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PREFACE 


, 


Ce rapport economique sur le Zaire est le premier qui ait tente 
d'analyser en profondeur la tendance et la direction de l'economie de ce 
pays. Ona donne une importance particuliere au contexte historique dans 
lequel se sont dessinees les grandes lignes de la politique actuelle du 
Zaire. Etant donne les limites des renseignements quantitatifs et l'ab
sence de series statistiques coherentes, une grande partie du rapport 
est fondee sur la combinaison de faits observes et de tous les indicateurs 
objectifs qui ont pu etre valablement utilises. 

Ce rapport comprend quatre volumes. Le premier constitue le 
rapport principal dans lequel, apres une introduction generale et une 
estimation de l'evolution economique recente, sont discutes les problemes 
rencontres par Ie developpement economique au Zaire et est indiquee une 
strategie possible. Le second volume est consacre a un examen rapide des 
difficultes et des perspectives d'avenir des sept principaux secteurs de 
l'economie. Le troisieme volume rassemble diverses notes techniques sur 
les statistiques entre autres sulets ainsi que les tableaux statistiques. 
Le quatrieme volume presente un modele a long terme de l'economie accompagne 
d'explications et d'un certain nombre de projections dans le cadre d'hypo
theses differentes. 

Le rapport a ete prepare par une mission economique qui s'est 
rendue au Zaire en avril-mai 1974 et qui comprenait Attila Sonmez (Chef 
de Mission), Michael H. Payson (Economiste), William J. Byrne (Economiste, 
FMI), John D. Shilling (Economiste quantitatif), Henri Marticou (Agronome), 
David MacFarlane (Economiste agricole, consultant), Clovis Vellin (Economiste 
agricole, consultant), Stanislaw H. Wellisz (Economiste en ressources humaines, 
consultant), Demetrious Papageorgiou (Economiste industriel), Jan de Weille 
(Economiste des transports), Ian E. Smith (Economiste des transports), 
Constantin G. Giatracos (Statisticien) et MIle Christine Conrard (Secretair~). 

La mission a ete assistee par Douglas W. Lister (Mission Residente au Zaire). 



, 

• 



.. 

VOLUME I: 

VOLUME II: 

VOLUME III: 

VOLUME IV: 

L'ECONOMIE DU ZAIRE 


(En quatre volumes) 


TABLE DES MATIERES GENERALE 

RAPPORT PRINCIPAL 

LES SECTEURS 

ANNEXES ET AP~ENDICE STATISTIQUE 

MODELE PROSPECTIF A LONG TERME 



.. 

r 



VOLUME I - RAPPOR'i' PRINCIPAL 

TABLE DES MATIERES 


" - LITRODUCTTON 	 1 

~. 	 Donn~eR physiques et historiq~'s 
B. 	 Evolution politique depuis 1 'i.ncl;~T1endance 

TI. 	 - POPULATION. E:.:PLOI 1::T .REVE~eS .1' 

.A.• 	 Physionomie demographique 1 '3 
B. 	 Emploi 14 

1. 	 Les secteurs 14 
2. 	 Tendances rekentes de l'e!11Dloi 18 
3. 	 Salaires, conditions de vie et facteurs sociaux 2n 

II L 	 - TENDf..NCES DE LA CROISSANCE ET flU ")Ev1~LOPPEHENT AU ZAIRE 2 '5 

A. 	 Investissements, epargne et structure de Ia 
croissance 30 

B. Politiques economiques de l'Etat 36 
(' 1. Determination des prix des facteurs de 

production 37 
2. 	 Fixation des prix des produl ts de base 18 
3. 	 ~'Iesures d 'encouragement destinees au secteur 

prive 38 
C. 	 Tendances enregistrees dans les ressources 

financieres 39 
1. 	 Finances publiques 40 
2. 	 Balance des paiements 49 
3. 	 Intermediaires financiers 61 

D. 	 Evolution recente et perspectives a court terme 64 
1. 	 Evolution recente 64 

a. 	 Variations des prix 64 
b. 	 Evolution budgetaire et programme d'in

vestissement public 65 
c. 	 Zairianisation 66 

2. 	 Perspectives a court terme 69 
a. 	 Programme d'investissement 69 
b. 	 Perspectives interieures 70 

IV. 	 - PROBLENES DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPE}·IENT 74 
Objectifs de developpement 74 

A. 	 Les industries extractives et leur indice sur 
I' economie 76 



ii 

(Table des matieres. suite) 

1. 	 Prospection et exploi taU 76 

2. 	 Participation de l' Etnt 77 

3. 	 Incidences economiqu('s dejA dcnendance du Zaire 


a l'fgard du cuivrc 78 

4. 	 Taxation du cuivre 7~ 

5. 	 Expansion du secteur clu cui vrc [1 
6. 	 Diversification de l'inc1uc.:: rie des produits 


mineraux 81 

7. 	 Ttole des societes minion::; 8!~ 

;'i. 	 Gestion et contrale des entr<:nr: ',es (JU secteur 

public 85 


QC1. 	 Institut de gcstion <iu ~()rt"f~uille \j.J. 

2. 	 Eesul tats 87 

3. 	 Futur role de l'IGu 87 


C. 	 r:mploi, zairianisation et ent:epriqp etran;,erc> 88 

D. 	Nobilisation des ressourccs finuncicres interic:ures 0/1

,i.' 

1. 	 Ressources de l'Etat 91 

2. ~~penses de l'Etat 9'1 


;'. Ges tion de la balance des nts 97 


'.. PC~SPECTI VES f_ ur;r; TEI:l'I~ 

.\. Obstacles au developpe1'1cPt 102 

1~. Elememts d'tme strategie de d{'velo]y0cnent r';2]is(101c 1(14 

C. 	 Proj ections ii long terM!: InC) 

, 




POPlUTIQt;; 19.09 1II11::'ions d'h.abitanta (1Di-1972,* 

lJIDIc.:.7l:= SOCUU"l 

ZArro ?,!!ll':" o.e r4.r5renc~ 
1_ 1970 !t~. l!rbil"writ 

170 10 ~ 

!'liB PAR HJJlIT.IJIT !:II 3111 (BU. I.TLAS) ':/ 100 J/ OJ/ J/ J/ 


c.w.C~STI9!I!!! Ill! LA ~TIOII ,0 yiiAta.Hr brute tOloo w.y 46 y 36 .!?1 

!Iortalld b",te (0/00) 23 .!?I 25 .!?I 25 .!?I 10 .!?l 

Mort.all t' 1ntutUe (o/oo d'ea.tants au rtabl•• ) 104 ~ 
 110 

lsp6ru:eea d" rta .. 1a D&iucce (ann... ) 39 Sf 4l.!?l 39 40 .!?l 61.!?1 


taux de reprod\lct1on bNt Y 2,5 !iii 2,9 3.3 2,. 

Taux: d1aecroinea.nt bt"Ut JI 2,2 2,6 .!?I 2,2 $I 2,5 JI 2,9 !!I 

-:aux dtaccroiuelUlftt daDa lea rtllea ;; !..U 5 !?I 51....l1 5!1 


Cl.sse, d'tge (%) 

()"lu 39.l/ 4S!II 45 J! 42 


15-61, ~a~ Sl!.lJ1l 53 J! 5HI
5i~
65 f"t. plua 3J! 2J! 


'iJu'lt.ient de 1& populaUon a charae b/ 0,2? 1,1 Y 1,1"~ 1,2 !I IJ~ 

Population urba1ne en pourcet.ase de 1. populatJ.oa t.otal~ 22 ru::I 2l;!UlI 921 231....l1 S6!1 

Plann1ng t...,11ial, lib ......woW d·••cept.x>te. (Jdlllon) .. 250 


trb d'ut.1U..trlc.a () dee t .."s Ml"'l"a) 1,6 


l.IO'WI 
Population acUTe (IdUlers) 6.600 7.900 11.)00 .v 22.500 Jl29.s00 !i 

Poureentage aaploy' dan. l'agrleult.u.r. 8J. 78 65.11 61.v 410 

Pou.rcentag" tID a.h$aqe .. 2J! 


REI'_IT10M DES Rn!lIIllS 
, au re...enu uatlOC&t. S' ev.pirieUr UN 

l du reTon.....t.i0llal. 20 ~ ..p6ri_ 62 !I 

I du reT""" naUOAal. 20 ~ ia£6ri..... 3i/ 

:t ctu raTeJ1U natJ.ODal, 40 S 1.ntMeur 10 !i 


REl'A!TmOO!ll!'-' _ 

'l de ia S'UP"rHe1e poe.We per Ie d6cdle INpWitlUl' 
dee pNpri't&i:reIJ 

~ de 1. superfid.o po.aid.. par 10 dM11e W6rleur 
des proprl'tai:ree 

5AJfn E'r IlUTRITlO!l 
-lib d'h&bitanh pill' .&locin }O.OOO 30.OliO 1".5SG 20.530 !ill.9SG zj 

Nb d'habl.;tanta pc" 1ntll'111er 2.290 24.ll.o 4.220 !I 3.)00 UJiI 
lib d'habit.x>to _ Ut d'h6pital 180 )20 3.0}O 1.8SG 260 

I'r1o. journall.... de calori... pill' babitnnt 

"" I d.. basom. 5/ 103 85 !!lI 8J. 95 100 

Prise" jClurn.t.l1ire de prot6!De. par babi t.ant 

(g........ par jour) 6/ h.4 JJJ!:!'I 66 61 

Ik".t. protir.t:nea aJule" "t de ll.gwdn.waea 16 iiiI 2S ~a~ J9 


Taitt do ..,rWid 1-4 """ 1/ 

EWCi.11Oli 
Tau. ajuet6 8/ de ecolarieaUon aU n.1.....u pr1.ma1re 12 loll JI! l}O !lWlI!I 
taux aJuad '5"/ do aeolu184t1Oll au n1.MU secondai~ 3 llJ~ .loll 4 21~ 
lnn 'u de sc01a:rl t' aU ni.oau.x pr1.Miro at aeeond&! r. 12 12 12 14 13 
itf.cut., fonu:t.1on prol.ae:1or:m.Gl.le en % cia. ett.ct.ita 
ftIlaeigneJllant aeeonda1re 21 !H!I 14lI 5 1I 8 17 
Tau: d f a,lphab6U..Uon de 14 populat.1.otl .tdulte (%) 13 ..,eJ:! 1~ .. 6fJJU 

LOO!MI!J11' 
~ d. per~.. par p1ac. (rtll•• ) 1.0 1I 

" de: logeaento 8&lla (tp OOG.rQnt-o .. 61 !':J..!£1Y 
i.ee~a .. l'4!leetr1d.t' (% de 1& pcrpul.at1<m totale) 25.J/ 1.7 r.:;ij;f 
" de 1a popu1a.Ucn r'Ul"ale riIIOcord' .. 11&1eet.ricit.6 8~ 

C()IISOIiWJ.11ON 
R&eptwra de rad1-o par miller d1habite;ta 31ial/ 6 21 !!I 60 
i.uto.obllea par lI1.lller d'htl.b1tant.s )!Y l~ III IJ! 25 
COn.......Uon d"Loctricit6 (klih par habit""t) 1)6 .U :u.O 20 28 411 
COneo_Uon j""""""" (k, """ habitant/",,) 0.1 L!-.!w.lIO,02 1..!!1 0,02 0,3 2.9 

Motu I Lu clrltfree lie l"e.;J'POf't.e."'lt !'JOt t au% pfl-todea lell pl"a rIoc.otu 
(on pr!nc1p. 1UUl6"" 1956-60 on 1966-70) ..it ..... demUr•• """"•• 
(1960 .t 1970). 
.l/ L. l'IIB par lab1tent e.t ••Ud ..... prix du _, po .... 1.. _ks 

.... 	 autrea que 1960 et la .6t.1»40 de CODTC'rC,Otl, utUi.h ••t 1...... qh 
pour It.ltlas de 1& BanqUet ¥.ond1a.le &t 1972. 
Y NOllibre £DOyen de liUea pa:l' t.-. tID "e do procr_Ucm.
JI L&8 taUJ: d' accroiea.mt do In population .. l"appof"t.4lllt =-x 
dlocooni.. 1950-1960 .t 1960-1970. 
111 .Rapport. ectrg 1. population de llIOi.tl3 d ... 1$ AIlIl .t de plu de 65 £.IJW 

ot 1& population oct.ivo do is ti. 6h ou. 
iI Le. norlles de r6tlsrance 0.., 1& F10 repr<j&(/,lwct 1•• buca1lu pb:rsio
log1quea ....Uafll1re pour &S8'UNl!r •• ac::Uv1te at \l,l\e ..tA DC:l1'"JlIUea, 
COIlpt.e tenu de 1& t.6~.t'Q..n ubi.aD.te, cltl paid. de l'iDdlY1$ .t C
ia r!:partiUon par !Ie .t. per /Ji\D; <3P popula't1one. 

6/ Le. no,.,... proW'!"•• (buoiJIa) pour _. 10. po:j'o &tabU.. 
P.'!l'" If# &trri.c. <Va 4 roobc'obo 600ll0llique d. 1 'tJaItd pri-volent 
tOe ratio:::. m.ru...le dlfl 60 graDaa de prcrt.6n:t.e1l t4t.Ueo .PU' jour 
at d'e 20 cra.-a do prot/4:Dea aD1a&l.. "t. de 1~.11 dont 
10 l.~. deTl"a16Ut ~ a.e prot44'.nu ani-.le~. CilEl l"Ol"SOa 

ecn:!t :>lus babe•• qa.. c.tll•• Pl"Opoa•• par 1& '1:JJ d&Du la. 

....1e.1.:.'" 6b1do _ale ...,. l·OU........U.n (1$ er dAo prot6l:n•• 

et 23 f7' de pro~oe a1i111le.).

y D' .,~~ ....-..... 6toda. 1•• to"" d....rtallt' _to pour 1•• 

~I:".nh a~ 1 .~ U AU. pourl"c1&t tlt,,.. uUlia4. OOSG ml ,rGJdw 

i.cAiee t'i.pPrcz1.aat.U' de -:b1utr1t1on. 

y PCUl"'Cet..erae Gco4riel de 111 populaUOD c: I Ssa ()r;lOW~ 

..aloe 1.0 d6t1zdt.i_ adopt.io par oAaq"" _ •• 

!I 1972, !V X.U..Uon des lIU pour 1965-101 sI lletiat.inn """ IIl1 pour 19,5-56, :}/ 19,0-,21 !I 1960-72j U 1958-121 JI Pov 1& d6fi.n1t.iOll 
d•• acn.. urbain.. ..,ir _no D<Iaogropb1que 1912, _e 15), !?I Popul.at.ion urboin•• _olio qui ¥1t a_. 1._. AIIIlat'&. '<1.11...t '<1.11 •• 
d. -=h', Y D6!iniUon """ dioponibl., JjllllUao.tion.1 !I _. lIri>o1n•••t 1NIIorbaine. du _w.o. adII:IJ>1.traW. d•• lIIIDlcipallt6e ot 
de. districtsl 11 1?5S-S7. popolat.iOll .eJ:ro1cldnal !!I 1911, Sf 15-SU _, sllS-59 ...., if 55 .t pl...., 91 60 .t plual d lIoppo"" ..tre <I'....., 
pert 10 populat.foo doe ...ina 4. 1$ .....t d. 55 .....\ pl....t d'''''''''' part. 10 pop..:1.at.inn ocU". toWel !II Hoppo"" ........ dim. part 10 
popU.tion d. ",ina d. IS ......\ do plus d. 6, .....t d ••" ..... part. 1& popul.tion ""t.i"" toWe, y l!opport. entre d'....e port 1& pop1Il..\1.on 
de moine da IS a.a.a et d. plu. de 60 ana et dta,v.tn pert. 1. popala:tlon e.cUve toWe) y 195;;"'58. oh1ttr. baa& ar ·00WIl1tld.<rDe df'GD IOIldage. 
non ooapril'll 1•• aJu~t. relaUf, .. certaines lIOlloa DIOIl oou.'f'e2"t.se par 10 lJOn.c:lqeJ !I Bu' nr \Ill ichant.1llOll de 1.3 p:oar cunt pri. Iftlr 
1.. r'oultat. du recan....ont, """ co~s 1. popul&tion m&_ vt_t _. 1. JUDglo, '!l M6o,.g••, !I IQllbre _agiot", toil. n. 
t,..nillent po. _. 1.0 PlY-I 1/1969, !I Por""""el bosp1tel:1.,., !!lIl96l!-66, !!:/ Oo~ 6\o1d1.anw "7""t rlt.a.rd .nolJdr., 14111> 1911 1 ... 
ta= n... d. aoolJir1s.U.., 'Wi..,t do 84 %pour UUlfJ.sn_t de bwe .t 18 ~ pour ....o1sn_t _"'" ~ 1961, !J!IlS ......t plu., 
~ Winition :1noozmuo, !J!I E.tiaaUon boa'" our ." 6clwtt.l.llon prl.. sur 1... rOn:ltow dIi ,....,_t. 1••Clu.ttre • •• r&IlI'O_t &Itt 
.og...nta, ~ I. l':1nt'riellr o. a l·ut6r:!.our dJl 1°1_\' !lY Y ",,~. 1... 10'....t ••000__h, !J/ 1959, !!!Il!16), !B/ Y oo-pri. 
10 RwandA .t 10 lIu:Nnjli • 

.... 	On a choiei le It;t4aU ooa.o P<r8-c1ble pour 1e Zat're pe.J"Ce que 1.8 deux pqa 0111. \1118 fNpGl"t1c1••t de.' reelO\U"Clse na~•• coaparab1••J 
en outre. 1. Br6ail • UD taux de Ol'Oia8l1JlCe &leri et lIOn 1l1'tI'IhU de :re't"enU est 8Up6r1I11U". 

lor ••<0_ 191" 
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PRODUIT NATIONAL BRUT EN 1973 	 TAu:& }~~~u~ DE CROISSJU~CE(S:t prix constants)
196 	 9 1969-72 1973 

PNB awe prix du marcho 3127~O 100,0 .. 7,0 6,3 
Inveatiseement int.erieur brut 720,8 2.3~O 13,2 2,0 
Epsrgne na.tionale brute 433,4 13 ,8 10,5 -2,5 
Solde du compte courant 

ex:terieur -287,4 -9,1 • 
Exportations de marcha...disea 
et de SNF ·1113,8 35,.6 .. 9,9 

Importations de lIiE..rchandiees 
et de S't-i"F 1388,8 44,4 

PRODUCTIOl.'i, POPULATION ACTIVE 
ET PRODUCTIVITE E1~ 19"'13 V,:;.leO' ajoutee 

Valeur !Joutee Population active D~ t~aYailleur 
(millions de ~J r; millions r ~;llars) ...L-

Agriculture 384,6 13,8 6,5 78 o. .. 
Industrie 983,0 35,4 •• .. •• • • 
Services 1409,4 50 li 8 .. .. 
Non ;;·€'partiEl .,e.~ 	 && ~ 

Tot,sl/moyenne 2777~O i'i5O;O "T,4 'i5'O;o 	 roo;o 
FINA."lCES pum.ro,UES 

Ensembl~ de d~m\nis.~tiQn
%du PIB rmillions de Z % clil PIB 
197M2 197 	 197 196 -7 

Recettas ordinaires 382,5 23,1 29,) 

Depenses ordinaires 364...4 ~ ....:..!25,& ~ 	

~. 

-:..:.. 
Excedent du compte courant 18,1 1,0 3,7 .. Q. .. 
Depenses en capital 86,1 5.2 8,9 .. .. 
Aide exterieure 74,2.!l 6,0 5,1 

Juin Juin 
MON NAIE, CREDIT et PRIX 1971 1972 1271 1973 1974 

(million'S"'"'<:ra Z ell CciUl'S i. 1& 
fin de 1& pr3riode) 

Monnale et quasi-monnaie 151,,9 213,0 256,7 356~6 289,7 460,8 , 
Cradi t bancaire au secteur public 86,5 133,9 157,8 lSS,8 181,5 261,4 
Credit bacnaire au secteur priv~ 20,6 59,9 91,1 132,6, 119,8 177 ,8 

(Pourcentages ou indices) 

Monnaie at quasi-mol'leic en % du PIB 21,8 18,7 20,6 21,7 17,6 21,9 
Indice gen~ra1 de.s prl::r. (1970 - 100) 88,4 105,8 122,2 141,7 135,6 190,OY 

Variation (%) annuelle des 
Indice general des p~...x 46,0 5,8 15,5 ' 16.0 29 , :2:../ 
Cradi t bancair~ au 3(!!cteUl" public 11,.1 28,1 17,9 19,6 44.0 
Credi t baneaire a.U seeteur priv€ 14,2 40,3 52,0 45,7 45,4 

~: 	Toutes lela conv(!ll'"aions en"dollars; eont e.ff'eetu~6 sur 1s. base dIl taux de chaDge 
ooyen en vigusur pendent 1e. p6riodG eouverte. 

•• non disponible
1/ L972. ]:/ Fin 1974. • sans objet 
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BALAJ(CE DBS PADIIIIITS IDOR.'.W'lCIIIJ • IWIClUIDI8IS (IIOT_ 1970-n> 

<a:t.l.l.icu de !I!llg!) ....!t!,!fl10IIa19.J2dIIllan1.2Jl 
I:J:port&Uou de bi_ at de SIIF 772,h 789,0 CId.,," hUB,9 62.11113.8
IIIport&Uaa. da bi_ at de SlIP' CoN1t 1£9,3 6,8.J.mWlf)6fioit (-) ell r ..8OtIrCa. -275,0 145,5 6.3-~~ Cat'DI......u 39,2 5,b
Ver_t. au titre d'1at6rtte (net) .. .. Ibd.lt de pal.u 
IDftlia de tODds de. ~ta - 9'J.8 - 86.0 - 92,0 .tde~ 32,2 b,5 
Ver._t. au titre d'ntrea 
taetev. (nat) - 36,6 - 145,6 - 64,8


'franafert. net. 'l'Rtu autre•
~ J.lu.!? ...w..£. 
..rohaDd1... 

BalaDce de. opmUQII.I _ta. -2h9.8 -)00,0 -287,4 'fot.l m!~ ~ 
I1rre.U••_ta 6t.raug_ ct1r<Mta 52,h 97,0 hO,O 
Ellpnnt.. I mT- et lima ta.ru. (net) < 


D6cai_._ta 16].6 2311,h 423,2

bllrUa._ta 

'fotal partial. ;;:8 ~ -m:t 1017 ,6

Dona 24.6 23,6 26.0 ......:.:..... 
..tre. ~taIIx (net) 12.2 10,8 2.6 

DI:"v. (non 1aclu ail.l.n.rs) 112 -Z...§.

AsIptIItatioD du riIIen.. (+) ~
~ ~1,6 

llUIO DI IIBlI.VICE lIB Ll III'f'fZ • 1m }/

H'_ene. bl"ilta. (t1a d'_'e) 145,6 178,4 234,6
H.__ nett.. (t1a d t _6e) 114,8 95,1 154,8 Jletta pabl.iqae. 

7 eapr:I.. gvautie. 8,7 
Carbvant et produ.1te aw&l"eDt6a i!JI Jletta pririe non avautie 

I.portaUaa. *! '1'otal dee .-:ra et dMaia._t. 
dcmt, p6trole 38.h 39.0 S6,0 
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RESUME ET CONCLCSIONS 


i. De l'histoire economique du Zaire avant son independance emergent 

trois faits principaux: tout d'abord, Ie developpement economique a ete gui~~ ~ 

par les actions etroitement liees de l'Etat, de l'Eglise et des gr~ndes socletes" 

Deuxiemement l'Etat est intervenu sous diverses formes, dans pratlquement toute,~ 

activites ec~nomiques importantes du pays. Cette intervention avait, cependant, 


, l' t'quelques caracteristiques particulieres. Alo:s ~ue dans d autr~s pays, ~c lon 
des pouvoirs publi~s consiste habituellement a reglementer la Vle des affalres, 
ou a l'orienter a certaines fins, telle que la repartition geograp~i~ue ~es 
investissements, au Zaire les pouvoirs de l'Etat :n matiere,de part~~l~a:lo~ 
et de reglementation ont ete exclusivement employes au serVlce de 1 lnlt~atlve 
privee. Meme dans les cas oil 1 'Etat controlait ~e capita~ d 'u~e entreprlse, 
celle-ci n'etait regie que selon la loi et en fa1t, fonct10nnalt souv~nt comrrie 
une entreprise privee non seulement en drojt mais aussi souvent_en_fa:-t. COl1LlTle"la 
plupart des services publics tels que l'enseignement et la san::,~etal:n~ assu;es~, 
par les missions religieuses, et dans certains cas par les SOCletes pr1vees, l,Et~'L 
disposait d'une masse importante de fonds qu'il pouvait investir dans les affa1res. 

11 La troisieme observation est que, jus(;'J' a I' apparition relativement 

recente d'industries de transformation produisant des biens de consommation 

rempla~ant des importations, les activites industrielles et minieres ainsi que 

la plupart des activites agricoles etaient assurees par des entreprises integrees 

de grande dimension et ayant une intensite capitalistique relativement elevee. 

Cette derniere caracteristique de l'economie zairoise tient a plusieurs facteurs: 

(a) des aspects economiques tels que Ie rapport peu eleve entre population et 

ressources, ou l'isolement des unites de production dans un milieu peu hospitalier, 

ce qui encourageait Ie desir d'autonomie et l'integration des divers stades dtl 

processus de production,et qui conduisait a la constitution de vastes unites; 

(b) des raisons historiques, telles que l'octroi de concessions agricoles ou 
minieres pour des regions entieres a de grandes societes, ce qui permettait a 
celle-ci de disposer des res sources naturelles necessaires a la production sur 
une grande echelle; (c) les liens entre les societes locales et les puissants 
interets financiers europeens qui fournissaient les moyens en capital et en 
hommes necessaires au demarrage des exploitations. 

(iii) Jusqu'a l'independence en 1960, Ie pays a fait des progres economiques 
importants. Cependant, Ie developpement politique et social du pays a ete 
retarde par Ie manque de formation des cadres administ::atifs ct techniques de 
niveau moyen et eleve, ainsi que par la continuation de l'isolement des divers 
groupes ethniques. Les troubles qui ont immediatement suivi l'independance 
se sont produits dans Ie vide social, politique et institutionnel laisse par 
Ie depart precipite des cadres et des colons europeens. 

(iv) Les evenements tragiques d'apres l'independance ont laisse des cicatrices 
profondes sur l'economie zairoise, les dommages les plus evidents sont ceux 
de l'infrastructure economique de base. D'une maniere moins visible mais 

p;obabl:=ment ~out a~ssi ~arqu~nte a ete la dislocation des fonctions de gestiou et 
d ad~in1strat:on.qu1 a resulte du fait que les leviers de commande nfont pas ete 
passes aux Za1rols dans des conditions normales. La zairianisation rapide des cadres 
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apres l'independance a ete imposee par les evenements plutot que le se produire dans Ie 
cadre d'une programmation murie a l'avance; aussi, a 1'exception de certaines 
societes minieres, ce passage des pouvoirs s'est traduit par l'erosion de la 
substance des institutions et des pratiques developpees au cours de six ou sept 
decennies et non par leur adaptation aux conditions nouvelles d'un etat independant. 

(v) Le defaut de securite a l'interieur du pays au debut des annees 1960 et Ie declin 
de l'emploi dans les plantations ont conduit a l'augmentation de la population 
urbaine. En 1970, sur une population totale de 21,6 millions, 3.2 millions de 
personnes habitaient dans les dix villes principales. On estime que la population 
urbaine augmente a un taux de 9,5 pour cent par an, alors que l'ensemble de la 
population aurait crG a un taux annuel d'environ 2,7 pour cent pendant les 
annees 1960. Bien que l'on ne dispose pas de renseignements valables, il semble 
qu'au cours de ces dernieres annees, l'emploi salarie a decline une proportion 
de la population active bien que la production ait beaucoup augmente. 

(vi) Durant la periode 1968-1975, Ie PIB a augmente de 7 pour cent par an alors 
que Ie taux dfinvestissement atteignait 23,5 pour cent. La croissance la plus 
rapide a eu lieu dans les secteurs de l'industrie, de la construction et des 
services (y compris l'administration) et dans une certaine mesure dans les acti
vites minieres et energetiques. Le secteur agricole a crG a un taux annuel moyen 
de 2,5 pour cent, plus bas que celui de la croissance economique. Le secteur des 
transports a aussi augmente lentement. 

(vii) On ne dispose pas de renseignements sur la repartition sectorielle des 
investissements. Les donnees sur ceux de l'Etat et sur les projets approuves 
sont alles vers les mines, l'industrie et l'energie. Quelques investissements 
ant aussi eu lieu dans Ie tra~sport (surtout aerien) et dans l'infrastructure 
generale (habita~> batiments administratifs, etc ... ). Ainsi, semble-t-il que la 
plus grande partie des investissements ant ete adresses aux zones urbanisees, 
aux activites satisfaisant les besoins urbains et creant des emplois dans les 
villes et aux regions de Kinshasa-Bas-Zaire et de Shaba ou les revenus augmentent 
plus rapidement qutailleurs. 

(viii) La stagnation ou Ie declin de la production agricole, particulierement 
dans les plantations, a conduit d'une part a l'aceeleretion des migrations 
vers les villes et d'autre part au retour,a l'economie de subsistance. Comme 
les nouveaux investissements dans l'industrie etaient fortement capitalistiques, 
leurs effets sur la creation d'emploi ont, en general, ete limites. Le taux de 
croissance de la main-d'oeuvre a ete superieur a celui de la demande de travail
leurs si bien que les salaires reels des ouvriers non qualifies sont sans doute 
inferieurs a ce qu'ils etaient avant l'independance. 

(ix) La croissance recente de la production n'a pas diminue l'importance pour 
Ie pays de ses exportations des minerais (de cuivre en particulier). Les nouvelles 
industries ant eu surtout pour resultat de remplacer des importations de biens de 
consommation. Toutefois, elles ont engendre une nouvelle demande d'importation 
de produits intennedi~ires, si bien que la dependance de l'economie vis-a-vis 
des importations n'a pas ete changee, si elle n'a pas augmente. Comme la 
protection contre la concurrence etrangere etait assuree par des exonerations 
fiscales, des restrictions quantitatives a l'importation ou une faible taxation 
des importations de biens d'equipement au de biens intermediaires, la croissance 
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de l'industrie n'a pas augmente l'assiette fiscale d'une man1ere importante. 
Les exportations de minerais representent environ 85 pour cent (les seules 
exportations de cuivre et de cobalt representant 70 pour cent) du total 
des exportations de la periode 1968-73. Environ 40 pour cent des recettes 
publiques proviennent, en moyenne, des taxes sur les exportations dont pres 
de 85 pour cent sont payes par la Gecamines, la societe d'Etat pour les mines. 
Des fuctuations considerabIes dans Ie court t2rme des prix du cuivre sur 
les marches internationaux ont rendu plus incertaines les recettes en devises 
et les recettes publiques alors que la gestion economique du pays devenait 
plus difficile. 

(x) C'est ainsi que, bien que la croissance du PIB ait ete relativement 
rapide, sa nature semble avoir en fait accentue les desequilibres de 
l'economie. Cette croissance a eu essentiellement lieu dans Ie secteur 
moderne et n'a touche que les regions du pays qui etaient deja relativement 
favorisees en termes de developpement economique. L'economie a continue 
d dependre d'un nombre limite de minerais exportes et a etre de plus en plus 
vulnerable aux fluctuations des prix mondiaux; et ce, a un moment ou la 
population urbaine et des activites uniquement orientees vers Ie marche 
interieur prenaient plus d'importance et dependaient de plus en plus des 
importations. Comme Ie taux et la nature de la croissance ne peuvent etre 
maintenus qu'en augmentant Ie recours a l'emprunt exterieur, il peut 
apparaitre necessaire de restructurer les elements de cette croissance. 

(xi) Les autorites zairoises ont pour objectif une croissance Acon~mi~ue 
rapide ainsi qu'un plus grand contraIe par Ie pays de ses ressources. _I 
En l'absence d'un plan de developpement d'ensemble, les pouvoirs publics 
ne possedent pas les indications quantitatives necessaires a l'orientation 
des investissements et a leur repartition sectorielle et regionale, non 
plus qu'une appreciation de leurs implications en termes d'epargneou de 
devises etrangeres. Pour la meme raison, ils ne sont pas en mesure 
d'evaluer les realisations par rapport aux objectifs initiaux et de tenir 
compte des couts economiques et sociaux des actions entreprises. 

(xii) Les contraintes de developpement economique du Zaire sont de trois 
ordres: physique, institutionnel et humain et financier. La principale 
contrainte physique est l'insuffisance de l'infrastructure de transport 

II En novembre 1973, les titres de propriete detenus par des etrangers dans les 
entreprises des secteurs de l'agriculture, du commerce et du transport 

furent transferes a des zairois. Les mesures annoncees en decembre 1974 et 
en janvier 1975 transfererent a l'Etat la propriete d'environ 120 grandes 
entreprises indust~ielles et commerciales qui appartenaient precedemment 
a des etrangers ou n des zairois. 
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aggravee par la dimension du pays et sa faible densite demographique. Avec 
des mesures appropriees, cet obstacle ne devrait pas etre absolu et pourrait 
etre progressivement elimine. Le goulot d'etrang1ement 1e plus important est 
ce1ui des ressources institutionne11es et humaines. La contrainte financiere 
particu1ierement l' insuffisance de I' epargne, ne jouerait vraiment aI' encontre 
d'un emploi efficace des ressources que dans la mesureou ce11e posee par 
les ressources humaines deviendrait moins limitative. 

(xiii) Les politiques de l'Etat depuis 1965 ont ete orientees vers 1a croissance 
rapide des secteurs modernes, en particulier l'industrie, les mines et les 
activites qui y sont liees. Les politiques d'investissement presentees plus 
haut ref1etent la priorite attribuee aces secteurs au moment de l'affectation 
des res sources publiques. Les politiques en matiere de salaires et de distri
bution des credits bancaires ont aussi servi ce meme objectif et ont favorise 
la croissance des secteurs modernes. L'attitude a l'egard du taux de change 
et l'importance accordee aux exportations de cuivre ont contribue, ces dernieres 
annees, a fausser les prix relatifs des facteurs de production et a empecher 
l'apparition d'une industrie concurrentielle orientee vers l'exportation. 
L'Etat est aussi intervenu dans Ie processus d'affectation des res sources en 
fixant directement les prix d 'un certain nombre de prc(;,I.its agricoles et 
industriels. Ces mesures ont, semble-t-i1, constitue un frein a l'augmentation 
de la production particulierement en agriculture. Le Code des investissements 
de 1969 qui donne des avantages fiscaux a l'investissement prive, etranger et 
national, a reussi a attirer des capitaux dans les industries minieres et 
industrielles mais pas dans l'agriculture. 

(xiv) La devaluation du zaire en 1967 a ete accompagnee d'une serie de mesures 
financieres et monetaires et a constitue une etape importante, et dans l'ensemble 
fructueuse vers la diversification des res sources qui sont a la base du finance
ment interieur et exterieur au pays. Ses effets n'ont dure, toutefois, que 
jusqu'en 1971-72 lorsqu'une autre chute du du cuivre s'est traduite par 
de nouvelles tensions dans 1a situation financiere du Zaire et dans une baisse 
progressive de la part de l'epargne interieure dans Ie produit interieur brut. 
Au cours des cinq dernieres annees, l'investissement a ete maintenu a un niveau 
e1eve grace au recours croissant a l'endettement a l'etranger. 

(xv) Quand 1e prix du cuivre est e1eve, 1es depenses pub1iques augmentent 
dans de te11es proportions que lorsque Ie prix tombe, 1e pays doit passer 
par l'epreuve difficile d'une compression des depenses et ce1a ma1gre des 
emprunts a l' etranger a des fins budgetaires. Tel a ete 1a situation eli. ... ';Ii2, 
situation qui se reproduira probab1ement en 1975. Aussi, a10rs qu'en 1967-70, i1 
n'y eut pas d'endettement a l'exterieur a des fins budgetaires et que l'emprunt 
interieur ne representait pas plus de 2 pour cent du total des depenses pub1iques, 
en 1971-73 1e recou~s au financement bancaire interieur s'e1eva a 8 pour cent et 
a l'emprunt exterieur a 10 pour cent. Selon des estimations provisoires, Ie 
financement bancaire se serait eleve a environ 28 pour cent des depenses 
totales en 1974. 

(xvi) Un certain nombre de mesures sont necessaires pour remedier aux faib1esses 
des finances publiques du Zaire et minimiser 1es effets adverses des fluctuations 
des recettes. Ces mesures vont du renforcement de 1a gestion et du controle du 
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du budget, y compris celui des dotations et subventions aux parastataux 
jusqu'a l'amelioration de l'administration fiscale. Toutefois, l'action 
la plus importante consisterait a limiter les depenses d'une maniere 
systematique. Une croissance reguliere de ces depenses, n'allant pas 
au-dela de l'augmentation annuelle moyenne prevue des prix du cuivre au 
cours des cinq prochaines annees, permettrait une expansion raisonnable 
des activites de l'Etat tout en reduisant les gaspillages et la gestion 
inadequate des fonds publics. 

(xvii) La balance des paiements du Zaire presente des difficultes similaires 
car les recettes en devises sont sujettes a la meme instabilite,a cause 
du prix du cuivre,que les recettes publiques, mais dans une moindre mesure, 
car les taxes sur les principales exportations sont progressives par rapport 
aux prix. Dans Ie passe, les importations et autres depenses en devises 
ont augmente rapidement lorsque ces prix etaient eleves. Cependant, Ie Zaire 
a reussi. jusqu'a une epoque recente a conserver Ie regime de changes liberal 
instaure apres les mesures prises en 1967, et cela grace a une augmentation 
des apports en ressources exterieures. 

(xviii) De meme que pour les finances publiques, les resultats de la balance 
des paiements mettent en evidence la difference entre les periodes 1968-70 
et 1971-73. Alors que durant la premiere periode, la balance des paiements 
indiquait un excedent de res sources egal en moyenne a 11 pour cent des impor
tations de biens et services non-facteurs,un deficit de ressources apparut 
au cours de 1971-72 qui correspondait, en moyenne, a environ 21 pour cent 
des importations. Ce qui etait un faible excedent des operations courantes 
au debut de la periode 1968-73 s'est transforme en un vaste deficit au cours 
des deux dernieres annees. En 1972 et en 1973, Ie deficit courant a ete de 
l'ordre de 300 millions de dollars. Environ 60 pour cent du deficit courant 
de 1971-73 a ete finance par des emprunts a moyen et long terme. Cette part 
a ete estimee a environ 95 pour cent en 1973; e11e a ete probablement du 
meme ordre en 1974. 

(xix) Le comportement des prix du cuivIE sur Ie marche mondial explique une 
grande partie des fluctuations dans la balance des paiements du Zaire. II ne 
fournit cependant pas une explication totale; d'autres facteurs semblent avoir 
joue un role important, surtout au cours des annees recentes: (a) les variations 
des prix mondiaux des autres produits, (b) la plus grande capacite d'endettement 
du Zaire, (c) la politique de l'Etat en matiere de balance des paiements. 

(xx) L'augmentation importante des prix des produits alimentaires et du petrole 
depuis Ie deuxieme semestre de 1973 s 'est traduite par un rencherissement des 
inportations du Zair2 par peut-etre plus de 150 millions de dollars par an en 
1973 et 1974. L'augm2ntation simultanee du prix du cuivre aurait pu compenser 
ce cout plus eleve~ ciais au cours du deuxieme semestre de 1974, Ie prix du 
cuivre s'effondra (0ar presque 40 pour cent). Les reserves internationales 
en devises du pays furent alors soumises a une ponction soudaine et tres forte; 
elles declinerent de moitie en six mois pour n'etre plus qu'a 140 millions de 
dollars a la fin 1974. 
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(xxi) Pour des raisons internes et aussi externes, Ie Zaire a eu, au cours 
des dernieres annees de plus grandes possibilites d'emprunter a l'etranger. 
L'ordre et la stabilite interieurs ont ete pratiquement retablis a partir 
de 1967. Le Zaire s'est presente au debut des annees 1970 avec une charge 
assez faible du service de la dette a une epoque ou les prets en euro-dollars 
s'etendaient au monde entier. En consequence, Ie recours du Zaire au finance
ment exterieur a beaucoup augmente depuis 1972; selon les renseignements 
provisoires fournis par Ie Departement des Finances du Zaire, la dette publique 
en cours et decaissee a augmente de $582 millions de dollars a la fin de 1972 
a des montants estimes a 1.017 millions de dollars a la fin de 1973 et 1.280 mil
lions a la fin de 1974. Si les sommes non decaissees etaient inclues, l'encours 
de la dette aurait ete de 1,9 milliards de dollars a la fin de 1974. Bien que 
les renseignements sur la dette exterieure ne soient pas suffisanurent corrects 
pour permettre une analyse des conditions et modalites des nouveaux emprunts, 
il semble que les conditions moyennes de l'endettement recent se soient 
durcies. Les projets d'investissement ont ete souvent formules, non pas dans Ie 
cadre d'un programme de remplacement des importations ou de diversification 
des exportations mais plutot en fonctiondes financements offerts. Des taux 
d'inflation interieure plus eleves que ceux de l'inflation mondiale, alors 
que Ie taux de change officiel ne suivait pas l'evolution relative des prix, 
ont constitue un element supplementaire qui a renforce la demande d'importation. 

(xxii) En depit du desequilibre actuel de la balance des paiements, et en 
supposant une amelioration de la gestion des finances interieures et exterieures, 
les perspectives a moyen terme sont favorables. Les prix internationaux du 
cuivre devraient commencer a remonter en 1976 a un rythme qui dependra surtout 
de l'activite economique despays industrialises. On pense que les prix du 
cuivre augmenteront a un taux moyen annuel d'environ 12 pour cent en prix 
courants. Sur la base de l'expansion prevue de la production de cuivre au 
Zaire, ses recettes d'exportation devraient croitre par environ 13 pour cent 
par an jusqu'en 1980 co.ntre un taux de 16,5 pour cent en 1968-73. En termes 
constants, Ie taux de croissance annuel des exportations serait d'environ 
7 pour cent. Le service de la dette representerait alors une charge sur les 
recettes en devises plus lourde qu'elle ne l'etait autrefois puisque Ie rapport 
du service de la dette serait de l'ordre de 18 pour cent vers la fin des annees 
1970 alors qu'il n'etait que de 5,5 pour cent en 1968-73. Neanmoins, si des 
mesures approptiees sont prises, cette charge ne devrait pas etre impossible 
a supporter; d'autant plus que ces estimations ne tiennent pas compte des 
possibilites de reduire les importations de petrole ou meme d'en exporter vers 
la fin des annees 1970 non plus que d'exporter de 1 'aluminium. 

(xxiii) Quelle que soit la strategie du developpement adoptee par Ie Zaire, 
celle-ci devra se fonder sur une amelioration du processus de prise de decision 
et de coordination des politiques, en un mot sur une reforme de la gestion 
economique. Le Service du Plan cree au sein du Bureau du President pourrait 
aider les pouvoirs publics a formuler des objectifs de developpement coherents, 
a definir les politiques appropriees et a identifier les res sources physiques, 
humaines et financieres qui devraient etre mobilisees. Ce service du Plan 
devrait aussi fournir des evaluations systematiques et periodiques des decisions 
prises par l'Etat, et l'aider a mettre en place une meilleure capacite de gestion 
e~'.onomique • 
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(xxiv) Un prograw~e de developpement satisfaisant comporterait un 

investissement plus eleve dans l'agriculture qu'il n'etait Ie cas auparavant, 

en commen~ant par la restauration des plantations sans toutefois se limiter 

a cette action prioritaire. L'infrastructure des transports devrait aussj 

recevoir une place privilegiee et devrait etre amelioree en etroite liaison 

avec Ie programme d'investissemerit dans l'agriculture. De meme, les investis

sements dans l'education devraient etre accrus et reorientes vers les objectifs 

a long-terme. 


(xxv) Bien que lIon doive prendre des mesures pour assurer des prix qui 
stimuleraient la production agricole, pour ameliorer progressivement les 
niveaux d'enseignement general et technique ainsi que les moyens de transport 
et de commercialisation, pour constituer un reseau satisfaisant de recherche 
et de vulgarisation agronomiques, la contribution la plus importante a la 
croissance de la production et de l'emploi dans l'agriculture viendra vraisem
blablement du secteur des plantations. C'est sur cette base que l'on devrait 
formuler un programme de developpement agricole visant a une augmentation de 
la production tout en tenant compte des cas exceptionnels dus a des differences 
regionales et aux possibilites culturales. II est important que des le debut) 
un tel programme soit oriente vers l'exportation plut6t que vers la satisfaction 
des besoins locaux, meme si pour plusieurs cultures l'objectif d'exportation 
passe par la satisfaction de la demande locale. Cette question est extremement 
inportante car elle est liee a l'ensemble des mesures a prendre pour encourager 
la production, que ce soit les prix, les subventions, la protection ou les 
taux de change. Cette orientation permettrait d'employer plus efficacement 
les ressources du pays et d'ameliorer ses moyens en termes d'organisation et 
de main d'oeuvre plus rapidement que touteautre strategie. Toutefois comme 
un tel programme est fonde sur le developpement pour la majeure partie des 
cultures d'un type d'exploitation a grande echelle, il supposerait que s l instaure 
une cooperation plus etroite et sous diverses formes avec des entreprises 
et des cadres etrangers. 

(xxvi) Les mesures a prendre a l'egard du secteur industriel peuvent avoir 
un -L11:pact important sur la restructuration de la croissance economique du 
pays. 11 y a enormement de possibilites de transformation de produits locaux. 
Comme l'energie hydroelectrique est disponible a bas prix au Zaire alors que 
les couts de l'energie augmentent dans Ie reste du monde, on pourrait creer 
de nombreuses industries consommant beaucoup d'electricite. La transformation 
des produits mineraux, agricoles et forestiers fournit une base solide au de-· 
veloppement au Zaire d'une industrie concurrentielle. 

(xxvii) Bien que le pays soit dote de res sources naturelles considerables, 
le choix entre diver~',E-s strategies est limite par certaines contraintes au 
premier rang desquelles se trouve celIe des ressources institutionnelles et 
humaines. Etant er.·.:endu que 1 'objectif a long terme consiste a assurer une 
meilleure integrati2n economique et regionale du pays, celui-ci devrait, 
dans le court terme, chercher surtout a restructurer la distribution sectorielle 
de sa croissance en tirant parti de ses ressource3 naturelles, en mettant l'accent 
sur les programmes et les projets les moins sensibles aux goulots d'etranglement 
et en s'applicant a faire progressivement disparaitre les contraintes existantes. 





I. INTRODUCTION 

1. Le premier volume du present rapport comporte cinq parties. L' in
troduction, qui rappelle l'evolution historique du Zaire et les recents eve
nements politiques, est suivie d'une analyse des questions de population, 
d' emploi et de revenus assortie d' observations sur Ie co'ntexte social de la 
situation economique. La troisieme partie traite des tendances recentes de 
la croissance. Le quatrieme chapitre expose certains des problemes de la 
politique de developpement des dernieres annees. Enfin, Ie dernier chapitre 
envisage les perspectives a long terme de l'economie et certains elements 
d'une strategie de developpement a moyen ou long terme. 

A. Donnees physiques et histori~ues 

2
2. Le Zaire est un vaste pays qui s'etend sur 2.345 milliers de km
soit quatre-vingt fois environ la surface de Ia Belgique au coeur du conti
nent africain, de part et d'autre de l'Equateur. Un tiers du territoire se 
trouve dans l'hemisphere nord et deux tiers dans l'hemisphere sud. Presque 
enclave dans les terres, Ie Zaire est relie a l'Atlantique par un etroit cor
ridor dont la largeur est, sur Ie littoral, de 30 km. A l'est, la frontiere 
correspond a peu pres a la Rift vallee occidentale, avec de profondes depres
sions lacustres dont la plus grande forme Ie lac Tanganyika. La foret equa
toriale, particulierement dense dans la cuvette centrale, couvre la moitie 
du pays. 

3. Le systeme du fleuve Zaire, dont Ie bassin s'etend pratiquement sur 
tout Ie territoire, joue un role predominant. Son cours est long de 4.700 km 
et avec ses affluents de l'hemisphere nord et de l'hemisphere sud, il cons
titue un reseau navigable de queIque 15.000 km que peuvent emprunter des navires 
d'une capacite de 350 tonnes. Prenant sa source au sud du Shaba, pres de la 
frontiere zambienne, sous Ie nom de Lualaba, il coule vers Ie nord a travers 
une serie de rapides et de marecages jusqu'a la foret equatoriale. En amont 
de Kisangani, i1 franchit de nombreux rapides et chutes, enveloppe de brume et 
d'humidite. Entre Kisangani et Kinshasa, ou il devient Ie Haut Zaire, son 
cours s'elargit considerablement en traversant les forets equatoriales et les 
etendues marecageuses de la cuvette interieure, et s'inflechit vers Ie nord
est puis 2vers Ie sud-ouest. En amont de Kinshasa, il forme un lac fluvial de 
1.500 km. En aval de Kinshasa, Ie Bas Zaire creuse une gorge profonde entre 
les montagnes et sur une distance de 350 km il forme trente-deux chutes et 
rapides et descend de 260 m environ~ A Boma, il a presque 5 km de largeur et 
a un debit de 30 a 6C williers de mala seconde. 
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4. Les navires de haute mer peuvent remonter Ie fleuve jusqu' a Natadi, 
ville situee a environ 200 km de l'embouchure. De Matadi a Kinshasa, la na
vigation est impossible et la voie ferree longe plus ou moins la vallee. Le 
Zaire est de nouveau navigable entre Kinshasa et Kisangani, sur 1.725 km, et 
ses affluents, Ie Kasai a l'est et au sud-est, l'Oubangui au nord et de nom
breux autres encore dans l'intervalle sont egalement praticables sur des dis
tances considerables. En amont de Kisangani, apres une serie de rapides, Ie 
fleuve redevient navigable sur 200 km environ de Kongolo a Bukama. Le Kasai 
qui se jette dans Ie Zaire au nord de Kinshasa constitue Ie principal axe de 
transport vers les regions minieres et est navigable jusqu'a llebo. A par
tir d'llebo, la voie ferree prend Ie relais jusqu'aux centres d'extraction. 

5. L'importance du Zaire dans la geographie du pays ne se limi te pas 
a l'hydrologie ou au climat. Avant meme la colonisation, Ie peuplement s'est 
fait Ie long du fleuve. La penetration europeenne a suivi la meme voie et, 
par la suite, l'economie du pays a ete fortement determinee par l'utilisation 
de l'axe fluvial. 

6. Si l'on excepte une bande etroite a l'est et une grande partie du 
Shaba, Ie Zaire comprend deux zones climatiques: une zone a climat equatorial, 
sans saison seche, et une zone a climat tropical aux saisons plus differen
ciees et ou la saison seche dure de trois a quatre mois. Les precipitations 
sont generalement abondantes et atteignent environ 2 m par an dans les re
gions equatoriales. La carte de la vegetation correspond dans l'ensemble a 
celIe des precipitations. La cuvette centrale dont l'altitude moyenne est 
de 300 m, et dont Ie rebord atteint 500 m, est Ie domaine de la foret equa
toriale dense. Le sol y est humide et Ie plus souvent ombrage. Sur Ie pour
tour de la cuvette, la foret cede la place a la savane eu la densite et les 
aut res caracteristiques de la vegetation varient d'une region a l'autre. A 
l'est, vers la Rift vallee, Ie relief est montagneux et Ie climat frais et 
sec se prete aux cultures de type mediterraneen. On pratique traditionnelle
ment l'agriculture dans la savane qui entoure la cuvette et qui est relative
ment plus peuplee que la foret pluviale. L'agriculture est surtout pratiquee 
sur les versants orientaux, dans certaines parties de la savane, et plus en
core dans les vallees. L'abondance des pluies et la temperature ambiante 
permettent de cultiver des produits tropicaux fort divers. 

7. Le pays est exceptionnellement riche en ressources minerales. Le 
Shaba possede environ 15 % des reserves mondiales de cuivre, d'une tres forte 
teneur en metal, ainsi que au cobalt, du zinc, du plomb, du manganese, du pla
tine, du cadmium, du germanium et un peu d'or et d'argent. Les mines de cuivre 
sont Ie plus souvent exploitees a ciel ouvert. Le Zaire est egalement Ie pre
mier producteur mondial de diamants industriels. Le diamant est surtout ex
trait dans Ie Kasai~ mais Ie sous-sol d'autres regions en recele egalement de 
plus faibles quantites. Enfin, on a decouvert de l'etain et des minerais de 
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la meme famille dans Ie haut Shaba et au Kivu, et on exploite des mines d'or 
au Kivu et dans Ie Haut Zaire. Le Shaba possede egalement du charbon dont la 
qualite est Ie plus souvent assez mauvaise et des gisements de fer qui etaient 
exploites avant l'independance. Enfin, on a recemment decouvert de la bauxite 
dans la region du Bas Zaire non loin du site de 1a centrale hydro-e1ectrique 
d'rnga. 

8. La population du Zaire est composee de nornbreuses tribus, dont on 
eva1ue Ie nombre a 200 ou 250 et qui, pour 1a plupart parlent une langue 
bantou. Tous les Zairois instruits parlent Ie fran~ais, qui est aussi la 
langue officielle et administrative. Parmi les nombreuses langues et dialectes 
locaux, souvent incomprehensibles d'une tribu a l'autre, quatre langues sont 
considerees comme principales. Le lingala, qui s'est forme a la fin du 1geme 
siecle pour les besoins du commerce et qui est, depuis, devenu une langue 
~crite, est parle par les populations des rives du Zaire, de Kinshasa a Kisan
gani; il est en outre la langue officielle de l'armee. Le swahili, langue 
commerciale de l'Afrique de l'Est, est communement utilise a l'est du pays. 
Le kikongo, pratique dans Ie Bas Zaire et les regions limitrophes des pays 
voisins, et Ie tschiluba, langue du Sud-Centre du ZaIre jouent egalement un 
role predominant. 

9. Les ecrits des missionnaires et les conclusions tirees de fouilles 
recentes, qui nous renseignent sur les debuts de l'histoire du ZaIre montrent 
que la region a ete tres tot habitee par des communautes de chasseurs qui 
pratiquaient accessoirement l'agriculture. Chaque tribu vivait sur son pro
pre territoire et il ne semble pas qu'il y ait eu de tribus nomades. Dans 
de nombreuses regions, et particulierement au Shaba, les habitants savaient 
travailler Ie fer et Ie cuivre et pouvaient fabriquer des outils et des ar
meso Plusieurs formes d'organisation etatique avaient etc mises en place: 
"empires", royaumes et chefferies. Dans les zones difficilement penetrables 
Ie clan ou la parente etait souvent la seule structure politique. Dans les 
regions plus accessibles des savanes du Sud et du Nord-Est se formerent des 
groupes plus vastes et mieux organises dont la structure de pouvoir s'eta
blissait SOllS la domination autoritaire du clan ou d'une alliance de clans. 
Les royaumes de Luba et de Lunda, dans les regions qui forment main tenant Ie 
centre-sud du Zaire sont les mieux connus. Dans Ie Bas Zaire, Ie royaume de 
Kongo, dont la creation remonte au l3eme siecle est Ie plus ancien et egale
ment celui qui entretenait les relations les plus prolongees avec les euro
peens avant meme Ie 1gerne siecle. 

10. L'ampleur prise par la traite des esclaves a partir du l6eme siecle 
a eu des consequences catastrophiques sur les structures sociales et les peu
plements traditionn:<s. En effet, au cours des trois sieeles qui suivirent, 
non seulement quatre ou cinq millions d'individus furent reduits a l'eselavage 
mais encore la pe~~ des chasseurs d'hommes contraignit les populations a fuir 
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vers des regions moins accessibles, ce qui entraina des guerres interminables 
et la destruction des structures sociales et politiques traditionnelles. 
Quand a partir du 1geme siecle, qui fut marque en Europe par la revolution 
industrielle et la croissance demographique, commer~ants et missionnaires eu
ropeens debarquerent de plus en plus nombreux sur Ie continent africain, ils 
y trouverent uae population Ie plus souvent miserable et desorganisee. 

11. La colonisation du Zaire par les Belges explique certaines caracte
ristiques qui distinguent ce pays des autres colonies africaines. Au Congres 
de Berlin en 1885, Leopold II, roi des Belges, obtenait, au nom d'une Associa
tion internationale dont il avait lui-meme propose la creation, que les puis
sances europeennes reconnaissent sa souverainete sur Ie Congo. Cela revenait 
en fait a lui conferer tous pouvoirs sur ce vaste territoire, l'Association 
internationale nVetant qu'un artifice destine a ecarter les pretentions des 
autres puissances europeennes, et fournissant un cadre juridique a l'interieur 
duquel pourraient etre organisees les premieres etapes de la colonisation. La 
Belgique, petite puissance europeenne, n'etant pas en mesure d'imposer sa vo
lonte a ses voisins~ Ie roi avait d'abord presente son initiative comme une 
operation e~ association. L'Etat independant du Congo qui venait de naitre 
etait neutre, ce qui Ie mettait a l'abri des visees expansionnistes des autres 
puissances europeennes; sur Ie plan economique, c'etait une zone de libre echan
ge, et sur le plan social, il devait s'efforcer d'abolir Ie commerce d'escla
ves et d'assurer l'education et la christianisation des populations indigenes. 

12. Pour bien comprendre l'histoire de l'Etat independant du Congo de 
1885 a 1908, i1 convient de rappeler que les investissements considerables 
necessaires aux premiers efforts de colonisation devaient etre finances pour 
l'essentiel sur les ressources de la colonie. En effet, Ie roi avait depense 
sa fortune personnelle au cours de la periode de preparation avant Ie Congres 
de Berlin; l'Association ne disposait pas de ressources propres et Ie Gouver
nement beIge ne desirait pas contribuer aux frais de l'operation. En 1892, 
Ie roi obtint la revision de l'a~ticle du Traite de Berlin interdisant l'eta
blissement de droits d'entree, et imposa des droits de 10 % ad valorem sur les 
marchandises importees. La construction du chemin de fer reliant Matadi a 
Kinshasa sur une distance de 390 km fut achevee en 1898; elle couta d'enormes 
sommes d'argent et de nombreuses vies humaines. Dans Ie meme temps l'Associa
tion construisait des routes, organisait une flotte fluviale et mettait en 
place un reseau dCadministrateurs-commer~ants efficace bien que fort reduit. 
Quelques annees plus tard, Ie Gouvernement beIge accorda un pret a l'Associa
tion, mais les ressources restaient insuffisantes eu egard aux investissements 
necessaires aI' exploi tation des ressources naturelles. 

13. Pour se procurer les fonds indispensables, Leopold II, s'inspirant 
de l'experience des anciennes puissances coloniales mais aussi innovant pour 
une large part ~ conc;ut d' ingenieux mecanismes de financement. Les mesures 
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qu'il a adoptees comprenaient deux volets principaux, etroitement lies: a) 
creation de societes, dont certaines etaient des Compagnies a charte, bcne
ficiant de privileges etendus et notamment de vastes concessions pour l'ex
ploitation de ressources minerales et agricoles. Ces societes concessionnai
res avaient pratiquement tous pouvoirs pour sous-louer ou vendre ces conces
sions et pour administrer les habitants des regions concernees. Bien que 1a 
direction de ces societes fut entierement aux mains de personnes privees, 
l'Etat independant du Congo detenait invariablement (au nom du roi) une part 
importante de leurs avoirs. Ce systeme coutait peu, ou meme ne coutait rien, 
a l'Etat dont l'apport se faisait Ie pluS souvent en nature, habituellement 
en terres, b) maintien des depenses d'administration coloniale a un niveau 
tres bas par delegation aux societes dans toute la mesure du possible, des 
fonctions d'administration publique et par la creation d'un systeme d'ensei
gnement et de sante confie aux missions religieuses, Ie plus souvent catholi
ques dont Ie nombre s'accroissait tres rapidement. 

14. Ainsi Ie developpement economique s'est organise autour de l'Etat, 
des societes privees et de l'Eglise. Le succes de ce systeme, largement in
ternational, est eu a la fois au role joue par un certain nombre d'hommes re
marquables, originaires pour la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest et 
poursuivant des objectifs clairement definis, mais egalement a l'abondance 
des ressources naturelles et a l'augmentation de 1a demande mondiale de pro
duits tropicaux. En 1894, l'equilibre de 1a balance commerciale etait assure, 
et en 1900 la valeur des exportations etait deux fois plus elevee que celIe 
des importations. Les principaux produits exportes etaient alors Ie caout
chouc, l'ivoire, l'huile de palme, 1es bois tropicaux bientot suivis par les 
mineraux, Ie cafe, Ie coton, etc. 

15. Les succes financiers de l'Etat independant du Congo ont etc obtenus 
au prix d'une exploitation impitoyable des Africains. La Force publique, armee 
peu nombreuse mais efficace, commandee par des officiers europeens, etait sys
tematiquement mise au service des objectifs commerciaux. Toutes 1es terres 
"inoccupees" etaient declarees proprH'!te d'Etat, ce qui fut a I 'origine de 
grands deplacements de population. Les communautes se voyaient assigner des 
objectifs de production de caoutchouc et quand elles restaient en de~a de ces 
objectifs, l'armee prenait des otages sur lesquels elle exer~ait des repre
saiHes. 

16. En 1908, un vote de 1a Chal®re beIge annexait l'Etat independant 
qui devenai t colonie beIge. L' administration beIge continua I' oeuvre entre
prise sous l'administration personnelle du roi en appliquant les memes metho
des. Ainsi, en 1960, Ie Zaire indcpendant herita d'une structure economique 
qui etait en fait Ie resu1tat de six a sept decennies d'administration beIge. 
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17. La Belgique herita des participations detenues par l'Etat indepen
dant du Congo dans des entreprises privees et renouvela les privileges des 
Compagnies a charte. La structure de l'economie ou l'Etat, les societes et 
l'Eglise se partageaient les responsabilites, resta inchangee. La principale 
disposition de l'Acte de Berlin, qui assurait la liberte du commerce aux pays 
europeens, etait egale~2nt maintenue dans une large mesure; et bien que les 
societes belges aient de toute evidence noue des relations privilegiees avec 
la colonie, l'economie etait beaucoup plus largement ouverte a la concurrence 
internationale que celIe des autres colonies africaines. 

18. De 1908 a 1930, on assista a un grand developpement des societes 
d'exploitation de mines ou de plantations, qui prirent la place des anciennes 
societes commerciales. Ces dernieres etaient avant tout des societes de dis
tribution qui faisaient Ie commerce des produits nature Is cueillis par la po
pulation indigene. L'inefficacite de ce mode de production qui n'etait ren
table que par Ie recours a la force, explique Ie passage a un systeme de 
grandes plantations faisant appel a des techniques de production avancees. 

19. Les grandes plantations semblent egalement avoir ete creees pour 
repondre aux problemes poses par une grave insuffisance de main-d'oeuvre. 
En effet, les grandes societes minieres avaient besoin de nombreux travail
leurs, particulierement au stade de l'amenagement des infrastructures de 
base. Bien que les habitants des regions voisines, du Rwanda, du Kivu, etc. 
aient ete encourages a immigrer au Shaba, cette region faiblement peuplee 
connaissait une penurie chronique de ~~in-d'oeuvre. Les societes gerant les 
plantations avaient Ie pouvoir d~expulser, au besoin par la force, les occu
pants des terres concedees, c'est-a-dire les populations de chasseurs-paysans, 
qui se trouvaient alors disponibles pour travailler dans les mines ou les 
plantations. Ainsi. Ie developpement des plantations a-t-il a la fois servi 
a reduire les besoins en main-d'oeuvre agricole et a degager un excedent de 
main-d'oeuvre pour les activites minieres. De telles mesures exigeaient non 
seulernent une coordination entre ies societes gerant les plantations et les 
compagnies minieres, mais encore une action conjointe et symbiose de l'Etat, 
des societes privees et de l'Eglise. Dans l'ensemble, ces exigences se sont 
trouvees remarquablement realisees. 

20. L'amelioration des conditions sanitaires, les progres de Ifalphabe
tisation, 1 'ideal egalH:aire impliciternent contenu dans l' enseignement de 
l' Eglise, de me'me que la forte concentration des populations dans les grandes 
plantations et l·es mines on .... inevitablement donne naissance a un mouvement 
de resistance les pcpulations locales. Cependant, les revoltes etaient 
brutalement repri~ees par 1)armee avant d'avoir la possibilite de s'etendre. 
Cependant i1 t de plus en plus que la population africaine nour
rissait des ressentiments croissants envers 1a domination europeenne: la 
naissance de sectes religieuses, souvent d I inspiration chretienne, te11es 
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que Ie kimbangisme ~ qui exhortai tIes .\fricains a un retour a des valeurs spi
rituelles africaines, est significative a cet egard. 

21. La depression mondiale, affectant profondement l'economie, aggrava 
encore les problemes sociaux: on estime que Ie nombre de travai11eurs em
ployes dans les plantations et les mines est tombe de 427.000 en 1929 a 
292.000 en 1932 et a 170.000 en 1934. Comme la politique suivie avait con
siste jusqu'alors a eliminer l'economie de subsistance, ce chomage avait des 
consequences catastrophiques. C'est a cette epoque que l'administration 
beIge chercha a relancer la petite agriculture. Un large reseau de stations 
de recherche et de services de vulgarisation fut mis en place et on s'effor9a 
d'installer les agriculteurs dans des villages specialernent con9us, les pay
sannats. 

22. Dans Ie meme temps, l'administration renforcait son emprise sur 
les populations locales. L'immatriculation des habitants fut introduite en 
1933 et les deplacements hors du district furent soumis a une autorisation 
administrative speciale. Pour perrnettre la construction de chemins de fer 
au Shaba et celIe d'autres grands ouvrages, ainsi que pour assurer l'alimen
tation des travailleurs, un regime de travail obligatoire de deux mois par 
an au minimum fut institue. Vers la fin des annees 1930, Ie Shaba possedait 
deja les voies d'acces a la mer qui sont encore utilisees aujourd'hui. 

23. Ces mesures, alliees alyne certaine reprise de l'activite commer
ciale a la fin des annees trente- contribuerent a arneliorer la situation de 
l'emploi. A cette date, les colons europeens cornrnencerent egalement a arri 
ver plus nombreux, s' installant sur des terres louees aux societes et intro
duisant de nouvelles cultures. Hais la Deuxieme guerre mondiale entraina 
une augmentation spectaculaire de la demande exterieure de produits mineraux 
et agricoles. Les exportations de cuivre qui etaient passees de 130.000 
tonnes en 1930 a 54.000 tonnes en 1932 atteignaient 200.000 tonnes au debut 
des annees quarante. La situation d'economie de guerre qui sevissait en 
Europe, encourageait les industries du Zaire a fabriquer des produits de rem
placement des importations. Les gros efforts faits pour accroitre la produc
tion des mines et de l'agriculture conduisirent a une grave penurie de main
d'oeuvre, et la duree du travail obligatoire passa a quatre mols par an pour 
tous les adultes du sexe masculin. Les greves, revoltes et mutineries qui se 
declencherenc alors furent severernent reprimees. Apres la guerre, la crois
sance des industries manufacturieres et des industries de service et l'essor 
provoque par la guerre de Coree donne rent une nouvelle impulsion aux exporta
tions. Pendant ce temps, Ie Zaire connaissait une urbanisation rapide: la 
population de Kinshasa (alors appelee Leopoldville) passait de 46.000 habi
tants en 1939 a 100.000 en 1945 et a 300.000 en 1956. 

1/ 	 Le nombre de t~2vailleurs remuneres dans les plantations et dans les mines 
atteignait 530.COO en 1939. 
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24. L'urbanisation!/ et l'amelioration du niveau de vie ne se sont pas 
accompagnees d'une evolution politique de la population. Halgre les profon
des transformations economiques, la structure politique etait restee, a peu 
de choses pres, la meme qu'au debut du siecle. Le taux d'alphabetisation 
etait probablement plus eleve que celui de toute autre colonie africaine, 
mais l'enseignement se lirnitait a l'education religieuse, a la formation de 
comrnis d'administration et, jusqu'a un certain point, de petits techniciens 
pour les entreprises. Jusqu'aux annees 1950, quelques etablissements secon
daires assuraient la formation des sous-officiers, des pretres et des ensei
gnants. Avant la fin des annees cinquante, aucun enseignement superieur 
n'etait dispense et ce n'est qu'au milieu des annees cinquante que les Zai
rois purent poursuivre leurs etudes en Europe. 

25. D'autres facteurs ont egalement contribue a retarder la formation 
dtune elite zairoise. L'administration coloniale maintenait les structures 
tribales par respect des cultures indigenes, certes, mais egalement parce que 
sa tache en etait facilitee. Le systeme d'enseignement, diversifie et sou
pIe, contribuait a maintenir des differences de langue et de culture encore 
accentuees par l'isolement geographique. Ainsi l'affirmation selon laquelle 
c'est a l'Exposition de Bruxelles de 1958 que les futurs dirigeants politi 
ques zairois des differentes regions eurent pour la premiere fois l'occasion 
de se rencontrer contient sans doute une part de verite. On ne peut done, 
avant l'independance, parler de sentiment national. Les cadres politiques 
zairois se trouvaient a l'ecart du grand mouvement d'independance qui se de
veloppait sur l'ensemble du continent africain au cours des annees cinquante. 
C'est dans ce contexte que fut proclamee l'independance, qui fit brutalement 
tomber un systeme de gestion economique complexe et soigneusement mis au point 
dans un vide politique. 

B. Evolution politique depuis l'independance 

26. En 1960, Ie Zaire jusqu'alors colonie beIge, accedait en cinq mois 
a l'independance. En 1955, les milieux universitaires belges, qui connais
saient bien les problemes de la colonie, avaient propose un plan de 30 ans 
pour faire progressivement participer les populations locales a la vie poli 
tique. Ce plan avait rencontre un certain scepticisrne aupres des dirigeants 
europeens en Belgique et: au Zaire, qui pour la plupart Ie jugeaient trop ambi
tieux. Le premier Zairois a fTequenter l'universite tenninait ses etudes en 
Belgique en 1956. En 1960, il nly avait encore qu'un ingcnieur agronome zai
rois, et Ie nornbre total des dip16mes de l'enseignement superieur ne depassait 
pas 15 ou 20. 

l/ 	 En 1956, enviTon 1/5 de la population habitait dans les vilIes principales, 
c'est-a-dire dans les villes de 30.000 habitants ou plus. 
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27. A partir de 1956, de nombreuses associations de Zairois commencerent 
a revendiquer certains droits politiques tels que la liberte d'expression, de 
presse, etc. La marne annee, un incident mineur provoquait Ie premier affron
tement entre Europeens et Africains a Kinshasa. Dans les quartiers africains 
des trois grandes villes, les elections municipales se tinrent dans un climat 
d'intense agitation politique; associations politiques et clubs se multiplie
rent. Cependant, Ie probleme etait simple, les Zairois reclamaient Ie droit 
de participer plus activement a la vie politique? l'acces a l'universite et 
des responsabilites professionnelles accrues. Cependant, avec l'accession des 
anciennes colonies fran~aises a l'independance, l'idee que les Africains pou
vaient obtenir plus que les seules libertes politiques commen~a a germer dans 
l'esprit de quelques membres de l'elite zairoise. La Conference panafricaine 
d'Accra (en 1958) fut pour trois dirigeants zairois l'occasion de prendre cons
cience de l'evolution de la situation internationale et c'est a leur retour 
que l'objectif de l'independance politique fut pour la premiere fois formule. 
En janvier 1959, une manifestation politique fut dispersee par la force, ce 
qui entraina la mort de 42 Africains et la dissolution de l'association poli
tique qui avait appele a manifester. Les dirigeants furent emprisonnes ou 
chercherent asile a Brazzaville d' ou ils menerent une campagne radiodiffusee 
qui a sensibilise l'opinion zairoise et mondiale. 

28. Au cours de: l'annee 1959, des manifestations se deroulerent dans 
l'ensemble du pays. L'administration beIge, soucieuse d'cviter des troubles 
plus graves, annon~a que des elections municipales auraient lieu dans tous les 
centres urbains qui jusqu'alors n'avaient pas vote. A la meme epoque, la de
mande formulee par les dirigeants zairois de tenir a Bruxelles une Table ronde 
sur l'avenir politique du pays etait acceptee. En decembre, les elections 
municipales eurent lieu dans un climat de tension. Leurs resultats n'eurent 
cependant pas beaucoup d'importance sur Ie plan national: en effet, une grande 
majorite de l'e1ectorat avait vote pour des candidats locaux plutot que pour 
des candidats appartenant aux partis dits nationaux. La Table ronde de janvier 
1960 rassembla les dirigeants des partis politiques nationaux ainsi que certains 
dirigeants regionaux et chefs coutumiers. Comme prevu, il ne leur fut pas pos
sible de trouver un terrain d'entente. Sur proposition d'etudiants zairois de 
Belgique, un Front commun comprenant tous les participants fut organise. Ce
pendant, ce Front n'avait pas de programme commun et la seule fa~on de donner 
une certaine cohesion a ce groupe heterogene etait de mettre en avant l'objec
tif de l'independance. II n'etait pas possible de debattre de la future cons
titution au des modalites de l'independance, comme c'etait l'intention du Gou
vernement belge, car un debat de ce genre aurait dO notamment aborder Ie pro
bleme des pouvoirs respectifs des autorites centrales et des auto rites regiona
les. Or. non seulement aucun compromis ne paraissait possible sur ce point, 
mais encore les membres du Front commun estimaient qu'un debat sur I'organisa
tion politique du nouv,~l Etat ne ferait que retarder l'independance, seul ob
jectif sur leque: pouvai t se degager un certain accord. En consequence, les 
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membres du Front reclamerent que l'on etab1isse Ie ca1endrier du passage a 
l'independance sans essayer d'en definir 1es modalites et sans decider des 
structures politiques du futur Etat. La date de I'independance fut donc fixee 
au 30 juin 1960 et Ie Gouvernement beIge accepta de remettre tous les pouvoirs 
aux Za!yois, qui jugeraient eux-memes alors de l'emploi qu'il convenait d'en 
faire.

29. En mat I960~ Ie Parlement beIge approuvait la loi fondamentale du 
nouvel Etat, qui essayait de realiser un compromis entre les differents voeux 
exprimes a la Table ronde. La loi instituait un gouvernement central elu par 
les deux chambres, et six gouvernements provinciaux dotes d'une large autono
mie ainsi que des assemb1ees provinciales elues. Le Houvement national con
golais de Patrice Lumumba obtenait un succes relatif lors des elections gene
rales qui eurent lieu au mois de maio Lumumba fut elu Premier Ministre et 
Kasavubu fut elu President. Un mois plus tard l'independance fut proclamee 
dans un climat politique confus ou les uns et les autres poursuivaient par
fois des desseins contraires. 

30. Avant Itindependance, on pensait que l'armee serait une des princi
pales forces d'unite du pays. Cependant les tensions raciales, regionales 
et tribales avaient egalement gagne l'armee. Un mois apres l'independance, 
en juillet 1960, une grave mutinerie eclata pres de Kinshasa et s'etendit en 
quelques heures a la plupart des garnisons. L'intervention militaire beIge, 
destinee a defendre la population europeenne entraina la rupture des rela
tions diplomatiques entre les deux pays. Une semaine plus tard, Ie Shaba 
(alors appele Katanga) faisait secession et proclamait son independance, 
suivi un mois plus tard par Ie Sud Kasai. Le gouvernement central demanda 
l'assistance des Nations Unies pour restaurer l'ordre et la securite. Par 
ailleurs, de profondes divergences de vue sur les questions de politique 
etrangere et les mesures d'ordre interieur a prendre pour mettre fin aux mou
vements secessionnistes regionaux separaient Ie President et Ie Premier minis
tre, paralysant Ie pouvoir central. L'armee intervint alors et suspendit 
les pouvoirs du Par1ement et du gouvernement jusqu,a la fin de l'annee. Un 
nouveau gouvernement, principa1ement compose de techniciens fut forme, ce qui 
entraina 1a secession d'une autre region (la Province orientale) qui demeu
rait loyale au Premier ministre evince. Lumumba fut arrete, puis assassine 
au Shaba en janvier 1961. 

31. Au debut de l'annee 1961, six mois apres l'independance, Ie pays 
etait profondement divise: 1a Province orientale et Ie Kivu etaient aux mains 
des lumumbistes; Ie Shaba et Ie Sud Kasal avaient fait secession et etaient 

1/ ;1. Rolin, ~linistre des colonies, "la Belgique, Ie 30 juin, remettra 
toutes les cles au Congo et ce sont les Congolais eux-memes qui deci
deront de l'usage qu'il conviendra d 'en faire". 
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sous Ie controle de grandes societes minieres. Le gouvernement provisoire 
constitue par Joseph Ileo en fevrier 1961 controlait a peine la region de 
Kinshasa et Ie tie:::-s environ du territoire. En juillet 1961, Ie Pa'dement se 
reunissai t a nouveau et, en aout, Cyrille Adoula formai t un nouveau gouvernc
ment. Dans les zones urbaines, la securite etait assuree par les troupes des 
Nations Unies. En 1963, il etait mis fin a 1a secession du Katanga avec l'ai
de des Nations Unies, malgre la resistance des mercenaires et de l'armce lo
cale. En mai 1964~ apres l'adoption par referendum d'une nouvelle constitu
tion Ie gouvernement Adoula donnait sa demission pour permettre a l'ancien 
president secessionniste du Katanga, ~Ioise Tschombe de former un nouveau gou
vernement d'unite nationale. A la meme epoque, dans la Province orientale, 
fut constitue un gouvernement rival, a tendance de gauche qui se d6clara etre 
Ie Gouvernement de la Repub1ique populaire du Congo et fut reconnu par un cer
tain nombre de pays africains conune seu1 representant legitime du pays. 
Cependant, l'avance des troupes rebe1les fut arretee par l'armee nationale 
congolaise, avec l'aide des parachutistes belges et l'appui des Etats-Unis. 

32. En mars 1') 65, Ie gouvernement Tschombe organisai t de nouvelles elec
tions generales p0ur lesquelles 50 partis politiques environ presenterent des 
candidats. Le President Kasavubu confia a Euariste Kimba Ie soin de former 
un nouveau gouvernement; mais celui-ci malgre des efforts renouvelcs ne reus
sit pas a obtenir 1a majorite au Parlement. En novembre 1965, Ie General 
llobutu, chef de l'armee, prenait Ie pouvoir et deposait Ie president et Ie 
premier ministre designes par celui-ci. Deux jours plus tard, Ie Parlement 
portai t :'lobutu 11 la Presidence de la Republique. 

33. Le regime de Nobutu tenait son pouvoir de 1 'armee. Cependant, la 
population etait lasse des troubles et de l'insecurite qui avaient marque les 
dernieres annees et l'economie qui se deteriorait rapidement, exigeait une 
periode de stabilitEi et de reconstruction. L'armee, qui comptait environ 
30.000 hommes, etait Ie seul pouvoir susceptible de restaurer la stabilite 
et la continuite. La composition de son etat-major refletait approximative
ment la structure ethnique du pays. Elle mit d'abord fin aux mouvements de 
rebellion qui persistaient dans certaines regions, puis s'attela a l'organi
sation des structures politiques. Tous les partis politiques furent interdits 
et un nouveau parti, Ie >louvement populaire de la revolution (HPR), fut cree. 
Les autorites provinciales perdirent une grande partie de leur autonomie: 
les assemblees provinciales devinrent purement consultatives et les gouver
neurs fnrent desormais nommes par Ie pouvoir central. En juin 1967 ~ la pro
mulgation d'une nouvelle constitution confirmait les mesures prises et cta
blissait un systeme presidentiel qui reduisait considerablement Ie role et 
les pouvoirs du Parler'Ent. A partir de 1967, Ie nouveau regime pouvait donc 
aborder les questions economiques. 
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34. En 1969~ 1e t=ansfert des biens de l'ancienne colonie au nouvel 
Etat independant s'achevait par la nationa1isation de l'Union miniere du Haut 
Katanga. Les questions de dette exterieure et d'indemnisation furent reg1ees 
avec 1a Belgique. Une reforme monetaire et budgetaire fut menee a bien en 
1967, et 1es restrictions au commerce exterieur introduites au debut des annees 
soixante etaient abo1ies. En 1969, etait promu1gue un Code des investissements 
liberal. Les po1itiques economiques adoptees apres 1967 seront examinees de 
fa~on plus detaillee dens lee chapitres qui suivent. 
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II. POPULATION. aIPLOr ET REVENUS 

A. Physionomie demographique 

35. Le ZaIre est un vaste pays presentant une grande diversite topogra
phique et ethnique. .<-1 est divise en neuf regions administratives: Ie Bas 
Zaire, Kinshasa (la capita1e ayant Ie statut de region), Ie Bandundu, l'Equa
teur, Ie Hsut Zaire, Ie Kasal oriental, Ie Kasai occidental, Ie Kivu et Ie 
Shaba, comptant chacune de trois a. sept sous-regions. Le recensement adminis
tratif effectue en 1970 chiffrait a 21,6 millions d'habitants l'ef~ectif total 
de la population - soit une densite moyenne de 9,2 habitants au km - et a. 
16,4 millions celui des personnes vivant en milieu rural, c'est-a.-dire, hors 
des douze vi11es principales. D'apres ce recensement, 932.000 etr80gers vi
vaient alors au Zarre~ dont 881.000 Africains n'ayant pas la nationalite zar
roise (refugies 8Ogo1ais, Soudanais, Rw8Odais, etc.) et 51.000 personnes ori
ginaires d'autres continents. Le1/disparites entre 1es resu1tats de ce recen
sement et les donnees anterieures- rendent tres aleatoire tout examen de la 
situation demographique actuelle. Si les chiffres de 1950 sont probablement 
plus exacts, il n'en reste pas moins que les forts mouvements de population 
des annees soixante ont apporte a 1a physionomie demographique du pays de 
profondes modifications que ref1etent les resultats du recensement de 1970. 

36. 35. Le Zaire se caracterise par la jeunesse de sa population et Ie ni
veau e1eve des taux de natalite et de morta1ite. En 1970, 44 % de la popula
tion avaient mains de 14 ans, 31 %appartenaient au groupe des jeunes adultes 
(de 15 a 39 ans) a10rs que mains de 3 % etaient ages de 65 ans au plus. D'apres 
des estimations recentes, Ie taux brut de natalite serait de 47 0/00 et Ie 2/ 
taux brut de mortalite de 20 0/00, l'esperance moyenne de vie etant de 43 ans.
Le Recensement administratif de 1970 montre un rapport de mascu1inite exception
nel1ement bas: 95,2 a 100 pour l'ensemb1e de la population et 88,1 a 100 pour 
1es adultes. 

1/ 	 Avant l'independa~ce, l'administration tenait un registre d'etat civil mis 
a jour chaque annce sur la base d'entretiens avec les chefs de famil1e. 
Un sondage effectue en 1958 a confirme l'exactitude de ce registre. Si Ie 
taux d'accroissernent (2,6 %) obtenu pour 1a periode 1955-1958 est exact, 
Ie recensement effectue en 1970 surestime de 3,5 millions 1 'effectif de 
1a population zainise. Voir "The Demography of the Democratic Republic 
of Congo" dans "1~ Demography of Tropical Africa" publiE:~ sous 1a direc
tion de lUlliam J~ass (Princeton, 1968). Voir aussi "La Physionomie demo
graphique de 1a I\c?ublique democratique du Congo en 1970" de J. Boute dans 
INS, Etudes stat~stiquest 1970. 

2/ Bureau du President, Perspectives demographiques provisoires pour la Repu
~~~9..!!~_4~~~;!:~_!2.70-19~Q, Kinshasa, 6 avril 1972. 
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37. La majeure partie de 1a population urbaine vit dans de grandes ag
glomerations. Ainsi, en 1970, 3,2 millions de Zairois etaient etab1is dans 
1es dix vil1es qui comptent 100.000 habitants ou plus. A 1a meme date, 1a 
population de Kinshasa etait estimee a 1,3 million dlhabitants; venaient en
sui te Kananga (429.000 habi tants), Lubumbashi (318.000 habi tants), Hbuji-l1ayi 
(256.000 habitants) et Kisangani (230.000 habitants). De 1959 a 1970, 1a po
pulation urbaine a augmente de 270 %; 1e taux annue1 de croissance demogra
phique etant de n % pou;r Ki::whas8 p de. 12 % pour Kananga et atteignBllt meme 
19 % a iIbuji-}1ayi. L'urbanisation s'est acclUeree au debut des annees soixante, 
a10rs que les troubles rendaient tres precaires 1es conditions de vie a l'inte
rieur du pays. En outre, 1e nombre d'emp1ois offerts par 1es plantations a 
presque partout diminue et les ruraux a 1a recherche d'un emp10i ont du emigrer 
vers 1es vi1les. 

38. Se10n des estiIDf9ions provisoires, 40 % des Zairois vivront en mi
lieu urbain d'iei a 1980.- Ce pourcentage pourrait se reveler trop cleve, 
les facteurs d'emigration ayant perdu beaucoup de leur force, a10rs que Ie 
pouvoir d'attraction exerce principalement par Kinshasa et les vi11es rninie
res du Shabs s'affaib1ira probablement. Clest pourquoi, meme si la crois
sance de Kinshasa, qui pourrait compter pres de 3 millions dlhabitants d'ici 
a 1980 ne semble pas faibliT~ l'accroissernent total de la population urbaine 
ne devrait pas depasser 6 %par an au cours de la decennie 1970, alors qu'il 
a ete de 9,5 %par an au cours de 1a decennie precedente. Le taux global 
dlaccroissement de la population sera vraisernblablement de 2,6 a 2,7 % par 
an. 

39. La rapidi/:e de l'urbanisation et Ie chomage urbain posant deux pro
b1emes majeurs, les politiques de developpement devraient accorder plus d'im
portance a la creation d' emplois en milieux rural et urbain. Hais la formu
lation de politiques repondant a cet objectif et 1a planification des equipe
ments sociaux doiveat se fonder sur des donnees demographiques raisonnable
ment fiables. C1est pourquoi 1a recrlisation d'une enquete dernographique, a 
partir dfun ech~~tillon approprie, devrait figurer au rang des priorites im
mediates. 

B. Emploi 

1. 	 Les sectec~s 

40. Les trois quart.::. 1<1 population tirent de 11 agriculture leurs 
moyens de subsis tance. P;:L _Gut domine l' agricul ture trnclitionne1le dans 
1aquelle 1a fa:rai1.1e constitue 1 q unite de travail et produit diverses cultures 

1/ 	 La vie dans l~s vil1es de p::'us de 100.000 habitant:~. Perspectives demo
graphigues ••• 00. cit. 

http:fa:rai1.1e
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essentiellement destinees a sa propre consommation. II y a aussi de grandes 

plantations modernes et specialisees dont certaines emploient des milliers 

d'ouvriers. Entre ces deux extremes existent d'autres modes d'exploitation 

intermediaires assez peu nombreux cependant. 


41. Dans Ie secr.eur traditionnel, les hommes adultes accomplissent les 

travaux saisonniers qui exigent un grand effort physique. Ainsi, dans la 

foret equatoriale, ce sont eux qui defrichent, pendant un ou deux mois par an 

ou tous les deux ans. En outre, les hommes pechent, chassent et construisent 

les logements. C'est aux femmes qu'il revient generalement, avec l'aide des 

enfants, de planter, serner, recolter, preparer et emmagasiner les produits et 

de vendre les excedents. La division du travail varie en fonction des condi

tions naturelles, du type d'agriculture pratique et des coutumes tribales. 


42. L'echec de la formule de paysannats introduite par l'administration 
belge tient en par"ie au regime foncier clanique, ainsi qu'aux comportements 
ancestraux lies a Ia division traditionnelle du travail. Cette tentative, qui 
visait a transformer les hommes en cultivateurs, fut mal accueillie par les 
interesses et se heurta a leur resistance, aussi, des que la coercition fut 
levee, l'agriculture revint au systeme traditionnel. Par ailleurs, la divi
sion traditionnelle du travail permet auX hommes de prendre des emplois sala
ries et de laisser aux autres membres de la famille Ie soin de cultiver la 
terre. 

43. Avant l'independance, les plantations constituaient la principale 
source de travail renumere mais leur offre d'emplois a fortement diminue ces 
dernieres annees. Nombre d'entre elles ont ete abandonnees a l'epoque des 
troubles et selon les estimations, elles n'employaient plus en 1968 que 
364.000 personnes (dont 227.000 a titre permanent) contre plus de un million 
en 1960. Apres une legere amelioration, la situation s'est de nouveau degra
dee, sous l'effet de politiques defavorables a ce mode d'exploitation: poli 
tique de prix a la production et manque de moyens de transport adequats. Comme 
on Ie verra plus loin, les mesures de zairianisation recentes ont egalement eu 
des effets peu favorables sur l' economie des plantations. 

44. Le declin des plantations y la degradation des routes de desserte et 
les difficultes que pose Ie transport des produits jusqu'aux centres urbains 
ont nui aux paysans pratiquant ltagriculture traditionnelle. qui commercia
lisaient une partie de :.eur recolte. Certaines regions, dans Ie Kivu et Ie 
l[aniema par exer.tple, s· :1t revenues a une economie de subsiirance et beaucoup 
d' hornmes on t emigre v ~ ..s les villas e tIes agglomerations.

1/ 	 11 est di fficiL. <lUX familIes habituees a acheter des produits fabriques 
en ville de re':.ourner a une economie de subsistance car ce mode de vie 
requiert maintes techniques oubliees depuis longtemps. De plus, il est 
considere comme honteux de revenir a 1a terre, a cet etat qui passe pour 
IIprimitif", d'ou la campagne d' authenticite lancee par les autorites 
pour restaurer chez Ie peuple la fierte de son heritage national. 
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45. Les grandes et moyennes entreprises de l'industrie manufaeturiere 
emp10yaient I~ 1970 environ 108.000 ouvriers permanents et 34.600 ouvriers 
temporaires,- offrant done un emploi a plein temps a un peu ~lus de 3 % de 
Ie population active masculine d'age adulte (de 20 a 64 ans).- Ce secteur, 
qui est fortement concentre geographiquement, fournit un nombre dtemplois im
portan3/a Kinshasa (57 % du total des emplois dans l'industrie) et au Shaba 
(18 %~. Les aut res regions comptent quelques entreprises dispersees, consa

, crees pour la plupart au traitement des cultures industrielies locales. 

46. Les industries a1imentaires, y eompris les huiles et graisses, Ie 
textile et Ie travail du bois fournissaient en 1970 les deux tiers des em
plois offerts par les grandes et moyennes entreprises. A l'exception de l'ex
traction d'huile, 1a production manufacturiere etait tres nettement orientee 
vers Ie marche interieur. Les branches requerant de nombreux travailleurs 
qualifies ne sont pratiquement pas representees au ZaIre. 

47. Les p~;ites entreprises de transformation fournissaient environ 
26.000 emplois.- Nombre d'entre el1es n'employaient qu'une personne, Ie pro
prietaire, ou un ou deux employes remuneres en 1970-1971. Ces entreprises 
jouaient un role important dans la confection, les cuirs et peaux, l'imprime
rie, l'edition et 1a fabrication de meubles. II existait aussi un grand nom
bre de petits entrepreneurs dans l'industrie a1imentaire. 

1/ 	 Republique du Zaire, Departement de l'economie nationale, Enquete sur les 
entreprises, 1969/1970. Cette enquete devait couvrir toutes les entre
prises industrie11es ayant une comptabilite modeme, ce qui correspond, 
dans 1a pratique, aux etablissements de grande et moyenne dimension. 

2/ 	 Ce pourcentage tient compte du fait que Ie Recensement administratif de 

1970 est probablement biaise vers Ie haute 


1/ 	 Estimations fondees sur l' "Enquete sur les entreprises" effectuee en 1968. 
Cette enquete a couvert moins d'entreprises que celIe de 1970 et leurs 
rcsu1tats ne sont pas comparables. L'enquete de 1970 ne donne pas de 
ventilation regiona1e de l'emploi. 

i/ 	 Estimation fondee sur l'Enquete sur les petites et moyennes entreprises, 
effectuee par la Division urbaine des affaires economiques et de 1 'indus
trie de la ville de Kinshasa. (Non datee). 
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48. L'emploi dans les mines pour l'ensemble du pays etait estime en 1970 
a 59.200 ouvriers permanents et 5.700 temporaires~ dont 45 % dans Ie Shaba, 
essentiellement dans les mines de cuivre, et 30 % dans Ie nord-est. Les mines 
de diamant emploient 2.500 personnes dans Ie Kasai ou opcrent egalement un cer
tain nombre de prospecteurs individuels. 

49. En 1970, les grandes societes de construction employaient 18.000 
ouvriers permanents et les petites entreprises 1.500 environ. Les statisti
ques relatives a Itemploi dans les transports et les communications (68.300 
ouvriers permanents et 8.900 temporaires) ne couvrent pas les chauffeurs des 
autobus "fula-fula" qui sillonnent les rues des villes, non plus que les pe
tites entreprises de taxi et de camionnage. La meme annee, les entreprises 
de services publics offraient 5.800 emplois permanents et 3.700 emplois tern
poraires. 

50. L'Etat est Ie premier employeur du Zaire. En 1973, la fonction pu
blique comptait 214.000 fonctionnaires dont 98.000 enseignants; 54.000 de ces 
foncti~n~aireI/etaient affectes a Kinshasa, Ie reste etant reparti entre les 
neuf reg1.ons.

51. Parmi les services du secteur privet les banques, l'immobilier et 
les assurances employaient 5.800 personnes a plein temps et un nombre negli
geable de temporaires. Le nombre d'emplois offerts peut etre estime a 2/ 
47.000 pour les autres categories de services et a 106.000 pour Ie commerce.

l/ Republique du Zaire, Bulletin des finances, No 2, aout 1973. Le nombre 
exact des employes de 1 'E-tat varie legerement selon les sources d'infor
mation. Ces disparites semblent etre imputables a certains facteurs tels 
que 1 'inclusion ou l' exclusion des fonctionnaires en retraite et des ti
tulaires de bourses d'enseignement. 

2/ Ces estimations sont basees sur les renseignements recueillis pour Kinshasa 
dans Ie cadre de 1 'Etude ~30ciodemographique de Kinshasa, 1967, Kinshasa, 
1969. 
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2. 	 Tendances recentes de l'emploi 

52. On peut estimer que Ie n£7bre d'emplois non agricoles est passe de 
512.000 en 1970 a 554.000 en 1973,- ce qui correspond a une croissance de 
2,7 % par an seulement, comparable a celIe de la population active. Si l'on 
tient compte du declin des plantations, l'emploi salarie a diminue par rap
port au nombre de personnes en age de travailler et peut-etre meme en chif
fres absolus. 

53. Si Ie nombre d'emplois non agrico1es a peu augmente, c'est dans une 
large mesure en raison de la stagnation des effectifs de la fonction publique. 
Alors que Ie nombre des enseignants passait de 75.600 en 1970 a 98.000 en 1973, 
celui des aut res categories de fonctionnaires tombait de 136.100 a 106.000. 
Cette compression du personnel non enseignant s'explique par la politique dlaus
terite budgetaire du gouvernement et sa volonte d'eliminer les emp10is super
flus. L'emploi dans les transports, la construction et Ie batiment ainsi que 
dans les banques et autres institutions financieres est reste dans l'ensemble 
stationnaire. 

54. C'est l'industrie qui a marque Ie plus de dynamisme avec un taux de 
croissance de l'emploi de 8,8 % par an, encore que lion puisse y deceler des 
signes d'un certain ralentissement du au fait que les licenciements etant pra
tiquement interdits, les hommes d'affaires preferent slequiper en machines et 
embaucher Ie moins possible d'ouvriers permanents. De plus, l'Etat encourage 
les projets industriels a forte teneur en capital: ainsi dans Ie cas de huit 
projets recemment approuves par la Commission des investissements, les immobi
lisations s'elevaient en moyenne a 20.000 dollars par travailleur, alors que 
peu de ces projets sont susceptibles d'entrarner la creation d'importantes 
activites connexes a fort coefficient de main-d'oeuvre. 

55. L'evolution de ces dernieres annees a renforce la concentration in
dustrielle a Kinshasa et dans une moindre mesure, dans Ie Shaba. On a assiste 
dans ces deux zones au developpement d'activites dont la production, protegee 
par les tarifs douaniers, vise a remplacer des importations: montage d'auto
mobiles et siderurgie, par exemple. Dans Ie reste du pays, l'emploi indus
triel reste stationnaire; i1 diminue meme dans certaines branches d'activites 
liees aux plantations, tel1e l'extraction d'huile de palme. 

1/ 	 Ces chiffres representent ls somme des emplois a plein temps et de l'equi
valent en termes de plein temps des emplois temporaires. On a calcu1e 
cet equivalent en cornptant qu'un emp10i a plein temps correspond a 250 
journees de travail par an. Ainsi, un emp10i temporaire de 125 jours 
est considere comme 1a moitie d'un emploi a plein temps. La moyenne des 
journees de travail des ouvriers temporaires dans chacune des categories 
d' activites "a deux chiffres" est donnee par l'Enquete sur 1es entreprises, 
1969/70. 
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56. A court terme, les perspectives de l'emploi ne sont pas favorables. 
11 est probable que l'emploi dans les plantations continuera a diminuer au 
cours des prochaines annees, jusquta ce que cette tendance puisse etre ren
versee par des operations de regeneration. II en va de meme des usines trans
formant les produits des plantations. Le programme envisage pour la refection 
du reseau routier permettra de creer de nouveaux emplois a 1 'interieur du pays 
Qais ces creations ne feront que COQpenser les pertes enregistrees dans les 
plantations. Dans llindustrie, la majeure partie des emplois nouveaux seront 
vraisemblablement situes a Kinshasa, tandis que Ie Shaba oeneficiera de l'ex
pansion prevue des mines existantes et de l'ouverture de nouvelles mines. 

57. L'amelioration continuelle du niveau de qualification de la main-
d'oeuvre constitue un element positif. Bien que Ie niveau des salaires cor
respondant a une quelification donnee n'ait pas ete modifie, les ouvriers 
zairois accedent w~intenant a des postes qui etaient precedemment occupes par 
des etrangers. Ce processus devrait se poursuivre au cours des prochaines an
nees. L'expansion des mines du Shaba et la creation d'activites connexes, 
ainsi que l'implantation de nouvelles usines metallurgiques dans la region de 
Kinshasa, devraient aboutir a la creation de nouveaux emplois qualifies. Mais, 
pour la masse des travailleurs, une amelioration ne pourra venir que de la re
generation des plantations et de l'elimination des restrictions et des incer
titudes qui s'opposent a la creation dtemplois dans l'industrie manufacturiere. 

58. Dans les villes, Ie chomage est important et une grande partie des 
hommes n'ont pas d'emploi fixe. Les taux de chomage les plus bas sont enre
gistres a Lumumbashi et a Kolwezi, deux villes qui se sont developpees pour 
repondre aux besoins en main-d'oeuvre de l'industrie d'extraction du cuivre 
et dont l'arriere-pays est tres peu peuple. Cependant, meme a Kinshasa, ou 
les possibilites de travail sont nombreuses et ou l'emploi se developpe, 13 % 
des hommes en age de travailler etaient en chomage en 1967 et 33 %n'avaient 
pas d'emplci fixe. Dans les autres vil1es, la situation est bien pire. Selon 
une enquete par sondage effectuee a Bukavu en 1971, 22 % des chefs de famille 
etaient sans emploi. Le nombre d'emplois salaries ne depasserait pas 9.700 
dans cette ville dont 1a population est estimee a 134.000 personnes. De meme, 
il seraH de 10.700 a lfbuji-Nayi qui compte 256.000 habitants. Kananga offre 
de 15.000 a 20.000 emplois, si bien qu'environ un cinquieme de la population 
active masculine a un emploi salarie. 

59. Les activites des femmes fournissent un revenu d'appoint d'origine 
non salariale. Selor :.. 2S es t imat ions , ce supplement representerai t 10 % du 
revenu reel des fami2:":s a Kinshasa et serait plus eleve dans les aut res vil
lese Ces activites pl'"ennent diverses formes: travaux agricoles contribuant 
a l'alimentation des ~embres de la famille vivant en ville, vente au detail 
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sur les marches urbains.ll La culture de petites parcelles joue un plus grand 
role dans les petits centres urbains (tel llukavu) qu'a Kinshasa tandis que 
Ie petit commerce de detail se pratique partout. 

3. Salaires, conditions de vie at facteurs sociaux 

60. Le niveau et la hierarchie des salaires resultent de la reglementa
tion promulguee par l'Etat, de negociations collectives et du jeu de l'offre 
et de la demande. L~Etat fixe les taux de salaires et les conditions de tra
vail; etant Ie premier employeur~ il exerce egalement une ~~fluence conside
rable du fait de cette position de monopsone. Le syndicat- negocie des con
ventions collectives mais, les greves etant reglementees par une legislation 
restrictive et toute convention subordonnee a l'approbation des pouvoirs pu
blics, son influence est limitee. Les besoins de main-d'oeuvre du secteur 
minier et de l'industrie manufacturiere renfor~ant la demande sur Ie marche 
du travail, les salaires offerts aux travailleurs du secteur prive qui pos
sedent des qualifications rares et recherchees ont tendance a augmenter. 

61. L'Etat gea pour politique de maintenir un parallelisme etroit entre 
les grilles de salaires de 1a fonction publique et du secteur prive. En 1973 t 
Ie salaire moyen net dfun fonctionnaire s'6levait a 426 zaires par an, 51 i, 
des fonctionnaires recevaient une remuneration nette egale ou inferieure a 
300 zaires, e~ 10 % d'entre eux, des traitements superieurs a 540 zaires par 
an. Dans Ie secteur prive. Ie montant net du salaire annuel moyen de la main
d'oeuvre africaine employee par les grandes et moyennes entreprises etait es
time a que1que 350 zaires. L'ecart separant la remuneration moyenne des fonc
tionnaires et des salaries du secteur prive tient surtout a des niveaux de 
qualification differents et a des facteurs geographiques. Cependant~ si les 
avantages annexes (securite socia1e, allocations fami1iales t indemnite de 10
gement, cantines subventionnees, primes diverses, etc.) se traduisaient par 
une majoration ci' environ 50 % des charges sa1ariales nettes du secteur prive, 
les divers avantages offerts aux ~mployes doub1eraient pratiquement leur re
venu indiciaire. 

62. Du fait du maintien de cette parite entre les echelles de sa1aires 
des secteurs prive et public t les emplois de 1a fonction pub1ique ne sont 
guere plus avantageux que ceux du secteur privet a 1 'inverse de nombreux pays 
en voie de developpement ou 1n fonction pub1ique est mieux remuneree et jouit 
d'un grand prestige. Si les jcunes Zairois veulent acceder a des postes de 
responsabilite bien remWler~~j ils ntestiment pas pour autant desobligeant de 
travailler pour des entrepri.;:,cs du secteur prive animes par la recherche du 
profit. 

II J. L. McCabe ~ "Unemployment as a Social-\~elfare Problem in Urban Zaire", 
Economie Gro\vth Center, Yale University, Center Discussion Paper 163, 
Ne\;/ Haven~ novernbre 1972 (document polycopie). Voir ega1ement C. et J. 
Houyoux: ilLes conditions de la vie dans soixante familIes a Kinshasa" 
Cahiers economiq~es et soc:tc:.'l~ 8:1 3/1970, p. 93-132. 

J:..! 11 existe 
(UNTZA). 

un secl ':: 1 'Un::on nationale des travailleurs du Zaire 

http:urbains.ll
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63. La legislation fixe les taux ninimaux de salaire en fonction des 
zones geographiques, des niveaux de qualifications et de l'anciennete. Ainsi, 
existe-il sept baremes geographiques differents. Chacune des regions, a 
l'exception de Kinshasa, est subdivisee en trois zones de salaires. Le ba
reme Ie plus eleve~ qui s'applique a Kinshasd et aux villes minieres du 
Shaba, correspond aa triple du bareme Ie plus bas applicable aux zones rura
les du Kivu et du Bandundu. Les ouvriers sont repartis en neuf categories 
qui vont depuis Ie manoeuvre jusqu'a l'ouvrier hautement qualifie. Les taux 
de salaires tiennent compte a la fois du niveau de formation requis, de la 
complexite des taches a accomplir, de l'effort physique a fournir et des ris
ques. Dans les zones de salaires les plus eleves, Ie salaire minimum de 
l'ouvrier hautement qualifie est Ie triple de celui des manoeuvres; dans les 
zones les plus basses, 1 'ecart ne va que du simple au double. Le salaire de 
base doit etre majorc de un pourcent pour chaque annee d'anciennete dans l'en
treprise. Tous les travailleurs ont droit pour chacun de leurs enfants a 
une allocation supplementaire dont Ie montant varie selon les zones mais non 
selon la categorie professionnelle. 

64. la st:.:ucture des taux minimaux repose sur Ie systeme existant avant 
l'independance. Ces taux ont ete majores a plt~ieurs reprises sans que l'on 
apporte de modification fondamentale a leur correlation. Le syndicat souhaite 
une reduction de l'eventail des salaires grace a un relevement des salaires 
applicables aux categories les moins qualifiees. L'association patronale 
desire que les ecarts d'une zone a l'autre refletent "l'aptitude a payer", 
c'est-a-dire les avantages lies au lieu de l'emploi et que l'echelle des sa
laires corresponde a la situation de l'offre et de la demande. Les deux par
ties s'accordent toutefois a reconnattre que la structure actuelle est trop 
complexe. 

65. Les ecarts de salaires entre les diverses zones et les diverses ca
tegories sont superieurs a ceux que prevoit la legislation sur les saJaires 
rrrrn1maux. Selon les estimations a Kinshasa, Ie salaire des manoeuvres est 
superieur au minimum legal d'environ 20 ~ et la difference est encore plus 
importante pour les ouvriers hautement qualifies. A l'interieur du pays, la 
main-d'oeuvre non qualifiee re~oit generalement Ie salaire minimum alors que 
les ouvriers hautement qualifies obtiennent facilement un salaire superieur 
au niveau minimum. La structure actuelle des salaires s'explique par deux 
facteurs importants. Tout d'abord, alors que l'offre de main-d'oeuvre non 
qualifiee est prat:'qt:ement "illimitee", Ie depart d'un grand nombre d'expatries 
a provoque une pent:~'-:'e de main-d'oeu'llre qualifiee. En second lieu, la plupart 
des ouvriers de Ii "riere-pays n'occupent d'emplois salaries que pour comple
ter Ie revenu que .. ~;jrs familIes tirent principalement de l' agriculture de 
subsis tance e t ii, commerce de de tail. Ces ouvriers sont prets a accepter un 
salaire infE';rie,,;. ~lU "minimum vital". Par contre, l'emploi salarie est la 
principale soure,> de revenu de la plupart des menages de Kinshasa. En outre, 
Ie systeme de valeurs exige Ie partage avec les autres membres du groupe de 
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solidarite~ ce qui reduit la part du revenu d'un emploi salarie que Ia famille 
nucleaire peut conserver. De nombreux employeurs de la capitale signalent 
qu'ils pourraient verser Ie salai re minimum legal aux personnes qu' ils enga
gent mais qu'ils preferent offrir des salaires plus eleves pour eviter Ie me
contentement et accroitre l'efficacite de leurs employes. 

66. Les salaires verses par les petites entreprises auxquelles ne s'ap
plique pas Ia legislation sur Ie salaire minimum ne different pas sensible
ment des salaires offerts par les grandes et moyennes entreprises relevant 1/ 
de~ ~s eectaurs d'activites. Cette conclusion est encore tres provisoire
mais si elle se confirme, elle tendrait a verifier l'hypothese que les salai
res du secteur prive refietent fidelement l'evolution de l'offre et de la 
demande et que les salaires minimaux n'ont guere d'incidence sur Ie niveau 
reel des salaires ou de l'emploi. 

67. Les ecarts intersectoriels tiennent a des facteurs geographiques 
et aux niveaux de qualification de la main-d'oeuvre. En 1970, alors que Ie 
salaire annuel des ouvriers africains recenses par l'enquete sur les entre
prises de 1970, etait chiffre a 248 zaires en dehors de l'agriculture, celui 
des ouvriers travaillant dans des plantations n'etait que de 71 zaires. Les 
ouvriers des huileries et des autres industries liees aux plantations ne re
cevaient en moyenne que 100 zaires, par contre les employes des industries 
mecaniques, metallurgiques et chimiques et des activites apparentees qui exi
gent une main-d'oeuvre qualifiee et qui sont pour la plupart situees a 
Kinshasa, recevaient en moyenne 319 zaires par an. Dans Ie secteur bancaire 
et financier, Ie salaire annuel moyen depassait 500 zaires. 

68. La remuneration des expatries est plus elevee que celle des ZaIrois 
et des autres ressortissants africains appartenant a des categories de salai 
res comparab1es. Mnsi, en 1970, les cadres de direction expatries recevaient 
en moyenne 4.590 zaIres de plus par an que les cadres africains. Pour Ie 
personnel d'encadrement et les travai1leurs qualifies, l'ecart etait de 3.280 
et 2.780 zaires par an respectivement. Cependant cet ecart est en partie 
illusoire, chaque grande categorie statutaire, "personnel de direction", 
"personnel d' encadrement" au "ouvriers qualifies" regroupe une multitude de 
fonctions requerant difH~rents niveaux de formation et d'experience et com
portant des responsabilites variables. En raison du manque de Zairois qua
lifies, une bonne part des taches les plus exigeantes et les mieux remunerees 
sont accupees par des expatries. 11 convient toutefois de signaler que Ie 
montant global de la remti~eration des cadres de direction expatries est Ie 
triple de celui des cadres zairois, alors que Ie rapport est de 4 a 1 pour 
Ie personnel d'encadrement et de 11 a 1 pour les ouvriers qualifies. L'origine 
de cette relation inversew£nt proportionnelle entre Ie niveau des salaires et 

];/ 	 Cette conclusion est fondee sur la comparaison des donnees coOt de main
d'oeuvre figurant daI'is llEnquete sur les petites et moyennes entreprises 
et celles de l' Enquete s:.:r 1.'28 e~':rp.prises 196911970." Cette comparaison 
exige que lion ticnne compte des remuneraticns versees pa-: Ies grandes et 
moyennes entreprises Q leu:s elT.ployes expatrles et des hausses de salaire 
intervenues entre ~es deux enquetes. 
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Ie niveau hierarchique est bien connue: il est relativement plus facile de 
former une elite uumeriquement restreinte de cadres de direction ou'un grand 
nombre de cadres moyens et de contremaitres. 

69. En 1970, 1(: masse salarial)./ etait estimee a 400 millions de zaires, 
dent environ 280 mi:':.:';;'ons de zaires (70 :% du total) imputables aux salaire2/ 
et traitements du pF':c:'sonnel zatrois et des aut res ressortissants africain.
La production de subsistance est evaluee a 85 millions de zaires. Heme si 
cette valeur est sous-estimee, il est evident que Ie revenu d'une famille 
dependant exclusivement de l'agriculture de subsistance differe considerable
!rent de celui des salaries. 

70. Les possibilites d'emploi salarie sont inegalement reparties entre 
les diverses regions, ce qui explique les tres fortes disparites de revenu 
d'une region a l'autre. En 1970, Ie produit brut commercialise, par tete 
d'habitant s'elevc:.it a 140 zaires a Kinshasa et au Shaba, a 57 zaires dans Ie 
Bas-Zaire, a 39 zaires d3?s Ie Kasai oriental et variait entre 22 et 29 zaires 
dans les autres regions.- Heme si lIon tient cont>te des variations du niveau 
du cont de la vie entre les diverses regions, Ie niveau de vie moyen des re
gions les plus riches est cinq fois plus eleve que celui des plus pauvres. 

71. II n'est pas possible de chiffrer avec certitude la repartition du 
revenu dans une region donnee. Les quelques enquetes consacrees aux budgets 
des menages ne permettent pas, en raison de leurs insuffisances methodologi
ques, de repartir la population par categorie de revenue On peut toutefois 
presenter deux observations d'ordre qualitatif. Tout d'abord, les ecarts de 
revenu, au sein de zones geographiques homogenes du point de vue economique 
(Kinshasa, Ie Nord du Kivu, etc.), semblent etre moins marques qu'ils ne Ie 
sont generalement dans les pays en voie de developpernent. En second lieu, 
ces ecarts se sont accentues depuis l'independance, en raison probable~nt de 
la croissance assez lente de l'agriculture et de la constitution d'une elite 
economique zairoise grace a la zairianisation des echelons superieurs de 
l'administration, a la formation de cadres de gestion et d'ingenieurs et a la 
prise de controle des biens appartenant aux colons. 

!/ 	 Y compris Ie revenu impute des petits entrepreneurs et des commer~ants 
independants. 

2:../ 	 En 1958, les sal :':'ies africains ont re~u 52 % de la masse salariale. Voir 
Centre d' etudes \~"s questions economiques africaines, I.e revenu des popu
lations indige:,:~~, du Congo-Leopo1ville, Bruxelles, 1963. 

3/ 	 Leon de St. :'c;.Lin, "La repartition par reg10n du produit interieur brut 
zairois", Za.tre-Afrique, No 73, mars 1973. 

http:s'elevc:.it
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72. En matiere de salaires ~ les autoritE.~s appliquent actuellement une 
politique moderee~ comme en temoignent la legislation sur les taux minimaux 
de salaire et les modifications apportees aux grilles de salaire de la fonc
tion publique. Pendant les troubles qui ont suivi l'independance, Ie niveau 
des salaires reels a enregistre une chute brutale. Le retour a l'ordre s'est 
accompagne d'une reprise progressive du pouvoir d'achat. Le niveau general 
des remunerations a ete re1eve quatre fols depuia 1968. En juin 1969, les 
taux minimaux de sa1aire et 1es allocations familiales ont ete majores de 10 %. 
En decembre de 1a meme annee, tous 1es salaires~ ainsi que les diverses allo
cations, a l'exception de la remuneration des expatries et du traitement des 
cadres de direction, ont ete augmentes de 20 %. Les salaires minima ont ete 
releves de 20 % Ie 2 janvier 1971 et de 10 %, Ie ler octobre 1971. Aucune 
autre augmentation n'a eu lie~ depuis cette date et en 1972, tollS les salaires 
et traitements ont ete b10queE officiellement. Lea majorations obtenues de 
1968 a 1971 ont ete annulees par la baisse des annees 1972 a 1974. Les series 
de donnees relatives aux salaires et les deflateurs utilises laissant a desi
rer, toute evaluation chiffree serait incertaine. II semble cependant qu'en 
1974, les salaires reels des ouvriers non qualifies soient inferieurs ace. 
qu'ils etaient en 1960. 

73. La politique salariale des pouvoirs publics depend en grande partie de 
leur aptitude a faire face a leurs charges salariales. Les relevements de la 
periode 1968-1971 s'exp1iauent par l'augmentation des recettes provenant du 
cuivre, tandis que Ie blocage des salaires a pour raison principa1e la baisse 
des cours enregistree en 1971-1972. En vue d' e'"Iter que 1es salaires 
du secteur public ne prennent du retard par rapport a ceux du secteur 
prive, Ie blocage a ete etendu au secteur prive. Le Conseil Executif s'efforce 
d'eviter que l'inflation n'amenuise Ie pouvoir d'achat des sa1aires et d'inter
dire tous profits excessifs. Le prix des produits de consommation courante 
est fixe par Ie gouvernement. Cependant, l'efficacite actuelle ou a long ter
me de cette politique en tant qut~::.strument de stabilisation des prix u'est 
pas evidente. 

74. Ces efforts visant a uti1iser la fixation des prix comme instrument 
de po1itique des revenus creent des distorsions au sein de l'economie sans 
faci1iter la realisation de l'objectif poursuivi. La reglementation des prix 
au niveau de la production a generalement eu pour effet de reduire l'offre. 
Cette reduction, entrainant une augroentation des prix de detail, a desavan
tage Ie consommateur au lieu de I'aider. Les entreprises dont les profits 
sont lihdtes par la reglementation des prix hesitent a etendre leurs activi
tE~s. La hausse des prix se poursuit et la si tuation de l' enploi se deteriore. 
II ne fait aucun doute qu' un assouplissement de la poli tique des salaires et 
des prix et une utilisation accrue des mecanismes dt! marchES am~lioreraient 
1a situation econornique du secteur prive ainsi que celIe des salaries. 
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75. La stagnation de la demande de r:1ain-d'oeuvre et l'augnentation au 
nombre des salaries a la recherche d'un emploi sont a l'origine de la ~aisse 
recente des salaires reels. Depuis 1971, Ie nombre d'emplois offerts par 
l'industrie manufacturiere, les mines, les services publics et l'adrninistra
tion (y compris 1 7 €nscignement) n'augmente que de 2 %par an alors que Ie 
nombre de personnes employes par les plantations et Ie commerce semble avoir 
diminuc. En 1974~ l'effectif total des salaries est a peu pres identique, 
sinon legerement iLferieur, a celui de 1971 tandis qu'au cours de ces trois 
annees, la population en age de travailler augmentait de pres de 8 %. Le 
nombre de Zairois qui veulent passer du secteur de subsistance au secteur 
moderne renforcent la demande d'emploi salarie. En effet, l'expansion de 
l'education et la diffusion d'idees nouvelles rendent de moins en moins ac
ceptables les conditions de vie du secteur de subsistance. En outre, Ie ni
veau de vie du seC':2ur tradi tionnel a souffert de la desorganisation des mar
ches urbains, 11 e:xcedent commercialise par les agriculteurs etant de moins 
en moins remuner~~eur alors que les biens manufactures qu'ils doivent 
acheter sont de plus en plus chers. 

76. Dans les villes, norohre d'individus et de familIes nucleaires bene
ficient de l'aide d'autres rnerohres de la famille etendue, du clan ou merne 
d'autres immigrants originaires du meme village. En milieu urbain, la struc
ture sociale est encore souple et tous les individus que lie un sentiment de 
solidarite sont loin d'avoir Ie meme statut economique. Les membres les plus 
riches sont censes aider les plus pauvres de leur groupe, assistance qui peut 
prendre diverses formes: traitement preferentiel lors d'une transaction eco
nomique, hebergement, nourriture, aide en especes ou prise en charge partielle 
des enfants, etc. Comrne il est generalement admis que chacun a des devoirs 
de solidarite envers les autres rnembres de son groupe, i1 est naturel d'accep
ter cette aide; de merne, Ie devoir d'assistance est generalement accepte, fut
ce avec quelque ressentirnent. Cette solidarite joue un grand role dans la 
reduction des inegalites economiques et attenue les tensions sociales dues au 
chomage. 

77. Ce systeme de valeurs fonde sur des rapports individuels et sur la 
solidarite entre membres d'un meme groupe est souvent different de l'ethique 
impersonnelle des societes a economie de marche. Des actions dictees par un 
sentiment de devoir dans ce systerne peuvent ne pas etre per~ues comme telles 
dans les societes impersonnelles. A l'inverse, ce qui est considere comme un 
devoir et qui va SO;;'T~nt de soi dans les societes ayant une structure de rela
tions marchandes bL'-, etablie peut ne pas avoir d'equivalent dans Ie systeme 
des groupes de sol:~; ;'iri te. 
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78. . La conception traditionnell~ de l'autorite aussi est-elle differente 
de la notion de loi telle qu'on la retrouve dans 1es societes occidentales 
contemporaines. La population considere generalement une regIe non sanction
nee par la tradition dans une certaine mesure arbitraire et elle ne ressent 
pas comIlle tels les abus de pouvoir. Ceux-ci sont plus frequents dans les re
gions eloignees de grands centres et genent probab1ement Ie deve10ppement des 
petites entreprises qui n'ont pas la robustesse financiere des grandes compa
gnies pour resister aux pressions du milieu traditionnel. 

79. Au fur et a mesure que l'economie se developpe et Ia population s'ur
banise, Ie systeme traditionnel des valeurs tend a s'estemper. Cette tendance 
va continuer sans aucun doute, avec tous les avantages et inconvenients que 
cela implique. Par ailleurs, l'histoire des pays comme Ie Japon et l'Inde 
indique les avantages que l'on peut tirer de l'existence de structures sociales 
comportant des groupes de solidarite non conformes aux valeurs occidenta1es, 
pour creer des structures economiques originales et adaptees aux besoins de 
developpement. 

80. Jusqu'a l'independance, la formation des competences professionnel
les a ete freinee par Ie developpement insuffisant de l'enseignement techni
que et superieur. 11 n 'existait guere pour les Zairois la possibi1ite d' ac
querir Ie sens des responsabilites ni de faire la preuve de leurs competences 
individuelles puisque tous les postes de direction etaient occupes par des 
expatries et que tout l'appareil administratif etait entre leurs mains. La 
Belgique a radicalement modifie sa po1itique a 18 veil1e de l'independance, 
trop tard cependant pour inf1uer sur l'heritage qu'el1e 1aisserait. 

81. Apres avoir accede a l'independance, Ie Zaire s'est trouve aux pri 
ses avec un double prob1eme. II lui fallait realiser l'unite politique du 
pays et rendre solidaires les diverses regions et ethnies que l'administra
tion coloniale n'avait nullement rapprochees, alors qulil ne disposait pas 
des cadres necessaires aI' accomplissement de cette tache. La rapide "zairia
nisation" de l'administration et Ie renforcement de la centralisation ont eu 
pour effet de reduire l'efficacite du controle administratif. L'action des 
administrateurs belges reposait essentiel1ement sur la cooperation des colons 
et des chefs trad! tionnels. Leurs successeurs zairois etaient, en regIe ge
nerale, moins bien prepares a leurs taches que rendait encore plus difficiles 
Ie principe du controle direct, si bien qu'on trouve nombre de S!lvices admi
nistratifs purement formels n'exer~ant point de fonction ree11e.

l/ 	 C'est ainsi qulil y a dans chaque reg10n ou sous-reg1on un bureau agri 
cole qui emploie des agents de vulgarisation residant sur leurs lieux de 
travail. Faute de moyens de transport, Ie personnel de ces bureaux ne 
?eut faire de tournee d'inspection. Les agents de vulgarisation manquent 
de semences selectionnees, d'engrais ou d'outils; fls ne peuvent done 
rien faire d'utile a lfamelioration des methodes de culture locales. 
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82. Pour renforcer 1 'efficacite du controle de 1 'administration, il CGI1

viendrait de regrouper les taches et de faire porter tous les efforts sur ce 
qui est important et realisable. II serait egalement souhaitable de faciliter 
l'accomplissement des fonctions essentielles en leur donnant la priorite dans 
l'affectation du personnel disponible. Les taches qui ne peuvent pas etre ac
complies dans l'immecliat par Ie pouvoir central devraient etre confiees a 
d'autres, aux entreprises ou aux plantations par exemple. L'introduction de 
reformes pratiques devrait passer par une etude des structures administratives 
et de leurs fonctions. 

83. Alors que de la zairianisation de l'administration publique fut ra
pide, Ie remplacement des expatries dans Ie secteur prive stest effectue len
tement au cours des dix premieres annees d'independance. En 1970, les expa
tries occupaient encore 55 Z des postes de direction et 37 % des postes d'en
c~drer:l~nt; 43 % ~es expatries exer<iant un empl~} occupaient des postes de 
dlreetlon et 51 1 des postes de cadres moyens.

84. Afin d' accelerer la zairianisation, Ie gouvernement a promulgue Ie 
27 juillet 1970 un decret limitant Ie pourcentage d'etrangers que peut em
ployer une entreprise sans avoir a obtenir une derogation du Service national 
de l'emploi. Pour Ie personnel de direction, cette limite est de 5 % (4 I
dans Ie secteur des services); pour Ie personnel d'encadrement, elle est de 
10 % dans les mines et l'industrie manufacturiere et de 3 a 5 % dans les au
tres branches, tandis qu'elle varie, selon Ie secteur interesse, de 1 a 10 % 
pour Ie personnel qualifie. En pratique, il est facile d'obtenir une dero
gation lorsque Ie besoin en est demontre. 

85. A la suite de la declaration du President du 30 novembre 1973, pra
tiquement tous les comrnerees de detail detenus par des etrangers, une part 
importante du cor:lmerce de gros et presque toutes les plantations appartenant 
a des etrangers sont pass6s sous Ie contr8le de ressortissants zairois ou de 
l'Etat. Ce transfert et les questions y afferentes, sont examines dans la 
section consacree a l'evolution recente du Zaire. 

1./ Source: Er,,>ete sur les entreprises, 1969/1970. 
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III. TENDANCES DE LA CROISSANCE ET DU DEVELOPPEMENT AU ZAIRE 

86. Lea desordres sociaux et politiques quIa connu Ie Zaire apres son 
accession a l'independance n'ont fait qu'intensifier les desequilibres d'une 
economie fondee sur deux pOles de croissance et aggraver les faiblesses des 
echanges et des moyens de communications interregionaux et intersectorie1s. 
Deja pendant la colonisation, Ie secteur moderne etait concentre dans les 
regions actuelles de Kinshasa et du Shaba, alors que Ie reste du pays n'etait 
quIa peine effleure par Ie processus du developpement. Le secteur public n'a 
pas joue au Zaire Ie role unificateur qui est souvent Ie sien dans les pays 
en voie de developpement. Une grande partie des elements d'infrastructure, 
et notamment les chemins de fer, les ecoles et les dispensaires, appartenaient 
a des entreprises privees, des societes commerciales et minieres, des missions 
ou des plantations, qui en assuraient la gestion. L'economie monetisee etait 
tres ouverte: les recettes d'exportation equilibraient les importations de 
biens et de services et representaient plus de 40 % du PIB monetaire. Les 
investissements, entierement finances par l'epargne interieure, representaient 
environ 20 % du PIB. La contribution de l'agriculture au produit interieur 
zairois etait aussi importante que celIe des mines et de l'industrie ensemble. 

87. Pendant la premiere moitie des annees soixante, l'autorite de l'Etat 
a pratiquement disparu et la degradation economique s'est accentuee. En 19,4, 
1e produit interieur brut, a prix constants etait, selon les estimations,~ 
inferieur de 6 % a son niveau de 1958. ~~me en 1967, quand Ie PIB a retrouve 
son niveau dQavant l'independance, la valeur ajoutee par les secteurs direc
tement productifs etait inferieure de 30 % environ a ce qu'e11e etait en 1959. 
En 1966, les services publics, Ie commerce et autres services representaient 
43 % du PIB au cout des facteurs, contre 33 % en 1959. Pendant 1a meme periode, 
les echanges exterieurs, qui representaient 47 % du PIB, sont tombes a environ 
25 %, et l'investissement et l'epargne ont ete ramenes de 18 %a environ 14 %. 
De 1959 a 1967, la production agricole commerciale a baisse d'environ 40 %. 
Les exportations agricoles sont passees de 160 millions de dollars a 80 millions, 
et leur part dans lea exportations de marchandises est tombee de 41 % a 16 %. 
Le secteur de l'extraction miniere et de la metallurgie enregistrait un certain 
ralentissement tandis que l'industrie manufacturiere et le secteur de l'energie, 

1/ 	 Pour les annees qui suivirent immediatement l'independance, on ne dispose 
que de donnees ra~es e~ tres incompletes. 11 est possible d'evaluer dans 
une certaine mesure la dis~ocation des activites economiques pendant cette 
periode e~ comparant les quelques donnees disponibles, qui portent sur le 
milieu des annees soixante, aux statistiques concernant la fin des annees 
cinquante. Ce n'est qu'apres la reforme monetaire de 1967 que les ren
seignements statistiques ont pu a nouveau etre enregistres avec quelque 
regularite. 
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concentres surtout dans les regions qui n'etaient pas directement touche~s 


par les desordres~ maintenaient leur niveau de production anterieur. En 

meme temps, toute discipline fiscale disparaissait et les enormes deficits 

budgetaires conduisaient a une tres forte inflation. De 1959 a 1967, les 

prix ont sextuple au peut-etre meme septuple. 


88. Depuis 1968, Ie PIB zairois a augmente en moyenne d'environ 7 % 

par an. A la sui:~ de la reforme monetaire de 1967 et du retour a la stabi

lite politique, taus les secteurs de l'economie a l'exception de l'agriculture. 

ont augmente leu~ production et pendant deux ans Ie PIB a progresse de 10 % 

par an, c'est-~-dire aussi rapidement que la production miniere. Les investis

sements ont re?ris, mais cette periode a ete surtout caracterisee par l'utili 

sat ion plus in~ense de la capacite existante de l'industrie manufacturiere 

et du secteur des transports. 


89. De 1971 a 1973, ces possibilites de production immediates etant 
epuisees, et Ie ~aux de croissance du produit interieur retrouva son niveau 
d'avant l'independance, c'est-a-dire environ 5 %. Cette periode a egalement 
ete caracterisee par une expansion soutenue des industries de substitution des 
importations et du secteur de l'extraction miniere, mais aussi, comme auparavant, 
par la lenteur de la croissance dans Ie secteur agricole. En fait, l'augmentation 
du produit interieur n'aurait ete que de 3,5 % si les industries extractives 
et les activites clirectement connexes n'avaient pas ete prises en compte. 

90. Le role des industries extractives et de la metallurgie dans la 
croissance de l'economie zairoise a ete plus important que ne semble l'indiquer 
la part directe de ce secteur dans l'augmentation du PIB aux prix du marche 
(environ 28 %). En effet, une grande partie du developpement des services de 
transport, de la production de l'energie et d'autres services, pendant cette 
periode, est une consequence directe des resultats enregistres dans l'industrie 
du cuivre. 

91. C'est pourquoi les problemes cruciaux auxquels est confrontee l'eco
nomie zairoise tiennent plutot a la nature de la croissance qu'a son rythme. 
L'industrie du cuivre etant en grande partie responsable de la croissance 
economique~ l'economie s'est trouvee de plus en plus etroitement tributaire 
des fluctuations des cours sur les marches mondiaux; d'autre part, seules 
certaines regions (Kinshasa-Bas Zaire et Shaba) ont beneficie de la croissance 
et d'importants groupes de la population (principalement la population rurale, 
laquelle representz 70 a 75 % du total) n'ont pas ete affectes par Ie processus 
de croissance. 

92. Les sec:::'.ons qui suivent traitent des donnees generales relatives 
aux problemes so,_.:.::;ves par la croissance economique du Zaire. Elles portent 
tout d' abord sur ..2S investissements, l' epargne et la structure de la crois
sance sectorielle. Ensuite, vient un examen general des politiques appliquees 
par les autorites zairoises et de leurs consequences sur ces variables de 
1968 a 1973, suivi par une etude de l'evolution des finances publiques et de 
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la balance des paiements, qui souligne particulierement les consequences, pour 
les ressources financieres, d'une economie si etroitement tributaire du cuivre. 
Enfin, quelques recents evenements marquants, tels que l'evolution des prix 
mondiaux et les mesures de zarrianisation, ainsi que leurs consequences a court 
terme, y sont traites. 

A. Investissements, epargne et structure de la croissance 

93. Le taux d'investissement est eleve, et la formation interieure brute 
de capital a ete en moyenne de 23,5 % du PIS de 1968 a 1973, periode qui cou
vre un cycle complet dans l'evolution des cours mondiaux du cuivre. Jusqu'en 
1971, l'epargne interieure representait environ 1/4 du PIS et l'economie dis
posait d'excedents de ressources. A partir de 1971, l'epargne interieure a 
flechi, tombant a moins de 1/5 du PIS, et les ressources ont ete nettement in
suffisantes. Apres 1970, alors que les investissements se maintenaient a un 
niveau eleve, Ie pays devait faire appel dans une plus grande mesure a des res
sources exterieures, en raison du declin de l'epargne et particulierement de 
l'epargne publique. 
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Tableau 1: FORMATION DE CAPITAL ET EPARGNE 

(En pourcentage du PIB) 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Formation interiec~e brute 
de capital 19,7 22,8 23,3 27,3 25,9 21,9 

Administra::ion (5,0) (6,6) (7,3) (7,6) (8,5) (7,5) 
publique 

Autre:1'_7 (14,7) (16,2 ) (15,9) (19,7) (17,4) (14,4) 

Ecart des ressoc~ces 1'5,7 1'4,4 1'1,6 -8,3 -9,7 -3,2 
(deficit ou excedent) 

Epargne interieur~ brute 25,5 27,2 24,9 19,1 16,1 18,7 

Epargne publique (2,7) (6,6) (5,5) (1,4) (2,0) (0,5) 

Autres epargnes!! (22,7) (20,6) (19,3) (17,0) (14,2) (18,2) 

Pour memoire: 

Indice du prix du cuivre 
(1967-= 100) 109,5 129,4 124,7 95,3 93,4 157,6 

1! Comprend l'epargne des entreprises publiques et du secteur prive. 

Source: Appendice statistique, Tableau 2.3. 

94. En 1973, les investissements publics s'elevaient a environ 230 mil
lions de dollars, principalement consacres a l'infrastructure (transport et 
energie). La part de l'agriculture, de l'enseignement et de la sante etait 
relativement faible, mais commen~ait a progresser. On ne sait pas grand chose 
des investissements des entreprises publiques et privees cette annee la. Les 
investissemen'::s .s:p:>:::luves par Ie Commission des investissements de 1969 a la 
fin du premier sem::.stre de 1973 s I elevaient a environ 950 millions de dollars, 
dont plus de 70 % ,1estines au secteur minier. 
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95. Les secteurs qui ont beneficie en priorite des investissements se 
sont en general developpes beaucoup plus rapidement (mines, industries manu
facturieres et dans une certaine mesure energie) a l'exception du secteur des 
transports. Les investissements agricoles etaient faibles et la croissance 
enregistree dans ce secteur, qu'il s'agisse de l'agriculture traditionnel1e 
ou commerciale, a ete plus lente que partout ailleurs, et en moyenne plus 1ente 
que la croissance demographique. Les investissements dans l'infrastructure 
des transports ont stimu1e les industries de la construction, mais trop souvent 
les projets importants ne s'accompagnaient pas de 1a mise en place de voies 
de desserte necessaires, ce qui a ralenti la croissance des services des trans
ports. 

Tableau 2: REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS PAR GRANDS 
SECTEURS D'ACTIVITES, 1971-731/ 

(En pourcentage) 

1971 1972 1973~./ 


Transports et communications 	 21,3 28,4 26,7 

Energie 	 30,4 23,3 12,5 

Agriculture 7,1 8,7 8,1 
Education 4,2 4,3 5,9 
Sante 2,1 2,4 3,0 
Services gene raux 14,7 14,6 17,5 
Non classe1.1 20,2 18 23 26,3 

Total 	 100,0 100!0 10°2° 
Total en pourcentage du PIB (au co~t 

des facteurs) 9,7 9,6 8,4 

!/ 	 Ces chiffres different de caux indiques dans Ie Tableau 8 du fait 
qulils tiennent compte des montants estimatifs des investissements 
directement finances grace a l'aide exterieure. Ces estimations ne sont 
disponibles que pour C~5 ~nees, et aucun autre detail que ce qui est fourni 
dans Ie tableau nlest cisponible. 

'!:../ 	 Chiffres estimatifs. 

3/ 	 II s'agit principalement de depenses d'equipement effectuees par la 
Presidence, notar.~ent de grands projets d'investissement dans les industries 
manufacturieres (usine siderurgique de Maluku), l'infrastructure (elements 
de la centrale hydro-electrique d'Inga) et autres, te1s que recherche 
agricole, sante publique et participations financieres. 

Source: 	 Politique, [;2:" i.'(;;:S et: moye.llS du deve1oppt:r.lent, Republique 
du Zaire, r.0';'::;;,:::"€ l?J73 1 Tc.'.:>leau T/III/l. 
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96. D'une fa.~on generale, la repartition sectorielle des investisserr.:.::ncs 
(accent mis su~ l'indcstrie manufacturiere et l'infrast~ucture), le type 
d' investissement '~accent mis sur les installations modernes de preference a 
la remise en etat des installations existantes ou a de nouvelles constructions 
repondant a des normes plus modestes) et la nature meme des depenses (pour la 
construction plutSt que l'entretien) ont engendre une croissance dont la struc
ture indique qu'elle est fondee sur une intensite de capital relativement 
elevee et un conte~~e d'importation considerable. 

97. En ce qui concerne la repartition regionale des activites d'inves
tissement, on note une forte concentration dans deux regions: Kinshasa-Bas 
Zaire et Shaba. En 1969-1970, 35 % de toutes les industries manufacturieres 
etaient impl~'tees dans la region de Kinshasa et 24 % dans celIe du Shaba. 
Soixante dix sept ?our cent de la consommation totale d'energie etait enregis
tre dans Ie Shaba at 18 %dans Ie Kinshasa-Bas Zaire. Environ 75 %de l'emploi 
dans Ie secteur ~~~ufacturier etaient concentres dans ces deux regions. Selon 
les estimations ~~S autorites publiques!l fondees sur les projets en voie de 
realisation ou en.visages en 1973, 97 %des investissements "prevus ll dans les 
industries extractives et metallurgiques seraient realises dans la region du 
Shaba et 87 % des investissements dans l'industrie manufacturiere s'effectue
raient dans la region de Kinshasa. Seuls les travaux publics et les invest is
sements dans l'agriculture se repartiraient plus equitablement entre les di
verses regions. 

98. Les autorites ont certes annonceeleur intention de faire beneficier 
de la croissance d'autres regions que Ie Bas-Zaire et Ie Shaba et d'encourager 
la creation d'un "troisieme pole de croissance" dans Ie Nord-est, mais ces 
deux regions deja plus developpees ont continue d'enregistrer une croissance 
beaucoup plus rapide que Ie reste du pays. La faiblesse relative des inves
tissements realises dans Ie secteur agricole et les activites connexes n'a 
fait qu'accentuer les disparites regionales. 

!/ Politique, perspectives et moyens du developpement, Tableau T/V/2. 
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Tableau 3: VENLILATION SECTORIELLE DES IN~ESTISSEHENTS DANS LES SECTEURS 
PRIVE ET SEMI-PUBLIC APPROUVEE PAR LA COMMISSION DES INVESTISSEMENTS, 

1969-731/ 

(En pourcentage du total) 

Agriculture 

Mines 

Industries w~nufacturieres 

Energie 

Batiments et aut res 
construc.tions 

Transport 

Banques 

Autres services 

Total 


Total 


1969-73 

0,1 


70,5 


19,2 


0,8 


6,3 


1,3 


1,7 


100,0 


$ 946 	 millions, soit 37 % du total des 
investissements interieurs bruts 
pendant la periode en question. 

1/ 	 Estimations des irr.mobilisations proposees a la Conunission des investis
sements. Tous les investissements effectues par les entreprises privees 
et publiqces ne sont pas necessairement approuves par 1a Commission. 
II peu!': exist:er des di:;:f::::en:.:es importantes entre les intentions expri
meea a Ie. COID.1;lission et Lc:S depenses d I investissement reelles. La pe
riode couverte va ce ES': a 1a moitH~ de 1973. 

Source: Ba."1que du Za:::.-e, .)po:t annuel, 1972-73, Tableau 28. 
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Tableau 4: TAUX DE CROISSANCE ET STRUCTURE DU PIB PAR SECTEUR, 1968-73 

Agriculture 

Industries extr~ctives 

Industries ma~ufacturieres 

Energie 

Construction 

Transport 

Administration pub1ique 

Autres services 

Produit interieur brut 
(au coGt des facteurs) 

En pourcentage 
du PIB 

1968 1973 

21,1 16,8 

13,1 13,4 

8,8 10,5 

1,0 1,0 

3,6 4,6 

9,3 8,1 

11,3 14,3 

31,8 32,0 

100,0 100,0 

Taux de crois
sance Doyen 
1968-73 (%) 

2,5 

7,5 

11,0 

7,4 

12,8 

4,5 

12,4 

8,8 

Source: Appencice statistique, Tableau 2.4. 

99. Ce tableau indique une structure de 1a croissance qui a eu pour 
consequence d'accroitre 1es revenus urbains plus rapidement que 1es revenus 
ruraux. Les te=mes de l'echange, dans l'economie interieure, ont ete desa
vantageux pou~ les producteurs agrico1es en raison du contro1e des prix, de 
1a concurrence des importations alimentaires et des difficu1tes auxque11es se 
heurtaient les ~ransports interieurs. Comme d'autre part 1a majeure partie de 
1a production agrico1e commerciale etait destinee a l'exportation, 1a baisse 
de cette production n'a pas pu arreter 1a deterioration des termes de l'echange 
pour 1es agriculteurs. 

100. Comme il a ete note auparavan~ de 1968 a 1971, 1es sa1aires reels de 
1a main-d' oeuv:'e ':~:;,n qua1i fiee, qui avaient baisse au debut des annees soixante, 
se sont ame1iores. Cependant, depuis 1971, i1s semb1ent avoir diminue et 
paraissent a 1 '}:eure actuelle inferieurs au niveau qu' i1s avaient atteint avant 
l'independance. Jans l'ensemb1e, 1es revenus urbains moyens et e1eves semb1ent 
avoir 1e plus be~eficie de 1a recente croissance economique. 
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B. Politiques economiques de l'Etat 

101. La desintegration des mecanismes politiques et administratifs inter-
venue pendant 14 periods 1960-65 a engendre one deterioration grave du pro
cessus de prise de decision en matiere economique. Les pouvoirs de decision 
n'etaient plus clairement definis, ni au niveau des autorites centra1es, n1 
entre cel1es-ci et 1es pouvoirs locaux. Apres 1965, 1e prob1eme majeur qui 
s'est pose aux dirigeants etait d'assurer l'unification politique et la secu
rite interieure du pays. C'est dans ce contexte qu'est ne le regime presiden
tiel au Zaire. Ce regime presidentiel etait essentiellement centralisateur, 
non seu1ement pour contrecarrer 1es tendances du passe, mais aussi pour per
mettre une utilisation efficace des moyens huma1ns en nombre tres insuffisant. 

102. De ce fait, le Bureau du President a acquis une position de pivot 
central dans 1a gestion de toutes les affaires d'uae importance vitale pour 
1e pays et nota~ment 1es affaires economiques. En ce qui concerne les deci
sions en ce domaine, 1e Bureau eu President assume la responsabi1ite de la 
plupart des grands projets d'investissement, en assurant la coordination 
necessaire ~t en suivant de pres 1 'execution. 

103. Ainsi, les responsabilites du Bureau se sont considerablement accrues 
et ses taches sont devenues de plus en plus complexes. Le Bureau a ete conduit 
a augmenter progressivement son personnel pour faire face a ces taches. Par 
consequent, le Bureau a ete amene a servir des salaires superieurs a ceux gene
ralement pratiques dans l'administration, pour attirer et retenir les elements 
valables qui par la suite ont souvent ete rattaches a d'autres organisations. 

104. Cependant, 1e Zaire n'a pas encore resolu 1e prob1eme de mise en 
place de structures et mecanismes de gestion economique qui soient a 1a fois 
suffisamment souples pour s'adapter a l'evo1ution Fapide des conditions econo
miques, at neanmo!ns assez stables pour assurer la continuite en matiere de 
po1itique econo~ique a long te~e. II est dorenavant indispensable qu'une 
evaluation economique et fin~~ciere des actions at projets entrepris soit 
effectuee systematiquement. Si pendant une certaine periode, il pouvait 
parattre essentiel de ~calise~ des projets d'envergure, meme sans une evalua
ticn prealable. pour mettre en marche l'apparei1 et 1a vie economiques du pays 
apres les turnultueuses annees ~ui ont suivi l'independance, 1e degre de com
plexite attei::-.t a present Pi':":;: 1 t economie zairoise, aussi bien que ses poten
tialites considerables reqt'::'i~:::er;.t une etude prealable et une harmonisation 
tres poussee des actions e·,," ?oU.tiques economiques. 

105. Le developpement progressif de 1a capacite technique et administra
tive, non seulement des 3er~ices de Bureau du President, notamment du Service 
du P1ar:., et de la Societe na~ionale d'etudes~ mais auss! d'autres departemen~s, 
permet tra sens dO"i.':;::~::: d'sccompliJ: ces teches dans de meilleures conditions. Par 
ai.l1eurs, la r·ecenCe decision de transfe::er certains services annexes at actions 
ponctuel1es de la P:resi.:dE:n..:", ;;:,t.:;;;; departer\~ents concernes. devrait faciliter au 
Bureau soa role de .~,:;: ".::<..: _to CG,::;:~,;.ins.t ':' ..'<1 e.t d' impul:;:;icl;;).. 
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106. Le role de l'Etat a toujours ete primordial dans Ie processus de 
developpement economique du Zaire. On a'quelques raisons de penser que ce 
role sera encore plus important dans l'avenir. Une organisation efficace des 
circuits de decisions economiques est et restera cruciale, quelle que soit la 
strategie de developpement adoptee et quelles que soient les methodes retenues 
pour intervenir dans Ie processus de developpement. Certaines de ces methodes 
sont directes, telle que l'allocation des ressources publiques par la politi
que d'investissement. Certaines autres sont indirectes et utilisent les me
canismes du marche aux fins jugees utiles pour atteindre certains objectifs 
de developpement. Au £aire, l'Etat agit sur les mecanismes du marche de di
verses fa~ons: a) en influen~ant 1& determination des prix de facteurs de 
production; b) en fixant les prix des produits de base; et, c) en utilisant 
l'initiat~ve privee. 

1. Determination) des prix des facteurs de production 

107. La loi concernant Ie salaire minimum et les traitements de la fonction 
publique influent directement sur Ie niveaux de salaires. La politique des 
salaires a eu pour principal objectif de lutter contre la pression inflation
niste. Bien que pour certaines categories de travailleurs specialises les 
niveaux depassent Ie salaire minimum legal, Ie niveau general impose par la 
loi semble conforme a la demande de main-d'oeuvre. Le contrale exerce sur 
les salaires des travailleurs etrangers grace a la delivrance de permis de 
travail et a l'impat supplementaire sur Ie salaire de la main-d'oeuvre etran
gere a eu pour effet de freiner Ie recrutement des etrangers, bien que l'em
ployeur reste libre de les embaucher s'il estime rentable pour lui de payer ce 
coat supplementaire. 

108. La Banque du Zaire contrale et reglemente la mannaie et Ie credit. 
Elle a toujours maintenu des politiques de credit destinees a encourager les 
investissements, notamment les investissements dans l'agriculture commerciale 
et les agro-industries en assurant des facilites de credit et en accordant 
des taux d'interets preferentiels. Le plafond des taux d'interet appliques 
aux prets accordes aux secteurs prioritaires (agro-industries et entreprises 
entre les mains de Zairois) varie de 8 % a 12 % depuis fevrier 1974, et pour 
les secteurs ou activites non prioritaires de 14 a 18 %.1/ Les institutions 
de prets specialisees qui s'adressent a l'industrie ou aux petites entreprises 
sont autorisees a appliquer des taux d'interet inferieurs. 

1/ Tous les taux mentionnes comportent une commission de 2 a 3 %. 
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109. La mannaie zairoise a ete devaluee en 1967 et depuis cette date a 

suivi les devaluations du dollar. II n'en reste pas moins que l'inflation 

interieure (qui de 1968 a 1973 a ete d'environ 70 % si lIon utilise Ie coeffi 

cient d'ajustement du PIB, et 150 %si l'on applique l'indice des prix au de

tail de Kinshasa) a entraine une erosion de la valeur du Zaire, par rapport 

aux monnaies de ses partenaires commerciaux, de l'ordre d'environ 40 % (voir 

paragraphe 263 pour plus de details). En dehors de ses effets sur la balance 

des paiements, 1a surevaluation de la monnaie tend a entrainer la distortion 

des prix des facteurs, ce qui encourage l'economie a dependre des importations 

et freine Ie developpement d'activites axees sur les exportations. 


2. Fixation des prix des produits de base 

110. L'Etat fixe directement Ie prix d'un certain nombre de produits 
agricoles et manufactures, en determinant les prix a la production ainsi que 
les marges commerciales a divers niveaux. Les prix sont fixes sur la base des 
couts moyens et doivent etre en principe revises de temps a autre pour tenir 
compte des variations des couts. Mais ces revisions sont souvent differees, 
ceci pour contenir la hausse des prix mais aussi en raison de l'inertie admi
nistrative. Un corps d'inspecteurs est charge de faire respecter laregle
mentation des prix dans tout Ie pays, mais a quelques exceptions pres 11 est 
tres difficile de faire observer la loi de fa~on stricte. Dans le cas des 
prix a la production des denrees agricoles, les commer~ants ou les entrepreneurs 
charges de la transformation des produits veillent a ce que la reglementation 
des prix a la production soit respectee. Quand un nombre limite d'entreprises 
approvisionnent le marche, Ie controle des prix a l'usine est egalement assez 
aise. Le systeme de la fixation directe des prix aboutit en fait a decourager 
tout accroissement de la production et introduit un element d'incertitude et 
d'arbitraire qui ne peut que porter prejudice aux decisions des investisseurs. 

Ill. La reglementation des prix a pour objet de proteger Ie consommateur 
et d'empecher les benefices excessifs. L'attitude des autorites peut changer 
a l'egard de ces derniers, puisqu'a la suite de la recente zairianisation les 
etrangers qui occupaient une place predominante dans l'agriculture commerciale 
et dans Ie commerce interieur ont disparu. Pour ce qui est de la protection 
des consommateurs contre les hausses de prix, il est peu probable quIa long 
terme la fixation des prix permette d'atteindre cet objectif. En effet, 1a 
reglementation des prix, quand elle est efficace, tres souvent freine la crois
sance de l'offre, ce qui aboutit en fin de compte a faire augmenter les couts 
pour Ie consommateur et pour l'ensemble de l'economie. 

3. Mesures d'encouragement destinees au secteur prive 

112. A travers les mesures que nous venons d'examiner, l'Etat prepare 1a 
voie a l'initiative privee d'une fa~on peut-etre tout aussi importante que 
par l'entremise de toutes les autres mesures specifiquement destinees a encou
rager les investissements prives. 



- 39 

113. Le Code des investissements et la Commission qui a ete creee pour 
assurer son application constituent les instruments les plus importants 
permettant d'encourager l'initiative privee (qu'elle soit interieure ou exte
rieure).11 La Commission des investissements evalue les projets susceptibles 
de beneficier des allegements fiscaux genereux prevus dans Ie Code et formule 
des avis consultatifs en vue des decisions pertinentes qui seront prises par 
les membres du Conseil executif. La Commission ne s'appuyant pas sur des directives 
ou des objectifs globaux, les criteres mentionnes dans Ie Code a propos de 
l'evaluation des projets sont appliques sans aucun systeme de ponderation. II 
est donc difficile a la Commission de faire des recommandations fermes et des 
decisions risquent d'etre prises sans une base technique ou economique solide. 
En consequence, bien que Ie Code ait ete pour beaucoup dans l'afflux de capi
taux etrangers dont a beneficie Ie Zaire, il n'a pas pu servir a acheminer les 
investissements vers les secteurs prioritaires. 

C. Tendances enregistrees dans les ressources financieres 

114. Le commerce exterieur a toujours joue un role determinant dans la 
situation financiere du Zaire. Pendant les sept premieres annees qui ont 
suivi l'independance, i1 a meme pris une importance exageree; les ressources 
fiscales provenant du commerce exterieur, qui representaient environ 35 % des 
recettes publiques ordinaires en 1958, sont passes a 84 % en 1967. Le cuivre 
est devenu la principale source de devises et de recettes fiscales. En 1968, 
il fournissait 60 % des exportations des marchandises et 40 % des recettes 
ordinaires, contre 28 % et 15 % respectivement en 1958. Les recettes provenal.' 
des prises de participation de l'Etat, qui representaient 13 %des recettes 
totales en 1958, devinrent negligeables en 1968. La part des impots directs 
en pourcentage des recettes totales a suivi Ie meme declin pendant cette pe
riode. Clest ainsi que la situation financiere du pays en est venue a reposer 
toute entiere sur un produit de base dont la valeur est particulierement fluc
tuante, Ie cuivre. 

115. Une fois l'ordre interieur retabli, des mesures de stabilisation 
economique furent introduites en juillet 1967 pour remedier a cette situation. 
La monnaie fut fortement devaluee, passant de 0,165 zaire pour un dollar a 
0,500. II fut egalement decide de relever les droits d'exportation preleves 
sur la plupart des exportations de produits et les taxes a l'importation, et 
d'instituer un impot sur Ie chiffre d'affaires. La devaluation entratnant une 
forte majoration de l'assiette de l'impot, les recettes publiques s'en sont 

1/ 	 Les entreprises publiques peuvent elles auss! se prevaloir du Code des 
investissements et un grand nombre des projets realises par elles benefi
cient des clauses prevues dans le Code. 

http:rieure).11
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trouvees sensiblement accrues. De 1968 a 1970, les cours du cuivre ayant 
monte, les recettes publiques ont continue d'augmenter. En meme temps, un 
effort etait fait pour diversifier l'assiette de l'impot: les impots sur les 
benefices des societes etaient simplifies, ce qui permettait d'eliminer·cer
tains echappatoires, et l'impot sur les tranches de salaires eleves etait aug
mente. 

116. Du cote des depenses, la reforme de 1967 a limite la possibilite 
quIa l'Etat d'avoir recours aux institutions monetaires pour financer ses 
deficits. Mais ce qui est plus important, Ie gouvernement central a mis 
fin a une pratique qui avait fait son apparition au debut des annees soixante 
et qui permettait aux autorites provinciales d'engager des depenses publiques 
sans aucune contrainte budgetaire, Ie tresor central etant en dernier lieu 
responsable du reglement des depenses. 

117. Les effets des mesures prises en 1967 ont ete malheureusement de 
courte duree, et en 1971-72 de nouvelles difficultes financieres sont appa
rues, qui n'etaient dues qu'en partie a la deterioration du marche du cuivre. 
Les structures des recettes et des depenses publiques se sont revelees inca
pables de s'adapter aux nouvelles circonstances. 

1. Finances publiques 

118. Le budget ordinaire de l'Etat, qui jusqu'en 1966 avait accuse des 
deficits, devint excedentaire apres 1967. En 1969, cet excedent se montait a 
des sommes considerables qui permirent de financer pratiquement la totalite 
des depenses publiques d'equipement. Cependant, apres 1970, l'epargne budge
taire a sensiblement baisse tandis que les depenses d'equipement augmentaient, 
de sorte que pour financer Ie deficit on a fait de plus en plus appel a 
l'expansion monetaire et ces dernieres annees, aux emprunts exterieurs. 
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Tableau 5: FINANCES PUBLIQUES, 1968-74 

(En millions de zaires) 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Recettes ordin;::ires 186 270 315 289 299 383 538 


Depenses ordinaires 166 207 258 273 274 364 605 


11Excedent courant- 22 64 56 14 24 18 -67 

Depenses en capital~/ 30 59 69 75 82 86 140 

Financement supplementaire 
assure par: 8 -5 13 61 58 68 207 

Expansion monetaire 8 -5 13 31 30 23 207 

Emprunts interieurs 1 

~.of 31Emprunts exter.Leurs- 29 28 45 

!I Y compris les transactions extra budgetaires nettes. 

21 Y compris l'amortissement de la dette. 

11 Porte uniquement sur les emprunts bru~s pour financer Ie budge~. Pour 
les operations globa1es de l'E~at, y compris 1es ressources d'origine 
exterieure et leur utilisation, voir Appendice statistique. 

Source: Appendice statistique, Tableau 5.1, et estimations de 1a mission. 
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119. De 1967 a 1970, 1e financement du deficit a represente en moyenne 
2 % environ des depenses publiques tota1es, et en 1969, l'Etat a rembourse 
une partie des avances effectuees par 1a Banque centrale. De 1971 a 1973, 
1e financement du deficit a augmente de plus de 8 %, et 1es emprunts exterieurs 
destines a combler le deficit budgetaire se sont chiffres a environ 10 % des 
depenses totaies. En raison du deficit de 134 rui11ions de dollars enregistre 
dans 1es operations du budget ordinai:re et un deficit global de 414 millions 
de dollars, 1a situation s'est encore aggravee en 1974, ma1gre 1e cours e1eve 
du cuivre. 

120. De 1968 a 1973, 1es recettes pub1iQues ont augmente de plus de 16 % 
par an, en raison notamment du re1evement de 1a valeur des exportations du 
cuivre. Le niveeu absolu de ces recettes avait baisse en 1971 a 1e suite de 
Is chute du cours du cuivre, mais avait augmente a nouveau en 1973, et plus 
de 80 % de cette augmentation etait imputable a l'accroissement du produit 
des taxes a 11 exportation. D'autre part, l'ine1asticite des recettes tirees 
d'autres produits que Ie cuivre tendait a amplifier 1es consequences financieres 
des fluctustions du cours du cuivre. 

121. E~ ce qui concerne 1e taxation du cuivre, i1 convient de tenir 
compte de deux elements. Tout d'ebord, bien que 1a principale societe d'ex
p1oitation, la Gecamines, soit une societe d'Etat, ses exportations sont im
posab1es, a des taux qui sont progressifs par rapport aux prix d'exportation. 
11 en resulte q:Je les recettes pub1iques provenant des taxes sur Ie cuivre 
subissent des fluctuations plus accusees que 1a valeur des exportations. En
suite, toutes les societes d'extraction du cuivre, y compris 1a Gecamines, 
beneficient d'allegements fiscaux au titre du Code des investissements, 1eque1 
prevoit qufau dessus d'un certain niveau, 1es exportations de cuivre sont exo
nerees de Ie taxe a l'exportation. Dans 1e cas de 1a Gecamines, 1es exporta
tions excedentsires par rapport 84 niveau fixe. pour 1969 (360.000 tonnes) sont 
exonerees dfimpot jusqu'en 1975. 11 Ces deux elements de la legislation fisca1e 
expliquent la forte varia:tion ces recettes publiques d' une annee a 1 f autre, 
ainsi que 1e dec11n, de?uis 1970, au coefficient des recettes pub1iques par 
rapport au PIB.£/ 

1 	 Une nouve~:'e socH~te .~ .. ~.~ci.):oitation du cuivre, 1a Sodimiza, qui a demarre 
en 1972 p beneficie ci I e:.:."lerations semb1ables. 

2/ 	 Pour one description du systeme fiscal, voir Annexe 6, Etat recapitulatif 
du systeme fiscal. 
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Tableau 6: STRUCTURE DES RECETTES PUBLIQUES, 1968-73 

Taxes sur Ie commerce exterieur 

- sur 1es importations 

- sur 1es exportations 

- taxes a l'exportation payees par la 
Gecamines 

Irnpots sur les revenus et 1es 
benefices 

Taxes a 1a production et a 1a 
consommation 

Autres taxes et recettes 

Recettes ordinaires totales 

Exportations de cuivre 

Impots sur Ie commerce exterieur/ 
commerce exterieur 

Taxes a l'importation/importations 

Taxes a l'exportation/exportations 

Taxes a l'exportation payees par 1a 
Gecamines/exportations de cuivre 

Taxes a l'exportation des autres 
produits que Ie cuivre/exporta
tions des autres produits que Ie 
cuivre 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 

En pourcentage des recettes ordinaires 

76 67 66 58 59 67 

(26) (24) (22) (28) (29) (27) 

(50) (43) (44) (30) (30) (40) 

(41) (37) (39) (25) (24) (33) 

17 26 23 24 24 20 

4 4 5 12 13 11 

336 642 

En pourcentage du PIB (au coGt des 
facteurs) 

30 35 36 31 29 27 

28 29 31 22 19 29 

En pourcentage des importations et 
des exportations (f.o.b.) 

31 34 30 25 26 22 

30 32 24 24 26 19 

31 34 34 26 26 24 

43 45 46 35 35 31 

14 14 11 11 12 10 

Source: Appendice statistique, Tableaux 5.2, 5.5, 5.6. 
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122. Les recettes autres que celles provenant du cuivre n'ont pas aug
mente en proportion du re1evement de l'assiette de l'impat. Bien que la part 
des taxes a l'importation dans 1es recettes ordinaires ait augmente, leur 
coefficient par rapport aux importations de marchandise a baisse malgre l'in
troduction de nouveaux droits d'importation en 1972. Les recettes provenant 
des impats sur Ie revenu et des taxes a la consommation ont sensiblement aug
mente, a la suite surtout des modifications apportees a la legislation fiscale 
en 1970 et 1972, mais leur coefficient par rapport au PIB a diminue en 1973, 
bien que la croissance des revenus dans les secteurs modernes de l'economie 
ait ete plus accentuee que dans Ie secteur traditionnel. 

123. D'une fa~on generale, les recettes publiques ont progresse plus len
tement que 1e revenu, en partie en raison des exonerations fisca1es accordees 
aux societes d'exp10itation du cuivre. 1/ En outre, 1a monnaie n'a cesse d'etre 
surevaluee, ce qui a probablement encourage la sous facturation des exporta
tions, 1a surfacturation des importations, et 1es transferts i11icites de re
venus a l'etranger, entrainant une erosion des recettes fiscales. On note 
egalement des signes de relachement dans l'administrat10n des impats: la baisse 
du coefficient des recettes provenant des taxes a l'importation par rapport a 
1a valeur de ces dernieres,~/ 1e dec1in du montant absolu du endement de 
l'impot sur 1es benefices, 0\\ des 1mpats sur 1es revenus immobi1ier. Le revenu 
du portefeuille de l'Etat, qui avant l'1ndependance representait environ 15 % 
des recettes publiques totales, est devenu presque insignifiant ces dernieres 
annees, en depit d'un accroissement sensible des participations financieres de 
l'Etat dans 1es entreprises. 

124. Les depenses ordinaires de l'Etat ont augmente en moyenne d'environ 
18 % de 1968 a 1973. la moitie de cette augmentation etant attribuable a 
l'accroissement de la masse salariale de l'Etat. 3/ Pendant cette periode 
la hausse des traitements a d'ailleurs ete assez importante. Malgre les efforts 
deployes par les autorites en vue d'eliminer les emp10is superf1us, notamment 
en 1971 et 1972, bien des departements signalent des effectifs excedentaires 
dans les echelons inferieurs. On note en meme temps une nette insuffisance 
de personnel qualifie dans 1 'administration. La remuneration, dans la fonc
tion pUblique. n'est pas superieure a ce que'elle est dans Ie secteur prive; 

1J 	 Par exemple, Ie coefficient de l'impat sur 1es benefices paye par la 
Gecamines par rapport aux benefices hors taxes de cette societe l'annee 
precedente (en pourcentage) etait Ie suivant: 50 en 1970; 25 en 1971; 
1 en 1972; 1 en 1973. 

~I 	 Une partie de ce declin s'explique par la part croissante des importations 
des biens d'equipement, pour lesquels les taxes sont moins lourdes. 

~/ 	 II est probable que la valeur attribuee a 1a masse salariale dans les 
statistiques sur les traitements et salaires est inferieure a la valeur 
reelle. 
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en fait dans bien des cas ce serait plutot Ie cor~t:!'~ire. La forte demande 

d'emploi dans la Eonction publique provient certainement d'un manque de de

bouches pour lea categories non qualifiees dans les autres secteurs t et du 

chomage urbain. 


125. I...a repa:r,::'~ion des depenses..l! publiques par fonction n I indique au
cune modification '::.o::able des priorites pendant Ie periode concernee. I.e 

budget consacre a l'enseignement t apres une expansion de 1968 a 1970, est reste 

inchange ces dernieres annees t pour decroitre en valeur absolue en 1973. I.e 

budget consacr~ a l'agriculture a tres peu varie. restant toujours aux alen

tours de 1 % au plus du total des depenses ordinaires. De meme. les depenses 

consacrees au transport ont varie entre 1 et 2 % du total. Les paiements au 

titre de l'interet sur la dette publique sont restes au meme niveau pendant 

cette periode, c'est-a-dire environ 3 % des depenses totales. Par contre, la 

part des depense~ consacrees a la defense et celIe des transferts destines 

a financer les deficits des entreprises parastatales a augmente ainsi que la 

part consacree aux affaires etrangeres et a la sante. 


126. L'une des principales faiblesses des finances publiques zairoises 
est l'insuffisance de gestion et controle du budget. Les depassements de 
depenses ont ete pratique courante et certaines annees ont atteint des niveaux 
eleves. En 1972, une serie de mesures ont ete prises en vue de renforcer Ie 
contrale budgeteire: a) les autorisations de depenses consacrees aux traitements 
et au materiel ont ete centralisees, b) une equipe d'inspecteurs a ete constituee 
au sein du Departement des finances, dont la tache est de veiller a ce que les 
montants et objectifs des depenses correspondent aux estimations budgetaires 
de chaque departement. et c) un comite interdepartemental a ete cree dont Ie 
role est de superviser les politiques de recrutement et les relevements de 
salaires et d'examiner les contrats les plus importants. Ces efforts ont 
porte leurs fruits~ du mains la premiere annee, et Ie budget de 1972 accusait 
un depassement relativement minime en raison du controle tres etroit exerce 
sur les depenses ordinaires. Cependant, depuis 1972, la vigilance s'semble 
s'etre relachee et en 1973 - et probablement en 1974 - les depenses avaient 
augrnente de fa~on alarmante. Un coup d'oeil sur les annees qui viennent de 
s'ecouler donne a penser que des que les cours du cuivre laissent prevoir une 
forte augmentation de ses recettes, les contrales s'assouplissent et les 
depenses augmentent fortement. 

!! Les depensee peuvent etre classifiees que par departement. Cette reLkW 

partition a:::::~~nistrative risuqe de differer considerablement de la classi 
fication pa~ fonction economique. D'autre part, environ 1/5 des depenses 
ordinaires, 1a plupart destinees au budget du Bureau du President, ne sont 
pas affectees a des postes specifiques. 
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127. Dans ce contexte, il convient d'accorder une attention particuliere 
a deux postes de depenses publiques qui semblent decourager tout effort de 
reforme de la politique budgetaire. Tout d'abord, Ie Bureau du President se 
trouve officiellement place hOTS d'atteinte de toute procedure de controle 
budgetaire normale. Etant donne qu'il represente une fraction substantielle 
des depenses, i1 devient difficile d'appliquer dans les aut res departements 
une politique visant a reduire Ie train des depenses. Ensuite, les subventions 
accordees aux organismes paraetatiques, et qui ne cessent egalement d'augmenter, 
sont incluses dans Ie budget bien que Ie Departement des finances n'exerce 
aucun controle ferme sur les politiques et pratiques responsables de ces deficits. 
Cette situation est quelque peu semblable a celIe qui existait pendant les 
premieres aenees qui ont suivi l'accession a l'independance, lorsque les auto
rites provinciales se sont trouvees relativement libres d'engager des depenses 
sans s'assurer auparavant qu'il existait des ressources financieres suffisantes. 

128. Depuisl'independance jusqu'en 1965, les depenses d'equipement ont 
ete tres mocestes. En 1966, elles atteignaient a peu pres leur niveau de 
1958, bien que les prix aient sextuple dans l.'intervalle. Mais apres 1967, 
elles ont rapidernent progresse, puisqu'elles ont plus que double de 1966 a 
1967 et triple a·a 1967 a 1968. Depuis cette date, et malgre un ralentissement 
en 1971-72,il elles ont augmente en moyenne de 30 % par an, passant d'environ 
2 %en 1967-a pres de 8 % du PIB ces dernieres annees. 

129. La rr:ajeure pa::::'tie du budget d'investissement finance les projets en
trepris directement par l'Etat. Les participations financieres de l'Etat ou 
les subventions d'investissement accordees aux organismes parastataux repre
sentent pres de 10 % du total et cette proportion a encore diminue pendant les 
annees recentes. Un certain nombre de ces derniers peuvent etre consideres 
comme des organismes publics pour ce qui est de leurs fonctions (agences de 
presse et de tourisme, office du logement, etc.) et quelques uns sont en fait 
des services publics (adduction ;!'eau, transport: en COIlmlun, etc.). D'autre 
part, certaines depenses vont a des projets directement productifs, tels que 
le projet d'usine siderurgique de }fuluku, ou les fonds sont souvent achemines 
par Ie Bureau du President. 

11 	 Ces remar-ques sont fon~::'::s sur le Ludget d' investissement et l' amortisse
ment de la decte, qui ne refletent qu'une partie des investissement de 
l,Etat, et une fraction des investissements du secteur public en general. 
Les cepenses en capital, qui en 1970-72 representaient pres de la moitie 
du b~dget d'investissement, etaient directement financees par des capi
taux exterieurs (Appendice statlstique, Tableau 5.1). Le budget d'inves
tissement n1indique que 1a contrepartie en monnaie nationale de ces 
depenses. 
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130. La part de l'agricu1ture et de 1 f enseignement dans Ie budget d'in
vestissement a ete faib1e et n'a cesse de decroitre. ~~lgre l'annonce d'une 
augmentation des fonds destines a l'agricu1ture en 1974 (soit directement dans 
Ie cadre du budget du Departement de l'agricu1ture, soit dans Ie cadre du 
budget du Bureau du President), les autorites n'ont pas encore consacre aces 
secteurs l'attention qui convient et continuent d'accorder a l'agriculture 
et a l'enseignement une faible priorite, en contradiction, semble-t-il, avec 
les besoins de developpement a long terme du pays. Meme en tenant compte des 

'projets 	educatifs et agricoles finances par des organismes exterieurs, et qui 
ne sont pas inc1us dans Ie budget d'investissement de l'Etat, les efforts d'in
vestissement dans ces deux secteurs paraissent insuffisants. Par contre, les 
depenses d'infrastructure, notamment pour l'energie, l'equipement, et 1a 
construction destines a l'administration generale, et dans une certaine mesure 
1es transports, ont augmente. 

Tableau 7: DEPENSES EN CAPITAL, 1967-73 

(En millions de zaIres) 

1967 1968 1969. 1970 1971 1972 1973 


Budget de depenses en capital 7 26 53 62 68 72 85 

Amortissement de 1a dette 2 4 6 7 7 10 13 

TOTAL 9 30 59 69 75 82 98 

Total en pourcentage du PIB 
(au coat des facteurs) 2 5 7 8 8 8 7 

Source: Appendice statistique, Tableaux 5.1 et 5.10. 
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11 
Tableau 8: VENTILATION DU BUDGET DES DEPENSES EN CAPITAL,- 1968-73 

1968 1969 1970 1971 1972 197-J:-1 

Pourcentage du total 

71 73 87 77 91 84Investissements directs 

dont: Agriculture 7 7 3 3 2 2 

14 15 11 23 25 18Energie 

Transport et communications 10 12 10 17 14 13 

6 2 3 1 1 2Education 

_d!5 4 4 3 3Sante 

Divers (services generaux , 
administration, services 
url:iains, industrie, etc.) 29 37 56 29 46 46 

Participations financieres et 
subventions 20 10 4 14 6 4 

31 . 	 9 16 9 8 3 12 
Non classes-

Pourcentage du PIB (aux couts des 
facteurs 

Depenses en capital~1 	 4 7 7 7 7 8 

11 Comme on l'a deja indique, Ie budget d'investissement n'inc1ut pas les in
vestissements publics directement finances par les organismes d'aide exte
rieurs. Les differences existant entre ce tableau et Ie Tableau 2 sont 
telles qu'une evaluation de l'importance de Itinvestissement public et de 
sa repartition sectorielle contient une marge d'erreur excessive. Par 
exemple, ce tableau semblerait indiquer quten 1973 1,4 % du PIB a ete 
investi dans l'energie, mais selon Ie Tableau 2, les investissements dans 
Ie secteur de l'energie, y compris ceux realises par les organismes d'aide 
exterieure, auraient represente 0,9 % du PIB cette meme annee. Neanmoins, 
ces chiffres ont leur utilite et 1a ventilation des investissements donne 
une idee des priorites relatives. 

21 Chiffres provisoires.
31 	 Y compris les erreurs et omissions. 
~I 	 Differences avec Ie Tableau 7 proviennent du fait que Ie present tableau 

comprend certaines depenses figurant au Budget ordinaire. 
Sources: Departement des finances et Banque du Zaire. 
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2. Balance Dcdementso.es , 

131. Apres ~faccession a l'independa~ce, les autorites ont impose un 
regime strict en rr:.at:'j~re de controle des dev~ses, a la suite de l' echec des 
efforts deployes en ~~e de rapatrier les montants provenant d'exportations, 
et pour freiner le2 t=ansferts a l'etranger. Pendant une premiere periode, 
les devises eta!e:::.:.: fournies sur la base des importations anterieures, avec 
un systeme combir"~ de plafond fixe par produit et par entreprise. Le contrale 
etait confie au Bu=eau de la coordination economique, lui-meme relevant du 
Premier Minist~s. Un peu plus tard, pour assurer des devises aux principaux 
exportateurs, u'''l. systerne de "conventions" a ete mis au poi.1.t, d' apres lequel 
les exportateurs etaient autorises a conserver une partie du produit de leurs 
ventes sous fOrr.tle de depots dans des banques habilitees et a utiliser ces 
fonds pour payer les importations et les transferts necessaires. Ce systeme 
a par la suite e':.e etendu ad' autres grandes entreprises auxquelles on a ac
corde des montants specifiques en devises, sur une base trimestrielle. Ces 
mesures ont introduit une certaine flexibilite dans Ie systeme de controle et 
ont permis aux entreprises d'ameliorer leur planification de la production. En 
1963, environ 70 % de toutes les importations ont ete finances dans Ie cadre 
du systeme de convention. En 1967, l'Etat a etabli un nouveau systeme, abolis
sant Ie controle des devises en matiere d'importation, ce qui a mis fin au 
systeme de convention. Les perrois d'importation ont pu etre obtenus librement 
aupres des banques commerciales. L'obligation pour les importateurs d'effectuer 
des depots prealables fut supprimee. L'autorisation fut accordee de rapatrier 
l'annee suivante les revenus d'investissements accumules pendant l'annee, et 
les travailleurs etrangers emigres au Zarre furent autorises a transferer dans 
leur pays une partie de leurs ravenus, deduction faite des impots. En 1971, 
ils furent autorise a transferer 50 % de leur salaire. Les transferts destines 
a des transactions en capital furent interdits. Ce systeme est toujours en 
vigueur aujourc~hui, avec peu de modifications. 

132. Au reoment de l'independance, la parite de la monnaie (qui etait a 
cette epoque Ie franc congolais) etait etablie par rapport au franc beIge 
(50 FC = 1 duller). Une premiere devaluation eut lieu en novembre 1961 
(65 FC = 1 dollar). En 1963, il fallut proceder a une nouvelle devaluation 
(150 FC = 1 dollar pour les achats et 180 FC =1 dollar pour les ventes de 
devises). L'inflation ~e se ralentit pas et tres vite ces nouveaux taux ne 
correspondaient plUE ~ la realite. En juin 1967, une nouvelle et tres forte 
devaluation fut Gecice et une nouvelle monnaie, Ie zarre, d'une contre-valeur 
de 1.000 FC = 1 Z .. ' '':tait creee et rattachee au dollar, la parite etant de 
0,5 Z =1 dollar. 
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133. Les exportations de cuivre ont joue un role predominant dans 1a 
balance des paiements du Zaire; en 1959, environ 285.000 tonnes de cuivre 
etaient exportees, fournissant environ 60 millions de dollars de recettes et 
representant 34 %du total des exportations. En 1966, les exportations de 
cuivre representaient environ 270 millions de dollars (310.000 tonnes), soit 
57 % des recettes d'exportation. En 1973, elles passaient a 488.000 tonnes, 
representant 652 nullions de dollars, soit pres de 63 % du total des exporta
tions. Au cours des dernieres ~~nees. les exportations de minerais (y compris 
cobalt, zinc, diamant, etc.) ont represente plus de 80 % des exportations. 
De 1966 a 1972, 65 % de la progression des exportations de marchandise prove
naient de llaccroissement des exportations de cuivre, et plus de 85 % repre
sentaient l'augmentation des exportations de minerais. 

134. Les exportations agricoles (huile et produits de palme, cafe, 
caoutchouc, the, produits forestiers) ont diminue, en raison surtout d'un 
ralentisserr£nt de la production et des difficultes de transport. La part 
des produits agricoles dans Ie total des exportations est tombee de 41 % en 
1958 a environ 15 % en 1972. II convient egalement de noter que Ie prix des 
produits agricoles a b&isse d'environ 10 % de 1960 a 1972, en dollars cons
tants, tandis que Ie prix des minerais se maintenait au meme niveau, malgre 
les fluctuations annuelles. 

135. De 1968 a 1973, les exportations de marchandises ont progresse d'en
viron 18 % par an, alors que celles de cuivre augmentaient de 26 %. ~~is si 
l'on exclut 1973. les taux d'expansion ont ete respectivement de 9 et 11 %. 
Apres la devaluation de 1967, Ie taux de croissance annuel des exportations 
de marchandises slest maint~?u a 19 % jusqu'en 1970, en raison surtout de la 
hausse des cours du cuivre.~ 

II 	 La devaluation a egalement du avoir pour erfet de faire rentrer dans les 
circuits officiels les a~~ortations clandestines. Selon les estimations, 
la valeur da cas cernte::ee: est: tombee de 50-60 millions de dollars par 
an en 1963-66 a mains c.e 20 millions de dollars en 1968, 50 % de cette 
valeur etar;.t probablem2".::' rapresentes par Ie trafic du diamant, et 50 % 
par les expo:rtations i~licites de produits agricoles en provenance des 
regions orientales. 
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136. Les im;)()r.tations zairoises ont nettement iH~chi pendar:.t les pre
mieres annees d~ 1 v::'ndependance. II a fallu prod~der a un ratio:mement des 
devises qui se ~,,-isaient rares malgre une nide exterieure considerable. A 
la suite des mesu.:res de stabilisation prises en 1967, les importations de lnar
chandises n' O:lt s..u.:;:r;.::nte que moderement (13 ;; en 1968 et 22 % en 1968-69. 
contre 27 % en rr~ye~ne de 1968 a 1973), si l'on considere la liberalisation 
totale du commerC2 ~ laquelle ces mesures aboutissaient. La devaluation, qui 
s'est accompagnee diun relevement des droits de douane, a abouti a une reduc
tion du pouvoir d'achat de l'economie interieure, ce qui explique la progres
sion relative~~~~ moderee des importations jusqu'en 1969. De 1969 a 1971, les 
importations cnt enregistre une croissance rapide, comparable a la progression 
des exportations et a l'expansion de l'activite et des revenus interieurs. A 
la suite de la ch~:e des cours du cuivre qui s'est produite a la fin de 1971, 
et prevoyant des prix peu eleves en 1972, les autorites ant entrepris de reduire 
la croissance des importations en 1972 en imposant de nouvelles taxes a l'im
portation et en relevant les droits preleves sur un grand nombre de produits 
importes. En outre, la devaluation du dollar a la fin de 1971, suivie par 
celIe du Zaire, a entraine une depreciation effective de la monnaie zairoise 
vis-a-vis de celles des pays europeens qui sont les principaux partenaires 
commerciaux du Zaire. Ces mesures, combinees au ralenlissement de la croissance 
des revenus, ont maintenu les importations a un niveau peu eleve en 1972. En 
1973, les importations de marchandises augmenterent de plus de 60 %, a nouveau 
a la suite d'une reprise du cours du cuivre, et malgre une nouvelle devaluation 
du dollar encore suivie par Ie Zaire. On ne dispose d'aucun renseignement 
quant a Is repartition des importations en 1973, mais il semble que toutes les 
categories d'importations ont enregistre cette annee-la des progres, proba
blement surtout les denrees alimentaires et les biens d'equipement. 
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Tableau 9: REPARTITION DES EXPORTATIONS, 1966-73 

1968 1969 1970 1971 1972 197-)=/ 


En pourcentage du total des exportations 

Cuivre 60 66 66 60 60 63 

Cobalt 6 4 6 7 8 11 

Etain et cassiterite 3 3 2 3 3 3 

Diamants 6 7 5 5 6 7 

Zinc 3 3 2 3 3 5 

Total des exportations de 
minerais 84 86 83 80 82 89 

Produits du palmier 7 3 5 5 4 

Cafe 5 4 6 7 8 

Caoutchouc 2 2 2 2 2 

Bois 1 1 1 1 

Total des exportations agricoles 

Divers 

15 

1 

13 

1 

16 

1 

17 

3 

18 

En pourcentage du PIB 
facteurs 

(au coat des 

Exportations de marchandise 47 44 47 36 33 45 

~/ Estimations fournies par 1a mission. 

Source: Appendice statistique, Tableau 3.3. 
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Tableau 10: REPARTITION DES IMPORTATIONS!!, 1966-72 

Importations 	 1966 1968 1970 1972 

(En pourcentage du total des 
importations) 

Biens a 1a consonmation, dont 

Produits alimentaires, boissons et tabac 
Biens intermediaires, dont 

Energie et 1ub=ifiants 

Denrees alimentaires pour 1es industries 
de traitement 

Biens d'cqt'ipement 

Divers 

Total des importations de marchandises 

35 34 32 33 

16 12 11 14 
33 34 30 30 

7 8 5 6 

6 5 5 5 

31 32 34 34 

4 3 

(En pourcentage du PIB (au 
cout des facteurs) 

25 32 32 

!i 	 Importations c.a.f. financees par des ressources interieurs. Ces importa
tions constituent environ 90 % de toutes lea importations de marchandises 
de 1968 a 1972. Aucune donnee douaniere n'etant disponib1e depuis 1970, 
1a repartition est fondee sur des renseignements incomp1ets. Les importa
tions de 1a Gecamines sont groupees en une seu1e categorie depuis 1969, 
et leur ventilation est fondee sur des estimations fournies par 1a mis
sion. 

Source: Appendice statistique, Tableau 3.2. 
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137. Au cours des dernieres annees, les importations financees par les 
ressources propres du pays se sont a peu pres reparties de fa~on egale entre 
trois grandes categories d'apres leur utilisation, bien que la part des biens 
d'equipement ait legerement progresse. Depuis 1967, les importations d'equipement 
industriel ont augmente regulierement, tandis que les importations d'equipement 
agricole et de materiel de transport ont ete plus irregulieres. Outre les 
importations financees grace aux ressources propres, representant une valeur 
de 620 et 625 millions de dollars en 1971 et en 1972 respectivement, il 
convient egalement de noter les importations financees par les credits
fournisseurs et l'aide aux projets, qui ont represente 96 millions de dollars 
en 1971 et 104 millions de dollars en 1972. La plupart de ces importations 
portent sur des biens d'equipement. 

138. Le solde des ressources a accuse son premier deficit en 1971. 
Jusqu'en 1967, Ie contr6le impose sur les importations avait assure un exce
dent et les mesures d'austerite arretees en 1967 avaient pris, semblait-il, 
la releve; mais leurs effets cesserent de se faire sentir en 1971, au moment 
ou par ailleurs Ie cours du cuivre avait fortement baisse. Jusqu'au debut de 
la decennie, les emprunts exterieurs etaient negligeables!! et Ie niveau des 
reserves en devises ne permettrait pas d'avoir de deficit notable dans les 
transactions courantes. Ces deficits ont progresse au cours des dernieres an
nees avec l'accroissement de la dette, et ont atteint des niveaux eleves. 

1/ 	 Jusqu'en 1970, il semble que Ie plus souvent les remboursements annuels 
de la dette excedaient lea decaissements (Tableau 11), mais il est pro
bable qu'une partie ~e ces sorties representait une fuite des capitaux 
qulil est difficile d'estimer a partir de statistiques dont on dispose. 
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Tableau 11: TABLEAU RECAPlTULATIF DE LA BALANCE DES PAIEMENTS, 1964-73 

(En millions de dollars courants) 

1964 1968 1970 1972 1973 

Importations (y compris services non 
facteurs) 410 539 817 1.031 1.389 

Exportations (y compris services non 
facteurs) 419 625 850 789 1.114 

Solde des ressources 9 86 33 -242 -275 

Paiements au titre du revenu des facteurs -69 -96 -126 -132 -157 

Transferts courants 72 51 48 74 144 

Solde du compte courant 12 41 -45 -300 -287 

Dons en capital 10 24 24 30 

Investissements directs 3 11 42 97 61 

Prets a moyen et long termes, dont -10 -8 -42 146 270 

Credits-fournisseurs 16 7 51 13 

Autres prets a moyen et long termes -10 -24 -49 95 257 

Autre capital, n.La. 4 16 11 -5 

Augmentation des reser,ves (- ) -7 -49 8 8 -62 

Erreurs et omissions -3 -5 -2 13 -8 

Source: Appendice statistique, Tableau 3.1. 
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Investissements etrangers 

139. Les investissements etrangers directs sont restes faibles jusqu'en 
1969, date a laquelle Ie Code des investissements a ete promulgue, qui a foumi 
divers encouragements fiscaux et qui a garanti le rapatriement des revenus pro
venant des investissements. Depuis cette date, la valeur des investissements 
directs a rapidement progresse, notamment en 1972. 

Aide exterieure 

140. L'aide totale re~ue de 1960 a 1967 s'est elevee a environ 575 mil
lions de dollars, dont 296 millions en provenance des Etats-Unis, principa
lement sous la forme de denrees alimentaires et aut res importations de pro
duits de base, et 8 millions de dollars sous forme de financement de projets. 
La Belgique venait au deuxieme rang, son aide portant surtout sur l'assistance 
technique (notamment dans Ie domaine de l'education) et l'octroi de bourses 
d'etudes. Pendant cette periode, l'aide beIge a atteint 140 millions de dol
lars. Les Nations Unies, par l'entremise de leurs institutions specialisees, 
et un certain nombre de pays, ont egalement fourni une assistance technique 
dans les domaines de l'education et de la sante, pour un total d'environ 72 mil
lions de dollars. D'autre part, Ie Zaire a egalement beneficie du premier et 
du second Fonds europeen de developpement (FED), a concurrence de 19,6 millions 
de dollars et 71,5 millions de dollars respectivement. 

141. Au cours des annees, les conditions de l'aide exterieure accordee 
aux Zaire se sont progressivement durcies. Alors que jusqu'en 1967 il ne 
s'agissait que de dons, elle a peu a peu pris la forme de prets a partir de 
la fin des annees soixante, et depuis 1972 une fraction plus importante de 
lel'aide publique est constituee par des prets. En 1965, l'aide des Etats-Unis 
sous forme de produits a etc convertie en prets a long terme, assortis d'un 
faible interet. Les importations agricoles etaient remboursables en zaires, 
alors que les prets destines a des importations commerciales etaient rembour
sables en devises. Les programmes d'aide des Etats-Unis, qui au debut etaient 
destines a retablir l'equilihre de la balance des paiements, se sont progres
sivement orientes vers le financement de projets. Les importations de biens 
dans Ie cadre du programme relatif aux importations commerciales ont pris fin 
en 1969. Les importations de produits agricoles au titre de la Public Law 480 
des Etats-Unis se sont pounl:ivies jusqu' en 1973, mais a un rythme plus reduit. 
En 1973, 1'aide des Etats-Unis a considerablement diminue, en partie a la suite 
de la resiliation de 1a lo~ sur l'aide en produits agricoles. 

142. En 1968, 1a Belgique est devenue Ie principal fournisseur d'aide 
du ZaIre. Cette aide slest manifestee surtout sous la forme d'assistance 
technique, eva1uee en 1973 a 47 millions de dollars et representant environ 
68 % de 1'aide tota1e accordee par 1a Belgique au Zaire. A la fin de 1972, 
Ie Zaire comptait environ 1.600 assistants techniques belges, surtout concentres 
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dans le secteur GcZ l)enseignement et de 1£1 sante~ e1.: recrutes dans Ie cacre 

du programme d'ei<::c. A cette date, les dons destines a ::"a realisation de 

projets economic,:uE;s et sociaux s' iHevaient a S,5 mil~ions de dollars, Ie 

secteur de l'educ8tion. notamment l'enseignement technique et 1a formation des 

enseignants, etant ~c plus favorise avec 58 %. La Belgique a fourni une aide 

au secteur de la s,:,,:':e publique en envoyant des medecins et des dirccteurs de 

cliniques et d 'ho,>.:'::'ux. Dans le secteur agricole, la premiere ;t>lace a ete 

donnee a la rechcTche et a la vulgarisation dans les domaines de Ie production 

alimentaire et de l'elevage. En 1973, la Belgique a consenti un pret de 14,5 

millions de do:':e.rs, sur une aide totale d' e;lviron 67 millions de dollars. 

Le montant du i:n:et servira principalement a financer la SOFIDE, qui est un 

organisme de credi~ au developpement, ainsi que la deuxieme phase du barrage 

d'Inga et des cred~t5 destines aux agriculteurs. 


143. Le FED ~cnstitue pour Ie Zaire la troisieme source principale 
d'aide exterieur~. La majeure partie de l'aide multilaterale provenant de 
la CEE est acheminee par l'entremise de ce Fonds, sous forme de dons. Les 
dons financent Ie majeure partie des projets d'amelioration de l'infrastruc
ture, notamment dans Ie secteur des transports, ainsi que certains projets 
agricoles et des bourses d'etudes. Le FED a contribue au financement d'une 
ligne de transport de l'energie reliant Ie barrage hydro-electrique d'Inga 
a Kinshasa et a d'autres villes du Bas Zaire, au moyen d'un pret remboursa
ble en 28 ans. Le Zaire compte beneficier du troisieme Fonds europeen de 
developpement, notamment pour la construction de routes et de ponts, l'edu
cation et la formation. La Banque europeenne d'investissement a consent! 
au Zaire des prets aux conditions classiques pour aider a financer l'expan
sion de la capacite de production de cuivre et fournir les fonds necessaires 
a la SOFIDE. 

144. Plusieurs pays, dont l'Allemagne, Ie Canada, la France, et l'Italie, 
ant egalement prete assistance au Zaire. Cette aide, principalement sous 
forme de dons, a contribue a financer I'assistance technique et un petit nom
bre de projets de developpement. L'organis~e italien, I.R.I., a egalement 
fourni une assistance technique a l'Institut de gestion du portefeuille 
(I.G.P.), qui est la societe de portefeuille; de ItEtat. L'Italie fournit en 
outre une assistance technique dans les doma'ines de It aviation militaire, de 
1 I agriculture, ce la construction d' ecoles, let de la prospection miniere. 

145. Les var:L::,tJ.ons du cours mondial du cuivre expliquent en grande partie 
l' evolution des tl :::le S de l' echange pour Ie ;Zaire. De 1966 a 1971, l' indice 
des prix a I' expo·'.::ation a ete beaucoup plu~; fluctuant que celui des prix a 
l'importation. Lpres 1971, les prix a l'im(ortation ont monte, en raison sur
tout de la hausse des prix des denrees alim~nta:::'res et des produits industriels. 
En 1972, la sitc&tion stest compliquee par ia chute des prix des exportations 
de minerai, qui & entraine pour Ie Zaire un; deterioration des termes de 

http:do:':e.rs
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l'echange et, bien entendu, de la balance des paiements. La reprise rapide 
des cours du cuivre a la fin de 1972 et en 1973 a permis d'ameliorer les termes 
de l'echange de l'ordre de 47 % en 1973, bien que l'indice reste encore infe
rieur a ce qu'il etait a la fin des annees soixante. On peut penser que les 
termes de l'echange auront encore subi une deterioration en 1974, sous l'effet 
de la hausse rapide des prix d'importation du petrole et des biens manufactu
res et de la chute, en aout, des cours du cuivre. 

Dette exterieure 

146. Au moment de l'independance, la dette exterieure du Zaire se mon
tait a 536 millions de dollars. Le service de cette dette a ete suspendu 
de 1960 a 1965 et dans Ie cadre d'un accord passe avec la Belgique, Ie Zaire 
a pris a sa charge 240 millions de dollars au titre de l'encours de la dette 
exterieure existant en juin 1960. 11 s'agissait la de la dette publique en 
francs congolais, et des obligations detenues par les etablissements belges 
de la securite sociale. Les autorites belges ont pris a leur charge la partie 
de la dette en monnaies autres que Ie franc congolais. Un Fonds d'amortisse
ment belgo-congolais a ete institue pour assurer Ie service de la partie de la 
dette qui n'etait pris a charge ni par la Belgique ni par Ie Zaire (240 mil
lions de dollars). Enfin, en 1971, la Belgique a pris a sa charge la tota
lite des dettes zairoises envers Ie Fonds d'amortissement. 

147. Jusqu'en 1965, la dette exterieure zairoise etait minime. r1ais 
apres cette date l'aide des Etats-Unis, jusque la octroyee sous forme de dons, 
se transforms en prets et l'Etat zairois commen~a a contracter des credits
fournisseurs. A la fin de 1971, l'encours de la dette publique tota1e a 
moyen et long termes deja decaissee s'e1evait a 315 millions de dollars. II 
devait passer a 585 millions de dollars a la fin de 1972 et atteindre 1.017 ~il
lions a la fin de 1973. 

148. Jusqu'en 1971, 1a plup~rt des prets etaient octroyes sous forme de 
credits-fournisseurs. A partir de 1971, l'Etat commen~a a emprunter sur Ie 
marche des auro-dollars pour la realisation de projets ainsi que pour Ie fi
nan cement du budget. Ces prets, d'une echeance d'environ cinq ans, sont asscrtis 
d'un taux d'interet superieu~ de 1,75 a 2 % au taux interbancaire (LIBO). La 
part des credits-fournisseurs dans la dette exterieure a commence a baisser, 
mais les emprunts sur Ie merche des euro-dollars et 1es credits-acheteurs ont 
augmente. 
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Tableau 12: ENCOURS DE LA DEITB EXTERIEURE A LA FIN DE 197 J! 
(En millions de dollars) 

Total des prets 
clccaisses et non 

Prets decaisscs dikaisses 
~I~,Cnt~porie de credit Hontant Montant I. 

Crcdj ts fournL;seurs 295 23 348 19 

TIall<[ues privces 732 57 1.060 57 

Etats 191 15 348 19 

Or~anisations internationales 54 4 110 6 

EniBsion publique d'obligations 6 0 6 0,3 

Total 1.278 100 1.871 lUO 

-_._-----------------------_._-------------------
11 Rcnboursable en devises, a echeance d'un an au minimum, y compris em

prunts garantis par l'Etat. 

Source: Appendice statistique, Tableau 4.2. 

Tableau 13: TRM~SACTIONS PORTNJT SUR LA DETTE EXTERIEURE 
AU COURS DES DERNIERES N{NES, 1971-74 

(En millions de dollars) 

-------------- ------_._-------_._----'---'--~-

Paiements au titre du Coefficient 
service de 1a dette du service 

Annce En~t::..~nts Di'caissements In-tcret Principal Total de la dette 

1971 150 142 11 26 37 4,8 

1972 148 312 16 43 60 7,6 

1973 510 483 39 58 97 8,7 

1974 730 345 59 104 163 10,4 

-.-------.~-------. 

Source Appenclice statistique, Tableau 4.2. 
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149. En 1973 et 1974, l'encours ties engagements de prets exterieurs con
sentis au Zaire a rapidement augmente. A la fin de 1974, ces engagements 
s'elevaient, selon les declarations officielles du Departement des finances, 
a pres de 1;9 milliard de dollars, ce qui correspondait a une augmentation de 
655 millions de dollars (ou S5 ;0 en un an. Certaines indications mont reraient 
que 13 dette en cours, y compris les montants non dikaisses, pourrait etre 
plus elevee que les chiffres mentionnes ci-dcssus. Les renseignements dispo
nibles a propos de la dette exterieure zairoise ne permcttent pas de se 1ivrer 
.1. tIne analyse detail1ee du taux d'interet moy~n dont ces prets s'accompagnent 
et de leurs echeances. 

ISO. La recente flambee des emprunts exterieurs est preoccupante a plu
sieurs 6gards. Tout d'abord, s'i1 est probable que Ie service de la dette 
restc dans les limites raisonnables par rapport aux futures recettes d'exportation, 
comme on Ie verra dans 10. section traitant des perspectives a long tcrme, iJ 
nlen reste pas moins qu'il excrcera une forte pression sur la situation finan
cicre du pays. Les finances zairoises etant sensibles aux fluctuations des 
cours mondiaux et 10. capacite actuelle en matiere de gestion etant limitee, 
il sera indispensable de faire preuve d'une plus grande circonspection avant 
d'envisager toute augmentation des emprunts exterieurs. II n'est pas du tout 
certain que le Zaire ne puisse pas emprunter a des conditions plus favorables 
que les conditions realisees jusqu'ici, s'il parvient a ameliorer la gestion 
de so. dette. En deuxieme lieu, en raison des capacites techniques et adminis
tratives limiti'4?s, la formulation et la preparation des projets ainsi que la 
planification glohale et la programmation sectorielle sont d'un niveau nette
ment insuffisant. Dans ces conditions, de vastes emprunts effectues dans une 
periode limitee conduisent a un gaspillage des fonds ainsi acquis qui risquent 
d'etre utilises pour des secteur~ et des projets ne repondant pas necessaire
ment ("lUX bes01ns du pays en matiere de developpement global et a long terme. 

151. Pour mieux gerer 1a dette exterieure, il conviendrait, tout d'aborn, 
d'ameliorer la tenup. des uocuments relatifs a la dette. Les autorites zairoises 
devraient demander aux services i~teresses de preparer des rapports, au moins 
tril"1estriellement, qui mettraient a jour tous les renseignements afferents a 
]a dette cxterieure, y compris toutes les transactions ayant eu lieu pendant 
cctte periode, avec indication des transactions prevues dans l'avenir. En 
outre, au cours de chtwue exercice il serait procede, dans ces rapports, aux 
reconciliations necessaires <l~s donnees relatives a 10 Jette et a la balanci:::; 
des rniements. 
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3. Intermeciiai~~s financiers 

152. ileptlis 1.::;;5 mesures de stabilisation de 1967, les autorites ont 
un certain nombre de c.ecisions en vue de t'ro"'Duvoir et de mobiliser I! 
pour Ie financement ie formation de capital. Les premieres decisions qui 
avaient pour but dli-largir Ie role du systene bancaire a cet egard ont '§.u! 
prises en 1971. ;~: ,e~3 ont donne plus de s(;uplesse aux regles regissant lea 
operations de pre::., D' aut res mesures en ce sens ont ete prises en 1974. En 
consequence de c~:te 1iberalisation graduelle, Ie terme des prets aussi bien 
que des depots s'~st considerablement allonge en comparaison aux annees 
cedentes. Le :in;:;:,cement des investissements a augmente a partir des montants 
negligeables en 1968 a 24% des prets au secteur prive en 1971, alors que la 
part du credit a 1..i'c production baissait de 70 % a 48 %. Pour les depots, Ie 
ratio des depots 5 ~erme aux depots a vue a augmente de 4 % a 1a fin de 1968, 

Zi 90 ;{ au mois de ~ !lin 1973. 

153. Jusqu1er. 1971, Ie taux d'interet sur l'epargne et les depots a 
terme etait de 3,75 % par an, et Ie taux d'interet sur les prets etait de 6 % 
a 8,5 %, plus une commission de 2 a 3 %. Ces bas taux sur les depots (souvent 
meme negatifs, en termes reels) encourageaient Ie placement de l'epargne dans 
la propriete immobiliere ou Ie transfert a l'etranger. En mars 1971, un taux 
d'interet minimum fut etabli, allant de 3,25 % sur les depots a 15 jours a 
12,5 % sur les depots a deux ans. Le taux d'interet sur les prets fut d'autre 
part majore. Les institutions financieres specialisees ne furent plus tenues 
de maintenir Ie plancher des depots, dans Ie but evident de leur permettre de 
maintenir Ie niveau de leurs operations de prets prioritaires. 

154. Le systeme des plafonds de credits contraignait les banques a accu
muler des reserves tres importantes sous forme de depots aupres de la Banque 
centrale. En 1971, les banques disposaient de liquidites importantes et a 
cette date les reserves s'elevaient a 57 % des depots a vue. Ce pourcentage 
est tombe a 28 % au milieu de 1973, lorsque la Banque du ZaIre a assoupli les 
dispositions relatives aux prets. En 1971, les banques ont ete autorisees a 
accorder librement des credits a moyen et long terme en vue de la formation 
de capital a condition que ces credits soient couverts, jusqu'a concurrence 
d'un certain pou=centage (initialement 75 %) par les depots a terme a echeance 
minimum de six mois; par la suite, ces regles s'appliquerent egalement au fi-' 
nancement des expo=tations. En raison de cette liquidite excessive des banques, 
les possibilites de ~eascompte de la Banque du Zaire n'etaient que tres peu, 
ou meme pas du tout t.,.:ilisees. 

155. En fev!'i~:.· 1974, Ie systeme de controle du credit fut profondement 
modifie. La Ber:.(',_," GU Zaire continua as' eloigner d' un systeme de controle 
direct de l'exp2~8~on du credit par Ie truchement de plafonds, et opta pour 
un controle plus indirect fonde sur Ie maintien par les banques de reserves 
obligatetres et sur Ie systeme de reescompte. Cette evolution a permis aux 
banques de retrouver lh"le large autonomie en ce qui concerne les decisions rela
tives a la gesti~~ de leurs operations. Cependant, elles restent soumises 
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a certains reglements, par exemple, elles sont tenues de consentir des prets 
dont Ie montant minimum est fixe aux secteurs prioritaires de l'agriculture 
(y compris la distribution et Ie traitement des produits agricoles) ainsi 
qu'aux petites et moyennes entreprises. Le taux d'interet maximum pour les 
prets consentis aces secteurs, est de 6 % pour l'agriculture et 8 % pour les 
petites et moyennes entreprises. Pour ce qui est des prets consentis aux sec
teurs prioritaires au dela des prets minimums obligatoires. les banques sont 
autorisees ales reesccmpter aupres de la Banque du Zaire a des taux 
preferentiels -3 % pour l'agriculture, 5,5 % pour les prets aux petites et 
moyennes entreprises. Cependant, Ie taux de reescompte marginal, pour chaque 
categoria de pret, augmente avec Ie nombre de tranches qui sont reescomptees. 
Le taux de couverture obligatoire des banques est de 40 % pour les depots a 
mains de six mais. Les reserves obligatoires representant cette couverture 
sont deposees aupres de la Banque du Zarre, ou detenues sous forme de bons du 
Tresor. 

156. Malgre ces recentes mesures, il est evident qu'avec un systeme qui 
combine des reserves statutaires elevees, l'obligation pour les banques 
d'accorder a certains secteurs des prets minimums non reescomptables et assortis 
dlun faible interet, un taux d'interet maximum sur les prets et minimum sur 
les depots, i1 n'est pas encore tres profitable pour les banques commerciales, 
au Zaire, de jouer Ie role d'intermediaire financier. En fait, il semble que 
les banques se procurent la plupart de leurs revenus en prelevant des commis
sions e1evees sur d'autres services bancaires tels que l'ouverture de lettres 
de credit, la p~aparation de documents, etc. Lea seules operations de credit 
sur lesquelles les b~'ques font des benefices substantiels sont les prets a 
plus long terme. pour Ia plupart destines a Ia formation de capital. 

157. k~S ~~incipaux intermed1aires financ1ers~ au ZaIre~ sant les neuf 
banques commerciales qui, avec leurs 58 succursales, couvrent pratiquement 
tout le terri~oire. Cependanc) Ia plupart de leurs engagements sont concen
tres dans deux regions - Kinshasa et Ie Shaba (84 % de depots a vue, 92 % de 
depots a terms au milieu de 1973). L'Etat zairois est actionnaire dans chacune 
des cinq banques les plus importantes, et actionnaire a 100 % dans deux. Les 
autres intar=ecdaires financiers sont constitues par des organismes d' Etat ou 
places sous l'egicie de l'Et2t, ~~ dont les plus prosperes sont de creation 
recente. La Caisse nati.onele d'~pargne et de credit immobilier (CNECI), cri.::""e 
en 1971, acczpta les de~6t:., , '/'ue et les depots a terme et verse des intere:;:, 
sur les u..,s com:ne sur i.5S :lc•.":~,~. Son role est d' accorcie-:: des prets hypot:l.<.:!
cai"£es pour 1.51. constructio'; ~u :~ I achat d' un logement. 

158. La Sodete financiere de developpement (SOFIDE), creee en 1970, 
est en grar:.de partie financec j)"':: l'Etat ainsi que par des capitaux etranger ) 
et la SFI detient une prise de participation a son capital social de 18,75 • 
La p~rticipation financil'TC ci",s "uE.nqucs COEr,lerciales za~roises dans Ia SCii-':;:lJE 
represente 10 J~ de son capica.... social. dont 20 /~ sont em:.::>.::! les iMins c· :'nves
tisseurs prives zairois. 1..a ;:'0i=0~~ n' e2'")1:'S..... ~4 'n' ,"-b-..I..' .......... .. -\ :-,'5,", '-"...:.........""'~cep"'~"- "~,.. "- s.::,' t .. ".."" _ ...~\.;;. t;l:-~::>....'C ..... 

http:grar:.de


- 63 

bien qu'elle ait la possibilite de lancer des emprunts a long terme. La 

SOFIDE est en grande partie financee par des capitaux etrangers, y compris des 

credits de l'IDA. Elle accorde des credits aux societes nationales privees et 

commencera sous peu a octroyer des prets a des organismes paraetatiques, prin

cipalement pour financer la formation de capital. Ses operations de credit 

sont concentrees principalement dans les industries alimentaires, la construc

tion, les transports et l'industrie hoteliere. 


159. II existe au Zaire a l'heure actuelle un certain nombre d'autres 
institutions financieres qui ne jouent pas encore un role dans Ie developpement 
du pays mais qui pourraient prendre de l'importance dans Ie cadre d'une 
politique visant a accro!tre l'epargne interieure privee. La Societe nationale 
d'assurance (SONAS), organisme d'Etat, dispose de reserves qui a la fin de 
1971 s'elevaient a environ 9,5 millions de zaires. Elle ne fonctionne pas 
encore en tant qu'organisme d'epargne, et elle joue primordialement Ie role 
d'une compagnie d'assurance pour les automobiles, les incendies, et Ie transport. 
Sa branche assurance-vie est encore a l'etat d'embryon et son expansion est 
freinee par l'impot de 10 % sur Ie chiffre d'affaires qui frappe les primes 
d'assurance sur Is vie. La Caisse genera1e d'epargDe du Zarre (CADEZA), l' 
l'Institut de la securite sociale (INSS) pourraient jouer un plus grand role 
comme intermediaires financiers. 

160. Les problemes concernant l'encouragement et 1a mobilisation de 
l'epargne financiere interieure ont ete 1'objet de p1usieurs examens dont Ie 
plus important est celui auquel slest livree la Commission pour l'etude du 
developpement de l'infrastructure financiere et des marches au Zaire, qui a 
publie son rapport preliminaire en juillet 1971. Selon ce rapport, l'epar
gne deposee aupres des institutions financieres representait en moyenne 25 % 
du PNB de 1960 a 1970, contre 40 % de 1950 a 1960. L'objet de la Commission 
etait de recommander les moyens qui permettraient d'ameliorer ce pourcentage. 
La Commission a identifie les secteurs du logement et de l'agriculture comme 
etant ceux ou Ie probleme est Ie plus aigu. Elle a recommande qu'une politi 
que active de relevement des taux d'interet soit poursuivie, qu'une nouvelle 
impulsion soit donnee aux organismes specialises pour ces secteurs et que Ie 
systeme des cheques postaux s'etende a d'autres regions. La premiere recom
mandation a ete mise en oeuvre pour les banques mais pas pour d'autres inter
mediaires. La Commission a egalement recommande que l'INSS et la SONAS ela
borent des plans en vue d'accroitre l'cpargne contractuelle qu'elles detien
nent. Elle a fait preuve de beaucoup de prudence en ce qui concerne les pos
sibilites d'expans~on d'un marche des capitaux sur lequel les instruments de 
la dette publique ainsi que les valeurs et obligations des entreprises pour
raient se negocie~. Elle a recommande, a titre experimental, l'emission 
d'obligations pcbliques assorties d'un interet suffisamment eleve et de valeur 
nominale assez faible pour attirer les petits epargnants. La possibilite 
d'exoneration fiscale pour les benefices realises par les acheteurs a egale
ment ete envisagee. Rien n'a cependant ete fait dans ce domaine. 
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161. Chacune de ces recommandations permettrait si elle etait appliquee, 
d'accroitre l'epargne interieure. En outre, l'expansion du systeme des cheques 
postaux et la creation d'un plus grand nombre de succursales de la Caisse 
d'epargne dans les provinces permettraient d'attirer l'epargne rurale. Les 
auto rites devraient egalement faire preuve vis-a-vis des intermediaires finan
ciers du secteur public d'une plus grande souplesse en leur permettant de ver
ser des taux d'interet competitifs sur les placements a long terme. 

D. Evolution recente et perspectives a court terme 

162. A la fin de 1973, l'economie zairoise se trouva devant une situation 
qui laissait presager des difficultes: il etait necessaire de maintenir des 
niveaux eleves d'importation pour soutenir la production industrielle et com
bIer les insuffisances de la production agricole, tout comme il etait indis
pensable de s'assurer des revenus eleves pour financer les depenses publiques 
considerables, et d'effectuer des investissements efficaces pour assurer une 
croissance reelle adequate. II n'etait pas possible de compter sur Ie main
tien de la courbe de croissance enregistree ces dernieres annees. A ce moment 
critique, trois facteurs importants pesaient sur l'economie: a) la forte hausse 
du prix des importations alimentaires et petrolieres et des exportations de 
cuivre, b) l'expansion du budget de l'Etat, et c) les mesures de zairianisa
tion annoncees Ie 30 novembre 1973. Les perspectives economiques a court terme 
sont influencees par ces trois elements dont chacun merite qu'on l'examine en 
detail. 

1. Evolution recente 

a. Variations des prix 

163. La forte hausse des prix qui a caracterise 1973 et 1974 a eu des 
effets profonds sur l'economie zairoise. Tandis que la hausse des prix du 
cuivre assurait au pays des recettes en devises accrues, la flambee des 
prix des importations a pese lourdement sur l'industrie nationale qui depend 
etroitement de facteurs de production importes, et s'est heurtee au controle 
des prix interieurs. 

164. L'augmentation du cout des importations de petrole a ete la plus 
spectaculaire. Le prix moyen du baril paye par Ie Zaire est passe de 4,80 
dollars en 1972 a 13,63 dollars en 1974. Les importations de petrole sont 
composces d'environ 70 %de brut et 30 % de produits raffines, et Ie Zaire 
exporte de faibles quantites de residus lourds provenant de ses raffineries. 
Le cout net de importations pctrolieres est passe de 36 millions de dollars 
en 1972 a environ 140 millions de dollars en 1974. Ce n'est qu'en mai 1974 
que Ie prix interieur des produits petroliers a suivi cette hausse, et a ete 
releve d'environ 100 %. Ce retard est imputable apparennnent aux efforts de
ployes par l'Etat pour obtenir des pays arabes exportateurs de petrole des 
tarifs speciaux. Dans l'intervalle, les societes de distribution de petrole 
Q,lt dO vendre a perte sur Ie marche interieur. En fin de compte, des 
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subventions budgetaires assez importantes ont ete consenties en faveur de la 

compagnie d'Etat de distribution, PETROZAIRE, qui venait d'etre creee, rem

pla~ant les compagnies etrangeres de distribution. Mais, entre temps, les 

livraisons s'etaient ralenties. 


165. La hausse des cours mondiaux des denrees alimentaires a eu sur la 

balance commerciale du Zaire des consequences graves. C'est en effet surtout 

a cause d'elle que Ie COllt des importations alimentaires a plus que double 

de 1972 a 1974. entratnant surtout dans le secteur moderne une hausse des prix 

des produits alimentaires qui n'a fait qu'accelerer l'inflation interieure. 

La masse monetaire a augmente de pres de 40 % en 1973 par rapport a l'annee 

precedente. Les depenses publiques ordinaires ont augmente de 30 % en 1973 

et de 60 % en 1974. Le credit aux secteurs public et prive s'est rapidement 

developpe. Les pressions inflationnistes se sont fait lourdement sentir. Le 

COllt de la vie a rapidement monte: les prix au detail, a Kinshasa, ont aug

mente d'environ 25 % en 1973 et au moins de 30 % en 1974. Ai1leurs qu'a 

Kinshasa, 1a hausse des prix a vraisemblablement ete comparable. 


166. L'augmentation considerable du COllt des importations, acceleree par 
l'inflation, a cependant ete compensee par la progression des recettes prove
nant des exportations de cuivre. Le cours du cuivre, qui en 1972 etait tombe 
a 48 cents la livre sur la bourse des metaux de Londres, est remonte en 1973 
pour atteindre un cours moyen de 81 cents, puis un record de 150 cents au de
but de 1974 et un cours moyen de 93 cents pour toute l'annee. Cependant, un 
flechissement considerable en 1975 laisse prevoir a nouveau une baisse de la 
rentree de devises. 

b. Evolution budgetaire et programme d'investissement public 

167. Les recettes provenant des exportations du cuivre jouent un role 
dominant dans les recettes budgetaires ordinaires, qui sont de ce fait sensibles 
aux fluctuations du cours de ce produit. Les recettes ordinaires atteindraient 
environ 1.070 millions de dollars en 1974 et probablement 1.100 millions de 
dollars en 1975, contre 765 millions de dollars en 1973. Cependant, les autori 
tes ayant laisse les depenses ordinaires augmenter rapidement, on estime a 
134 millions de dollars environ Ie deficit du budget ordinaire pour 1974. La 
progression des depenses ordinaires a ete, dans une grande mesure, une conse
quence de l'inflation des prix: relevement de la masse salaria1e et subventions 
accordees aux entreprises para-etatiques (dans les secteurs du petrole, du ci 
ment, etc.). Etant donne la fluctuation des recettes, cette situation risque 
d'avoir des effets t4eS graves et il se pourrait que l'Etat soit contraint, 
dans un avenir proche, de reduire ses depenses de fonctionnement. II aurait 
ete souhaitable, au moment ou Ie cours du cuivre etait a son apogee, de reduire 
les pressions de 1a demande. Faute d'avoir pris ces mesures, l'Etat devra de 
plus en plus avoir recours a des prets exterieurs pour financer directement 
Ie budget. Ces prets s'elevaient deja a environ 50 millions de dollars en 
1972 et probablement a 90 millions de dollars en 1973. Le deficit global, en 
1975, pourrait etre considerable, Ie montant dependant des politiques qui 
seront choisies en matiere de depense. 
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168. Les depenses publiques d'investissement sont passees de 145 millions 
de dollars en 1972 a 170 millions de dollars en 1973, et ont probablement at
teint 280 millions de dollars en 1974. Pres de 25 % de ces fonds ont ete 
octroyes au Bureau du President, qui s'en est servi pour financer de grands 
projets tels que Ie complexe siderurgique de Maluku, de 215 millions de dollars; 
Ie projet agro-industriel de N'Sele, de 20 millions de dollars, de nouveaux 
complexes touristiques, l'autoroute de N'Sele et l'aeroport de N'Jili. Parmi 
les autres grands projets realises par d'autres departements, il convient de 
noter la premiere phase du barrage d'Inga, 100 millions de dollars, ainsi que 
l'achevement de la liaison ferroviaire Aketi-Bumba, 15 millions de dollars. 

c. Za!rianisation 

169. Le 30 novembre 1973, Ie President Mobutu a annonce la zaIrianisation 
de l'agriculture, du commerce et des transports, et a garanti contre tou
te expropriation les investissements realises dans le cadre du Code des inves
tissements. Le discours du President a force de loi. II n'a pas, cepen
dant, specifie les modalites selon lesquelles le processus de transfert se 
deroulerait. Les expropriations se deroulerent sur une periode de plusieurs 
mois, de fa~on ad hoc, selon les secteurs et selon les entreprises. D'apres 
le processus typique de transfert, un citoyen za!rois se voyait attribuer une 
entreprise particuliere par une autorite politique. 11 presentait alors au 
proprietaire anterieur l'autorisation qui lui etait delivree et prenait posses
sion de l'entreprise. Les dispositions relatives a l'ecoulement des stocks 
et au reglement des dettes et credits en cours variaient; elles pouvaient ctre 
consignees dans un accord, sinon les choses etaient laissees en suspenso Dans 
bien des cas, un accord etait passe selon lequel le proprietaire etranger 
continuait a participer a l'entreprise en tant que directeur ou partenaire et 
des arrangements etaient pris en vue de son indemnisation eventuelle sur les 
benefices futurs de l'entreprise. 

170. La zaIrianisation avait pour objectif de placer sous le contrale de 
citoyens zaIrois les secteurs qui jusque la etaient domines par les etrangers. 
Le but etait d'accroitre les possibilites economiques pour les Zairois et 
de reduire les envois de fonds a l'etranger au titre de benefices aussi bien 
que de salaires. A long terme, ce processus creera d'une certaine maniere, 
dans la societe zaIroise une classe d'entrepreneurs. On peut egalement s'at
tendre a ce que l'Etat manifeste a l'egard de ces secteurs une attitude plus 
encourageante maintenant qu'ils sont entre des mains zaIroises. 

171. Dans les mois qui ont suivi l'annonce de la zaIrisation, un certain 
desordre economique slest manifeste, qui etait du a l'absence d'une politique 
bien definie et de mesures preparatoires concernant les expropriations et 
souvent aussi a des mesures d'application contradictoires. C'est pour cela 
que Ie fardeau de la transition a probablement pese plus lourd sur l'economie 
qu'il n'etait necessaire. Comme il n'existait aucun cadastre precis des plan
tations, la tailIe et meme l'emplacement exact des parcelles qui devaient 
ainsi etre redistribuees n'etaient pas bien connus. 
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172. Dans le secteur agricole plus qu'ailleurs, l'organisation de trans
ferts a ete difficile, d'une part en raison de la taille et de la mination 

des exploitations, et d'autre part en raison du caractere integre du systeme 

des plantations. Initialement, les plantations devaient etre attribuees a des 

particuliers zairois, les activites commerciales associees a ces plantations 

(magasins, etc.) allant a d'autres Zairois. Maia comme souvent plusieurs ele

ments d'une plantation partageaient pour leurs operations les memes installa

tions et le meme materiel, et que les operations etaient financierement inter

dependantes, il devint difficile de gerer des elements divers d'une meme plan

tation des lors qulils n'appartenaient pas tous au meme proprietaire. 


173. Devant ces difficultes, il fut decide de regrouper les activites 
agricoles des plantations et les aut res activites connexes et de confier 
l'ensemble a la gestion d'Offices Nationaux, certains etant crees a cet effet. 
Ces Offices devaient chacun etre specialise dans une certaine culture, mais 
ils disposaient d'un personnel insuffisant. A l'exception des Offices de 
l'elevage, du cafe et du coton, qui existaient deja, les Offices nouvellement 
crees n'avaient que peu de chance de remplir les fonctions de production qui 
leur etaient devolues. 11 fut alors decide que les plantations et leurs acti 
vites commerciales et aut res resteraient integrees, mais seraient attribuees 
a des particuliers. Le tout serait place sous la supervision des Offices qui 
fourniraient d'autre part l'assistance necessaire, notamment en ce qui concerne 
la commercialisation et l'achat des facteurs de production indispensables. 

174. Quant aux effets de ces mesures sur la production, les perspectives 
sont mitigees. Dans les plantations ou les proprietaires ou gestionnaires 
anterieurs sont restes sur place, les effets immediats seront minirnes et la 
production devrait continuer comme par le passe. Pour les autres plantations, 
les perspectives dependent d'un grand nombre de facteurs, mais on peut s'attendre 
dans le proche avenir a ce que la production continue de baisser. Le secteur 
des plantations, qui depuis quelque temps deja, marne avant novembre 1973, tra
versait une crise profonde, pourrait avoir aujourd'hui de meilleure chance 
qu'avant les mesures de zairianisation d'enregistrer a moyen terme une reprise 
si les mesures dont il est question dans d'autres parties du present rapport 
sont prises. Par contre, il convient de noter que la zair1an1sation des plan
tations a tres souvent eu des effets facheux sur la situation des travailleurs •. 
Dans la confusion creee par Ie changement de proprietaires, il est arrive fre
quemment que les salaires ne soient pas payes, que des travai1leurs soient 
licencies et que l'offre normale de biens de consommation soit interrornpue, du 
moins temporairement. 

175. Dans les s~cteurs du commerce et des transports, les decisions 
relatives a l'attribution de la propriete ont ete plus resolument appliquees; 
des Ie debut, cette derniere a transferee aux societes ou aux particuliers 
zairois. Cependant, la periode de transition a connu des problemes serieux, 
notamment lorsqu'il slest agit d'etab1ir la solvabilite des nouveaux proprie
taires aupres des banques locales comme aupres aes fournisseurs etrangers, et 
d'assurer la continuite des approvisionnements. 
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176. Les principales zones urbaines de Kinshasa et du Shaba n'ont pas 
beaucoup souffert de la zairianisation du commerce. Les distributeurs etaient 
suffisamment nombreux pour que la disparition de quelques-uns ne soit pas trop 
vivement ressentie, et bien des nouveaux proprietaires zairois ont confie la 
direction de leurs affaires aux anciens proprietaires. Plusieurs grandes 
firmes zairoises de gros et de detail, telles que l'Economat du peuple et la 
Societe generale d'alimentation (SGA) et quelques utres fonctionnaient deja 
et purent etendre Ie volume de leurs activites en reprenant les affaires zairia
nisees. Dans les zones rurales, l'interruption du commerce fut plus serieuse. 
La reprise semble cependant assez rapide, probablement parce que quelques 
grandes firmes de commerce en gros, qui possedaient un reseau extensif a tra
vers tout Ie pays, ont pu rapidement developper Ie volume de leurs activites. 

177. Dans les zones rurales, Ie systeme des transports fut doublement 

touche. La zairianisation des societes de transport appartenant a des etran

gers, souvent de petites entreprises, entraina Ie declin immediat des services, 

les nouveaux proprietaires n'etant pas en mesure d'entretenir leur materiel 

et d'assurer des transports reguliers, avec toutes les consequences que cela 

entraina; par exemple, l'Office national du coton s'est vu contraint d'acheter 

des camions pour assurer l'evacuation du coton auparavant effectuee par les 

entreprises de camionnage aux mains des etrangers. 


178. Le changement Ie plus important qu'ait entraine la zairianisation 
en ma~~~-~ ~- ~ommerce concerne la modification du nombre et de la taille des 
entreprises de ce secteur. Un grand nombre de petits commerces ont disparu, 
soit parce qu'il s'agissait essentiellement d'affaires qu'une seule personne 
suffisait a faire marcher, soit parce que les nouveaux proprietaires zairois 
n'ont pas su les faire fonctionner. Cette situation a eu pour effet de ren
forcer la position dominante qu'avaient plusieurs grandes firmes zairoises 
dans Ie secteur du commerce et de la distribution. Dans bien des zones aupa
ravant desservies par plusieurs petits commer~ants, les grandes firmes sont 
devenues des distributeurs exclusifs; dans d'autres, un commer~ant a pris la 
place de plusieurs. Dans la mesure ou Ie commerce du detail au Zaire etait 
trop fragmente et encombre d'un grand nombre de petits marchands, il est possi
ble que ce regroupement ait pour effet d'ameliorer l'efficacite de la distri 
bution. Le systeme bancaire contribue a ce processus de concentration en 
accordant des credits aux entreprises plus importantes et mieux connues. 

179. II est probable que les mesures de zaIrianisation auront des effets 
durables sur l'economie et l'evolution des structures des secteurs concernees. 
II y a eu, par ailleurs. des effets qui se sont produits une fois et qui pour
raient disparaitre graduel1ement dans I'avenir. La chute de production dans 
certaines plantations, par exemple, peut s'arreter et se renverser. Vraisem
blablement les transferts a l'etranger et les rapatriements ont augmente a la 
suite de ces mesures. Mais ceci pourrait aussi etre un effet defavorable tc:;

poraire. II semble, neanmoins, que les sorties de devises dues aux transferts, 
ou, vel'S la fin de 1974, a des importations excessives ont contribue aux diffi 
cultes de paiements qui sont apparues a la fin de l'annee. 
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180. Les autorites suivent de pres les effets des mesures de zal:rianisa
tion pour apporter les mesures correctives qui s'imposent. C'est dans cet 

esprit que de nouvelles mesures ont ete annoncees en janvier 1975 par Ie 

President Mobutu. Elles aboutissent a l'etatisation de quelque 120 grandes 

compagnies industrielles et commerciales, etrangeres et zairoises.ll Des 

delegues generaux, representant les pouvoirs publics, sont nommes pour la 

supervision de chaque entreprise etatisee. Leurs fonctions sont encore en 

train de se definir et, en attendant, les proprietaires ou Ie personnel de 

gestion des anciennes entreprises sont, dans la plupart des cas, restes sur 

place et les entreprises continuent a fonctionner. Quelques ebauches de sche

mas de future organisation sont considerees, mais il est trop tot encore pour 

conclure quelles formes et procedures seront retenues. 


2. 	 Perspectives a court terme 

181. Les autorites disposent d'un champs de manoeuvre relativement reduit 
en terme de politique economique a court terme. Les grandes decisions d'in
vestissement ont deja ete prises, et a part quelques ajustements Quant au ca
lendrier d'execution, rien ne saurait modifier de fa90n notable la situation. 
Les volumes d'exportation prevus ne peuvent pas changer de beaucoup, sauf 
quelques variations possibles des exportations agricoles. Leur valeur est 
fonction des fluctuations des cours mondiaux, et nul ne saurait prevoir jusqu'a 
quels niveaux les prix du cuivre risquent de baisser. II est peu probable que 
le secteur des industries manufacturieres subisse des changements importants. 

a. 	 Programme d'investissement 

182. En depit de la reduction de l'epargne publique, Ie Zaire a poursu~v~ 
et meme elargi son programme d'investissement. La poursuite des projets existants 
represente des pourcentages eleves des budgets d'investissements de l'Etat 
pour 1974 et 1975. Ces budgets ne traduisent pas entierement l'effet des deci
sions gouvernementales, etant donne qu'un grand nombre des investissements rea
lises par les entreprises d'Etat sont egalement determines par l'Etat (par 
exemple, Air Zaire. Gecamines). 

183. Dans Ie passe, les investissements publics etaient finances par des 
prets etrangers jusqu'a concurrence de 40 % du coGt des projets, et en 1974
1975 dans une propo=tion probablement plus elevee. Les autorites ont decide 
de construire une ligne de transport de courant continu a haute tension entre 
Inga at Ie Shaba, ,;a'-!r un coGt estimati£ d'environ 350 millions de dollars, 
finance en grande partie par la Banque americaine Export-Import, et une liai 
son ferroviaire Y~tadi-Banana ainsi qu'un port, finances principalement grace 
a des prets japo~ais et europeens. La Gecamines a entrepris des travaux d'ex
pansion d'un montant de 440 millions de dollars, dont 100 millions de dollars 

11 	 Les entreprises etablies sous les dispositions du Code des Investissements 
sont expressement exclues de l'application de ces mesures. 

http:zairoises.ll
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finances par un pret de la BIRD et 100 millions de dollars par un pret accorde 

par la Libye, la Banque europeenne d'investissement fournissant 20 millions de 

dollars. Les credits de l'IDA iront au financement de projets routiers, fer

roviaires et fluviaux en 1975. 


184. L'Etat elargit egalement sa participation aux projets industriels. 
II est en train de mettre au point un vaste programme d'industrialisation de 
la region de Nord-est, Ie "troisieme pole de croissance", en collaboration 
avec un consortium de societes allemandes. Le programme est ambitieux et 
prevoit pour Ie moment une cimenterie, une usine de gas methane, une verrerie, 
une acierie, une conserverie, une usine de traitement du bois, etc. L'Etat 
envisage d'investir dans de nouvelles usines de fabrication automobile et 
d'agrandir la raffinerie de petrole pour doubler sa capacite en la portant a 
1,5 million de tonnes. Les montants de ces investiss~ments ainsi que Ie mo
ment ou ils seront executes n'ont pas encore ete fixes. 

b. Perspectives interieures 

185. L'agriculture, notamment l'agriculture d'exportation, sortie de 
l'oubli dans lequel elle etait plongee dans Ie passe pour subir les chocs de 
la zairisation, mettra du temps a se remettre et on ne peut s'attendre a une 
augmentation notable de la production en 1974 ou en 1975. Par contre, dans 
Ie secteur des echanges et du commerce, la reprise sera certainement assez 
rapide dans l'ensemble; elle sera probablement plus lente dans les transports, 
Ie reseau s'etant deteriore et exigeant des investissements importants pour 
sa modernisation. 

186. Les recettes du gouvernement pour 1974 indiquent un deficit du budget 
ordinaire. Mais avec une gestion prudente, il serait possible de degager un 1eger 
excedent dans Ie budget ordinaire en 1975. Cependant, et en tenant compte des 
ressources exterieures connues do~t disposera Ie gouvernement et du budget 
d'investissement, on peut s'attendre en 1975 a un deficits important. Les re
cettes pub1iques dependent du cours du cuivre et des exonerations fisca1es 
accordees aux societes de cuivre. Bien qu'en 1975 1a partie imposable des 
exportations de cuivre de 1a G€camines soit plus elevee que pendant 1a periode 
de 1969-74, l'augmentation des recettes publiques sera negligeable en raison 
de 1a chute du cours du cuivre cette meme annee. La recente decision du CIPEC 
de limiter 1a production et les exportations de cuivre de 15 % pour enrayer 1a 
baisse du prix de ce produit sur les marches mondiaux, vise a freiner la ten
dance a 1a baisse de ce proriuit, mais i1 ne serait pas rationne1 de prevoir une 
forte augmentation des recettes en 1975 en se fondant sur cette hypothese. II 
convient de deployer des efforts reso1us dans l'immediat en vue de reduire 1a 
croissance des depenses ordinaires de l'Etat pour pouvoir financer une fraction 
plus grande des depenses d'equipement grace aux excedents du budget ordinaire. 
Si comme on peut s'y attendre, les subventions accordees aux organismes para
etatiques sont reduites en 1975 en raison notamment du re1evement des prix aux
quels i1s ont procede err 1974, il est possible que Ie budget ordinaire enre
gistre a nouveau un excedent modeste, mais Ie deficit global subs:'stera. 
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187. En raison des previsions peu favorables du cours du cuivre, la 
situation de 1a balance des paiements est defavorable a court terme. Les 
reserves, e1evees pendant 1e premier trimestre de 1974, ont considerablement 
baisse a 1a fin de l'annee. En raison des restrictions introduites au regime 
des changes au debut de 1975, i1 est particu1ierement malaise d'estimer 1e 
niveau des importations au cours de cette annee. Mais, les industries manu
facturieres etant de plus en plus tributaires des importations et en raison 
de l'accroissement de 1a demande d'importations a1imentaires et du programme 
d'investissement assez important prevu par l'Etat, i1 pourrait s'averer diffi 
ci1e de reduire de beaucoup 1es importations, malgre Ie ralentissement prevu 
d'augmentation des prix a l'importation, et 1a substitution de 1a production 
locale a une partie des importations du petro1e. Meme en supposant un ra1en
tissement des transferts de revenus des facteurs a l'etranger, 1e deficit des 
operations courantes sera sans doute important. 
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Tableau 14: QUELQUES INDICATEURS A COURT TERNE, 1973-75 

(En millions de dollars courants) 

Produit interieur brut 

Investissements 

Importations (y compris services non facteurs) 

Exportations (y compris services non facteurs) 


Solde des ressources 
Deficit du compte courant 


Epargne interieure brute 

Epargne nationa1e brute 


Recettes pub1iques ordinaires 

Depenses pub1iques ordinaires 


Excedent courant (~) !! 

Depenses du budget d'investissement 

Ressources exterieures 


Deficit global (-) 

Def1ateur du PIB (1970 =100) 
-Cout de 1a vie a Kinshasa (1970 : 100) 
Indice du prix du cuivre (1970 =100) 
Hasse monetaire (1970 =100) (fin de periode) 

1973 

3.290 
720 

1.389 
1.114 

-275 
-287 
445 
433 

766 
728 

38 
172 

90 
-44 

136,9 
158,1 
126,3 
154,6 

1974 

4.220 
850 

1.900 
1.560 

-340 
-450 
510 
400 

1.076 
1,210 

-134 
280 

-414 

170,0 
205,5 
143,2 
190,0 

1975 

4.480 
900 

1.780 
1.500 

-280 
-350 

620 
550 

1.100 
1.050 

50 
300 
100 

-150 

172 ,0 
236,0 
105,8 
220,0 

11 Y compris 1es transactions extrabudgetaires. 

188. Comme on Ita deja indique, Ie pouvoir d'achat de 1a monnaie natio
na1e a diminue d'environ 50 % par rapport aux devises des principaux parte
naires commerciaux du Zaire depuis 1a derniere devaluation de 1967, en raison 
de l'inf1ation interieure et des reajustements des taux de change. Les sta
tistiques de prix zairoises etant imprecises, ceci represente une estimation 
approximative du desequi1ibre actue1 du taux de change. Le Zaire, en raison 
surtout de l'avantage abso1u qu'i1 detient en ce qui concerne Ie cout de pro
duction du cuivre, a pu maintenir Ie taux de change actue1 sans avoir recours 
a des contro1es excessifs. Mais en 1972 deja, quand 1es cours du cuivre 
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etaient bas, certaines mesures furent prises pour limiter les importations. 
Le prix eleve du cuivre en 1973 et pendant une partie de 1974 a contribue a 
masquer la surevaluation de la monnaie zairoise. ~~is tout laissant presager 
un bas niveau du prix du cuivre en 1975 et meme dans une certaine mesure en 
1976, il faudra probablement avoir recours a des mesures plus severes que 
celles prises en 1972 pour maintenir Ie deficit du compte courant dans des li
mites raisonnables. II conviendrait peut-etre d'envisager une politique de 
taux de change plus realiste, qui s'accompagnerait de mesures fiscales et mo
netaires appropriees, et qui constituerait une meilleure solution que les 
restrictions d'importations. Les effets a long terme d'une telle politique en 
prouveraient d'ailleurs Ie bien fonde. 
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IV. PROBLEMES DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 


Objectifs de developpement du Zaire 

189. Les dirigeants zairois envisagent avec un optimisme resolu l'avenir 
de leur pays. Leur vision de l'avenir se concretise par d'importants inves
tissements et des entreprises de grande envergure. Les dirigeants sont cons
cients, par ailleurs, que ces aspirations ne pourront prendre corps sans Ie 
maintien de la cohesion nationale et la mobilisation des energies pour la 
realisation des objectifs communs. Ces prealables impliquent l'integration 
geographique de l'economie et l'execution de projets qui resserreront l'in
terdependance des regions. En general, il s'agit de projets de grande enver
gure, coGteux et avec haute intensite de capital, ce qui, dans une certaine 
mesure, est inevitable dans un pays ayant la dimension et Is faible densite 
demographique du ZaIre. 

190. Les pouvoirs publics visent a atteindre un taux de croissance eleve. 
Les representants zairois a deux reunions du Groape consultatif ont avance un 
taux de croissance de 6 %. Le programme d'investissements qu'impliquerait une 
croissance de cet ordre n'a pas encore ete elabore. Ce taux n'est, cependant, 
pas trop e1eve eu egard a 1a richesse naturelle du pays et les investissements 
esquisses dans divers projets a l'etude, aboutiraient en fait a un taux de 
croissance du PIB superieur a 6 % pendant la deuxieme moitie des annees 1970. 

191. Les pouvoirs publics cherchent a affirmer la maitrise de leurs 
ressources nationales sans pour autant vouloir decourager les investissements 
etrangerso Cet objectif traduit en realite Ie desir qu'une plus grande partie 
des ressources naturelles soit transformee a l'interieur du payset qu'un plus 
grande nombre de Za!rois occupent les postes de direction ou soient proprie
taires de leur entreprise. Les pouvoirs publics deploient par ailleurs des 
efforts pour ettirer les investissements etrangers. 

192. La diversification sectoriel1e de l'economie fait egalement partie 
de leurs objectifs. Cela signifie qu'une place priv1legiee soit donnee au 
developpement agricole et a l'autosuffisance des principa1es denrees a1imen
taires~ encore ~U~ les mesures pratiques n'aient pas reellement ete prises 
dans ce sense LVactivite economique doit etre diversifiee geographiquement 
par la creation d'un "troisieme pale de croissance" dans 1e region du Haut 
Za!re, qui s'ajoute ainsi a celles de Kinshasa et du Shaba, moyennant l'im
plantation d'un certain nombre d'usines manufacturieres aux environs de 
Kisanganie La realisation de cat objectif hautement souhaitable pourrait, ce
pendant, etre difficile a moyen terme, cette region n'ayant pas encore une 
infrastructure suffisamment deve1oppee. 
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193. Les objectifs de developpement que se sont assignes les dirigeants 
zairois semblent assez ambitieux par rapport aux realisations. Jusqu'a pre
sent, ils n'ont pas ete formules de fa~on suffisamment precise, quantitative 
ou autre, pour permettre une comparaison precise entre les objectifs annonces 
et les resultats obtenus. 11 est possible d'affirmer neanmoins que l'objectif 
du taux de croissance de 6 % at dans l'ensemble, ete atteint. Les disparites 
regionales du pays se sont pourtant probablement accusees ces six ou sept der
nieres annees, en raison essentiellement de la stagnation de l'agriculture. 
L'amelioration apportee a l'infrastructure des transports, notamment la ligne 
de transport electrique d'Inga au Shaba, renforcera l'integration de l'economie. 
Jusqu'a present, pourtant t ce sont surtout les regions ayant connu un essor 
rapide qui en ont beneficie, a savoir le Bas Zaire et le Shaba. L'autosuffi
sance des biens de consommation de base n'a pu etre atteinte, en partie parce 
que les mesurea pratiques prises pour accroitre la production agricole n'ont 
pas suffi pour que ce secteur surmonte les obstacles auxquels il se heurtait, 
et parce que les industries manufacturieres se sont surtout multipliees dans 
les secteurs les plus tributaires des importations. Les Zairois se sont ra
pidement assures 1a maitrise de leur economie, mais, hormis dans les indus
tries extractives et connexes, la zairianisation n'a pas ete planifiee de 
fa~on que 1a releve soit assuree dans l'ordre, sans consequences nefastes 
pour la production. 

194. Ce. developpements recents donnent une idee de l'envergure des diffi
cultes que les responsables zairois doivent surmonter lorsqu'ils abordent les 
problemes de developpement. La faiblesse de la structure administrative et du 
cadre de gestion les explique en grande partie. Le dualisme economique herite 
du passe n'a fait que s'accentuer depuis l'independance; il engendre au demeu
rant des tensions economiques et sociales qui constituent l'autre volet de 
l'explication. Le secteur d'activite modeme, en particulier les mines, qui 
assure au premier chef l'accroissement des ressources financieres dont depend 
l'effort de developpement, se trouve inevitablement au premier rang des preoccu
pations des responsables du pays. En depit des intentions annoncees par les 
dirigeants, la croissance economique continue donc a reposer sur une assise 
regionale et demographique etroite. 

195. La presente section du rapport analyse certains problemes que posent 
les politiques de developpement du Zaire. Le retard du developpement agri
cole constitue le probleme essentiel comme il explique les disparites regiona
les de croissance~ Ie chomage et l'aggravation de distribution des revenus 
dans une large mesure. A ce titre, le probleme de developpement agricole sert 
de toile de fond a tous les autres problemes discutes dans ce rapport. Pre
mierement, nous examinons les industries extractives et leur influence sur 
l'economie, deuxiemement, nous abordons certains problemes ayant trait a la 
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direction et a la maitrise des entreprises du secteur public; troisiemement, 
nous analysons les perspectives de zairianisation en liaison avec l'encoura
gement des capitaux et des cadres de gestion etrangers. Les quatrieme et 
cinquieme parties traitent respectivement de la mobilisation des ressources 
interieures et de la gestion de la balance des paiements. 

A. Les industries extractives et leur incidence sur l'economie 

196. Les industries extractives se distinguent des autres activites fon
dees sur l'exploitation des ressources naturelles, comme l'agriculture et la 
sylviculture, par deux traits caracteristiques et sont un element important 
dans l'evaluation du cadre politique a l'interieur duquel ce secteur evolue. 
Tout d'abord, les ressources minerales ne se renouvellent pas - meme si la 
dimension des reserves economiquement exploitables peut accuser d'amples 
fluctuations suivant la conjoncture du marche et l'evolution des techniques. 
Cette propriete des produits mineraux en exige l'exploitation et l'utilisa
tion efficaces et explique les controverses que peut susciter la repartition 
des couts et des avantages entre ceux qui sont proprietaires des ressources 
minerales, ceux qui les exploitent et ceux qui les consomment. La deuxieme 
caracteristique de ce secteur est Ie risque eleve attribuable aux aleas de 
la prospection at de l ' exploitation des gisements mineraux et celui qui de
coule de l'instabilite des cours. La decouverte et l'exploitation des res
sources cinerales exigent une mise de fonds conSiderable, mais les capitaux 
disponibles pour ces operations tendent a se limiter a la marge brut d'auto
financement des grandes societes minieres ou aux prets qui leur sont accordes 
en fonction de leur solvabilite generale. Les efforts deployes pour attenuer 
ou diversiii£r les risques et repartir les couts ont donne a ce secteur plu
sieurs caracteristiques 9 notarnment l'integration vers l'aval des operations 
de traitement et de commercialisation. Ie renforcement de la puissance du 
marche et, plus recemment, la participation ou la garantie de l'Etat ou les 
deux. 

1. Prospection et exploitation 

197. Les principales composantes de 1a politique du gouvernement sont 
les suivantes: 

a) etablir l'inventaire des ressources minerales du pays en dix ans 
(1970-1980), operation effectuee pour Ie compte du gouvernement 
par un bureau de recherche fran~ais avec l'assistance financiere 
de 1a France; 
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b) 	 accorder des permis de prospection a des societes mixtes - com
prenant des investisseurs etrangers et zairois - dans des regions 
ou des indications positives ont ete re1evees; et 

c) 	 octroyer des droits d'exp1oitation et de production dans des con
cessions definies en vertu de 1a reg1ementation miniere pub1iee 
et faci1ement accessible. 

198. Pour que l'interet public soit defendu de fa~on satisfaisante dans 
1es negociations interessant 1es droits de concession, i1 est vital pour 1es 
autorites de connaitre 1a geologie du pays en general et 1a presence de gise
ments en particulier. Par ai11eurs, en entreprenant cette enquete geologique, 
les pouvoirs publics assument une partie des risques et des couts qui, autre
mant, Ie seraient par les investisseurs prives de ce secteur. L'experience 
prouve que ces renseignements sont couteux a reunir - specialement lorsqu'il 
s'agit d'un pays aussi vaste que Ie Zaire. II importe que l'administration 
dispose des specialistes capables d'absorber totalement 1es renseignements re
cueillis et de les utiliser efficacement. Si les pouvoirs publics souhaitent 
encourager davantage la mise en valeur de ces riehesses, il leurfaudra diffu
ser les resultats aussi largement que possible pour mettre en concurrence ceux 
qui pourraient s'interesser a 1a prospection et pour pouvoir choisir entre un 
plus grand nombre d'investisseurs potentiels. 

2. 	 Participation de l'Etat 

199. La participation intensive de l'Etat zairois a l'exploitation mi
niere actuelle doit. etre ana1ysee en fonction de la structure qu'avait ce 
secteur avant l'independance et de l'interruption des investissements et de 
1a production immediatement apres. Sous Ie regime precedent, non seulement 
l'administration participait depuis longtemps a 1a mise en valeur et a l'ex
ploitation des ressources minera1es du pays, mais encore, contrairement a ce 
qui s'est passe dans d'autres pays, les societes minieres el1es-memes s'etaient 
vues attribuer des privileges et des droits reserves en general a l'Etat. 
D'aucuns peuvent affirmer qu'en reconstituant les societes en vertu du droit 
zatrois, les pouvoirs publics auraient pu leur donner des statuts qui auraient 
preserve 1es interets prives etrangers et limite leurs activites au domaine 
commercial - comme ce fut Ie cas pour quelques societes - mais cette solution 
ne pouvait etre retenue pour les grosses societes. Les pouvoirs publics ont 
donc choisi de les absorber completement tout en prenant des engagements 
contractue1s avec leurs anciens proprietaires et directeurs. I1s ont ete 
confirmes dans cette voie par l'interruption pratiquement totale des inves
tissements au milieu des annees 1960 et Ie declin de la production et des 
ventes attendu a cette epoque. 
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200. En ce qui concerne les investissements consacres a de nouvelles ex
ploitations minieres, la situation est toutefois quelque peu differente. Les 
pouvoirs publics ont~ dans ce cas p choisi de s'en tenir a des operations 
mixtes ou Is repartition des parts a recemment ete fixee a 50 % au minimum 
pour l'Etat. Du point de vue de ls rentabilite financiere ou du contrale de 
la politique, la part reservee a l'Etat est, en principe, negligeable. Les 
pouvoirs publics peuvent en effet se procurer des ressources suffisantes par 
Ie jeu d'une politique fiscale appropriee et peuvent ad~pter une legislation 
et une reglementation propres a leur donner Ie contr~le souhaite. Cependant, 
la presence de l~Etat donne aux pouvoirs publics leur mot a dire dans la de
finition de la politique d'une societe et peut apporter au Zaire les avantages 
associes a long terme a une connaissance plus approfondie de la technique, de 
la commercialisation et des finances du secteur. Les ressources privees na
tionales etant limitees, 1es pouvoirs publics ont chofsi de participer di
rectement aux societes. 

201. Dans l'immediat, c~tte politique de participation se traduira par 
des couts. Investir directement les ressources dans les industries extrac
tives ou les affecter a ce secteur par Ie biais d'exonerations fiscales ne 
constitue que l'une des nombreuses alternatives possibles. Pour que l'asso
ciation avec les capitaux etrangers prives soit reellement benefique, il 
faudra que les pouvoirs publics negocient sur des bases nettement definies. 
Or, ils ne reussiront a ramener au minimum les couts pour Ie Tresor zairois 
que dans la mescre ou ils se l1bereront de leur dependance de la technique et 
du personnel de gestion etranger. 

3. Incidence2 ec,lDomic:ues de Is dependance au Zaire aI' egard du cuivre. 

202. Ii convient de rappeler que Ie secteur du cuivre est celui qui 
produit Ie plus de ressources et de devises pour l'Etat zairois~ avantage 
tout naturel1e~nt associe a des couts. En effet, i1 est mar-iieste que la 
situation fina2ciere de l'economie est particulierement vulnerable aux fluc
tuations du cours du cuivre. 11 est moins apparent, mais non pas moins im
portant par ailleurs, que ce secteur a sur les prix interieurs et les rela
tions de couts, une incidence qui ne traduit peut-etre plus la valeur pour 
l'economie de facteurs de production et de biens et services finaux rares. 
11 est a noter en particuliar que les ressources dont dispose Ie gouvernement 
et Ie rdveDu de vie relat:iveme.~t eleve qu' offre ce secteur enclave de I' eco
nomie se conjuguent pou= accelerer hausses de salaires, en psrticulier 
pour les ouvriers qualifies, et ce prix dans d'autres secteurs de l'economie. 
Les ressources que tirent de catte situation Ie gouvernement et Ie secteur 
dont il depend pourraient faire augmenter la demande et 1'offre de biens 
za!rois dOorigine agricole at industrie11e, mais pratiquement rien n'indique 
qu'il en soit ainsi au ZaIre. Au contraire, Ie niveau des revenus semble 
avoir essentiel1ement servi jusqu'a present a fsire crortre les importations 
de biens d'origine agricole etant donne que l'offre interieure a manque de 
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suivre l'evolution de la consommation, surtout dans I'agriculture. L'accroisse
ment de la demande de biens manufactures s'est traduite par la croissance des 
importations de biens de consommation et a oriente l'industrie vers la produc
tion de biens de consommation comprenant une part importante d'importations. 
Ce phenomene tient a la composition de la demande qu'engendre Ie niveau des 
revenus et aux difficultes auxquelles se heurtent les autres secteurs de l'eco
nomie lorsqu'ils cherchent a se procurer des ressources rares, en particulier 
la main-d'oeuvre qualifiee, par comparaison au secteur des industries extracti 
ves et connexes. Dans ces secteurs, les revenus ont stimule essentiellement la 
demande de biens de consommation complexes qui peuvent etre soit importes, soit 
fabriques par lea industries nationales ayant peu de liens avec les autres in
dustries nationales. 

203. Le secteur du cuivre etant plus etroitement integre au reste du 
monde qu'a l'economie zairoise, on peut se demander si Ie taux de change 
applicable au cuivre doit egalement l'etre a l'ensemble de l'economie. 5i 
ce taux etait ajuste pour Ie reste de l'economie, la demande d'importation 
pourrait se retrouver a un niveau plus compatible avec Ie pouvoir d'achat 
interieur et stimuler la vente des produits nationaux a l'etranger et au sec
teur du cuivre lui-meme. En revanche, ce secteur risquerait de se trouver da
vantage isole du reate del'economie. Un ajustement general du taux de change 
ecarterait ce risque mais les cours du cuivre etant fixes en monnaies etrangeres, 
cette solution n'aurait qu'une incidence negligeable voire nulle sur l'offre 
de cuivre.11 Le coGt en monnaie nationale des importations du secteur du cuivre 
augmenterait, mais dans des proportions sensiblement plus modestes que l'accrois
sement des recettes fiscales de l'Etat en monnaie nationale. Pour que cette 
mesure serve effectivement a restreindre les importations et a rationaliser la 
structure des prix interieurs, il faudrait que les pouvoirs publics neutralisent 
les effets de l~accroissement des revenus en monnaie nationale par Ie jeu de 
politiques budgetaires et monetaires appropriees. 

4. 	 Taxation du cuivre 

204. Le regime de taxation applique au cuivre a procure a l'Etat des 
ressources raisonnablement abondantes - particulierement ces dernieres an
nees, depuis l'application de la surtaxe a l'exportation. Le systeme de taxe 

1/ 	 11 est quelque peu paradoxal que Ie taux de change d'equilibre est surtout 
determine par Ie prix du cuivre, alors que les revenus des exportations de 
cuivre ne sont pas affectes, dans certaines limites, par Ie taux de change. 
Par contre, un ajustement du taux de change serait tres important pour de
velopper les exportations en dehors du cuiv~e, alors que celles-ci n'ont 
que peu d'influence dans l'immediat sur la determination du taux de change 
d'equilibre. Ce paradox demontre bien 1a n~eessite d'une perspective a 
long terme dans Ie formulation de la politique economique. 

http:cuivre.11
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a l'exportation a Ie merite d'etre simple a administrer (encore que l'usage de 
valeur de nbase" semble complexe) et de ne pas forcer les pouvoirs publics a 
generaliser l'usage de methodes rigoureuses de comptabilite et de revision 
comptable. Comme tout systeme de taxation neanmoins, celui du ZaIre ne va pas 
sans inconvenients. II est facile pour l'Etat de reviser la politique fiscale, 
du moins dans Ie cas de la Gecamines, puisqu'il en est Ie seul proprietaire et 
se trouve de ce fait en mesure de prelever ses ressourC2S sous quelque forme 
que ce soit. II nlen n'est pas ainsi des deux autre~ sociates d'exploitation 
du cuivre, dont la taxation est reglementee par des conventions mutuellement 
acceptees. 

205. La principal inconvenient du systeme de taxe et de surtaxe a l'expor
tation est que ces impots ne varient pas avec les couts de production et sont 
en fait assimiles a une charge de l'exploitation miniere. Dans la mesure ou 
la societe miniere a interet a maximiser ses benefices, par exemple, qu'elle 
soit privee ou consideree comme un centre de profit autonome, ces impots 
tendent a faire croitre Ie prix minimal que la societe peut accepter (ce qui 
la rend plus vulnerable aux fluctuations du marche mondial) et a relever la 
qualite minimale des minerais exploitables (ce qui revient a reduire les re
serves). Qu,e la societe soit autonome ou non, 1 'application d'un taux uni
forme ou croiss~~t a 1a valeur des ventes rend la societe encore plus vulne
rable a l'accroissement des couts de production attribuables a l'inflation 
interieure. Cleat ainsi que, dans 1e cas de la Gecamines, la structure ac
tuelle des taxes absorberait tous les benefices si les couts et les charges 
unitaires atteignaient en moyenne quelque 45 cents la livre (496 zaIres la 
tonne) pour un prix c.a.f. de 75 cents la livre (827 zaires la tonne). La 
surtaxe etant progressive, la societe ne ferait aucun benefice lorsque les 
couts et l~s prix depassent ces niveaux, a moins que les prix n'eugmentent 
sensiblement ?lus vite que les couts. Par exemple, a supposer que 1a struc
ture des imp6ts ne soit pas modifiee, les couts unitaires ne pourraient pas 
depasser 54 C12::1ts la livre (595 zaires la tonne) pour que Ie societe atteigne 
Ie seull de re~tabilite au prix de vente unitaire de 1 dollar la livre (1.103 
zaires 1a tonne). 

206. La charge financiere cie 1e Gecamines se trouve aIlegee grace aux 
accords exonera.:Ci.t d t impots la nouvelle production pendant des periodes de 
cinq ans. Ce systeme est difficile a ~ppliquer lorsque en periode de hausse 
des prix~ la cherge ~iscale risque dtetre anormelement faible, elors qufen 
periode de baisse des prix, elle risque de devenir exagerement forte. Toute
foiSt meme cette exoneration n'empecherait pas Is .societe de se trouver en 
difficulte pour financer son programme d'expansion si les prix et les couts 
evoluaient defavorablement. 
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207. Avant d'envisager une modification de la politique fiscale a l'egard 
de la Gecamines, il convient de rappeler que la societe n'a acquis que recem
ment la matt rise de sa gestion financiere. II est probablement preferable de 
conserver la structure fiscale actuelle au cours des prochaines annees en 
raison de sa simplicite administrative. La valeur de la tonne a partir de 
laquelle est per~ue la surtaxe devrait toutefois etre reexaminee pour la pro
chaine periode d'expansion quinquennale et ajustee en fonction des estimations 
actuelles des couts unitaires moyens de la societe. Pour ne pas freiner l'a
melioration de la productivite, les autres ajustements devraient etre reduits 
au minimum. 

5. Expansion du secteur du cuivre 

20 • Ce sont les plans d'investissement actuels qui, en grande partie, 
commandent jusqu'en 1980 Ie taux d'expansion de la production cuprifere, en
core que les exportations puissent diminuer ou augmenter a court terme sui
vant lOevolution des cours. II est toutefois utile, pour evaluer les options 
du Zaire en matiere de developpement, d'etudier l'ordre de grandeur de l'ex
pansion envisagee dans Ie contexte de l'economie zairoise et de la conjoncture 
internationale et de deceler les elements influant sur les plans a long terme 
du Zaire dans ce secteur. 

209. En resume, les plans appellent actuellement l'expansion de la pro
duction de la GGcamines, de la SODIMIZA et de la SMTF, qui devrait passer de 
497.000 tonnes en 1973 a 825.000 tonnes en 1980, soit un taux de croissance 
annuel moyen de 7,6 %. Ces plans peuvent etre juges realisables, mais les 
programmes de 1a Gecamines et la SMTF pourraient etre retardes de 6 a 12 mois 
suivant la production d'energie de la centrale d'Inga pour Ie Shaba et les 
aleas pesant sur la nouvelle exploitation miniere dans laquelle doit s'engager 
la SODIMIZA a Tshinsenda. L'expansion de la Gecamines, y compris les nouvel
les installations de raffinage, devrait revenir a 440 millions de dollars en 
dollars de 1973 et, a supposer que les depenses d'equipement se chiffrent a 
3.000 ou 4.000 dollars par tonne de production annuelle, Ie cout des deux 
autres programmes serait de l'ordre de 530 a 850 millions de dollars. Le 
ZaIre envisage done de consacrer au secteur du cuivre des investissements de 
quelque 1.000 a 1.300 millions de dollars en dollars de 1973, ce qui represente 
de 12 a 15 % des investissements prevus pour cette periode. La production 
brute supplementaire qu'ils autoriseraient d'ici la fin de la periode pour
rait atteindre de 500 a 750 millions de dollars suivant la projection du prix 
moyen retenu en dollars de 1973 (0,70 a 1 dollar/livre). L'expansion de la 
Gecamines offrira 2.200 nouveaux emplois et celIe de la SMTF et de la SODIMIZA 
10.000 environ. Le taux de rentabilite economique du projet d'expansion de 
la Gecamines s'etalerait, d'apres la recente mission d'evaluation, de 28 % a 
10 %, selon les cours du cuivre et les estimations des couts d'investissement. 
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210. L~essor du secteur du euivre aurait done des avantages substantiels 
pour l'economie et il est peu probable que des investissements consacres 8 
d'autres secteurs soient aussi productifs. Neanmoins, il convient de rappeler 
qu'un certain temps s'ecoulera avant que ces investissements aient une renta
bilite financiers nette pour Ie gouvernement et que la reussite de cette stra
tegie depend de la conjoncture internationale. 

211. Eu eg!lrd au plan de fina.ncement ~ les invest-::ssements consacres 8 
l'expansion de 1a Gecamines peuvent etre assimiles a une charge directe du 
budget d'investissement de l'Etat bien que la depense reelle soit financee 8 
l'aide de Is ~arge brute d'autofinancement de la societe et d'emprunts publics. 
L'exoneration fiscale de cinq ans mentionnee plus haut ne permet pourtant pas 
aux pouvoirs publics de tirer des recettes fiscales de cet investissement 
avant la fin de la periode. Dans Ie cas de l'investissement de la SMTF et de 
la SODIMIZA, 1e charge directe sur Ie budget est limitee a la prise de parti
cipation de l'Etat au capital des societes. Toutefois, l'Etat n'en tirera 
de nouveau aucene ressource fiscale pendant cinq ans et pendant 15 ans apres 
expiration de 1a periode d'exoneration ses recettes seront quelque peu infe
rieures a celles que lui procure la Gecamines. 

212. DVaussi importantes mises de fonds consacrees au secteur du cuivre 
ne seront productives qu'en fonction du niveau des cours du cuivre par rapport 
aux couts unitaires. II convient de noter que Ie taux de croissance moyen 
aunuel da 7 p 6 %~ qui dolt etre celui de la production cuprifere zairoise de 
1973 8 1980~ soutient favorablement la comparaison avee les estimations ac
tuelles de l'accroissement de Ie capacite de production mondiale (8 l'exclu
sion ci.(z;s economies a planification centralisee) t qui devraient etre de 5,4 i. 
de 1974 a 2980~ e~ avec celles de la consommation mondiale de cuivre qui se
reient de 4 ~ 4~5 i.. S1 les installations de production dans Ie monde fonc
tionnent a S2 % de leur capacite - comme par Ie passe - l'offre mondiale enre
gistrerait un excedent de 600.000 tonnes en 1980, ce qui donne a penser que les 
cours pourrEliant fEliblir pendant cette periode. Le Zaire ne devrait certes 
avoir aucune d!fficulte 8 ecouler une production croissante mais les cours qui 
en decouleront sont assez imprevisibles. En depit de cas aleas, des estima
tions merna prudentes des tendances a long terme des cours du cuivre laissent a 
penser qa'un ecart suffisamment large separera les recettes unitaires des couts 
unitaires prevus au Za2re. 

213. Cette incertitude serait attenuee si Ie Zaire et les autres pays 
producteurs de cuivre etaient en mesure de maintenir Ie niveau des prix a un 
minimum. A cet egard, les pays e~~ortateurs de cuivre ont cree en 1967 Ie 
Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre (CIPEC), dont Ie 
Chili, Ie Perou o Ie Zaire et Ie Zambie sont membres de plein droit. Ces pays 
assurent a eux seuls quelque 40 % de la production mondiale (a l'exclusion 
des pays 8 economie centralisee) de cuivre prima!re et 75 % des exportations 
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mondiales. Les membres du CIPEC ont annonce a plusieurs reprises, et l'in
dustrie du cuivre s'attendait que Ie Conseil s'efforcerait de "stabiliser" 
les cours du cuivre ou du moins d'introduire un prix plancher. Toutefois, 
tant que les autres producteurs n'agissent pas dans la meme direction, Ie 
CIPEC semble avoir peu de possibilites de s'eriger en oligopole et d'imposer 
les cours mondiaux du marche du cuivre. II semble que Ie CIPEC reussira a 
court terme seulement a maintenir les cours du cuivre a un niveau superieur 
a ceux du marche mondial, et il y a des indications, recemment, que les re
ductions d'offre par CIPEC et autres producteurs majeurs, ont produit quel
que resultat. 11 ressort de plusieurs etudes effectuees que les elasticites 
des cours du cuivre a long terme varient considerablement selon les estima
tions mais qu'elles se tiennent dans une fourchette qui fait douter forte
ment du pouvoir qu'a Ie CIPEC de maintenir a long terme des cours superieurs 
a ceux du marche. 

214. Lea paya membres du CIPEC viennent d'annoncer d'importants plans 
d'expansion de leur industrie et se sont d'ores et deja lances dans l'execution 
de nouveaux projets. Nombre de ces projets sont mis en oeuvre avec Is coopera
tion des societes d'exploitation du cuivre des pays industrialises. Il ne 
semble pas que c~s plans d'expansion soient coordonnes, ce qui confirmerait 
que Ie CIPEC n'a que de modestes chances a long terme d'agir sur les prix de 
fa~on concertee. 

6. Diversification de l'industrie des produits mineraux 

215. La diversification future de ce secteur se presente sous deux as
pects: degager l'economie de sa dependance a l'egard d'une seu1e societe pro
ductrice de cuivre et l'orienter vers l'exp10itation d'autres produits mine
raux. En regIe generale, les pouvoirs publics semblent accorder judicieuse
ment 18 priorite aces objectifs. Comme il a deja ete dit en detail, lea de
cisions importantes concernant Ie cuivre ont d'ores et deja ete prises. Elles 
semblent avoir ouvert de nouveaux debouches et etre susceptib1es de degager 
de nouvelles sources d'emplois. de revenu et de ressources. Les couts et les 
risques decoulant de cette politique font l'objet d'un examen dans d'autres 
sections du rapport. En ce qui concerne Ie restedu secteur minier, les pers
pectives de diversification dependent a) de l'execution efficace des programmes 
de prospection du gouvernement, b) de la definition de nouveaux projets mi
niers viables et de la prudence des negociations qui seront conduites avec 
les futurs investisseurs, c) de 1a suppression des activites improductives. 

216. L'evolution des marches mondiaux des produits en 1973/1974, conju
guee a l'inf1ation generale des prix, a modifie lesperspectives de la pro
duction de 1a plupart des mineraux actuellement exploites ou offrant un cer
tain potentiel. II n'est pourtant pas possible d'analyser isolement ces ef
fets sans entrer en detail dans l'examen des couts de production et autres 
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couts. On peut dire que les prix de certains mineraux exploites au Zaire 
devraient rester eleves par comparaison aux cours passes (or et diamant)t 
mais que ceux d'autres mineraux donnent des signes de faiblesse a long terme 
(etain~ manganese) et que dans lW un et leautre cast les couts d'exploitation 
des depots d'in::eret secondaire appelant d'importantes mises de fonds en 
biens d'equipement et biens intermediaires sont appeles a ~ugmenter rapide
ment. Le simple fait que les cours en vigueur actuellement sur Ie marche 
sont iHeves n~ constitue donc pas une raison suffisan1-·~ pour que les pouvoirs 
publics s~engagent dans des programmes d'investissement de grande envergure 
pour reiancer Is production de gisements en voie d'epuisement. 

217. Les statistiques relatives aux depenses de fonctionnement et d'equipe
ment necessaires au maintien de 1a production minerale du Zaire autre que Ie 
cuivre ne peuv~nt etre obtenues dans les rapports etablis par Ie Departement 
des mines. Lee statistiques globales concernant l'emploi, la production et 
les exportations donnent neanmoins a penser que, dans certaines mines, la pro
ductivite serait tres faible. Les projections officielles font valoir la 
croissance limitee ou 1a stagnation de la production de la plupart des autres 
mineraux et una baisse de la production de certains autres (or); par ailleurs, 
les investisserr:ents necessaires pour accroitre la production seraient conside
rabIes. Dans ce contexte, 11 convient de signaler qu'en general les gisements 
mineraux sont de nature epuisable at que les couts necessaires pour preserver 
l'existence das communautes et des installations qui y sont attachees peuvent 
donc devenir de plus en plus lourds. II est courant que des pressions s'exer
cent dans tous les pays producteurs pour maintenir en exploitation des mines 
d'interet secondaire, mais les couts pour l~economie en sont eleves, la main
d'oeuvre n'est pas utilisee efficacement et la rentabilite globale du secteur 
diminue. II importe do::';c. essentiellement que les efforts deployes pour decou
vrir et exp:oiter de nouveaux gisements mineraux n'excluent pas l'examen de 
mesures propres a attenuer les perturbations que causerait la fermeture even
tuelle des F4~es et a operer les ajustements economiques indispensables. 

7. Role des sccietes minieres 

218. La ~camines finance at assume la rasponsabilite administrative du 
logement, de l'enseignement, de la sante et d'autres services communautaires 
offerts dans sea "cites". L'histoire du secteur minier au Zaire, l'experience 
acquise par 1& di~ection de la Gecamines dans l'execution de ces taches et la 
situation de cette societe totalement aux mains de l'Etat, font paraitre theo
rique la politique reglementent l'affectation des recettes du cuivre et des 
ressources administratives de la societe specifiquement a ces fins. Les pouvoirs 
publics souheiteront peut-etre, dans Ie cas de la Gecamines~ examiner dans quel
que temps cette politique; i1s devront alors inserer des directives claires 
dans les conventions negociees avec les nouvelles societes minieres. Les gise
~£nts exploitables seront probabl€ment situes dans des regions reculees, de 
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aorta que les depenses d'infrastructure necessaires seront egalement conside
rabIes. Dans d'autres pays du monde, ces couts et responsabilites sont en 
general partages par ltinvestisseur et l'Etat mais, a mesure que les adminis
trations acquierent de 1 'experience , elles elargissent souvent, et a juste 
titre, leur responsabilite aux installations communautaires gerees par la so
ciete. 

B. Gestion et controle des entreprises du secteur public 

1. Institut de gestion du portefeuille 

219. Le Gouvernement zairois detient une participation majoritaire ou 
minoritaire au capital social de quelque 120 entreprises deployant leurs ac
tivites dans les mines, les industries manufacturieres, l'agriculture, les 
banques, les transports, les services publics et Ie commerce de gros et de 
detail. Une societe financiere de portefeuille, l'Institut de gestion du 
portefeuille (IGP), detient les parts en son nom et les gere. Elle a ete 
creee par la Presidence Ie 20 novembre 1970 pour centraliser les prises de 
participation de l'Etat. La valeur nominale des parts a ete fixee alors a 
500 millions de zarres et s'est depuis accrue de la valeur des parts que 
l'Etat a acquises dans les nouvelles entreprises. Au nombre des grandes so
cietes dont l'IGP detient des parts au nom de l'Etat figurent la Gecamines 
(100 %), plus gros producteur de cuivre, la SMTF (20 %), nouveau producteur 
de cuivre, la MIBA (50 h), producteur de diamant, la Banque du peuple (100 %), 
banque commerciale, 1a SOFIDE (12,5 %)~ banque de developpement. L'IGP de
tient au nom de l'Etat des parts dans des societes mixtes auxquelles partici
pent a titre minoritaire ou majoritaire des investisseurs prives, etrangers 
et zairois, ou dans lesquelles l'IGP detient des participations croisees avec 
ses propres filiales. 

220. Le regime colonial offrait divers avantages et garanties aux inves
tissements prives europeens pour les attirer au Zaire. La participation de 
l'Etat aux investissements prives des Ie debut du regime faisait partie du 
systeme de stimulants. Les motifs qu'a l'Etat de participer aux entreprises 
privees sont fondamentalement les memes actuellement. Le Zaire independant 
a repris l'ancien portefeuille de participations et la force des traditions et 
des habitudes n'a rien perdu de sa vigueur. Aux societes recemment creees, 
la participation de l'Etat offre tout d'abord un stimulant direct sous forme 
de don de terrains, de concessions minieres, etc., mais elle constitue egale
ment Ie point de depart de relations harmonieuses, ce qui est important dans 
un pays ou l'Etat est omnipresent dans l'economie. 



221. LgIGP detient des parts dans un certain nombre de nouvelles societes, 
creees notamment dans les secteu'J:'s du montage des automobiles, de la banque, 
de l'hotellerie at du transport aerien, mais son portefeuille reste essentiel
lement compose des participations autr'efois detenues par lea societes publi
ques belges et acquises par l'Etat lors de l'independance. Bien souvent, 
ces societes etrengeres tenaient du Gouvernement beIge de vastes pouvoirs et 
des draits cia p~opriete en general reserves aux autoritsv gouvernantes dans 
les anciens regimes coloniaux ou a l'Etat dans les pays nouvellement indepen
dants. Elles detenaient ainsi de vastes concessions et activites dans le 
domaine des min:s et des plantations agricoles, elles etaient tres libres de 
reglementer a leur gre 1a production, les conditions de travail, les remune
rations, les services communautaires et la distribution des revenus; a bien 
des egards~ el1es constituaient des etats dans IfEtat. Lorsqu'il a acquis 
des participations dans ces societes et en a revise les statuts, l'Etat zairois 
a affirme au premier chef une prerogative legitime de l'interet public. 
L'IGP est l'instrument quIa choisi Ie gouvernement pour representer l'interet 
national au sain de ces societes et Ie caractere politique de cette institu
tion apparait dans ses statuts et dans la composition du Conseil d'adminis
tration. 

222. Les statuts creant I'IGP limitaient sa responsabilite a l'adminis
tration, la gsstion et 1 acquisition de participations de l'Etat et a l'appro
bation et a la surveillance des operations financieres et des resultats des 
societes d~Etat. Las dividendes devaient etre transferes automatiquement au 
Tresor et l'IGP n~avait pas Ie pouvoir d'affecter comme il l'entendait les 
ressources tiTe~s de ces parts a des investissements consacres a de nouvelles 
entreprises au a l~expansion de societes existantes. La repartition des be
nefices avar",,: distribution des ciividendes etait laissee aux filiales des so
cietes el1i!:)s-:;:gm.'2's. mais la distribution des dividendes revenant a It IGP et 
transferes au cI'::esor incombai'c a 1 'Etat. lequel devait respecter les priorites 
qu'il s'etait assignees et appliquer la legislation en vigueur, notamment Ie 
Code des investfssements. 

223. C'est ainsi que les decisions interessant les nouveaux grands pro-
jets de l'Etat~ tels Ie complexe siderurgique de Maluku ou la construction de 
la ligne de transport d'Inga au Shaba, sont prises par Ie Bureau du President, 
les ministeres techniques intere3ses et les experts sous contrat. Les inves
tissements consacres aux entreprises existantes ou aux nouvelles entreprises, 
qu'elles soient puhliques ou privees, font l'objet d'une decision au sein de 
l'entreprise lorsqu~il siagit de petits investissements; ils doivent etre ap
prouves par la Co~r~ssion des investissements creee en vertu du Code des in
vestissements lo!'squ~ils depassent 50.000 zaires et que l'investisseur souhaite 
etre admis a be~ef~cier des dispositions du Code. L'IGP n'a donc pas eu les 
moyens de creer des entreprises mais ses statuts lui imposent de promouvoir 
les investissements prives conformement a la politique economique nationale 
en general. II peut acqu~rir des parts dans des societes mixtes et i1 est 
represente au se~n de la Commission des investissements. 
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2. Resultats 

224. L'IGP n'est pas directement responsable de l'exploitation des en
treprises ni de l'affectation de leurs ressources mais 11 a, en theorie, la 
possibilite d'influer sur leurs politiques puisqu'il est represente au sein 
de leurs Conseils d'administration et dispose du droit d'approuver les bud
gets, les comptes d'exploitation et les bilans. 

225. A cet egard, les pouvoirs publics ont recemment fait Ie point des 
resultats obtenus par l'ICP et ont pris des mesures pour les ameliorer. Le 
manque d'efficacite de l'IGP tenait en partie au fait qutil ne fonctionnait 
que depuis 3 ans et ne disposait pas d'un personnel suffisant. Par ailleurs, 
neanmoins, de nombreuses entreprises heritees du regime passe, en particulier 
dans les mines et l'agriculture, souffraient du manque de reinvestissements 
ou de l'absence dtinteret de la direction et n'etaient plus financierement 
rentables. Enfin, la dimension et la diversite du portefeuille meme de l'IGP 
en ont entrave Ie fonctionnement efficace, de meme que l'absence de reglements 
clairs et Ie chevauchement des responsabilites des organlsmes d'Etat, de l'IGP 
et des entreprises publiques elles-memes. 

3. Futur role de l'IGP 

226. En janvier 1974, Ie gouvernement a pris une ordonnance definissant 
l'organisation, les buts et les principes d'action de l'IGP. L'IGP conser
vait son caractere de societe financiere de portefeuille, relevant de la 
Presidence et dotee dtun conseil d'administration compose des directeurs ge
neraux des departements (finance, economie nationale, mines, agriculture, 
etc.) et de representants de la Banque du Zaire, du Syndicat, l'UNTAZA et de 
la Chambre de commerce (Association nationale des entreprises zairoises). 
Cette ordonnance precise que ltIGP pourra autoriser les entreprises a contrac
ter des emprunts a moyen terme, a acquerir et ceder des parts, et qu'il ap
prouvera les budgets 9 les comptes d'exploitation et les bilans annuels. Elle 
prevoit que les ressources propres de l'IGP seront inscrites dans un budget, 
que ses comptes feront ltobjet d'une revision annuelle et precise l'affectation 
du revenu net de l'IGP. Elle prevoit a cet egard la creation eventuelle d'un 
fonds d'investissement, dont Ie montant sera approuve par Ie President, et 
qui sera destine a financer les depenses d'equipement et la formation profes
sionnelle. 

227. La definition d'un cadre coherent reglant la gestion de l'IGP rend 
cet organisme mieux en mesure d'exercer un controle financier efficace sur 
les entreprises publiques zairoises. II doit, certes, toujours s'abstenir 
d'intervenir directement dans les operations de ses filiales, mais il devrait 
pouvoir encourager plus activement l'instauration de principes financiers 
judicieux et conseiller davantage Ie Bureau du President en ce qui concerne 
les grandes decisions que ses filiales se proposent de prendre. A cet egard, 
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il ne doit pas se contenter de transmettre les demandes de transfert du Tresor 
emanant de ses filiales. Lorsque celles-ci se trouvent en deficit et demandent 
Ie soutien du budget, l'IGP pourrait fournir l'evaluation des causes de ces de
ficits et consei1ler 1a Presidence sur ce qu'i1 conviendrait de faire dans 
ce cas. II en va de meme des nouveaux investissements proposes, des acquisi
tions ou liquidations et des changements de direction. 

228. L'IGP devra, a cette fin, definir des crit~res en fonction desquels 
11 jugera les mesures proposees. Ces criteres pourraient relever au premier 
chef de la rentabilite financiere mais ils ne doivent pas necessairement se 
limiter a ce domaine. Comme dans Ie cas du Code des investissements, les 
couts et avantages economiques et sociaux decoulant de toute recommandation 
devraient etre exposes aussi clairement que possible. Neanmoins, contrairement 
a la Commission des investissements, l'IGP est une societe de portefeuille et 
il appartient a l'Etat de decider de l'importance a donner aux criteres non 
financiers. De surcroit, dans la mesure ou certaines filiales de l'IGP ont 
ete creees pour assurer des services publics au prix coutant ou a un cout 1n
ferieur, il convient d'envisager de les remettre aux organismes d'Etat ayant 
directement Ie responsabilite d'assurer ces services. 

229. L'IGP peut egalement contribuer a ameliorer la gestion des entre
prises publiques et aider Ie gouvernement a formuler ses principes d'action 
en lui fournissant les resultats financiers previsionnels, en proposant des 
changements de politique, en no-:malisant les methodes comptables et en iHar
gissant ses activites de formation professionnelle. Au ZaIre, les entreprises 
publiques sont juridiquement traitees comme des societes prlvees meme lorsque 
l'Etat en est Ie princi?al actionnaire et les principes relatifs a la regle
mentation des prix et des salaires, a la protection, aux avantages du Code 
des investiss.ernents, etc., leu::;:, sont applicables tout comme aux entreprises 
privees. Ne&r.moins, pour etre efficecement gerees les entreprises publiques 
doivent beneiicier de stimulants et de controles speciaux et de telles poli
tiques pourraisnt formulees au aein de If IGP. 

c. ~~oi~ ze!rianisetion et entreorise etrangere 

230. Les pouvoirs publics voient la reduc tion du norr:bre des etrangers 
employes dans divers secteurs de l'economie tout d'abord comme une etape Ies 
acheminant vers l'independance economique et ensuite comme un moyen de creer 
des emplois et des possibilites de promotion pour les Zairois, outre ceux que 
leur ouvre la croissance de l'economie. Pour accelerer Is zairianisation. 
ils sont dispos~s ~ sacrifier quelque peu l'efficaclte economique et 5 assu
mer Ie cout social en resulte pour apf,rendre "par 13 'iJratique". 

231. Dans les :industries de to'ansfOr!\tltion et les mines, cette t 
a, en general, ete couronnee de SlICcE!S. Les entreprises emploient volontiers 
des Zairois, etant donne que Ie personnel ~tranger doit toucher u~e prime 
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d'exnatriation pour travailler au Zaire et qu'il revient de ce fait plus cher. 
Les entre'[lrises sont assez fortes pour nc pas confier des postes cles a des 
7airois insuffisa!;1!'.K~nt qualifies. Les c!'Idrcs zctiroifl sont d' ailleurs de plus 
p.n ulu.'3 nonbrcux. Ces d~mieres I'lnT'pec;, le8 dellx secteurs nentionnes ont of
fArt un hon nombre de debouch~s aux 7.airois.et il est probable qu'a l'avenir, 
les etrangers seront reTT1t)lac~s de plus en plus rapidement dans ces secteurs. 

232. II convient de noter que dans ces deux secteurs, la direction des 
entreprises est essentiellement ~tran~pre ou que les effectifs comptent de 
nombreux ctrnngers. Dans l' agriculture, un tres petit nombre de plantations 
ont de meme ~t6 laissees am~ mains des etrangen; qui Ies gerent, bien que de
sormais, une partie i;nportante du personnel technique et des cadres de gestion 
soient zarrois. Ces plantations, qui ne sont probahlement pas prosperes, 
offrent actuellerr.ent llI1P. pronortion notable du nomhre d'emplois dans ce sec
teur. 

211. r:ontrai rcnK'nt 1\ la re'[lri SIC' <ies mines et les industries manufac
turi0rcs, 1H r(>l~vc du secteur des plAntations - llOrnlis les exceptions qui 
viennent cI' etre mentionnees - s' est fat te de fa<;on souda1ne et a ete mal pre
parBe. Les Zairois ayant l'education et l'experience necessaires pour reussir 
dans la gestion des plantations sont encore peu nombreux et tous sont employes 
dans d'autres activitcs. Ce secteur, qui offre Ie rneilleur potentiel du 
point de vue de l' empIoi, est, de .ce fait, en voie de decline 

234. Com::;cientes de ce problerne, les autorites zaIroises ont inscrit 
dans Ie Code des investissements toute me ganlllle de stimulants destines a 
rendre Ie ZaIre int6ressant pour les investissements etrangers. Les etran
gers se1"'blent npanmoim; nccueillis plus favor:lhlement conroe dispensateurs 
de techniques avanc~cs dans des secteurs cornme la sirJerurgie, Ie montage des 
automobiles et d'alltres branches de l'industrie. II s'agit de secteurs a 
haute intensi te de carli tal, dont l' ef ret moteur sur l' economie est restreint. 
lIs absorbent d'importi1nts fonds d'invpstisse11lent et offrent pet! de nouveaux 
ernplois en g~ncra1, en particulier aux Za!rois. lIs font donc peu, probable
ment, pour accC:li"rf'r In zaIrianisation r0(>]le de l't>conomie en ce sens qu'ils 
en acce>ntw.,nt 1a uppenc!3nce aI' egarrl (1(:-8· importRtions sl'lns la rendre moins 
trihut.'lirf' ric 1a main-d'oeuvre et des competenees 6trangeres. 

~1.'i. rnfl p01iti.nup tIP zafrianjsation hien conc;ue et de longue portee 
N'urrai t n", ?m.; excl ure> tIDe cooP0r,q tion plus POIISSC;" avec les entreprises et 
l{'s cC"r!res rte g('st:ion (.tranr;ers. I.e ZaIre ne doi t pas tilnt attendre, de la 
l"lrt des ('ntrpprise~; i'trnnr:crcs, des c<1pi taux que l' apport de techniques, de 
prLncipcs do g~~tion et J'or~nnlsation judicicux. Cette coop€ration pourrait 
etrp pnrticuli(;ret:1cnt frllctueur;e dans lcs soctc.>urr; des plantations ct de la 

http:7.airois.et
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sylviculture, Ie Zaire offrant un vaste potentiel de ressources dans ces do
maines ou, de surcroit, Ie nombre d'emplois pouvant etre crees est plus im
portant. Neanmoins, tous les secteurs de l'economie se pretent a cette forme 
de cooperation, en particulier, ceux des industries d'exportation grandes 
conso~~atrices dVenergie. 

236. Le role elargi susceptible d'etre attribue aux entreprises et aux 
cadres de gestion etrangers pourrait constituer en fa~t une composante impor
tante d'un plan a long terme destine a creer des emplois pour les ZaIrois. 
Or, pour reussir dans cette voie, il faudrait certes d'autres moyens que les 
avantages financiemdu Code; i1 faudrait, pour attirer l'entreprise etrangere, 
determiner les perspectives a long terme de l'activite productrice, une serie 
de politiques stables et coherentes dans Ie domaine economique et social et 
accroitre l'effort deploye dans 1e domaine de lienseignement. 

237. En outre, la cooperation avec l'entreprise etrangere pourrait se 
faire sous diverses formes, allant de l'investissement direct ou de la creation 
d'entrepris€s mixtes a Is passation de contrats de gestion, contenant notamment 
certains stimulants pour assurer Ie succes de l'exploitation. Les activites de 
planification de l'Etat devraient porter essentiellement sur la definition d'une 
part, de politiques propres a instaurer Ie climat favorable a une cooperation 
plus poussee, diautre part, de mesures preservant les avantages mutuels des in
teresses. L'experience qu'a connue Ie Zaire donnerait a penser que les futurs 
accords devant etre conclus avec des entreprises etrangeres devaient a) definir 
clairement les regles applicables a la formation professionnelle et a l'emploi 
des Zairois et des objectifs precis arretes par les deux parties, b) etendre a 
l'agriculture et aux industries connexes Ie recours aux entreprises et a la ges
tion etrangeres. 

D. Mobilisation des ressources financieres interieures 

238. A 1a fin des annees 1960, l'epargne interieure representait environ 
Ie quart du PIB, ce qui est eleve pour un pays africain. Cette proportion 
a diminue neanmoir.s, corome la plupart des autres indicateurs economiques, avec 
la baisse des ressources tirees des exportations de cuivre en 1971 et 1972. 
Malgre Ie point culminant atteint par les cours du cuivre, 1e taux d'epargne 
n'a pas retrouve en 1973 le niveau qu'il avait precedemment. L'epargne pu
blique a evolue de la merne fa~on au cours de cette periode, mais, elle a 
continue a baisser en 1973~ meme calculee en valeur absolue, et apparemment, 
il en a ete de meme en 1974. La presente section porte tout d'abord sur les 
problemes relatifs aux ressources de l'Etat et ensuite sur ses depenses. 
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Tableau 15: RESSOURCES ET DEPENSES DE L'ETAT J 1968-1974 
(en pourcentage du PIB aux prix du marche) 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 197411 


Ressources ordinaires 25 28 30 26 24 23 25 
Depenses ordinaires 

Excedent (+) II 
Depenses en capital 

Excedent slobal (+)11 

22 
3 
4 

-3 

22 
7 
6 

25 
5 
6 

-3 

23 
2 
6 

-7 

22 
2 

6 
-8 

22 
1 
5 

-5 

29 
-3 
7 

-10 

II Estimations de la mission. 
21 Transactions extra-budgetaires comprises.
31 Amortissement de la dette compris. 

Source: Appendice statistique, Tableaux 2.1, 2.1 et estimations de 1a mission. 

1. 	 Ressources de l'Etat 

239. En 1969-1971, Ie ratio des ressources fiscales au PNB etait de 28 %, 
ce qui place Ie ZaIre au deuxieme rang des pays en voie de deve1oppement, 
apres 1a Zambie. Ce taux est reste re1ativement eleve en 1972, en depit de 
la baisse du cours du cuivre. Du point de vue de l'effort fiscal, represente 
par un indice permettant de corriger Ie ratio des imp8ts au PNB pour tenir 
compte de facteurs comme Ie niveau du revenu et 1a part des exportations et 
des mines dans Ie PIB - cet element jouant sur la capacite d'un pays a lever 
l'impot - Ie Zaire se place au dixieme rt~g des 47 pays en voie de developpe
ment examines pour la periode 1969-1971.

240. La caracteristique la plus importante du regime fiscal zairois est 
l'inf1uence dominante des transactions et des echanges internationaux. De 
1969 a 1971, Ie Zaire a mobilise 66 % de ses ressources fiscales par voie 
d'impots frappant les echanges internationaux, ce qui est 1a plus forte pro
portion de l'ensemble des pays moins developpes pour lesque1s les statistiques 
soient disponibles. La plus importante source de recettes reste encore pour 
l'Etat 18 perception des draits et taxes a I'exportation. Les recettes de 
l'Etat sont donc extremement fluctuantes, Ie produit des droits d'exportation 
etant soumis a d'amples variations; par ailleurs, les taxes a l'exportation 
sont progressives par rapport aux prix. 

!I 	 R. Chelliah, H. J. Baas, M. R. Kelly, "Tax Ratios and Tax Effort in Deve
loping Countries", FMI, DM/74/47, 2 mai 1974. 
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241. Outr~ un droit proportionnel a l'exportation, une surta~e progres
sive frappe les exportations de cuivre lorsque la valeur de bas&l est 
superieure a 340 zarres la tonne (ce qui revient a un prix du marche de 0,48 
dollars la livre) at les exportations d'huile de palme lorsque la valeur de 
base depasse 6 zaires (12 dollars) les 100 kg. Le taux de la surtaxe frappant 
Ie cuivre est a l'origine de 10 %; Ie taux marginal augmente, quant a lui, de 
5 % chaque fois que la valeur de base croit de 7 zaires la tonne (ce qui cor
respond a une hausse de quelque 7 cents la livre du cours en vigueur a la 
Bourse des metaux de Londres). Lorsque Ie prix c.a.f. du cuivre atteint 589 
zaires la ttonne (53,4 cents la livre), Ie taux effectif de la taxe a l'ex
portation est de quelque 30,8 %. Lorsque Ie cours c.a.f. est de 882 zaIres 
la tonne (80 cents EU 1a livre), Ie taux effectif est d'environ 38 %. La 
valeur de base est calculea chaque mois en fonction de la valeur c.a.f. du 
cuivre pendant lUantepenultieme mois. Le taux marginal de la surtaxe appli
cable a l'huile de palme est de 1 % lorsque la valeur de base se situe entre 
6 et 7 zaires les 100 kg. II augmente d'un point de pourcentage chaque fois 
que la valeur de base s'accroit de un zaire les 100 kg. Lorsque la valeur de 
base atteint 14 zaires Ie kg~ Ie taux marginal de la surtaxe passe de 8 % a 
13 %. 

242. Le caractere progressif du systeme de taxes a l'exportation, en 
particulier pour Ie cuivre, accentue les variations des recettes fiscales 
tirees du cuivre. En 1973. lorsque les cours du cuivre etaient eleves, l'ac
croissement des ressources dans le cadre du regime progressif de surtaxe se 
chiffrait a 41 % de l'augmentation des ressources tirees des droits d'expor
tation. qui e~x-memes representaient 71 % de 1a progression des ressources 
totales au COUTS de cet exercice. La diminution des ressources totales en 
1971 et 1972 etait attribuable en grande partie a la baisse du produit des 
taxes a l~exportation, qui n'a etc compensee que partiellement par Ie releve
ment des tax~s a l'importation, des impots frappant la production et la con
sommation interieures et les salaires et traitements. 

243. Entre 1970 et 1973, Ie rapport des taxes et droits a l'importation 
a la valeur c.a.f. des importations a peu varie puisqu'il est passe de 20,8 
a 22 %, lenteur a laquelle n'ont ?u remedier l'introduction de la taxe con
joncturelle temporaire, en 1972~ et Ie taux croissant des impots sur les im
portations de produits de luxe. Cette faible progression stexplique par plu
sieurs elements importants au nombre desquels figurent les exemptions accor
dees en vertu du Code des investissements, les tarifs preferentiels appliques 
aux importations utilisees comme consommations intermediaires dans l'industrie 
nationale, la proportion croissante des importations de denrees alimentaires 
assujetties a des taxes relativement modestes. 

!! Calculee en soustrayant Ie montant de l'impot (sans 1a surtaxe) de la 
valeur f.o.b. 
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244. Les taxes elevees frappant les echanges internationaux ant en fait 
diminue en proportion du PIB depuis 1968. Tout d'abord, l'exoneration fis
cale octroyee en 1969 a la Gecamines en vertu du Code des investissements 
exemptait 1a societe des taxes appliquees a sa production venant en depasse
ment de 360.000 tonnes de cuivre et 11.000 tonnes de cobalt par an. Le droit 
d'exportation et, par 18 suite, 1a surtaxe progressive sur Ie cuivre, etant 
1es principaux impate auxquels 1a Gecamines est aseujettie, 1a majeure partie 
des pertes de recettes attribuab1es a cette exemption vient du produit des 
droits a I'exportation. Cette perte s'est de surcroit aggravee au cours de 
ces annees a mesure que 1a Gecamines intensifiait sa production et se chif
frerait a 38 millions de zaIres en 1973. En 1975, la production imposable 
devrait augmenter quantitativement~ 1a periode d'exoneration expirant a 1a 
fin de 1974; or, cette exoneration va probab1ement etre remp1acee par une 
exemption appliquee a une production imposab1e superieure, de l'ordre de 
460.000 tonnes. Cette nouvelle exemption ra1entira encore 1a croissance des 
droits a l'exportation par rapport a celIe du PIB a mesure que 1a production 
de 1a Gecamines s'a~ce1erera au milieu et a 1a fin des annees 1970. La faible 
efficacite des iropats frappant les echanges internationaux s'explique encore 
par les exonerations octroyees a d'autres entreprises en vertu du regime 
conventionnel et par les taux de droits d'importation preferentia1s accordes 
aux fabricants zaIrois. 

245. Cas dernieres annees, de 45 a 50 % du produit des impate venaient 
de la Gecamineso Cette societe est entierement aux mains de l'Etat, mais si 
c'etait une societe privee, 1a structure des droits a l'exportation, en par
ticulier Ie regime de taxation progressif au-dela d'un certain niveau, repor
terait sur l'Etat la prise en charge d'une part du risque attribuable aux 
fluctuations des cours mondiaux du cuivre plus importante qu'il ne serait en 
mesure de l'assumer, soit simp1ement par Ie biais d'une taxa proportionnel1e 
a l'exportation, soit par un impat sur les benefices. Neanmoins, en ce qui 
concerne l'exploitation de la Gecamines, l'Etat assume 1a totalite du risque 
en sa qualite de seul actionnaire de la societe. 

246. II s'agit done d'examiner pourquoi la syrtaxe progressive est venue 
compliquer la situation puisque la seule societei al'acquitter est entiere
ment aux mains de l'Etat qui pourrait recuperer les fonds par l'intermediaire 
d'un impat sur 1a societe ou du paiement d'un dividende. II s'agit egalement 
de determiner pourquoi la Gecamines beneficie d'a1legements si liberaux en 
vertu du Code des investissements puisque ces allegements servent, en general, 
a stimuler l'industrie privee et qu'une societe aux mains d'un seul actionnaire 
peut etre inf1uencee par des moyens plus directs qui n'entrainent pas une aussi 

11 	 Les nouvelles societes, SODIMIZA et SMTF, dans lesquelles l'Etat ne de
tlent qu'une part minoritaire, ne seront pas assujetties aux droits 
d'exportation pendant les cinq premieres annees d'exploitation. 
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lourde perte de recettes fiscales. En fait, c'est que 1a politique du gouverne
ment consiste a traiter la Gecamines comme une entreprise commerciale et a l'en
courager a sa comporter ainsi. 11 recourt donc plus volontiers aux exonerations 
fiscales quta l'octroi de subventions ou de prets pour fournir a la Gecamines 
les capita~ ~ecessaires au financement de son progr&~~e d'investissement. 

247. 11 aerait probablement plus juste de considerer 18 Gecamines comme 
une entreprise cherchant uniquement a maximiser ses ventes, SOus la contrainte 
a court terme de sa procurer Ie minimum de benefices apres impot pour financer 
ses plans o'expansion. La Gecamines pourra etablir ses plans avec plus de 
certitude si ella sait qu'au-dela d'un chiffre determine la production ne sera 
pas assujettie a des impots sur les benefices ou a des droits d'exportation. 
Ces exonerations fiscales pourraient constituer un moyen de financement plus 
sur que les credits budgetaires. Elles pourraient egalement stimuler l'essor 
de 1a producti~n et, par la t les ressources en devises. Neanmcins, ce regime 
risque d?engend=er un comportement inapproprie, en particulier lorsque les 
cours mondiaux au cuivre sont faibles mais appeles a augmenter a moyen terme, 
c'est-a-dire s1i15 se trouvent a la fin de la phase descendante du cycle con
joncturel. A ~sure que les couts unitaires de la Gecamines augmentent avec 
Ie temps pour atteindre Ie niveau auquel la surtaxe progressive a l'exportation 
devient applicable, la societe est incitee a maintenir sa production au-dela 
de 460.000 tonnes pour continuer a se procurer les fonds exoneres d'impots en 
vue de financeT lOaccroissement de sa capacite a moyen terme. La societe 
pourrait donc sinsi contribuer a lVengorgement de l'offre sur Ie marche. 

248. Les relstions qu'entretient l'Etat avec les producteurs de cuivre 
poseront des p~oblemes plus aigus lorsque les autres entreprisea d'exploitation 
du cuivre eu l~Etat est minoritaire commenceront a acquitter les droits a 
l'exportation. Les pouvoirs publics devront etudier si Ie regime actuel de 
taxation progressive des exportations de cuivre repartit judicieusement Ie 
risque de fluctuation des cours mondiaux entre lui-meme, a la fois autorite 
fiscale et actionnaire partiel, at les interets prives. 

249. A court terme j 11 ne semble guere possible que l'Etat accroisse 
les recettes ~~~il tire d'autres sources que les droits frappsnt les echanges 
exterieurso La procuit des iropats sur les benefices des societes diminue 
depuis 1969 exprtme en pourcentage du PIB, meme si l'on elimine les versements 
de la Gecamines, qui ont ete modiques en 1972/1973 en raison des faibles cours 
du cuivre. De meme~ les impots immobiliers ont ete peu productifs, les reve
nus immobiliers des societes ayant ete incorpores a leurs benefices en 1973. 
L'impot sur la propriete est specifique mais Ie transformer en un impot ad 
valorem serait une operation coGteuse. II est preferable de proceder a une 



- 95 

revision periodique du taux de ces taxes et d'ameliorer l'administration fis
cale plutBt que de reformer de fond en comble Ie systeme. La periodicite du 
regime des impBts directs en particulier, plus facile a administrer que des 
systemes d'imposition plus modernes, doit rester en vigueur pendant quelque 
temps encore. 

250. Le bareme des droits a l'importation est sans doute inutilement 
complexe. Les droits Bont au moins au nambre de quatre, dont l'assiette est 
differente de meme que Ie regime des exonerations et les taux. Les adminis
trer est donc une operation couteuse, 11 est difficile d'en dresser un tableau 
global clair et de les utiliser efficacement a des fins de politique economi
que, qu'il s'agisse de la protection de l'industrie nationale ou de l'accrois
sement des recettes. 

251. Jusqu'a present, l'utilisation des impBts comme stimulants n'a pas 
fait l'objet d'un examen systematique, hormis les exonerations accordees, Ie 
plus souvent en vertu du Code des investissements, aux entreprises fabriquant 
des biens rempla~ant les importations. II pourrait etre utile d'examiner les 
divers moyens propres a simplifier les droits frappant les exportations d'o
rigine agricole et ales alleger. De meme, l'imposition des consommations 
intermediaires agricoles, en particulier les engrais, les insecticides et l,s 
medicaments, devrait etre examinee de fa~on a en encourager l'utilisation.L 
En revanche, l'Etat devrait pouvoir tirer des recettes plus substantielles 
des impBts sur la propriete en revisant les taux et en instaurant un systeme 
de recouvrement plus rigoureux. Ce moyen pourrait etre utilise pour eviter 
que de riches terres agricoles ne soient laissees en friche. 

2. Depenses de l'Etat 

252. Dans ce domaine, Ie principal probleme tient au fait que les de
penses de l'Etat croissent au meme rythme que les recettes mais ne diminuent 
pas lorsque les ressources flechissent. II est manifestement difficile de 
reduire effectivement Ie niveau absolu des depenses et cec! aboutit a un 
recours accru au financement monetaire et aux emprunts exterieurs. En 1973, 
annee ou les ressources ont ete exceptionnellement elevees, l'expansion mone
taire et les emprunts exterieurs ont represente ensemble pres d'un cinquieme 
des depenses de l'Etat. Comme il n'est pas possible de reduire les depenses 
lorsque les cours du cuivre sont faibles, et qu'il n'est pas souhaitable de 
recourir davantage sux emprunts exterieurs pour financer Ie budget, il devrait 
etre possible de pratiquer une politique des depenses propre a harmoniser Ie 

11 Les impBts sur les inputs agricoles ont ete abolis recemment. 



- 96 

taux d'accroissement des depenses avec Ie taux moyen d'qccroissement des re
cettes escompte pour une periode de cinq a six annees.1! De faibles excedents 
seraient ainsi accumules au cours des "bonnes" annees et serviraient a eponger 
une partie des deficits accuses au cours des annees "mauvaises". Cette poli 
tique diminuerait l'ampleur des ceficits et previendrait Ie gaspillage des 
deniers publics au cours des annees ou les recettes sont elevees en permet
tant aux dep~:.-tements et autres organismes de mieux plal.~ifier leurs activites. 

253. Ces dernieres annees, diverses ameliorations ont ete apportees a 
la gestion et au controle du budget: creation d'un corps d'inspecteurs. re
definition des responsabilites des comptables publics. etc., mais dans l'en
semble les resultats sont encore modestes. La gestion du budget peut certes 
encore etre amelioree de plusieurs points de vue, mais il convient de remedier 
d'urgence a deux faiblesses fondamentales: Ie systeme des "dotations" et Ie 
regime de subventions octroyees aux organismes para-etatiques. 

254. Les depenses ayant un caractere politique. notarnment celles du 
Bureau du President et des organes associes, relevent du systeme en vigueur, 
connu sous Ie nom de "dotations". Pour les autres departements, les autori 
sations de depenses sont classees par categorie de depenses - materiaux, 
voyages, etc. p et cette ventilation ne peut etre modifiee sans l'autorisation 
du Departement des finances~ alors que les organismes assujettis au regime des 
dotations re~oivent un credit budgetaire global qu'ils peuvent utiliser a 
leur gre. Plus important encore, i1 n~existe aucun mecanisme qui permettrait 
de redu.ire les depenses de ces organisrnes venant en depassement des montants 
affectes, ce qui revient en realite ales exempter de tout contrale budgetaire 
efficace. Cee o!'ganismas se sont donc engages tout naturellement en cours 
d'exercice c~ns des depenses ad hoc supplementaires, non prevues au budget. 
Ces dispositions~ qui ?ermettent a leurs beneficiaires d'echapper ou de passer 
outre aux re2l~s du budget rend donc tres difficile l'instauration d'un ordre 
rationnel dans les depe~ses prioritaires et la fixation d'un plafond de 
depenses. LVabolition du regime des dotations et l'assujettissement de tous 
les organismes qui depensent aux disciplines budgetaires auxquel1es sont soumis 
1es autres departements constitueraient un changement utile. 

255. Le deuxieme probleme tient aux subventions octroyees aux organismes 
para-etatiques~ s0it par 1'intermediaire de la dette "indirecte" inscrite au 
budget soit par la ?residence, soit par Ie budget d'un departement. Ces sommes 

!/ 	 D'apres les projections a long terme, enoncees dans Ie derniere section 
du present rapport~ les recettes devraient augmenter de quelque 15 % par 
an de 1975 a 1980. en dollars courants. et d'environ 7 % compte tenu de 
l'inflation internationele, c~ntre 16,3 % et 11,1 % respectivement de 
1968 ~ :'..973. 
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constituent des versements aux entreprises para-etatiques, dans Ie but de: a) 
leur permettre d'honorer leur dette (contractee en grande partie a l'egard de 
creanciers etrangers) lorsqu'elles ne peuvent Ie faire a l'aide de leurs pro
pres ressources, b) compenser les faibles taux tarifaires non rentables qui 
leur sont imposes pour satisfaire des objectifs sociaux. L'octroi de ressour
ces aux entreprises publiques et semi-publiques n'est pas reglemente mais leur 
deficit ou leurs obligations sont pris en charge, si besoin est, et les depen
ses des organismes para-etatiques ne sont pas soumises a un controle rigoureux. 
II conviendrait d'elaborer une politique coherente relative au financement et 
aux autres objectifs de ces entreprises pour leur permettre de planifier et de 
contraler leurs activites. 

256. Ces aspects de la politique des depenses constituent les principaux 
obstacles a un controle efficace et a leur limitation. Lorsque les depenses 
des departements ne relevent pas du regime des dotations, Ie mecanisme de 
contrale et de restriction des depenses joue, mais l'autorisation de depasse
ment des plafonds en cas de circonstances extraordinaires est encore accordee 
avec suffisamment de regularite pour que certains departements s'engagent 
dans des depenses sensiblement superieures aux credits budgetaires qui leur 
sont accordes. Pour appliquer la politique de depenses qui vient d'etre 
recommandee, il importe essentiellement qu'au cours d'un exercice donne, les 
depenses ne puissent depasser sensiblement les credits budgetaires. Ce prin
cipe a presque ete respecte en 1972, exercice au cours duquel les depenses 
ont ete superieures de 8 % aux credits. En 1971 et 1973, Ie depassement moyen 
etait de 22 %. 

E. Gestion de la balance des paiements 

257. Les operations avec l'etranger occupent une place importante dans 
l'economie zairoise puisque ce pays compte parmi ceux dont les exportations 
sont Ie plus nettement dominees par un seul produit. De surcrott, Ie princi
pal produit d'exportation, Ie cuivre p qui contribue environ dix fois plus de 
rentrees de devises que Ie produit d'exportation venant au deuxieme rang, est 
ecoule sur l'un des marches les plus instables. Cette situation pose Ie 
premier et Ie plus important probleme de balance des paiements: la diversi
fication des exportations, Ie deuxieme probleme consistant a trouver Ie moyen 
d'accroitre la capacite d'importation du ZaIre. Le pays a et aura besoin 
d'apports substantiels de ressources exterieures pour assurer son developpe
ment economique. Ces ressources viendront, en partie, sous forme de capitaux, 
mais elles seront financees pour l'essentiel par les exportations. La di
mension, la composition et les conditions des apports de capitaux seront tres 
largement determinees par Ie credit dont jouit Ie Zaire sur les marches finan
ciers. Le probleme consiste donc a definir des politiques propres a preserver 
la solvabilite du Zaire. 
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258. 11 est possible d'attenuer la vulnerabilite du secteur du cuivre 
lui-meme aux fluctuations des cours. Actuellement, la moitie environ de la 
production cuprifere est exportee sous forme de cuivre raffine, Ie reste sous 
forme de concentre. Le deuxieme programme d'expansion de la Gecamines, en 
cours d'execution, vise a porter a 70 %dtici la fin de la decennie la fabri
cation des produits raffines. Cette proportion augmentera probablement au 
cours des prochaines annees a mesure que les autres s~~~etes dtexploitation 
du cuivre se lanc~ront elles sussi dans le raff1nage. D'autres projets a 
l'etude portent par ailleurs sur Ie traiteme~t plus avance du cuivre raffine. 
Les recettes nettes en devises devraient donc augmenter et pourraient dans une 
certaine mesure devenir moins fluctuantes. Neanmoins, l'economie zalroise res
tera essentiellement tributaire du cuivre pendant les dix ou quinze prochaines 
annees et la part de ce secteur dans les recettes en devises continuera a aug
menter au cours de cette periode. Poursuivre l'objectif qui vient d'etre 
enonce ne peut que reduire au minimum la vulnerabilite de l'economie a l'egard 
des fluctuations des cours. 

259. Le Za~re possede un important potentiel d'exportations agricoles 
et forestieres. Avant l'independance, la part des exportations agricoles etait 
voisine de celIe des exportations de produits mineraux. Moyennant des investis
sements et des stimulants judicieux, les exportations de cultures perennes pour
raient atteindre un niveau substantiel en dix ans et celles de produits fores
tiers en cinq ana environ. Le Zaire pourrait de surcroit developper des in
dustries a vocation purement exportatr1ce en utilisant lienergie electrique 
abonciante et bo~ msrche dont 11 dispose: fonderies d'aluminium. usines d'enri
ch1ssews~t 19u&~1iumt qui pou~raient avoir un effet favorable sur l'equilibre 
de la balance des paiements, merne s1 elles n'ameliorent pas sens5.blement la si
tuation de lWemploi. Un certain nombre d'industries pourraient etre creees, en 
particulier pour les exportations: traitement du cafe, huileries, autres in
dustries alitr,,:~ntaires~ tannage, etc. D'autres industries de transformation 
pourraient exporter une certaine proportion de leur production sous reserve 
qu'elles re~oivent les stimulants appropries. Avant 1a fin des annees 1970, Ie 
Zaire pourrait ~~venir exportateur net de petro1e. II a done les moyens de di
versifier ses e::;",,;,:,o::tations. Un 1)lcogramme a long terme de cette envergure de
vrait done etre Q?/uye ,ar liap?lication de politiques judicieuses dans Ie do
maine de la bal8.::'c~ des paiements. II exige de surcro!t que Ie Zaire mobilise 
des ressources zxterieares substantiel1es. 

260. Pendant la periode 1975-1980, Ie Zaire aura besoin dVun apport 
brut de capitaux de quelque 480 millions de dollars par an sWil veut executer 
les investissements prevus, juges a la fois possibles et necessaires pour 
atteindre Ie teux de croissance raisonnable du revenu par habitant, de 3,5 % 
par ano En m::>yenne~ ces appo!'ts serOllt superieurs de quelque 45 % a ceux de 
la periode 1971-1973 en terr.~s courants, mais inferieurs de quelque 20 % a 
la moyenne de 1;71-1973 en termes constants. Les dons et les investissements 
etrangers ne devan~ ?es augmenter a ce rythme, l~essentiel de ces apports, 
probablement de 80 a 85 % en moyenne, devra provenir des emprunts. 
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261. Le Zaire pourra mobiliser des ressources exterieures de cette en
vergure selon les perspectives dans lesquelles s'annoncent les exportations 
de cuivre, la reussite des efforts de diversification enonces et d'autres 
mesures propres a maitriser la balance des paiements. A moyen terme, les 
cours du cuivre sont favorables. Aprea Ie declin enregistre en 1975, les 
cours mondiaux devraient reprendre au taux moyen d'environ 12 % par an en 
termes courants. En fonction de l'essor prevu de la production cuprifere, 
les recettes dtexportation du Zaire pourraient augmenter au taux annuel moyen 
de 13 % jusqu'en 1980, contre 16,5 % en 1968-1973. Le taux de croissance an
nuel des exportations serait donc de 7 % environ en termes constants. 

1Tableau 16: PREVISIONS DES COURS DU CUIVRE / 
(Bourse des metaux de Londres, cents la livre) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 


Cents EU courants la livre 81 93 68 82 100 108 116 124 

Cents EU constants (1974) 
la livre 93 61 67 75 75 75 75 

Previsions faites au debut de 1975. Les cours effectifs en 1975 seront 
vraisemb1ab1ement inferieurs aux previsions ci-dessus. 

262. Tributaires des exportations de cuivre et se procurant des recettes 
f1uctuantes, les autorites zairoises doivent gerer avec attention 1a balance 
des paiements. Du cote des importations, elles devront prendre des mesures 
agissant sur l'economie interieure et sur les echanges exterieurs pour juguler 
l'accroissement des importations de denrees alimentaires et dependre moins 
etroitement des industries de transformation des matieres premieres importees. 
L'Etat devra s'efforcer de reduire les depenses du compte des services non 
facteurs. Le compte des services pourrait par ai1leurs etre ameliore si les 
navires et les societes d'assurance zairois etaient plus largement utilises 
dans les echanges exterieurs zairois, sans permettre toutefois que la force 
concurrentielle des industries exportatrices n'en souffre. Les flux du re
venu des investissements et des envois de fonds des travai11eurs augmenteront 
probablement: les mesures destinees a restreindre les envois de fonds des 
expatries ne devraient pas interferer avec Ie fonctionnement efficace de sec
teurs ou la main-d'oeuvre etrangere est indispensable. Les sorties de fonds 
au titre des versements d'interet et au titre de l'amortissement de la dette 
exti~icure augmenteront considerablement, ce qui portera Ie ratio du service 
de la dette par rapport a~~ exportations de biens et services de quelque 9 % 
en 1973 a 10 % en 1974 et a environ 18 %en 1977. 
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Tableau 17: INFLATION INTERIEURE ET 
(1967 = 100) 

INTERNATIONALE 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Indice des p.... ix de detail, 
Kinshasall 

Indice des prix internationau~ 

Inflation interieure relativ~ 

119 

99 

120 

134 

102 

131 

IS.:> 

109 

143 

172 

116 

148 

196 

128 

154 

245 

154 

159 

1/ 	 Valeur en fin d'annee de l'indice des prix de detail sur les marches 

de Kinshasa~ indiquee par l'Institut national de 1a statistique (INS). 

Les moyennes annuelles donneraient un indice de 279 en 1973. 


2/ BIRD, juin 1974. 
11 Rapport de I'indice des prix de detail a Kinshasa a l'indice des prix 

internationaux. 

Sources: BLnque du ZaIre, Rapports annuels et BIRD. 

263. Un facteur sous-jacent qui a contribue cas dernieres annees a la de
terioration de la balance des paiements est l'erosion du pouvoir d'achat exte
rieur cie Ie m.ol"'l.naie nationals. Les prix de detail a Kinshasa, qui constituent 
1a meilleure i~clication dont nous disposions des fluctuations de prix dans 
l'economie ~onetisee, se sont accrus de quelque 60 % de 1967 a 1973 par rap
port a l'ind:"c,", des prix internationaux. Le zaire s'est cartes deprecie 
par rapport eux devises des partenaires etrangers du pays a la suite des deva
luations de dollar des Etats-Unis~ mais cette depreciation n'a attei~t que 15 % 
seulement du cote des exportations et 17 % du cote des importations. if Ainsi, 
a Ie fin de 1973, Ie zaire se trouverait surevalue de quelque 40 a 45 % par 
rapport a la parite de 1967. Comme 11 a deja ete note, la predominance des 
exportations cia cuivre dans 1?ensemb1e des exportations et l'insensibilite des 
exportations ce cuivre au taux de change, ont, dans une certaine mesure, dif 
fere Ie mom~nt ou i1 deviant necessaire d'ajuster Ie taux de change, en parti 
culier pendant les annees ou les cours du cuivre sont e1eves. Neanmoins, 1a 

1/ 	 Moyenne ponderee da la depreciation du Zarre par rapport aux monnaies de 
chacun des princi,aux partenaires commerciaux de ce pays. l'indice de 
ponderation etant 1a part de chaque pays dans les exportations et dans 
les importations au ZaIre en 1972. 
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surevaluation du zaire a probablement freinc sensiblement la croissance des 
autres exportations tout en favorisant artificie1lement les importations par 
rapport a In production nationale. Au lieu de devaluer, les pouvoirs publics 
peuvent toujours ajuster les droits extcrieurs; c'est d'ailleurs ce qu'ils 
ont fait en 1972 lorsque les cours du cuivrp etaient faihles. En 1971/1972 
toutefois, l' t>cart et.qi t sensiblement plus reduit qu' a la fin de 1973. De 
sureroit, au cours de 197/., Ie taux de l' inflation intcrieure fut tel qu' i1 a 
pu ereuser gravement cet ecart et ri.en np permet actuellement de penser que 
cette evolution sera enrayee dans 1 'immprliat. Les cours du euivre devant fle
ehir en 1975, il est di.ffieile de prevoir eomTI'ent l'ecol)omie pourrait toH~rer 
encorf' les deformations de prix qu'impliql1e Ie taux de change en vigueur ae
tuellement et moins encore comment tIDe poli ti.que de dbrersifieation des expor
tations pourratt aboutir dans ces conrli tions. Cette situation fait done nette
l'Ant valoir la nccesc;ite d'une reforI'1(, du taux de change, qui doit etre conju
guee a des mesurcs de nature i'i enrayer l' expansion demesnrce de la denande 
interieure et cc; clans Ie but d'ameliorer In situation actuelle de 1a balance 
des paiel'1ents et d'offrir a l'econonie ](,8 stimulants necessaires pour que 1es 
exportations se dtversifient. 

264. L'eRsentiel des p:lier:1cnts au titre du service de la dette jusqu'en 
1980 ne saurait ctre sensibleI:1ent IT'odifir: par la future po1itique d'er.prunt, 
puisqu'ils sont exisi.l'les au titre de 1n dettc e:xtpriellre deji'i contraetee. II 
sera npann~otns npcPsc;<:li re el'Relr avec !:ll1s tiP prudence pour contracter aI' ave
nir des e,-lprllnts de fac;on que la char[:C! de la dette n' atteigne pas des niveaux 
qui cOlr.promettraient les perspectlves de d0.veloppenent. Les nouveaux enprunts 
dovront etn~ sOl1nis i'1 un contrale pIns ri2,oureux et plus systematique et etre 
justifies par 1ft rentabilite economJque de 1a dppense pronos8.e. II sera ega
lencnt n6ce::;sai re d(~ d;;ployer des c [Forts aCCrtlq pour mobiliser un volume de 
carli t:HD: r 1us C-levi" i' (les conc1:i tion:~ (,k~ faveur par une mcilleure preparation 
et une execution clef) projets dans Ie sectcllr public. 
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V. PERSPECTIVES A LONG TERME 

265. Obtenir un taux d'accroissement eleve de la production et de l'em
ploi et un developpement regional et Rocial harmonieux, tels s~nt, en gros, 
les objectifs de developpement du ZaIre. Le probleme consiste a determiner 
quelle strategie permettra d'atteindre ses objectifs de la fa~on la plus ef
ficRce. Le Zaire est un pays d'economie mixte, ou les interventions de l'Etat 
voisinent avec les forces du marche. Du fait principalement des caracteris
tiques institutionnelles heritees du passe, It Etat je.e un r6le essentiel 
dans la repartition des ressources, mais i1 est resolu a favoriser l'initia
tive privee et a laisser jouer les forces du marche. Nous allons tout d'a
bord passer en revue les obstacles auxquels se heurtera toute strategie de 
developpement au Zaire~ quelle qu'elle soit. NollS examinerons ensuite cer
tains elements d'une strategie qui nous apparatt potentiellement plus efficace 
que celIe qui a ete suivie jusqu'a present etant donne les objectifs a attein
dre, mais aussi plus realiste, compte tenu des obstacles existants. Enfin, 
nous etudierons Ie modele a long terme pour illustrer les differents scenarios 
possibles. 

A. Obstacles au developpement 

266. Les obstacles a un emploi plus efficace des ressources sont d'ordre 
materiel, institutionne1 et financier. On verra ci-apres que Ie deuxieme, a 
savofr Ie cadre institutionne1 et les ressources humaines, est Ie plus con
traignant. Le troisieme, et plus particulierement l'insuffisance de l'epar
gne interieure ne sera un obstacle contraignant que dans la mesure ou l'in
suffisance des ressources humaines s'attenuera. 

267. Les principaux obstacles materiels resultent de l'insuffisance de 
l'infrastructure des transports. Etant donne la dimension du pays, ses carac
teristiques geographiques et la faible densite demographique, mettre en place 
et entretenir c'2tte infrastructure sont des operations fort couteuses. Quel
que 20.000 km de routes, soit 15 % du reseau routier existant avant l'inde
pendance sont consideres aujourd'hui comme "aptes au trafic commercial". Le 
trafic fluvial nla retrouve son niveau d'avant l'independance quten 1972; en
core ce resultat n t a-t-il etc obtenu qu I au prix de surcharges et de retards 
considerables, Ie materiel etant vihuste et I' entretien inadequat. II est 
certain que 18 hausse du cout reel des transports depuis l'independance a 
ete trcs importante. Si I' on ajoute qu(' de nomhreuses regions sont tot ale
ment privees de transports terres tn's, on ne s' etonnera pas que Ie trafic 
aerien interieur - passagers et fret - se soit rapidement developpe. 
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268. C'est l'agriculture qui souffre Ie plus de cet etat de chases. En 
effet l'accroissement des couts de transport se traduit par une baisse des 
prix verses aux producteur~ pour leurs excedents commercialisables et, dans 
une moindre mesure, par un rencherissement des biens manufactures achetes 
par les agriculteurs. Bien entendu, ce sont les regions les plus eloignees 
des centres d'exportation ou de consommation qui sont Ie plus sensibles a ce 
mouvement des prix. En outre, I'accroissement des cout!'> de transports se 
repercute sur d'autres aspects de la commercialisation, Ie stockage en par
ticulier. Seuls les plus fortunes pouvant continuer d'exercer leurs activi
tes, Ie nombre des intermediaires a dimjnue, ce qui donne souvent lieu a des 
situations de monopsone. Ces facteurs expliquent en partie l'exode rural 
(generalement Ie fait des jeunes) et Ie retour a l'agriculture de subsistance. 
L'agriculture familiale traditionnelle n'est d'ailleurs pas la seule touches: 
les couts d'exploitation des plantations se trouvent majores par les frais 
d'entretien et de reparation des routes et des bacs assurant la liaison avec 
les arteres principales - lorsque ces dernieres existent - et par Ie renche
rissement des transports sur de mauvaises routes. Dans les deux cas, les 
excedents commercialises ont diminue et l'on a du recourir de plus en plus 
aux importations alimentaires pour satisfaire la demande urbaine en expan
sion. 

269. Toutefois, 11 importe de noter que la deterioration du reseau de 
transports ne touche pas tous les secteurs au meme degre. Ainsi, l'industrie 
extractive, et particulierement celIe du cuivre, a ete relativement epargnee. 
En effet, la societe qui exploite Ie cuivre est assez importante et financie
rement assez Bolide pour assurer Ie transport de sa production vers le~ ports 
du Za!re et d'autres pays. De meme, bien que Ie probleme des transports Se 
pose dans 1'ensemble du pays, il est sans doute plus difficile de l'eliminer 
dans les regions qui sont eloignees des grandes arteres ou des grands centres. 
Par consequent Ie probleme des transports ne rev8t pas partout la meme gravite 
et i1 n'est pas insurmontable, puisque certaines activites prioritaires en 
sont venues a bout. 

270. Les obstacles institutionnels. qui tiennent au manque de techni
ciens et de cadres zalr01s qualifies et experimentes, remontent a l'indepen
dance. Le depart des techniciens et cadres belges, a la suite des troubles 
de cette periode, a cree des vacances auxque11es i1 a fallu pourvoir, au pied 
leve, en faisant appel a des Zairois. L'ebranlement de l'edifice institution
nel a freine les investissements et l'entretien. Dans Ie secteur agricole, 
Ie reseau de recherche et de vulgarisation, qui etait a l'origine de l'essor 
agric01e - plantations et autres types d'exploitation - a ete disloque. La 
plupart des plantations ont ete pratiquement laissees a l'abandon, en raison 
de l'etat d'insecurite et du manque de transports. 
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271. Depuis l'independance, les pouvoirs publics deploient des efforts 
continus pour "zairianiser" l' administration et l' ecorwmie en general; les 
mesures qu'ils ont prises dans ce sens en novembre 1973 sont comparab10s a 
la nationalisation de l'Union Miniere, si ce n'eat qU'E'lles visaient Ii. trans
ferer la propriete des plantations et des entreprises commerciales a des par
ticuliers za!rois plutat qu'a l'Etat,11 mais dans les deux cas, les pouvoirs 
publics ont cherche a reteni r les cadres et les techniciens etrangers. II 
semble donc qu'ils se rendent compte des obstacles instituti.onnels a Ii'} bonne 
marche de I' economie. Bien evidemmf'nt, la tache etai t plus aisee lors de 1a 
nationalisation de Gecamines, qui a toujours ete une grande societe integree 
et bien geree, isolec du reste de l'econornie, et qu5., contrairement aux plan
tations dispersees, a ete epargnee pendant: les troubles de l'independance. 

272. Sans aoute, a court tenne, les mesures de zarrtanisation de 1973 
ont encore affaibli Ie cadre institutionne1 et le dynamisme de l'economie, 
mais il ne faut pas oublier que Ie processlis de deterioration de l' economie 
de plantations et du systeme de distribution etait amorce auparavant. En 
outre, a long terme, ces mesures pcuvent accelerer, sur le plan local, 1a for
mation de capital et Ie developpement des entreprises, aboutir a une politique 
agricole plus judicieuse et plus efficacp et renforcer l'assise economique des 
classes moyennes montantes. 

273. Cette nouvelle elite economique est constituee par les nouveaux 
cadres politiques et administratifs. Le transfert du pouvoir economique aux 
detenteurs du pouvoir po1itique, processus apparemment ineluctable au Zaire, 
n'est pas sans cornporter des inconvenients pour l'efficience de l'economie. 
La repartition des richesses en fonction de I' affiliation politique plutot 
que de l'initiative et des realisations economiques risque d'avoir des con
sequences nefastes sur les incitations economiques. II n'est pas encore cer
tain si l'etatisation de quelques 120 grandes compagnies en janvier 1975 va 
modifier cette situation et dans quelle mesure. ees nouvelles mesures n'af
feetent pas les plantations zarrianisees en novembre 1973, bien qu'elles trans
f."irent un nombre limite de firmes industrielles et commerciales zairoises it 
l'Etat. 

B. Elements d'une strategie de developpement realisable 

274. S1 I' on veut appl iquer avec Sllcces une strategie de developpement 
quelle qu'eUe soit, il faudra ameliorer Ie processus de prise de decision 
et In coordination des politiques, c'est-a-dire 1a gestion de l'economie. 

1/ 	 En janvier 1975, quelques 120 grandes compagnies industrielles et com
rnerciales. appartenant aux interets zairois ou etrangers, ont ete eta
tisees. 
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I.e Bureau de planification qui est en train d'etre cree au Bureau du Presi
dent peut a cet egard aider les pouvoi rs publics a fixer des objecti fs coh~
rents, definir des politiques adequatcs et determiner les ressources (finan
cieres, materielles et humaines) a mobiliser. Investi d'un role de conseiller 
technique, Ie Bureau devrait, de fa90n systematique et periodique, passer en 
revue les decisions prises et favoriser l'amelioration de la base statisti
que. II contribuerait ainsi a doter l'administration de services de gestion 
economique appropries. 

275. Comme on l~a mentionne plus haut, Ie PtB a, dans l'ensemble, pro
gresse a un rythme relativement rapide, mais la repartition sectorielle et 
regionale de la croissance est loin d'etre satisfaisante. Elle a en effet 
interesse essentiellement l'industrie manufacturiere, les activites extrac
tives et les services, tandis que la production du secteur agricole, tant 
moderne que traditionnel est restee pratiquement stationnaire. Comme les 
activites de pointe sont implantees dans les grands centres urbains, la po
pulation rurale est demeuree a l'ecart du processus de developpement. Dans 
les villes~ l'offre d'emplois n'a guere pu satisfaire la demande, en expan
sion rapide, d'ou une baisse des revenus reels des groupes les plus pauvres 
de la population et une accentuation des disparites de revenus. Geographi
quement, n'ont beneficie de la croissance economique que les regions oD se 
trouvent les industries extractives, les industries manufacturieres et les 
industries de services, c'est-a-dire Kinshasa ou ses environs et Je Shaba. 

276. La predominance des industries extractives dans l'economic moneti
see est un facteur de desequilibre. Les exportations de cuivre constituant 
Ie fondement economique de toute action politique, sociale ou economique, 
les questions relatives aux industries extractives et en particulier au cui
vre ont monopolise l'attention des pouvoirs publics. Ce desequilibre du aux 
ressources naturelles du pays et a sa structure economique traditionnelle 
n'a ete qu'accentue par les politiques economiques poursuivies. En effet, 
les exccdents provenant du cuivre ont ete, pour 1a plupart, soit employes en 
fav~ur des industries manufacturieres et des services, soit reinvestis dans 
l'industrie du cuivre (parfois dans des branches connexes comme l'energie). 
L'agriculture a ete negligee de meme que les transports et lfeducation, du 
moins dans la mesure ou ces secteurs n'etaient associes ni aux industries 
extractives, ni a l'industrie manufacturiere. 

277. Etant donne les obstacles enumeres ci-dessus, on peut pE'nser qu'une 
croissance regionale equilihree est impossihle au stade sctuel du developpe
ment du Zatre. En effet, Ie pays est trop grand et la plupart des regions 
trop fatblement peuplees pour que des services de transport et d'education 
puissent etre fournis a la majorite de la population dans les dix ou quinze 
prochaines annees. En outre, les ressources disponihles en matiere de gcstion 
sont trop limitees et Ie developpement social et politique du secteur tradi
tionnel trop embryonnaire pour que l'execution de programmes peu couteux a 
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forte intensite de main-d'oeuvre puissp donner des resuitats satisfaisants. 
Toutefois, ce raisonnement ne s'appUque pas ii la repartition sectorielle de 
la croissance. II est possible. en eff~t, d'ameliorer celle-ci et, de ce 
fait, de compenser, dans une certaine mesure les desequilibres regionaux. 

278. La question qui se pose alors est la suivante: Ie type de crois
sance que connait Ie Zaire depuis sept ou huit ans lui permettra-t-il de 
construire une economie viable? II sCr1ble difficile de repondre par l' af
firmative. En effet, l'industrie manufacturiere naissante, meme si elle 
continue de se developper a son rythme actuel, ne cr~cra pas suffisamment 
d'emplois. En outre, comme elle exporte peu mais est de plus en plus tribu
taire de materiaux etrangers, elle ne contribue guere, au total, au rempla
cement des importations et n'a donc qu'une incidence negligeable sur 1a ba
lance des paiements. S1 Ie developpement des industries extractives a favo
rise Ie commerce. exterieur, il a rendu I' economie plus sensible aux mOtlve
ments des prix et s'est peu repercute sur l'emploi. Quant aux services, 
(dont les administ.rations) leur essor est oriente exc1usivement vers l'eco
nomie interne et depend done etroiter1ent des industries extractives et manu
facturH~res. Ce type de deve10ppement n' a pas et, dans une large mesure, 
ne peut pas avoir sur Ie secteur traditionnel de l'economie des effets secon
daires sensibles qui permettraient d'amorcer 1a modernisation de l'economie 
traditionnelle - economie de subsistance pour l'essentiel - et de l'integrer 
progressivement a une economie monetisee. S'y tenir reviendrait a perpetuer 
la dependance du pays aI' egard des ressources exU~rieures et a accroitre SA 

vulnerabi1ite aux fluctuations du marche mondia1. En outre, Ie coOt social 
d'un tel developpement serait eleve: chomage urbain considerable, disparites 
de revenus croissantes et desequilibres regionaux de plus en plus accentues. 

219. Compte tenu des obstacles, institutionnels et humains surtout, et 
de l'abondance des ressources naturel1es, les options sont Iimitees. Pour 
en simplifier la formulation, i1 est necessaire de distinguer les objectifs 
a long termc (a 15 au 20 ans par exemple) des objectifs a court terme, encor~ 
qu'!l faillE' prendre simultanement - dans un avenir proche - les mesures n6
cessaires pour atteindre les uns et les autres. 

280. Les object1fs ~ long terme - r6aliser l'int6gration economique at 
regionale du pays - comprendraient: a) la formation dl"l tpchniciens et de ca
dres suffisamment nombreux et experimC'ntcs pour satisfaire 1a demande de tous 
les secteurs et de toutes les regions; b) l'€dification (I'une infrastructurr 
econol11ique et sociale en faveur de la T:13ioritG de la population dans toutes 
les regions; c) l'integration du secteur traditionnel a l'economie moderne; 
et d) la diversification de l'activite economique et des exportations. 
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281. Les objectifs i plus court t~rmp portcraient sur la redistribution 
scctorielle de la croissance. A cct f!ffct, Ie!'> pouvoirs publics devraient 
s'attacher: a) a tirer Ie mcilleur parti possible des rcssources naturelles. 
h) a donner la priorite aux programme!'> et aux projets les moins exposes aux 
obstacles actuels, et c) a pallier ou eliminer progressivement ccs obstacles. 

282. II conviendrait donc d'etoffer les programmes d'investissement dans 
1.' agriculture, a commencer par les plantations, et dans les transports, no
tamment dans Ie reseau secondaire; les seconds devraient etre cont;us en fonc
tion des premiers car 11 n'est pas possible a court termc de doter l'ensemble 
du pays de l'infrastructure de transports necessaire. De meme, les investis
sements dans l'education devront augmenter plus vite et s'inscrire dans la 
perspective des objectifs a long terme. 

283. La penurie de cadres de gestion dans les secteur public OU pnve 
empeche la production agricole de s'accro!tre autant que Ie permettraient les 
ressources naturelles. II sera donc necessaire de faire appel a l'etranger. 
Nais l'assistance technique ne repondra sans doute pas a tous les besoins; 
aussi faudra-t-il multiplier les formes de cooperation avec les entreprises 
etrangeres non seulement pour assurer une meilleure exploitation des ressour
ces naturelles mais aussi pour la formation de cadres zairois. 

284. II s'agit avant tout d'accro!tre la production agricole. S'il im
porte, a cette fin, de poursuivre une politique des prix favorable aux agri
culteurs, d'ameliorer l'enseignernent technique et general ainsi que l'infra
structure des transports et de la commercialisation afin de constituer un 
reseau de recherche et de vulgarisation, c'est sans doute la remise en etat 
des plantations qui, a court terme, contribuera Ie plus a accroitre la pro
duction et l'emploi. La formulation d'un tel programme de developpement 
agricole supposerait que l'on reponde a deux questions, qui sont plus ou 
moins liees: a) dans quelle mesure une politique de developpement agricolc 
devrait-elle mettre l'accent sur l'agriculture integree de plantations plu
tot que sur l'agriculture traditionnelle? b) dans quelle mesure la produc
tion agricole devrait-elle etre orientee vers les exportations plutot que vers 
Ie marche interieur? Ces options ne s'excluent d'ailleurs pas necessairement. 
compte tenu de la grande diversite des conditions demographiques et ecologiques, 
il est souvent possible et meme recommande de les associer selon diverses for
mules. Toutefois, il reste a savoir comment effectuer, a court terme, la re
partition de certaines ressources trop rares, par exemple les cadres de ges
tion, entre ces deux types d'usage. 

285. En ce qui concerne la premiere question, plusicurs arguments mili
tent en faveur d'une agriculture de plantations: a) seule une agriculture de 
ce type permettrait de tirer Ie rneilleur parti possible des ressources humai
nes - tres peu nomhreuses par rapport aux res sources nature lIes - grace H 
l'utilisat1on de techniques de production relativement modernes; b) elle seule 
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amiHiorerait ou contribuerait a ancliorC'r la situation des transports et de 
la commercialisation; c) elle seu1e pourrait resister aux pressions so~iales 
~l milieu traditionnel; d) elle pourrait aider les Zairois ~ acqu6rir. plus 
rapidement sans doute que dans Ie cadre de l'agriculture traditionnelle. les 
competences necessaires grace au contact avec lee techniques modernes; e) e11e 
ne serait pas incompatible avec Ie regime de 1a propriete individuelle (le~ 
surfaces cultivables etant abondantes, i1 n'y a aucune urgence a morceler les 
terrains; en outre, la petite agriculturf> est generalement pratiquee sur des 
t£'rres tribalcs avec brulagf'. et rotation, de sorte que la tradition ne JOUE' 
pas reellement en faveur du morce1lement) j enfin f)ians certains cas, elle 
est dictee par les conditions de production. Tel est, par exemplc, Ie cas de 
1a sylviculture. Les enquetes preliminaires montrent que Ie Zaire possede la 
moitie environ des forets equatoriales d'Afrique. Les forets etant domaine 
public, Ie Zaire pourrait, en favorisant activement la promotion de ce sectcur 
E't l'investissement dans l'infrastructure, exporter de grandes qllantites d'es
senccs tropicales et, compte tenu des perspectives du marche mondial, en tirer 
assez vite des revenus tres importants, a condition de produire a l'echelle 
industrielle et principalement pour l'exportation. 

286. Ce type de production agricole implique certains choix relatifs 
aux cntreprises etrangeres et aI' orientation du marche. En effE't, s1 Ie 
marche interieur se developpe rapidement et exige des importations alimen
taires croissantes, il ne saurait, pour de nombreuses cultures, absorber 
toute 1a production potentielle. Dans bien des cas,(cafe, the, pytethre, 
caoutchouc et produits sy1vicoles) la production sera essentiellement desti
nee a l'exportation. Dans d'autres (cereales, coton, produits du palmier, 
sucre et betail) les deux debouches ne s'opposeront pas reellement, la pro
duction etant de.stinee aussi bien aI' exportation quI au marche interieur. 
Toutefois, il faudra determiner l'orientation global€' de 1a production agri
cole, car les po1itiques - en matiere de prix, de taux de change etc. - dif
ferent suivant que lIon vise l'autosuffisance ou Ie developpement de la ca
pacite d'exportation. 

287. Dans les regions assez fortement peuplees, il conviendrait d'encoura
ger la petite agriculture familiale. On y parviendra notamment en proposant 
des prix remunerateurs et en mettant en place des moyens de transport. I1 
faudrait egalement resoudre certains problemes agronomiques tels que la dege
rescence des scmences confiees aux agriculteurs. Enfin, il faudrait remettre 
en etat les institutions de recherchE' agricole et mettre au point ou adopter 
de nouvelles varietes appropriees pour les distribuer aux agriculteurs. Tou
tefois, il s'agit VI d'une oeuvre de longue haleine. Dans l'immediat, un 
programme prioritaire vis ant a mettre de nouveau a contribution les grandes 
exploitations accrottrait la production et l'emploi tout en ameliorant la 
repartition regionale de l'activite economique. 
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288. Un programme destine a rem~ttre en etat les grandes exploitation~ 
exige en general une cooperation etroite avec les detenteurs de capitaux ecran
gers car il suppose l'emploi de techniques avancees de production et de ges
tion ainsi que la formation pratique et en cours d'emploi du personnel zairois 
a ces techniques. 11 sera donc d'un cout eleve, car il requerra l'importation 
de facteurs et techniques de production que l' on a peu de chances, auj ourd 'hui 
comme demain, de trouver au Zaire. Mais l'entreprise se justifie, puisqu'il 
s'agit de faire de l'agricu1ture un secteur dynamique oriente vers l'exporta
tiona 

289. Enfin, s'il s'accompagne de mesures d'encouragement aux petites 
exploitations (situees autour de grandes exploitations et dans les regions 
fortement peuplees), un tel programme permettra la formulation, en matiere 
de transports, d'une strategie jusqu'a present impossible - sauf pour ce qui 
a trait aux industries extractives - en raison de la dispersion de la politi
que agricole et de l'incertitude qui en resulte quant a l'emplacement des 
activites du secteur prirnaire. Dans Ie cadre de la strategie de developpe
rnent rural proposee, il serait possible de definir avec precision les activi
tes agricoles futures et de planifier en consequence les investissements dans 
les transports. 

290. La politique industrielle peut egalement jouer un role important 
dans la restructuration de la croissance economique. Si l'essor du secteur 
manufacturier est relativement rapide, i1 porte generalement sur Ie rempla
cement des importations de produits finis sans tenir compte des matieres pre
mieres disponibles sur place. Les investissements futurs devront viser es
sentiellement a la transformation de ces matieres premieres. Bien des indus
tries grosses consommatrices d'energie dcviendraient competitives, du fait de 
l'accroissement du cout de l'energie dans Ie mondE' et de l'existence d'une 
ene,rgie bon march€ au Zaire. La transformation des produits sylvicoles et 
oe plusieurs aut res produ! ts agricoles devrai t cons ti tuer une base solide 
pour Ie developpement d'une industrie competitive orientee vers l'exporta
tiona Comma pour l'agriculture, il conviendrait d'adopter une politique 
d€liberement 'd'exportation en utilisant les incitations du code d'investis
sem~nt mais aussi en affectant les inv~stissements publics a des projcts a 
vocation exportatrice. 

c. Projections a long term~ 

291. LeI implications de. polit1ques actuelles doivent Stre cona1d6r6es 
a la lumiere de projections economiques globalE's. De telles projections 
quantitatives ne peuvent etre que rudinentaires dans Ie cas du ZaIre pour 
lequel les donnees statistiques sont limi U~es et les principaux param(';tres 
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difficiles a evaluer. Elles donnent une idee de la fa<;on dont I' economje 

evoluera de 1975 a 1990 si l'estimation des tendances actuelles s'avere 

juste et si les politiques gouvernementales sont conformes aux hypotheses 

de la mission. Par consequent, l'aspect simulation du modele est sans doute 

plus important que les projections elles-memes. 


292. Le modele est assez detail16 et assez souple pour que I' on puisse 
etudier et comparer un certain nombre d 'hypotheses conce::-no3nt l' incidence 
des parametres fondamentaux et des modifications de pr~itiques sur l'evolu
tion de l'economie. Ces simulations portent. toutes choses restant egales 
par ailleurs, sur diverses p'olitiqucs, dont elles permettent ainsi d' evaluer 
l'efficacite relative. Elles ne doivent pas etre considerees comme des pre
visions definitives; elles indiquent simplement l'orientation et l'ampleur 
des changements susceptibles de resulter de l'application de telle ou telle 
politique. 

293. Le modele utilise pour ces projections est une version du modele fon
damental a deux deficits, qui assure 103 coherence des projections relatives 
a l'investissement-epargne et au commerce exterieur et met en lumiere Ie com
portement de I' epargne.. Ce modele est decrit en detail dans Ie Volume IV de ce 
rapport, ou figurent notamment les equations des projections et les estimations 
des parametres. II est con~u de fa~on a mettre en relief les facteurs qui re
vetent une importance fondamentale pour l'economie du ZaIre, a savoir a) Ie 
role potentiel de I'agriculture. b) l'incidence de la preponderance du secteur 
m~nJ.er dans diverses hypotheses de prix, c) Ie role de l'Etat dans l'economie. 
d) les consequences des mouvements de prix interieurs et mondiaux et des poli 
tiques de change, et e) l'incidence des politiques concernant l'epargne. les 
importations et les emprunts. En raison des limites des donnees, les hypo
theses etudi(~s ne retiennent que quelques uns de ces facteurs. Hais, commc on 
l'a mentionne plus haut, Ie modele doit donner des reponses a toutes les ques
tions posees ci-dessus et les services de planification zarrois pourront 
l'utUiser plus que nous ne l'avons fait iei. 

294. L'hypoth~se de d~part est la suivante: a) Ie cours du cuivre tom
bera a 68 cents la livre en 1975, remontcra reu a peu pour atteindre 124 cents 
la livre en 1980 et suivra ensuite I' evolution des prix mondiaux; a) la pro
duction agricole se developpera trps lentement jusqu'en 1979, puis commencera 
a progresser un pi:~1.l plus vi te; c) les recet tes de l' Etat et les exportations 
s'accroitront en fonction de l'essor des secteurs intcresses et du niveau des 
prix. I.e volume des investissements est determine en fonction des principaux 
projets envisages et des intentions que les pouvoirs publics ont n~nifestees 
a diverses occasions. I.e ratio marginal de l'epargne privee est estime a 0,20. 

2S15. LC's rcsultats du passage dans I' ordinateur de l'hypothese de depart 
perncttent d' jdentifier les probl?mes potentiels importants et constituent un 
repE're pour les essais de sensibilite. Dims cette hypothese. on constate i.m
mediatement Ie faible niveau de l'epargn,· publique, dont on prevoit qu'elle 
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sera negative de 1977 a 1981, avant de H,1!pvenir positive. Jusqu':t 1a fin 
de 1a presente decennie, l£'s depensf'f' de l' ftat continuent de croitre au taux 
enregis tre recemment et augmentent pIllS vi te que 1es rec('ttes, malgre Ie ren
cheriss('ment du cuivr(' apres 1975. Ceb cst du en partie aux exonerati.ons 
fisca1cs accordeeR dans Ie secteur du cuivrc, qui ont eu pour effet de trans
ferer certaines des depens('s d'investissf'mcnt (l'obj('t presume des exon8ra
tions fiscales) au budget ordinaire (faute de certaines reccttes) mais ega
1cment au manque de dynamisme des autres recettes fisca1es. Si l'epargne 
privee eRt satisfaisante, l'epargne publique est faib1e, de sorte que les 
chiffres globaux 1aissent a desirer pour 1a quasi-tota1ite de 1a periode con
sideree. 

296. L'insuffisance de l'epargne a trois consequcnc('s. Premicrement, 
Ie Zaire doit beaucoup emprunter a l'etranger pour financer son programme 
d'investissement, et un service plus lourd de la dette. Comme rien ne per-
met d I affirmer que les capitaux exterieurs seront disponib1es en volume suf
fisant, cette dependance comporte des risques. Deuxiemement, comme Ie deficit 
d'epargne est contraignant, Ie pays est tenu d'accroitre ses importations au
dessus des projections correspondant aux fonctions de la demande afin de trans
H~rer les capitaux etrangers necessaires au financement des investissements. 
Outre son cout eleve, cette operation freine sans doute Ie developpement de 
l'industrie nationale. Troisiemement, Ie fait que les pouvoirs publics doivent 
recourir au systeme bancaire pour completer leurs emprunts a l'etranger a un 
effet inflationniste sensible sur l'economie. Or. l'i.nflation interieure est 
trop forte: el1e serait en moyenne de 17 % jusqu'en 1980, soit Ie double de 
l'inflation mondiale, sur laquelle celIe s'alignerait apres cette date. 

297. N'etait les importations suppH~ntf'.ntaires dues au deficit d'epargne, 
1es perBpectives de la balance des paiernents seraient favorab1es jusque vers 
1985. Le Zaire accumulerait des reserve,s de change jusqu1en 1981, pour les 
utiliser les annees suivantes. Le coefficient du service de la dette attcin
drait un maximum de 16,6 % en 1977 puis se stabiliserait aux alentours de 
15 % jusqu'en 1985; il ne depasserait pas 20 % jusqu'en 1989. L'encours to
tal de 1a dette passerait de quelque 1 milliard de dollars en 1974 a 2,7 mil
liards de dollars en 1980, puis a 16,8 milliards en 1990. 

298. II convient de noter que dans cette hypothEise on a fixe au taux de 
croissance des importations un plafond egal a 8 % en valeur reelle (16 % aux 
prix courants) pour determiner Ie montant de l'epargne interieure compatible 
avec un programme d'importations quelque peu controle. Toutefois, sans cette 
limite, les perspectives de la balance des paiements ne changent pas fondamen
talement. Le plafond de 8 % signifie cepcndant que l'economie devrait pro
duire une epargne forcee, comme Ie montre Ie volume effectif (par opposition 
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au volume prevu) de llepargn~ enregistre dans lea projections des cornptes 
nationaux. Les essais de sensibilite iniliqllent que l' on peut realiser cette 
epargne supplementaire en controlant l'augmentation des depenses pllbliques 
courante et en modifiant Ie taux de change. 

299. On peut deduire de ces projections que les autarites doivent s' at
tacher en priorite a accroitre l'epargne, principalement l'epargne puhlique, 
en augmentant les recettes et/au en reduisant les depenses. 8i cela est im
possible et si Ie developpement des importations ne suff:i.t pas a cornbler Ie 
deficit d'epargne, i1 faudra rarnener Ie progranune d'iwestissement a des di
mensions plus modestes. ScIon son ampleur et la fa~on dont elle sera effcc
tuee, cctte reduction risque de freiner Ie croissance. Le deficit de l' epar
gne etant contraignant, les pouvoirs publics auront des difficultes, devant 
la demande pour ressources stlppH~mentaires dans l' economtc, a appliqucr tme 
politique de controle des importations. 

300. Les onze essais de sensibilite effectues se repartissent en deux 
grandes categories: a) effets de changrmrnts exogenes tels que changement 
des cours du cuivre ou augmentation de la production et des exportations de 
petrolc sur Ie potentiel de gains de devises de l'economie, et b) effets des 
politiques~ destinees a controler les dcpenses publiques ou a ajuster Ie taux 
de change. 



- 113 

Tableau 18: QUELQUES INJ1Ir:!\TfTf~~ A LONG TERI'f}:. 1975-1990 

1975-80 1980-85 1985-90 


Hypothese de depart 

Taux de l'inf1ation interieure 
(% par an) 

Epargne publique (% des depenses) 
Deficit de ressources (% des im

portations de biens et de ser
vices non facteurs) 

Dette exterieure (milliards de 
dollars, fin de periode) 

Coefficient du service de la dette (%) 

Baisse des cours du cuivre 

Taux de l'inflation interieure 
(% par an) 

Epargne publique (% des depenses) 
Deficit de ressources (% des im

portations de biens et de ser
vices non facteurs) 

Dette exterieure (milliards de 
dollars, fin de periode) 

Coefficient du service de la dette (%) 

Hausse des cours du cuivre 

Taux de l'inflation interieure 
(% par an) 

Epargne publique (% des depenses) 
Deficit de ressources (% des im

portations de biens et de ser
vices non facteurs) 

Dette exterieure (milliards de 
dollars, fin de periode) 

Coefficient du service de la dette (~) 

17,2 
-0,8 

-4,5 

2,7 
14,9 

15,6 
-5,8 

-16,9 

3,8 
17,7 

18,5 
12,3 

4,1 

2,7 
12,0 

7,3 
3,3 

-8,1 

5,5 
14,5 

12,8 
-2,3 

-25,6 

12,6 
27,5 

11,1 
11,6 

-1,0 

4,4 
11,8 

5,0 
25,0 

-17,5 

16,7 
18,4 

5,0 
42,0 

-20,7 

26,2 
44,6 

5,0 
25,0 

-14,0 

10,8 
12,9 



- : 11; 

1975-80 1980-35 19 M5-9() 

Hausse des cours du cuivre et ausmen t "it'; 0f, 

de la eroduction de eetro1e 

Taux de l'inflation inter-ieure 
(% par an) 

Epargne publique (% des depenses) 
Deficit de ressourccs (% des i.m

portations de biens et de ser
vices non facteurs) 

nette exterieure (milliards de 
dollars. fin de periode) 

Coefficient du service de la dette (?) 

17,3 
10,9 

10,2 

2,7 
12,6 

8,4 
8,4 

8,6 

4,8 
12.1 

5,0 
28,8 

-10,6 

8,0 
12,8 

Controle des deEenses 

T<luX de l' inflation interieure 
(% par an) 

Epar3ne pub liqup (% des depenses) 
DHicit de ressources (% de.s im

portati.ons de biens et de ser
vices non facteurs) 

l)ette exterieure (milliards de 
dollars, fin de periode) 

Coefficient du service de Is dette (%) 

8.2 
lh ,1 

-6,0 

2,6 
14,9 

5,0 
26,0 

-11,0 

5,7 
14,0 

5,0 
25,7 

-13,6 

13.8 
16 p 9 

Ajustement du taux de chanGe 

Taux de 1 'inflation interieure 
( ~I 

n par an) 
Epargne publique (% des depenscs) 
DPficit de ressourccs (% des irl

portations de biens et de ser
vices non facteurs) 

Dette exterieure (milliards de 
dollars~ fin de periode) 

Coefficient du service dE' Is dette (~O 

20,5 
-6,5 

-0,7 

2,8 
14,9 

10,9 
-2,7 

-1,0 

5,2 
14,9 

5,0 
38,6 

-14,4 

lOtI 
15,7 

Controle des depcnses 
du taux de chan~ 

et ajustement 

Taux de l'inf1ation interieure 
CIIe par an) 

Epargne publique (% des depenscs) 
Deficit de ressourccs (% des im

portations de biens et de ser
vices non facteurs) 

Dette exterieure (milliards de 
dollars, fin de periode) 

Coefficient du service de la dette (~; ) 

12,0 
18,5 

-2,2 

2,6 
14,3 

5,5 
31,3 

-2,8 

3,9 
13,6 

5,0 
21,4 

-11,8 

6,9 
11 ,4 
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1975-BO 1980-85 1985-90 

Baisse des cours du cuivre, controh' 
des depenses et ajustement du taux 
de change 

• 

Taux de l'inflation intcrieure 
(% par an) 

Epargne publique (% des depenses) 
DHicit de ressources (~/

" des im
portations de hiens et de ser
vices non facteurs) 

Dette extC;rieure (milliards de 
dollars, fin de periode) 

Coefficient du service de In. dC'tte (?) 

7,2 
20,0 

-12,6 

2,7 
17,2 

5,2 
34,4 

-14,6 

6,3 
18,9 

5,0 
31,7 

-13,9 

13,0 
22,4 

• 


301. Dans I' hypothese d' une bais se d,'s cours du cuivre, qui suppose un 
niveau absolu des prix inf€rieur de pres ::Ie 20 %, pendant toute la periode. 
au niveau utilise dans 1 'hypothese de dCipart, Ie deficit du budget de ]' Etat 
est excessif. Le deficit de ressources est cga1ement plus inportant, malgre 
une legere baisse des importations: Ie fH~chissement de la demande d' importa
tions resultant de la diminution du revenu national serait compensee par l'ac
croissement de 1a demande d'importations resultant du deficit d'epargne. II 
faudrait, comme on pouvait sty attendre, exercer un controle plus severe des 
depenses jusqu'en 1985, annee au cours de laquel1e Ie ralentissement de la 
croissance des importations se ferait sentir et Ie deficit commercial serait 
reduit. Mais la dette cumuH!e atteindrait, cette annee-la. pres de 13 milliards 
de dollars, ce qui est probablement un niveau insoutenah1e. 

302. Dans l'hypothese d'une hausse des cours du cuivre, la situation se
rait dans une certainc mesure inversee. La balance commerciale deviendrait 
excedentaire en 1977, mais l'inflation serait encore elevee du fait de l'es
sor de la demande et faute d'un controle des depenses. Vne augmentation de 
la production de petrole (100.000 barils par jour en 1978) contribuerait a 
redresser la balance des paiements mais n'aurait guere d'incidence sur l'e
pargne. Elle aurait d'ailleurs des effets plus inflationnistes qu'une hausse 
des cours du cuivre, car selon les donnees du modele, la fiscalite est moins 
lourde pour Ie petrole que pour Ie cuivre, ce qui laisse au secteur non pu
blic un niveau de revenu plus eleve pour relever les prix et accroitre les 
importations. La combinaison de ces deux hypotheses optima1es montre bien 
que si des facteurs exogenes favorables peuvent attenuer l'urgence du pro
bleme de l'epargne, ils ne peuvent soutenir l'economie indefiniment. 

303. Le controle des depenses publiCJues courantes apres 1976, destine a 
produire un excedent ordinaire qui financerait la moitie des depenses d'equipe
ment en 1980, ramenerait Ie taux de l'inf1ation a un niveau comparable a celui 
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de l' inflation mondiale. L' epargne accUl!lulee serait a pen pres la meme que 
l'epargne forcee dans l'hypothese de dennrt (plafond de 8 % a la croissance 
des importations). I.e besoin d'emprunts exterieurs serait moins grand. Bien 
qu'elle ne soit pas prise en consid6ration dans le modele, la stabilite des 
prix interieurs aurait sans doute d'autres effets salutaires; elle attire
rait notamment plus de capitaux etrangers. 

304. L'un des essais de sensibUite porte sur l'incidence eventuelle 
d'un ajusternent uu taux de change de 20 % a la fin de 1975. On a pris pour 
hypothese que la production agricole augrrenterait H~gerement. La devaluation 
entratnerait jusqu'en 1980 une hausse des prix plus forte que dans l'hypothese 
de depart et, malgre l'augmentation des recettes publiques, un accroissement 
du deficit en raison d'une forte progression des depenses, due a l'inflation. 
La balance commerciale s'ame11orerait et les effets s'en feraient sentir jus
qu'en 1985. II n'est pas possible a l'heure actuelle de preciser comment 
l'economie reag1rait a un ajustement monetaire, s1 ce n'cst, peut-etre, en ce 
qui concerne l'agriculture d'exportation - encore les estimations seraient-elles 
en de~a de la verite. Cela dependrait avant tout des dispositions qui accom
pagneraicnt Ie ri'alignement monetair(', ainsi que des pOlitiques suivies en 
matipre de commerce, et de protection de l'industrie, des prix et des nesures 
d'incitation a la production agricole. En ce qui concerne Ie cuivre, un ajus
tement monetaire serait,principalement suivi d'une redi~trih\ltion de l'exce
dent entre l'Etat et les societes minieres. Toutefoi"l, les projections indi
quent que, pour qu'il soit benefiqut', il d('vrait etre accompagne dE' m£'sures 
visant 3 freiner l'accroissemcnt des depenses. 

• 
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