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AVERTISSGEiENT-- 

e 

Ce t e x t e  il é té  réd-igQ en vue d'une p r t i c i p I v t i o n  5 m groupe de travail 

sur les opérations d e  dévcloppement dzns l e  c d r e  de 1'O.R.S.TO.II. 

chercheurs de llO.R.S.T,O.í:t sociolcgues, geographes, c t  dconomistes qyqDt 

t rmai l lé  ou travai1l;rent 

e n  . ' ~ . i ~ n ? l ~ n  l eurs  expGrionccs en CU dom,aine. Ce texte  reste donc pour  l'inst?nt 

5n4crne Z ce groupe de travail a t  proviso i re  en rsDtcnte d'une confrontation 

Zvcc les poin ts  de -,ue dee autres membres du groupe. Les opinians 6mises n'cri- 

gagent que lcar aut *ur. Elles sont l 'expression d'une r6flexi.cn sociolc\giciue 

e t  non d'un quelconque mnnil'este pol i t ique.  

Plusieurs 

encore da is  plusieurs pqvs ? f r ica ins ,  vcnt ne t t r e  

Le caractere non d J f i n i t i f  de ce t e x t e  nous oblige donc B en li?ii?.z:- 
i .  la diffusion, 
i 



GEOUBE DE TMVAIL : 
LES OPZRATIONS DE DEVELOPPEXE" - 

c 

QUELQUES PROPOSITIONS POUR UNE llEFIIdITIOP~ El? U?E 

TWOLOGIE D E  OPERATICNS DE BWl%OPPdi\XìJT.- 

Les op6rations de d&eLoppment se  présentent sous des formes les  p l u s  

variées gui pourraient se t radui re  par  Eie typologie descr ipt ive toujours  a x e r t e  

à d'autres termos. Les appel la t ions qu 'e l les  reqoivent soulignent tour  à tcur  

leur aspect  technique : complexes agro-industriels,  périmètres m6nlagds, d i f fus ion  

de  l a  culture a t t e l d e ,  vulgarisation m o o L e / ,  f$"mGthodologie u t i l i s é e  : zni- 

mation rurale, développement coinmunmt4?ire, mouvement coopérat i f ,  comunes pop- 

latires e etc.,,; ou bien l e  carac tè re  sectoriel  ou polyvdent  de l ' in te rvent ion  : 

opérz t ion  de riziculture, s o c i & <  du c,ac3o0 etc. ..;ou' ophrztion "intQgrée", 

sociQt4 de développement, etc.,. cl-%-il pas cependwt,  à travers tou tes  ces  

rBzl i sa t ions  multiples,  quelques cxrac t8r i s t iques  communes qui nutoriserxierit  une 
dGfini$ion relativement prScise  '? Far  ailleurs, leur mult ipl icat ion d m s  12 phase 

% t u e l l e  de construct ion nationale ne suggère-t-elle pas un l i e n  avec l a  consolida- 

tion de ces notmcaux E t a t s  ? 

e t c  
I 

N a y  

L e s  opdrp.tions de dSvveloppernent v i sen t  12 trnnsfornntion des milieux ruraux 
a f i n  d'wgmenter en q u d i t Q  e t  en qmn.titG les productions de l*,?a"ricuiture,  de l a  

peche e t  de l ' é i e v ~ g e .  Elles s 'njontcnt  5, 1 8 : x t i o i i  permaente des services t e c h i -  

i quesfi? e k e n t  des d ivers  t i inist8res e t  qu i  cnczdrent de j s  l es  poptllations~. C r i  peut 

donc l e s  consid6rer cmme ponctml les  ou du moins l o c d i s é c s  p a  rapport  B l'orge- 

nigramme des serv ices  techniques qui  couvrent 1 'espace nat ional  en r6pGt?,nt p o s s o -  

modo celui de I '3dministration t e r r i  t a r i a l e  La l o c n l i s a t i o n  d'une opL-;r.?.tinn sur 

un  espace donné va perme.t-trc l:r concctitr;?"tion des investissements. 

Ces op6rqtions vont e n  ei'fct mettre en oeuvre des moyens techniques e t  finan- 

rdzlisa- ciers importants : rcnforcement- 

t i o n  d'infrastructures I ddbut. d 'ilidus t r i a l i s a t i o n .  E l l e s  sont autant  de COUFS de 

butoir dans un progrxune d i t  de "modernisntion". Ils sf,git d 'accéldrcr des di?,nge- 

ments ir-duits de l'extdrieur c t  dZj2 on cours d w s  les milieux rurauxo 

de 1 'oncxiremcnt technique des populati  ans 
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On se p l d t  5 intaginer que ce t  apport de In technologie moderne " i t  

pu S B  f z i r e  pour .qaéliorcr l e s  productions l o c d c s  déjà ex i s tp j t e s  2. 1'Ppoque 

précoloniale.  En f,a.it, c l l e  se fnit r:m?ment en 1',7,vcur des cu l tu re s  vivrières, 

D'ailleurs en  ce dompdne, 1 , ~  science de l'cgronome fermé à l ' écb le  europ6emie 

reste bien souvent zu nivcnu de génzrali  tés étr,?ngL;rcs à 1 'expérience concr&te 

donc p a r t i c u l i è r e  du p,?~rsan. Xn out re ,  e l l e  r e s t e  enfermée dams une approche 

d i  sciplin,zire t rop  l i m i t  Qe pour pouvoir apsréhender les aspects sccis-,n-c.-rq+ìiccs 

d'un t e r r o i r ,  et non l e  seul fonctionnonient des  FlcnZes selon l e s  q u d i t 6 s  des 

s o l s  e t  les prat iques cu l tura les ,  L'apport techinlogique v i s e  essentiellement 

l ' i n t r o d w t i o n  e t  l a  d i f fus ion  de noweXles cu l tures ,  la commercielisnticn à 

grande Qchel le  de 

première transformation i n d u s t r i e l l e  des produits obtenus , s o i t  pour fwili tcr 

leur  t r a s p o r t ,  s o i t  pour l e s  besoins du  march6 in t é r i eu r .  Nous a s s i s tons  donc 

non pas tank à un perfectionnement des  a c t i v i t 6 s  économiques qu'8 leur réoricn- 

t a t i o n .  

produi ts  jusqu 'dors  sur tout  autocpnsommés e t  l 'amorce d'une 

Les a c t i v i t d s  éconoiniqucs devront d6sormai.s répondre B des besoins 

e x t 6 r i e u r s  : approvisionnement en m:_..tières premikres des pays i n d u s t r i d i c d s  , 
d i m e n t a t i o n  de l a  mC*n d'oeuvre sa l a r ige  et, par extension ,des milieux urb'zins 

nationaux qui deviennent consommateurs d 'rdiment-s de  base non produits lccclenent 

t e l  gue l e  r i z  d.ms beaucoup de p.qys a f r i ca ins ,  E l l e s  relèvent donc de 13. 
logique du capitalisme (privd ou dgEt s t )  qai implique une divieion intcrnnt iDnale  

du travail e t  l ' i n se r t ion  dc tous l e s  milieux rurzux dans uiie économie nmc5-mle 

gGndrzlisée. C'est une t e l l e  logique qui pès? depuis l'&onomi-e de t r ? i t c ,  sur 

l e s  iniliew ruraux a f r i cn ins ,  e t  qui va se trouver accélérée p m  ces opérztions 

de développement 

L ' ini t ia t i i re  CIO c e t t e  nccdl6r.ltion appart ient  nu pouvoir po l i t ique  : 

,dminis t rnt ions eolonir?les ,puis apparei ls  d-tn tiquos issus de 12 décolonis7-tion. 

Le l i e n  est en  e f f e t  très d t r o i t  entrc ln survie  du pouvoir po l i t ique  10c-d sous 

sn forme 

t ionnant  le premier. C e  l i e n  s'est m u d  au d6but Su YX5  s iSc le  : l e  coflt d'u;e 

ac tue l l e  e t  l lwgmcntxtiox CIL'S exportations,  l e  second terme c ~ n d i -  

&minis t ra t ion  colonii>21e ne sc just i - f ini  t ~ L Y  yeux des populations m6trapoli- r t  

t a ines  quc parce que c c l l o c i  fworiszi.1- 1':~i)~rcvvisionnement de 1 'Euroye ; 

à l a  condi t ion qu'elle soit au r~12x11iiu~a Liito-fin-.ncde per les  populations loccles.  

Dans l e s  régions qui offr.zicnt l e  moins de p r i s c  XIX spéculations coloniales ,  

l ' I n d i r e c t  R u l e  é ta i t  fin,?lcnicnt une mesure d16conomic, une nutre d t e r n a t i v e  

et 
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i pouvant &tre  l e  lLmcemcnt d 'wit cul turc  d'expoi-t.?tion imposse e t  dent l ' i n t é r e t  

économique r e s t n i t  ?:I second plcm t o 1  que IC coton au Tchad (1).  

I 

l Les nouveaux St?:ts afric'ains c t  f$irrlgnche v o n t  f s r e  apijel à f ' cide cxtér ieu-  

r e  des pays indus t r in l i sds  pour  ob ten i r  les moyens de leur  intervention. Celi. 

va provoquer l 'éclosion de multiples orgaiiismcs qui se d i ront  spéc ia l i sds  d u s  

l e s  p o l i  t iques  du développement et /  fui 3rpyaccront leurs services, et  pard l? l sment  

12 mise sur pied d'un systBnio baric-aire chargé de débloquer les moyens f i m n c i e r s ,  

Les promoteurs des opérations de dLvzloppcment reprdsenteront donc en premier l es  

i n t é r e t s  des app,zrcils é&tiques herites de lz coloniszt ion,  e t  l e s  in t é r$ t s  

du Capital (pr ivé  ou d ' z t a t )  dont  l ' a i d e  ext$ricure es t  un des vec teurso  Il n'est  

donc pas ind i f f6ren t  de s i t u a r  d'abord ces  acteurs  face aux milieux ruraux con- 

cernés par leurs interventions.  

1 Yjous verrons donc, dans une première p m t i c  comment l a  graide d i v e r s i t é  des 1 

opérakions de dévveloppoment n u  est qu'apparente. Celles-ci r e l h e n t  en effet d'une 

m & m s  problématique, à savoir  l a  re la t ion  des appareils étatiques avec les c o c i m  

nautes Anwales dcms l o  contexte d'une économio b i n é e  par l e  cspitalisme. 

Après avoir defini  ,Zinsi les opérations de d&relopyement par l ' inpaût  du 

capi ta l i sme SUT les milieux maux du Tiers  Ibnde d,ms la phase de construction 

nationale des nouveaux Btets ,  j e  pmposer'ai quo 1 f " d y s e  sociologique s o i t  

par t icul ièroment  a t t e n t i v e  aux réact ions des milieux ruraux concernés. O r ,  l a  

p l u p w t  des typologies oxistrtntos ont tendance à tr?i ter essentiellement des moda- 

l i t é s  de l ' in te rvent ion ,  Afin de mieux appraendar  ces r é x t i o n s ,  gui  en d S i P i -  

t ive  décideront en  g r a d e  partici  du s o r t  des intervent ions,  jP6mettrc?i dwLs 13 

dern iè re  par t ie  de ce texto quelques proposit ions m&t.hologiques, 5 s w o i r  l,-, 

c l a s s i f i c a t i o n  dos opérntions do développement a e l m  l a  posi t i o r ,  socio-gdographique 

qu'elfes occupent p~ rapport  aux soc ié tés  locales, 

I )  Le paracioxe d'une t e l l e  cii l turo impos6c e s t  qu'elle no prof i tz i t ;  z i  PU procluc- 
tem ( le  p r ix  d'-x.hnt 311 ~~ror luc tcur  4 t m t  ti-hs h . 3 )  n i  2 
a c h e t a i t  l e  coton t c h d i c n  h lu1 cours p lus  elevé que l e s  m u r s  mondiaux), E l l e  
p r o f i t a i f  aux in te rmédi&ea  : l ' cn t r ep r i se  pr ivde gui avzi-i; le ncnapole dr! la 
transformation e+ de la cornmercic~lisation dn produi t ,  l'xI.~ni!iistr?.tion q c i  
pouv,ait en f in  percevair  1 'imp8t C ~ I  wgent; r 

l 'acheteur (La Fr::nce 
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. .  

Les a p p m e i l s  Stctiqucs h é r i t &  de 1.: colonisat ion c0Qte:i-t c h r s  ?u soci 6 t h  

l o c s l e s  q u ' i l s  dominent. Une t e l l e  c r i  t ique e s t  gdn6ralement perçue saus s-? dixen- 

Sion momie. El le  6voque ininddintement l o s  dGpenses os ten ta to i res  des  ric7we~ux 

E t a t s  e t  l a  corruption de l eu r s  fonctioimzircs qui "mayant  leurs services.  E l l e  

r e j o i n t  l a  dénonciation des  c o u r s  roy i les  luxieuses a u  nom d'une écoonori~c 

s e  voudr'ait ra t ionnel le  en écartant toute  consonmtion l i é e  au pres t ige  social .  Ce 

.- 

gui  

f a i s a n t  e l l e  masque 12 nnture m&me du pouvoir po l i t i que  en suggzrant que ce 

de rn ie r  puisse 8tre une en t repr i se  d i s t r i b u t r i c e  de services  selon les leso ins  de 

l a  c o l l e c t i v i t d  en se maintomnt nu dessus des i n t e r e t s  p a r t i c u l i e r s  p a w  assurer 

l ' o rd re  soc ia l  e t  un d6velopyement Qcoiiomique donc tous p ro f i t e r a i en t  à Qgalité, 

L'utopie communiste du XIXèmc s i è c l e  a l la i t  jusqu'à eiwiszger l a  d isso lu t ion  de 

1'Etctt  p ro lé ra t ien  lorsque I n  production nurdt répondu zux besoins de tous. En 

f a i t $  tout  pouvoir po l i t i que  v ise  à se maintenir e t  à renforcer sa posi-Lion 

dominLwte. Pour avoiF l e s  moyens de s e s  stratégies tant in t e rnes  qu'externes, il 

détourne à son p r o f i t  une pa r t i e  du surproduit dégagé par  l e s  activités Qconomiques. 

I1 fau t  dom s'P,ttendrc R ce  que l e  pouvoir po l i t ique  exerce des  contrr?intes sur 

l e s  populations q u l i l  sontr8le  a f i n  dPaugmenter ce surproduit  e t  de procéder B 

son accumulation. 

Un 

v a r i e r a  selon l e  type de structure pol i t ique.  Il serait cert3inemcnt du 

t e l  procès e r t  donc inlidrent B tou t  pouvoir pol i t ique.  Cependmt l a  contra1 

t C  

plus  g r m d  i n t 6 r 8 t  de reprendre Is d5bP-t ouvert au XVIIIème siècle .mec ibntes- 

quien e t  Rousseau e i t r e  l e  citoyen , l e  l é g i s l a t e u r  e t  l e  pouvoir po l i t ique ,  mi?o 
des  exemples a f r i c ~ n s  ajourd'hui mieux connus, Sans doute, l e  recours à ces  exemples 

permet t ra i t  rule analyse comparative en t re  formes &diques e t  soc ié t6s  acQpbales 

c o n c l w a t  2 une c o n t w i n t e  moindre pour ce8 derniGrcs bien que co i t e  m t i o i i  de 

con t r a in t e  a i t  un contenu ci? p a r t i e  subjec t i f  e t  s a i t  donc diff ic i lemont  manipulable. 

Lorsque le pouvoir po l i t ique  sc confond avec l 'organisat ion l ignagère,  c'es&% 

à-dire l o r s q u ' i l  es t  ex t r e  l e s  mains des lf,dnés'l de l ignage, ces  s t rz tEgies  ne se 

d i f fé renc ien t  pas nettenent des r e l a t ions  €mil ia les  ( 1). Avec IC chePferic on a 
2 faire à une communcut6 r é s iden t i e l l e ,  f ixée  sur un t e r r i t o i r e  d 6 l i r i t d ; e t  dont 

l'appartenance ne se d6 f in i t  plus  e n  ternies de parenté ma i s  directemeni cn termes 

pol i t iques pa r  rapport  2 un pouvoir centralisé. ,  celui-ci  @ e t  alors us d6nmh"ieur  

'commun FAUX dif€f6rcnts groupes de parcnt6.Un t e l  pouvoir se trouve en qmlque s o r t e  

1) leme si d a s  ce cas existe WE. chef fer ie ,  li& pzr exemple au l ignzî,c 
fondateur du v i l l . v c  ou c i rcu lan t  entre los divers  groupes de p,vent6, e l le  
reste incluse dans des rnpports in te r l ignagers .  
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audessu$ de ces groupes ( 7 ) .  11 s fen  distingue en s 'entourant de serviteurs e t  

de c l i e n t s  (2). Dans l e  cas du royaume ou de l 'Etat ,  il y a enc-drement systém'lr 

t ique e t  uniforme de l a  population par une ,administration t e r r i t o r i a l e  e t  l 'cntre- 

t i e n  de forces pcrmmcntos de r6prcssion {armée, pol ice  e tc .  .), 

Le modèle cloat ont hd r i t é  l e s  nouveaux E t a t s  a f r icc5ns  e t  malgaches zu 

terme du procks de d Q c o l o r i s ~ ~ i o n , i m p l ~ ~ u ~  une dépcndsnce d i r ec t e  de c e t t e  adminis- 

t r a t i o n  t e r r i t o r i a l e  au pouvoir cen t ra l  par une st ructure  pyrzmidale. L ' E t a t  

n'est psis un phénomène noweau pour l e s  soci6tés  xfricaines.  Les études h i s to r i -  

ques ont amplement prouvé son sxis*tence à l'époque pfbcoloniale,  C e  qui est 

noweau c e e s t  que les résistiances iui frcsinzient I g é l 6 b r a t i o n  de s t ruc tu re  

é t a t iques  ou qui mimient  ces  éd i f ices  l o r s q u ' i l s  $ t h o n t  const i tués ,  ont é té  

submergées par l a  colonisation e t  sont l a  cible des noweaux pouvoirs. L 'his toire  

africaine montre comment la plupart  des Goci6fQs ont cherché à f a i r e  l'économie 

d J w e  s t r u c t w e  étptique chLaque f o i s  qu'elles l e  pouvaient ; l e  cas extreme étant  

l a  fui te  daiis une zone reme pour échapper 5 l a  domination d'un pouvoir cen t r a l  

Qluigné ( 3 )  (4). 

L a  mise en placo des structures &.tatiques qui se sont subst i tuées  zux 
zdminis t ra t ions colonicales va yaser lourdement sur les soci4tés  locales.  A I n  

r é d i  saiSon d'infras truc%tlres liéos aux spéculations économiques, s ajoutent  c e l l e s  

qui visant ltencachwnent åes populations pour leur contr8le  : routes  pour int&Ter 

l e s  populztions f r o n t a l i è r e s  dans leespace nat ional ,  multiplioa%ion des u n i t é s  

adminis t ra t ives ,  organisstion des fomes de répression, etc,.. Par ailleurs les 

nouveaux Stat6 doivent faire face B des dépenses d i t e s  de prestige m,Gs qui sont 
en faif l ' a cqu i s i t i on  des qytnbolas de l ' a u t o r i t é  nationale pczr imitat ion du 

modèle europ6en. 

( 3 )  Un numéro récent de l'Homme montre comment l e  pouvoir  po l i t ique  cen t r a l i s6  ne 
supprime pas los groupes de parenté mais s ' a r t i cu le  mec  eux. Il a cependmt 
l ' in i t ia t ive au dépend de CCS groupes. (L'Homme no XIII, 1-2, jam. juin 1373) 

(2) Par exemple dans l e  cas I3amil&é (C.meroun) E@&ment l e  c o n f l i t  en t re  noblos- 
se de sang et noblesse palat ine chez l e s  B-~un .  EU XIXème siècle,analysé par C. 
TARDITS. -Parenté e t  pouvoir p o l i t i q u e  chez les  33.moun (Canerom)- 
l'Ihnme,op, c i t é  dans 1.2 note précédente. 

1973 i n  

( 3 )  Cas Natakam. J.Y. E"NRTIN 1970 

(4) Je veux d i r e  par là que l e  passage à la forme étatique suppose de forte's 
c o n t r d n t e s  e t  l a  s t n t é g i e  d'un groupe d o m i u t ,  
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Pour f a i r e  face à cos dépenses les Eta t s  perçoivent des  impsts d i r e c t s  

e t  i nd i r ec t s ,  prélèxont des d r o i t s  de douane 5 l a  s o r t i c  e t  5 l ' en t rde  du 

t e r r i t o i r e  na t iona l ,  e t  u t i l i s e n t  les cnisscs  de s t c h i l i s n t i s n  des p r d u i t s  

agr icolesqui ,  en période de hausso cles cours mondiaux, jouent l e  rS1e d'orgn-nisme 

de c r a i t  au servico de l ' Z t 2 t  (1 ) .  Toutes ces r ece t t e s  reposent. sur l e s  exportations 

qui sont l imi t4es  dans de nombroux pays afric,xins aux exportations de produits 

2.gricoles. De là  l e  souci  des nouveaux Etats de développcr l e  plus  rapidement 

poss ib le  l e s  cultures d'exportation. 

On pourrai t  im@ner un prélèvement par  lQEtht en denrées e t  lrroduits 

bruts e t  en pres ta t ions  de travail. Les royaumes n f r i c d n s  précoloniaux e t  l e  

début de la  colonisat ion of f ren t  de t e l s  exemples (2). I%is t r è s  v i t e  l'&mini+ 

t r a t i o n  coloniale  chercha 2 ob ten i r  l 'équivalent en nunéraices. On conçoit que 

l a  c o l l e c t e  des produits vivriers pour r a v i t a i l l e r  les premiers postes  administra- 

tifs et l e  f c í b l o  rondement des  pres ta t ions  de travail pour  18 r6a l i s a t ion  des 

infrastructures (routes et  Witiments) ait é t é  un système t rop  encombrznt - en 

p z r t i e  dvaiLlouro parce qu ' i l  d t n i t  organis8 par un pouvcir étrsnger. A cela 

s f a jou ta i t  une nutre raison : il fallait que l e s  indigènes a ient  des numGr7ires 

pour  acheter  des  biens de consomiation européens qui étnient  vendus p-ar les grandes 
firmes commerciales ( 3 ) .  Dnns les colonies dont la conquete ne releva5t pas 

directement d ' i n t k r a t s  Bconomiques, mais d'une sliratbgie pol i t ique  dans un contexte 

ds concurrence internationale e n t r e  Qtsts européens, ce f u t  meme l f i i dmin i s t r a t im  

qui p r i t  l ' init iative d f in t rodu i rc  des cu l tures  d'exportation qu 'e l le  dQt, dans 

bien des  cas, imposer (4). 

Les pLays i n d u s t r i a l i s s s  qui o n t  &té les  inc-kignteurs de cet te  pol i t ique  

Bconomique, par t ic ipent  nctivemetit à sa prolongntion. Il s 'ag i - t  pour e u  de 

cont inuer  leur approvisiomicment en produits t r o p i c r u  B des cours monàiam tr6s 
bas, d " g m e n t e r  I n  qur?rlit6 de ces  p r o d b t s ,  de soutenir  les nouve2ux E t a t s  qui sont 

leurs par tena i res  comniorciimx d 'offr i i -  un débuch6 5 l eu r s  biens d'équigement 

e t  2 l e u r s  services techniques, Les nouvel les  méthodes culturales préconisées dans 

l e  cadre des opérntions qui v i sen t  1 ':.iugmentlttion qu&i'i;ative e t  M i t a t i v e  de 

l r z  production agr ico le ,  s'sccomp-snont de l a  d i f fus ion  d 'engrais ,  de mat8riels 

agricoles ,  de bieng d'6quipemcnt pour 13 r é a l i s a t i o n  dos in f r z s t ruc tu res ,  de services  

- b- 
c a m  qui accompagnent systématiquement tout  papier ou doss ie r  .administratif, l e s  
co t i sa t ions  qui s 'organisent localement selon les évsnements (par  esemple Ici e t c  
*ournee d'un préfet ,  etc. * ) ,  l'emprunt nntional ob l iga to i re  (expdrimenté nu Tohad) 

7973. 
(2)  cao dc Foumban, cap i tn lc  du royaume bmun 

(3) Les premières transactions se f ixent  par t r o c  : bioiis de consommation européem ' 

?.u XIXème s i è c l e  - C.Th33ITS 1965 e t  

contre  produits tropicmu: d'exnortqti on. 
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techniques, e t  de cr&iits bancaires que seuls l e s  p L v s  i n d u s t r i a l i s é s  s o n t  

2 meme de fourn i r ,  

Un app<a.mil 6tn.tique ne fonc tienne évidemient pas ind&"it des 

acteurs sociaux, Ilne bourgeoisie d m i n i s t r a t i v e  formSe par  l e  système sco lz i r c  

c o l o n i d , v a  l ' u t i l i s e r  solan ses propres  intérGls.  Son salaire dipend d e s  r ccc t t e s  

de l ' E t n t ,  donc en de f in i t i vo  de I n  production des milieux ruraux, Scn approvi- 

sionnement on v ivres  va l u i  nussi d6pendre de ces m f i "  milieux. Elle se sikue 
en  e f f e t  comme premiers c l i e n t s  des operations r i z i c o l e s ,  des complexes a r o -  

i n d u s t r i e l s  de blé  o t  de sucre, des p r o g r m e s  dc développement des cu l tures  

vivrières &intour des  villes. O r  les i n t 6 r 8 t s  sont nntagonistes. 73 pdriade de hausse 

des p r i x ,  l e s  cz isses  dc s t a b i l i s a t i o n  des prix &cales  mraintiannent l es  prix 

d'achat aux produclem-s 5. un niveau encore plus bas quc c e l u i  déjà imposé par 

les cours mondiaux. P m  ? A l l e u s ,  l e s  mercuriales chcrchent à f r e i n e r  tou te  

spécula t ion  sur les produi ts  v i v r i e r s  en imposant des pr ix  dér i so i res .  Finalement 

ce t te  bourgeaisie SG retrouve en pos i t ion  dominatc  dans un rapport  d'exploita- 

t i o n  des milieux ruraux. 

Cette bourgeoisie 'zdministrntivc tend B former m e  vér i t ab le  classe sociale. 
Issus des milieux ruraux, l e s  fonctionnaires ne cons t i tuent  pas un ccrps indéfi-  

niment extensible.  L ' in f ln t icn  burecmcratique suppose en effet une augmentation 
carrespond'mte de 13 mczssc sa l a r i a l e .  Une r e s t r i c t i o n  des emplois offerts p a r  

l ' adminis t ra t ion  en découle o t  l o s  fonctionnaires joueront de plus  e s  plus dif- 

f ic i lemcnt  leur r8le d 3  relai  en milieu urbain pour l o w  communwt4 d'origine. 

D',,utre pa r t ,  les  cfipl8mos obtenus à l s6co lc  correspondent de moins en moins B un 
d r o i t  d 'entrée dans l'appareil é tc t ique ,  Des t en ta t ives  de ru ra l i s a t ion  de l 'ensei- 
gnement ess'zient dé j à  dc détourner l e  flux des  sco la i r e s  du mil icu urbain. Il fmt 
s l a t t c n d r o  & ce que ln bourgeoisie administrative se ferme progressivement zm 
milieux ruraux. 

Certes dans I n  phase zctucllG., l e s  sal id .zr i tds  othr iques sont encore 

ut i l isées  par l e s  f3nctiunn;lires. Leur si t m t i o n  m-.trimomale depend enc3i-e 

souvent de leur milieu d 'or iginc,  e t  l a  c m p é t i t i o n  2 1'iiitQricur de l'.?dninis- 

t m t i o n  se tradmt encorc frCquemment en ternies de rapport  de force inter-ethniques. 

Cependant l e s  fonc t ioma i rc s  se découvriront de plus en plus solidciires face à 

ln press ion  des miliciuc rurilux, l c u r s  rcln.tioiis m.~.trimonilrtles se fe ront  plus  hété- 

* 

leurs  enfants seront plus  .lutonomes p7.r rapport .'EUX c u l t u r c s  

enfants dc f o n c t i o n n ~ r c s  bénéf ic ien t  de multiples av.ruatclges l o r s  



de l e u r  scolar isat ion : 6colcs urb,?ines mieux éqUipBcs, logements Flus confor- 

t a b l e s  où l e s  enfants peuvent l i r e  e t  &rire ,  fr,ulc?As ?ar16 cn f a n i l l e ,  etc.. ,  

Enfin, 5 l a  s o r t i e  de 1'Ccolc les re la t ions  paternel les  jouelif 

faveur. Nous retrouvons là l e s  de b u r d i c u  e t  Pzsseron. 

cn l e u r  

.- 

L a  bourgeoisie nationale appmaTt donc en perspective comme une vér i ta -  

b l e  classe soc ia le  en formp"tion oapable dc se reproduire dans un rnPport 

d 'exploitntion des milieux ruraux. L'idéologie du d&cloppement n2uticnal oÙ IC; 
masses laborieuses sont conviées Q seconder les e f f o r t s  de 1 'Etat  masque un 

tel rapport. La  survie $es .q>pmeils Btatiques étant problématique, du moins en 

p lus ieurs  endroi ts  e t  sous leur forme actuelle.  - v u  l o s  f z i b l e s  r e s s ~ u r c e s  de 

c e r t a i n s  payst l o s  bourgeoisies nationales ont préfdr8 se l a c e r  dans une mgmcn- 

t a t i o n  rapide des productions exportables Q coups d'opdrations de développement 
p l u t e t  que d'allèger au mnximwn l e u r s  s t ruc tures  pol i t iques  e t  administratives,  . 
ce t te  seconde nlternat ivc ii;ìpliquant leur  suicide en .t.-,nt que classe soc ia le  en 

formation. 

Cette dépondnnco de I n  bourgeois ie  cdministrztive aux cul tures  d'exporte- 

tion e t  au problème de l'appravisionnument des milieux urbains nationaux, prolonge 

e t  meme renforce sa d6pendance v i s  à vis des p a p  indus t r ia l i sés .  Le ch,a-gement 

de p,wtenaire concret nc modifie 

admiriistratives auront toujours à f,?ire & des pays i n d u s t r i a l i s é s  si elles main-- 

t i ennent  cette r e l a t i o n  pr ivi ldgiée avec l ' ex té r ieur .  

r im 
c e t t e  dépefidmcs' car les  bourgeoisies 

Il y a donc a l l i ance  de c o t t e  bourgeoisie avec l e  c a s i t a l  Btmnger. Cqen- 
dant m e  telle a l l imce  est í"&ío ca r  l e s  i n t é f i t s  des  nouveaux Q t n t s  dn t ren t  

pczr a i l l e u r s  en c o n f l i t  C'NOC ceux des pcays indus t r in l i sds  ; il s8+t  en effet  
de t i r e r  l e  p r o f i t  maximmi dcs exportations d'où lc? 
commerciaux de co l lec tc  des produits export&)? e t  IC rcvendicaticn d'une htausse 

des cours mondiaux. 

m,tionalisr?ticn des c i r c u i t s  

L'i n i t  i a t i v  e des bour;:coi s i e  s . x i m i  n i  s t r n t i v e s  du Tiers-Eicndc va bénef i c i a r  

d'une s i t u a t i o n  de compéti t ion po l i  tique entro l e s  diverses  

Celles-ci interviendront ,vcc d':mtnnt moins d 'hési  trttions pour lancer ou 
soutenir  des opi:rations de divcfoplmncnt . 

extérieures.  

Nis en place par IC 1'L3uvnir coloiiicL1, les clpp."-rcils Etatiques r e s t en t  

encadrent. L a  capture du surproduit 

F..% 7%~ représcntmts  politiques des socii.t& 

extérieurs aux soci6tSs l o c d c s  qu'il:;  

sous l a  forme de 1'impfî.t sc f*t directcment B la basz, OU niveau d'une circcns- 

c r i p t i o n  administrativ(: et nc 
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locales t r ,di t ionnel leo.  Ces derniers  s o ~ t  &cart& de l a  perception des implts 

ou) au mieux, assimilés comm fonctionnaires. 

11 n'y a pas a r t i c u l a t i o n  de  l f Z t a t  o t  des  sociSt6s loc.des, n a i s  ntigeti.m 

de leur  exis tence au niveau do l f i d é a l o g i s  o f f i c i c l l e ,  e t  dcm9 l a  prat ique,  

trrzv,zil de sape des  i n s t i t u t i o n s  t r d i t i o n n e l l c s  qui subsis tant  e Cette strit6,:ic 

cilimente l e s  discours  o f f i c i e l s  qui denoncent les p r t i c u l s r i s m e s  locaux gui  

po r t e ra i en t  en germe l e  "tribalismet1 e t  sa logique sécessionniste.  D e  t e l s  

d i scour s  v i s e n t  à fz iro  nnStre un sentiment nat ional  corncidant exclusivement 

mec  le nouvexi c d r c  Qtatique. Ils nient à l a  f o i s  le czrclctère a r t i f i c i e l  e t  

l q e x t é r i o r i t 8  des é t a t s  issus do l a  décolouxisatior, e t  l a  r é a l i t 6  d'autycs 

groupes d'appcrtenmce pol i t ique  : l e s  ethnies, 

Cette. négation idéologique des  Gociétés loca les  ne peut que rendre p lus  

autoritaires l e s  méthodes d'intcrvontion. Ems l e  meilleur des cas l e  dinlc?giic 

s'engagera avec des 'iproducteurs'l in téressBs per lo progrmme d ' intervent ion,  

mais j a n i l i s  avec l o s  responszbles pol i t iques  t r ad i t i onne l s  des  communautés r z l r d o s ,  

en dehors des contacts  diplomatiques qui 5viten-t lxne opposit ion éventuelle de 

ces derniersc On cherchera les " l e d e r s " ,  les l ' in tcr locuteurs  vr?lables", " l e s  

delégués des  villages", parmi l e s  col lnborntems nu projet .  Les oppos?mts se 

heurteront 2 l ' a p p a e i l  juridique qui accompagne lec; opérat ions de d&eloppoment ( 1) 

nouvelle l é g i s l a t i o n  foncière qui autor i se  12 main mise SUT des terres relevnnt 

jusquvä. prgsent des  mtori t6 .s  coutumières, monagole dos c i r c u i t s  de commerci,:- 

l i s s t i o n  
l ' i n t e rven t ion  est  organisée e t  imposée dc l 'ext5r ieur .  Elle s'adresse à des 

i n d i v i d u s  tous égam devant 1 'Etat .  E l l e  n'implique mcuìie r e l s t i o n  contractucl-  

l e  e t  donc négociaille F-vec les conwlunaut6 rurales t rad i t ionnel les .  

, 

r 

des produi ts  ¿l'exportation, dirac.tion de l 'enccdrcment technique etc . .  . 

L'Eta t  vn donc -l-r:xi.t.cr* directement avec des individus,  e t  nan avec dos 

communmtës rur ,dcs ,  Ccs individus seront. C i G p ~ u i l l d s  de leur persoiuinlité cu l tu re l l e  

, e t  de l e u r  s t a t u t  sacin1 . Ils scrunt considdrés exclusivement ,comme producteurs 

e t  i n v i t é s  B fcrrmc'r ctcs groupes de producteurs. D i n s  les  zones d ' in tenrcnt icn  

on dégagera des "paysans modkles" ea aspBrnnt d'eux un e f f e t  d f  entrofnement 
migrrznts,que l ' o n  c r o i t  rendus '1mnl16nbles'1 gar 1.1 d i s t a "  qui l e s  sSpnr.-,l;t 

de  leur soci6td d ' o r~Gi r i c , r ep r~sen tcn t  une c l ic i i tè le  de choix pour l e s  cpk-atic>:is 

d.e développement qui lo:: n t t i r e n t  tlnns l e s  zones de calonisat ion agr ico le  cn ICLE 
proposant l 'accès 5. I.:?. t-crrc ilors d e s  cont rz in tes  des d r o i t s  fcnc iers  c o u t m i c r s ,  

e t  une .Gde technique, 

Les 



Ccs intorvcntions son t  donc d i r ig i s t e s .  E l l e s  v i sen t  B or i en te r  l e s  

ca l cu l s  économiques des v i l l q p o i s  v e r s  la recherche du p r o f i t  monétzire m a x i m u u i i  

p s r  l e  développement des productions comnercinliszblas e t  1 613rgi ssemcnt des 

fnc teurs  de productior., Les investissements bore dc 1 '.z.ppnreil p c d x c t i f  sont 

considérés  come i r r a t ionne l s  e t  en t ren t  dans l a  c c t  égorie des  bloc,agcs socio- 

c u l t u r e l s  au dt&eloppomente C'est a i n s i  que l a  plupart  des  i n t e r v m t i c n s  se 

. 
r 

présentent  BOW lz forme d'un progrmne de modcri61sation qui touche non seule- 

. i ment  l e  niveau économiquo, mais l'ensemble des  données socio-cul turel les ,  Les 

opéra t ions  de développement complètent en ce l a  1'er"for-t d 'accul turat ion en t r ep r i s  

par l a  sco lz r i sa t ion  du masse s il s'agit do formar l e  citoyen productcur. 

L ' idgologie  du savoir acquis 'a 1'Qcole et: qu i  d o i t  o u v r i r  à l ' u t i l i sq , t i on  
d e s  techniques modernes, s'accompagne d'uno idéologie de type démocratique : 
1 I Q g a l i t é  des chances au départ e t  l l e f f o r t  individuel effaceront l es  strstificat- 

tims t r c d i t i o n n c l l e s  &os aociét6s l o c n l o s ,  au y r o f i t  C?'une nouvelle strati fi- 

c a t i o n  basée sur l e  travail individucl e t  l a  pcr t ic ipnt ion  aux ob jec t i f s  d6fi i l is  
par l e  Gowernemont. 

I 

Les t e r r o i r s  dcs conununnutés rwdes s o n t  profondément modifiés p r  l e  
des 

d&eloppement/cultues dlexportation, Celles-ci cntrept  ,on maint endro i t ,  en 

compétit ion zvec les  cultures vivriGrcs,  Pn.r nillcurs, el1,es j u s t i f i e n t  l1a.p- 

p ropr i s t ï on  ind iv idue l lc  des terres par  letu- carecti 'rc pércnnc e t  l es  przt iques 

culturales caloptées : d0ssouchpge rendu nécess.zirc p , ~ s  In culture n t t e l s e  o 

prépara t ion  a% ch,mip de riz i r r igu6:  etc. .. Ls ch.-.i~oment pourra meme etre 

p l u s  r,a.dicd d,ms l c  cx l r e  de cer ta ines  op6rcltions CIL' d6veloppcnent 
celles-ci entreprendront im r6unénngement partiel BU t o t a l  du  t e r r o i r  .?-fin que 

l es  explo i ta t ions  agricoles  rspondcnt zux normes ctu-ilpécAmes chois ies  cijmme 

référence par  los promoteurs de ces op&xtions( i ) ,  

lcrsque 

Les intervent ions p i " x n t  z b m t i r  3 IIRC o5 tw . t ion  de quzsi-sqlzri?vt 
,ne 

OÙ IC productour/sc d s l ï n i t  plus par  soil appartonmcc Ci une conmunauté p a r t i c w  

li'ere mais par  rn;>port à sa p1:zce d x x :  u n  mde clc prodwtion,  I1 reçoit  zlrrs des 

E services techniques, ler, f---ctmrs rie prc?duction : 13% amén,sE6, semences e t  
' p lan t s  sélcctionndes,  cul-i ls  .zgricolcs, mé.thcdes cul  turn les,  calendrier  ? g r i m l o  

CtC...' e t  il rcvcnd L:;!. production, seLon un p r ix  f i m ,  k UT. argrtnisnc q ' l i  3 l e  

monopole de l a  c a ~ u ~ e r c i n l i s ~ t i c n ,  C e t  t e  s i t ua t ion  d u  qw-si-salzrist  e s t  gar t i -  

cullikrement msnifestc lornqu'cxistc un c & i w  de ch.vcc. 

* /I 

( 1 )  cf .  ROY, (1965) 
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Pzr c e t t e  br&e .a"yso qui insèrc  l e s  opérations dc dévoloppcment dans 

3.z r e l a t ion  de l*app,z;'cil é ta t ique c t  dos communautés rurdcs, nous m o n s  pu 

constater t r o i s  c6ractér is t iques principcd.es dos é t a t s  issus de l a  décolonis a t '  1on. 

I *  - 1Vzppareil étatique est  accapare par une bourgeoisifo x in in is t rn t ive  

qui se consti tuo ci1 classe sociale  (e t  qui donc u t i l i s e  cet appareil  

&tique selon ses propres i n t é r e t s  de classe).  Cela accentue le 
poids de l 'Bat s u   CE communaut6s rur,?ltSs, et lcs opérations de 

développement ont pour ob jec t i f  premier 'd' @lm&r rapidement l e s  
bases matér ie l les  dos nouveaux Gtats. 

2* - Les nouveaux é t a t s  sont dépendnnks vis-à-vis des pays industrialis&, 
e t  l e s  bourgeoisies d m i n i s t r a t i v e s  par leur a l l iance  ambigiie avec 

Le c a p i t a l  étranger servent en déf in i t i ve  df intemGdinires .  Les 
op6ratlons de d&cloppcment acc61èrent L'inserfion des soci&& loca les  

dans uno éconorriio d*&hculg;e g6néra;lisée e t  une d iv is ion  in te rna t iona le  

du trclv,ail. 

- Ces nouveaux é t a t s  res ten t  ex tér ieurs  aux sociétBs locales q u o i l s  

englobent. Les intervent ions adoptent une m6thodologie au to r i t a i ro  et 

s'adressent diroctement b des individus indépendment  de l e u r  

apparten,ulce à une coimunaut6 rurale par t icu l i+m,  Les p r o g r m e s  visent 

une thnsformation globale des milieux ruraux & les individus seraient  

l i b 6 r é s  des bloccages socio-culturels inhérents aux soc ié tés  d i t e s  

t r d ì t i o i m e l l e s .  En cc15 l e s  op5r3;tions de développement rejoignent 

l a  politiqme ascimilat icnnis te  itiaugurée p m  l a  coloniset ion 

Les opérstions de dLvelnppcment rendent compte de I n  dynamique propre aux 
s t m c f u r e s  dtat lques mises en placa p u  la colonisation. E l l e s  s ' inscr ivent  dans 

m e  politique volont"5zte  de d&cloppemsnt économique au p r o f i t  d'une classe au 
pouvoir 
" l e s  qui ne procèdent p m  forcénient aux memes c'iLculs éconoiniques, 

m a i s  ellles vont se heurter  dano leur  r éa l i s a t ion  c o n c d t e  'a des commurautés 

k c e  3 ces interventionn dc l 'ext6r ieur  souvent menhs de f q o n  a u t o r i t d r e ,  

les communautés m a l e a  peuvent se s o n t i r  menacées en t an t  quc communautés o t  

fdm? jouer alors leur cohesion interne.  Pour cer taines ,  il y aura réact ivat ion 

d'un réf1C3Xe acquis au cours d'ukc longue h i s t o i r e  de l u t t e  contre l e s  domin., qtions 
Qtrangères ( 1) 
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D'autre pa r t ,  en sfdress'ult directement aux individus,  les opérrltions de 

développement m e m m  ant 1 8s s t r7.t i f +c at i oris soc i ales cxi st. mt e s. El l e  s ;IC? sent 

Ic problème du contrfjle soci.?-l des  act ivi t i ts  6conomiqaes. Leurs effets  sont l o i n  
d ' $ t r e  uniformes sur un mifiou donn6 c a r  tou te  intervent ion ex tér ieure  

en général d iverses  r6ponses selon Is pas i t ion  soc in lo  dcs acteurs  concernés. 

déclanche 
c 

Now venons de v o i r  que l a  répsnse pout-$trc unmimo lorsque l ' i n t e rven t ion  

cxkerieure e s t  ass imilée h une ,agression mettant en C;'.USI: l'ensemble de I n  conmunxiitéd 

Plus  fréquemment, l e s  modclit6s de l ' in te rvont ion  6vitoiit un t e l  affrontement. Les 

ciiangcmenti put elles int roduisent  miit al-ors m i s  à p r o f i t  par ce r t a ins  pciw mctintc- 

n i r  ou renforcer leur s i tua t ion .  L'opdration de dévoloppcment  se^ a l o r s  u t i l i s 6 e  

dans un jell soc ia l  qui souvent nc concerne nullement,scs s b j c c t i f s  o f f i c i e l s .  
Une telle manipulation rcdonnc l ' i n i t i a t i v e  aux communmt6s rurales .  Notons que 

ces d p o n s a s  aux opérations de d6voloppement se compliquent souvent cn fczismt 

i n t e r v e n i r  les -ports intor-ethniques. C ' e s t  no tamen t  le cas lorsque l'intep- 
ven t ion  provoque ou acc61Qre des mowcments migratoires. 

Ces mult iples  strnt6gie.s loca les  qui ne se conforment pas au schsina. & z , I i L i  

, de l'opération seront souvent perçues négativement pzr l es  promoteurs e t  mis au 
compte des blocages socio-cul t~urels .  IJn seule concession f<zite est un affinement 

do la mékhodologie dont l*<wc¡"ti@n rurale représefite l e  stade l e  plus élaboré, 

mais 'le t;ype m 8 m e  de l a  r e l a t i o n  Etat-c.ommunnutés rurpdes n'est jamais rernis en 

came. 

La l i t térature  ac tue l l e  concernant l e s  opérations de d6veloppenent sous- 

estime en  g8ndrs3 ces  s t rn tdg ie s  locales.  O r  une typologie des seules forines 

d ' in te rvent ion  n*équivnut nullenent å une présentat ion des  faits  sociaux provoqués 

par les opérations de à6veloppemcnt. 11 faut f d r e  e n t r e r  aussi les  r é m t i o n s  des  

milieux ruraux dans tout  essai typologique. Avant d*  &nettre quelques projwsi t ions  

personnel les ,  j e  vrtis préscntor t r o i s  approches typologiques parmi d* nutres ,  qui 

s ' inscr ivent  dans c e t t e  problémtique de l a  ré la t im de l'appareil étstique e t  

des commmut és rurales. 
e 
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8 grnndc liberté d-as 1.c choix ch:: moyens p a r  F-tteilidrc leurs  o b j e c t i f s s  C e  son% p ~ u r  l a  

plupmt des soci6tGs européennes cl* 3tudca e t  d'rménngcmcnt 

chargés par los org.-nismes tlc c r k l i t  de procjdcr 2 des étadudes de fnc t ib i l i t ; ,  zu I ? ~ c c -  
j ment de ces opér.?;tians, puis ?i l e u r  &dunt ion .  Les programes sont 61aborbs l o i n  d.es 

' co-n,traintes des milieux na ture ls  e t  1iu;i;iins concern6s, Ils sont  Ji.6digSs sans 13 Fzrtici-  

pntion des intéclrossés et; ne -;e d3duiscnt pas demie cotulsisswcc préalable du milicu pis.- 

qucil s'agit précisément de 'cr(znsformer ce milieu selon un  modbla précilable, 

c t  des  "experts íntcrnF,%íoixm 

. 

* 
Urie typologie devrn donc en premier lieu tenir csnipte des  modalités de lliiitervctl- 

t i o n ,  de 5;2 m6thodologie uti l is6c,  du dagr6 de r6ducti.Cn du pqvm,n CU qunsi-sjl,lrint, bre 

des pr inc ipa les  carac t6r i s t iqucs  des d iverses  opérations t e l l e s  quOelles ont e t6  conçues 

par los promotems. Cependpxt naus avons vu que ces progrmmes dtzient  déformGs l c r s  do 

leur r é a l i s a t i o n  pCv l e s  réac t ions  des milieux r w a w  concernés. Si  l es  cpmxt6r i s t iques  

d'=te operat ion l a i s s e n t  d6jB prGscger l e s  types dc r6action que c e t t e  opdrction risque 
de d6clancher - par exemple il f.zudrn s 'a t tendre au r e j e t  global sur un mode agressif 
o u  passif d'une intervention qui sesn i t  conduite cl'unc faQon mtoritairc - el les  iic 

szur.zient néanmoins rendre compte, hormis quelques cas, dc toutc  l a  conplexit6 des 

ri:'p:Jnses. Celles-ci ne se l imi ten t  pas en effct à wie simple réac t ion  stérGotyp5c A un 

stiinulis externe,,& m&ìm type d'opération peut m o i r  des 'effeits tr&s d i f f é r e n t s  d,ms 

rlcux m i l i c w r :  ruraux d i s t i n c t s ,  

e t  

D.ms I n  I5tt6rature francophone J.F, RAISON a bté le premier à prdscntcr une tyL>o- 

logic concern-tnt los opdrations de colonisat ion ,agricole ( 1) . Celle-ci prend en ct-.n;i- 

dLrat ion le degré dciintenrention directe 2es pauvoirs  publics, Une t e l l e  iiitervciiti ?n 
engXe des moyens techniques ce qui cntrrnSne en cont repar t ie  u11 contrSlc des c c l ~ f i n  SGUB 

I n  Tmmc d'un cahier des chnrges ; l a  cont ra in te  6izn-k praportionnellc 5 l'im;?t?rt--^uce dos 
moyens techniques mis cn oeiwrc : flAutoritnrisïne e t  progrès ngronorriqtre semble d l c r  do 

sairta (2). C'est ainsi qu'il ~ s t i n g u e  C E ~ S  un premier temps ltimmigrstion "syontm6c~ '  GÙ 

les 'colonn u-tiliscnt $.e l n  

Colonisation agricole où leo p e i n o i r s  publ ics  mettent on i-tlnce dee m6nni;cmccts c t  dics 

services tochnique&mwoqum ou x c 6 1  &Ter expresshetit- l 'imnigrztion. Les oi iérnt ims 

fie dckeloppement qui visciit 1 ~ -  co101iis;sti~ln ;Lgricole dc torres neuves entrent d m s  c e t t e  

8 ec onda cat égo ri e. 

l e s  i ; ~ i - a s t r u c t u r e s  dhjà e x i s t m t e s ,  r ies fomes ' ' o ~ g m ì s i i c s ~ ~  

O W  

71) comme je v i e n s  de l e  rnentiojìtiei-, j e  ne prendrai que 3 exemples parmi d'axtres : l e s  
typologies  présentées J.F, RBI 5CQJ (1?6fi) J, CHARDES (1573) e t  C. GOSSELIN (1??4) Une 
6-tude plus exhaustive dcborderait IC cadre de c e t t e  note  provisoire, 

( I )  JeP. RAISON - 1968 - L a  colonisat ion des terres nawes t rop ica les ,  i n  Etudes :iiir21es9 
n031, ju i l le t - sep t ,  



Pxrmi les formes orgmisbes,  J.P. WJSON ,v,rlc de colonisation orientbq 

lorsque l e  pysw rea te  m,dtrc  de s;? tcrre c t  l ibre  quant  .?-u choix de ses cultiwcs. 

C'est muvent le cas d.-.ns les  opdrr~tions dont  l ' ab joc t i f  es t  de f x i l i t c r  l e  

d6blocrgo d'une region qui appnrnPt surpeupldo, e t  que J.P. Fi1.IS01t qun l i f i c  de 

colonies  de peuplement - L'intervention des pouvoirc publics se limite d o r s  

B ln ré , . l i s s t ion  des i n f m s t r u c t u r e s  de  b.ase e t  ne rcnforce pas 1 enc,adrement 

technique des  populations. 

nombre d q  i m m i g r a n t s .  

L' :iwment,q-t;ion de l e  production e s t  attendue du 

Ln c o l o n i e  dc peuplement s*opposc à 13 c o l w i e  da production qui  e s t  

"1 établissement dfun groupc humin  aux e f f e c t i f s  .?mssi réduits que possiblo d ; x s  

l e  but de produire une qunntit6 de mntières prcmii?rcs ?&.coles  aussi  gr-niie 

que possiblcIl( 1). La  colonie de production f d t  appel dircctemcnt 2 ln m a i n  

d'oeuvre salariée ; cc sont l e s  gr,mdcs p l m t a t i o n s  q u i  cnt  B t @  in,zugcprSco :cm 
lz colonisnt ion agr ico lc  sous les tropiques ; ce sont auss i  les fermes d'I2tn.t 

q u i  en ont p r i s  13 relève. 

Entre ces deux formes dc wlon i sn t ion ,  colonie or ien tée ,  de peuplement, 

e t  l a  colonie  de production, so s i tuen t  des t,ypcs DU 1~. liberté du ?ays.w cst 
r e  st rei nte  . 

'Dans I n  colonie dir igdc,  l t inmigmzt  est enc.?dr6 techniquement e t  b i t  
répordre B un c.zhiei. dos c,h.T.r,s;es en Schnnge du l o t  de t c r r e  qui lui es t  ?-ttribu6. 

53 l i b e r t e  de cu l tu re  subs is te ,  mis l e  c z h i o r  des  cli,-.rgcs conqmend des  c lzuscs  

qui  l imi t en t  son d r o i t  5 13 prnpridt5. Sn production est commercinlis5e 

orgnnisme m i s  en place ;)-,,r 1'oyBrrstien. 
1ui 

Le  c.zhier des chcw&cs d'une coloniszt ion p l m i I i S e  iminse ai systSna dc 

c d t u r e  p r d c i s  e t  l e  r&inic Po!iciw dwicnt c o n t z x t u c l ,  Jais CG c.w  CE naj.c!is 

techniques u t i l i ses  vont jusqu'?, ln m6cmis:Ltion p?.rticlle na tot r t lc ,  pt..r c?-.rz.r;lFle 

pour  l e s  périmktres i s r i g u 0 s  tlc r iz icu l ture .  P o w  IC cd lon ,  12. s i tua t ion  c s t  

alors c e l l e  d'un quc?si-sal.rri.at fin:?lemcnt très proclic du sclnrip-t . ~ r i c ~ l c  ckr 

colonies  dc production. PrivC d ' i n i t i n t i v c  e t  l i 3  B wie t9chc prédetermifi&, :L 

l'dgnl du s n l m i 6  <agricole, il c s t  ]'ar a i l l e u r s  considSr6 comm un ex;TiL3it--st 
%r ico le  su-pportcnt des risques f inanc iers  1 listons cependmt qu ' i l  n' es t  p m  

rare que l e  colorì :ut l : t  possiL3iliti. d ' o i t r c t cn iy  -pee des awyons tr?iii tlnnncl; 



A p?,rtir de cet te  d&f in i t i on ,  Je C€IARlBES d6g.-.ge deut types prirìcipmx pzrmi 

l e s  opErcttions de développencnt : iLm coerc i t ion  d i r cc t e  ynr  des opérations 

i m p o s d e s  de l ' ex t é r i eu r  à des communautés rurales e t  quo l ' o n  ?eu% c la s se r  par 

l e  degr6 dEcroissmt  de conj;r,jntc (I*investissement - tramilt l a  mise en va leur  

on Irr. colonisat ion de n o w c l l c s  t e r r e s ,  enf in  l a  vulgmisnt ion  agricole  intro- 

duc t r i ce  de techniques) ; - dTr?utro pnrt  une coerci t ion qui essa i s  

ser" l'intervention par divc ses  m6thodes t e l l e s  quo l e  mouvement coopératif, lo 
développement communaut~re/ l ' ,m~tî~n rurcLlco Ce dauxième type 

1 ncccptation de l* in te rvent io< par les popul,-,tions caliceniées 7' 13 cons6quence 

des ncmbrou Schccs essuyQs ¡v,r les promoteurs d'ini t i n t ives  t r o y  intempestives 

qui se s o n t  heurtses  zux rdsistrmces des milieux mam. Les intervnentioas de ce 

"dc in t é r io r i -  

B i  
ui v i s e  d' ~borc l  % 

t ype  "essc*ent d'inverser l e s  rapports de I n  communicF.tion : f , ismt abstr ,&tion 

de I n  dominnt im de l a  bourgeoisie mtochtone sur I n  pqys,znnerie, e l les  veulent 

donner l * i n i t i a t i v e  & Ir, base, sc donnant a ins i  un ,-,spcct 1tso-idj.s+,e'1(3). En f'&t 
seuls les nogens sont remis en cause m a i s  non les objec t i f s  (4). 

1 I )  J. CKWP~S - 1973 Les blocages socio-cul tmela  au dLveloppement,. .p.4 op. 

( 2) fqflidQla,5c rLpll.ndce :;as 1,: i':?nai,iinntj.oa d.c" J 3v elo;?, encnt (canonique ,. dGnorni- 
nation qxì se veut h I n  f o i s  neutre e t  universel le ,  cormaxe en fa i t  l ' in t roduct ion 
du capitalisme au .sein des sociG.t;Qs t r ~ d i t i o m i e D e s ~ * J .  CIL'I.BlES - 1973 (po8) opo c i t é  
dans la note prGc8dente. 

de conscience des moyens perriicttant d 'a t te indre un objcct i f  f i x é  autoritairement 5 
pas t i r  du sommet. 

d4jZ c5.t.: 

J, C a Z S  - 1973 - Les blocages socio-culturels au développement op. dé jà  c i t é .  
A propos de l'at-iiniation rurd.e ,  J. C&U31\IES considère qusel le  about i t  à une p r i s e  
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D,ms l e s  deux typologies que j e  v i e n s  de présenter brikvement, l e s  princi- 

paux cr i tè res  de r6férence .: moyens techniques mic e n  oeuvre par les pouvoirs 

publics (J.P. RUSCIIJ) e t  m6thodes deintervent ion (J. CHRRTES) concernent l e s  

modalités de l ' in te rvent ion  e t  l e w  e f f e t  global s u  la pcayeannePie ; réduction 

p l u s  ou moins accelérée au q ~ ~ s i - s a l a r i a t ,  Cependnnt si nous voulons analyser 
l e s  nouvelles s i tua t ions  créées par les opérations de développement ; il nous 

faEt tenir compte aussi 
r ep r i se  ae  l a i n i t i a t i v e  par l e s  acteurs  locaux e s t  en e f f e t  susceptible de modifier 

l e s  p r o g r m e s  préé.tabl3.s ; par  exemple, une op6rntion de colonisation plELnifi6e 

peut se r e t r o w e r  au bout de plusieurs  ,wnées d,uis In mame s i tua t ion  qu'une zone 
d ' i i n m i g m t i o n  sponfmée. 

des réact ions d i f f é r e n t i e l l e s  des milieux ruraux. La 

C'est finalement une r e l a t i o n  dialect ique qat il faut  prendre en coilsidérw 

t i o n  s i  nous voulons rendre compte des  s i tua t ions  nouvelles cr6ées par les op& 

r z t i o n s  de d6veloppement. J, CJ!LARJES avance une t e l l e  proposition qui correspon- 

d r a i t  alors à une typologie croisée : B l r i n t e r sec t ion  des types d'opérations de 

d6veloppemen.t et des types de s t ruc tures  sociales  t r cd i t i onne l l e s ,  se situer 'dent 

des types pa r t i cu l i e r s  de rdactions (1 ) .  

G. COSSELIN présente me typologie résolunient centrée sur les soci6tds 

locales qui subissent l e s  opérations de développement, E l l e  suppose que l e s  

réac t ions  d'une soc ié t é  donnée sont les mhes  quolque s o i t  l e s  modalités de 

S'intervention. Las soc ié tes  se caract6r isent  a lo r s  par lour  récept iv i td  au 
ohangemente L'anqlyse qui repose sur hu i t  cas a f r i ca ins  u t i l i s e  des cr i tè re r ;  h é t b  

rogènes e t  p a r f o i s  t r è s  discutables  ; m L z i s  nous en retiendrons la démarche qui 

n'est pas scans i n t e re t .  G. G O S m I N  a b u t i t  à I n  d i s t inc t ion  de cinq types de 

soc ié t é s  (2) :: 
1 - sociétés  Téci!ctionn,aires 

2 - sociétés  conservatrices 

3 - k c i é t é s  iléc~qubtées (ex : l e s  GB?EA de R.C.A.) 

4 - Sociétés en t r a n s i t  

5 - Sociét6s ouvertes 
6 - Sociétés à diÎf6renciat ions e t  s t r a t i f i c a t i o n s  nouvelles embryonmires 

(ex : l e s  bss i  de Xaute-Volta) 

(ex : l e s  Risa de Haute-Volta, e t  l e s  
B,g-iilékB du Cameroun) 

(ex 8 l e s  Fon, Nago et Adja du Sud-Dahomey) 
(ex : les Ibo du Nigéria) 

4 . (ex : l e s  SERER du Sénégal e t  les 

(1) J. C%nJlK!3S - Les blocages socio-culturels au d6veloppemont en tant que 

SuKuElA de Tanzanie) 

manifestations de rapports de domirmtion - 1973, ?Ltnmarive, ORSTON, 42 p. 
multigr. (15). 1Ld.c J. CHhRE.IES n'exploite pm c e t t e  proposition puisqu ' i l  ajoute 

"Il n'est pas ce r t a in  cependant que oe genre de démarche s o i t  t r è s  frUcLuem" 

(2) GO GOSSELIN - Formation e t  s t r a t6g ie  de t r ans i t i on  en Brique TropicKLe 1974 - 
-Lille - p. 692 
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11 u t i l i s e  peur cela les cr*itèrcs s u i v w t s  ; - Critère po l i t i que  

I . .  
: l a s  soc ié tés  hiésrchis6er e t  ccnt ra l i sEes  en che f fe r i e s  

ou royaumes manifestent, sclon Ce GOSSELIN, une plus  

f o r t e  cohésion s o c i a l o  c i  r é s i s t e n t  d o m  mieux aux 

chamgements indu i t s  de l ' cx t6 r i eu r  ( I )  

* 

- Historique : les s m i d t é s  Ttnnc.icnnestl, installBes depuis longtemps e t  donc w a n t  

pu s'ancreì- d,ws un esp<ace s tab le ,  on t  eu l e  temps zu-ffisarlt peur 

homogénSscr leurs  composmts in te rnes ,  B l 'encontre  des scc i6 tQs  

p1-w rPceìrkcs qui manifestent une "désor&anisation relative du 

peuplementt1, G. GOSSELIN fa i% donc jouer au temps un r81e inpor tap t  

dzns l e  renforcement de I n  cohésion soc ia le  (2). D,ms c e t t e  optique 

l e s  soc ib tés  récentes  son t  plus  facilcmcnt lo jouet des événeinents 

historiques e t  not"nent de la colonisation. 

- Economique : 17- circtilrrtion monet xire d6nr:grège ler: éd i f i ce s  sociaux t r d i t i o n n e l s ,  

Cette dés,agrégntion es% d'autant plus avmcBe que la c i r c u l a t i o n  

monét,airc sera ancienne ou intense,  Une t e l l e  désagrégation o w r o  

l a  por tc  à une éventuellc r c s t r u c t i r a t i o n  soc ia le  : "différencia- 

t i o n s  e t  s t r a t i f i c a t i o n s  nowel les  erilbryonnaires" . 
- CQogr;tpiiiq-r;ngles populations de l ' i n t 8 r i e u r  sont  pauvres e t  à l'&art des axes 

de c i rcufz t ion ,  Les populations c o t  i h e s  ont au cont ra i re  bendficié  

des i n f r a s t ruc tu res  mises en place par l n  colonisat ion e t  l'économie 

de p lan ta t ions  s'y est  déveloplp& cn u t i l i s a n t  la. zone forestière, 

Leél&Lagc de son cat6 ocScupe s o w w t  lcs plateaux dPnltitude. 
~,i 

-Déxographique : une f o r t e  densit8 permet aux jewies dc bousculer l'emprise des 

vieux scloii l e  principe du rajeunissement des  structures soc ides  pm 

la  pression démogmphiquo, Encore fmt-il que les  jeunes éprowent  
des diff icul tds  poilr accLdcr a m  moycnü de production et au statut  

dTcilulte, ce qui n'est p lus  a l o r s  uic? simplo question de dens i t é  

d6mographique f 
G, GOSSELIN aboutit au k b l e a u  suiv.mt ( 3 )  qui concerne les "chntices au développe- 

ment" des S O G i 6 t 6 S  t radi t i .onnel les ,  par un regroupement quelque peu s b i t r z i r e  

des  cr i tères  &-"8rés ci-dessus lesquels  sont préocnt9s comnie é t a t  des  f a c t e u r s  

de ' ' r k e p t i v i t é  des t r a d i t i o n s  l o c c ~ l ~ s ' ~ .  

-( I >  Toujours se lon  G, GOSSELIN les  mila^ en liqnicIait  leurs cadres pol i t iques  tr, - 
d i t i o r m l s  ( en  émi'grant hors do chez eux e t  en contestant ces  cLdres l o r s  de 1:: d6c:; 
n i sa t ion)  se Nes trwaux actue1licl:w.t en cours  sur l e  p y s  bmi15kJ 
ne permettent pas d' inf i imer  une t e l l e  hypothèse : la ltmodernisation'l ne s'.xcomp.a- 
gne pas en e f f e t  chez l e s  Bxnilék6 d'une rupture avec leurs milieux trcaditionnels. 
op. déj.5 c i t é  (p. 689) 
(2) La thèse inverse powr<ait  Qtre soutenue : 1'8preuve du temps qui drodc 
l e s  syhtèmes sociaux e t  cpï rend l a  reproduction soc ia le  toujours problématique. 
Toute une littérature anthropologique depuis CRIAULE &roque l a  l u t t e  des socidl6s  
c o n t r e  l e  "désordre1' , 
(3)  C, GOS3ELIN p. 692 op. dGjà cit3, 
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En déf in i t ive  les ethnics SC troiivvcnt dot5cs d'un comportemcnt global. 

Les q u a l i f i c z t i f s  u t i l i s é s  h i s s e n t  tr .mgparaftre des 8ugemcnts dc valeur h i s  
'par l e s  promoteurs des opérations de dChrel~ppomont : I n  soc iBt6  sera d i t e  o3" t e  ou 

réactionnaire selon qu 'e l le  .zurn 
&"tent d'autre par t  un souhait cher aux promotems : 13 nnissmce d'une nouvel- 

l e  s t r a t i f i c a t i o n  sociale 

de l W e x t ê r i e u r  . 

, 

accepté ou aon l ' in temention.  Ces q u a l i f i c a t i f s  

nd .  doute plus otnterta aux changements. induits 

/ Il nous faut reprendre l'analyse en maintenant l a  d ive r s i t é  des formes 

duintervention mise en évidence p m  J.!?, RNSON e t  J. CK4RhGS, e t  en enregis- 

trant les réactions d i f f é ren t i e l l e s  des  soci6tés loccdese  Ces rii'wtions s ' inscr i -  
vont d a s  une h i s to i r ec  I1 ne stcagif iiullement d'un l tréfloxell  qui ser'zit i n t r in -  

8&:qu0 & un type de soci6tb. La pemistanoe d'une r b c t i o n  q u ~  j13i 6voquée pi:cè- 

demen t  & propos des lktakam e s t  en p a r t i e  l i é e  ;k la, répd.tition des influences 

oxtêrieures sous une forme agressivo, e t  non 2 une m e n t d i t é  1t,r80ctionndroit ou 
'ecorservatricelt des populations; n i  à uno s f r u . c t w  sociale  close. Une msme conmu- 
fiaut6 r u r d e  pouma réagir +res différemnent à plusieurs opérrt.tioos de développe- 

ntenf selor, l e s  modalifes de ces intanrontions. 

11 nous f au t  reprendre l*ananalyse aussi en i n s i s t e n t  sur l o s  posit ions 

t o u j o w s  an+kgonistes des acteurs s o c i c m  au se in  d'une meme communaut6 rurale, c ' O S %  

précisernent pm l e  b i a i s  de ces  an-t;agonismes que les opBrations de d6veloppement 

vont pomoir stasfim3,er avec l e s  soei&& load.es.  L a  posi t ion tenue par les 
pfincipz-dx B C ~ B U T S ,  gmnpes e t  individus, dms la  s t r a t i f i o rd ion  sociale de leur  
sociét6 renseigne sur ceux qui exercent déjà un contr8le sur les a c t i v i t é s  écono- 
miques. Ces derniers ne manqueron% pas de détourner à leur p r o f i t  les ob jec t i f s  
d'une opération de d&eloppemen-k - du moins essqyeront-ils do l e  faire. Par làt 
l?opésation de développ3mont & l c t  p o s s i b i l i t é  de s*insérer dam l e  milieu concerné 

Bans provoquer w e  levée de boucliers. Ce n'est que dans des s i tua t ions  ext&mes - m a i s  non rares - déjà mentioniées (intemention par trop autoritaire, attitude 
historique d'un groupe vis B v i s  d'un environnement socio-politique qu'il perçoit 
comme dangereux pour sa survie, etc )  p c  73 commu.l;uté rusalo prése f ihm un front 
Uni e t  agi rn  comme un seul home. Hous rejoigaoll-s I& toute Irr complcxït6 de la 
unanique du 62eda.m gn rela-tion dialect ique avec c e l l e  du dehors selon les  expres- 

siona de G. BALRNDIER (1).  

(1)  G, B&FINDIER - Sens e t  puisscmce 1972 - Paris ,  P.U,F 
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- 2 - La colonisat ion ea.gricolc orgaaisEc de  tcrres neuves const i tue un so- 

cond mode de l o c d i s n t i o n .  Se rdalismt s u r  des t o r r e s  rclztivomont 

peu occu2ées ( I ) ,  c l l e  se f a i t  cn quelque so r t e ,  en t r e  plusieurs 

soci6tQs, et mct immédiatemont en jeux des rapports i n t e r e t h n i q u e s .  

L'organisme d'enc2drcmcnt techniquo mpintiont une ccr t&ne autonomic 

s t ruc tu re l l e  relative par  r a p p o r t  ~ L L Y  p8les d1 nutori td  locaux (pouvoirs  

' t r ad i t i onne l s  des sociétds de d61xmt e t  de l a  zone d'accueil ,  , a d m i n i s -  
/ 

t r a t i m i  t c r r i t o r iK le ,  e tc .  ..) Ces 1181~s d'nutor i td  vont néanmoins 

ess'ayer par des s t r a t ég ie s  de rdcupcration d%t;erdra .Ism- cont rs le  

soc id .  à ces nouveaux espaces sociaux. 

- 3 - W i n  l e  th83tre  de l 'opérat ion de d&eloppement pout se monter 

à l t i k t é r i e u r  m$me des communrtutbs rurales ßx i s tmtes .  C'est, par 

exemple, l'encadrement i n t e n s i f i Q  des milj.ewc ruraux par la vulgnri- 

sa t ion  agricole ,  le r-ErunBn,%ement des t e r r o i r s  ou l e u r  restructur=a- 
Lion sac i a l e  par 1"imxtion " d e .  Si lointorvontion est brutale, 

l e s  commun,zu.ttss rurales peuvent s'y opposer en se f;efermmt SUT leur 

cohesion sociale. Dans d'autres cas  l* in te rvent ion  se ra  u t i l i s Q e  
pLzr l e s  divers acteurs  sociaux selon das stratégies multiples et 
contradictoires.  L5 s t r a t i f i c a t i o n  soci,Qe e-xistente pourra  se perp&- 

tser sous l e s  formes proposées p m  l 'opération. 

( 1 )  J.P. RAISON 1968 c. La colonisation des t e r r e s  newes t rgpicnles .  i n  Etudes 
h a l e s ,  n031, juil let-septembre (p.10) remwque qu*ilYwEste pas pratiquement 
de zone vide. Dès qu'une région e s t  tmt s o i t  peu peuplée, des d r o i t s  fonciers  
s'y exercent en dehors memc des endroi ts  ou l t ivés  : t e r r i t o i r e s  de chrasse, 
zonesde c u e i l l e t t e ,  lieux dc cu l te ,  etc... 

L" . - 



Cette loca l i s a t ion  iles ogdr?.tiotio de  d&mloppemcnt tie fondc 1r-s h ello 
s e d e  un6 typologie. Son i n t é r 8 t  e s t  dl:.iclcr :?"u secensament des strntdgies des 

milieux ruraux concernis p ~ ? :  ces  opdrn t ions ,  et ce n'est  qu'5 p a r t i r  d'un t e l  

recensement qu'une typologie pourm. 6v.entucllemcnt &tre  Qlzborde ( I )  Je me 

contenterni  pour l ' i n s t a n t  d.c c i t e r  quelques unes de ces  s t r n t é g i o s  l i 6es  aus 
formes de l,ocalisc?,tion que j e  v iens  .de d i f i n i r  bri&venient, en l e s  illwtrmt 
principalement p m  des  cxcmples pFis  d a i s  lcr, oxpdrictices cruncrounaiscs. 

__I 

(1 )  Un tel essai d o i t  e t re  considéré d!um iwrt comme compl6mentairc aux 
approches déjà exis t ,mtes  dont j e  viens de c i t e r  t r o i s  exemples, c t  d 'nutro 
p a r t  comte provisoire  car e l l e  i n v i t c  B une " d y e  comparative on t r e  des  
cas concro-ks e t  ce nÇcqt  qu'après un t e l  débat qu'me typologie pourrni t  
Qtre av.mc6e. Par ailleurs tou te  typologie ne d o i t  pas B t r e  consid6r6e comne 
r i g i d e  : une typologie o s t  toujours,  cn cffet ,  un découpage abstrai.:, d1r-u5ant 
plus que l e s  opérations de d&eloppomcnt relèvent dDune m8me logique e t  ~e 
s'opposent pas les unes aux autres.  Leurs formos se s i tuen t  s e l o n  un conti- 
num e t  ne se distinguent que par cor ta ins  aspects. Le passago d'un typc à 
L'autre ne se f a i t  pas par  rupture nirais p.zr des formes intcrm6diairose C'est 
C'est <?insi que J. GH4RPiES in t rodu i t  dos types qu'il appcl lc  "hybrides" 5 1.2 
su i te  de type ltpursl' (Blocages socio-culturels zu ddveloppament e .  opo d é  j5 
c i t 6 ) d . P .  RAISON s'appuie SUT unc r iche  documentation pour nuancez* l e s  types 
de ca2.ofisa-tion ag r i co le  organis& qu'il est mené 5 dis t inguer  :"ln clnssi-  
f i c a t i o n  est, peu ou prou, xin exercice dg6colc c t  nous n'avons pu Lvi.ter, en 
nous y livr<;snt, de f.+re a l lu s ion  a m  nombreuses uances qu'introduisoiït l e s  
condi t ions locales, régiorlalos ou cont inont~les ." tJ . f .  %USON 1573a La coloni- - 
sn t ion  d e s  terres neuves in t e r t rop ica los  d'après les travam frnnçnis.  i l l  

Czh. ORSTOfii, ser. SoB.X, 4 p. 383) 11 Pxmce m$mo que les forines o r g w n i s d e o  
de colonisat ion zgTico3.e ne sont pzs totr.lement i so l ab le s  p m  rapport 5 1"- 
semble dos migrations q x i  , - ,bu t i ssen t  5 I n  colonisation des t e r r e s  ncwcs  
t r o p i c d e s .  "11 est classique d*opposer à une colonisat ion agrica2.e spontanée 
des espmes vides les forìnes plus ordoindes des migrations org&s8ese L'oppo- 
s i t i o n v a  de s o i ,  mais on en il si bien fni t  uno r E t g l G  qu'on t ra i te  t rop  sow 
vent de ces deux types c a "  de delx phdnonènos totalement d i s t i n c t s ,  en 
nQgligeznt volont ie rs  l t u n  au p r o f i t  (te l 'm t re ,  o t  en manquant fe plus souvent 
O 'axdyser  les licaisons, plus frdqucrites quoon ne croTt , qui s ?é tnb l i s sen t  
ontre euxr1. (op. déjà c i t e ,  p. 377l0 % f i n  il prQcède sa typologic d'uno 
mzlyse  t r è s  d@t,aLll& e t  concrète des  c-ractér is t iques des  opérztions de 
colonisat ion ngricole or ientée : c t l jcc t i f s ,  moyens techniques de l ' in ter-  
vent ion,  degr6 de niécanisntion do l 'PGriculture,  moda de faire valoir, d r o i t s  
fonciers  -; etc... csrcctéristiques qii se rohwuvent dans .tous los typos 
di s tinguës . 
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LES OPERATIOXS CREílTllICES D'UN ~ J A R C H E  DE T&WAIL.- 

Au début dc 13 colonisation, IC pouvoir colonial  é t a b l i t  dos d l i m c e s  

s e c  l e s  chefs locam pour  que COS dornicrs approvisionnent le marché d-a +".il. 
Au Cmeroun par exemple, ulic des premières expéditions vers i ' i n t é r i o u r  f u t  

c e l l e  de ZI&Wm en 1689 qui monta jusque& BAL1, une des chef fer ies  l o s  plus  

p ~ s s n n $ e s  mili tairement des  plateaux de l'Ouest. Il dcm,m&n au Chef GALEGA I 

d'ernroyer des contingcnts de t r ava i l l eu r s  da is  l c s  plnntations que l e s  A U l e m ~ d s  

venaient d 9 0 w r i r  dnns la rdgion dc Buda. Cc fLaisznt, íl essca,yait ,ainsi do 

gref fe r  l e  mc?rché du t rwai l  sur l e  t r a f i c  eaolavzgiste,  
In' 

Les sociEtGs à chef fer ie  ou 8 st ructure  6tntiquo furent  donc les premières 

s o l l i c i t é e s ,  p a  des a l l i nnces  pr ivi légiéos puis  sous I n  forme de prestat ions 

obl iga to i res ,  pour les besoins dc main dlocuvreo C'est ? ins i  que les Kamil&& 
du Camerom m e n t  particulièrement Qprouvds non seulement parco que lcs fortes 

dens i tés  du pûys &milélsé l e  fn;is,ait considérer comme un reservoir humFin, m a i s  

aussi e t  sur tout  prame que la popuht ion  é t , ~ t  facilement requisitioimée par 

lBin term6dia i re  des chefs,  Une t e l h  pratique déxagrégca d ' d l l o u r s  IC pmmoir 

t r ad i t i onne l  lequel fut owertoment contest6 lors du processus de décolonisation. 

Aujowdthui e m o r e  les agents recrutours ne manquent pas de rendre v i s i t c  

GUX a u t o r i t é s  t rzd i t ionnel los ,  C*est ainsi qu1u.m des premières dEmarchcs des 

agen%s rccm%cum de la SOSUCAN (Société Sucrièru du Cameroun) install .& 5 
Elbandjock an NA. de Ymund6, f u t  r6servGe au Lamido pa de Rey-Boubn gui j o u i t  

de l a  réputation d'avoir pu mainte-nir un pouvoir quasi-féodal. 

Qwxb a m  soci6tés acgphnles, l e  p o w o i r  colonial dflt deabord les  doter  . 
d'une chefferie :"@rieure" de ca"95k-e purcmeilt administratif pour  lui s e r v i r  

d ' in- temédiaire ,  P.w z i l leurs ,  l e s  regroupements des populations l e  long  des axes 

routiers entr&ent dcxs IEC t e l l e  stratdgie de contr8le de In popultrtion pour 

l'utilisation de sa f o r c e  do travail, ne s c r c i t  ce que pour en t r e t en i r  l a  p m t i o n  
de mute correspoixiant au vil lcgc ( I )  . 

.r 

Le marché du .trav.xil s'est t r k  t a t  QEclrGi  e t  reproduit sur  une au t re  

base que celle do l a  c a n t r i n t e  physique d i rec te .  L'impGt force en e f f e t  å 1s 

T l )  Ce fut pas exemple un des  rf3les des v i l l t l g o s  dits do libortd oÙ l*&inistra- 
t i o n  regmupait l e s  snciens esclaves de SANORI. Denise BOUCHE L. Les v i l l a g e s  
de l i b e r t é e  en Mriq-ue Noire fiançaise, 1887-1910-1968, Paris-La, Haye ed. 
Nouton e t  C i e .  278 p. 
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recherche de .nwnbr,alres. Les cat6gorics s o c i d e s  lcs plus  ddfavorisdes ,~ c n t r c  

au t r e s  l e s  jeunes, se voien t  oblig6es dfcmigrcr si l eur  propre milieu ne l e u r  

permet pas de se procurer l ' a rgent  nécessaire. Par cc biais, lcs op6rat iom de 

développement vont s'articuler avec des  socidtés  p m f o i s  trGs 61oign6oo de , 

1 ~ ~ s  loc ,d isa t ions  , A u  Cnmcroun par example les cornplexos ,agro-industriels 

implantés en zone forestière ou en zone do c o n t x t  foret-savnnc, f o n t  appel 

à l a  main d 'ocwre  nordis te  "p ,n t  a i n s i  un processus de '+r"siantion" ( I )  

Quelles sont nujourd*hi.  l e s  soci6tGs qui r6pondont ? D a n s  l e  cas du , 
Cameroun nous pouvons d'abord noter Is ddsF*ffcction des milieux ruraux oÙ les 

jeunes pewont  rzccédor cncore nisémant h la terre o t  cmvrir à l eu r  propre c o r ~ i ; c  

des p lan tn t ions  de culture d'exportation, ce qui irnpliquc évidemmcnt imc situa-- 

t i o n  fonci&rc e t  a,oci.de qui ne f r c inc  pas l ' i n s t a l l a t i o n  des nouvelles g é n 6 r - -  

+ions. Les sakxires vcrsés 2 la  m a i n  d 'oewro agricole  sont en effct trEs 

bas et 13 migration ne a * c f f e c t w  que l o r s q u ' i l  n'existe pas d'mtres a l t e r n a t i v e s  

pour  gagner de l*argent.c,,,t/ qui se pasac EU l!L~rd-Cí"ouii où l'éoonopic 

cotonnière est en générnl insuf f i san te  pour faire 

monétaires &es popu ld ions  des savanesD 

ce 

fmc, 2 c l lc  seuletaux besoins 

Ls réaction des chefs rie fclmillc desquels ddpcnclcnt les jeunes partis B 
I DcKtkrieur gûgner de l'argcnt,vc rr?pidcment met-tzc en pLcwe 1v1 vd r i t ab lc  cercle 
vicieux : l e s  "aSnQs" ao lignngo esscient d e  récu:,drcr l*,mgent ,acquis par l e s  

jeunes en provoquczrlt une i n f l a t i o n  dotalc ,  ce  gui  obligc loo jeunes 5 r c p a r t i r  

potar gagner l'argent de 13 d o t  1 A 3.3 contrnintc  de l'imp8.t s 'a joute  donc l a  dot  

et, par ailleurs, tous  l e s  besoins nouveaux qui nr:ioscnt au f m  c t  à mesure d'uno 

plus grahde i n s e r t i o n  des miiieux ruraux dans une 6conomic d'khnnge g6néralisE. 

Ce sont donc des  contrs7intcs que subissent ICs jeunes dans leurs socidJGks 

d 'or igine qui l e s  poussent à accepter les bns salAres r6servds 8. la main dtocwrc 

agricole. Encore fautœil que l',zrgent acquis à 1'cxtQrieur s o i t  c o m c r t i b l c  ilillll0I 

dinfement en promotion soci,?le e t  celle-ci inst i tc t ionncrl isée,  T e l  semble Gtrc 
le cas p o u  l e s  soc ié t é s  SiJCA.LAlA de lkdagasczs 

lign,a&e es t  accordée 2 Jcous ceux qui disTosent  d'un cheptel suf f i snnt  ( a ) .  Get-tc 

oil I n  position dlafnQ de 

perspective de gpmotion sociale 3Gxe &cllement d.ms l 'dnigrat ion des h i l @ l c _ i t  

du C,meroun oÙ l'enrichissement Scononiique e s t  sr=;ictiomid p,?r des t i t r e s  cio 

notabi l i t t5 .  

T T l a n t Q c  ~ ~ m i i j o c k .  

(2) R. WUST - Place  c t  l imi tes  assignées aux opérations pa r  l a  soc ié té  p c ? s s ~ ~ e  
13 - op, déjà ci-td, On assiste :ictuollomont B imo multiplicxbion des  ''talc'' 
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A It i tre d'h,!ypathèse, jT..wLmcwxis que ce sont los soci6tbs oÙ los jeunes 
rencontrent  l e  plus de difficultés pour nccèdor B l 'ind6pendmce économique, m a A s  

qui présentent pnr a i l l c u r s  wie s t r a t i f i c a t i o n  s o c i 4 e  ouverte, qui r6pondcnt lo 

p1u.s volont ie rs  aux of€res d'emplois des opérations de d4vcloppemcct ut i l isatr i -  
ces d'me m'zin d'oeuvre '%ricole nbondnnte. Dans 17" pratique o w  sociétés sont 

ca.ìs4ment repérables e t  les qpnts rccrutcurs  ne so  trompent pas d'adresse. Actuel- 

lement de nombreux pro j e t s  de complexes Pgro-iriclustriels du Sud-CcmeroLui cnvis-.- 

gent l ' u t i l , i s s t i o n  d'une "i d'oeuvre nordiste,  
2' 

Le trav251 2 1~. tSchc, JU service de pa r t i cu l i e r s ,  o f f r e  s o w s n t  plus 

d'zvwtages que le sa3.ari??t 3"gricolc d'ms un cmrplcxo agro-industriel, cu m e  

grande plLmtation. I1 owre m t r o  au t res  13 poss ib i l i t é  &'une i n s t a l l a t i o n  conmie 

p l an teu r  individucl  pai- le renforcement de la rc ln t inn  avec l'autochtone, cc  

d e r n i e r  é tan t  donneur de terres e t  évcntuellenent tlc femmes. C'est préc is  sment 
par ce processus que l e s  l?amil&é se sont i n s t a l l &  dais  I n  zone fo re s t i e ro  

du " g o  à Partir des ¿"es 10. 

Le ,a.cce?tation d3un salnire \%ricole d,ms ui coinplexe apt-industriel ou 

une gramle plzntatior,  se f2i t  pour me courte durch. Seuls l e s  dlSments non 

encore i n s t a l l é s  des  socidtds peuvent 

2 moins qu'8 3*unit6 c a p i t a l i s t e  de production s 'ajoutent des parce l les  indivi- 

duelles quo l es  sn lm iPs  peuvent explo i te r  à l e u r  propre compte ( I ) ,  

Q t r e  int6resséa par une t e l l e  proposition, 

Les sa,l,zires prcztigu6s s o n t  en c f f e t  tr8s bc~s c a r  l e  p ro f i t  m a x i m u m  

recherche pas le capitd,  é t r m g e r  zboutít  B m e  t r è s  f o r t 6  pression sur l es  sa1,zires. 

L'entreprise zgro-industr ie l le  considérée dans son fonctionnement interne d o i t  

faire face 5 de nmbreuses conbxï.ntes : COWS mondimx t r è s  bas, emplois de 

techniciens expatriés dont 

isoïement par  apport 2 tout  environnement indus t r i c l  

m a l e 6  cela, e l le  doi t  rontzbi l iser  l es  investissem" selon un délai r e l c t ive -  

ment court  a f i n  de pouvoir auversement des actions. Sa m u g e  d'action en t z n t  

suQunité de base du syst&no c a p i t a l i s t e  pour d8g.nger des bénéfices est donc & t r a i t e ,  

Par  =ailleurs une f o r t e  pression SLW l e e  s,dnires est possible : 

l e s  saLaires e t  les c l i rges  sociales  sont t r è s  lourds, 
aléas climatiques, O r  

- Les bar$mes des salaires m i n i m u m  (S.M,A,G,) défzvorisent t r ? s  nettement les 
m i l i e u x  ruraux éloignés des gr'mds centres  urbnins, 

- la m6canisation const i tue une a l te rna t ive  possible au manque de niain d'oeuvre7 
.. les pouvoirs publics intcrviennent pour faire cesser  toute  ag i ta t ion  socialo,  o t  

l e  d r o i t  de grève e s t  insti tutionnellement ret,3ril6 pear des proaédures de 

11) C'est 1% un moyen de f i x e r  I n  mxin dgoeuvrOo 
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conciliation. En pratiquc il est prohibé. 
r, 

- le cwzctère  s,?isonnicr cl; non spCc id i sb  du tr:-y,ail agricole  nc rcquicr t  p . x  

une formntion professionnelle e t  l ' en t r ep r i se  ncccptc un taux d e  inobilit6 6 1 ~ 6  
de 1s mdn d'oeuvre agricole .  Seuls l e s  ouvricrs ('L'usine e t  l e s  employés de 

bursau sont mieux payes c a r  leur stahil i- tB est  n6ccsa;liro au ban fonctionnomcnt 

de l ' en t r ep r i se ,  Ils sol i t  mensuds par rappoït  ri I n  m'zin d'ocuvre agricole  qui 
est journ,?liiire. 

L e  marché du travail cr56 par les  opdra t ions  de d&clo:~pemcnt n ' e s t  

1 'occasion que d'un enrichinseiì1ent tres l i m i t @ ,  ccpend,mt 1 'aspcc,t rnon6tnirc 

const i tue son pr inc ipa l  inttrl?t c z r  il e s t  immLtintcnlcnt convortiblc. I1 faut 

rappeler dnsi  que c e t  enrichissement est  relatif  b I n  s i t u s t i o n  économique et 

soc ia le  des rdgions d 'or igine lcsquel les  ne pr6sontcn.l; pas souvent d $  autre 
a l  te rna t ive  aux n o w e l l c s  gdnér.yeti ons, 

# 

L a  migrntion sers donc tcmporL.j.re e t  suivie  en G6n6ml d'un r e t o u r  au 

vill\age qu'elle FrGp.';re, Le migrait  m v r i r a  w e  pnrcnthhsc dans sa v i e  soci-dc. 

Ce n 'es t  que 7zr une rkluct ion n r x i m u m  de sa consoii~! :ntion q u ' i l  pourra Economiser 

quelque íirgefit : cdlibnt.d$e,  il mmge en popote cl; loge dans un cmpemcnt. 

Ce c - w a c t h e  tcmpornire de l a  migration ccïncide par fo is  avec l e  systbmc 

saisonnier  des travaux Lagricoles. En savane, la, sa i son  sèche ouvre une pBriodc 

d ' i n a c t i v i t é  3gricole qui  peut % t r e  mise à p r o f i t , p w  exemple pour  a l ler  coupcr 

des  cmnes  B sucre dCms wu1 complexo agro-industr ie l  sucrier ou pour un s.zlLwint 

local .  I1 y aura a l o r s  unc ccrtr?ine compatibi l i té  entre lo trav,zil & l ' ex tdr icur  

e t  le m i n t i e n  de son cxp1uit:Ltion indivlduellc.  Ce wndcmt l e s  absences cntr,?Sncnt 

tou jours  des pertes qu ' i l  fmt déduire des avantrgc,; do la  migration (1)et l o  

groupe de production d o i t  8Lrc suf f i s"nont  Xnrge c-1; puissmt pour ne pL?s Qtre 
a f f e c t é  pm l e  départ  m6mc temporaire dDun de s e s  nicr:ibres (2). 

Un t e l  mzrchg du tr7;vai.l u t i l i s e  en déf i i i i t ive  l e s  inéga l i t é s  rdgionalcs : 

lit Haute-Volta par r a P p x i t  2. l e  mtc dPIvo i r e ,  l e  &rd par  rapport au Sud-Cctmoroun 

etc,,. Des milieux rura~~1-u sc trouvent d n s i  p r o l é t w i s 6 s  d,ms l e  contexte du 

¿i +v e 1 op peme n t n a t i  o n d  

I 71') cf. I. DUGAST œ Rap~mrt s u r  l e  travail indigène ::u Cameroun - 1947 - inEdit  
I Archives IRCML 

(2) J. C€ARI4XS remnrque que, dans 1:: provincc do Tu,.xlclrive, "les plus grmdcs  
propriét6s  sont cc l les  dcs  fmi1.lcs qu i  ont sfl oiyy.niser le d é p w t  vers I n  v i l l e  
des descendmts à c l rape  gdnEra t ion ,  Inisscant runsi  l ' explo i ta t ion  e n t r e  l es  
m a i n s  d'un soul  dos descendants. Les rossourccs cxt6r ieures  contribuent pr?r 
ai l leurs à l ' a t e n s i c n  e t  à la modernisation de l 'exploi ta t ion.  Par contrc ,  lcs 
p e t i t e s  propri6tBs SC fragmentent B l*extr&" p. 23 - Les blocages socic- 
culturels au développement o .. op. dé j5  c i t é  

::.v t Y .  . .. . .  E .  ~ , .  
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BI rzsumé, l'cznnlyse saciolo~5quc t m i t n i t r  des op3rations dc dLveloppemunt 

c r é a t r i c e s  cl'-m march5 de trtxvail d o i t  6ti-c partic~iI.i&remel?t;t n t t cx t ivc  a m  s i t u a t i o n s  

su ivantes  : 
- l a  f z i b l e  r en t sb i l i tE  des c u l l ~ 1 - 1 . ~ ~  d'exportations ou l e u r  nbscme dans l e s  

r6gions Fourvoyeuses dc illsin d l o c ~ n ~ r e c  

- les d i f f i c u l t &  que l e s  ~ i o i r v e l l ~ r ;  gdnErations rencontrent pour s ' i n s t a l l e r  : 

surpeuplement, p r o b l & i ~ s  fo i c i e r s  o cont ra le  Qconomique des chcfs de famille 

qui r e t a d e  t l'autonomie des  jcutie:: alibiil d e  l e a  u t i l i s e r  coime main d'oeu- 

vre, etc.., 

# 

I - l e s  p o s s i b i l i t 6 s  d e  coiivertir 1 'argcnt en proniotion sociale  i n s t i t u t ionna l i sée  

(donc plus durable que l e  seul prestige social  o b t e m  par la parade que l e  

m i g r a %  de re tour  dais  son vil lnze ne mnnqiie pas de faire en exhibant des 

biens e m p e e n s  nouvellement ncliet 6s)  ( .i) . - l 'impact des  mandats cnvcjyés pc.r l e  n ig ra i t  e t  qlri prSckde son re tour  d d f i n i -  

t i f  au village. - le re tour  du migrant e t  l e s  s t ra t3gies  de r6cupémtion que son  argent déclan-. 

che de la, part de ceux qui exerccnl; l e  contr6le social  : i n f l a t i o n  dota le ,  

dBpenses os ten ta to i res  par exemple l o r s  da f u n é r S l l e s  (2)  

vo lonta i re  ( 3 ) ,  renforcement ou, du moins, mchtieii  des oblig&ions fami- 

endettement 

du c u l t e  des ,wc$tres, eto.,. Ces s t r s t @ g i e s  sont 

LitilisEes plus largement par l e s  milieux sociaux 

t r ad i t i onne l s  pour essayer de neut ra l i se r  l es  e f f e t s  de l'bconomie monétaire, 

- l a  posi t ion des  e thnies  pourvopuscs de main d'oeuvre salariée dans l'ensem- 

ble mtionczl. Au Cameroun : Qrgnées, Baya, Massa, Toupouri, r6gion de 

Banenda, etc,.. une Qtudo comparative de ccs sociét6s  dont les memb-es ofit 

une f o r t e  propension à émigrer en réponse aux s o l l i c i t a t i o n s  du marché du 
travail créé  par l e s  opérations de développement 

sotider les bas& sur lesquel les  s'appuient l e s  nountelles bcononics 

nat ionales  du Tiers-].:onde. 

serait nBcess,a.ire pour 

I 

I 

, 
I 

pos des Mossi expliquc comment lo Jeune sui n'&ni r e  pas se 
-trouve 
faveurs qu' a m  ex-migrmit s . aux y w x  dcs jeune:: Îilles lesque l e s  n accorden$ l eu r s  

(2) cas B a n i f é k E  au Camerow e t  des sociétés des pl,zte,?ux malgaches. 

( 3 )  3.  W € B R  t endettement des milieux ruraux du pays a T I  au Cameroun auprès des 
c i t a d i n s  par l e  jeu des r e l a t ions  familiales.  
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5 
r, 

la j u r id i c t ion  d'un ou de plusieurs  pouvoirs t rad i t ionnels  q~ ne peuvent que 

réagi r  à. le nouvelle s i tua t ion .  Le conf l i t  se décl-uchern à propos du s t n t u t  

d m i n i s t r a t i f  de la  zone de colonisation ( I ) .  

L e  périmètre de colonisat ion va $tre 'ménagé pa r  des moyens techniques 

puissants : construction d'une rout;e e t  t racé  d'un lotissement, systèmes de 

r?r&n,y?;e e t  d ' i r r i ga t ion ,  creusement de puits, ornrrzges nnti-Qrosifs,  6qd.pements 

sooio--culturels etc.. , un enc'zdrement technique complète l a  r6d.isatiOn des 
in f ras t ruc tures  af in  de les ren tnbi l ì ss r .  Lhncrdrement de I n  production se 

prolonge p m  l ' o rgwisn t ion  de l a  commercialisation des produits d 'exportation e t  

éventuellement ufl premier traitement i n d u s t r i e l  sur p l ~ c e  (décorticage du r i e '  

usine 5 café, etc.. .). L'ensemble staccompca,gne de dispositions i n s t i t u t ionne l l e s  : 
d6limination o f f i c i e l l e  du périmètre d.e colonisation, monopole de l a  commerci- 

l i s a t i o n  des produits,  crézt ion d'une "société de développement" chargée de 

prendre l e  r e f a i  de 1;2 c e l l u l e  techilque d'exper-ts étr'angers qd a lancé l'opéra- 

tion. Cette existence juridique ne powrcr que renforcer l e  poids économique de 
1 'opération e t  fonder son autonomie s t ructurnle  pa- mpport a m  p6les d t au to r í%& 

locales .  

4 

M '  

Cette autonomie v a  se t raduire  sur l e  plan soci.33 p m  la mise en place de 

s t r u c t w e s  de +ype d6mocratique : comités de villageo coopératives, mutuelles, 

groupes de travail etc.* ., 
exis tan tes  e t  Is '"dléczbilité's supposée des colons f o i n  de l e - ~ s  sooiét6s  

L'absence de s t ruc tures  sociales traditionnelles pr& 

d*oori@ne font espérer à 17- crédibili-bG d'une t e l l e  i n i t i a t i v e .  D'ailleurs l'op& 

ration de colonisation agricolo fait appel à des volontaires  sans considération 

tfe Lew appartenance ethnique e t  l e s  noweaux v i l l % e s  sont souvent pluri-ethniques. 

11 ne s'agit donc pas de reproduire les s t ruc tures  t rad i t ionnel les  des milieux 

d'origine,  mais de promowoir un type d*sorganisa-bion sociale  défini par l e  pouvoir 
politique central e t  qui ~*~zpplique comme uu? cjeul org=Uligramme, uniformément à 

t o u t  l e  t e r r i t o i r e  nationnl a 

Eh faif, l e  modèle dPorgznisation sociale  d t a b l i  par  les promoteurs va & t r e  
profondément modifié. Les s t ruc tures  sociales  mises en place p m  l 'opération vont 
etre u t i l i s é e s  par l e s  colons indépen6mment de leurs fonctions o f f i c i e l l e s  (21, et 
ces colons y ajoytent  dos s t ruc tures  lsspontan&esl' hors de Is t u t e l l e  de l'encadre- 

ment et & se réfèrent & la pratique de l eu r  sociétd d'origine (2). Dans un 
premier temps, nous ass i s tons  donc à une s t ruc tura t ion  du noweau milieu p c  une 

1 I) cas de l'émigration b,unil&é sur l a  r ive  gauche du Noun en Pays bamum 
(Cameroun) , 

(2) BARBI%R J.C.  op, déjà c i t é .  

. .  - 3  . '. . .. 
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existe un c r a i t  agricole. .Cette dépendance 6cononique du colon vis-&-vis do 

son milieu d ' o r i g h e  se f C 5 t  parfois avant mGme son arr iveo d a s  l a  zcne de 

colonisat ion : 

leurs proches dans l e s  emplois w h i n s ,  conseil lent aux jeunes de l eu r  filmille 

de EctinstLal.-Ler comme colons, moyennant quoi ils les d d e n t  d a s  I n  phase du 
démarrrzge. 

i 
1 
I l es  fonctionnaires aypttit de moins en moins l a  p o s s i h i l i t 6  d ' instal le_+ 
1 c 

i 

i 
i 
i 

En définitive los formes dc l ' in tervent ion au p&nt de départ  (colonisLa- 

t i o n  or ien t& @rig& ou planifiée) sont  suscepti,Xes d'évoluer e t  d't3trc recou- 

vertes p.u: des  formes complexes qui résulient des initiatives des populations 

autochtones, des colons a t  de lews soc ié tés  d'o~gine. L a  s i t u a t i o n  sociale 
d'une zone de colonisation est donc Loin de dépeiicbe exclusivement des moihli tés 
de l ' intervention. 

i 

I 
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Afin d'accélérer la réor icn ts t ion  des  a c t i v i t é s  économi,~ucs des 

mil ieux rurauxt des op6rations de développement sent l a c d c s  5 l 'iritd:-icur m8ne 

des communmtés existnntes. a l e s  ne font  pas sppel a m  mouvements nizrntoires. 
L e s  moda1iti.s de l f i n t e r v e c t i o n  vont  avoir  u11 e f f e t  iimt5dint car les  prenières 

r k c t i o n s  des milieux maux concern& seront fonci ion du degr6 de coerc i t ion  

exem6e. En réutilis2.n-k I n  tNpologie de J,, CHARhES, j e  propose de distinLgucr : 

e 

IO/ - Les in+e<n-ciitions qui modifient d P  enbl ic  l ' o r g w i s c t i o n  ac tue l lc  
-CI_ 

du terroir. 
rém6nagement p a r t i e l  ou complet des terrojrs avec exclusion des  

ac tivit8:: considérées comme i r r a t i o n n e l l e s  ( I ) ,  d6plxement  des 

populations b la. su i te  de l a  construction d'un barLage ( 2 ) ,  e tc , , .  

E l l e s  d6clnnchent une opposition de t a u t e s  les  couches de l a  

populatior: ci; I n  rbaction revSt a i  crir.zctErc dtunmimité. Les 

formes de l 'opposit ion va r i en t  selon les oarac t6r i s t lqucs  socio- 

c u l  t u re l l  PS d e s  milieux ruraux concernés e t  selon l e s  évènements o 

20/ - Leg opérations cpi renforcent 1'eiic?Aremont t e c h i q u e  des 

populations 

13. peut s.'.LGir d'un simple rcnforcemcnt des  campagnes de vulga; 

r i a n t i o n  r?pi::olo ou d'une in t emon t ion  s e c t o r i d l e  li& à mi 

produit, rilais l e  projet  es$ souvent plns .ambitieux. Eh e f f e t ,  

il a r r ive  souvent que lrenc,drenient technique char& de prodiguer 

des  consc i l s  exercc un monopole in s f i t u t iomia l i s é  des a c t i v i t 6 s  

l i é e s  à la production (3)  
- v e n t e  dc produits e t  biens d'kquipement sgr ico les  5 cngrnis, 

outii.~ch;tSncs de cu l ture  attelée,  etc. *. 

- comncrci,disntion de Is production exportée (41, 
- c r e d i t ,  - &entuellenent gcs t ion  d équipements sociaux, 

1 1  
de 4 années d'action - 1!%5 - Tmiznarive, ORSTOI-í, 182  p. multigr. 

1LA.HGA - Lc barrage rdscrvoir  du Noun e t  l e s  populations i n s t a l l é e s  - 1972 - Yctoimdé - ORSTOiI - multigr. 145 P. 

(3)  par exemple, l e s  Z,A.P.I, du Sud-Cameroun 

(4) Le mouvement coopératif par l~établissement d'un,réseau do coopératives 
dr approvisionnement et de commercialisation vise a suppl'ulter l e s  comcierqnnts 
ind iv iduc ls  accusés de prat iquer  l e  coxage e t  l'endcttomcnt de l a  püys,u.,nerie. I 

i 
t 

5 .  
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Ce pouvoir technique des opérations de développemcnt va. SC doubler d'un 

pouvoir social ,  Lysnide technique Ctistribuéc par l'encadrement s'<?dresse & tous 

l e s  habi tan ts  pr6sents, indépendmunent de lcur statut social .  E l l e  s w c i t c  l'éme-. 

gonce de lesaders de  type dbmocratiquc qui p o w r o n t  entrnSner l e s  autres  habi tan ts ,  

Fréquemment e t  en d6pi t  des nonibrcuv 6chccs cnrdgistr6z en ce damtzinc, on a t tend  

d e s  jeunes sco ln r i sé s  q u ' i l s  ouvrent l o u r  milieu nux programmes de modernisation, 

q u ' i l s  expliquent ;,m v i l l a p o i s  l e  bien fond6 dcs changements nécessaires  qu'on 

leur a appr i s  B l I<co le ,  L'ex-migrant qui n pu s ' i n i t i e r  aux méthodes cu l tu r .des  
préconisées lors d'un trmr?il s a l s r i 6  dais u n ~  grande plantat ion,  ou ltc?ncj.cn 

combattant qui a, cn p lus  l t ~ x p 6 r i c m c  de l*ox><r9aur, de l ' a g e n t  suscept iblc  

d'€%re . invest i  dans In production, sont mix aussi sowent  s o l l i c i t &  pour ce rT3le 

de leader { 1). L e s  vo lonta i res  sont groupés dais  dos associat ions qui vont recevoi r  

en p r i a r i t é  l ' ' ide technique : pays&nr-ats, g r o u p s  de travail etc.,, (2). 

#- 

Gn about i t  à IS mise cn pl:xce dc iiauvc11es s t ruc tures  soc ia les  qui sont 

cha;-g8es de 

des ac t ions  de développement orchestrées par  les/tcchmques. Ces s t ruc tu res  resterit 

B la pbripke'rie dos soc i6 tés  loctzles qui ICs u t i l i s e n t  pour recevoir l'caìd.c extCriaure,  

Elles ont le memo r81e que la chef fer ie  admii7i.str*xtive du villago misc Ci1 plncc 

p a r  l e  pouvoir co lonia l  dais  I C s  sociétés  ?,céphalcs, b sava i r  le r a l c  clrinterm6- 

d i a i r e  m c c  un e;utériezw dominanf. 

recevoi r  l ' - i d e  technique e t  tlc mobiliser toute  la populn.tion l o r s  
scrvices  

Vne te l le  s i t u a t i o n  va Etre particulièrcment r iche en s t r a t eg ic s .  LCS 

de ten tcurs  des  poiwoirs t radi t ionnels  essaient dc neu t r a l i s e r  la concmrci1cc des 

nolrgellas s%ructures  en y mctt'mt leurs  roprdücntmts  o f f i c i em.  D'mtrcs Glérr,onts 

u t i l i s e n t  zu coriCr&.re ces structures pour s'6maicipar de In t u t c l l e  des cu tor i t& 
coutumières. Ce type dropdrat ion mcttr.2 à j o u r  l es  princìpnwc antagonismes in te rnes ,  

czr il mezacera dircctemeiit .ln stscztificntion soc ia le  existante en promouvant de 

nomeaux leaders. 

30/ - - L'animztion rurjle. Z I l e  ne v i s c  pr.s à tnociifior 1'orgmisr?.:ion soclzle 

d e s  milieux m z u .  11 cn est  dz nieme t!t;-.iidrcS €oimcs d ' in tewcnt ion  tcllco que IC 
c?&elopper;ient com:iunautcairc, 1' Gducntion poptllairo,  l e  mouvement coopérat i f ,  etc. o 

L'approche se veut v o l o n t i m s  non-directive, LP2nimztion rura le  ne chcrchc pas en 

effet  à supplanter  1 " y p - i i e a t i o n  .-stucllo der, co~i~~nunaut  és rurdes pc?r des groupes 

(2) par  exemple los G.A,I . .  (groupes d 'ngricultours modernos) au Cmcmun. 
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de  producteurs disposant du monopole de I n  r e l a t i o n  avec l l nppa re i l  étctiylue ,. 
I'iais à p a r t i r  d'une r6f lexion sur 1cs besoins ac tue ls  e t  c o l l e c t i f s  des  villa;eoïsr 

e l l e  susc i t e  des groupes €onctj.oiìncls lesquels feront  appel à l ' a ide  des services  

techniques. Ces groupes fonctionnels ne reçoivent pas  le monopole de l a  rbpr8sei- 

t a t i o n  de l a  cortui"t6 r u r d c  2, ltext.6rieur, e t  ne se s i t u e n t  pas sur un tc~~ra3 .n  

conc-mrentiel  par rapport  nux s t r u c t u e s  tr,aditionnalles. 

SOUS la forme 13 plua  ncIiev6e ( I )  c l l e  pmposc une re1:ition cont rac tuc l le  

e tre l es  commwut6s rurzles e t  1'Etnt. Ce dern ier  interv5.endr.xi.t B l a  dem*.ncl.c 

d s c o l l e c t i v i t é s  locnles s e l o n  les  progrmmes dc d6v cloppement qu 'e l les  auxient  
m' s au point,  Les  s t ~ e s / ï o r n n t i o n  orgmioéu pcw ltAnimrLtion Rurale s'adresseront 

donc a.utLmt c?ux fonctioiu1,aires lccaux qu"x j1aysiuis, avec l ' e spo i r  que l 'zdninis-  

t r a t i o n  s ' ayercarm de:; bosoins rgexs  e t  formulés par l e s  h i l i eux  ruraux. 

I de 

FavorisLant 1 ~~i to -d~~?e l@pperncn t  des coi".ui,zutds rttrales donc d'un progrm- 

me qi:i rie donne pas oIJligatoironent 12 p r i o r i  t B  mx d i rec t ives  fixés par l e  

gouvernement, e l l e  en t re  d.-i:s iule p x t i q i g  r&olutioiiiz,?ire. El le  se voi t  alors trGs 

v i t e  a x u s &  de développor Iss besoiiis socio-cul tu-cls  aux détriments des  a c t i v i t é s  

Bcononiques. Renversant l ' i n i t i a t i v e  du ohnnfy!mant nu p r o f i t  des milieux rur?.uxp 

e l e  cont??edil LE. r e l a t i o n  au tor i . t a i re  ac tue l le ,  e l  en t r e  en conflit violent  avcc 

1 ' h n e m c r z t i e  ndmini&zntive e t  l e s  services  techniques. La  logique sur laquelle 
e Ile s ' s p p i e  r e l k + e  fii:alcnient de l ' u top ie ,  Elle ne survi3 a l o r s  que mnr,cin.:l!isdc 

dans des a c t i v i t é s  sel-oiiil:iii-es e t  perd par LB m8me l e  but qu 'e l le  s'étcait fix<, B 
smmir réconci l ie r  l':-a;~p?vreil 6tet.icpe e t  les c o i n i i l ~ ~ ~ t é s  rmnles ,  On 1 'enfcmie 

dans ime apnroche s t c t ? r i e l l c  9 I n  promotion fGmidno, I n  santé,  l e s  équipemcnts 

socizux, le niarzidxìge d t  les mltwes viv1+.Ercs, etc.,. $&is on luï d6nie IC d r o i t  

de s'occuper de 1'Bcols ou Cies q u l t r o n  d'exportntion, encore nioins de l'.-dmifiis-= 

t r n t i o h  vi l lcqeoise .  O n  l imi t a  son ac t ion  à das zoiies p:iwres, sans i n t é r Q t  

économique immGdizt. C u  bien, ells e s t  récup6r6c comic ac t ion  psychologique ;lii 

service d'une i n t e m e ~ > . t i a i  dvun nutre type (2) 

1 

L'mimatior ;  rw' . le c t  l e o  formco -q!v.wclit&s n'imposent pas des st-i.uL: I w e s  

d renplacemext e5 ::o fiict donc pcrs 2ircctcc:aiiL ci1 darGer l a  s t r a t i f i c a t i o n  intcme 

d s sociétés--dans Y.csciiiollcs elle intcrvieì i t .  nc cc fc6 t ,  sor, a c t i o n  appC?snT% 

"inoffensive" o 
f 



D p a s  un prcinicr h ,qk:  l u s  coiiiiii~n~~utt~;; rw*.-:lcs ddlh@ct1t :LUX n t r lgcs  

ori;.wisés par  l 'animation 1 ' u~ :~ lc  des "hommcs de pai1!.cl1 q u i  r6sul tent  d'un 

comyrcmis en t r e  lems ac.tcurs' soci:itm.' D,ms un second. temps, lorsque l a  s i n c é r i t e  

d e s  interveLTìits ,mra 6t$ tccstée, a s a v o i r  lorsque le;: v i l l n ~ e o i s  seront rnssur6s.  

sur 1 'approche cffectivemcnt non d i r ec t ive I  l e s  stages deviendront Cles l i e u x  

d '  expression e t  l e s  Sta,&.ires attendront des intervenznfs qu'ils transmettent 
leurs doléznces (1). P w  lB, I'.-.nim.?tion ricrxlc miorce un processus o r ig ina l  - 
. c e r t e s  utopique- niais . par t ic ipent  les int6rcss6s e t  qui  peut los renforcer  

dans l a  conviction de 1cxx-s propres in tdr6 ts .  
X 

X X 

L e  fait de cclnsid6ror IC:: op8mt ions  de développement comme une dcs 

manifestations de l*Qcononiio capitaliste au niveau intcrnztion,d ne saurnit  nous 

dispeliser d ' en t r e r  druis 13- complexité de l '&o lu t ion  ackuelle des  soc ié tés  du 

Tiers-?ïonde, Thce à l a  réduction en 

nombre de p l u s  en plus gr:d de p e t i t s  explo i tan ts  inii ividuels par le biais en t r e  

nut res  des opérst ians  di. dGvvclopyemcnt, ces soc ié tés  ne r e s t en t  pas passiveso Xous 

avons vu que dans bien des cas o l l c s  reprenncnt l ' i n i t i n t i v e  s o i t  par re jet  global 

de 1 ' Intervent ion extér icure ,  s o i t  pnr  mrtuipul2tion de ce l l+-c i  nu pro f i t  des groupes 

sociaux qu2 v i s e n t  5 pc.rpZtmr leur posi t i on  itnrnin:stc. L'inventaire de ces  strat&- 

g i e s  s e r a i t  du  p lus  haut i n t 6 r 8 t  

c e s  opkrc..tions de d6vcloppcmcnf mec  l a s  communautés ïurnles. 

r o w s  au quasi-scdnrint ou au salariat d'un 

pour niontrcr IC ou les  modes d ' a r t i cu la t ion  dc  

C'est dans c e t t c  perspective qu*il sw.d+i; per t inent  de classer les op& 

d&eloppenent, Je proponc qu$un t e l  classement se fasse non p lus  sclon r a t i o n s  de 

leurs nodalit 6s d' intervcnt ion,  mais selon leur posi t ion socio-géographique par 

r appor t  aux soc ié t é s  locr?lcs, egest en c f f c t  2 pa3xi.r de ces positions que des 

opérat ions de développcncnt vont avoir  u n  i m p x t  SUI' lcs rnilicux ruraux. Nous 

ct ons vu qu'on p o u v , - t  c?is.l;ingx?r t r o i s  posi t ions gr incipales  : 

- los interventior% ponc tuclles t c l les  que les complexes <%i-o- i n d u s t r i e l s  

qui s o n t  créatrices d'emplois s s l n i i 6 s  e t  ag i s sa i t  B ciistnnce sur les 

comnunaut és  ur -des . 
Les opér.>tions cte ddveloppcment qui  sc s i tuent  en t r e  les  soc ié tés  1oc?.1es9 

par exemple Ics sones de ccloriisation #agricole . E l l e s  posent néce,ss.-3.ïc- 

ment l e  pmblkme do 1' cnvironnemcnt ethnique. 

B e i n ,  l e s  intervent ions qui sc font  à l ' i i i t4r icur  meme des cominunzwtés 

rurales e t  qui vont proposcr un remodelGage, p lus  ou moins autor i t . - i rc  dc 
l a  s t r a t i f i c a t i o n  sociale .  

- 

- 

(1)  C'est souvent aussi ce que l e s  populations enqu6kéos aitendent d'un r , o c i o h P c  
qui ,  gr3ce à son magnétophone VCL trmsmettre leurs paroles  en bau+ lieu. cfo 
G. EOY - op. dé j à  c i t é .  
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leilcement de l 'opération, LS r e p r i s e  de 1 'initiative par  ICS 'h i l ieux ruraux, 

concernés, ou du moins In r e l i t i o n  d id ,ec t iquc  qu'ilü engagent avec les tochniciciis 

e t  admi.*strnteurs des op6rztions de d&mloppemcn.t 3 s o u v "  &té méccannue du 

fzit que 1'md.y~~ reste ccntr6e .-&u début sur les projets dcs promotcurs de ces 

opQr.-..tions. Les r i~ iss ions  d'&alu~w-kion ne fon t  g&rc .mieux puisque, camme leur 

ippcl.i.tion le sous-entcrici, c l l e s  pi"mont les pro j e t s  comme cndrc dc référence. 

Zn outro,  de c o w t e ,  dur& c t  f.5.tcs pu- ICs cxportn nonP.résidents ccs missions 

d*&afnr?=i;ion ignorent tou t  dcs soc ié t  6s t r a d i  tioruicllcn. 

L z  durée d'unc opér,?tion e s t  dono importrmtc, L'observntion perm.mentc 

e s t  &videniment le meilleur moycn pour nppréhcnder c c t t e  dimension diachron5quc( 1). 

A d i f m t ,  des cnqti$tes 2 pnssngcs rdp6t6s scr-ucnt opportunes. Enfin l e  s o r t  dcs 

op6rc t ions  dc dévcloppcment lmcécs  nagu6r-c p a -  1 *;?rlministmtion co lonia le  semble 

Qtre richc d'enseignement bien que se s i t u a n t  d a s  u11 nut re  contieate &cononique 

e t  poli tiqtre. 

En cléfinitivo m c  tyyAogic des opAr It ions de développement d o i t  Eire 
m e  typologie des imdcs il'hiwticul;it;ion dc ces clcrnibres avec les sociétés lac-l c s e  

' m r  par  exemplc 1lobscrv:ition do l ' o p h x t i o n  du Phndoul au Tchnd par 
J. 1.mCoImT. 


