforts qu'un pays
consacre au developpement et a l'amelioration d'nn
service donne.

369. Le tableau B.II.3 indique la proportion du
reven'll naJtional consaare a l'6tablissement de services
sociaux vers 1958 pom- un certain groupe de pays.
On y trouve Ie montant ,relatif des resson-rees aI
Iou6es aux services ,sociaux. 1a part relative des ser
vices sociaux par rapport aux autres services. enfin
Ie rapport entre les services sociaux et la mesure
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dans laquelle l'economie de ces pays est 'a meme de
supporter le cont des divers services.

370. Des onze pays africaias qui figm-ent a ce ta
bleau, sept ont depense environ 5 pour 100 de leur
revenu national brut pour les services sociaux, alors
que deux autres ont depense beaucoup plus et deux
autres beaucoup moins. Pout" la plupart de ces pays.
les depenses affectees par I'Etat a tons les services
publics representaient une proportion qui allait de
un huitieme a un einquieme du revenu national, dont
00 tiers etail consaere aux services sociaux. Les do
maines de I'education et de la sante ont 6t6 les prin
cipaux beneficiaires des depenses destinees aux ser
vices sociaux, a raison de 2 a 3 pour 100. et 1 a 2
pour laO, respectivement, du produit national brut.
La difference qui se manifeste entre les pays dans
Ie montant des ressources ainsi consacrees aux sera
vices sociaux n'est done pas tres significative". La
Rhodesie du Sud constitue cependant une exception
notable; c'est 00 des pays d'Afrique oil Ie revenu par
habitant est Ie plus eleve mais oil la proportion du
revenu national destinee aux services sociaux est la
plus faible. L'absence de depenses pour les services
de sante et pour I'education des non-Africains ne
peut pas completement expliquer Ie peu d'argent COD

saere aux services sociaux dans ce pays.

371. L'ampleur relative des ressources nationales
depensees pour les services sociaux est plus appa
rente si on la compare avec d'autres qui OM a peu
pres Ie meme niveau de developpement ou un ni a

veau plus eleve. Le tableau B.II.3 permet cette com
paraison. D'apres ce tableau. six ou sept pays afri
cains ont depense relativement plus d'argent pour
las services sociaux que I'Inde, la Thailande, le Viet
Nam, Ies Philippines, l'Equateur, la Colombie, le
Mexique ou Ie Portugal's. Ainsi. bien que Ie Tan
ganyika soit plus pauvre que l'Inde, il a depense
relativement plus qu'elle pour les serv~ces d'educa
tion et de sa.rut.e. Panni les pays ,tres developp6s,
seuls les Gouvernements, du Royaumea Uni, de la
Suede, de la Nouvelle-Z6lande et des Etats-Unis
d' Amerique ont depense 'nettement plus que la plu
palli des pays africains , proportionnellemenl au' re
venu national. pour les oorv.ices d'enseignement et de
sante. Le niveau des depenses oonsacr6es a l'ensei
gnement au Royaume-Uni paT exemple est tres proa

che de celui du Congo beIge. du Maroc et de l'Ou
ganda (envkon 4 pour 100 du PIB). En 1925. Ie
revenu par habitarut 6tait au Royaume-Uni de 275
dollars mais les credits affectes a l'enseignement et
a la sante ne representaient que 3,5 pour 100 du
produit na;tional brut65• En 1958. Ie Ghana. Ie Cona

go beIge, Ie Maroc et I'Ouganda. tout en ayant un
revenu plus faible pa,r habi,tant~ ont depense davan-

63 Voir B/CN.14/SDP16, op. cit., p. 35.
64 Voir Rapport sur la situation sociale dans Ie monde

op. cit. p.' 80, tableau B.II.3. - _ '
65 A.T. Peacock et J. Wiseman, The growth of public

expenditure in the United Kingdom. Princeton University
Press, 1961.

tage pour ces services que le Royaume-Uni en
192566•

372. Cette analyse comparative de l'attribution des
ressources nationales aux services sociaux, permet
de tirer nne conclusion evidente: "Le niveau des
depenses sociales n'a que de lointains rapports avec
Ie montane du revenu par habitant. Cette situation
dans Ies pays peu developpes, s'explique en partie
de la facon suivante : au Royaume-Uni, Ie develop
pement des services sociaux a suivi la croissance
economique, alors que dans les pays africains ce de
veloppement a precede ou a accompagne le developa

pement economique. II faut voir 13. l'influence 00
dale et culturelle des pays industrialises 811[" les pays
sous-developpes et des notions d'egalite, de justice
et de conscience sociales qui s'y sont repandues, C'est
pourquoi dans les pays afrieains l'importance des
credits affectes aux services sociaux est pour beau
coup une question de politique. Le seul facteur qui
joue un role semble et:re l'etat des recettes fiscales'",

373. Le niveau des depenses afferentes aux services
sociaux peut se mesurer egalement d'apres les couts
unitaires, c'est-a-dire en fonction du nombre de per
sonnes beneficiant de ces services. On ,a fait re
marquer plus haut que les services sooiaux ne soot
pas distribues egalement dans Ies pays africains et
que les habitants des regions rurales soot nettement
defavorises, Le tableau B.II.2 fait bien ressortir,
sous forme de chiffres, les deficiences de la plupart
de res services. Ainsi, c'est surtout dans les annees
d'apres-guerre que les services de sante et d'educa
tion se sont developpes, Aetuellement, les efforts se
concentrent principalement sur l'expansion et I'ex
tension des services sooiaux a de' nouvelles regions.
Par consequent, les couts unitaires des services en
expansion qui impliquent nne rapide formation de
capital social actif. tendent a depasser oonsid6rable
menlt Ie montant qui serait nec.essaiTe pour Ie main
tien et l'amelioration des servkes dans des pays de
veloppes. AiM 1a creation d~universi-tes. d'hopHaux
et de faciHtes de formation SUiI' place a entraine de
fortes d6penSes de capitaux. et un rout unitai,re eleve
pail" etudlant. La valeur mediane des d6penses af a

f6rentes a l'enseignement en Afrique est d'ooviron
deux dollars paT persoooe oontre 1.40 dollar dans
cert~ins pays de l'Asie du sud-est et pourtanrf: les
taux de scolarisatioo dans les ecoles primaires et
seoondaires sont plus eleves dans ces derniers. Bien
que l'Inde de'pense 1,47 pour 100 seulemenrt de son
revenu national pourr l'enseignement. on trouve dans
ce pays un plus grand nombre de diplomes des unia
versires que dans la plupart des pays africai,ns68•

374. Le niveau eleve du coOt uni1aire provient de
OOute nne serle de facteurs, dont les prlncipaux sont
Ie nombre ~mlt6 de personnes appelees a beneficier
de ces services, Ies t1rai.tements et salaires du person
nel. Ia cherte des bMiments et des equipements dont

66 Voir E/CN.14/SDP/6, op. cit., p. 36.
67 Voir E1CN.14/SDP 16, op. cit.. p. 32.
68 Ibid., p. 33.
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une grande partie est importee, et los depenses sup
plementaires que requiert l'expansion des services

jusqu'a ce que le niveau du cod.t tmirta.ire min,imum
ait ete atreint,

TABLEAU B.II.3

Niveau des depenses consacrees aox services sociaux dans certains pays
Vel'S 1958a

(en pourcentage du revenu national)

P 0 u r c e n tag e d u PIBb

Ensemble des
depenses publiques

Sante pour taus les
services

1.5
3.1 31,6

2,0
1,1 17,7
1.1 22,3
1.4

Services
Pays sociaux Education

Cameroun 3.3 1.9

Congo belges 10.0 4,6
Cote·d'Ivoire 4,6 2.6
Ghana- 5,0 2.5
Kenya 5.9 3,0
Maroc 4.8 3,2
Nigeria 4,2

Rhodesie du Sud 1,6 I,Qd

ouganda 8.3 4.0
Tanganyika 4.3 2,7
Togo 3.5 1.8

Etats-Unis d'Amerique 9,4 3.8
Inde 2,3 1,4

Royaume-Uni 15,1 4,1

Thaila·nde 4,3 2.9

2,3
1.2
1,4

1,1

0,6

3,2
0.5

12,1

22.4

14,0

30,4
15.8
31,4
16.8

Sources: Nations Unies, Rapport sur la situation soclale dans le monde, New York 1961,
p. 80.
Nations Unies, Depenses publiques atterentes aux services sociaux dans certains
pays airicains (E/CN.l4/SDP/6), p. 34, tableau X.

a Depenses publiques effectives pour 1958 ou pour un exereice budgetaire comprenant une
partie de l'annee 1958, sauf indications con trai res.

b PIB moyen pour 1951-1959; pour Ie Cameroun et la Cote-d'Ivoire, moyenne 1959-1960.
c Ghana pour l'exerclce budgetaire 1959/1960.
d Education africaine seulemeat,
e Donnees provenant en partie d'estimations budgetaires; comprenant un montant inconnu

d'amortissernent de dettes.

375. Si ron considere les depenses par habitant
destin6e6 aux services sociaux, que ron peut calcu
lor en comparant les donnees du tableau B.Il.3 avec
le chiffre de population, on releve de sensibles ecarts
entre les eouts unitaires des divers pays africains69•

Ainsi le Togo, tout en ayant nne population moins
importante, consacre proportionnellement autant a

69 Voir tableau B.IIA.

l'enseignemeet que Ie Cameroun. De meme, le Gha
na dessert une plus grande portion de sa population
que la Nigeria ou le Maroc. En general, 108 0001&
unitaires dans les pays d'expression fraacaise sont
plus eleves que dans les pays d'expression anglaise,
ce qui reflete entre autre des differences dans les
facteurs geographiques et demographiques".

70 Voir E/CN.l4/SDP/6, op. cit .• p. 37.
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b) Repartition des depenses de developpement
Sodal71

376. On trouvera au tableau B.lIA des renseigne
moots sur la repartition des previsions de depenses
publiques en capital dans les plans de developpement
de vingt-deux pays afnicaim, entre quatre grands
seoteurs: montant total des services soeiaux, pro
duction de biens, services economiques divers. On y
trouvera egalement des renseignements SUt' ram
pleur des depenses annuelles moyennes consaerees
au developpement. Aux fins de comparaison, nous
avons egalement indique Ie revenu, les depenses to
tales et les depenses de developpement social par ha
bitant.

377. Les pays sont classes. dans chaque sous-re
gion, pat" ordre deeroissant de la part du secteur
social dans l'ensemble des depeases publiques de
developpemene, Inutile de repeter que les chiffres
indiques doivent we .interpr6tCs avec prudence.

378. Les divers indicateurs du tableau sont nette
moot :in.terd6pendants. La part des ressources con
sacree a un seeteur donne doit etre consideree 00Dl

me une indication de ,tOUIS Ies motifs et pressions qui
oot determine cette affectation. Certains de ces mo
tifs peuvent etIre rationnels et traduire Ia recherche
d'un equilibre entre, d'une part, los exigenees du
developpement - telles qu'elles apparaissent dans
les niveaux de developpement social du tableau
B.II.2, - et, d'autre part, Ies preteneions concur
renrtes des autres secteurs, dans les Iimites des res
sources totales dispooibles exprimees par Ie rapport
depeases de developpement/revenu par habitant.
D'autres considerations. peuvent venir de l'influenee
des tendanees passees, demeurees inchangees en l'ab
sence d 'une strat6gie precise du developpement for
mulee et appliquee en conformite des besoms du
pays. Tous ces facteurs sont, du reste. etroitemellJt
lies et il faut analyser les chiffre8 avec beauooup de
som avant de pouvoir en tirer des indications g6nC
rales d'ordre pratique.

379. Le tableau indique que la proportion et Ie

71 Dans la presente etude l'expression d~penses de de
veloppement signifie depenses en capital et. sauf indication
contraire. ne comprend pas les depenses de fonctionnement.
Dans certains pays toutes les depenses afferentes a. un
"projet de developpement", qu'elles soient de fonctionnement
ou d'equipement. sont financees par un fonds dit "Fonds
de developpement" et sont groupees sous Ie titre "depenses
de developpement." Dans d'autres, les depensese en capital
et les depenses courantes sont separees pour des raisons
de commodite. On doit remarquer que tous les credits du
compte capital ne sont pas necessairement des depenses en
capital. Par exemple, un credit ouvert pour la creation
d'une universite est considere comme depense en capital,
bien qu'ulterieurement la dit:ection de l'universite puisse en
utiliser une partie pour l'entretien ou Ie paiement des trai
tements. Dans la presente etude, on appeUe depenses de
developpement ou depenses en capital toutes les sommes
imputees au compte capital. queUe qu'en soit l'utilisation
finale. Lorsqu'il s'agit de depenses de fonctionnement, on
Ie specifie.

montant des ressources affectees aux divers seeteurs
different considerablement selon le pays et la sous
region. Par exemple, les depenses sociales repre
sentent uu peu plus de 14 POUt' 100 des depenses
publiques en capital en Rhodesie et au Nyassaland
et plus de 45 pour 100 au Congo (Brazzaville). Les
ressources affectees aux secteurs direotemenif pro.
ductifs vont de 14 pour 100 environ au Congo
(Brazzaville) a 66 pour 100 en Tunisie, Les pays
qui consacrent nne part relativement large de leurs
ressources au developpemem social n'affecten.t. en
general, que des montanes relativement faibles a la
production de biens.

380. Dans 108 pays oil le secteur public est Ie prin
cipal responsable de l'expansion de la production de
biens (agriculture et i,ndU8t!rie), la part des fonds
publics reservee a la production ecoaomique est deux
a- trois fois plus elevee que celIe qui est aetribuee
au secteur social. En revanche, lea services soeiaux
sent 'beaucoup mieux partages, dans les pays ou le
secteur prive est considere comme Ie principal res
ponsable du developpement de la production.

381. La part des depenses sociales dans les de
peases publiques toteles de developpement au titre
du plan vane, selon 108 pays africains, d'environ 16
a 4S pour 100. Ce sont Ia bien eetendu, deux ex
tremes et Ia part des depenses sociales se situe dans
Ia plupart des pays a- deux niveaux distinets, 20 et
33 pour 100 environ. Les variations SODJt tres mac
quees selon la sons-region - les pays de l'Afrique
de l'ouest consacrent un tiers ou plus de leurs res
sources au secteur social et les pays de l'Afrique
du nord unl cinquieme ou moms. alors que eeux
de l'Afrique de rest se siroent, de ce point de vue,
entre les deux extremes.

382. En g6n6ral. il semble que les pays places a
un niveau moyen de developpemem social (groupes
II et III du tableau B.II.2) affectent un cinquieme
a 00 quart de leurs foods pub14cs aux secteurs so-
ciaux. C'est ootammen,t Ie cas poUlT un assez grand
nomble de pays de l'Afrique de rest et de l'ouest.

383. Cortes. ces generut6s ne s'appliquoot pas a
tous les pays; iI y a un certain nombre d'exceptions.
Le Maroc par exemple, qui appartienrt au groupe III,
acoorde aux services sociaux une plus grande place
que les au-ires pays de oe groupe. I.e Congo (Hraz
zaville). Ie Sierra Leone, Ie Senegal, la COte-d'Ivoire
se siltuent au-dessus de la moyenne du groupe II,
alors que Ie Cameroun, la Guinee et rOuganda sont
notablemen.t en dessons. Quant a I'Ethiopie et la
Haute-Volta. elles oonsaorent au sectell[' social une
part sen&blemen.t inf6ri.eure a la moyenne des pays
du groupe I.

384. Dans certaJins cas res ecarts sont explicables.
Au Maroc. par exemple~ deux tiers des larges ere·
di,ts affectes au secteur social servent a financer Ie
Iogement et l'urbanisation. Si les depellSe8 effectuees
a ce titre ,n'etaient pas notablement plus elevees que
dans les autres pays au meme stade de developpe-
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TABLEAU B.II.4

Repartition des depenses publiques en capital dans les plans de quelques pays africains

Moyennes annuelles en dollars par habitant Repartition par secteur en %
------ -----,------

Depenses Depenses Total dep, dev. Total
Periode Revenu de deY. totales (millions de dollars services Production Services Autres

Payss du plan national social en capital des EU) sociaux de biens economiquess services

Afrique du nord
Maroc 1960~64 191e 6,2 23 263 27 59 10 4
Soudan 1961-70 89 1,7 7 82 24 41 21 14
Tunisie 1962-64 176f 11,3 67 262 17 66h 11 6
RAU (Egypte) 1960-65 ios- 4,7 31 781 15 49 24 11

Afrique de "ouest
Congo (Brazzaville) 1961~63 199 13,0 29 23 45 14- 33 8
Sierra Leone 1962-67 70f 9,6 23 56 41 17 34 8
Senegal 1961-64 325 7.0 20 51 35 26 34 6
Cote-d'Ivoire 1958-62 245 2,7 9 27 32 36 32 1
Niger 1961-63 141 2,4 9 22 281 30 34 8
Ghana 1963~70 203 7,6 30 195 26 37 22 15

00
Mati 1961-65 63 12 52 35j 24 41i

tv Haute-Volta 1963-68 84 2.0 9 33 22 48 19 12
Togo 1959-61 116 21 1 22 43 14
Nigeria 1962-68 91 1,9 9 315 20 27 41 12
Cameroun 1961-65 172 1.3 7 23 18 39 36 8
Guinee 1960-63 133 3,1 ]9 53 16 49 25 10

Afrique de rest
Tanganyika 1961-64 58 0,7 2 22 27 29h 26 18
Madagascar 1959-62 135 1.7 8 40 22 40 37 2
Kenya 1960-63 100 0,8 4 26 20 40 15 26
Ethiopie 1962-67 40 1,2 6 137 19 48h 22 10
Ouganda 1961-66 50 0,6 4 268 ]5 23 34 28

Afrique centrale et du sud
Rhodesie et

Nyassaland 1962-65 169 0,6 4 32 14k 14 55 17

Sources: Etabli par la Division du developpement economique de la Commis-
sion economique pour l'Afrique.

a Les pays sont classes par sons-region et par ordre decroissant d'importance g Compte capital, dans Ia mesure oil il est connu.
du "Total services sociaux", h Y compris la mise en valeur des eaux, l'irrigation et Ies mines.

b Revenu national prevu pour 1961, sauf 'e' et 'f'. j Y compris les enquetes geologiques,
C D'apres les chiffres de la population en 1959. j Services sociaux et "autres services".
d Energie et communications seulement. k Non compris un projet de' construction de logernents, de 3,3 millions de livres,
e Revenu national 1956. entrepris par la Rhodesian Railway Authority.
f Revenu national 1957. I Enseignement et services sanitaires seulement.



"
moot. les depenses sociales totales du M~roc suivrai-
ent presque la ligne generale, Au Congo (Brazza
ville), le niveau comparativement 6leve du budget
social s'explique egalernent par la forte proportion
des ressources consacrees au logement et a l'urba
nisation. Dans Ie Ca6 du Sierra Leone, 21 pour 100
des importantes depenses en capital sont reserves
aux seuls services sanitaires - qui se volent attri
buer ainsi une part einq a sept fois plus grande que
dans la plupart des pays africains,

385. POU1" avoir une image equilibree de la repar
tition des ressources entre les seeteurs sociaux, il
importe egalement de s'interroger sur Ies consequen
ces qui 00 resultent POUt[' les depenses de fonction
nement. C'est 13. un des points faibles des plans
africains. Meme dans les plans qui donnent une
evaluation des depenses de fonctionnement totales,
il est rare de trouver tine ventilation detainee par
secteur de res depenses,

386. Etant donne l'insuffisance des donnees relati
yes a l'attribution des ressources prevues dans Ie
plan, il faut se rapporter a des experiences passees
pour obtenir un juste tableau des depenses perio
diques de fonctionnernent afferentes aux depenses
en capital au titre du plan. Pour Ies annees 1950.
la plupart des gouvemements africains ont consaere
en moyenne deux tiers du total de leurs depenses au
fonctionnement et un tiers au developpement. Des 19
pays consideres, sept ont depense pour le fonction
nement plus des trois quam des depenses totales.
Dans ce dernier groupe. l'Ethiopie, la RAU et la
Somalie en sent venues a depenser a cette fin neuf
dixiemes des depenses publiques totales'", Il est in
teressant de remarquer que. pa,rm,i les pays qui ont
depense plus de deux tiers de leurs d6penses totaies
pour Ie fonetionnement, seuls Ia RAU, Ie Maroc,
Madagascar et la Republique Sud-Africaine se trou
'vent a un stade [el3!tivemen1 avance de developpe
ment, c'est-a-dire aux niveaux III-IV du tableau
B.lI.2. Dans Ie cas de la RAU. cette forte propor
tion est due smout aux sommes eIev6es consacrees
a la defense. a Ia securite et a la justice (au total
30 pour 100 du total des depen~es de fonctionne
ment73) .

Pour Ies pays m0.i:n5 developpes. Ia n6cessite de met
-ire sur pied une administr~tion publique et de mam
tenir des services sociaux en expansion explique
pour une lalI'ge part la forte proportion de leurs re
venus que les gouvernements consacrent aux de
peThSeS periodiques de fonctionnement.

387. Le tableau B.I1.5 oompue les donnees rela
tives aux depenses periodiques de fonctionnemen1
et de developpement et celles qui portent sur l~

72 "Les finances publiques des pays africains," Bulletin
economique pour l'Afrique. Vol. I No.2. Juin 1961. Les
donnees utilisees pour cette analyse sont tirees des ta
bleaux 1 et 4 de cet article.

73 Voir Report On the world social situation. "Plnnning
for balanced social and economic development in the
United Arab Republic". draft, p. 32.

depenses publiques reellement affectees aux services
sooiaux pendant certaines annees de la derniere de
cennie, dans certains pays. Le tableau B.II.4 mon
·lire qu'il existe d'importantes differences, entre Ies
pays, dans l'allocation effective des fonds aux ser
vices sociaux, Alors que Ies depenses prevues dans
les plans pour les services sociaux representaient a
peu pres un cinquieme a un tiers du total des in
vestissements prevus dans les plans courants (ta
bleau B.IlA), en fait, la moyenne totale des depenses
reelles effectuees par la plupart des pays au COUJrS

de la derniere decennie allait d'un dixieme a un
cinquieme. Cette faible proportion montre qu'en rea
litte les sommes depensees pour Ie developpement des
services sociaux ont ere generalement inferieures aux
investissements prevus.

388. Quant aux sommes effectivement consaerees
aux services sociaux pendant la derniere decennie,
la plupart des pays ont depense en moyenne a cette
fin 20 a 25 pour 100 du total des depenses publi
quest wit environ 30 pour 100 pour les depenses
courantes et 20 pour 100 ou moins pour les depen
ses de developpement des services sociaux, Ces pro
portions indiquent de fortes variations entre les pays
qui vont de 15 a 55 pour 100 pour les depenses
courantes et de lOa 20 pour 100 pour les depenses
en capital ou de developpement. Comme le montre
le tableau B.Il.5. ·le Togo et les gouvernements re
gionaux de la Nigeria 80m des exemples de cas ex
tremes ou pres de Ia moitie des depenses publiques
courantes sont consacrees aux services sociaux'".
Dans le cas de 1a Nigeria. Ia proportion relativement
elevee de fonds publics affectes aux services sociaux
s'explique par le fait que la Constitution confere aux
gouvernements lfegionaux la responsabilite de procu
rer ces services.

389. Un sondage des plans courants de l.a Repu
blique fooerale de Nigeria. de 1a Nigeria de l'ouest.
de la Nigeria de l'est, du Sierra Leone, de la Rho
d6sie du Nord, de l'Ouganda et de I'Ethiopie. 1'e
veIe de larges variations dans les rapports depenses
de capital!depenses p6ri.odiques courantes, ces der
,meres variant de 20 pour 100 des depenses de ca
pital prevues, comme en Ouganda. a plus d'une fois
et demi, oomme en Nigeria de rouest. En RAU et
au Sierra Leone, les ch.iffres de la derniere deeen
nie ont montre certains rapports 6vidents entre les
depenses de capital et les depenses COU'fantes. Ainsi
au Sierra Leone, Ie 'rapport effectif depenses de ca
pitaI!depenses periodiques courantes est de l'ordre
de 1 pour 3, en ce qui concerne les servires sociaux75.

74 La moyenne de 1950, 1954 et 1960 indique une pro
portion de 55 pour 100 pour Ia Nigeria de l'est et de
l'ouest et de 46 pour 100 pour Ie Togo. En ce qui con
cerne Ies depenses totales, la proportion etait de 50 pour
100, 46 pour 100 et 34 pour 100 respectivernent.

75 Voir Commission econornique pour l'Afrique, The in
tegration oj social development plans with overall develop
ment planning in Sierra Leone (E/CN.l4/SDP/12), ta
bleau IV.
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TABLEAU B.D.5 DepeDSes pobliques effectives ceasaerees aox senices socianx dans certains pays
a) Depenses brutes en monnaie nationale,
b) Proportion des depenses consacrees aux services sociaux par rapport au total des depenses (en pourcentages)

Developpement Developpement Developpernent
Pays Unite Courantes (capital) Total Courantes (capital) Total Courantes (capital) Total

1950 1954 1960

Cameroun Millions
de CFA 806 2.035 3.269

% 28.8 25.7 29.1
C6te-d'Ivoire- Millions

de CPA 661 661 1.333 1.333 5.468 370 5.838
% 34.4 29,3 36.2 30.3 25,8 10.5 23,6

Ghana Millions
£ 1,80 0,38 2.18 6.75 4,12 10.87 15,91 6,54 22.45
% 17,6 19,1 17,8 23,9 23,0 23,S 28,4 20.8 25.7

Maroc MiUion6
de francs 11,44 4,49 15.93 16.39 6,48 22,87 40,30 3.95 44,25

% 39.6 18.0 29.6 24.8 19.8 18,4 27.2 10.9 24.0
Nigeria GOllV. fed.b Millions

£ 3.82 0.60 4,42 0.99 2,71 3.70 5,19 2,68 7,87
% 20.3 15,3 19,4 6,1 41,6 16.2 14.3 7.6 11.0

Nigeria de l'est" Millions

00
£ 2.50 2,50 7.14 0,45 7.59.. % 53.0 52.6 56,2 12.6 46,6

Nigeria du nord> Millions
£ 1.99 0.07 2.06 5.52 0.94 6,46h

% 39.8 6,8 34,1 34.5 13.3 27.9
Nigeria de l'ouest> M,illions

£ 3.03 3,03 8.65 1.84 10.49
% 54.5 54,S 54,S 15.8 38,1

Rhodesie du sud Millions
£ 2.8f 0.2e 3,Of 4,9 f 0,3 5,2
% 17.5 4.5 14,7 20,S 3.5 16.0

Sierra Leone Millions
£ 0.63 0.24 0.87 1.79f O,5}f 2,31 f 3,54b O,55b 4,09b

% 30.1 16,1 24.2 33,3 27.5 31,8 34,9 22.7 32,5
Tanganyika- Millions

£ t.ss- O,34d l,89 d 1.64e O,12e 1,76e 6,68 0,72 7.40
% 15.0 9,9 13.7 18.1 7,5 16,5 30.4 18,3 28,6

Togo Millions
de CFA 395 395 620 640& 1.319 1.319

% 40,3 30.9 39,6 34.4 57,8 38.5

Sources: Nations Unies, Depenses publiques ai- plans with overall development planning in Sierra d Annee civile.
thentes aux services sociaux dans cer- Leone, (E/CN.14/SDP/12), pages 18 et 22, ta- e Janvier-juin.
tains pays africa ins. (E/CN.14/SDP /6). breaux II et III. f 1955.
annexe. a Budgets locaux depuis 1958. g Y compris les depenses financees par FIDES.
Commission economique pour l'Afrique. b Annee finissant le 31 mars. h Estimations budgetaires.
The integration 0/ social development c Annee finissant Ie 30 juin.



Pour la RAU, ce meme rapport est 1 pou·r 2. En ge
neral. le rapport est a peu pres de 1 pour 2, c'est-a
dire que dans la plupart des pays les depenses pe
riodiques de fonctioooement representent le double
des investissements prevus; pour les investissements
sociaux l'ecart est encore plus considerable", Ainsi
route depense en capital entralne des depenses pe
riodiques de fonctionnement relativement plus ele
vees,

c) Tendances de fa repartition des depenses
soclales

390. L'analyse ci-dessus a permis de comparee Ie
montant des ressources affectees aux services sociaux
dans les plans de developpement courants d'un cer
tain nombre de pays africasns a differents stades
de developpement, Mads pour apprecier les princi
paux elements de la strategic du developpement en
Afrique. il faut aussi se faire une idee des change
ments incervenus entre 1950 et 1960 dans la repar
tition de res credits. Une fois res changements con
nus et Ies grandes lignes determinees, it sera plus
facile de degager I'orientation probable du develop
pement social de ces pays au COUTS des annees a
venir.

391. La structure des in¥eStissemeDtis dans Ie sec
teur social est determinee par les resultats du pas
se, la provenance et le montara des ressources dis
ponibles pour le developpement et par la conjonc
ture sooio-economique generale, AiMi tout eca.rt par
rapport au schema gener-al propose traduit l'influen
ce des faeteurs de croissance passes. presents et fu
turs, tels qu'ils rom evalues par les planificateurs.
On verra au tableau B.II.6 les changements inter
venus de 1950 a 1960 dans Ia repartition des res
sources publiques eotre les principaux secteurs d'in
vestissement, dans quelques pays africains.

392. Pendant la premiere moitie de la periode, la
plupart des pays qua ont elabore des plans ou pro·
grammes de developpement se sont surtout occupCs
de batiT l'infrast,ruoture des services eoonomiques:
routes, ports et chemins de fer necessaices pour ou
vr,ir l'arribre pays aux relations sociales et commer
dales. Cos investissements furent en general, mais
non pas toujours. suiVlis par des investissemen1s dans
Ie secteur social, enseignernent et services sanitaires
sunont.
393. Pendant]a seoonde moitie de la p6riode. 1a
plupan des pays ont fait la pa,rt plus grande aux in
vestissements oonsacres au sectem social, bien que
Ie developpemom de l'mfrastructure 6conomique re
clamat encore nne la.rge prop0rt4on des ressoUlrOOS.
en particulier en A£rique de l'ouest. Les investisse
ments dans les services administratifs ont augmente
en pourcentage dans certains pays comme Ie Gha
na. la Nigeria et Ie Tanganyika. Dans quelques au
tres, racceDt a ete mis sur des services eoooomiques

76 Voir "Les finances publiques des pays africains'" Bul
letin economique pour l'A/rique, Vol. I, No.2, juin 1961.
tableau 4.

de base, tels que l'electrioite et l'energie, Entin dans
d'autres encore - Soudan, Kenya. et Ouganda 
le departement des credits 6taiJt davantage en faveur
des investissements produotifs dans I'agriculture et
I'industrie.

394. Dans les plans courants en application depuis
1960, de nombreux pays ont infl6chi Ies investisse
ments vers des activites cconomiques produetives.
au detriment des depenses d'ordre social. Au Tan
ganyika, en Nigeria. au Kenya. en Ethiopie au
Ghana et en Ouganda par exemple, les eriteres
choisis pour decider des montants a reserver aux
programmes sociaux montrent que les seoteurs pro..
ductifs de l'economie om 6te favorises et que l'on
a tenu compte du montanr des disponibilites et du
fait que res secteurs etaient en mesure de financer
le developpement social. Toutefois, cette diminution
de la part accordee aux services sociaux a ete plus
prononcee en Afrique du nord et de rest qu'en
Afrique de I'ouest, En depit de ces differences re
gionales. des pays oomme le Maroc, le Sierra Leone.
le Ghana, Ie Tanganyika, le Nyassaland et l'ex-Con
go belge, consacraient encore plus d'un quart de
leurs invesnssementB au secteur social (voir tableeu
B.II.6).

395. Ces variations de la politique des inves.tisse
ments et du choix des priorit66 dans les pays afri
cains sont Ie resultat d'un certain nombre de be
teurs. Si la situation et les besoias locaux ont joue
un role important, les faoteurs exterieurs ont 616.
en general. determinanrs, Au Ghana par exemple,
"les planificateurs ont dft donner route priorit6 a
I'expan&on de I'ecoeomie de production. 6tant don..
ne la situation economique assez difficile dans la
quel1e se trouvait Ie pays ces demieres anaees, De
plus. afin de se conformer a la politique gouverne
mentale qui demandait une progression manifeste
vers la socialisation de l'economie, le plan de de
penses affectes au secteUir public a dft faire preuve
d'nne tendance marquee en favem des ,i.nvesti.sse
ments productifs". PM consequent. "ta proportion
du total des ~ossources publiques cousacrees aux ser..
yjces sociaux dans ~eur ensemble sera maiiD.tenrue
dam ce pays a un mveau assez bas. en faveur de
1a proportion allou6e aux investissements agicoles
et indU5triels tt 77•

396. On pent f&ire observer qu,tau CO'W"S des anD.ees
d'apres-guerre, les secvice$ sooiaux b6nefioiaient. SUI'

les fonds de developpemeI1lt et de ,prevoyance des
m6tropoles. d·une a·ide plus grande que d'autres sec
teurs de l'eoooomie78• Bien qu'iJ soit malaase, sur la
base des donn.6es disponibles. de faiTe Ie bilan de
l'aide exterieure totale accordee au developpement
des services sociaux ava,nt et apres l'independance.
les pays afri<:a.ins, en particulier ceux dtexpressioo

77 Voir I.H. Mensah, Social development and general
economic planning in Ghana. mimeographie. p. 2-3.

78 Cette question sera consider" plus en details dans la
partie 5 ci·apres.
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TABLEAU B.II.6

Repartition des depenses pobliques en capital dans certains pays africains

Repartition par secteur (en pourcentages)

Periode Services Production Services Services
Pays du plan economiques de biens sociaux admini strati fs Divers

Afrique du nord
Algerie. Maroc et Tuaisie 1949-52 43 31 26

1953-55 30 33 37

Maroc 1960-64 10 59 27 4
Tun,ic;ie 1962·64 11 66 17 6
Soudan 1951-56 40 17 27 14 2

1957-60 11 51 25 8 5
t 961-70 21 41 24 6 8

Afrique de l'ouest
Sierra Leone 1957-59 37 12 39 12

1962-67 34 17 41 8
Ghana 1951·59 44 10 33 6 6

1959-64 46 14 20 19
1963~70 22 37 26 15

Nigeria 1946-55 43 11 40 7
1955·62 46 8 18 28
1962-68 41 27 20 12

Nigeria (RegionB) 1955-60 8 15 44 23 11
Nigeria (Gouv. fed.) 1955-62 48 2 12 38

Afrique de I'est
Tanganyika 1946-54 43 12 18 22 5

1954·57 24 12 43 19 2
1957-61 24 12 43 19 2
,1961·64 26 29 27 18

Kenya 1957-59 16 37 21 5 2
1957-60 13 47 22 19
1960-63 15 40 20 26

Ethiopie 1957·62 36 34 27 4
1962-67 22 48 19 10

ouganda 1946-55 36 23 23 18
1955~60 43 15 23 19
1961-66 34 23 15 28

Mozambique 1953-58 74 24 2
1959-64 48 37 14 1

Afriqne centrale et do sod
Rhodesie et 1957·61 83 2 8 2 5

Nyassaland (GOllV. fed.) 1959~63 73 2 17 6 3
1962-65 55 14 14 17

Nyassaland 1962-65 39 20 26 15
Congo (Leopoldville) 1950-59 56 6 21 17

1960-69 44 13 32 11
Angola 1953-"58 70 29 1

1959-64 52 36 6 6

Note: Les totaux ne correspondent pas necessairement a 100 pour 100, les chiffres ayant ere arrondis.

Sources: Nations Unies, Etude sur la situation economique de TAjrique depuis 1950 (EjCN.14/28), tableau 4~XXII.

Plans nationaux de developpement,

anglaise, ont dll reconsiderer dans leurs plans re- presente plus qu'une assistance financiere et techni-
cents le montant des credits a allouer au developpe- que symboliquet'',

ment social. en prenant en consideration Ie fa~t que
. 79 A I'exception des prets bilateraux consentis a df'lt condi-Ie flux des subventions etrangeres a cesse ou ne re- tions commerciaJes au semi-eommerciales.
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397. De meme, revolution vers un accroissement
des depenses soeiales a partir de 1955 est due en
partie au rythme plus rapide de croissance economi
que generale et notamment a l'accroissement sensi
ble des recettes publiques resultant des termes fa
vorables de I'echange entre 1950 et 1955, surtout
pendant Ie boom qui a accornpagne Ia guerre de
Coree. Cela s'applique particulierement aux pays
qui ont pu prelever des credits pour leur developpe
ment sur 108 excedents des offices de commercialisa
tion. En revanche. l'evolution vers l'accroissement
des investissements direetement productifs vers 1960
est largement attribuable, dans Ia plupart des pays,
a Ia deterioration des tennes de l'echange pour 108
produits de base. Le ralentissement constant du ryth
me d'expansion des reeettes publiques et la diminu
tion des reserves ont amene a limiter 108 depenses
soeiales de developpement, pour fie pas alourdir da
vantage Ie budget des depenses courantes.

398. L'evolueion des depenses sociales en Ouganda
est kes representative a cet egard80• SolIS I'adminis
tration du Gouverneur Sir John Hall. entre 1952 et
1954. Ie Gouvernemenr ougandais aadopte nne po
litique prudente de depenses, en partaet du prin
eipe qu'en raison de la pauvrete du pays. l'effort pu
blic devait porter sur Ie developpement economique
plutot que sur l'expansion des services sociaux. Gra
ce a cette politique finanoiere, une partie des fortes
recettes d'exportation de l'apres-guerre a 6ti pre
levee au moyen d'un systeme de controle des prix
a I'exportation, pour parvenir a un budget exceden
taire. Apres 1952. Ies termes de I'echange etant fa
vorables, les recettes publiques ont augmente et les
depenses sooiales se sont accrues rapidement. C'est
ainsi que sous I'administradon du Gouverneur- Sir
Andrew Cohen, on a accorde nne importance egale
au developpement economique et au developpement
social, car, comme le soulignait le Gouverneur dans
une de ses declarations: "Services economiques et
services sociaux doivent aller de pair. S'il ne de
veloppe pas son economic, Ie pays n'aura ni les res
sources rui Ies !fecettes necessaires pour financer Ie
developpemem: social. D'autIre part. si ron ne s'at~

tache pas au developpemen1: social, les ressource.s
humaines du pays ne poUlTont pas foumir toute la
contribution qu'elles devraient apporter au develop.
pement ecooomique"81. Cependant. au COW"S des dor
,nieres annres de la periode. 1a situa.tion statioIlllaire
ou 1a diminution des recettes. la chute des cours
d'exportation et les difficultes budgetaires ont con
duit Ie Gouvemement a donner a nouveau la
priorite aux ~investissemems da,ns les secteurs qui

80 Pour plus de details voir RapeJrt sur /a situation so
c~ale dans Ie monde, "Plani/ication du developpement ,so
Cial et economique en Ouganda (E/CN.5/346/Add.9).
p. 7-21. '

81 Pro.ceedings 01 the Uganda Legislative Council, 1952,
d6clarabon du Gouverneur au Conseil Iegislatif, 20 no
vembre 1952.

pouvaient amener une augmentation de la produc
tion nationale82•

d) Structure des depenses de developpement social
399. L'analyse qui precede ne porte que sur revo
lution des investissements dans I'ensemble du sec
teur social. Dans ce vaste cadre. on enregistre egale
ment des variations de la proportion et du montane
des ressouroes allouees aux differents services. Le
tableau B.II.7 montre la part relative des credits af
feetes aux principaux services sociaux dans les pro
grammes d'investissement d'un certain nombre de
pays africains. Comme au tableau B.II.2, Ies pays
ont ete classes par sons-regions et par ordre deerois
sant du pourcentage des credits alloues aux servi
ces sociaux.

400. Ce tableau indique que dans 1a plupart des
pays. l'enseignement est Ie service social Ie plus fa
vorise, sudvi par Ies services sanitaires, Ie logement
(y compris les services urbains) et les autres services
sociaux. En Afrique de I'ouest et de rest. la plupart
des pays. qui so situent generalement aux niveaux I
et II du developpement, consaerent deux fois plus
de ressources a l'enseignement qu'a la Sante et sur
tout qu'au Iogement, II y a bien entendu des ex
ceptions : le Togo. le Niger, Ie Sierra Leone. I'Ethio
pie et Madagascar ont fait passer les services sa
nitaires avant l'enseignements alors que le senegal
et Ie Congo (Brazzaville) ont alloue au logement un
montane ega! ou meme superieur au total des res
sources consacrees a l'enseignement et a Ia sante.

401. En dehors du Soudan et de la Tunisie, les
pays d' Afrique du nord prevoient relativement mains
d'investissements dans l'enseignement que les pays
des groupes I et II, et notablement plus dans le 10
gement.

402. La colonne "Autres services sociaux" du ta
bleau B.I1.7 comprend une vaste gamme de services.
notamment I'education sociale, l'information publi
que. la protection sociale, l'emploi, Ies sports et 100
sirs et le developpement communautaire. L'impor
tance acoordee a chactm. d'eux vane selon les pays.

403. Au cours des aooees. les variations daIl5 la
repartition des investissements sociaux ont me sen
s.ibles dans les divers pays. On ne connait les varia
tions des depenses d'equipement au titre des prin
cipaux services sociaux que pour quelques pays seu
lement. Elles sont indiquees au tableau B.I1.8.

404. Entre 1950 et 1960. les investissements ap
portes a l'enseignement et aux services sanitaU'res
ront emporte dans la plupa-rt des pays sur ceux qui
6taient,. affectes au secteUT social83• Toutefois. a par-

&2 Voir EjCN.5/346/Add. 9, op. cit .• p. 21.
83 Voir Depenses publiques a/themes aux services sociaux

dans certains pays a/ricains. op. cit., p. 21. Pres de 9S pour
100 du total des fonds affectes aux services sociaux de
1950 a 1960 en Nigeria, au Cameroun~ au Maroc au Tan
ganyika. en C6te-d'Ivoire et au Togo ont et6 dep:nses pour
J'enseignement 'et fa sante.
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TABLEAU R.II.7

Previsions de depenses publiques en capital au titre des principaux services

sociaox dans certains pays africains

Repartition par secteur (en pourcentages)
(depenses totales en capital = 100)

Pays- Periode
du

plan

Moyenne annuelle
(en dollars des EU)

des depenses par habb

Social Total

Total
services Enseigne-
sociaux ment Sante

Logement
et urbani- Autres

sation services

Afriqoe du nord
Maroc
Soudan
TunJisie
RAU (Egypte)

Afriqne de I'ouest
Congo (Brazzaville)
Sierra Leone
senegal
COte-d'lvoire
Niger
Ghana

Mali
Hau,te-Volta
Togo
Nig6nia
Cameroun
Guinee

Afrique de I'est

Tanganyika
Madagascar
Kenya
Ethiopie
ouganda

Afriqoe centrale et du sud
Rhodesie et Nyassaland

(Goov. fed.)

1960-64
1961-70
1962-64
1960-65

1961-63
1962-67
1961-64
1958-62
1961-63
1963-70
1961-65
1963-68
1959-61
1962-68
1961-65
1960-63

1961-64
1959-62
1960-63
1962-67
1961-66

1962-65

6.2
1.7

11.3
4.7

13.0
9.6
7.0
2.7
2.4
7.6

2.0

1.9
1.3
3.1

0.7
1.7
0.8
1.2
0.6

0.6

23
7

67
31

29
23
20
9
9

30
12
9

9
7

19

2
8
4
6
4

4

27
24
17
15

45
41
35
32
28d

26
35c

22
2Id
20
18
16

27
22
20
19
15

14

5
13
10
3

8
11
12
12
14
13

8
7

10
11
10

14
7
8
2
7

5

1
3
1
1

5
21

5
4

15
6

2
14
3
5
5

4

8
2
2
4

4

18

6
10

30
4

17
9

4

8

6

2

9

4
8

15
3

5

3

8

2

2

5

7

2

4

1
3

1
4
1

I

1

Source: Tableau etabli par la Division du developpe
ment economique de la Commission economi
que pour l'Afrique,

a Les pays sont classes par sons-region et par ordre de
croissant d'importance du "total des services sociaux".

tilf de 1955, on a accorde relativement plus d'im
porta-nee au developpement du logement et des ser
vices urbains, en particulier dans les pays des
groupes III et IV. On peut voir au tableau B.I1.8
que, dans nombre de plans oourants la part des ser
vices sanitaires dimiaue legerement - Kenya. Ni
geria. Tanganyika, Ouganda et Federation de la
Rhodesie et du Nyassaland. Cette eelative diminu
tion est atttibuable d 'une part a une augmentation
des credits affectes aux a'utres ...services sociaux, et

b D'apres les chiffres de population de 1959.
C Services sociaux et "autres services" dans lesquels les

services sociaux proprement dits peuvent entrer pour
25 pour 100 (chiffre estimatif).

d Enseignement et services sanitaires seulement.

d'autre part, au fait que certains pays onr accorde
plus d'importance a la medicine prophylaotique au
detriment des services therapeutiques qui exigent
plus de capitaux. En revanche. les investissements
om. continue d'augmenter dans le logement et l'en
seignement. Les credits pour le logement et les ser
vices urbains ont notamment ete acorns dans des
pays comme le Congo (Brazzaville), l'Ethiopie, le
senegal. le Maroc et la RAU' (Egypte),
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TABLEAU B.D.s
Repartition des depemes pubUques en capital aD titre des services sociaux dans

certains pays africains

Repartition (en %) entre les principaux services

Peri ode
Depenses annuelles (depenses totales en capital = 100)
moyennes en capitalPays

du plan (millions de dollars Total Enseigne-
des Ell) services ment Sante Logements

sociaux

Ethiopie 1957~62 54 27 18
1957-62 68b 29 25
1962~67 ]36 19 2 2 15

Ghana 1951-57 56 27 15 6 6
1959~64 196 20 8 5 5
1963-70 195 26 13 6 4

Kenya 1957-6OC 26 22 9 3 9
1960-63 26 20 8 2 8

Nigeria 1955·62 132 18 7 4
1962~68 315 20 10 3 6

Rhodesie et 1959-63 54 12 7 5
Nyassalands 1962-65 52 14 5 4 5

Soudan 1959-61e 13 13
1961·70 82 24 13 3

Tanganyika 1955-60 14 28 IS 5 8
1954-60 13b 41 18 7 16
1961-64 22 27 14 4 9

Ouganda 1955-60 19 23 6 5 12
1961-66 26 IS 7 4 3

Source: Meme source que le tableau B.I1.6.
a Y compris l'urbanisme et J'amenagement des cam

pagnes.
b Depenses effectives; tous les autres chiffres repre-

405. La part des mvesti&sements dans chacun des
prineipaux services sociaux a subi aussi des change
ments qui, dans le cas de l'enseignemect, de la san...
te et du Iogement, seront notes dans la partie con
saoree a la repartition et aux tendanees des depen
ses dans certains services.

e) Modele d'investissement social et criteres
d'investissement

406. Le classement des pays par niveau de deve
loppement, etabli a l'aide d'indicateurs sociaux quan
titatifs, ne donne qu'une idee approximative des
progres reels de chaque pays. II importerait de de
findr Ie niveau de developpement atteint. afin d'avoir
une base qui permette de fixer les objeotifs et de
repartir Ies ressources disponibles pour le develop
pement, A I'aide du tableau B.II.2 qui. oomme on
l'a deja dit, donne cette base, et grace a I'analyse
des lnvestissements sociaux effeetues dans Ie passe.
il est possible de construire urn modele empirique
de developpement, Ce modele peut servir de guide
pour la repartition des ressources disponibles entre
les principaux services du seeteur social. d'une part.
et les services economiques et administratifs, d'au
tre part.
407. Dam Ia mesure oil l'analyse qui precede peut
etre sommairement prise comme guide. on peut s'at
tendre que Ies DaYS des groupes III et IV consa-

sentent les depenses prevues .
c Revi~.

d Gouvemement federal.
e Depenses budgetaires.

crena mains de ressources au developpemem des ser
vices sociaux, afin de mieux encourager la produc
tion nationale, Sans doute s'efforceront-ils avant tout
de consolider et d'ameliorer les services existaets, en
attendant que l'accroissement du produit national
permette a l'economie de prendre en charge un m
veau de developpement social plus eleve. Les pays
des groupes I et II feroot probablement I'inverse,
puisqu'ils ont consaore deja une proportion plus for
te de leurs ressourees nationales au developpement
social, pour montrer au monde ce dont ils sont ca
pables et aussi a cause du desir de se Libeler de la
pauvrete, de la maladie et de l'analphabetisme, qui
decoulenormalemenlt de l'accession a l'indepen
dance.

408. Quant aux diff6rents secteurs des services so
ciaux, Ies pays qui sont deja parvenus a organiser
d'excellents services d'enseignemeet primaire, par
exemple, ont tendance a toumer lem attention VeTS

le developpement de I'enseignement secondaire et de
l'enseignement superieur et, en particulier, vers la
formation professionnelle qu'exige la croissance ra
pide de l'economie,

409. En matiere de logement, surtout pout" les ou
vriers des villes, on constate que les pays dont I'in..
dustrialisation et la population urbaine se develop
pent rapidement, s'interessent plus que les autres -

- 89-



ce qui est du reste normal - aux problemes du 10
gement et a la luete centre les taudis, Au oontraire,
dans les pays essentiellement agricoles, les questions
d'urbanisme et de logement reverent moins d'im
portance et les depenses publiques d'equipement qui
leur sont consaerees sont relativement moins impor
tantes, En outre. -Ies pays ne peuvent s'occuper ve
ritablement de l'habitat rural. a l'exception des cen
tres de colonisation agricole, qu'une fois satisfaites
Ies demandes de logements dans les villes.

410. Un modele d'investissement social derive des
systemes exterieurs de repartition des ressources,
peut etre traduit en terrnes quantitatifs correspon
dant aux divers niveaux de developpement social
des pays - faible, moyen. eleve, Ainsi, lorqu'on
prend pour base la repartition des investissements
dans Ie passe. on voit que les pays qui sont a un
niveau moyen de developpement social ont investi
environ 8 a 10 pour 100 de leurs ressources publi
ques d'investissement dans l'enseignement, 4 a 5 pour
100 dans les services sanitaires, 6 a 7 pour 100 dans
Ie Iogement et I'urbanisation, soit pres de 20 a 25
pour 100 pour I'ensemble du secteur social. Pour Ies
depenses de fonctionnement, les proportions ont ete
les suivantes : 16 a 20 pour 100 a I'enseignement, 10
a 15 pour 100 aux services sanitaires, et pres de 30
a 35 pour 100 pour l'entretien de l'ensemble des
services sociaux. Les depenses totales affeetees par
ces pays aux services sociaux ont 6te de l'ordre de
4 a 5 pour 100 du produit national brut. reparties
de Ia maniere suivante : 2,3 pour 100 pour l'enseigne
ment, 1.3 pour 100 pOUT la sante et 1,5 pour 100
pour Ie logement'".

411. On peut prevoir que les pays qui, par Ie de
veloppement de l'enseignement et des services sani
taires et pM' leur revenu national pa,r habitanrt:, se
tapprochent des groupes I et II, consaareronct, d'aptes
cette analyse, une bien plus gra,nde proportion de
leur'S T'e6'Sourees publiques et de leur produit int6
riewr brut au deve10ppement des services sociaux
que ceux des groupes plus 6levas.

412. Le modele empillique ci..<fessus pent s.ervk de
guide sommaire pour les decisions a prendre sur les
investissements dans Ie secteur social. Mais comme
on l'a deja 110t6. nombre de pays s'ecartent de 1a
Iigne generale en ['aison de leurs particula,rites d'or
dre politique, eoonomique et social. Peu1-etre peut.
on fQmlUler une coooidera-tion encore plus ,impor
tante: certains des plans analyses out et6 influences
dans Ie domaine social paif des normes et des ca
,racteristiques h6ritees de I'administration coloniale
et l'orientation des investissements dans Ie passe
n'e&t pas forremenlt celle qui conv,ient Ie mieux aux
b~oiI1JS actuels de rAfrique. On verra plus clue
moot encore dans les sections qui t>raitent des divers
services sociaux. qu'j} importe d'introduire plus de
souplesse dans les plans et de les adapter davanrtage
a la si,tu3Jtion. presente des pays africains.

84 Voir tableaux B.I1.3 et B.I1.8.

413. Le faible degre de developpement social et
economique que l'on constate actuellement dans les
pays africains les a rendus plus consoients que ja
rnais de la distance qui existe entre leurs propres
realisations et celles des pays plus avances, de l'in
suffisance des moyens de developpement dont its dis
posent, de la necessite de les economiser et de s'en
servir de faoon a realiser des progres rapides sur
tous Ies fronts de la vie nationale, Cette uecessite a
souleve des problemes complexes de priorites dam
Ie developpement et a provoque la recherche de
prinoipes qui puissent offrir de solides bases pour une
repartition des ressources limitees du pays entre les
services sociaux, economiques et administratifs, Les
anciennes structures de financement public et de re
partition des ressources qui donnaient de bons re
sultats dans l'ere anterieure a I'independance sont
devenues tout a fait incapables de repondre aux
exigences de l'ere nouvelle, a la necessite de ren
forcer le statut politique par une economic dynami
que et de satisfaire "l'appetit massif de services so
ciaux, qu'eprouvent les populations, surtout dans le
domaine de I'enseignement, de l'eau et de I'hygie
fie sociale"!', Par consequent, les pays qui ont adop
t6 des plans de developpement ces toutes dernieres
annees ont et6 amenes par les circonstances sociales,
economiqUe6 et politiques actuelles a chercher et a
adopter toute une diversite de criteres pour I'allo
cation des ressources aux services sociaux, par rap
port aux autres services.

414. L'adoption de criteres specifiques pour I'al
location des ressources souleve de nombreuses ques
tions, dont celle des priorites it observer pour 1a
creation de services dans les seoteurs economiques
et sociaux et pour leur repartition entre les princi
pales branches du sooteur social. Cela signifie que
Ies priori.'tes doivent reposer sur des principes qui
soient compatibles entre eux dans Ia pourlSui.te des
objeotifs oociaux et economiques. Pal' dessUiS tout,
la creation de services sociaux doit etre condition
nee par Ja mesure dans laquelle l'economle est a
meme de les maifilten~r et Ies ressources doiveI1t etre
a]]ou~ de ,teUe fa\=Ofi' que les domaines, social et
economique. puissent suiwe un rythme de progrres
~on oompIementaire. s-ans ralentir Ie rythme gene
ral du developpement.·

415. L'expe.rience acquise dans les pays africains,
comme dans les autres. lorsqu'ils ont enitrepris d'af
feeter des d"essources limit6es a leur d6veloppemem:
social. a monta'6 qu'jl n'existe pas pour cette tache
de formule simple, ou de modele scientifique. Ce
pend-am dans un grand nombre de pays, on retrouve
dans la theorie et Ia pratique les methodes smvan
tes86 :

85 Voir Social development and general economic p1o.n
/liflg in Ghana, op. cit .• p. 2.

86 Voir Nations Unies, Rapport de La Conference sur Ies
aspects sociaux de la planification du developpement dans
les, pays arabes.

- 90-



i) La methode empirique, qui consiste a corn
parer d'un pays a l'autre, ou a l'interieur
d'un rneme pays. les structures des affecta
tions de credits entre Ies diff6rents secteurs
de developpement economique et de revenu,
Par oette methode, les mvestissemeots so
ciaux peuvent etre proportionnes, d'une part.
aux besoins et, d'autre part, a la vigueur de
l'economie et aux possibilites dont elle dis
pose d'en assumer les frais;

ii) Celle qui consiste a comparer les structures
actuelles de developpement dans diff6rents
domaines du secteur social et economique,
afin d'en deteeter les desequilibres. Leg fonds
peuvent alors etre affectes, pour "combler
les lacunes", "faire des raccords'"? et eli
miner les goulots d'etranglement qui font
obstacle a nne croissance equilibree;

iii) Celle qui consiste it evaluer Ie rendement
economique de differents types de depen
.ses;

iv) Celle qui consiste a analyser les prix de re
vient et Its benefices. Pour Ies services so
ciaux, cela signifie que les avantages que
ron compte en retiree justifient les depenses
qui leur sont affectees,

416. Ces diverses methodes sont tout au plus des
instruments imparfaits entre les mains des planifi
cateurs sociaux qui ont pour tache de concilier les
pressants besoins sociaux des masses avec les res
sources limitees sur lesquelles chacun des services
sociaux et economiques cherchent a faire triompher
ses revendications. II faut voir cette situation en face
dans un esprit realiste, et eviter los dangers evidents
auxquels on s'expose lorsqu'on se fie par trop a des
pa rametres theoriques tels que les rapports immo
biLisation-proouot,ion. les modeles mter~ndustrieis. la
productivite des lifivestissements. les couts de substi
tution ou tout critere purement monetaire.

4] 7. Dans une situation ou ni les rapports maxi
manx ni les rapports minimaux ne peuvent etre oris
oomme base realiste. wlide et pratique pour l'aff~~

ta·tion des ressouroes au developpement soaial, on se
doit d'6laborer un systeme oomplexe mais souple de
pnncipes qui englobent a la fois des crirteres eoono~

miques et des oritbres sociaux.

418. En premier lieu. 1a capacite de creer la ri
chesse presente une importance primordiale pour
l'accroissemoot du revenu na-tionaI88• Ainsi l'i'nvestis
sement en ressouroes hum-aines est essentiel pour Ie
progr~ et POUlt se 1radUlire patr une oreation d'exce
dents. Done les investissements sociaux qui peuv~nt

87 Voir Commission economique pour rAfrique, Note
prtfliminaire sur les criteTes d'investissement dans les ser
vices sociaux des pays moin deveLoppes (E/CN.14/SDP /
11), p. 14.

88 Voir Rapport de la Conference sur les aspects sociaux
de La planificarion du dtveloppement dans les pays arabes.
op. cit .• p. 9.
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influencer directement Ia qualite et la produetivite
de la main-d'ceuvre meritent le meme degre de prio
rite que les services ecooomiques,

419. En second Lieu. les programmes economiques
qui comportent des objectifs sociaux doivent bene
ficier d'une preference sur les services puremeat Ceo
nomiques qui ne sont pas orientes vers ce double
objectif'".

420. En troisieme lieu. les services sociaux qui por
tent sur les biens de consommation ou les divertis
sements, sans exercer d'influence tangible SUi[' l'ac
croissement du rendement des secteurs produetifs,
doivent passer apres les services sociaux qui influent
plus direotement les capacites creatrices de l'homme,

421. En quatrieme lieu. les investissements sociaux
doivent eke proportionnels aux besoms et au niveau
de l'economie et it la mesure dans laquelle celle-ci
peut les entretenir.

422. En einquieme lieu, les ressources doivent etre
affeetees au seeteur des services sociaux de facon a
elargir les secteurs produetifs de l'economie et a bri
ser les barrieres economiques, afin d'augmenter la ca
pacite d'absorption de I'economie'", Cela signifie que
POll!' tirer un bienfait maximum des investissements
sociaux, une haute priorite doit etreaccordee aux de
penses sociales qui non seulement maintiennent mais
aussi aceroissent la capacite produetrice du capital
humain, Cela signifie par consequent aussi que ron
donne la priorite ace type d'investissement social qui
sert it "combler les lacunes" et a faire "des raccords",
reservant la primite la plus elevee "aux plus petites
lacunes et aux raccords les plus proches"?'.
423. Enfin, la concurrence entre Ies services sociaux
et economiques pour l'obtention desressoUirces li
mitres dont disposent Ies gouvernements peut etre
attenu6e par l'application du cdtere des couts ooi
taires minimums. Cela signHie qu'il faut donner la
priolfi.te aux mvestissements sooiaux qui ont un cotlt
unitaire minimum mais rapportent Ie maximum d'a
vantages. Us senrices integres. teis que les program·
rpes d'alphabetisation completes par des notions de
puericulture et de nutd~ion. ont generalement ten
dance a presenter des couts unitaires minimums. II
en est de meme des aukes programmes sociaux qui
suscitent l'enthousiasme populaire et a1tirent la par
ticipation de la population qui en beneficie. 11 est
possible de rooUli-re les frais lorsque les services sont
directement conQus en fonction des besoins et con·
centres dans des secteurs ou des groupe8 eoonomi
ques et sociaux, OU leurs bienfaits atteignent un ren
dement maximum92•

424. La plupaIt des plans actuels de developpe
ment en Afr,ique demontrent amplemen,t que ce sys
teme complexe de principes est appLique oomme base

891bid.• p. 10.
90 Reunion d'experts sur la planification du developpe

rnent social. Addis-Abeba, documents des reunions, op. cit.
91 Voir EjCN.14/SDP/ll, op. cit., p. 11.
92 Voir EjCN.14jSDPjll, op. cit .• pp. 13-14.



d'artribution des ressouroes au secteur social, C'est
ainsi qu'au Ghana et au Tanganyika. une pression
tres nette se manifeste en faveur des investissements
dans les seeteurs produotifs, dont on estime qu'ils
sont capable de soutenir les services sociaux en ex
pansion'". Ouand on eonsidere Ia repaetition globale
des fonds investis dans le secteur social. on voit que
la plus grande priorae a ere frequemment accordee
aux services sooiaux, tels que l'enseignement et la
formation de main-d'oeuvre, comme c'est le cas au
Ghana. en Nigeria, en Tunisie et en Algeae, qui
doivent permettre d'atteindre plus rapidement les
objeotifs economiques du plan~. Us pays qui ont
adopte des systemes complets de planificatioa oot
des objectifs sociaux et economiques largement inti
gres, comme nous l'avons deja note a la partie I, et
chaque fois que c'etait possible, tils ant donne 1aprio
rite it des programmes economiques qui comprenaient
des objectifs sooiaux, et wee versa.

425. Presque tous les pays ont, dans l'attribution
g6nlrale des ressources, accorde la plus haute prio
rite aux besoms de l'economie, Ainsi, le develop
pement de la main-d'oeuvre, y compris l'enseigne
ment technique. determine par les besoins presents
et futurs de I'economie, se trouve beneficier des plus
hautes priorites dans Ia plupart des plans. En regie
generale, Ies investissements d'ordre social comme

d'ordre economique, ont etc effeetues en fonction
du developpement genera]95.

426. Pour attenuer la concurrence qui s'exerce sur
los ressources limitees du budget de l'Etat et pour
associer les masses populaires aux efforts de deve
loppement du pays" la methode qui consiste a faire
participer les citoyens a la planification et a l'eta
blissement de certains services sociaux dorut la na
ture se rapproche plus particulierement de celIe des
biens de consommation communautaire, a 6t6 large
ment appliquee oomme technique de planificaJtion
du developpement et de mobilisadon des ressourees.
Dans l'ensemble, les gouvernements oot exerce une
prudente circonspection pour eviter Ie danger qu'au
rair preseate une expansion de services sociaux dont
I'entretien aurait depasse les capacites eeonomiques
du pays.

427. Cependant, malgre l'application de res crite
res de base dans l'affectation des moyens de produc
tion, I'ancien precede empirique d'approbation des
estimations et des Iiberations de fonds par Ie Tresor,
de souplesse dans la limitation du developpement
en fonotion des ressources effectivement disponibles
et d'expedients politiques et administratifs dans Ie
domaine des finances publiques, continue d'ew-e em
ploye dans la plupart des pays.

4. PARTICULARITES ET TENDANCES DU DEVELOPPEMENT DANS LES

PRINCIPAUX SERVICES SOCIAUX

a) Enseignement

428. Entre 1950 et 1960, on a emegi&tre une ex
pansion considerable des moyens d'enseignement
dans presque tous Ies pays a frica ins. On trouvera
au tableau B.I1.9. l'importance et Ie taux d'accrois
sement, depuis 1950, des effectifs dans les eccles
prirnaires et second-aires des pays africains situes au
sud du Sahara. Comme l'indique le tableau, Ie tam;
d'expansion annuel moyen polm" les pays etudies a
6te de 12 a 14 pour 100 au niveau primaire et de 21
a 24 pour 100 au ,Illiveau secondaire entre 1950 et
1959. Les taux d'expansion les plus eleves. dans les
deux cycles d'enseignement96 ont etC enregistres en
Guinee. au Niger, au Souda,n, dans la Republique
centrafricaine et dans la Republique du Tchad 
pays qui appartiennent aux groupes I et II (void"
tableau B.II.2). En revanche, dans les pays oil Ie
developpement de l'enseignemen,t etait deja crmpor
ltant. les taux d'expansion sont relativement plus fan
hIes pour la meme ¢mode.

429. Le taux de scolarisation par rapport a Ia po-

9] Voir Development Plan for Tanganyika 1961/1962
1963/1964, Dar es-Salaam 1961, p. 7.

94 Voir Social development and general economic plan
ning in Ghana, op. cit., p. 3.

96 Parmi les pays dont les taux d'expansion sont indi
ques dans les tableaux.

pulatioo d'age scolaire dans ces deux cycles de 1'00
seignement est extremement variable selon les pays,
puisqu'il va de moins de 10 pour 100 au Mali, en
Mauritanie, au Niger, dans la Nigeria du Nord et
en Ethiopie, a plus de 50 pour 100 dans Ia Nigeria
occidentale et en Rhodesie du SUd97• Dans Ia plu
part des pays. on a enregistre une augmentation sen
sible du nombre des eccles primaires avant 1957
puis, dans les annees suivantes, des eccles secon
daiil'es. Toutefois, dans quelques pays comme la
Guin6e. Ie Niger, Ia Republique cent,rafricaine et la
HaUJte-Vol.ta. renseignementt primaire et secondaire
s'est deveIoppe plus .rapidement avant et apres 1957.
DaJIliS d'autres, Tanganyika, Ouganda, Ile Maurice
et Dahomey. l'enseignement secondaire s'est deve
Ioppe plus iTapidemen1 avant 1957. bien qu'au ooum
deB annres suivantes les taux d'expamion aient etC
encore relativement elev~.

430. Le developpement des moyens d'enseignement
au mveau primaire it partir de 1957 a ere acoompa
gne d'une grande expansion des moyens de forma-

9S Voir Federation of Nigeria. Federal Government De
velopment Programme, 1962-1968, Sessional paper No. 1
of 1962, pp. 1-2.

97 Voir La situation actuelle de feducation en Afrique,
Conference d'Etafs africains sur Ie developpement de l'edu
cation en Afrique, op. cit., figures 3 a. 5.
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tion normale, surtout dans les pays qui '001 adopte
Ie principe de l'enseignement primaire uoiversel gra
tuit, comme la RAU (Egypte), le Ghana et la Nige
ria. Toutefois, en depit de cette expansion notable, la
plupart des instituteurs de nombreux pays africains
n'avaient encore recu vers 1960 aucune formation
professionnefle.

431. Pendant cette periode, Ies gouvememeats ont
cherche une amelioration, aussi bien qualitative que
quaraitative, Dans certains pays comme Ia RAU. on
a nSpar.ti plus equitablement les moyens d'enseigne
meat entre les villes et les campagnes et on a parti
culierement developpe l'easeignement technique. Les
pays oil il existait deux systemes d'enseignement dif
ferents pour les Europeens et les Africains ont reussi
a mieux afferma' Je second. Enfin, dans les pays qui
se preparaieot a l'independance politique, le nombre
d'6tudiants a sensiblement augmente, que ce soit dans
les etablissemems locaux d'enseignement superieur ou
dans [es universites d'outre-mer, car il a fallu former
les cadres locaux necessaires pour assumer les res
ponsabilites politiques.

432. Dans IeuTS plans courants, la plupart des pays
ont exprimes les objectifs et les pciorites des program
roes d'enseignemem, non seulement en termes qualita
tits et financiers, mais 3US&i en termes quantitatifs, ce
qui n'apparaissait pas dans les plans antemeUTS. De
meme, alors que les programmes d'enseignementna
tJionaux elabores VeI5 1950 ne precisaient pas les trap
ports entre les divers cycles d'enseignement (pri
maire, secondaire, technique, professionnel, general
et unrversitaire), entre les objeotifs qualitasifs et
quanti,tatifs, et entre les OOsoinB des villes et des cam
pagnes. les programmes ooumnts oIlit 6t6 oon~us

de maniere a assurer un equilibre entre les divers
programmes d'emeignernent.

433. De nombreux pays avances dans Ie domame
de l'enseignement. oornme Ie Ghana, 1a TtIDisae, la
Nigeria et la RAU, ont fonde le~ programmes sur
une evalua,tion d'ensemble des besoins en main
d'oeuvre. Habituellement. cela implique une lf6orien
tation des programmes d'enseignement vel'S 1a foe·
mation rtechndque a to\18 les niveaux.

434. Certad·ns pays, dans un effoN de coordination
des programmes africains de developpement de ren
seignement, om essaye d'aligner leurs objeotifs na
tionaux sur les objectifs fixes pM la Conference d'Ad
dis.AMba98• ,tant dans 1'6laboratioo que dans rex6·
cation de leurs programmes Certains d'en,tre eux om
souligne dans leurs plans les obstacles et Ies diff.i
cult6s qu'ils trencontraiient a eet egard.

435. On trouvera au tableau B.I1.! 0 la reprition
des depenses pub1iques au tiit're des programmes cou
rants d'enooignemet1lt et l'ordre de priorire, exprime
en termes financiers. 6tabli enifre les divers degres

98 UNESCO, Aperru d'un plan de developpement de
/'education en Afrique (UNESCO/ED/ISO), Rapport final
de la reunion des ministres de l'education des pays d'Alr;
que op. cit.

d'enseignement dans un certain nombre de pays. Ce
tableau est incomplet, puisqu'il ne comprend pas les
depenses du secteur prive au titre de l'enseignement
ni les depenses de fonctionnemeru - plus elevees
que les depenses en capital. Le rapport entre les de
penses de fonctionnement et les depenses d'equipe
ment est tres variable selon Ies pays. D'une maniere
generale les depenses de fonctionnement sons de
trois a quatre fois plus elevees que les depenses en
capital. et la difference est plus grande encore pour
I'enseignement primaire, Compte tenu de ce rapport,
on pourra se farlre une idee assez juste de l'impor
tance des depenses totales au titre des programmes
d'enseignement, globalement et aux differents degres.

436. Comme on Ie voit au tableau B.I1.10, les de
penses totales d'equipement au titre de l'enseigne
moot se repartissent ainsi par ordre d'importance de
oroissante : eeseignement secondaire. enseignement
primaire, enseignement superieur, enseignement nor
mal et enseignement technique. dams Ies proportions
suivantes : 9, 8, 6. 3 et 2.

437. Le tiers environ des ressources au titre de
l'enseignement est affecte a l'enseignemeet primaire,
un autre tiers a l'enseignement secondaire et un
quart environ a l'enseignement superieur. Bien que
la formation technique oceupe une place importarue
dans les programmes de oombreux pays. la plupart
des gouvemements lui aceordent mains d'UD dixieme
du total des credits. La proportion des credsts con
saores it l'enseignement secondaire et superieur tra
duit I'importance que de nombreux pays attachenr
a la formation de cadres superieurs et moyens, ne
cessaires pour atteindre le niveau de developpement
prevu. De meme. la part relativement importaote af·
fect6e a l'enseignement normal en Nigeria, au Sierra
Leone et au Ghana montre que ces pays desirent
ameliorer 1a qualire de fe1l5eignement. n arrive par
lois que les pays classes dans les groupes I et II pou,r
les moyens d'enseignement de base, sont. pour 001'.

taines raJsons, ceux ou Ie monrtant des credits au ti
tre de l'enseignement est Ie plus laible.

438. L'examen de la. ifeparti·tion des depenses per
met de condure que dans 1a plupart des plans cou·
rants africains d'enseignemen.t. Ie choix des critere8
d'investissements a ete influence davantage par res
besoms en main.d'oeuwe POll[' atteindre des objeotifs
prevus que par Ie souci d'etablir un equilibre entre
les di vers degres d'enseignement. Neanmoins, Ies
plans actuels se rapprochent davantage de cet equi
liibre que les precedents. C'est pourquoi de nom·
breux pays qui auraien.t dft appliquer des programA

mes d'enseignement primaire universe1 et d'alphabe
Hsation des masses. ont pref6re ne pas Ie fai.re en
core dans leurlS plans actuels.

b) Sante

439. Les servkes sarntalres se soot considerable.
ment developpes dans de oombreux pays entre 1950
et 1960; on a oree de nouvea,ux hapitaux et cliniques
et on 108 a equip6s. Dam certains paY8, Ie rtaux de
developpement a 616 ootablement plus eIeve a partir
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TABLEAU B.D.9

Expansion de I'enseignement en Afrique

Enseignement du premier cycle Enseignement du deuxieme cycle

Taux de Taux moyen d'expansion Taux de Taux moyen d'expansion
scolari- Effectifs en rnilliers (en %) scolari- Effectifs en milliers (en %)

Pays» sationb 1950 1957 1959 1962-63 1950-57 1957-59 1959-62 sation 1950 1957 1959 1962-63 1950-57 1957-59 1959-62

Afrique du nord

Soudan 13 133 233 288 372 37 11 9 7 5 27 61 92 70 61 17

Afrique de l'ouest

Cameroun 78 126 371 432 5 3 1 14 21 17

Congo (Brazza.) 70 41 89 104 5 3 3 5 7 13

Ghana - 67 468 483 535 3 29 149h 179 211 6

1.0 Gabon 66 21 40 50 58 12 12 5 2 1 1 2 3 2 41 16
~

Nigeria 43 2776 3437 3 146 248 23

COte-d'Ivoire 33 32 200 276 12 1 2 10 15 17
Togo 32 40 79 96 7 1 1 2 4 22
Dahomey 31 35 75 88 109 17 9 8 1 1 3 4 5 21 13 16
Republique centraf. 27 19 46 65 f 74 19 21 5 1 1 2 2f 4 11 28 29

_Senegal 24 38 81 107 135 16 17 9 2 3 6 9 12 17 20 15
Liberia 22 54 62 5 3 3 4 12
Sierra Leone 21 35 62 75 93 11 10 8 3 3 7 8 12 16 9 14

Guinee 20 18 43 79 110 19 43 13 1 1 3 6 10 36 56 22
Tchad 14 8 33 54 79 47 32 IS 1 2 3 46 55 35
Gambie 11 6 6 8 10 2 I 2 2 5

. Mali 8 25 42 68f 69 9 31 9 1 2 3 4f 6 43 27 14

Mauritanie 7 2 7 9£ 13 26 19 16 1

HauteaVoIta 7 14 32 41 72 19 13 25 I 2 5 31 36 28

N~ger 3 6 12 21 36 14 37 5 1 2 3 128 38



TABLEAU B.II.9 (suite)

Expansion de I~enseignement en Afrique

Enseignement du premier cycle Enseignement du deuxierne cycle

Taux de Taux moyen d'expansion Tau x de Taux moyen d'expansion
Payss scolari- Effectifs en milliers (en %) scolari- Effectifs en rnilliers (en %)

sation> 1950 1957 1959 1962·63 1950-57 1957-59 1959-62 sation 1950 1957 1959 1962-63 1950-57 1957-59 1959-62

Afriqoe du centre
et do sud

Bassoutoland 91 88 114 128 140 4 6 2 5 1 3 3 5 20 6 23
Rhodesie du Sud 84 236 531 3 3 15
Swaziland 56 15 27 32 37 13 9 5 5 1 2 17 21 29
Rhodesie du Nord 54 162 266 305 5 3 1 5 10 31
Nyassaland 51 219c 294c 327 4 1 3 8 21
Betchouanaland 46 17 33 38 5 1 1 1 40
Rwanda-Burundi 36 104 238 340f 294 18 22 -4 1 2 5i 10
Congo (Leo.) 72 910 1461 1663 4 3 16 49 78 . 20

\Q Afrique de I'estVt

TIe Maurice 100 60d 102 163f 132 10 29 6 18 4 13 17f 27 30 17 18
Kenya 52 548 720 831 5 4 14 25 37 16
Ouganda 52 224 434 502 589 13 8 6 4 11 34 42 59 38 12 14
Madagascar 47 231 322 412 478 5 15 6 1 16 23 26 35 7 6 11
Tanganyika 24 189 374 43~ 501 14 8 5 2 9 14f 18 25 63 14 13
Zanzibar 25 9 16 16 22 13 -5 12 5 1 1 2 2 8 16 12
Ethiopie 4 151 171 270 20 1 7 9 16 26
Somalie 16c 30 2e 5

Total 1272 2331 2970 11797 59 143 209 969

Source: UNESCO. Rapport final de fa Conte
renee des ministres de Ieducation des
pays d' A/rique. op, cit" tableau III

II Les pays sont classes par sons-region et par
ordre d'importance decroissante du taux de
scolarisation au niveau primaire.

b Taux aiuste pour tenir compte de la duree des
etudes; les donnees portent sur les annees
1957-1960.

e Niveau primaire (premiere a huitieme annee)
en 1950 et 1959,

d Sept ans.
e Somalie britannique et italienne, ensemble.
f Projections.
g 1958 - y cornpris de la cinquieme a. la huitieme

annee d'etudes, incluses auparavant dans Ie cy
cle secondaire.

h Y compris 1.466 ecoles a. temps partiel, des
ecoles de niveau moyen precedemment cornp
tees dans Ie cycle primaire.



TABLEAU B.I1.10

Depenses pobliques d'equipement au titre de I'enseignement (par categorie)

Periode Credits en Repartition en pourcentages

Pays du monnaie locale Total des credits au titre de l'enseignement = 100
plan (en millions) Primaire Secondaire Techniques Superieurb Normal Autres

Cameroun 1961-65 3.050 frs. CFA 13 11 76

Cote-d'Ivoire 1962-63 14 39 23 24

Ethiopie 1962-67 30 s eth, 39 23 38

Ghana 1963-70 61 £G 3 47 8 14 28

Guinee 1960-63 4.270 frs. G 21 21 9 29 20

Niger 1961-63 2.284 frs, CFAc 32 58 2 8 e

Nigeria. Fed. 1962-68 74 £N 12 16 9 39 16 8

de rest n 9£N 4 16 21 6 S3cS
\0
0'1 ,. de l'ouest " 13 £N 6 18 19 39 16 2

du nord 19 £N 8 29 7 10 44 2

GOllV. federal " 33 £N 19 12 4 59 3 3

Rhodesie et Nyassaland

(GOllV. federal) 1962~65 3 £ 34 6 11 5 44
.... - .. - - ~ -. ...

Nyassaland 1962-65 2 £ 3 38 5 47 6 1

Rhodesie du Nord 1961-65 5 £ 30 49 1 8 4 8e

Senegal 1961~64 6.195 frs, 40 21 21 18

Sierra Leone 1962-72 13 tWA 17 21 48 11 3

Tanganyika 1961-64 3 £EA 18 38 4 29 9 2

Tunisie 1962~64 33 Dinars 13 38 17 6 26

Source: Etabli par la Division du developpement economique de c Y compris 6 pour 100 d'investissements du secteur prive.
la Commission economique pour l'Afrique. d Solde du "Programme Ashby" (secondaire et post-secondaire).

a Y compris I'enseignernent agricole et l'education speciale, c Y compris la formation des fonctionnaires.
b Y compris lcs instituts techniques superieurs.



de 1955. Dans les pays d'expression kan~ no
tamment, le nombre de centres medicaux a diminue
d'environ un septieme entre 1950 et 1956. mais Ie
nombre total de cliniques a plus que triple99 en
raison de l'expansion des services sanitaires dans les
campagnes.

440. Le tableau BJI.ll indique l'augmentaeion du
personnel medical au COUTS de Ia periode etudiee
dans un certain nombre de pays africains. n faut
faire de nombreuses reserves sur la competence pro
fessionnelle de ce personnel. dans Ies quatre catego
ries mentioneees car, si dans certains pays les chif
fres indiquent le nombre de personnes enregistrees,
dans d'autres ils se rapportent au nombre de per
sonnes qui exercent, Le taux d'expansion de la for
mation du personnel medical varie considerablement
selon les pays. Dans certains - RAU. Soudan,
Tanganyika, Angola et Nigeria - le nombre de
medecins et de sages-femmes a double ou triple. En
revanche, dans d'autres - Tunisie, Congo (Leopold
ville) et Togo - les effectifs du personnel medical
dans ces categories est reste stationnaire ou a meme
diminue. Enfin, dans certains pays la situation a
empire a la suite du depart de oombreux medeeins
etrangers apres l'independance.

441. Pendant Iongtemps, la plupart des medecins
etaient reorutes it l'etranger mais au COUTS de la pe
mode etudiee, la formation de dooteurs et d'infir
miers africains dans des etablissements locaux et a
l'etranger, s'est considerablemenr developpee, Ce
pendant dans de nombreux pays, le nombre de tits
d'hopitaux a augmente beaucoup plus vote que le
nombre de medecins disponibles. C'est pourquoi on
a cherche dans les plans courants it corriger ce de
sequilibre en accordant nne plus grande place a la
prophylaxie qu'a la therapeutique,

442. Malgre l'expansion des services sanita:ire8, la
moiti6 d~ pays et territoi1"es tSnumeres au tableau
B.II.2 n'ont qu'un lit d'hopital pour plus de 700
habi:tants et un mooecin pour plus de 15.000 habi
tants. Cette s.ituation a amene une ifOOriemation des
services sanitaires, sur Ie plan tant de l'orgamsa
tion que du 1'ecrutement.

443. Dans Ie domaine de la sante publiq-ue. les me
sures preventives - sous la forme de services iti
nerants - ont joue d,ans Ie passe un role important
en Afrique, en pa['ticulier POll[" lutter contre les
grandes epidemies: vanole. peste et fievre jaune. A
pa'rtir de 1955. on s'est efforce de developper les
services sanitaires preventifs en creant des d~pen

saires ruraux. des matemil1:es et des centres de ooins
pour enfants. En meme temps, avec l'aide des an·
ciennes puissances m6tropolitaines et d~organisatioos

inrtemationales, les gouvern.ements ont organise la
lutte contre les grandes maladies endemiques com
me Ie pian. la lepre. les maladies venenieooes. la tu
berculose, Ie trachome et Ie paludisme.

99 Voir Service des slatistiques d'outre-rner 1958, tableau 3
p. 155.

444. Dans de nombreux programmes actuels. on
constate un developpement de la medecine preventive
et soeiale au detriment de la therapeutique, en paeti
culler dans les pays ou le niveau eanitaire s'est sen
siblement ameliore a Ia suite des investissemeets ef
fectues entre 1950 et 1960. D'autres pays ont egale
moot accorde une place plus importante aux services
preventifs et notamment au developpement des cen
tres de sante ruraux. C'est pourquoi on coostate dans
Ies plans courants de nombreux pays une tendance
notable a developper les centres sanitaires et les cen
tres de protection maternelle et infantile dans Jes cam
pagnes, et a propager J'ecselgnemens de la nutrition
et de l'hygiene. Certains plans precisent en termes
quantitatifs et/ou financiers les objectifs a atteindre
dans les villes et dans les campagnes,

445. De nombreux plans font aussi une large place
a la formation du personnel medical pour Ies services
prophylaetiques et therapeutiques, en particulier dans
des etablissements d'enseignement locaux. Le souoi
de cette formation a influence l'ampleur et la repar
tition des ressources affeotees au developpement des
services sanitaires, surtout au Ghana, en Nigeria et
au Sierrra Leone.

446. Certains plans en cours d'execution sont a
long terme; au Tanganyika, par exemple, on a adop
16 un plan d'ensemble qui groupe les programmes
du Gouvemement et des institutions benevoles, afin
d'aboutir a une organisation equilibree et efficace
de la medecine therapeutique et prophylactique et
de poser les fondations de plans sanitaires com
plets 100• Au Ghana, on espere que les programmes
actuels. qui portent sur une periode de sept ans,
permetteont d'assurer it toute la population un ser
vice de sante national gratuit, En RAU. on. applique
deja un plan sanitaire a long terme.

447. D'apres les chiffres donees plus haut pour Ie
total des credits affectes au secteur sanitaire. on con
state que pour les pays du groupe moyen. les de
penses d'equipement tendellJt. a etre de 4 a 5 pour
100 et las depenses de fonctioooement de 10 a 15
pour 100. Cependant. les plans ooUifants revelen,t des
exceptions notables. Au Sier.ra Leone par exemple.
les services sanritaires absorbent 21,4 pour 100 du
total des investissements, en raison des d6penses
particulierement fortes entramees pa,r la formation
du persoooelm6dical. D'une maniere generale, la
proportion des credits reserves aux services sanitai
res dans les pays des groupes superieurs. et dans Ies
pays comme Ia Nigeria oil Ies de~ au ti,tre de
]a sante ont 6t6 elevees pendant 1a p6riode etudi6e,
est moins large que dans las pays des groupes in
f6rieurs. En lfevanche. a l'int6rieur de ces derniens
groupes. quelques pays affectent au secteur sallJi.taire
un montant consid6rablement moindre que les autres.

448. Quoiqu'i] en soit, la comparaison des depen
ses au ti,txe de la sante dans les divers pays ne doH

100 Development Plan for Tanganyika, 1961/1962-1963/
1964, Dar es-Salaam, 1961.
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TABLEAU B..II.l1

Augmentation do personnel medical dans les pays africains

Pays Periode Medecins Dentistes Sages- Pharma- Medecins Dentistes Sages- Pharma-

femmes ciens femmes ciens

1949-S0·51a 1958-59-60a

Algerie 1950-59 1.578 340 478 520 1.870 449 622 708
Angola 1950-60 139 5 14 18 323 8 49 46
Bassoutoland 1951-59 18 35 1 106 2
Betchouanaland 1950-59 16 1 8 26 1 71 1
Cameroun 1951-59 139 4 24 15 130 13 32 59
Congo (Leopoldville) 1950-60 464 29 168 48 223 44 17 36
Cote Francaise des Somalis 1951-59 6 2 2 1 10 2 2 3
Gambie 1949-58 8 1 15 2 10
Ghana 1949-60 116 6 254 315 16 595 315
Kenya 1949-59 300 25 200 674 51 630 157
Madagascar 1951-59 556 436 41 195 3 22 40
He Maurice 1949-60 85 11 43 33 142 37 71 50
Maroc 1951-60 801 144 ]32 234 1.236 183 239 418
Mozambique 1950-60 152 21 18 321 13 34 115
Nigeria 1949-60 331 10 1.182 1.079 49 5.558 542
Reunion 1949-58 12 40 1 80 16 70 34
Rhodesie du Nord 1950-60 51 2 10 328 35 334 116
Nyassaland 1949-60 45 1 126 86 8 50 13
Rhodesie du Sud 1949-60 364 62 378 154 720 123 1.063 312
Rwanda-Urundi 1949-60 35 2 90 6 25 8
Sierra Leone 1948-58 55 2 32 36 6 401 3
Republique Sud-Africaine 1950-60 5.703 957 8.095 2.300 7.939 1.319 12.459 2.847
Soudan 1948-59 100 2 12 4 290 38 651 46
Swaziland 1950-59 11 24 4
Tanganyika 1949-60 226 11 26 520 29 214 55
Togo 1951-60 29 1 28 3 15 3 8 16
Tunisie 1950-59 526 65 141 181 503 81 159 196
Ouganda 1948-59 227 11 711 434 7 177 57
RAU (Egypte) 1949-60 4.000 600 700 1.200 10.144 927 1.280 2.539
Zanzibar et Pemba 1949-59 36 2 23 43 4 16 7
Ethiopie 1950~56 98 10 9 21 207 16 26 47
Liberia 1956-61 62 10 286 80 7 40 5
Libye 1955-60 107 6 28 30 205 9 32 47
AEF 1951-55 173 12 50 19 224 10 55 42
AOF 1951-55 618 392 42 638 31 453 134

Source: A nnuaire statlstique des Nations Unies.

a On peut trouvcr l'annee exacte a laqueUe les chiffres se referent pour un pays donne en se reportant ~ III periode qui fait l'objet
de cette etude.
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et:re faite qu'avec prudence en raison de l'impreci
sion des definitions et des diffieultes que ron eprou
ve a vemiler les depenses par service. dont certains
peuvent dependre de ministeres et departements dif
ferents. Les plans contiennent rarement une descrip
tion detaillee des depenses. Ouand de telles venti
lations existent, il semble que 108 depenses afferentes
aux hopitaux ou a la formation du personnel me
dical contin,uent d'absorber une large proportion des
ressources, meme la ou Ie developpement des servi
cos preventifs se voit accorder nne haute priori-teo

e) Logement

449. Pour le logement, i1 est encore plus diffieile
de trouver un indicateur simple des ,niveaux et ten
dances entre 1950 et 1960. Cependant, les enquetes
et recensements reoents ont confirme que de larges
couches de 1a population urbaine vivent en Afrique
dans des logements surpeuples et insalubresw'. Dans
certains cas. en comparant deux recensements re
cents, on s'apercoit que la situation a meme empire.
Les agglomerations urbaines, caracterisees par une
segregation virtuelle entre la ville europeenne mo
derne et Ies quartiers africains traditionnels, doi
vent depuis l'independance assumer la tache diffioile
d'elaborer des plans de logernent pour l'ensemble
de la cite.

450. De 1950 a 1960, des credits affeetes au loge
ment figuraienr dans certains des plans de develop
pement (voir tableau B.II.8), mais on s'est preoc
cupe surtout de financer la construction d'habita
tions pour les fonctionnaires comme au Ghana et au
Kenya, de supprimer les taudis et de construire des
Iogemenes dans les zones les plus surpeuplees. Las
cites africaines de Uopoldv.ille en sont un exemple
particulieremont :remarquahle. Ces programmes eta
ient g6n&alement appliques pwr des offices de loge
ment sem.i-publios.

451. ToUJtefois, les divers programmes de 1a 1'6
riode etudiee n'ont fait qu'effleurer les problemes du
logement et du developpement urbain. Le point faible
des programmes ,anterieurs vient de ce qu'ils ant
ete 6labores iso16ment. s,ws coordination avec ]a po
litique g6n6rale de developpemenil, avec tous ses
aspects sooiaux. economique8 et materiels. Les pIa
nifiicateurs ont tendu a negliger les dncidences ero
ncm~ques a long terme de res plans, ainsi que les
facteurs humaim102.

452. DaM les plans coumnts de quelques pays, on
trouve des renseignements sur les besoins, l'ordre
de priorite et les objectifs dans Ie domaine du loge-

101 Voir Commission economique pour l'Afrique, L'hahi
tat dans la planijication du developpemenr CB/CN.14/
SOP/24), pp. 3-6.

~02 Voir Rapport sur la situation sociale dans Ie monde
(E/CN.5/375/ Add. 2), chapitre XIV, p. 217.

ment en Z01le8 urbaines et ru.rales103• Cependant, en
general, ce secteur ne fait pas l'objet d'explications
aussi detaillees que los autres alors que quelques
pays seulement Ie eonsiderent comme une partie
d'un plan de developpement integral, la plupart en
sont encore a essayer d'evaluer leurs besoms et a
mettre au point leur politique de Iogement a long
terme,

453. Au COUl'S des dernieres annees, les gouveme
meets ont eu tendanoe a assumer de plus grandes res
ponsabilites pour Ia planificauon, l'execution et Ie
financement des programmes de logement, concus
comme partie integrante d'un plan d'ensemble de
developpement economique ot social104• Lei credits
consacres au Iogement dans les plans actuels ont
done augmente en valeur absolue et en pcurcentage
par rapport aux plans anteneurs (comme on le voit
au tableau B.II.7) et tendent a etre plus cleves dans
los pays des groupes III et IV. Cependant, en rai
son de l'imprecision des definitions et des difficul
tes que presente la comparaison des donnees. les
depenses afferentes au logement dans les divers pays
ne doivent etre comparees qu'avec beaucoup de pru
dence. On doit aussi se souvenir que le rapport de
penses d'equipement/ depenses periodiques de fone
tionnement est beauooup mains eleve dans ce secteur
(environ 1: 1/3 - 1) que dans le cas de l'enseigne
moot ou de la sante, et ce facteur agit sur Ie total
des engagements publics.

454. Dans les plans couraots de la plupart des pays
africains, l'ordre de priorite dam le secteur du loge
moot s'etablk ainsi : habitations a bon marche pour
les ouvriers des villes; habitations pour Ies fonction
naires; en dernier lieu, habitat rural. De nombreux
pays, apres avoir subventionne largement la con
struction de maisons particulieres a loyer ,tfes faible.
ont m8lintenant tendance aCOMtruire des habitations
aprix nres bas, a l'intention des ~trnvailleut"S qui peu
vent les acheter. Les efforts des offices de Iogement
semi-publics sont largement orientes dans ce sensa
On a 61abore aussi des programmes de const.ruction
d'habitations particuHeres sur des lotissements deja
dotes de certaines in~tallations.

455. Le gros des efforts a porte SW' les villes. Dans
les pays ou quelques credits soot pr6vllS pour l~bi
tat rural. il s'agi,t gen6ralement de mesures comple
mentaires a des projets de developpement d6tenni·
nes10s • En Tunisie par exemple. la moi,tie environ
des "logements populaires" qui seront coDstruits d'ici
dix ans seront des logements ruraux. dont l'expansion
iJra de pair avec Ie developpement des coop6ratives
dans les zones imgu~ et autres zones de develop
pement rural.

103 Voir L'habitat dans la plaflijication du developpement
op. cit., pp. 3·11.

104 Voir Rapport sur la situation sociale dans Ie monde,
op. cit., p. 216.

105 Voir L'habitat dans la pianificati011 du developpement.
op. cit., pp. 48-50.
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456. La repartition des credits affeot6s a 1a con
struction d'habitations pour les divers groupes de
revenus est clairement indiquee dans quelques plans.
La priorite accordee aux "logements populaires"
rnontre que l'on veut satisfaire d'abord les besoins
des Iamilles a faible revenu dans les centres urbains.

457. Comme on pent le voir au tableau B.II.7, les
pays des groupes moyens tendent a affeeter 6 a 7
pour 100 environ des credits publics d'equipement
au Iogement et a I'urbanisrne. Les exceptions sont
neanmoins nornbreuses; certains pays comme Ma
dagascar, les Rhodesies et le Nyassaland, le Ghana et
la Guinee, se situent bien au dessous de la moyenne,
alors que Ie Maroc, le senegal et Ie Congo (Brazza
ville) accordent au logement un mootant notablement
superieur, Probablement une analyse plus serree re
velerait-elle, ici encore, que res ecarts sont dus en
partie a l'emploi de definitions differentes.

458. Le developpement des services d'in,teret pu
blic va de pair avec les programmes de Iogement 
transports publics, distribution d'eau et d'electricite,
et reseaux d'egouts, Entre 1950 et 1960. quelques
gouvemements africains ont essaye d'appliquer de
nouveaux plans d'urbanisme. Des plans d'ensemble
qui com portent la suppression des taudis, Ie reame
nagement de certains quartiers et la creation de zo
nes pilotes a la peripherie, ont ete elabores notam
ment a Abidjan, a Bamako. a Nairobi et a Lagos.
En Afrique du nord, las autorites locales ont pris
des mesures pour arneliorer les services d'intere; pu
blic et fa-ire face a d'autres problemes poses par I'ex
pansion UJibaine106•

459. Comme on l'a deja signale, la methode de
eintegration adoptee dans un grand nombre de plans
actuels pour le developpement du Iogement a eu
pour effet d'acoroitre l'attention et 105 ressources
consaerees aux services auxiliaires dans las program
mes de logement. En dehors des services essentiels,
on s'attache davantage aux operations topographi
ques indispensables a I'6tablissernent de cartes exac
res et a l'enregistrement des titres de proprietes, com
me a l'amenagement des qua,rtiers de banlieue et des
municipalites secondaires.

d) EmpJoi

460. n reste beaucoup a faire polK" rassembler les
chiffres de la population economiquement active
(par categorie d'emploi) et de la population salariee,
a£in de determiner les ·tendances de remploi et l'im
portance du chomage en Af.rique au coW'S de Ia
demiere d6cennie. Dans l'ensemble, on constate que
105 travailleurs qui ont un emp]oi retribue regulier
ne representent qu'un petit noyau de 1a population
active totale: 15 pour 100 en Afrique du oord, 11
pour 100 en Rhodesie du Nord, 23 pour 100 en
Rhodesie du Sud et moins de 5 pour 100 dans 1a

106 Voir Nations Unies, Rapport de la Mission d'etude
sur l'urbanisation dans la region mediterraneenne (ST ITAO /
SER.C/51 - STjSOAjSET.13, p. 13.

plupart des pays de I'Afrique de l'ouest et de rest.
La plus grande partie de res salaries sont employes
dans I'administration et Ies services. La main
d'oeuvre reguliere, industrielle et agricole, est com
pletee par un flux important de travailleurs occasion
nels, qui vivent tantot en economic agrioole de sub
sistance et tantOt d'un emploi temporaire retribue.

461. Eunt donne la pression d'un certain nombre
de forces - chute des prix d'exportation, incerti
tude politique, rationalisation des methodes de pro
duction et mecanisation -Ie nombre des salaries n'a
guere augmente entre 1950 et 1960. Dans quelques
pays de I'Afrique de rest, du centre et du sud, les
nouvelles conditions ont condamne au chomage cer
tains rravailleurs, mais d'autres pays souffrent d'une
grave penurie de cadres et de travailleurs qualifies,
la masse de la main-d'oeuvre etant sans aucune qua
lification, sons-employee et en marge du marche du
travail. DaM certains pays enfin, la situation s'est
compliquee en raison du developpement rapide de
I'enseignement, grace auquel on a vu arriver sur le
marche du travail des jeunes gens qui ont termine
leurs etudes primaires ou secondaires, mais sont in
capables de trouver un emploi faute d'avoir acquis
la formation professionnelle requise,

462. Dans Ia plupart des plans anterieurs, l'em
ploi ne figurait pas en tant que secteur distinct et
les objectifs dans ce do maine n'etaient pas integres
it la planification d'ensemble. La creation d'emplois
n'a commence d'etre run des principaux objectifs
socio-economiques que vers 1960. Toutefois. les pays
d'Af.rique du nord avaient deja essaye de formuler
des programmes dans ce sell'S, car Ie chomage et Ie
sous-emploi saisonniers dans les villes et les cam
pagnes, et la migration des paysans vers las centres
urbains, leur posaient de graves problemes.

463. Les quelques pays oil it existe des plans de
developpement general ont ordinairement essaye de
determiner les incidences de leurs previsions sur rem
ploi. bien qu'il s'agisse forcement d'une evaluation
approximative et qui, en general. .n'est pas directe
mem li6e aux principaux elt~ments du plan. La Tu
nisie. paT exemple, espere assurer Ie plein emploi de
la population masculine active a la fin de son plan
decennal. En revanche, les pays qui accordenJt la
prioriM aux objectifs de l'emploi tiennent compte
de ce facteur quand ils evaluent des projets precis
d'investissemen,t. C'esit ainsi que les gouvememen.ts
qlLi jugent necessai.re d'organiser l'equipement inten
sif du secteur moderne pouNonrt compenser en ap
pliquant dans Ie sectelliI' traditionnel des methodes
fondees sur rutiloisatioD prooominante de la main
d'oeuvre. Les pays ou l'industrie artisanale a petite
6chelle est traditionnellement developpee, comme en
Afrique du nord, pourront encourager celte indus
tnie en .raison des poosibiHtes d'emploi qu'elle cree,
Enoo, les possibiti,tes d'emploi sont mentionnees
COIDme l'un des criteres du choix de l'emplacement
pour les ,nouvelles industries.

464. Le trait Ie plus caract6cistique des plans d'em
ploi en Afrique est peut-etre l'effort tente pour ab-

- JOO-



sorber une part du chomage et du sous-emploi, gl
ee a des projets d'infrastrueture dent I'execution
exige peu de qualifications: terrassement de routes,
defricbemeat de terres et autres travaux de con
struction. Le plan marocain prevoit un programme
de ce genre. En Tunisie, plus d'un quart des de
peoses .afferenres a l'admioistrarion et une aide en
nature considerable de l'etranger, servent a financer
les chantiers de lutte contre le sous-developpement
qui emploient 1a main-d'ceuvre. en chomage ou
sons-employee, a des travaux d'importanee aationa
le l07• En 1961. plus de 200.000 personnes etaienr
occupees a ces travaux, soit l'equivalent de la moi
tie de la population salariee,

465. Au Ghana et au Congo (Brazzaville), res pro
jets Vlisenlt principalement a procurer du travail et
une formation aux jeunes chomeurs, A l'autre ex
tremite de l'echelle ces programmes deviennenr des
plans "d'investissemeet humain' qui viseet a mo
biliser Ies collectivites rurales pour des projets 10
caux de developpement, entrepris avec l'aide techni
que des maiisteres.

466. Certains pays sont alles plus avant dans la
plaaibication et ont evalue 1es repercussions SUT

l'emploi de Ieurs programmes d'investissement, en
essayant de determiner Ie nombre de travailleurs qua
lifies de diverses categories qui seront probablemenrt:
necessaires et en comparant ce chiffre au oombre de
jeunes gens qui SOM sur Ie point de terminer leurs
etudes dans Ie cadre de l'enseignernent regulier et
d'autres types de formation108. Au Soudan, en RAU
et en Tunisie, les programmes de formation soet
fondes sur l'evaluation des disponibilites et de la de
rnande de travailleurs qualifies et de cadres. et en
Nigeria. Ie rnpport de la Commission Ashbyl 09 soc
les besoins de certificats post~colaires et d'emei
gnement superieur, a servi de base poUT les pro
grammes d'enseignement actuellement appliques dans
ce pays. Dans certains pays, ces evalua'uons ont ete
l'oeuvre de comi,t6s de main-d'oeuvre independants
et ne figocent pas expressement dans les plans.

e) Autres services sociaox

467. Les aUJt!res services sociaux - protection et
securite sooiales. sports et loisiTs. developpement
communautaire - sonrt meIlltionnes en plusieurs en
droits des pl,ans. Les programmes pertinents sont
plus ou moins integres au plan general. Certains de
ces progammes som largement finances PM des or
ganismes b6nevoles. d'autres dmpliquent la perception

IOi Voir Commission economique pour I'Afrique, L'inte
gl'ation du secteur social dans la planification cconomique
ell Tunisie (E/CN.14/SDP/13), p. 22.

108 Voir E/CN.l4/SDP/13. op. cit,. p. 7-14.
109 Sir Eric Ashby, Investment in education, Lagos 1960.

de cotisanoas. Quant aux depeoses ou aux subven
tions publiques dans ce domaine, elles soot g6n6ra
lement imputees sur les budgets de diff6rents mi
nisteres, C'est pourquoi on n'a pas cherche ici a
presenter uae analyse systematique de ces program
mes. tels qu'ils apparaisseet dans les plans.

468. On pent dire qu'en g600ral. dans les plans
anterieurs, les gouvemements avaient organise ces
services sociaux sur des modeles metropolitains et
se preoccupaieot surtout de resoudre les problemes
sociaux precis qui se posaient dans les villes : servi
ces de mise en liberte sous surveillance. maisons
pour enfants abandonnes, clubs de jeunesse. soias
aux personnes diminuees, etc. Les programmes sub
ventionnes par l'Etat completaient les efforts des or
ganismes benevoles dans res domaines, Dans les zo
nes rurales, les programmes de developpement com
munautaire comprenaient principalement des cam
pagnes d'alphabetisation, 1a creation de clubs fe
minins, et des activites educatives,

469. Dans les plans actuels, ces programmes soot
plus directement influences par les changements 60

ciaux en cours et ont tendance a etre relies de facon
plus concrete aux besoins des collectivjtes interes
sees. C'est ainsi que dans le domaine de la protec
tion sociale, les gouvernements ont encourage Ie de·
veloppement des centres communautaires, des clubs
de jeunesse, des centres de formation profession
nelle; ils ont aussi considerablemeot augmente les
activites educatives consaorees a l'hygiene, la sante,
l'economie domestique et la puericulture, Ils ont
elabore des programmes de "Jeunesse et sports" et
.ils ont considere le developpemeat communautaire
comme un moyen d'apprendre aux collectivites ru
rales a saisir les possibilites existantes pour relever
leur ruiveau de vtie.

470. Dans nombre de plam recents. on a reserve
des credits pour les programmes de developpemoot
communaurtaire. Les gouvernements cherchent ge
neralement a lier plus etroitement ces programmes
aux plans de d6veloppem.ent agrioole. de maniere.
pour reprendre les termes du plan ethiopien. "a 00
ordooner 108 efforts des oollectivites a ceux des au
torHes. en vue d'ameliore.r les conditions eoonOm1
ques, sociales et culturelles. d'dmegrer les oolleotivites
a la vie de la nation et de leur permettre de con..
tnibuer pleinement au progres du pays"uo.

471. L'importance acoord6e aoes divers services 00

ciaux Itraduit Ie demr d'associer une proportion aUS8i
large que possible de Ia population a l'effort de de
veloppement, pour mieux vIDincre les problemes de
la pauvrete. de la famine, de la maladie et de l'anal
phab6tisme.

110 Voir Ethiopia. Second Five-Year Development Plan
(1962-1967), op. cit., p.2l/l.
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5. FINANCEMENT DES SERVICES SOCIAUX

472. Generalemeat, la mise en ceuvre des plans pu
blics de developpement social est financee dans
une large mesure par los recettes fiscales mais aussi,
dans certains pays, aun degre moiadre. par des sub
ventions nationales, des dotations speciales ou des
fonds de prevoyanee, des dons de l'etranger et par
fois par des prets Interieurs ou exterieurs, En regle
generale, les services sociaux ne rapportent pas de re
cettes fiscales OUt lorsque c'est le cas, les receetes
sont souvent tout a fait infimes en comparaison des
depeases'U. L'argent qui provient des' droits de goo
ladte et frals d'hopitalisation augmente egalement
les ressources destinees a l'expansion des services so
ciaux. Par consequent, le financement des services
sociaux depend Iargement des secteurs productifs qui
donnent un rendement fiscal et, dans une moindre
rnesure, de l'assistance financiere exterieure,

473. Outre les recettes fiscales ordinaires, certains
pays ont adopte des mesures fiscales speciales pour
financer certains types de services sociaux, comme
par exemple les taxes percues sur l'alcool, Ie jeu
et les loteries, qui sont affectees aux moyens d'en
seignement et aux services sanitaires, Au Sierra Leo
ne, en N~geria occidentale et en Ethiopie, les recettes
nettes des Ioteries du gouvemement soutiennent de
facon tangible certains services sociaux. Au Tanga
nyika. un impot special est preleve pour financer
I'enseignement donne aux non-Africains; Ie montant
recouvre est assez important pour permettre de fi
nancer presque toutes les depenses affeetees au titre
de cet enseignemeat!'2.

474. Par le passe Ies subventions interieures et Ies
dons d'organismes publics et prives destines a cer
tains services soeiaux determines n'ont pas eu autant
d'importance pour la plupart des pays. Toutefois,
dans certains pays d'Afrique de l'ouest, ou fonction
naient des offices de commercialisation, les subven
tions et les p~ets iDiterieurs ont ere parlois tres ~m

portants. Au Ghana et en N~geria. its oDlt jaue un
role de premier plan dans Ie f~na.ncement des pro
grammes publics de developpement, au COU'1'S de la
d6cennie 1950. Entre 1948 et 1954, ces of£i~ ont
acoorde au Gouvemement de la Nigeria des prets
d'un total de 34.9 et de 25.9 millions de livres sterling
au Gouvemement du Ghana. La Niger~a a consacre
directement 4 P0lM" 100 et Ie Ghana 15 pour 100 de
ces sommes a des objectifs d'6ducatioo. autres que la
recherche agrioole113• Les cont,ributions de ces offices
au financement general des programmes publics de
developpement semblent avok atteint de plus fortes
proportions erut're 1955 et 1960, car au COU['S de cette

HI Voir E/CN.14/SDP/12 op. cit., p. 22. Dans Ie cas du
Sierra Leone, les reeettes courantes provenants des services
sociaux representaient environ 4-5 pour 100 des depenses
courantes au titre des services sociaux (periode 1950-60).

112 Voir E/CN.14/SDP/6, op. cit., p. 27.
113 Voir E.K. Hawkins, Marketing boards and economic

development in Nigeria and Ghana, 1958, p. 56.

periode certains pays oot dll recourir a leurs reserves
de livres sterling. En Nigeria de rest par exemple,
outre I'assistanee provenant de prets du Gouverne
ment, l'Office de commercialisation regional de l'est a
decide de foumir la somme de cinq millions en dix
annuites, avec effet a partir de 1955, POUlf Ie finance
ment de l'Universite de Nsukka. En 1962. cet Office
a deja verse 3,5 millions'P. En Ouganda, un arrange
moot de commercialisation similaire a permis l'eta
blissement de caisses de soutien des prix sur lesquel
les on a opere des transferts pour la creation de
I'African Development Fund qui a fmance une grande
partie des programmes sooiaux'P.

475. De temps a autre. le gouvernement recoit des
dons offerts par des societes privees ou des com
munautes etrangeres qui resident dans le pays, et
qui demandent expressement que ces fonds ou ces
dons en nature scient utilises pour des services 00
ciaux determines. Les dons faits au Gouvernemem
de la Nigeria a l'occasion de I'independance en 1960
pat' des compagnies petrolieres et des maisons de
commerce pour' la creation de services d'enseigne
ment et de sante, sont des exemples d'une assistance
financiere ,inrt6nieure appreciable.

476. Dans certains pays, il existe des fonds de do
tation et de prevoyance ou des fonds speciaux qui
servent surtout a financer des projets de developpe
ment social. En general. Ies pays africains ne percoi
vent pas de contributions au titre de la secueite &0

ciale, En Rhodesie du Sud par exemple. les oontri
butions au titre de la securite sociale sont passees
de 6.5 millions en 1956 a 0.7 million seulement en
1961; res sommes n'ont permis de financer que 17
pour 100 des depenses sociales totales en 1955 ot
9 pour 100 en 1961116• En Nigeria. un plan de fonds
national de prevoyance lance en 1962 pour certaines
categories de travailleurs a rapporte plus de deux
millions de Iivres en deux ans1l 7 et le projet, out're
ses avantages directs en matiere de secmite sociale.
offre de grandes possibilites pour Ie financement de
Iogemenlts destines aux ouvriers. par exemple. Au
Ghana, Ie Kwarne Nkrumah Trust Fund, cree en
1958, met ses ~essources a la disposition d'organisa
tiOThS b6nevoles sallS forme de subventions pour Ie
financement de certains services sociaux. Le Gezira
Social Development Fund oonsti,tue un cas special:
it Ultilise sa part des benefices du Conseil de la Ge
zira (2 pour 100) polLr fournir des services sociaux.
uniquement dans Ie district de la Gezira118•

477. Dans la plupart des pays africains , les em
prunts inteneurs contraetes pour Ie financement des

114Voir Eastern Nigeria development plan 1962-1968, p. 4.
liS Voir E/CN.S /346/Add. 9, op. cit., p. 46.
116 Voir E/CN.14/SDP /6, op. cit .• p. 27.
117 Voir Nigeria, The modernisation budget (budget

speech), Lagos, 2 Avril 1963, p. 13.
118 Voir Report on the world social situation. "Planning

for balanced social and economic development in the
Sudan", revised draft. p. 57, table 6.
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services sociaux n'Ol11Jt joue aucun role, car 1~ pro
jets de developpement social De peuvent pas se re
veler suffisament rentables pour et,re admis a bene
ficier de prets conseneis a des conditions commer
dales. Les gouvernements ont parfois lance des em
prunts interieurs pour des fins de developpement ge
neral, soit en emettant des actions. comme dans le
cas du Nigerian Federal Government Development
Loan Stocks, soit en empruntant des fonds aupres
des offices de commercialisation des produits ou
aupres d'etablissements financiers Iocaux specialises
en la matiere. II est cependant diffieile de determiner
quelle proportion de ces emprunts a 6t6 depensee a
des fins sociales, mans its ont generalement fait l'objet
d'une concurrence entre Ies services sociaux et les
services economiques,

478. Depuis 1a deeniere guerre, Ies fonds provenent
de l'etranger onr beaucoup eontribue au developpe
moot des services sociaux en Afrique. Ces foods onrt
pris la forme de subventions libres, de prets, ot de
subventions en nature, qu'il s'agisse de dons en na
ture ou de personnel technique pour le developpe
ment des services sociaux, En general, la plupart des
pays ne possedent pas de statistiques completes sur
Ie total de l'aide etrangere d'origine privee et publi
que. et lorsque ces statistiques existent, on ne sait
pas toujours quelle proportion de ces fonds a 6te
affectee aux services sociaux. Les donnees dont 00

dispose't? au sujet des sources financieres destinees
a la mise en vigueur des programmes de develop
pement economique et social entre les annees 1955
et 1960. montreat que la plupart des pays africains
ont eu recours a des sources tinterieures pour se pro.
curer. en gros, 1a moi,t16 des fonds neeessaires a
I'execution de ces programmes. II y a eu des varia
tions dans Ie degre de dependance de l'aide financiere
exterieure; c'est ainsi que l'autonomie financiere,
Dulle dans les anciens territoires francais, atteignait
65 pour 100 en Bthiopie et 95 pour 100 en Angola.
C'est en Gambie ainsi que dans l'ancienne AEF
que Ies subventions etJrangeres ont attemt Ie niveau
Ie plus 61eve, car eUes represement a pen pres 95
pour 100 du total des depenses prevues. alors qu'au
Kenya et au Tanganyika les emprunts 6taient part.i
culierement eleves. puisqu'ils rrepresentaienrt environ
75 pour 100 des depenses totales prevues12o.

479. "On s'~t heurte a ooe difficulte particuliere
dans Ie cas des anciens territoilI"es fran93Jis en Afri·
que, parce qu'd1s ont ~u une aide non seulemen·t du
Gouvemement fran-;ans. mais aussi de multiples or
ganismes fran~is. Les transactions de tollS ees or
ganismes et des administrations des tenr:i.toires s'en
chevetroot a tel poin·t qu'it est difficile, d'apres les
donnees dispondbles, d'eJiminer los transferts entre
oomptes et d'evaluer Ie flux net de capitaux publics

119Voir Nations Unics, Etudes sur hz situation economi
que de rAfrique depuis 1950, p. 253. tableaux 4·XXIlI et
4-XX1V.

120 Ibid.

francais dam Ies anciens territoires d'OUtre-mer"121•

Le tableau B.II.l2 indique Ie montant de l'aide ac
cordee par le FIDES et Ie CCFOM au Togo, au
Cameroun et a Ia Cote-d'Ivoire entre 1946 et 1958
et la proportion de cette aide qu.i a ete consaeree a

_des services d'enseignement et de sante. Dans Ie CaB

du Senegal. le FIDES a foumi 52.9 pour 100 et Ies
prets Laisse (3. bas' interet) 18 pour 100 des fonds
neoessaires au financement des programmes sociaux.
a l'exclusion des depenses destinees au developpe
ment urbain, financees 11 raison de 4,9 pour 100 par
des prets a bas int6ret.

480. Pendant Ie premier plan decenaal (1947-1956)
elabore par Ja France pour ses temtoioes d'outre-mer,
les depenses sociales representaieat 27 pour 100 des
depenses totales, alors que los fonds reellemnt de
penses pour los services sociaux entre 1946 et 1953
ne se montaient qu'a 15 pour 100 du total des de
penses prevues. Pendant le second plan (1954-1958).
20 pour 100 des depenses 6taient reserves aux servi
ces sociaux, qui se sont vus d'autre part attribuer 21
pour 100 des depenses financees pall' le FIDES entre
1946 et 1953122•

481. Dans les anciens territoires britanniques, les
fonds accordes au titre des colonial development and
welfare funds (fonds coloniaux de developpement et
de service social) ont beaucoup plus coneribue au
fiaancement des services sociaux que les credits cor
respondants ouverts dans les anciens terrieoires fran
cais. Vers 1955, cos subventions repr6seIlltaiem 15
pour 100 des depenses totales prevues par le plan
dans tous les territoires du Royaume-UDi. La pro.
portion dans laquelle ces colonial development and
welfare funds ont contribue au financement des pro
grammes de developpement dans les divers terri
toires est tres variable, 6tant donne que certains pays
ontt prefer6 utiHser res fonds pour leU1"S services so
ciaux et affecter Ia plU5 wande partie de leurs pro
pres ressources au fiinancemeIlt1: de leur'S programmes
eoonomiques123• La proportion des colonial develop
ment and welfare funds dans les depenses totales ef
fectuees au titre du plan vers 1955 en Nigeria 6tait de
48 pour 100. oontre 4 POUif 100 au Ghana et 22 pour
100 au Tanganyika124• Le tableau B.II.13 indique Ie
total des vorsements effectues au t&tre de ces fonds
et leur r6partition entre les principalos sections des
servci.ce'S sociaux. Comme dans Ie cas des anciens ter
ri,tokes fran~is, la m,ajeuce partie de ces subventions
et credits a 6te ooncentt6e BUf' Ie financement des
moyens d'enseignemoot et des services de sante.

482. Les Etats·Unis d'Amerique sont Ie seul pays
a avoir apporte nne aide financiere substantielle aux

121 Voir E/CN.14/SDP /6, op. cit., p. 27.
121 Voir Barbu Niculescu, Colonial planning, t958, p. 145

148.

123 Voir E/CN.14/SDP/6, op. cit .• p. 32.
124 La Nigeria ctait l'un des premiers benc5ficiaires de

ces fonds, a raison de 138 9d par habitant, contre 95 pour
Ie Ghana.
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TABLEAU Bn.12

Aide fran~ise au Togo, au Cameroun et it Ia COte-d'lvoire
(Credits de paiement)

En milliards de francs franpis

(ler julllet 1946 - 30 join 1958)

FIDES Section outre-mer du FIDES

Section Section lerb 2emcb

CCFOM generale outre-mer Total plan plan 1955/56 1956/57 1957/58

Tego, Total 5.54 0,15 8,79 14,5 4,69 4,10 1.23 0,50 1,21
Bnseignement 0,24 0,18 0,07 0,01 0,06
Sante 0,81 0,22 0.02 0,03 0.04

Cameroun, Total 34.8 5.21 65.5 lOS,S 36.48 28,45 7.19 5,03 7.42
Enseignement 0.97 1.83 0,46 0.50 0.43
Sante 1.02 1.81 0,50 0,50 0,36

Cote-d'Ivoire- 5.05 0.224 17,45 22.72
Services soeiaux 4,09 0,161 2.79 7,04

Source: Depenses publiques afferentes aux services sociaux dans certains pays africains, op, cit.. p.28.
a II s'agit de la periode 1953-1957 (deuxierne plan).
b Le premier plan a commence le ler juillet 1947 et S""est termine Ie 30 juin 1955. Le deuxieme plan a commence le Ier

juillet 1953 et s'est termine Ie 30 juin 1958. La periode du ler juillet 1953 au 30 juin 1955 est commune awe deux plans.

pays africaias entre 1950 et 1960, en dehors des
prets et subventions accordes par Ies puissances me
tropolitaines a leurs territoires africains. Entre 1948
et mars 1956. sur un total de 738 millions de dol
tans mis a la disposition des pays africains, quelque
55 millions 1'0011: ete au titre de I'assistanee au de
veloppement et 54 millions au titre de la coopera
tion technique. Entre 1954 et 1958. le volume des
dons en provenance des Etats-Unis a augmente trois
fois plus vite que celui des pr&ts125• Les principaux
beneficiaires de cette aide finanoiere jusqu'en 1958
ont 616 la Libye, le Maroc et la RAU (Egypte), mais
beaucoup d'autres pays ont depuis lors beneficie de
l'aide americaine, en particulier de l'aide foumie par
Ie personnel enseignant dans Ie cadre du projet
Peace Corps.

483. Lorsque roo. considere dans son ensemble Ie
financement des programmes de developpement, on
se rend compte que dans de nombreux pays la con
tribution de ceux qui beneficient des services est loin
d'etre negligeable - abstraction faite des retribu
tions percues parfois pour certains services determi
nes. Dans tous les pays, les organisations benevoles,
en particulier les missions, ont contribue pour une
large part aux divers servicessooiaux, ainsi qu'a
leur finaneement. Lorsque ces organisations bene
voles sont subventionnees par lc gouvernement, pres
que tout Ie financement des services qu'elles offrent
est supporte par des contributions volontaires ou des
dons locaux et parfois exterieurs.

125 Voir Etude sur la situation economique de l'Afrique
depuis 1960, op. cit .• p, 243, tableau 4-XVI et 4-XVII.

484. Dans certains pays tels que, par exemple, Ie
Ghana. la Nigeria et l'Algerie. c'est la communaute
qui a Iargement contribue a fournir certaines cate
gories de services sociaux : eccles, dispensaires, rna
temites et hopitaux ruraux que les populations
attendaient avec une impatience toute particuliere
et qu'elles etaient pretes a financer elles-memes, se
Ion des plans concus spontanement ou qui leur avai
ent ete proposes. Ce systeme a parfois pris la forme
de prelevements que s'imposaient les organisations
culturelles, ou de prelevements speciaux auxquels
procedaient Ies conseils locaux pour certains servi
ces soeiaux : par exemple, taxes sur I'enseignement,
affeotees a la creation d'installations .et de services;
entin on a eu recours en general a des ressources
insuffisamrneru employees (comme la main-d'oeuvre
volontaire et les matieres premieres locales) pour des
projets locaux de developpement communautaire
executes selon Ie prineipe de l'octroi d'une aide a
ceux qui s'aident eux-memes. Grace a res diverses
formes de contribution, Ie peuple a participe it un
degre appreciable dans de nombreux pays, au fi
nancement global des programmes sociaux,

485. Un probleme majeur inherent au finaneement
des services sociaux reside dans la tendance qu'ont
ccs derniers a croitre plus rapidement que leurs
moyens de fiaancemenr. Les SOUJI'ces exterieures de
financement, qui ont represente une contribution si
importante par Ie passe, ne sont plus tres surest si
l'on veut faire des plans a long terme pour elever
le niveau de ces services. Avant l'independance, les
dons exterieurs tels que ceux qui provenaient des
colonial development and welfare funds etaient des
plus utiles, Dans les anciens territoires francais, la
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TABLEAU B.II.13

Fonds de developpement et de service social aox colonies (Afrique)

(versements totaox de ler avril 1946 au 31 mars 1958)
(en mUliers de Iivres sterling)_

Versements Habitat et Eau et Total Services sociaux
totaux - developpemen t installations services en %de tous les

tous services» Enseignernent Sante urbain sanitaires Divers> sociaux services

Afrique orientale
Territoires de Haute-

Commission (High Com-
mission Territories) ......... 2.474 347 110 1 458 23,3

Kenya .............................. 9.754 1.289 731 111 638 72 2.841 29.1
Ouganda ................................... 3.059 686 205 202 773 126 1.992 65.1
Somalie britannique ............ 1.454 261 149 4 91 127 632 43.5
Tanganyika ............................ 7.963 728 737 623 630 86 2.804 35,2
Zanzibar ............................ 1.257 366 129 31 20 35 581 46.2

Afrique centrale
0 Nyassaland .. , .............. , ... ,. 4.610 670 177 927 109 107 1.990 43.2
Ul

Rhodesie du Nord 2.874 746 127 363 514 1.750 60,9............ "

Fed. de Rhodesie et
du Nyassaland .4.··· .. ·.··.... 1.286 1.087 15 11 1.113 86,6

Afrique occidentale
Gambie ................... , ............... 1.266 185 327 241 107 3 863 68,2
Ghana ~ ................... ~ ..... " .................. 3.592 830 212 467 31 1.540 42.9
Nigeria ............................... (26.596) (5.170) (5.084) (60) (4.577) (425) (15.316) (57.6)

Avant federation ............... 16.302 3.345 3.572 60 2.631 409 10.017 61,5
Federation ....................... 1.809 368 52 5 425 23,5
Region nord .................... 5.512 604 579 1.701 1 2.885 52.3
Region ouest .................. 1.273 489 368 29 886 69,6
Region est ..................... 1.112 164 415 201 3 783 70,4

Cameroun meridional .......... 588 200 98 10 12 320 54.4
Sierra Leone ................. ~ ..................... 3.591 1.402 587 76 54 2.119 59,0

Afrique du sud
Bassoutoland ..................... 1.658 164 215 89 18 486 29.3
Betchouanaland ............... 2.076 241 195 86 653 32 1.207 58,1
Swaziland ........................ 1.760 307 249 132 18 25 731 41.5

Source: Colonial development and welfare acts, Cmd 672, Londres 1959.
a Tous les services ~ l'exclusion des services administratifs, economiques et sociaux.
b Y compris la radio, l'information et la protection sociale,



planification du developpement faisait partie inte
grante de Ia polaique d'aide francaise, si bien que
dans res pays "la structure de l'aide exterieure a 1M·
gement influe sur celle des depenses sociales" 126

Pendant les annees qui ont suivi l'independance, il
s'est manifeste, en raison de la nouvelle influence
des relations politiques intematioaales et de la di
plomatie, unc incertitude qui porte egalement sur
l'avenir quant au montant de I'aide, a son rythme
et sa nature.

486. Avec l'independance politique, de nouvelles
sources sont apparues et Ie nombre de pays etrangers
qui offrent nne assistance financierc et technique
dans le dornaine social. a considerablement aug
mente. Comme exemple caracteristique de ces nou
velles sources. on peut mentionner les prets a bas
interet ou le Special Commonwealth African Assist
ance Programme, aux termes desqnels il est possible
d'obtenir d'autres pays du Commonwealth des prets,
des dons. des possibilites de formation. des bourses
d'etudes et d'apprentissage, au titre de programmes
tant sociaux qu'economiques-". Le Fonds special
(organisrne affHie a I'Organisation des Nations Unies)
fournit egalement des prets a bas interet; i1 eccepte
des demandes d'aide presentees par les pays sous
developpes pour l'execution de certains types de pro
grammes sociaux.

487. Toutefois, lorsqu'un pays accepte et utikse
des prets et des dons en vue du Iinancement de
programmes sociaux, il lui reste encore a resoudre
Ie gros probleme que pose Ie paiement des frais
qu'occasionne sur place I'execution de ces program
mes. L'incidence des coats locaux tant sur les de
penses courantes que sur les depenses de develop
pement au titre des programmes assistes, va d'un
minimum de 50 paUlI' 100 a deux tiers ou davantage
encore128. Une etude de l'aide financiere exterieure

au Sierra Leone pour la decennie 1950-1960 mon-tre
que Ie r-apport oouts Iocaux / depenses cxterieures emit
de 9 : I, pour l'ensemble des depenses publiques,
8 : 1 pour les depenscs non-sociales et 19 : 1 pour
les depenses sociales'P, Ainsi, il peut arriver que des
programmes, meme lorsqu'ils ont ete convenable
ment elabores et que les projets ont ete analyses et
presentes de facon a aetirec des investissements ou
une assistance de l'exterieur. voieot parfois leur exe
cution differee parce que le Gouvernement n'est pas
en mesure de reunir Ies contributions qui permet
traient de couvrir les couts locaux. Le resultat auto
matique est que finaneierement le projet n'est pas
viable pour le donateur ou l'investisseur etranger130.

488. Au surplus, les nouvelles sources exterieures
d'aide financiere et technique ne sont que des pallia
tifs, Iorsqu'il s'agit de financer des programmes so
ciaux ou de oombler le vide laisse par le retrait ou
la forte diminution des subsides provenant des an
ciennes metropoles. Par consequent, Ie financement
des programmes de developpement social dependra
de plus en plus d'une revision des mesures fiscales,
ainsi que de I'adoption d'une politique aux termes de
laquelle les beneficiaires de certaines categories de
services sociaux devront payer pour res services (par
exemple, l'enseignement superieur et Ie logement des
Ionctionnaires gouvernernentaux), et la responsa
bilite du financernent des services sociaux sera en
grande partie transferee du gouvernement central aux
gouvernements regionaux qui en feront finalement
supporter Ie fardeau a la population. au moyen de
taxes locales. Ce financement dependra egalement
d'une utilisation plus large des techniques commu
nautaires d'effort IOC<ll. En fin de compte. Ie succes
de tout ce choix de mesures dependra de Ia facon
dont chaque pays encouragera l'expansion d'une
eoooomie saine. c'est-a-dire de l'augmentartion acce
Ieree durevenu parr habi1.ant.

491. On a note a la section I que quelques pays
soulignaient dans leurs plans Ie type de societe et
d'economie ideal et s'attacha1ent sul.'ltout aux modi
fications de structure et aux mesures n6cessaires pour
a1teindre cet objectif. Les objectifs de developpemoot

ces des previsions sur l'emploi. On a enfin rente de
resumer dans Ie ,tableau B.II.14 les prinoipales ca
racteristiques que presenten1 les plans de develop
pernellt d'un certain nombre de pays africains.

490. Bien que cet,te analyse ai,t 00 ca:ractere pre
liminaire et doive eke sujette a revision, a Ia suite
d~une etude plus poussee de la question. on peut
neamnoins en degager les conclusions provisoires
suivantes :

6. RESUME ET CONCLUSIONS

489. Dans la presenl1e etude on a examine brieve
ment les as'peets sociaux des plans africains de de
veloppement. en s'at1achilJnt en pa'I'triculier au niveau
general de developpement. aux montants des cr6dits
publics affectes aux differents s'ooteurrs sociaux et au
finanrernen1 des services sociaux. De meme, on a si
gnaIe notamment les charngement<i de structure en
visages. les objectifs ~ixes pour Ie niveau et ]a repar
tition des revenus, la priorite relative acoord6e aux
objectifs et aux programmes sociaux et economiques.
la pad des re5sources en capi,tal consaoree aux set·
vices sooiaux. les criteres d'investissement dans ce
seoteur, les prior.ites socia les, les programmes rela·
,tifs a certaines zones ou regions et enfin les ,inciden·

126Voir E/CN.14/SDP /6, op. cit., p. 33.
127 Voir E/CN.14/SDPj12, op. cit., p. 27.
128 Ces demieres annees il est courant d'enregistrer dans

de nornbreux programmes d'aide intemationale des cot1ts
off-shore atteignant 50 pour 100.
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social tendent a we intigres dans les objectifs socio
eoonomiques globaux. Les colonnes 2 et 3 du ta
bleau B.II.14 montreat que ces modifications de
structure sont liees a une nouvelle repartition du re
venu. Si tous les pays viseet a augmenter le revenu
par habitant, certains d'entre eux speoifient dans leurs
objectifs qu'ils desirent repartir plus equitablement
les revenus. Dans ce cas, les changemeots de struc
ture necessaires pour atteindre eet objectif sont plus
explicites,

492. Les objeetifs sociaux sont plus ou moins re
lies au plan d'ensemble, selon la portee de ce plan
et la nature des services sociaux, Dans certains pays,
res services ne sont rattaches que de tres loin au
plan general. Les objectifs sociaux sont souvent
moins detailles que les objectifs economiques, Dans
certains cas, les objectifs du secteur social foot parr
tie dntegrante du plan et servent de cadre a l'expan
sion des secteurs productifs. Dans l'ensemble, l'en
seignement et l'emploi sont davantage relies aux ob
jectifs generaux que Ia sante et I'habitat.

493. Les changements intervenus dans la place ac
cordee au developpement social par rapport au de
veloppement economique sont attribuables bien plus
aux fluctuations economiques et politiques qu'au ni
veau social effectivemeot atteint. Si pendant une
grande partie de la decennie etudiee, les gouverne
ments ont accorde la premiere place aux depenses
sociales, Ia balance penche actuellement en faveur
des secteurs productifs et le taux d'expansion des ser
vices sociaux tend a diminuer. Les colonnes 4 et 6
du Tableau B.II.14 montrene que dans de nombreux
plans on a insiste sur la necessite d'augmenter Ia pro
duction nationaIe pour soutenk a l'avenir un effort
plus inten&if dans Le domaine social. Dans certains
plans. on s'est efforee de distinguer entre Ies services
oociaux de nature a favoriser 1a productdon mtionale
.et ceux dont le developpement peut, sans .trrop d'in·
conven1enrts, etre mIDis a plus taIrd. Mais pout' pro
ceder it un choix .ratimmel, il faudrait connaitre
beaucoup mieux l'interdependooce des divers fac·
teurs en jeu.

494. Dans certains plans courants. on a mis l'ae·
oem s>u,r une methode qui oonsiste a aborder sur Ie
plan ,region'al 1e probleme de la oroissance eoono
mique et socia·le ~ntegre, pour assurer un equilibre
entre les divers-es Il"egions et oolleotivites et fwre en
trer ,une plus large proportion de la population dans
Ie secteUlf moderne de l'econom~e. Parlois, oomme Ie
montre la colome 8 du lableau BJI.14, cet effort
s'esta-aduit par des plans de developpement rural
qui fournissenlt des possibilites de progres. !ant eoo
nom~que que social.

495. NollS avoIlS deja di,t, et on Ie verrra dans la
colonne 5 du tableau B.II.14, qu'a l'interieur du sec
teUrr social. Ia place accord6e aux clifferents services
a 6t6 plus ou moins importante selon les p6riodes et
les pays, les besoins, les press ions et les caracteris
tiques du developpemelllt n'etant pas rtoujours las me·

meso Le secteur social fait concurrence aux autres
secteurs pour l'affectation des credits et du person..
nel, et dans la pradque les services les plus favorises
sont ceux qui enoncent leurs pretentions Je plus
clairement et peuvent prouver la rentabilite des in
vestissements qu'ils reclament. En realite, Ies pro
grammes sociaux sont etroitement interdependants
et, comme c'est le cas dans le plan decennal du Sier
ra Leone, les besoins dans le domaine social devraient
etre consideres comme un tout et non decomposes
en objeetifs isoles,

496. L'analyse de la repartition des investissements
en fonction du niveau de developpement a permis
de classer les pays par sons-region mais a fait res
sortir, dans certains cas, des ecarts sensibles de 1a
ligne generale, II reste beaucoup a fake pour deter
miner Ies correlations fondamentales et expliquer ces
ecarts.

497. Le oontenu des plans courants montre que
l'Etat assume une responsabilite plus grande dans
Ie dcveloppement social et qu'il encourage davan
tage Ies institutions et les organismes charges des
questions sociales. La contribution des organismes
benevoles tend a diminuer. En meme temps, les gou
vernernents essaient de decentraliser la fourniture des
services sociaux et, par I'intermediaire des autorites
locales ou de plans fondes sur l'effort dndividuel, de
susciter de nouvelles 1tlJitiatives benevoles, Le progres
social dependra beaucoup du sucres de ces efforts.

498. Le probleme que pose le finaacement de rex
pansion des services sociaux a revetu une nouvelle
signification res dernieres annees. Cela vient surtout
du fait que Ie taux d'expansion dans Ies secteurs so
ciaux a ete en general plus rapide que dans les sec
teurs productifs qui les soutiennent et que. dans de
nombreux pays, I'independance a ete pratiquement
suivie PM Ie retrrait ou par une nette diminution
des subventions d'origine metropolitari.ne qui avaient
joue aupalfavant un role majeur dans Ie domaine
social. De plus, etant don-ne que les depenses en ca
pital affect6es aux services sociaux entrainent gene
ralemen,t des d6penses periodiques de fonctionne
ment heaucoup plus lourdes que dans Ie cas des ser
vices ~onomiques ot tendeIllt en demiere instance a
limiter Ie pouvok dont dis.pose Ie gouvernement de
susciter une expansion globale du developpement 6
conornique, les pays ont ete obliges dans leurs plans
comants. de rest·reindre l'expansion des services so
ciaux, alors que les populations contlinuent a exiger
de plus en plus oe geme de services. Pour les gou
veroomenrts africatins, les perspectives d'aide inter
nationale au titre de ces services ne semblent etre
qu'un paIIiatif, 6tant donne l'dncertitude qui entoure
cette aide et en partdculier la difficulte qu'eprouvent
ces gouvemements a supporter les couts locaux re
latlivemenrt: eleves qui sont necessaires pour comple
ter ceUe aide. Ainsi, les perspectives d'expansion et
d'acceleration des services sociaux en Afrique sont
en tres g·rande partie conditionn6e8 par la .realisation
pr6alable d'un plus haut niveau de capaci.te econo
mique.
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TABLEAU B.II.14

Quelques caraeterlsttqaes des programmes courants de developpement social en Afrique

Changements de Repartition du
structure envisages revenu et niveau a

atteindre

Priorite Telative au Part en % des
secteur social ou au depenses publiques
secteur econornique d 'equipement

Criteres Services sociaux
d'investissement favorisesPays

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programmes
regionaux
polyvalents ou
integres

(8)

Emplois crees

(9)

Dans une part du
secteur moderne
seulement 180.600
emplois.

Ethiopie
1962-67

Reforrne agraire. Impot graduel sur
I'utilisation des
terres. Augmenta
tion du revenu net
par habitant de
2,8% par an.

Priorite accordee
aux services
productifs; les
services sociaux se
developperont a
un rythme plus lent.

Enseignement 1,8
Sante 2,3
Logernent 14,7
Serv. soc. 19,4

Productivite
Infrastructure
pour secteurs
productifs; profits
maximurnstpar
projets integres;
Intensite capital/
main-d 'oeuvre;
Economies.

Enseignernent et Developpement
formation tech- communautaire
nique; decentra- Integre ; concentra-
lisation services tion regionale
sanitaires et dans Ies vallees du
medecine preven- Nil bleu de
tive; logements bon l'Awash et du
marche; dey. Shebelli; programme
communautaire. quinquennal de

developpement
d'Addis-Abeba.

-o
00

Ghana
1963-70

Creer une societe
et une economie
socialistes, un
secteur cooperatif
et un large secteur
socialise.

Repartition
equitable du
revenu.

Priorite accordee
au secteur econo
rnique.

Enseignement 13,2
Sante 6,4
Logement 4,1
Servo soc. 25,9

Pleine utilisation
des engagements
de depenses
sociales et econo
miques; investisse
ments productifs
dans I 'agriculture
et I'industrie.

Formation pro
fessionnelle,
enseignement
secondaire et
normal.

Neuf zones de
developpement
regional; projet
de la riviere Volta.

600.000 emplois
dont 200.000
ernplois reels.

Kenya
t960-63

Remembrement
rural et planifi
cation des exploi
tations agricoles.

Augmentation du
revenu par habi
tant d 'environ
3,5% par an.

Predominance des
activites econo
miques comme
dans les plans
anterieurs; plus de
65% des ressources
affectees aux ser
vices economiques,

Enseignement 8,3 Concentration sur Enseignement
Sante 2,4 les investissements, secondaire pour
Logement 8,4 sources de revenus, Africains; loge-
Servo soc. 19,5 surtout dans I'agri- ment des economi-

culture. quement faibles,
dans les zones
surpeuplees,

Developpernent rura1
(ALDEV) pro
gramme de
remembrement des
terres.

Mali
1961-65

Creation de co
operatives et
participation de
l'Etat a l'econo
mie.

Augmentation du
revenu net par
habitant de 5,5%
par an.

Plan assez equili- Serv. soc.
bre pour les besoins
de I'infrastructure.

35 Infrastructure
sociale et econo
mique (70% du total
des investissements)
Intervention de
I'Etat dans les
secteurs productifs.

Maroc
1960-64

Reforme de I'agri- Augmentation du
culture et du revenu par habi-
regime fonder. tant de,.3,7%

par an.

Production et de
penses sociales
generales de nature
afaciliter la
croissance &:0
nomique (formation
technique et loge
ment); peu de
credits pour les
services sociaux
dans le secteur
traditionnel.

Enseignement 11
Sante 4
Logernent 8
Servo soc. 23

Concentration sur
les secteurs pro
ductifs; formation
technique; mobili
sation de I'epargne
privee et de la
main-d'oeuvre dis
ponible,

Sous-emploi,
formation main
d'oeuvre; develop
pement rural et
urbain.

80.000 emplois
grace a des
travaux publics.



Nigeria
1962-68

Augmentation du Penche en faveur
revenu par habitant des secteurs pro
de 2% par an; sup- ductifs et des
primer les ecarts depenses sociales
de revenu entre les susceptibles d'ac-
les regions. celerer 1a crois

sance economique
(formation de la
main-d'oeuvre).

Enseignement 10,3
Sante 2,5
Logement 6,2
Servo soc. 20.2

Productivite ;
Donner une base
industrielle a
l'economie; deve
loppement agricole
et industrie1.

Enseignement
technique et
superieur; for
mation profession
neUe; logements
bon marehe, parti
cipation de la
population.

Developpement de
Lagos; projet du
delta du Niger;
projet de barrage
du Niger.

Rhodesie et Nyassaland
(Gouv, fed.) 1962-65

Augmentation du
revenu par habi
tant de 2% par an.

Redistribution des Bnseignernent 5,4
ressources en Sante 3,5
faveur des secteurs Logement 4,6
productifs; 68% des Servo soc. 14,2
credits pour les .
services economiques,

Investissement dans Sous-emploi et
secteurs productifs; chomage; enseigne
utilisation massive ment technique et
de la main- superieur en vue
d'oeuvre. de croissance

economique,

Nyassaland
1962~64

Propriete co
operative et
publique; lutte
contre Ies mono
poles.

Redistribution du
revenu et de la
richesse; augmen
tation du revenu
de 3,7% par an
(soit 23 livres
en 1965).

Concentration des
efforts sur I'in
frastructure econo
mique et Ia moder
nisation de
I 'agriculture.

Enseignement 17,1
Sante
Logement 4,2
Dev. soc. 2
Servo soc. 25,8

Poursuite des
travaux; pro
ductivite; creation
d'emplois;
Utilisation desres
sources; equilibre
entre secteurs.

Developpement
des ressources
humaines par
l'enseignement et
la formation
professionnelle

38.000 emplois
5uppltmentaires
(en theorie),

Enseignement 12,3
Sante 5,3
Logement ]7,2
Servo soc. 34,8

Senegal
1961-64

Production et
propriete co
operative;
reforrnes adrni
nistratives,

Augmentation du
revenu net par
habitant de 5,7%
par an.

Penche en faveur
des services 50
ciaux: vise a
retablir 1'equilibre
entre les secteurs,
social et economique.

Developpement
qualitatif et
amelioration soci
ale; faire fond sur
"1'investissement
humain".

Sante et enseigne
ment surtout dans
les zones rurales;
emploi; protection
sociale; habitat
rural.

Sierra Leone
1962-67

Creation d'un
milieu social
favorable aune
eco~o~~e de type
"mlXte .

Priorite accordee
a I 'infrastructure :
servo soc. 41,2%
serv, econo, 34 %
production 16,8~";;

Enseignement 10,5 Ameliorer les
Sante 21,4 services sociaux
Logement 4,1 et economiques de
Serv. soc. 41,2 base en les in-

tegrant au plan
d'ensemble.

Ameliorer 1'en
seignement de
base; formation
locale du personnel
medical.

Soudan
1961-72

Augmentation du Priorite accordee Enseignement 13
revenu par habitant a la productivite Sante 3
de 2,2% par an. et aUK services de Serv. soc. 23,7

base dans les do-
maines de I'enseigne-
ment et de la sante

Concentration des
efforts sur les
services de base
(economiques et
sociaux) necessalres
a la planification
along terme.

Plan de Gezireb
Plan de Zandi
Plan de Gash

Tanganyika
1961·64

Augmentation du Developpement Enseignement 13,8
revenu par habitant complementaire Sante 4
de 3,4 % par an. avec priorite aux Logement 8,7

avoirs economiques; Servo soc. 27,1
plus de 600./0 des
ressources pour le
developpement
economique.

Poser les fondations Enseignement et
de la croissance; formation secondaire
productivite et et technique.
services de base;
relever le revenu
national pour
creer des services
de protection sociale.



TABLEAU B.n.14

Quelques caracteristiqoes des programmes coorants de developpement social en Afrique (suite)

Part en % des Criteres
depenses publiques d'investissement
d 'equipement

Pays

(1)

Changements
de structure
envisages

(2)

Repartition
du revenu
et niveau a
atteindre

(3)

Priorite relative
au secteur social
ou au secteur
economique

(4) (5) (6)

Services Programmes Emplois
sociaux regionaux crees
favorises polyvalents ou

integres
(7) (8) (9)

Tunisie

1962-64

- Haute-Volta
Q

1962-67

Democratiser la

puissance econo

mique; adapter

les organes admi

nistratifs; reforme

agraire; production

cooperative.

Revenu par habitant Concentration des Enseignement J0 Productivite ~ "Humanisation Plan de la vallee Plein emploi

minimum 50 efforts sur l'in- Sante I emploi; remplace- de la societe"; de la Medjerda, en 1971.

dinars en J974; frastructure et Logement 6 ment des enseignernent;

augmentation de la formation de Servo soc. 17 importations logement des

4,2% par an; la main-d'oeuvre. et accumulation classes defa-

supprimer les de devises vorisees,

inegalites des revenus. etrangeres,

Augmentation du Priorite accordee Enseignement 8 Prospection et

revenu net de aUK secteurs pro- Sante 2,2 exploitation des

2% par an. ductifs et aux Logement 7.5 ressources natu-

services econo- Servo soc. 22 relies.

rniques.

RAU (Egypte) Abolir la propriete Doubler Ie revenu En faveur de la Enseignement 2,9

1960-65 privee et les mono- national en 10 ans: croissance econo- Sante 0,6

poles; redistribuer augmenter Ie mique Ie developpe- Logement 10,3

les terres; creer des revenu par habitant ment urbain et Ie Serv. soc. 15,3 .

cooperatives; de 5% par an; logement etant

nationaliser les redistrlbuer les des mesures cornple-

entreprises; reforrne revenus. mentaires.

agraire,

Productivite en Memes possibilites

vue d 'une indus de developpement

trialisation rapide. personnel pour

tous; justice sociale,

Source: Etabli par la Division du developpement economique de la Commission economique pour I'Afrique.


