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manufacturés des pays ade la aeuxième vagues que de 
celles des NPI, reflétant un changement radical par rapport 
A la situation d’il y a dix ans. Le cas des textiles et du vête- 
ment confirme qu’il faudrait, pour bien saisir I’évolution de 
la structure par produits, effectuer l’analyse & un niveau 
beaucoup plus détaillé. On peut néanmoins soutenir que, 
dans les pays (1 de la deuxieme vague 1) dotés de ressour- 
ces assez variées, la croissance des exportations de pro- 
duits manufacturés est, dans l’ensemble, orientés vers le 
passage & des opérations de transformation plus élabo- 
rées, sans rapport souvent avec les ressources du pays. 
Dans les économies insulaires pauvres en ressources, la 
quasi-totalité de l’expansion des exportations a été le fait 
d’activitds délocalisées. 

Vers quelle destination ? 

II est presque impossible, & partir des données actuelle- 
ment disponibles, de faire des analyses utiles de la rt5parti- 
tion géographique des exportations de produits manufac- 
turés en provenance des pays <<de la deuxieme vaguen. 
D’une part, les statistiques existantes sous-estiment fré- 
quemment les exp,ortations totales vers les pays voisins 
(c’est-&-dire, d’autres pays en développement) à cause de 
sous-recensements et de la contrebande. Cette distorsion 
affecte particulierement les séfies chronologiques lon- 
gues. D’un autre côté, la fréquence prise en compte des 
réexportations fausses l’image dans le sens opposé. Enfin 
- et c’est le plus important --.tant la situation à un 
moment donné que son évolution varient considérablement 
d’un pays A l’autre en fonction de certains facteurs : situa- 
tion géographique, existence d‘unions douanieres et de 
zones de libre-échange, bouleversements politiques, etc. 

On peut cependant tenter de dégager quelques conclu- 
sions générales. Premièrement, dans la mesure oÙ l’on 
accepte les chiffres sans discussion, les pays I( de la 
deuxieme vague )) tendent à exporter vers les pays en déve- 
loppement une part de leurs produits manufacturés un peu 
supérieure au chiffre moyen pour l’ensemble des pays en 
développement (environ un tiers). On peut proposer diver- 
ses explications A ce phénomène, explications qui ne s’ex- 
cluent d’ailleurs pas mutuellement : l’importance des mar- 

chés de l’OPEP pour certains pays en développement 
exportateurs de produits manufacturés, le rôle des plans 
d’intégration régionale en Amérique latine et, dans une 
moindre mesure, en Afrique, le fait que certains pays en 
développement relativement industrialisés sont de plus en 
plus capables de fournir des produits qui, s‘ils ne sont pas 
concurrentiels sur les marchés industriels, sont néanmoins 
parfaitement adaptés aux marchés de certains pays en 
développement. 

Deuxièmement,. avec IA encore un certain nombre d’ex- 
ceptions, la part des pays en développement dans les 
exportations totales de produits manufacturés des pays de 
la deuxième vague tend à diminuer. Cette évolution tradui- 
rait d’une part, la lenteur de la croissance des marchés des 
pays en développement autres que les pays de l’OPEP et 
les NPI durant la majeure partie des années 70 et, d’autre 
part, le fait que le protectionnisme, dans nombre de pays 
en developpement, s’est exercé principalement à I’encon- 
tre des produits offerts par les pays ((de la deuxi6me 
vague 1). La crise des expériences d’intégration régionale et 
les difficultés politiques entre pays voisins ont accentué 
ces tendances. 

En dépit du protectionnisme et de la stag?lation, I’expan- 
sion des exportations continue donc, en général, A être 
essentiellement axée sur les marchés de la zone OCDE. 

* *  

L‘ensemble de ces données incite A un certain opti- 
misme s’agissant des perspectives offertes dans les pays 
en développement aux stratégies axées sur l’exportation. 
Les chiffres préliminaires sur les importations des pays de 
l’OCDE laissent en effet entrevoir que si les pays (c de la 
deuxième vague)) n’ont pas échappé au marasme qui a 
marqué le commerce mondial ces deux dernieres années, 
ils continuent à mieux faire que la plupart des autres pays 
en développement. Reste A savoir si, dans les années a 
venir, ces pays pourront consolider leurs acquis, renforcer 
l’effet d’entraînement de leurs exportations sur les autres 
secteurs de leur économie et rester ouverts sur l’extérieur. 

(L’Observateur de /’OCDE, novembre 1982.) 

BRÈVE HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA HAUTE-VOLTA 

Sous ce titre, la revue lhonomie et humanisme a publié, dans son numéro de mai-juin 1982, l’article suivant de 
J. Y. Marchal, chercheur d I’OASTOM (*l. 

Située entre 10 et 15 degrés de latitude nord, au cen- 
trede la Boucle du Niger, la Haute-Volta s’étend sur 
274 O00 km2. Le paysage apparaît monotone : un vieux 
socle d6pourvu de reliefs. Du point de vue climatique, le 
pays connaît deux saisons qui rythment l’année : une 
seche d’octobre A mai et une humide de juin B septembre. 
Les pluies diminuent du sud-ouest (1 300 mm) au nord-est 
(500 mm), en même temps que la saison sèche s’allonge et 
que les risques de mauvaise pluviosité s’accroissent 
(pluies utiles pour la culture). 

r) Office de la recherche scientifique et technique outre-mer. 

La population (5 600 O00 habitants), dont 95 % sont des 
paysans ou des éleveurs, est répartie irrégulierement sur 
l’ensemble du territoire. La région centrale, habitée par les 
groupes mossi, gurunsi et bissa, est tres peuplée (40 à plus 
de 100 habitants/km2), tandis que les régions septentriona- 
les, parcourues principalement par les éleveurs peul, n’ont 
qu’un peuplement épars (moins de 10 habitants/km2), tout 
comme la région Est peuplée par les Gurmantché. Dans les 
régions Ouest, les densités varient selon les groupes : 
30-49 habitants/km2 A .  Banfora et’ en pays dagari, 10- 
15 habitantslkm2 en pays bwa et moins de 10 habitants1 
km2 autour de Sidéradougou. Par ailleurs, les vallées qui 
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parcourent la Haute-Volta (Volta Blanche, Rouge et Noire) 
sont presque désertes. 

C’est au centre du pays, dans la région peuplée par les 
Mossi (2 500 O00 habitants) que l’on observe les plus gros- 
ses concentrations de villages et l’occupation la plus forte 
des terres par les cultures. 

Quatre villes dépassent 20 O00 habitants : Ouagadougou, 
la capitale : 120 O00 ; Bobo-Dioulasso : 75 O00 ; Koudou- 
gou : 21 O00 et Ouahigouya : 21 O00 égaiement. 

Par rapport a ses ressources, la Haute-Volta parait sur- 
peuplée. Elle constitue un important foyer d’émigration 
vers les plantations de café et de cacao de Côte-d’Ivoire et 
du Ghana et vers les centres industriels de ces mêmes 

Enclavée dans le continent africain, dépourvue de pro- 
duits exportables (agricoles ou miniers), a peine dotée d’un 
embryon d’industrie, la Haute-Volta connaît une situation 
économique difficile. L‘essentiel de la production agricole 
est représenté par les cultures vivrieres (les mils) et les ren- 
dements, compte tenu des techniques culturables, de mau- 
vais sols et des caprices climatiques; sont faibles : 5 a 
8quintauxlha. Le sorgho et le petit mil sont cultivés par 
toutes les populations, mais les récoltes sont souvent 
insuffisantes pour les nourrir. Seule l’arachide des régions 
sud-ouest, cultivée en plus des mils, peut être exportée 
régulierement. Le coton, cultivé un peu partout, ne donne 
des productions intéressant la commercialisation que 
dans l’Ouest de la Haute-Volta (27 O00 tonnes exportées en 
1975; 42000tonnes en 1976. A titre de comparaison, le 
Mali a exporté, respectivement en 1975 et 1976 : 51 O00 et 
100 O00 tonnes ; la Côte-d’Ivoire : 59 O00 et 75 O00 tonnes). 

Au bout du compte, c’est l’élevage extensif traditionnel, 
pratiqué par les Peul, dans les régions de faibles densités 
humaines, qui procure au pays sa principale richesse 
exportable, absorbée par la Côte-d’Ivoire, le Ghana, le Mali 
(puis, dans l’ordre, la France, l’Italie, le Maroc et le Japon). 
Toutefois, avec les sécheresses qui affectent l’Afrique de 
l’Ouest depuis 1970, le troupeau a eté fortement diminué. 

Les ressources minieres sont limitées, pour ne pas dire 
inexistantes. Bien que les indices minéraliers soient nom- 
breux, les gisements reconnus sont peu étendus et non 
exploités. Une mine d’or, au centre du pays, ne fonctionne 
plus, et le manganese de Tambao, au Nord-Est, n’est pas 
encore extrait, malgré. de nombreux projets élaborés 
depuis 1968 (2). 

Les industries se bornent donc A transformer quelques 
matieres premieres locales, essentiellement agricoles (hui- 
leries de Bobo-Dioulasso, brasseries de Bobo-Dioulasso et 
de Ouagadougou, égreneuses de coton) ou bien produisent 
quelques biens d’equipement pour le paysannat (petits ate- 
liers de construction de charrettes et charrues, à Ouaga- 
dougou). Depuis 1970, une filature (Koudougou) et depais 
1974 une sucrerie (Banfora). Du fait de cette situation éco- 
nomique peu développée, le commerce extérieur est des 
plus déficitaires : les exportations représentent moins de 
la moiti6 des importations. ’ 

-- 

Pays (1). 

(1) Pres de 24 % des hommas sont absents de leur village, en 

(2) La mine d’or de Poura de$[ait atre reoyverte en 1982 (?). 
pays mossi. 

Pour améliorer les conditions de I’économie voltal’que, il 
faudrait accroître en priorité les productions agricoles inté- 
ressant I’étranger (arachide, coton, sésame...), exploiter les 
réserves minieres (mais elles sont faibles), en fait mobiliser 
l’ensemble de la population sur un programme national 
défini A partir d’une politique dont on voit mal, prbsente- 
ment, quel pourrait en être le caractere nouveau, puisque 
la Haute-Volta dépend de l’aide financiere de pays dits 
(I amis D. 

Le budget de la Haute-Volta fait appel aux sources de 
financement extérieures, entre autres françaises, mais 
aussi allemandes, américaines ; généralement européen- 
nes. Quelles qu’elles soient, ces aides décident de ce qu,’il est 
bon de faire ; mis B part quelques dons, elles doivent appa- 
raître l( rentables II pour les pays préteurs. Si le milieu natu- 
rel (climat sec, sols peu fertiles, absence de gisements 
miniers importants) n’est pas propice A un développement 
économique rapide et relativement facile, l’aide est mesu- 
rée avec parcimonie. L‘état de sous-développement que 
connaît la Haute-Volta aujourd’hui s’explique, dans une 
large mesure, par sa dependance vis-A-vis du Systeme 
d’économie libérale dans lequel elle a eté intégrée depuis 
le début du si8cle. 

La politique de développement colonial ‘ 
(1 896-1 960) 

Elle peut se résumer par : 52 ans d’exploitation miniere 
et 12 ans de petit équipement. 

La situation économique 11 bloquée )I n’est pas nouvelle. 
Pourtant, les précurseurs de la conquête militaire du pays 
(Krause, Crozat, Binger, Monteil) ont cru que la région était 
fertile : 

11 La plus belle production est l’élevage des chevaux IL.. 

11 Le sol, cultivé sur de vastes étendues, donne en abon- 
dance sorgho, maïs, arachide, indigo, ignames et la liane a 
caoutchouc y pousse ))... a:Comme richesses minérales, on 
signale du fer et un peu d’or )) (Journal des Voyages, 
no 68-72, 1898). 

En fait, les colonisateurs se sont mépris sur les potentia- 
lités du pays. Ils ont fait l’association malencontreuse 
entre fortes densités de peuplement et possibilités de 
développement, en se rattachant a i’idée que ia pression 
d’une population sur les ressources apprend à cette popu- 
lation le travail intensif et lui apporte la stimulation pour 
innover, effectuer des améliorations agricoles et augmen- 
ter ainsi la productivité. 

La théorie économique, B la base des tentatives d’exploi- 
tation coloniale, est que le moteur de la croissance est la 
pression de la population et que l’énergie qui fait fonction- 
ner ce moteur est le travail humain (c’est aussi la théorie 
11 moderne 11 de E. Boserupt, 1965) (*). 

Les colonisateurs pensaient pouvoir mettre la population 
au travail avec d’autant plus de facilité qu’il existait deja, 
sur place, un pouvoir politique traditionnel fortement 
structuré. C’était le cas des Mossi. C’est. donc surtout, 
dans le centre du pays le plus peuplé et encadré par un 
Systeme de commandement villageois, que l’effort colonial 
a port6 avec le plus de force. 

I 

I 

(*I NDLR de PE. - Les references completes des ouvrages cites 

:! se trouvent dans la bibliographie, en fin d’article. 
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189671919 : la conquête 
et la mise en condition des populations 

. - Conquête militaire facile troublée par quelques résistan- 
ces (1900, 1906-1907, 1917-1918). Les commandants militai- 
res mettent en place l’armature administrative (postes, 
(1 cercles ))) et laissent la place, dès 1904, aux administra- 
teurs civils. A cette date, I’(( epopée coloniale )) est ache- 
vée. L’aire d’exploitation pacifique des territoires occupés 
commence. 

Le principe colonial est que chaque territoire participe à 
son propre développement. La métropole ne subventionne 
que les dépenses militaires. Le gouvernement général de 
I’AOF, qui siege B Dakar (3), finance les grands travaux 
d’infrastructure (ports, chemins de fer, aménagements agri- 
coles), au besoin en recourant B des emprunts, mais le 
budget de chaque colonie et de chaque circonscription 
interne B une colonie trouve ses ressources dans les 
impôts, les droits de douane, les taxes diverses et le com- 
merce que la colonie est capable d’organiser. Une partie 
des sommes recueillies est versée au Gouvernement géné- 
ral et l’autre partie lui revient (4). 

Ce principe conditionne le (1 développement de la 
Haute-Volta. 

L‘imposition fiscale, réclamée d’abord en nature (ani- 
maux, sacs de mil) ou en monnaie du pays (les (( cauris ),), 
est exigée en monnaie française Xpartir de 1903. Cette exi- 
gence contraint les paysans et les,eleveurs à se dessaisir 
d’une partie de leurs biens pour la vente B des commer- 
çants qui les paient en monnaie française avec laquelle, 
enfin, ils paient l’impôt réclamé. Sachons que l’impôt a été 
le stimulant inject6 en milieu africain pour développer le 
commerce et favoriser la diffusion du franc. 

L’impôt augmente d’année en année, en fonction de 
n’importe quel bareme (il s’éleve, pour le. cercle du Mossi, 
B 311 O00 F en 1906, B 360 O00 F en 1907, B 555 O00 F en 
1908, B 656 O00 F en 1910 ; en francs actuels, ces sommes 
seraient respectivement de 566 000, 655 000, 1 O10 000, 
1 194 000). Aussi, progressivement, les populations sont 
amenées B vendre une plus grande quantith de produits 
qu’il ne serait acceptable pour maintenir I’équilibre entre 
leur production et leur besoin. En 1914, une famine s’étend 
dans le pays (sécheresse), les vols se multiplient, les villa- 
geois attaquent les représentants de l’administration, d’au- 
tres abandonnent leur ferme et fuient dans les (( brousses )) 
pour échapper aux contraintes. Ces signes évidents de 
malaise Bconomique sont accentués par l’obligation de 
recruter des tirailleurs pour les champs de bataille de 
France. Un recrutement de 10 O00 hommes est exigé dans 
le cercle du Mossi pour la seule année 1918. Les hommes 
en 5ge d’être recrutés fuient, se mutilent. Ils veulent 
demeurer dans leur village, oÙ ils ont déjB suffisamment de 
difficult& A vivre. Parallelement B ces exigences de l’admi- 
nistration, les Français tentent de justifier le bien-fondé de 
leur occupation en montrant aux populations les avanta- 

(3) L’Afrique occidentale française (AOF) est une federation de 
colonies, decidbe en 1895 et organis& de 1902 1904. Elle com- 
porte huit territoires : le Senegal, la Mauritanie, le Soudan (actuel 
Mali), la Haute-Volta, la Guinee, la CBte-d’lvoire et  le Dahomey. Le 
Togo (allemand jusqu’en 1918) a toujours eu un statut special. 

(4) A tltre d‘exemple, la solde du personnel d’administration sera 
prelevee sur les recettes de chaque colonie jusqu’en 1946. 

ges de’la juridiction française, de l’assistance médicale, de 
í’enseignement ... Les postes administratifs, qui devien- 
dront plus tard des bourgades, des petites villes, s’équi- 
pent. Les bureaux de poste fonctionnent, les chemins sont 
entretenus. Bientôt, les automobiles vont circuler. 

1919-1932 : l’exploitation du pays 

Parallèlement aux recrutements militaires (qui ont pour 
effet de diminuer- les forces du travail dans les villages), 
âux impôts qui continuent de s’accroître (dans le cercle de 
Ouahigouya, au nord de Ouagadougou, l’impôt passe de 
181 O00 F en 1915 B 934 O00 F en 1924, 1 187 O00 F en 
1925, à 1825000 F en 1926, B 2 200 O00 F en 1927, à 
2 570 O00 F en 1928, à 2 578 O00 F en 1930 - en francs de 
l’époque), un développement écoFomique 1) est lancé en 
Haute-Volta B compter de 1919. 

C’est d’abord un développement fondé sur les produits 
de cueillette (gomme d’acacia, indigo, kapock) que l’on 
oblige les paysans à récolter et à vendre aux maisons de 
commerce. C’est ensuite, à partir de 1924, un développe- 
ment cotonnier. L’artisan de cet (( effort )) de développe- 
ment est le gouverneur Hesling, en poste de 1919 à 1927, à 
Ouagadougou. I I  est persuade (et il persuade ses adminis- 
trateurs) que son territoire peut et doit exporter des milliers 
de tonnes de coton aussitôt qu’un mode de transport facile 
et économique aura été créé. Les Voltaïques sont mis au 
travail (extension des champs pour le profit de M. Boussac, 
aménagement de 6 O00 km de pistes automobilisables, 
construction de ponts, portage des balles de coton, réqui- 

Le développement de la culture cotonnière est tel (10 O00 
tonnes commercialisées en 1927) que l’administration n’hé- 
site pas B annoncer une production de 16 O00 tonnes pour 
1928. C’est, cette année-la, que tout se bloque. 

Les paysans, en 1928, ne sont plus solvables. L‘impôt 
rentre mal car, de 1925 à 1931, un cycle de sécheresse 
s’abat sur la Haute-Volta et le Niger voisin. (1 La question 
d’alimentation des populations devient extrêmement 
angoissante I), annoncent les commandants de cercle. De 
plus, des vols de criquets viennent ravager jusqu’à 85 B 
90 YO des récoltes vivrières et commercialisables dans les 
régions du Nord. 

Aussi, 3 O00 tonnes de coton, seulement, sont livrées 
aux maisons de commerce, en 1928. Les paysans ont pré- 
féré donner la priorité aux mils. D’une part, il faut se nour- 
rir et, d’autre part, le coton est mal payé (la production 
d’un hectare de coton équivaut B 82 F (1928) ; un ha de mil 
représente 200 F pour un travail moindre). Pour M. Bous- 
sac, c’est la crise. II accuse l’administration de ne pas 
avoir suffisamment forcé les indigenes B produire. Une 
enquête est demandée par le gouvernement de I’AOF. 

La commission d’enquête conclut B l’arrêt de la politique 
cotonniere, B la priorite à accorder n au moins pour un cer- 
tain temps )) aux cultures vivrihres, B l’exemption d’impdts 
des personnes insolvables. 

C’était reconnaître I’echec d’une .tentative de développe- 
ment (( auto-centré )), reconnaître que la Haute-Volta &ait 
une colonie (1 non viable 1). Ce constat marque encore, de 

sitions...). 
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nos jours, la Haute-Volta : (i On ne peut pas compter sur un 
développement valable de ce pays )), pensent les experts ! 

Parce que cette colonie ne produit pas et que son admi- 
nistration coûte trop cher, compte tenu des résultats éco- 
nomiques, la Haute-Volta est démantelée en 1932, parta- 
gée entre le Niger, le Soudan et la Côte-d’Ivoire qui, à elle 
seule, prend 56 YO du territoire, dont le pays mossi (Haute 
Côte-d’Ivoire). 

1932.1947 : le réservoir de maimd’œuvre 

Les propositions de la commission d’enquête de 1931- 
1932, qui laissaient clairement entendre qu’il fallait lais- 
ser vivre les populations à leur rythme, deviennent rapi- 
dement (i lettres mortes >>. 

A partir de 1932, la Haute-Volta peut être considérée 
comme le réservoir de main-d’œuvre des colonies voisines, 
Soudan et surtout Côte-d’Ivoire. Dès 1919, les chantiers 
forestiers de la Côte-d’Ivoire, qui manquaient de main- 
d’œuvre (la colonie est peu peuplée et les Voltaïques sont 

‘ réputés être de bons travailleurs disciplinés ...) avaient 
r&clamé des hommes à la Haute-Volta. Mais le gouverneur 
Hesling avait refus&, car il avait besoin de sa propre main- 
d’œuvre pour la construction du réseau routier et les 
prestations cotonnières. Sous la pression de hautes per- 
sonnalités, puis sous la pression des évenements (crise 
alimentaire de 1928), il autorise l’administration de la 
Haute-Volta à prêter son concours aux agents recruteurs 
venus des colonies voisines, car un émigrant est une bou- 
che en moins à nourrir et, a son retour, il amène un pécule 
et peut payer l’impôt ! 

5 & 600 travailleurs partent chaque année vers le Soudan, 
voire le Sénégal ; 4 à 7 O00 vers les chantiers ivoiriens. Ils 
sont rarement volontaires. Beaucoup de jeunes gens et des 
familles entières fuient le pays pour s’établir en Gold 
Coast (actuel Ghana) oÙ l’administration britannique est 
moins sévère et oÙ les émigrants peuvent trouver du travail 
dans des plantations de cafe et de cacao tenues par des 
Africains. En 1931, 220 O00 Voltaïques sont recensés en 
Gold Coast, auxquels s’ajoute un volant saisonnier de 30 à 
60 O00 hommes. 

L’administration française ne parvient pas P contrbler 
efficacement les frontibTes. 

Le recrutement forcé atteint son paroxysme entre 1939 
et 1943, car la Côte-d’Ivoire, de même que l’ensemble de 
I’AOF, dépend du gouvernement de Vichy (a l’inverse de 
AEF qui se rallie au general de Gaulle avec son gouverneur 
F. Eboué). Le mot d’ordre est (( l’effort de guerre )) : travail- 
ler deux fois plus pour relever la France. 

En 1940, plus de 9000 travailleurs sont recrutés en 
Haute Côte-d’Ivoire, en plus des 10 O00 soldats enrôlés, qui 
sont utilisés sur place comme main-d’œuvre locale. L‘ef- 
fectif s’élève à 15000 travailleurs en 1941 et 36300 en 
1942. 

Une fois de plus, l’effort demande aux populations est 
trop fort. i( Tous les cercles fournisseurs de main-d’œuvre 
affirment unanimement, avec force et même avec indigna- 
tion, que.la limite du recrutement est non seulement 

atteinte mais dépassée n, écrit un administrateur. Le gou- 
verneur de Côte-d’Ivoire décide alors de réduire les recrute- 
ments, car il craint que les populations, excédées par tant 
de contraintes (( au nom d’un développement a), se soulè- 
vent contre leurs chefs : 23 600 hommes sont recrutés en 
1943 et seulement 16 200 en 1944. 

La même annee, à la Conférence de Brazzaville, le géne- 
ral de Gaulle promet de procéder, à la fin des hostilités, & 
une transformation des modalités de la colonisation, 
notamment de decider l’interdiction du travail forcé. En 
avril 1946, une loi interdit les recrutements sous la 
contrainte en AOF. 

Parallèlement à cet II adoucissement I) de la part de I’ad- 
ministration, le mouvement politique du Rassemblement 
DBmocratique Africain (RDA) prend naissance à Bamako, 
sous la présidence d’H. Boigny, et se propage rapidement 
en Haute Côte-d’Ivoire ; le programme de ce mouvement 
est resolument anti-colonialiste. 

Pour endiguer la montée de la contestation générale et 
pour remercier les Voltaïques de l’effort qu’ils ont consenti 
(grâce notamment & la collaboration des chefs mossi), le 
ministre des colonies décide de reconstituer la Haute- 
Volta dans ses limites de 1932. 

Le 4 septembre 1947, la Haute-Volta redevient territoire 

Mais pour les populations, la situation va-t-elle vraiment 

autonome et toutes les prestations y sont abolies. 

changer du tout au tout ? 

c -  

1947.1960 : la pré-indépendance : 
le temps des  bienfaits 

Puisque la situation redevient (( viable I>, que I’adminis- 
tration est moins contraignante à l’égard des villageois et 
des éleveurs, les émigrés établis en Gold Coast reviennent 
dans leur village d’origine.’ 

Dans le domaine agricole, des efforts sont enfin consen- 
tis : construction de petits barrages, création de fermes- 
pilotes (1949-1958), creusement de puits villageois et pasto- 
raux, vulgarisation de la culture attelée et lidte contre 
I’erosion (1957). Jusqu’alors, la Haute-Volta n’a **eçu aucun 
encadrement agricole, si ce n’est pour produire du coton et 
de l’arachide sous la contrainte. L‘administration se rend 
compte tardivement que le système agricole est bloqué 
dans beaucoup de régions (maintien de techniques ancien- 
nes alors que le sol ne peut plus produire suffisamment, 
compte tenu de l’accroissement de la population). Pour- 
tant, elle continue & s’intéresser au coton et à l’arachide et 
pense qu’avec les charrues la production peut en être faci- 
litée. Rien n’est fait pour accroître la production des plan- 
tes vivrières et les difficultés alimentaires persistent même 
si, depuis 1945, les (( pluies sont bonnes JL Et il faut tou- 
jours payer l’impôt ! 

Aussi, les Voltaïques (surtout ceux de‘ la région centrale), 
(1 habitués 1) depuis 1928 à (( aller chercher l’argent 1) dans 
les régions côtieres, continuent & émigrer. Ils ne sont plus 
engagés sous la pression de l’administration, leur condi- 
tion d’emploi dans les plantations ivoiriennes est devenue 
sensiblement comparable à celle offerte en Gold Coast, ils 
gagnent un peu d’argent, mais cette main-d’œuvre achemi- 
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née (SIAMO) hors de la Haute-Volta manque à la produc- 
tion : les quantités d‘arachide et de coton vendues faiblis- 
sent, ainsi que celles des sacs de mil. 

La Haute-Volta se vide lentement de sa force de travail 
et devient le pays ob il n’y a rien à vendre et rien à ache- 
ter ! 

L‘effort colonial tardif de mise en valeur de la’ Haute- 
Volta n’intéresse qu’un équipement léger (ponts, bâtiments 
administratifs, petits barrages en terre) ; c’est un leurre qui 
ne remet nullement en question le Systeme économique 
colonial. D’ailleurs, pourquoi le serait-il, puisque la Haute- 
Volta apparaît (( officiellement 1J, sans pression d’aucune 
sorte, un satellite de la Côte-d’Ivoire ? Le paysannat voltaï- 
que, gagné B l’économie monbtaire (tout a été fait pour 
qu’il le soit, depuis 1903 !), forcé de quitter ses villages 
(pendant vingt ans !) sait dorénavant que la culture du café 
et du cacao rapporte de l’argent & quelques centaines de 
kilom6tre.s de chez lui. L‘horizon de vie des populations 
s’est élargi jusqu’aux forêts de la côte. C’est là-bas que 
l’on peut s’enrichir. Dans ces conditions, si l’indépendance 
a Bté accordée le 5 août 1960 à la Haute-Volta, que signifie 
ce mot du point de vue de l’économie nationale ? 

, 

L’assistance technique - 
1 dans le cadre d’un État souverain 

Le jour de l’indépendance de son pays, le président 
Yaméogho déclarait : (( Le soleil s’est levé sur une Haute- 
Volta libre et indépendante, totalement maîtresse de son 
destin 11. II poursuivait son discours en annonçant : (( Nous 
trouverons de par le monde des amis prdts & nous apporter 
leur aide et leur concours en toute loyauté, et au premier 
rang desquels la République française (...), mais aucune 
formule toute faite, aucun pays ne pourra se substituer à 
nous dans la tâche de construction nationale (...). C‘est par 
le labeur acharné et quotidien de chacun que nous ferons 
lever de cette terre, chere & nos cœurs, les cités florissan- 
tes et les hommes comblés qui doivent marquer le visage 
de demain de la Haute-Volta JJ. 

Pendant six mois, le gouvernement hésite entre l’ami 
ivoirien (H. Boigny) associé A la France et le modele offert 
par le Mali, le Ghana, voire la Guinée, plus lointaine. 

En janvier 1961, G pour réagir contre l’impérialisme res- 
ponsable de la mort de P. Lumumba, le président de la 
Haute-Volta demande I’évacuation de la base militaire de 
Bobo-Dioulasso, décide la suppression des barrieres doua- 
nieres avec le Ghana et fait une visite à Bamako. 

Les pressions s’exercent alors. Avec les militaires quit- 
tant Bobo-Dioulasso, partent les commerçants français. 
C’est le début de la décadence économique de Bobo- 
Dioulasso. Le (( frere IJ H. Boigny est chargé par la France 
de U conseiller 13 le président Yaméogho et, d&s 1962, un 
rapprochement avec la Côte-d’Ivoire s’amorce. 

Une politique de U développement social II est lancée, 
favorisant I’émancipation des femmes, diminuant l’autorité 
des chefs coutumiers. En contre-coup, les chefs qui ont 
une influence certaine sur les populations font courir le 
bruit que (( le gouvernement est mauvais N. 

Une politique de U d6veloppement IJ administratif est sui- 
vie, tendant A multiplier les circonscriptions et les emplois 
dans l’administration (le seul secteur assurant des salaires 
dbcents ...). 

En 1963, le marasme economique se fait jour. En 1965, il 
est prouvé que l’administration absorbe 60 % du budget 
national ; le reste étant dépens6 pour la construction de 
petits barrages, de puits, de dispensaires de (( brousse )J, 

d’écoles, de piste*. Et bien que l’augmentation de la pro- 
duction agricole ait été & nouveau tentée (coton : 3 O00 t en 
1960, 10 O00 t en 1965 ; arachide : 850 t en 1961, 4 300 t en 
1965), les caisses de ¡‘État sont vides. 

I I  faut augmenter les impôts et les taxes. Le commerce 
européen ferme ses portes. 

C’est alors que l’ami ivoirien pt‘opose une (( fédération 
camouflée J) entre la Côte-d’Ivoire et la Haute-Volta en pro- 
posant pour les Voltaïques la double nationalité. Le prési- 
dent H. Boigny vient en Haute-Volta expliquer que la 

Côte-d’Ivoire ne peut constituer une oasis de prospérité 
au milieu d’un désert de misere IJ. 

Au moment où lesdeux gouvernements sont prêts A rati- 
fier la double nationalité, le mécontentement populaire 
(surtout celui des fonctionnaires & qui on annonce un abat- 
tement de 20 ?‘O de leur salaire) renverse le président 
Yaméogho (janvier 1966). Les militaires sont appelés au 
pouvoir. Ils instaurent un régime d’austérité. 

Le gouvernement indépendant de la Haute-Volta ne peut 
faire face aux dépenses requises pour un dbveloppement 
économique. C’est l’aide extérieure qui s’en charge, repré- 
sentée sur place par des sociétés d’intervention : CFDT 
(Compagnie française des textiles), BDPA (Bureau pour le 
développement de la production agricole), SATEC (Société 
d’aide technique et commerciale). Ces sociétés se parta- 
gent le pays sur la base des ORD (Organismes régionaux 
de développement). Leur programme est simple : produire 
du coton et de l‘arachide, vendre de l’engrais et des char- 
rues, vendre du ciment, construire des puits et des maga- 
sins de stockage ... 

Contrairement aux propos tenus le jour de I’indépen- 
dance, n’y aurait41 rien de nouveau sous le soleil ? L‘émi- 
gration des VoltaÏques continue et s’accél&re : entre 15 O00 
et 20 O00 departs par an, de 1960 à 1964, puis entre 20 O00 
et 25 O00 départs par an, de 1965 & 1970 (enquête ORSTOM, 
1977, convention FAC). 

L’indépendance de la Haute-Volta a, un moment, ralenti 
l’émigration. De toute évidence, la prise en main des res- 
ponsabilités nationiles par les Voltaïques, assistés par 
des étrangers coopérants, et les prémices d’une vaste 
action de développement rural ont été porteurs d’espoirs : 
une évolution était possible ; l’avenir pouvait être différent. 

U Pendant quelques années, aidée par la diffusion d’un 
sentiment national, la société rurale a tenté d’enrayer 
l’émigration, mais l’importante action de développement 
fondée surtout sur la traction attelée au service - une fois 
encore - des cultures commerciales (coton, arachide) n’a 
pas permis de faire accéder les paysans A un niveau d’ai- 
sance économique sensiblement plus élevé que celui des 
dernieres années de la colonisation. L’action a été mal 
définie (le remboursement des prêts de matériels et d’ani- 
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maux etait exige trop rapidement) et se termine par un 
Bchec, vivement ressenti par la population, faisant naître 
ou renforçant un sentiment d’impuissance ; même le gou- 
vernement, malgr6 d’importants moyens mis en œuvre, 
baisse les bras. 

La nouvelle politique economique, dite d’austerite, suivie 
par I’Etat, B partir de 1966, signale clairement que I’indd- 
pendance politique ne peut, B elle seule, amener le chan- 
gement economique et social. Les migrations vers I’etran- 
ger retrouvent donc un nouvel elan, d’autant qu’en 1969 
commence un cycle de mauvaises annees pluviometri- 
ques ; la disette est generale et plus vivement ressentie 
dans les regions du nord ; l’economie de survie, fondee sur 
les plantes vivrieres, redevient la priorite des priorites. La 
population doute que son pays soit en mesure de lui appor- 
ter le  progres economique espere. )) (d’aprbs Remy, 1977). 

Quel programme pour demain ? 

Apres quatorze ans de gouvernement du general Lami- 
zana, quatorze ans durant lesquels les civils ont ét6 asso- 
cies Bpisodiquement aux responsabilit6s, un nouveau gou- 
vernement a, depuis le 28 novembre 1980, dt!cide de nou- 
velles orientations $i prendre en matiere de développement 
economique. Sont-elles vraiment nouvelles ? 

Le numero 713 de Carrefour Africain a publie le pro- 
gramme du Comite militaire de redressement pour le pro- 
gres national (CMRPN), presente le ler mai 1981 par le nou- 
veau chef de I’État. La nouveautt! reside surtout dans la 
volonte (1 de ne pas s’avouer vaincu )). 

Le theme de l’exploitation des gisements miniers est, 
une fois encore, porteur d’espoir : amener B son terme 
I’htude de factibilite du gisement de manganèse de Tam- 
bao et reouverture de la mine d’or de Poura. La vigilance 
des fonctionnaires est, une nouvelle fois, requise, non pas 
seulement pour administrer, mais pour aider la population 
dans son effort de developpement. La priorite reste donc 
bien le developpement rural. 

Lisons quelques extraits du programme annoncé le  
1 er mai : 

... Un developpement fonde avant tout sur nos propres 
moyens, en vue d’une promotion autonome (...); en tout 
premier lieu, s’impose la decolonisation de nos mentalites 
longtemps acquises à /‘idee de la pauvret6 presque irre- 
versible de la Haute-Volta)), que d’aucuns se plaisent & 
accrediter 1). 

Parmi les raisons de la stagnation economique, les 
handicaps naturels mis B part n, le chef de I’État evoque : 

l’absence jusque-lh de volonte affirmée et I( le choix des 
priorites en dehors de la satisfaction des besoins fonda- 
menaux des populations )). Il poursuit : (1 Au stade actuel 
de développement de notre pays, tous nos efforts, dans la 
decennie qui commence, doivent tendre vers une rupture 
avec le passe et vers la satisfaction des besoins BIBmen- 
taires des masses voltaïques, parmi lesquels sont evoques 
en premier : (1 bien se nourrir )) et (( bien se porter n. 

Le developpement est defini com.me un tout, ((qui 
concerne tous les aspects de la vie 1). C’est pourquoi 
(1 notre programme d‘action en matiere de developpement 
economique portera sur le secteur rural, en priorite 11,. 

La situation actuelle est considerbe comme la conse- 
quence de (( facteurs multiples : aleas climqtiques, problb- 
mes fonciers, incoherence de la politique de l’eau, pratique 
d’une culture extensive, caracterisee par une faible produc- 
tivite, intensification des cultures industrielles au détri- 
ment des cultures vivrieres, sous-équipement des paysans 
en materiel, taux d’encadrement tres bas (encadrement de 
vulgarisation agricole s’entend), mauvaise rkglementation 
de la commercialisation, inorganisation des produc- 
teurs.,. N, (( Or, le secteur rural peut et doit devenir le levier 
de notre developpement, le point de depart de notre decol- 
lage economique, car l’augmentation de la production et 
de la productivite dans ce secteur devrait g6nerer en 
amont et en aval une chaîne d’unit& de production : Pépi- 
nieres d’emplois ... I). 

i( ... Ainsi donc, pour conjurer nos defaillances actuelles 
qui contrecarrent l’objectif prioritaire de l’auto-suffisance 
alimentaire, le CMRPN s’engage B mettre sur pied un pro- 
gramme national dont les premieres taches seront les 
suivantes : 
- l’aide aux paysans pour s’organiser afin de mieux pro- 

duire et de se doter des structures socio-culturelles qui 
Bleveront le niveau et le rendement de la main-d’œuvre, 
ainsi que la qualite de la vie dans les villages ; 
- l’association des cultures irriguees aux cultures plu- 

viales (...) ; 
- la revalorisation du Service national des sols ; 
- la création d’une Commission nationale de reforme 

agraire et de developpement rural, chargee de 1’8tude et de 
la soumission des projets relatifs B l’utilisation la plus 
rationalle de nos terres ; 
- l’intensification de la recherche agronomique (...). 

Hormis les critiques ‘formulées h l’endroit du gouverne- 
ment precedent, quel ctiangement se dessine & la lecture 
de ces longs extraits  vœux ou décisions prises ou à 
prendre ? 

Considérer la satisfaction des besoins vivriers comme 
prioritaire parait une Bvidence ; l’annoncer comme un (( ren- 
versement )J par rapport à (( l’intensification des cultures 
industrielles au détriment des cultures vivrieres H, soute- 
nue jusque-lB par les gouvernements précédents, c’est 
faire un choix politique. Ce choix s’accompagne de la mise 
en place de (1 structures socio-culturelles )) (nouvelles ?) 
dans les villages et de la creation d’une commission de 
reforme agraire. 

Cela ne présage-t-il pas le renforcement du contrôle de 
I’État sur le monde paysan ? La volonté politique exprimee 
n’est-elle pas celle d’un dirigisme d’État ? La rupture avec 
le passe, mentionnée dans le discours-programme du 
ler mai, n’amherait-elle pas la mise sur pied de cooperatives 
de production (et pas seulement de vente) operant sur des 
terres communes ? Ce ne sont Ià que des question (5). On 
peut penser aussi que le nouveau gouvernement ait sim- 

I 

(5) Dans les pays voisins : Togo, BBnin et surtout Mali, les exem- 
ples ne manquent pas de groupements coop6ratifs de production, 
dont les programmes n’ont pu &re men& a terme, faute de collabo- __, 

ration du paysannat aux essais de collectivisation de la production. 
La mutation d’une soci6tB (1 colonisBe 3) a une nation socialiste 
comporte, quand la tentative est brusque, d’in6vitables difficult& 
qui peuvent amener un gouvernement adopter un radicalisme 
d’une intransigeance croissante (cf. Kohler, 1974). 
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k 
plement songé B redonner vie B l’entraide traditionnelle et 
aux groupements socio-résidentiels (les quartiers de I’an- 
cien temps), déstructurés pendant la période coloniale 
pour favoriser l’individualisme agraire, mais les moyens d’y 
parvenir ne sont pas exposés. Dans un cas comme dans 
l’autre, qu’il s’agisse de coopératives d’État ou de restruc- 
turation villageoise, i l  ne faudrait pas qu’aux facteurs évo- 
qués par le chef de I’État voltaïque pour expliquer le bloca- 
ge Bconomique actuel, s’ajoutent au cours des prochaines 
années de nouvellbs contraintes - B caractere politique, 
cette fois, qui viendraient encorle accroître le nombre des 
émigrants. 

Conclusion 

En 1892, Binger écrivait B propos de la région mossi, 
actuellement au centre de la Haute-Volta : (í Ce pays pour- 
rait &tre riche, sa population est tres dense (environ 
20 habitants au kilometre carré (...), mais le Mossi (le pays 
mossi) ne produit pas grand’chose (...). Les produits du sol 
ne suffisent pas B donner la prospérité a un pays, il faut le 
commerce et l’industrie, chez les Noirs comme chez nous. 

’ Partout où, B côté de l’agriculture, l’homme s’occupe aussi 
de commerce et d’industrie, le ‘pays est prospere et se 
développe )) (p. 501 de I’édition de, 1892). 

En 1981, les densités dans cette +%ne région avoisinent 
les 50-75 habitants/km*. íí L’activitB Bconomique du pays 
mossi est dominée par l‘agriculture du mil ; une faible partie 
de la récolte annuelle est exportBe vers les régions voisines, 
tandis que la plus grande partie est consommée par les pro- 
ducteurs eux-mêmes. Les transactions portant sur le mil 
sont de faibles ampleurs (IZARD, 1970). L‘objectif priori- 
taire du gouvernement reste l’auto-suffisance alimentaire. 

r, 
L‘accroissement de la population sera-t-il encore long- 

temps le frein du développement ? Aucune mention des 
migrations n’est faite dans le discours du l e r  mai 1981. 

Jean-Yves MARCHAL 
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(Économie et humanisme, mai-juin 1982.) 

LA SITUATION ACTUELLE DE LA HAUTE-VOLTA : 
UNE ÉCONOMIE PAUVRE ET STAGNANTE 

Sous le titre : 11 Haute-Volta : un effort necessaire de l’aide internationale J), la revue Marchés tropicaux et 
méditerranéens (*) a pubJi&, dans son numero du 20 août 7982, un article de Jacques Latrémoli6re dont on trouvera 
ci-dessous la partie qui traite de l‘économie. La partie non reproduite traite notamment du rôle de I’Eglise et du 
syndicalisme. 

Une économie basée sur l’agriculture 

Nous avons vu que la Haute-Volta se trouvait en 1960, 
mieux préparée, sur le plan humain, que les Etats limitro- 
phes 1 l’expansion économique qui allait être gBnBrale- 
ment enregistrée en Afrique occidentale. Mais ici I’inten- 
dance n’a pas suivi, et4a machine a tourne A vide. D’oÙ ses 
emballements. 

La production de la Haute-Volta est surtout agricole et, 
pour sa plus grande part, autoconsommBe, sauf pour quel- 
ques produits déterminant un certain courant d’exporta- 
tion. rautosuffisance alimentaire n’en est pas assurée 
pour autant. La sécheresse explique sans doute l’ampleur 

du déficit céréalier (200 O00 t) de 1981. Mais les faibles hau- 
teurs pluviométriques moyennes du Nord-Est font malheu- 
reusement de ce déficit un mal quasi chronique, en ren- 
dant précaire dans cette region la culture des vivriers, et 
pratiquement impossibles, sauf irrigation, les cultures 
industrielles. La persistance de l’émigration en est un 
symptôme Bvident, en même temps qu’une cause d’aggra- 
vation par éclaircissement ’ de la population paysanne 
active. 

Pour Bquilibrer ses achats B l’extérieur, le pays ne dis- 
pose, en fait, que du coton, du bétail et de certains ol6agi- 
neux comme le sésame et le karité. Lancee sur les mêmes 
themes que l’opération Mali-Sud, avec l’intervention de la 
Compagnie française pour le dkveloppement des fibres 
textiles (CFDT) dans le cadre d‘une société d’Bconomie r) Revue hebdomadaire, 190, bd Haussmann, 75008 Paris. 
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