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. , ' Cette tr.ès brève étude. por,te 'sur' Les qGatre pr6fectwes 
du. Niari, du Niari-Bouenz.a, 6e i a  Bouenza-Louessé et d,e l a  Nyanga-. . . ,  I .  

I . '  :. 
, .  Loues&? .I 

. .  

Notre propos n ' e s t  pas  de présenter  'un tableau kconomí-.. * '  ' *  . 

que détail1.é. Nous' .avons Simplement sssayé d J  évaiuer '.les pr inc i -  
-..paux. re.venus monétaires e t  l e s  pr$ncipal,es. dépenses de maniQle B 
saisir  à travers ce double schgma un reflet de l a  structure e t  d u .  
degré , .  d e .  développement de l a  région consid&+e, ' a i n s i  que d e .  son 

. r a l e  &entuel dans l e  développement na t iona l .  

. 

' . I 

,. 

. ,  

L e  temps e t  l e  pecsonnel dont nous disposions é t a n t  très - 

l i m i t é s ,  il ne nous a pas  é té  possible  de mener une enquete systé- 
matique et  approfondie, e t  de ce f a i t  l e  degré d'approximation des . - 

~ 

informations r e c u e i l l i e s  nous obl igera  A laisser dans l'ombre un 
c e r t a i n  nombre de questions. Nous pensons cependant avoir rassem- 
blé quelques observations méritant réflexio'n; no t re  t rava i l  ne 
cons t i tue  en f a i t  qu'une pr&enqu@te sommaire cherchant p lus  A 
f a i r ê  prendre consciefice de l 'ampleur e t  chi l a  g rav i t é  des probl&- - 

. mes quià t e n t e r  de l e s  poser dans t ou te  Leur complexité. I l  serait 
in té ressant  de pouvoir, sur ces bases, entreprendre p a r  l a  sui+? 
avec les moyens nécessa i res  des  recherches plus précises et plus 
méthodiques. 

7 .  

Signalons en f in  que ces notes sim l a  s t r u c t u r e  des reve- 
nus e t  leur  u t i l i s a t i n a  sont à re l ie r  au travail mené paraLl&e- - .  
ment par Y. DHONT sur l es  problèmes de l a  consommation proprement 
d i t  e. 
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A)  LES s 0 . u ~ c Ë . s . ~ ~  REVENUS , . . ,  . - .  . .  . .  
. .  I 1 .  

. I .  

tie Bloc cons-titu6 'par l e s  quatre  p ré fec tu res  étudi4e.s ' 

t o t a l i s e  une supe r f i c i e  de 62,500 l t m 2 ,  s o i t  p r è s  du cinquième du . .  
t e r r i t o i r e  de l a  République, et une population dienviron 240,600 . 

habi tan ts ,  ce qui donne une dens i t é  moyenne de 3 , 8  habi tan ts  au , 

km2. (La dens i t é  moyenne du Congo, dont l a  population t o t a l e  peut ' 

' ê t r e  évalu& à p r è s  de 900.000 hab i t an t s  n ' e s t  que de 2,? habi tan ts  
au km2, et s i  l ' o n  décompte l a  population des deux grandes vi l les i  ' 

l a  dens i t é  r u r a l e  moyenne est inf 'ér ieure  B 2 , )  
I .  

. .  

Constitube de formations sch is to-ca lca i res ,  l a  vallée d u .  ' 
Niari proprement d i t e  représente  pour l e  Congo un très gros 614- 
ment de son po ten t i e l  ag r i co le ,  e t  fou rn i t  une grande p a r t  de sa 
productioa a c t u e l l e ,  notamment l ' a r a c h i d e  e t  l a  canne swre.  La 
savane qui recouvre tou te  cette zone laisse place, plus au Nord, 
dans l e s  régions f r o n t a l i è r e s  du Gabon, à une fo r& riche en limba 
e t  en okoumé. L a  c u l t u r e  du paddy, les p lan ta t ions  de palmiers a ' *  

h u i l e  e t  de caféiers, a i n s i  $que l fh6véa ,  complètent ces Pessources. * . 

L a  v a l l é e  du Niari  est également une zone tr&s' favorable 8 '  
l ' é l e v a g e ,  e t  p lus ieurs  reuss i tes  l a i s s e n t  en t revoi r  des poss ib i l i -  
tés  d'expansion e t  d 'amélioration. 

Un foyer économique relativem'ent important, Dolisi'e, qui * 
. I  

rassemble l e s  a c t i v i t é s  t e r t ia i res ,  s ' e s t  cons t i t ué  au cent re  -de 
c e t t e  région et rayonne su r  e l le .  On y compte Eactuellement 13.000 
habit'ant s .  

. .  

t 

C'est  donc du so l  e t  du t ravai l  s a l a r i 6  dans l e s  entrepri-  ' 

ses agrico'les que l a  population t i r e  l ' e s s e n t i e l  de ses ressources.  
Les études géographiques e t  agronomiques ont  pkécís6 les, condit.ions 
h a t u r e l l e s  d ' exp lo i t a t ion  .e t  l e s  précautions B prendre. Voyons . 

. 

. quels sont l e s  r é s u l t a t k  obtenup:. l e  n iveawde 'v ie :  e t  la s t r u c t u r e  . . 
. .  . .  

1 .. ;- . 
, . :. .,&ohohmique de cet ,ensemble. 

. ,  
1 ,  

I .  

. .  , .  

La par t  l a  p lus  .importante ' d e s  revenus de  l a  r,&iozi ' . . '. . .  . . 

. " 
... '.,étudi'ée est cons t i tu+  p a r  I& salaires que.. versent les, en t r eb r i se s  . .. . . .  

, .. ' , . .  agricoles- . . .  et, f o r e s t i è r e s  k t   lind dus trie agricole.. :Sur une 9opuL.a- , . .  
. . t i o n .  de.  240.00.0 habi tants , ,  don? la.  m o i t i é  cokstitwe, une t o r c e  :de.  ~. . 
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t r a v a i l  réel le  ou potent . ie l le  , . -. . l a  'main-.d'.o&uvre :masculine p la -  
fonnarit par conséqFent , B , .  '60.,000 hommes, '-. on peut .compt'er :approxi-, 

. .  

. .  .. 
' 

' mativement 10,000, salariés d.e ce sec teur ,  E t .  ces'10.000. . .  - salaS$& , 

mixlions' de f rancs  'CFA (mbyenne 1961-1962).. C e  chiffre  .a pu- e t re  ' 

Gvaluk à. p a r t i . r .  d'une enquete auprès d e s .  employeurs, Notis n''avons 
pas  pu prendre contact avec tou te s  l e s  en t r ep r i se s  e t  la. p a r t  de 

.lIes'ti+mat.ion e s t  important,e;. néanmoins. c ' es t ,  là' un, des rensGigne- 
ments l es  plus  s .Grs  obteiius dans' . le cadre .de  notre  enquete . ' , ,  '. , 

A c&é .d,e ce premier élement vïerit se plac'er 1.Iapport 

. :.drain.ent annuellément une masse .de salaires  de + l ' o r d r e  de 6.00 

. 

, . 

, . .  . .  
I , '  

. 
' '. 

' . . . , - '  , 

) .  . .  . -  . -  . .  

, .  

I , .  
" .. . .  

. i 
. .  . . ,  . d ' a rgen t .  f k a i s  produit par ,  l t a c t i v i t é  agrico1.e tr.aditionne1i.e de . .  

l a  'population 'autochtone. La eéterminatioq -de cet te  masse' est beau-, . .. ' 

coup plus  d é l i c a t e  en raisoM de. l a  d i f f ic i le  évaluation des diver- 
ses productions, dans l a  vale- desquel les  ' in terviennent  l e  fac teur  . ,  . 
q u a l i t é  et  . .les Smp&tante.i va r i a t ions  quan t i t a t ives  annueltes. On. 
peut cependant 'considérer  ' . l e  c h i f f r e  de 300. millfo'ns de francs. CFA,. 

I .. co&e rep résen ta t i f  de l,a valeur  moyenne. a c t u e l l e ,  bon an"ma1' an, . ,' . .  

. .  . 
. .  . ' 

' . ae'cette production. -Ces revenus, cqns t i thent  les seules  ressources 
.de l a  majeure p a r t i e  de l a  populati-on. 

.,' ' 
, .  . '  , 

Reste enf in  un de rn ie r  élement, paradoxalement l e  p l u s  
m a l  connu: l es  t ra i tements  des fonct ionnaires .  L a  mani$re dont es t  . 

l e u r  comptabili té rend d i f f i c i l e s  l a  v e n t i l a t i o n  et l e  Tegrou- 
* pemerit des sommes consacrées h l a  s eu le  r6gion qui  nous inthresse. 

En 'recoupant d ive r s  renseignements p l u s  ou moins précis - (éche l le  
des t ra i tements ,  nombre approximatif de fonct ionnaires  employ&, . ) *  
nous avons c ru  pouvoir évaluer c e t t e  masse monétaire 300 mil . -  
l i o n s  de f rancs  CFA également, Mais c e  n'est là qu'un ordre de 
grandeur t r è s  approximatif et il do i t  i t r e  p o s s i b l e  de parvenir 
à une est imat ion plus  préc ise  en y consacrant le temps nécessaire.  

' 

. 

A u  t o t a l ,  on cons ta te  donc une r e n t r é e  annuelle d !a rgen t '  
€ r a i s  d 'environ 1 m i l l i a r d  200 mil l ions de f r ancs  CFA, const i taée 
pour l a  m o i t i é  de s a l a i r e s  versés  dans l e  secteur  industriel-agri- .  
co l e ,  p rodui te  pour ' l e  quart pa r  l t a c t i v i t k  r u r a l e  t r a d i t i o n n e l l e ,  

A et prélevée pour l e  quart  sur l e  bvdget na t iona l ,  C ' e s t  Cvidemment * 

l& un schéma très s implis te , ,  mais qui r évè le  quand m$me l e s  grandes 
l i gnes  de 1 architekture économique de  cet ensemble N i a r i - N i a r i  
f o r e s t i e r  (Nous avons éliminé en p a r t i c u l i e r  les perturbations mo- 
mentanées provoquées par  l ' a c t i v i t é  deS.chant ie rs  CTRA+OMILOG]. 

' 

' 
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Pour mieux prendre conscience des ordres  de grandeur, 
rapportons ces  c h i f f r e s  à l a  population béné f i c i a i r e .  

1 m i l l i a r d  200 mi l l ions  de f rancs  CFA p a r  an, cela fait, 
pour 240,000 hab i t an t s ,  un revenu annuel moyen de 5.000 f r ancs  p a r  
pe r  sonne . 

S i  l ' o n  évalue h 50.000 personnes l e  volume des ménages 
entretenus p a r  l e s  10.000 salariés du sec teur  privé,  on trouve 
pour c e t t e  ca tégor ie  de l a  population un revenu annuel de 600 m i l -  
l i o n s ,  c ' es t -à -d i re  12,000 f r ancs  CFA p a r  personne (60.000 f r ancs  
par s a l a r i é )  . 

Dans l e  sec teur  de l a  fonct ion publique (environ 15.000 
personnes vivant sur l es  t ra i tements  de quelques 3.000 fonctionnai- 
res), l e  revenu annuel moyen est de 20.000 f rancs  CFA parrpersonne, 
100.000 f r ancs  p a r  ménage; notons que sauf en ce qui concerne les  
t ra i tements  l es  plus  bas (recrutement l o c a l ) ,  ce secteur  es t  en 
l i a i s o n  socio-economique directe avec l a  v i l l e ,  eloign6 sinon 
coupé de l a  population Locale. 

I1 reste 175.000 ruraux, qui vivent des 300 millions pro- 
d u i t s  p a r  l ' a g r i c u l t u r e  t r a d i t i o n n e l l e ,  ce qui l e u r  f a i t  un revenu 
annuel moyen de 1.700 f r ancs  CFA seulement p a r  personne (8.500 
f rancs  par ménage environ). 

En f a i t ,  l a  pos i t i on  économique p r i v i l e g i &  du sec teur  
salar ié  s ' a t t é n u e  automatiquement p a r  l ' e f f e t  de nivellement que 
provoque l a  permanence des l i e n s  familiaux: ceux-ci obligent l e s '  
t i t u l a i r e s  de revenus relativement é levés  
l e  quémandeuse une p a r t  importante de l e u r  l t surp lus t l .  Les chemine- 
ments sont d ivers :  cadeaux, e n t r e t i e n  d t u n  père eu d'un " p e t i t  
f r è r e t t ,  'tcoup de maint1 en cas de d i f f i c u l t & . ,  d ' acc idents ,  ou pour 
cons t i t u t ion  de  do t ;  l e  phénom6ne est important. La s u p é r i o r i t é  
économique s e  transforme alors en p res t ige  s o c i a l  e t  joue un rBle 
catalyseur  c e r t a i n  en t r e  l ' k o n o m i e  t r a d i t i o n n e l l e  e t  l'économie 
moderne, contribuant à a t t i r e r  progressivement l a  brousse v e r s  l es  
cent res  secondaires,  e t  p a r  18 ver s  l e s  v i l l e s ,  deuxième phase e t  
terminus iné luc tab le  de ce  processus. 

répercuter  sur l a  f a m i l -  



B)  L ' U T I L I  SATION DES REVENUS 

Essayons à présent de déterminer l 'emploi  de ce t  argent .  

La conjugaison de diverses  méthodes nous permet de cons- 
t r u i r e  un modèle plausible  de r é p a r t i t i o n  des dépenses p a r  matiè- 
r e s ,  e t  de procéder à une ven t i l a t ion  des d i r ec t ions  d'écoule"& 
de l a  monnaie. 

En premier l i e u ,  une enquête re t rospec t ive  auprès d'un 
échant i l lon  r e s t r e i n t  de l a  population (échant i l lon  non représen- 
t a t i f  sur Le plan s t a t i s t i q u e ,  - l 'ampleur de l 'enquete  ne nous 
ayant pas permis d ' i n t e r roge r  plus de 500 chefs  de m68Bge - mais 
échant i l lon suf f i san t  pour d6 t  erminer des ordres  de grandeur) rrous 
a permis de r econs t ru i r e ,  A t r ave r s  les budgets annuels r e c u e i l l i s ,  
un schéma de r é p a r t i t i o n  des dépenses en t re  l e s  d i f f é r e n t s  postes.  

Nous avons procédé un recoupement en t r e  les  c h i f f r e s  
a i n s i  obtenus e t  ceux qui nous donnaient: 

- des enquetes quant i ta t ives  par échant i l lons sur l a  
quas i - to t a l i t é  des marchés hebdomadaires ou quot idiens,  

- une enquete auprGs des commerçants sur l a  s t ruc tu re  et 
l e  volume de l e u r  c h i f f r e  d ' a f f a i r e s ,  

- une enquete dans tous l e s  bureaux de poyte, a f i n  de  de- 
teyminer l e  volume et l e  sens de l a  c i r c u l a t i o n  des mandats e t  co- 
l i s ,  a i n s i  que l ' importance des opérations sur l i v r e t s  de Caisse 
d '  Epargne. 

En possession de ces  divers elements d 'évaluat ion,  dont 
ce r t a ins  n ' o f f r a i e n t  pas  à eux seuls une sécurité su f f i s an te  mais 
qu i ,  recoup6s par d ' a u t r e s ,  s e  trouvaient précisés  e t  cor r igés ,  
nous avons o p t é  pour l e s  va leurs  l e s  plus vraisemblables dans l e  
champ des est imat ions possibles ,  I1 f a l l a i t  bien en e f f e t  déter-  
miner des va leurs  préc ises ,  mgme s i  a r b i t r â i r e s ,  e t  non de simples 
i n t e r v a l l e s  de va r i a t ion ,  s i  l'on voula i t  cons t ru i re  une image 
s imple e t  cohérente,  i nd ica t ive  de l a  r é p a r t i t i o n  des emplois de 
1 argent e 

Il e s t  i n u t i l e  de se l eu r re r :  ces estimations r e s t en t  
certainement t r è s  grossi6res dans ce r t a ins  cas ,  (principalement 
en ce qui concerne t e l  pos t e  secondaire d i f f ic i lement  s a i s i s s a b l e ,  
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comme par exemple l e  c h i f f r e  d ' a f f a i r e s  des col.porteurs . * ) .  N é -  
anmoins, en l 'absence de tou te  information p réc i se ,  il e s t  impor- 
t a n t  de déterminer s i  t e l  objet  de consommation, t e l l e  ca tégor ie  
de besoins,  absorbe: la  moit ié ,  l e  quart  ou l e  vingtième des reve- 
nus, Clest c e t  ordre  de grandeur que nous avons voulu d é f i n i r ,  e t  
une l a rge  marge d ' i n sécu r i t é  dans l ' éva lua t ion  des postes mineurs 
ne d o i t  p a r  conséquent pas nous gêner vu l e s  o b j e c t i f s  de ce pre- 
mier s tade de l a  recherche. Nous n 'avions de tou tes  façons pas l e  
choix. 

C.ette mise au point é tan t  f a i t e ,  examinons e t  analysons 
l e s  r é s u l t a t s  obtenus, 

En valeurs  globales pour l 'ensemble de l a  population de 
l a  région étudiée,.ton peut proposer comme vraisemblable une répar- 
t i t i o n  des emplois de l ' a r g e n t  selon l e  schéma. suivant :  

Habillement ........................... 400.000.000 Fr CFA 

Biens durables ........................ 230.000.000 

Alimentation 
- Production locale ................ 140.000.000 

- Poisson .......................... 80.000.000 
- Produi ts  importés ................ 30.000.000 

- .  'iGTc.:.riases, $&es,  cadeaux.o,..........., 220.000,OOO 

Construction des cases ................ 100,000.000 

Soins ................................. 100.000.000 

Voyages ............................... 20.000 . O00 

Epargne ............................... 10.000,OOO 

On peut ,  s i  l ' o n  veut ,  présenter  ces r é s u l t a t s  sous une 
au t r e  forme, e t  évaluer l ' importance de chaque poste de dépenses 
d.ans un budget théorique moyen - qui ne correspond en r é a l i t é  à 
aucun budget de type p réc i s ,  car  il f a i t  abs t rac t ion  des différen-  
ces  de composition que présentent l e  budget moyen du fonct ionnaire ,  
l e  budget moyen du v i l l ageo i s  encore enserré  dans l e s  s t ruc tu res  
t r a d i t i o n n e l l e s ,  et l e  budget moyen du s a l a r i é  d ' en t r ep r i se  a g r i -  
cole .  
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Ceci dit, les proportions sont les suivantes: 

Habillement .................... env. 30% du budget 
Biens durables ................. env. 17% du budget 
Alimentation ................... env. 18% du budget 
.. .Production locale ................ env. 10% 
dont Poisson ......................... env. 6% 

Produits importés ................ env. 2% 
Mariages, fetes, cadeaux ....... env. 17% du budget 
Construction des cases ......... envI 8% du budget 
Soins L. ........................ env. 8% du budget 
Voyages ........................ moins de 2% du budget 
EG2rgne ..................... moins' de 1% du budget 
On notera immédiatement l'importance relative - mdme si 

le volume d'achats est finalement très faible - du poste tthabille- 
- mentt1. Elle révèle bien l'importance du souci de prestance et d'Blé- 
gante, qui réclament moins d'efforts qu'une évolution et une moder- 
nisation en profondeur, mais qui peuvent suffire, si l'on n'est pas 
exigeant, à s'en donner l'illusion. Besoin d'&tre à la mode, de pa- 
raftre, de t"?3nertt comme di sent volontiers les jeunes eux-m&", 
telles sont les expressions essentielles du refis des médiocres 
conditions de vie traditionnelles. Le souci du prestige fondé sur 
les apparences est l'une des principales causes de dépenses et cons- 
titue par le fait meme l'une des principales motivations du compor- 
tement économique de la population, surtout en ce qui concerne ses 
éléments jeunes contaminés par I l l  'ambiancett des villes. 

On peut faire les memes remarques à propos des biens du- 
rables (l), qui ont, plus encore que l'habillement, vocation & de- 
venir biens de prestige. A caté des traditionnels vélos et cuvettes, 
sont apparus les vélomoteurs, les montres, et plus récemment les 
postes à transistors, critères fondamentaux de la réussite sociale 

(1) Voir également ci-dessous ltétude faite par Yves DHONT sur 
1 'Habitat. 
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pour ces catégories de la population g u i  ne peuvent encore envisager 
l'achat d'une automobile, (Signalons par exemple le rush sur les 
postes 2i transistors qui a pu être constaté h Dolisie l o r s  du ver- 
sement de 1'indemnit-g accordGe aux réfugiés du Gabon). 

A l'opposé, on notera la faible part de l'épargne, qui 
s'explique bvidemment par le faible niveau des revenus, mais aussi 
par  un invincible besoin de dépenser immédiatement en objets de 
prestige ou en produits superflus les augmentations éventuelles 
de ces revenus, 

La part accordee à 1 'alimentation e s t  relativement fai- 
ble, En effet, l'auto-subsistance - que nous ntavons d'ailleurs 
pas tent6 d'évaluer - en constitue encore l'essentiel, meme chez 
l e s  salariés et les fonctionnaires. La vente du poisson de mer 
frais a pris une assez grande importance, mais le coat du trans- 
port, et l'augmentation du p r i x  de revient qui en résulte, Cr&é 
un goulot d'étranglement certain. La production locale introduite 
dans le circuit commercial des marchés locaux comprend principa- 
lement les fruits et les légumes, la chikouangue, et l e s  boissons 
fermentées, Les principaux produits importés sont les boissons 
alcoolisées, le poisson seché, les conserves (sardines, pilchards), 

Parmi les dépenses provoquées par les mariages, les v?œ 
tements, puis les biens durables, constituent, directement ou in- 
directement, les postes dominants. Il faut noter kgalement l'im- 
portance des boissons alaoolisées de fabrication locale ou d'impor- 
tation, 

Remarquons enfin l'importance des sommes consacrées aux 
soins, qui prennent dans le budget une part aussi importante que 
la construction des cases. 

L E S  V O I E S  Dl ECOULEMENT D E S  REVENUS 

Voyons maintenant par quels canaux repart l'argent frais 
introduit dans la région considérée. 
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Les trois-quarts des dépenses d'habillement sont faites 
dans les boutiques locales, ou Dolisie, Brazzaville, Poínte- 
Noire. I1 se fait cepehdant pour 30 millions d'achats par corres- 
pondance en France (colis contre remboursement); il faut ajouter à 
cela 10 millions de frais de douane. Des achats assez importants 
&galement sont faits aux colporteurs Haoussas ou m$me Congolais, 
qui passent dans les villages ou s'installent sur les marchés. 
Enfin, une part des vetements est confectionnée p a r  les artisans- 
tailleurs locaux. 

En ce qui concerne les biens durables, la maj.eure partie 
des achats est évidemment faite dans les boutiques les plus impor- 
tantes de la région, notamment celles de Dolisie, mais egalement h 
Braz aville et à Pointe-Noire. De p l u s ,  on trouve là aussi des 
achats faits en France par correspondance contre  remboursement (no- 
tamment les montres), pour une valeur globale de 30 millions, aux- 
quels il faut ajouter naturellement les 10 millions de Erais de 
douane a 

Nous pouvons finalement établir un tableau schématique 
des dépenses et des circuits commerciaux, tableau qui  relie les 
uns aux autres les chiffres donnés ci-dessus, 

La principale remarque 2i f a i r e  à propos de ce tableau 
concerne les dépenses faites sur les marchks locaux et auprès de 
l'artisanat local. La part d'argent qui y est consacrée n'est évi- 
dement pas soustraite au circuit commercial; elle ne fait que 
changer plus ou moins de mains pour &re r6utilisée ensuite d'au- 
tres fkn=; pn peut donc consid6rer que notre tableau nous donne 
l'utilisation finale de 1.330 - 250 = 1.080 millions. Quant on 
compare ce chiffre à l'évaluation qui a été faite de la rentree 
d'argent frais (1,200 millions), on peut estimer, vu le degré 
d'approximation de notre étude et les éléments nécessairement né- 
gligés, que nos résultats sont cohérents et qu'il n'y a pas con- 
tradiction entre nos diverses sources d'information; nous pouvons 
voir l a  une certaine garantie d'exactitude quant à l'ordre de 
grandeur des résultats globaux. Et nous pouvons nous permettre de 
construire un schéma de la circulation de l'argent à travers la 
population du Niari. 



SCHEMA DE LA REPARTITION DES DEPENSES ANNUELLES DANS LA REGION DU N I A R I  ET DU N I A R I  FORESTIER 

g: 
- l i  la 
$ *  

~ - - - ___ _ _  
(en millions de francs C.F.A.) 

1 1 1 I I l l I 1 
P O i S S O k l  €rais I 1 I 1 80 I l l l I 80 

1' 1 1 1 a 1 l I I 1 

Prod. i m p o r t é s  I l 30 I 1 I 1 I 1. I 30 

I I l I I 1 l I I 1 I 140 
140 I l l I 1 l I l Prod. locale I 

I d  

I 
1 I 1 I l I 1 I I r 

I l l I I 1 

1 I 1 l 1 I 1 1 1 I 

MARIAGES, FETES I 10 1 210 I 1 220 

1 100 1 I 100 SOINS I l I 1 

VOYAGES ? I 10 I I 10 I 20 

I l I 

I I ; 1 1 1 I I l I 

1 I l 1 I 
~ 

CONST. DES CASES 
~ ~ ~ 

1 1 I 

30 30 1 40 l 

l 

1 

l 

f 

1 

I 100 

(1) Achats A Brazzaville et Pointe-Noire compris, 



SCHÉMA DE LA CiRCULATiQN DE L'ARGENT DANS LA VALLÉE DU NiARi 

600 Millions 
Salaires de /hnsJustrìe 

a g r i c o k ,  de /kgriculture 

3" 

JI 
220 M 

Biens 
dmabies 
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C O N C L U S I O N  

LIun des principaux symptames du développement économi- 
que en sa première phase est la monétarisation propessive de 
l'activité 6conomique. Or nous pouvons constater que La monétarisa- 
tian ne touche qu'une faible partie du complexe production-consom- 
mation (lui-meme très peu d4veloppé) de l a  rég ion  étudi&, 

_/-- 

L'économie d'auto-subsistance 2 l aque l le  la population 
est encore rivée maintient les besoins fondamentaux et les biens 
destinés à les satisfaire hors du circuit monetaire; elle voue en 
outre l'activit6 productrice à la stagnation. 

D'autre part , le mécanisme du Nd&collagelf implique, entre 
. autres , un accroissement des dépenses d' investissement , donc de 
l'épargne, et une compression de tous les postes ne corresponsant 
pas 2i des besoins fondamentaux. 

175.000 ruraux sur  240.000 habitants n'ont pratiquement 
rien Chang6 h leur mode de vie d'il y a cinquante ans, et leur 
revenu annuel de 1.700 francs CFA par personne et par an ne le l e U r  

permettrait d'ailleurs pas.  En fait ce secteur est pris dans le 
cercle vicieux de la pauvreté: revenus insuffisants pour rendre 
possible Ilépargne, absence d'investissements susceptibles d'ac- 
c ro f t r e  lest revenus. 

Quant au reste de la population, e l l e  a découvert les 
fruits de llactivité économique moderne sans en avoir entrevu les 
mécanismes de production et la nécessité de s ' y  soumettre pour en- 
trer de plein-pied dans le circuit. T o u t e  épargne est donc, chez 
elle aussi, stérilis4e au départ par la preference accordée aux 
dkpenses improductiyes. O r  aucune croissance du produit global 
réel  n'est possible sans accumulation de capital. Une &ude pré- 
cise des revenus permettrait de dkterminer le volume d'épargne 
qu'il serait possible de dégager par voie autoritaire ou de per- 
suasion; et à défaut de toute possibilitk d'épargne monetaire, - 
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ce qui est le cas le plus frkquent, - elle devrait orienter les 
efforts vers le seul investissement qui semble dès lors  possible: 
l'investissement en heures de travail obligatoirement affectées 
à l'accumulation de capital en nature: plantation, aménagement 
des terres et des voies de communication.,, L'activité productrice 
de biens de consommation immédiate dans le cadre d'une &conomie 
d'auto-subsistance telle que celle de la vallée du Niari et du 
Niari forestier est en effet loin d'absorber tout le temps dispo- 
nible des producteurs (sur ce point également, une enquete ap- 
profondie serait d'ailleurs souhaitable), 

f 

La création de nouveaux besoins par of f r e  de biens non 
fondamentaux est nécessaire dans la mesure oÙ elle engendre un 
désir d'accroissement des revenus; mais nous pouvons constater 
qu'elle ne provoque pas automatiquement une attitude 6conomique 
constructive, et quterl ce cas il faut pallier à cette carence p a r  
des moyens plus énergiques si l'on veut pouvoir espérer un t*décol- 
lagel'. I1 ne s'agit pas 18 de positions doctrinales mais de con- 
clusions logiques à l'examen d'une situation économique telle que 
nous la révgle une étude de la stmcture des revenus et de 1ey.r 
utilisation. 

'Mais d'autre part, le dhpeuplement actuel des villages au profit 
des villes, provoqué essentiellement par le dgpart de la popula- 
tion active, rendra de plus en plus illusoire, si l'on ne parvient 
pas à y mettre??&,la valeur d'une éventuelle tentative en ce 
sens. cf. Pierre VENNETIER: Nl"?banisation et ses conséquences 
au Congo-Brazzaville". Cahiers d'Outre-Mer, Tome X V I ,  1963, 
p 263 & 280, 
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A V A N T  - P R O P O S  

La Région du Niari au sens éconamique du mot, ctes-L&- 

dire les prkfectures du Niari, du Niari-Bouenza, de la 

Bouenza Louessé et de l a  Nyanga4ouessG renferme 

population du Congo et fournit; 40 $ de sa product ion o f f i -  

ciellement commercialisée, sur moins de 15 $ de sa superficie, 

30 $ de la 

Son importance est donc & e l l e ,  et eZie est encore accrue par 

le fait- que la vallée est le trait d'union entre la mer, 

ctest-8-dire le p o r t  de Pointe-Noire d'une part e t  le Stanley- 

Pool, limite occidentale de la navigation fluviale en provenance 

et destination du haut pays, voire d'autres Etats conlrne le 

Tchad et la R.C.A. pour lesquels Pointe-Noire r e s t e  la princi- 

pa le  p o r t e  sur l e  monde extdrieur, C'est encore le Niari qui 

est traversé par la principale et presque unique route qui re-  

l i e  le Conga au Gabon, 

Vaie de passage importante, s o l  relativement pluB riche, 

population p r o l i f i q u e  font donc de la region du Niari un 

secteur de premier plan. 

Aussi de grands e f f o r t s  en vue d'une mise en valeur ya- 

tionnelle o n t - i l s  ét4 faits, tant  par le Gouvernement GBnQral 

de l'Afrique Equatoriale que par la RQpubUque du Congo a De 

nombreuses &tudes pédologiques, hydrologiques y ont 6t6 effec- 

t uges ,  des enquetes ddmographiques entreprises au cours des 

quinze ou vingt  dernières années* L'&"mie y ét fait l'objet 

de quelques travaux e t  l e  problkme des  transports donnera pro- 

chainement lieu à une importante publication, 
l 

Mais la question des revenus, de Leur origine e t  de Leur 

utilisation, n'avait encore jamais ét6 ef f leur8e  bien qu'il 

s'agisse d'une donnée économique essentielle. 



III 

C ' e s t  pourquoi wie brève enquete avait B t 6  demand& en 

1962 B MM, LIERDEMAN et DHONT dans l e  but de d6limiter un cer-  

t a in  nombre de problbnes.  Les r6sultats de ce t r a v a i l  s o n t  re- 
-.I-+, 

- -  

group6s dans l e s  deux rapports ei-aprbs. Ceux-ci n%nt  nullement 

l'intention d'gpuiser la question ni mdme de cerner t o u s  l e8  

psobf&mes, mais simplement de d6terminer deux ou trois direc-  

%ions  principales dans lesquelles pourront, entre autres, Be 

diriger l e s  grandes enqu8tes éconozniques pswues  : L'analyse 

des besoins nouveaux et des possibifit6s d'dpargne demande, 

au plus - t ô t ,  une 8tude approfondie. 

L'igmrance de ces aspec ts  de L'6conomi.e traditionnelle 

s e r a i t  en e f f e t  un obstacle & toutes études Bconomiques dans la 

vallke du IViari, Btudes pourtant ndcessaires s i  laon v e u t  reali- 

ser les grands programes  d'investissement prevus, 

Marcel SORE% 
Chef du Service des Sciences Humaines 


