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Lettre d'envoi 

Citoyen President, 
La Mission Pr~sidentielle Am~ricaine pour I'agriculture au Zaire a 'honneur de vous 

soumettre le present rapport qui contient les conclusions et les recommandations de 
I'dquipe. 

Vous avez demand6 la Mission d'effectuer une analyse des contraintes qui entravent 
le d6veloppement agricole du Zaire et de formuler des recommandations concretes et 
pr6cises susceptibles d'aider A leur r6solution. 

Durant les rtunions de Cancun, au Mexique, en 1981, et i I'occasion de la visite du 
Pr6sident Mobutu aux Etats-Unis, en 1983, vous avez soulign6 l'amiti6 qui existe entre 
nos deux pays et l'importati,:e que rev~t pour les Etats-Unis I'existence d'un Zaire fort. 
Afin de devenir fcrte et de ie rester, une nation doit am~liorer constamment ses institu
tions sociales, 6conomiques et politiques afin de donner ? tous ses Citoyens une vie de 
meilleure qualit6. La Mission pr6sidentielle a examin6 comment r6aliser ces obiectifs au 
Zaire. Nous vous sommes reconnaissants de la confiance que vous avez plac6e en nous 
pour entreprendre cette tiche en votre nom. 

II nous faut souligner les trois impressions principales de 1'6quipe. En premier lieu, 
comme vous le savez. les changements que le gouvernement du Zaire apporte depuis
1983 afin de cr6er une 6conomie de march6 commencerit "idonner des r6sultats positifs.
C'est pourquoi la date de notre mission dtait excellemment choisie. En second lieu, la 
Mission a 6t6 frapp6e par le potentiel consid6rable que le pays offre dans tous les do
maines. Enfin, la Mission est optimiste: elle pense que, malgr6 ie grand nombre de 
probl~mes qui se posent pour le Zaire en g6n6ral et pour le secteur agricole en par
ticulier, cc potentiel pouira se r6aliser. Nous croyons que les difficult6s peuvent 8tre 
surmont6es, mnime s'il faut du temps pour le faire. 

Deux facteurs pr6sentent la plus haute importance pour fixer ies d61ais dans lesquels
il est possible de rdaliser des am6lioration, mesurables. Le premier facteur est la 
volont6 mnanifcst~e par les responsables des se teurs public et priv6 du Zaire de mettrc 
en oeuvre les rccommandations et de poursuiV'2 l'ex6cution de leurs propres politiques 
6conomiques qu'ils viennont d'adopter. 

En bref, les responsables du ZaYre doivent avoir le courage de prendre des d6cisions 
difficiles et d'accepter les consdquences de leurs actes. L'autre facteur qui interviendra 
de faqon critique pour d6terminer le d~veloppement du Zaire au cours des prochaines
d6cennies est la volont6 des responsables des organisations donatrices bilatdrales et 
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niultilatdrales d'augmenter leurs interventions au Zaire en accordant une place par
ticulire au secteur agricole et aux besoins de son infrastructure. Les Etats-Unis 
joueront 1I un r61e critique. 

La Mission a 6t constitu6 de faqon Adoser de fagon excellente la participation 
d'hommes d'affaires, d'universitaires, d'hommes de science et d'autres sp6cialistes 
travaillant pour des organisations non gouvernementales. Les membres de la Mission et 
les personnes et les groupements qu'ils ont rencontr6s au Zaire ont tous fait preuve 
d'un 6norme enthousiasme et ont travaill6 dans la plus 6troite collaboration. 

En conclusion, Citoyen Pr6sident, nous vous soinmes profond6ment reconnaissants de 
la possibilit6 que vous nous avez donn6e de servir A la fois notre pays et le gouverne
ment d'un pays alli6. Comme vous-mrnme, nous croyons que le meilleur chemin pour 
aboutir au d6veloppement social et 6conomique est un chemin oi l'Etat protege les 
faibles, assure le d6veloppement de l'infrastructure de base, fait r6gner l'ordre et four
nit les moyens de d6fense, mais permet 6galement le libre jeu des forces du march6 
pour r6compenser les efforts et les initiatives personnelles. 

Je vous prie d'agr6er, Citoyen Pr6sident, l'expression de notre plus profonde et 
respectueuse consid6ration. 

Benjamin F. Payton, Ph.D 
Pr6sident, Tuskegee Institute 
Animateur de la Mission Pr6sidentielle 
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Resume succinct dans les vieilles plantations sont en baisse; 

A la demande du Pr6sident Mobutu Sese 
Seko, le Pr6sident Ronald Reagan a 
ddsign6 la Mission Pr6sidentielle Arn6ri-
c-,ine pour I'agriculture au Zaire pour 
aider le peuple et le gouvernement du 
Zaire Apr6ciser les politiques, m6thodes 
et ressources dont a besoin le renforce-
ment du secteur agricole du Zaire. 

La Mission a s6journ6 dans ce 
merveilleux pays du 28 janvier au 9 
f6vrier 1985 afin d'essayer d'identifier les 
m6thodes permettant de faire augmenter la 
production agricole du Zaire, d'accroitre 
les moyens dont le pays dispose pour 
l'dducation, la recherche et la vulgarisa-
tion agricoles et d'encourager la cr6ation 
d'entreprises agricoles susceptibles de 
fournir des emplois. Afin de donner plus 
de relief t ce rapport, la Mission a fait 
porter ses efforts sur les aspects du 
secteur agricole qui offrent le potentiel le 
plus grand et sur les probl~mes dont la 
solution revet une importance critique 
pour le d6veloppement agricole et 
6conomique du pays. La Mission a 
examin6 les probimes que les 
gouvernements des deux pays jugent im-
portants et qui se posent dans plusieurs 
r6gions du Zaire, elle s'est surtout oc-
cup6e des questions h propos desquelles 
les Etats-Unis possdent les compdtences 
voulues et qui compl~tent l'aide qu'ils 
apportent au d6veloppement. 

L'6quipe a t6 tr~s frapp6e par les 
possibilit6s qu'offrent I'agriculture, les 
forts et l'61evage au Zaire. A la suite de 
son s6jour, la Mission en est venu Apar-
tager la conviction du Pr6sident Mobutu 
que les riches ressources naturelles du 
Zaire pourratent en faire le "grenier de 
I'Afrique". 

La Mission abonde 6galement dans le 
sens du "bilan agricole" expos6 par le 
Pr6sident Mobutu dans son discours d'in-
vestiture du 5 d6cembre 1984, qui 
souligne courageusement que: 

lIa production alimentaire est inf6rieure 
aux besoin.s de la population; 
* les cultures d'exportation pratiqu6es 

0 la production animale, et notamment la 
production bovine, pourrait re fortement 
amd1ior6e; 
0 le d6veloppement des zones rurales doit 
6tre intensifi6; 
* le financement de I'agriculture par le 
Tr6sor public reste faible. L'ensemble du 
budget ne r6pond pas aux besoins, tandis 
que les affectations et les d6caissements 
sont en retard. 

La Mission applaudit 6galement le Pr6si
dent pour avoir ddclar6: "A partir de mon 
pr6sent mandat, l'agriculture doit avoir la 
priorit6". 

Les conclusions de la Mission concor
dent avec les pr6occupations du Pr6sident 
Mobutu. Le secteur agricole du Zaire 
souffre de longues ann6es de n6gligence 
par rapport h d'autres secteurs de 
l'6conomie. La Mission se rend compte 
que le gouvernement du Zaire se heurte h 
de graves probl~mes quand il essaie de 
d6velopper son agriculture pour r6aliser 
son potentiel au b6n6fice du Zai're et de 
toute sa population. 

Le Pr6sident Mobutu a r6uni une ex
cellente 6quipe de sp6cialistes comp6tents 
qui comprennent bien le r61e fondamental 
que I'agriculture joue dans le d6veloppe
ment 6conomique du pays. La Mission tst 
enceurag6e par la conviction du gouverne
ment du Zaire selon laquelle l'agriculture 
se d6veloppera plus rapidement et avec 
plus de dynamisme si les entreprises 
priv6es et les forces du march6 jouent un 
plus grand r6Ie. Les modifications qui ont 
6t6 r6cemment apport6es A la politique 
6conomique ou qui sont i l'6tude vont 
renforcer consid6rablement le d6veloppe
ment agricole. Les mesures prises en vue 
d'insl.ituer un taux de change libre, de 
limiter la croissance du secteur public, de 
jugule,, l'inflation et d'amd1iorer 
l'6quilibre budg6taire sont autant 
d'616ments qui ne manqueront pas d'ins
pirer la confiance aux hommes d'affaires 
et de rassurer les investisseurs 6ventuels. 

I1 faudra du temps pour rdduire I'om
nipresence du gouvernement dans le 
secteur agricole. Le d6fi qui est lanc6 au 
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Zaire consiste Aprendre l'agriculture daus 
l'6tat oi elle se trouve actuellement pour 
l'amener au point o6 le Pr6sident et le 
gouvernement du Za're souhaitent nette-
,nent qu'elle soit. Les membres de la Mis-
sion esp~rent que le present rapport aidera 
Aatteindre ces objectifs. 

Conclusions et 
Recommandations 

La Mission Prdsidentielle Amdricaine 
pour I'Agriculture au Zalre s'est penchde 
sur plusieurs aspects du ddveloppement 
agricole, y compris la politique agricole; 
le financement; les recherches, la 
vulgarisation et l'enseignement univer-
sitaire dans le domaine agricole; la mise 
en valeur des ressources humaines; la pro-
duction agricole et la fourniture d'intrants; 
les forets; l'61evage; et les investissements 
priv6s. Le pr6sent r6sum6 contient les 
points saillants des conclusions de la Mis-
sion et de ses recommandations portant 
sur ces questions. Ces derni~res sont ex-
amin6es plus en d6tail dans le rapport pro-
prement dit. 

POLITIQUE ET FINANCEMENT 
AGRICOLES 

Politique agricole 

La Mission f61icite Ie Pr6sident Mobutu 
et son gouvernement de privilgier Ia 
Iib6ralisation de l'cononie et d'attacher 
une importance toute particuli~re a 

I'agricuiture. Les efforts qu'ils ont 
d6ploy6s pour instituer un taux de change 
libre, pour contenir les d6penses du 

r6duire l'inflation et mettresecteur public, 
en oeuvre des mesures fiscales rationnelles 
ont redonn6 confiance A I'6gard des en
treprises zaYroises. 

La r6duction des d6marches bureaucrati-
ques i effectuer pour importer ou exporter 
des produits, obtenir du cr6dit et cons-
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tituer de nouvelles entreprises viendra ren
forcer les mesures l6gislatives qui ont 6t6 
d6jA prises pour attirer de nouveaux in
vestissements 6trangers et encourager 
l'utilisation productive des bdn6fices con
serv6s par les entreprises existantes. 

Bien que le syst6me 6conomique du 
Zaire ait fait d'extraordinaires progr~s 
depuis un an et demi, les investissements 
du secteur priv6 continuent 't se heurter A 
trois grandes contraintes. En premier lieu, 
les investisseurs n'ont pas confiance en 
l'6conomie zafroise apr~s de longues an
ndes de mauvaise administratien, l'applica
tion incoh6rente des rdcentes r6formes, et 
une s6rie ininterrompue de changements 
apportds aux r~glements rdgissant les af
faires; ils ont, par ailleurs, l'impression 
que la corruption persiste encore dans de 
nombreux domaines. 

En deuxi~me lieu, le mauvais 6tat de 
l'infrastructure, et notawment des 
transports, d6courage les investissements 
prives dans l'agriculture. Les exploitants 
ne voient gu~re de raisons d'intensifier 
leur production quand ils n'ont pas acc s 
aux march6s et quand les agro-industries 
doivent payer cher les retards 
d'exp6dition. 

En troisi~me lieu, l'insuffisance des 
moyens de cr6dit offerts au secteur 
agricole, conjugu6e i de gros d6ficits 
publics et A la faiblesse des 6tablissements 
d'6pargne, a limit6 les investissements 

priv6s dans l'agriculture.Le Zaire manque 6galement d'un ensem

ble de politiques int6gr6es appliqu6es par
tous les services en mati6re d'agriculture. 
C'est pourquoi les mesures prises par les 
divers commissaires contredisent.parfois
les politiques d6finies par d'autres com
missaires, ce qui ne manque pas d'en
traver la r qalisation d'une pconomie de 
march6. 

Recommandations 

i. Faire passer la part occup6e par 
I'agriculture dans le budget ordinaire du 
gouvernement du Zal're de moins d'un 
pour cent, qui est son niveau actuel, A 



trois ou quatre pour cent. D6bloquer plus 
rapidement les fonds conform6ment aux 
priorit6s d6finies par le plan 1986-1990. 

2. Faire du d6veloppement de 'in-
frastructure un 616ment des gros in-
vestissements priv6s dans l'agriculture. 
Etablir des liaisons entre les en-
couragements A l'investissement, tels que 
les rdmissions fiscales, et les contributions 
des investisseurs au d6veloppement de 
l'infrastructure, telles que la construction 
de routes, l'exploitation de p6niches ou 
l'am6lioration de quais. 

3. Eliminer les surtaxes frappant le 
transport des produits agricoles par la 
SNCZ et 6quilibrer les bar~mes pergus 
pour les min6raux et les produits 
agricoles. 

4. Envisager la cr6ation d'une Chambre 
de Commerce am6ricano-zairoise, 6ven-
tuellement sous les auspices de I'ANEZA, 
ou d'une organisation analogue afin d'en-
courager les investissements 6trangers et la 
cr6ation d'entreprises au ZaYre. 

5. Accorder plus d'importance A 
l'assistance publique directe au secteur des 
petites exploitations traditionnelles pour 
pratiquer des cultures alimentaires et 
l'61evage et accorder une place de choix 
aux investissements priv6s pour d6velop-
per des cultures non alimentaires et im-
planter des entreprises plus importantes et 
plus modernes. 

6. Continuer h privatiser les 
dtablissements parapublics et confier au 
secteur priv6 la gestion des projets de 
d6veloppement. 

Soutien financier de I'agriculture 

Les d6penses de l'Etat ne cessent de 
diminuer de fagon constante depuis dix 
ans au Zaire et les nouveaux accords 
sigr.ns avec le Fonds mon6taire interna-
tional (FMI) stipulent qu'elles ne vont pas 
augmenter. Avec un r61e consid6rablement 
r6duit, le gouvernement aura encore moins 
de ressources pour se d6charger de ses 
responsabilit6s agricoles fondamentales. 

Au Zaire, les programmes agricoles sont 
financ6s par le budget national, y compris 
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les fonds de contrepartie, par le Fonds des 
conventions de d6veloppement (FCD), par 
les ressources r6gionales et locales, ainsi 
que par les 6tablissements de cr6dit du 
secteur public. 

Le budget national comporte un budget 
de fonctionnement et un budget d'6quipe
ment, compl6t6s par des fonds de con
trepartie r6unis dans le cadre de program
mes financ6s par des donateurs qui four
nissent des sommes libell6es en monnaie 
locale. Les budgets de fonctionnement et 
d'dquipement sont en baisse constante 
depuis quelques ann6es; ils resteront 
limit6s en vertu de l'accord avec le FMI. 
En outre, plus de cinquante pour cent du 
budget de fonctionnement est r6serv6 au 
service de la dette. Bien que certaines 
am6liorations soient possibles, m~me dans 
le cadre de ces contraintes, le gouverne
ment du Zaire continuera Abeaucoup man
quer de moyens de financement pour ses 
programmes agricoles, ainsi que pour la 
remise en 6tat et l'entretien de 
l'infrastructure. 

En ce qui concerne ie budget d'6quipe
rent, la situation est pire encore. I1n'ex
iste pratiquement pas de ressources locales 
pour les d6penses d'6quipement. I1 en va 
de m~me pour les principaux 
6tablissements parapublics. La plupart des 
gros investissements du secteur public 
dont ont besoin les transports, l'61ectricit6, 
les t6l6communications et le renforcement 
des institutions devront venir de l'ex
t6rieur; cependant, les projets de produc
tion pourraient contenir un 616ment destin6 
au d6veloppement de l'infrastructure. 

Les fonds de contrepartie qui sont af
fect6s conjointement par les donateurs et 
par le gouvernement du Zaire sont une 
source importante qui permet de financer 
les coots locaux de certains programmes 
agricoles. Le syst~me devrait continuer A 
bien marcher tant que les fonds de con
trepartie ne servent pas 6 financer des 
coots de fonctionnement, qui devraient 
8tre imput6s au budget de fonctionnement. 

La source la plus importante de fonds 
destin6s aux programmes agricoles est le 
FCD, qui est alimWnt6 par une taxe pergue 



des entreprises industrielles. Le FCD fixe 
le taux d'imposition de faqon subjective en 
se fondant sur son dvaluation de la 
capacit6 de paiement de chaque entreprise. 
Un tel syst~me p6nalise de faqon injuste 
les entreprises les plus efficaces et les plus 
rentables d'une industrie donn6e. 

Le d6faut le plus grave du FCD con-
cerne la faqon dont il affecte ses cr6dits. 
Comme le FCD n'a pas d6fini ses 
prioritfs d'affectation et ne dispose pas de 
crit~res normalisfs pour 6valuer les pro-
positions de projets, de nombreux contri-
buants ne savent pas comment leur argent 
sera utilis6, ni ce qui constitue un projet 
acceptable. En mme temps, les directives 
du FCD ont un caract~re extrcmement 
restrictif; elles excluent le financemcnt par 
subvention d'un grand nombre d'activit6s 
qui cherchent surmonter les contraintes 
principales empchant la production 
agricole d'augmenter. 

Par ailleurs, le FCD n'utilise pas ses 
ressources de la meilleure faqon possible. 
Les taux d'int6r~t qu'il perqoit sont 
ridiculement bas compte tenu du taux d'in-
flation du ZaYre. Et il d6pose son argent A 
la Banque de cr6dit agricole, ob il ne 
reioit aucun int6ret. 

Bien qu'il existe tr~s peu de possibilit6s 
d'augmenter le financement du d6veloppe-
ment agricole, il est possible de faire 
beaucrup de choses pour accroitre le 
financement local et regional. L'infrastruc-
ture et les services d'appui peuvent et doi-
vent tre li6s l'intensification des ac-
tivitds 6conomiques dans les r6gions 
rurales. Chaque fois que la production 
agricole augmente, on doit pouvoir r6unir 
des ressources pour payer des ac-
croissements correspondants de l'in-
frastructure et des services. 

Recommandations 

1. Augmenter les fonds dont dispose le 
Fonds des conventions de dfveloppement 
(FCD) pour des pr~ts et des dons destin6s 
A la production vivri~re et offerts en par-

ticulier aux petits exploitants. Le FCD ne 
doit pas employer son argent pour 
financer les coots de fonctionnement de 
programmes du secteur public. 

2. Veiller t ce que les services fournis 
par le gouvernement qui profitent directe
ment aux destinataires soient int6gralement 
payds par ces derniers. 

3. Rdserver les recettes obtenues aux 
niveaux r6gional et local "il'entretien de 
l'infrastructure physique, et notamment 
des routes, qui sont indispensables Aune 
croissance 6conomique soutenue. 

4. Augmenter les ressources attribudes 
au dfveloppement de l'infrastructure, et 
notamment aux transports terrestres et 
fluviaux. Obtenir des accroissements des 
apports de fonds fournis par les donateurs 
bilat6raux et multilatdraux, ainsi que par 
les secteurs priv6 et public du Zaire et 
augmenter le budget de I'Office des 
routes. 

5. Demander aux bailleurs de fonds 
6trangers d'accorder la priorit6 la plus 
6levfe au financement d'investissements 
dans l'infrastructure s'il existe des recettes 
permettant d'entretenir l'infrastructure ain
si 61argie. 

6. Fixer un plafond A la proportion du 
budget de fonctionnement qui correspond 
aux salaires. Comme il faut augmenter les 
salaires du personnel agricole, envisager 
sfrieusement de r6duire les effectifs afin 
de rester dans les limites du budget. Pour
suivre les programmes visant amdliorer 
les comp6tences des employds du secteur 
public. 

RECHERCHES, VULGARISATION ET 
ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 
EN MATIERE D'AGRICULTURE 

La Mission a constat6 qu'au ZaYre, dans 
le domaine de l'agriculture, les re
cherches, la vulgarisation et l'enseigne
ment universitaire pr6sentaient de graves 
carences. Jadis consid6r6 comme l'un des 
meilleurs du monde tropical pour les 
cultures d'exportation, le systbme des 
recherches agricoles du ZaYre souffre ac
tuellement d'une penurie critique d'hom
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mes de science qualifids et de personnel 
d'appui pour s'attaquer aux probl~mes des 
cultures alimentaires ou des cultures d'ex-
portation. Les moyens mat6riels de recher-
che et d'&lucation se sont considerable-
ment ddgrad~s, tandis que le financement 
et le soutien logistique de ces activit6s 
sont tout i fait insuffisants. 

Le manque de coordination semble, par 
ailleurs, poser un grave probl~me. Le 
gouvernement, les organisations bn6voles 
privies et l'industrie se partagent la 
responsabilit6 du service de vulgarisation 
agricole. Plusieurs services d'Etat ont 
mandat d'effectuer les recherches: aucun 
ne dispose du personnel ou des moyens 
financiers iui permettant de bien s'acquit-
ter de ses responsabilit6s. L'Institut na-
tional pour l'6tude et la recherche 
agronomique (INERA), dont le siege est i 
Yangambi, a abandonnd une large part de 
ses programmes de recherche. Bien que le 
gouvernement du Zaire et de nombreux 
organismes bilat6raux et multilat6raux de 
coop6ration aient encourag6 'arn6nage-
ment de Yangambi pour y effectuer de 
grandes recherches agricoles scientifiques, 
diverses contraintes ont conduit h accorder 
Ace centre un soutien minime dans le 
cadre d'une coordination extr~mement 
r6duite. Le gouvernement n'a pas 6td en 
mesure d'assurer les besoins mat6riels de 
la communaut6 scientifique qui y travaille;
 
le moral est bas et les bailleurs de fonds 

ont diminu6 leur aide. Peu de recherches 
sont effectu6es Yangambi par l'Institut 
de la Facult6 d'agriculture (IFA), qui est 
ie seul programme et la seule faculit6 
agricoles de niveau universitaire au Zaire. 

De faqon g6n6rale, l'enseignement 
universitaire semble se trouver dans une 
situation dfplorable. Les bitiments ont be-
soin de tr~s nombreux travaux de rdpara-
tion et de r6novation, tandis que les 
salaires et le moral du personnel enseig-
nant sont bas. I1semble qu'il n'existc 
aucun plan visant i d6velopper los 
universit6s. 

Les programmes nationaux de recher-
ches entrepris par le Ddpartement de 
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l'agriculture* au sujet des principales 
cultures vivrires ont obtenu quelques 
rdussites, en particulier dans la s~lection 
de certains produits i rendement 61ev6 et 
offrant une r6sistance aux maladies. 
Quelques-uns de ces programmes ont 
bn6fici6 d'une assistance technique et 
d'un soutien financier de la part de 
l'Agence des Etats-Unis pour le 
d6veloppement international (USAID) et 
ont 6galement reu certains fonds de con
trepartie. Cependant, les principaux

facieurs limitatifs semblent 8tre l'insuf
fisance des budgets et la faiblesse des
 
structures institutionnelles. L'exiguit6 des 
salaires rend difficile de recruter et de 
conserver un personnel technique qualifid.
En l'absence d'une structure coordonn6e 
de recherches, de vulgarisation et d'6duca
tion agricoles, le Zaire n'a pas la 
possibilit6 d'institutionnaliser un syst~me 
de recherches appliqu6es qui rdponde aux 
besoins du pays. I1n'existe pas de 
m6canisme appropri6 permettant de d6finir 
les priorit6s nationales de recherches, d'af
fecter les ressources, ou d'6valuer et de 
modifier les programmes. Un r6gime de 
gestion s6par6 sur le plan technique, ad
ministratif et financier rend difficiles la 
coordination et le contr6le des program
mes de recherches et se traduit par un 
gaspillage d'efforts et de ressources. 

Recomma.-dations 

1. Restructurer d'ici trois ans tous les 
programmes de recherches agricoles com
me I'a sugg6r6 le rapport conjoint 
pr6liminaire des Services internationaux
 
pour les recherches agricoles nationales
 
(ISNAR) et du gouvernement du Zaire.
 
Mettre au point des mfcanismes permet
tant d'assurer la communication entre les
 
services de l'Etat et de Her los recherches 
agricoles aux services de vulgarisation et 
aux 6tablissements d'enseignement. 

Dans tout le prasent rapport, IP Dpartement de I'agriculture el
du d6veloppement rural est simplement indique comme leetantDpartement de I'agriculture. 



2. Renforcer, 6largir et int6grer les pro-
grammes nationaux de cultures vivribres 
du Zaire sous les auspices d'une ad-
ministration nationale des recherches 
agricoles relevant du D6partement de 
l'agriculture. 

3. Reorganiser la vulgarisation agricole 
dans le cadre d'un nouveau service techni-
que de programmes extdrieurs 
d'agriculture, d'6levage et de foresterie 
relevant du Ddpartement de l'agriculture, 
et responsable de la coordination des ac-
tivit6s exercdes dans le domaine de ]a 
vulgarisation par les programmes na-
tionaux de cultures vivribres, les organisa-
tions b6ndvoles et le secteur priv6, 

4. Dissoudre V'INERA et instituer un 
programme national simplifi6 de recher-
ches agricoles fond6 sur les programmes 
nationaux existants en matibre de produits. 
S'il est impossible de procdder ainsi, ef-
fectuer une rdorganisation complkte de 
I'INERA en r6duisant le nombre de sta-
tions et en li-nitant leurs activitds de pro-
duction celles qui sont indispensables 
aux fonctions de recherche et de vulgarisa-
tion dans le cadre de la nouvelle ad-
ministration nationale des recherches 
agricoles et du service technique de pro-
grammes ext6rieurs d'agriculture et de 
foresterie qu'il est proposd de crier. 

5. Ddvelopper les facultds d'agriculture 
des trois grandes universitds de Kinshasa, 
Lubumbashi et Kisangani. La prioritd la 
plus dle'de doit 8tre accordde la cons-
titution d'une puissante facult6 
d'agriculture i Lubumbashi utilisant corn-
me noyau les corps enseignants de I'IFA 
et de l'Ecole de mddecine vdtdrinaire. 

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Le ZaYre a appris une dure leqon quand 
il a essay6 de remplacer trop rapidement 
des 6trangers par des res,,ortissants za'rois 
dont la plupart n'dtaient pas encore pr~ts 'i 
assumer des responsabilit6s de haut 
niveau. Pour surmonter ce probl~me, le 
pays a dA prater une attention plus grande 
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A l'enseignement supdrieur afin de 
disposer de meilleures ressources hu
maines. Ces carences ne sont nulle part 
aussi visibles que dans le secteur agricole. 

Le Zaire forme actuellement du person
nel agricole aux niveaux secondaire, 
technique et universitaire. Ces trois 
niveaux ont tous besoin d'investissements 
i long terme. 

Le D6partement de l'agriculture, Aqui 
sont confids les fonds des projets de for
mation, continue As'attaquer aux pro
blmes d'une fagon qui gaspille les 
ressources Ala fois humaines et finan
cibres. Ces problmes sont les suivants: 
priorit6s mal d6finies et ddfinition peu 
prdcise des responsabilitds profession
nelles; chevauchement des activitds; 
mauvaise coordination t l'int6rieur du 
Ddpartement et entre celui-ci et d'autres 
d6partements; cadres moyens bien in
formds mais manquant d'exp6rience qui 
ont besoin de soutien professionnel; 
organisation dont les dimensions et la 
complexit6 ne sont pas justifides par les 
ressources disponibles; et ressources qui 
sont insuffisantes pour soutenir les buts du 
programme. 

Lorsque l'Institut de la Facult6 
d'agriculture (IFA) s'est install6 A 
Yangambi, il a obtenu accbs Ades 
ressources importantes, y compris 
l'6cologie singuli~re de la for~t 6quatoriale 
et son matdriel g6ndtique qui peut devenir 
important; des pr6cipitations satisfaisantes 
et des tempdratures relativement cons
tantes; de nombreux bftiments bien cons
truits pour le logement du personnel, 
l'enseignement, les recherches et I'ad
ministration; des ressources agricoles; des 
cadres peu nombreux mais bien informds; 
des effectifs estudiantins s6lectionnds; et 
un merveilleux cadre rural qui est parfait 
pour les 6tudes thoriques et les ex
pdriences pratiques. Cependant, les con
traintes semblent l'emporter sur les avan
tages. I1n'y a ni 6lectricit6, ni eau 
courante, ni r6frig6ration. Le mat6riel de 
laboratoire n'a pas de gaz et on manque 
de livres, de revues et d'dquipement pour 
les travaux pratiques, ce qui rend difficile 



l'6panouissement professionnel. Des 
salaires de mis~re et l'absence de moyens 
de transport rendent encore plus p~nibles 
les tensions auxquelles sont soumises les 
families des techniciens. Cette situation 
paradoxale montre bien le d6fi que doit 
relever le Zaire lorsqu'il cherche Amettre 
en valeur les res 'ources humaines. 

Au niveau de formation inf6rieur, le 
manque de normes professionnelles con-
cernant la certification des enseignants, les 
programmes d'instruction et le niveau des 
6tudiants sont des carences particuli~re-
ment voyantes. Une oeuvre de longue 
haleine sera n6cessaire pour porter remade 
Ace grave probl~me. 

Recommandations 

1. S'efforcer de donner aux 6ducateurs 
zalrois la possibilit6 d'observer des 
6tablissements agricoles, publics et priv6s, 
dans d'autres pays en d6veloppement. 

2. Evaluer le syst~me d'enseignement 
secondaire du Zaire afin de l'am6liorer au 
cours d'une priode de 20 ans. L'6valua-
tion devra porter sur les crit~res d'ac-
cr6ditation, la pr6paration p~dagogique, 
les m6thodes d'enseignement, les progr'am-
mes et les plans de leons. Effectuer un 
exercice analogue pour les 6coles techni-
ques d'agriculture, de foresterie et 
d'61evage. 

3. Envisager de cr6er des fermes 
d'enseignement financi~rement rentables 
qui apprendraient aux dipl6m6s des 6coles 
techniques les 616ments fondamentaux de 
la gestion des exploitations agricoles, y 
compris la gestion financire. 

4. Am6liorer les programmes d'6tudes 
en mati~re d'6cologie, de foresterie, 
d'61evage, de g6nie agricole, de gestion et 
de vulgarisation. 

5. Comme les femmes jouent un r61e 
important dans la production alimentaire 
du Zaire, les d6partements de l'Etat 
devraient 8tre charg6s de coop6rer de 
faqon plus active avec le D6partement de 
la condition f6minine et des affaires 
sociales afin d'intensifier l'ducation des 
femmes et d'am6liorer leur participation 

la production agricole et aux m6tiers 
techniques. 

6. Etablir des liaisons appropri6es avec 
des 6tablissements d'enseignement 
sup6rieur des Etats-Unis qui ont I'habitude 
de la collaboration professionnelle et ont 
les moyens d'apporter une aide. 

PRODUCTION AGRICOLE ET 
FOURNITURE D'INTRANTS 

Le Zaire a un besoin extraordinaire de 
semences am6lior6es afin d'augmenter ses 
approvisionnements en produits alimen
taires et en fibres; on reconnait dans de 
nombreuses r6gions du pays la valeur que
pr6sentent des semences am6lior6es. Des 
programmes de recherche et de vulgarisa
tion ont montr6 que, quels qu'ils soient, 
les producteurs r6agissent de faqon ration
nelle quand on leur offre des semences 
am61ior6es et d'autres facteurs de produc
tion; ils sont tout A fait dispos6s ii les 
payer. 

Plusieurs 616ments limitent l'emploi des 
semences am6lior6es: Al'heure actuelle, la 
demande d6passe l'offre; la production est 
trop localis6e et la distribution trop 
limit6e; il n'y a pas de contr6le de la 
qualit6; et les prix de vente des semences, 
qui b6n6ficient de fortes subventions, ne 
repr6sentent pas leur valeur v6ritable. 

On n'utilise pas beaucoup d'engrais au 
Zaire, mais leurs avantages ont 6t6 claire
ment prouv6s dans le cadre de projets 
financ6s par des donateurs; il existe une 
forte demande d'engrais. 

Tous les engrais synth6tiques qui sont 
actuellement employ6s au ZaYre sont im
port6s. Une 6tude de faisabilit6 qui avait 
dt6 r6alis6e pr6c6demment avait conclu 
que, pour des raisons 6conomiques, il 
n'6tait pas possible de construire une usine 
d'engrais. Elle estimait en effet que la 
production d6passerait de beaucoup la 
demande et qu'il n'6tait pas possible 
d'identifier un march6 d'exportation qui 
soit pr~t h l'absorber. La possibilit6 
d'assurer efficacement le transport des 
engrais dans l'ensemble du pays dtait 
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6galement un 616ment de cette d6cision. 
Etant donn6 l'dnc-me potentiel hydro-

6lectrique du Zaire, il conviendrait de 
rechercher une technologie qui permette 
de produire des engrais dans le pays en 
utilisant cette source d'6nergie. Tant que
l'infrastructure reste une contrainte ma-
jeure qui entrave le transport et la 
distribution des engrais, il est recommand6 
de produire les engrais sur une base 
r6gionale, en utilisant une technologie de 
petite production dans des endroits pro-

ches des zones de consommation. 


Recommandations 

1. Fournir une formation th6orique et 
pratique portant sur tous les aspects de la 
production de semences, y compris 
agronomie, techniques de production, 
organisation du travail, r6colte et 
m6thodes de conditionnement. I1est tout 
particuli~rement important d'enseigner aux 
travailleurs Amaintenir la puret6 de cha-
que vari6t6. 

2. Am6liorer ia r6colte, le conditionne-
ment et les moyens d'entreposage. 

3. Rechercher des entreprises priv6es et 
des organisations bn6voles privdes qui 
s'int6ressent i la production de semences 
aux fins de revente aux agriculteurs et qui 
ont les comp6tences ou les ressources leur 
permettant de r6aliser cette production. 

4. Instituer une politique nationale en 
mati~re de semences et fixer des normes 
minimum de contr6le de la qualit6 dans cc 
domaine. 

5. Rechercher la technologie permettant 
de produire des engrais au Zaire. 

6. Produire des engrais sur petite 
dchelle et en faire la distribution sur une 
base rfgionale. 

7. Examiner les facteurs de production 
de haute technologic susceptibles d'8tre 
employ6s au Zaire. Mettre en relief les 
applications pratiques que petit apprendre 
l'agent technique de faqon "i pouvoir 
obtenir des amdliorations rapides. 

8. D6velopper et encourager un systme
de crddit aux petits exploitants agricoles 
pour qu'ils soient en mesure d'acheter ies 
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facteurs de production indispensables. 
9. Etablir le prix de vente des semences 

de fagon le faire correspondre au prix 
le revient rdel, major6 d'un b6n6fice. 

FORESTERIE 

Le Zai're a d'importantes ressources 
foresti~res, dont 65 h 80 millions d'hec
tares de forets exploitables. Le pays 
dispose des premiers 616ments d'un bon 
syst me d'identification des essences et 
d'inventaire forestier. Le gouvernement du 
Zaire s'int6resse au d6veloppement 
forestier; il existe des march6s pour le 
bois. I1existe aussi un personnel forestier 
qualifi6 et d6vou6, ainsi que des en
treprises qui ont de longues ann6es d'ex
p6rience des for~ts zairoises. 

En m~me tei--.s, le d6veloppement 
forestier se heurte Ades obstacles. Les 
syst~mes faibles ou non existants de 
transport rendent difficiles d'amener le 
bois au march6. Le volume A l'hectare de 
bois actuellement vendable est tr~s faible 
par rapport Ades r6gions comme l'Asie 
du Sud-Est. Les scieries du Zaire ont ter
riblement besoin de capitaux pour pouvoir 
s'am6liorer. Les expectatives du gouverne
ment sont loin de correspondre Ace que 
I'industrie petit ou veut faire. Les 
agriculteurs qui pratiquent une agriculture 
itindrante sur brfjlis sont en train de 
d6truire les for&s et les habitats des 
animaux sauvages, mais on ne fait pas 
grand-chose pour arreter ces activitds ou 
pour reboiser les terrains d6nud6s et 
drod6s. I1est difficile d'importer des four
nitures, des outils et des pi~ces d6tach6es 
pour le mat6riel forestier. En outre, le fait 
que la for6t soit s6parfe du secteur 
agricole au lieu d'en constituer un sous
secteur diminue la contribution qu'elIc est 
susceptible d'apporter A l'6conomie 
zairoise. 

Recommandations 

1. S'attaquer rapidement et de faqon 
d6cisive au probl~me de I'agriculture sur 



brfilis. Les Dpartements de [agriculture 
et de I'environnement, de la conservation 
et du tourisme doivent travailler en liaison 
6troite pour parvenir Ace but et doivent 
envisager un programme national de ges-
tion des bassins versants dans le cadre de 
la reconstruction des terres foresti~res. 

2. Continuer i am6liorer le clinat pour 
les investissements privds en foresterie en 
simplifiant les m6thodes d'imposition; en 
offrant des encouragements afin de 
dfvelopper des march6s pour les essences 
seconeaires, ce qui, comme au Brdsil, en-
courage l'industrie i effectuer des in-
vestissements dans la foresterie; en offrant 
des baux i plus long terme des terres 
foresti~res et en rdduisant les d6saccords 
en instituant un dialogue avec les 
reprfsentants de l'industrie foresti~re avant 
que le gouvernement ne prenne des 
mesures. 

3. Rechercher un soutien suppi6mentaire 
des pays donateurs pour effectuer des 
recherches pratiques et organiser l'6duca-
tiorn en foresterie, en cherchant en par-
ticulier Artduire l'agriculture itin6rante 
dans les r6gions foresti~res et en effec-
tuant le reboisement des terres ddjA
dfnud6es et 6rod6e,;. A plus long terme, 
les universitfs du Zaire devront offrir une 
6ducation en foresterie et en g6nie 
forestier. 

ELEVAGE 

Bien que les bovins dominent l'industrie 
de l'61levage du Zaire et qu'une 6tude df 
ia Banque mondiale affirme que le payE
pourrait faire vivre trente millions de 
totes, il n'y en a actuellement que 1,2 
million. I1y a p6nurie critique de viande. 
Le march6 offre un potentiel considdrable. 
Toutefois, l'am6lioration de l'61evage est 
lie de faqon inextricable A l'am6lioration 
de l'ensemble des entreprises agricoles. A 
cet effet, il faut conserver et prot6ger les 
ressources de terres, de v6g6tation et 
d'eau; et am6liorer le syst~me de pfiturage 
et de culture. I1 faut donc qu'une strat6gie
nationale de d6veloppement de l'6evage 
coit bien articul6e en tenant compte des 

objectifs de dfveloppement du Zaire, des 
capacitds techniques du pays, de la struc
ture institutionnelle et des ressources 
dconomiques disponibles. 

Les contraintes principales qui g~nent 
l'61evagc au Zaire sont l'approvisionne
ment en aliments du bftail, la gestion,
l'amdlioration des g6notypes, la Iitte con
tre les maladies et les flfaux :,-. la com
mercialisation. Parini les facteurs impor
tants qui contribuent i cette situation, on 
peut citer les facilitfs de credit, les 
ressources humaines et les pratiques
 
socio-culturelles.
 

Recommandations 

1. Elaborer une stratfgie d'cnsemble de 
dveloppement de 1'6levage dans Ie con
texte d'un plan de d6veloppement agricole 
et 6conomique. Le plan doit chercher A 
r6soudre les questions de march6, de 
transport, de credit, de regime foncier, de 
ressources humaines, de politiques 
gouveinementales, de valeurs socio
culturelles, de renforcement des institu
tions, de nutrition animale et de strat6gie 
de selection. 

2. Envisager d'utiliser les derniers pro
gr~s de la technique pour am6liorer le 
bMtail grAce Ades moyens tels que les 
transplantations d'embryons, la lutte con

tre les mouches tsfts6 et la cr6ation de
 
souches de bftail qui rdsistent aux
 
maladies. 

3. Intensifier les efforts pour amfliorer 
la gestion des pfiturages et les genotypes 
du bftail. 

4. Entreprendre une 6tude d'ensemble 
sur la contribution que l'6Jevage des 
volailles, des petits ruminants et des porcs
pourrait apporter A la solution des besoins 
en prot6ines de la population zairoise. 

5. Faire une place de choix it la protec
tion de l'environnement. Initer la World 
Wildlife Federation, l'Union internationale 
pour la conservation de la nature et des 
ressources naturelles et les Fondations 
SWIDEL it aider it mettre sur pied des 
plans approprids de conservation et de 
gestion des animaux sauvages. 
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Introduction 

On a souvent dit que le Zaire 6tait "le 
coeur de l'Afrique" en raison de sa posi-
tion strat6gique et de ses dimensions im-
menses; c'est en effet sur ieplan de ia 
superficie le troisime pays du continent. 
Sa situation centrale et sa population de 
plus de trente millions d'habitants, qui est 
en augmentation rapide, conjugu6es h 
d'importantes ressources naturelles de 
cuivre, d'or, de cobalt, de diamants, de 
forets, et de terres arables, ainsi que la 
pr6sence d'un des plus grands fleuves du 
monde font du Zaire un pays d'int6r& 
historique certain et qui fait actuellement 
l'objet de prdoccupations g6opolitiques. 

L'Europe occidentale a eu connaissance 
de la r6gion en 1482 quand le navigateur 
portugais Diogo Cao arriva I'em-
bouchure d; cc qu'on appelait le fleuve 
Congo, du norm du grand royaume 
Bakongo que trouvirent alors les premiers 
navigateurs. Cette soci6t6 complexe et 
organisee vivait dans des r6gions qui con-
stituent actuellement le Congo, le Cabin-
da, le Zaire et i'Angola. 

Apr s l'expforation de la r6gion par 
Henry Stanley durant la seconde moiti6 du 
196me sicle au nom du roi Lopold II de 
Belgique, le roi L6opold revendiqua la 
region comme 6tant sa propri6t6 person-
nelle. A la conf6rence de Berlin de 1885, 
t laquelle les puissances europ6ennes se 
partag~rent l'Afrique, la revendication de 
Lopold fut acceptde. "L'Etat libre du 
Congo" devint sa propri6t6 personnelle, 
tout en 6tant d6clard en mme temps Etat 
souverain. Tottetois, en r6alit6, "L'Etat 
libre du Congo" 6tait presque enti~rernent 
une entit6 6cono-nique plut6t que politique 
et n'avait pas de liens instituticnnels avec 
la Belgique. Les critiques internationales 
s'intensifihrent "ila suite des r6v6Iations 
concernant la brutalit6 de l'exploitation de 
]a region et le gouvernement de la Belgi-
que, cddant de fortes pressions, prit la 
r6gion t sa charge en 1908 et en fit I'une 
de ses cMlonies sous le nom de Congo 
beige. 

Apr~s sa transformation en colonic sous 

l'administration de ]a Belgique, des pro
gris consid6rables furent r6alis6s par les 
Beiges pour offtrir aux Africains des 
possibilit6s d'am6lioration dans les do
maines de la sant6 et de l'urbanisme. 
Cependant, les Beiges refusrent en meme 
temps aux Congolais la possibilit6 d'ex
ercer d'importants droits civils. 

La situation agricole et 6conomique ac
tuelle du Zaire a subi profond6ment l'in
fluence de son h6ritage colonial: pays 
trait6 d'abord comme propri6t6 personnelle 
d'un monarque europ~en et paternalisme 
b6nin manifest6 par ]'administration coin
niale beige. Dans les deux cas, les 
possibilit6s de d6veioppement politique et 
dconomique 6taient sensiblement plus 
limitdes que celles des anciennes colonies 
europeennes dont la politique coloniale 
subissait l'influence - au moins dans une 
certaine mesure - des thdories des droits 
de l'homme du 186me sicle. 
I1n'y a peut-8tre aucune autre colonie 

africaine oi i'on se soit si peu occup6 des 
besoins locaux en 6ducation, en 
agriculture vivri~re, en expression politi
que africaine et en infrastructure g6ndrale 
pour repondre aux besoins africains; 
aucune autre colonie africaine ne s'est vue 
accorder avec autant de r6pugnance son 
ind6pendance politique. Dans ces condi
tions, lorsque le pays devint ind6pendant 
en 1960, peu de Congolais avaient une 
formation universitaire. La politique colo
niale dtouffait leurs aspirations recevoir 
une formation supdrieure et limitait 
l'6ducation t la formation de commis 
d'admini'tration et d'employds de bureau. 
Certains affirment que les Africains du 
Congo beige dtaient moins pr ts pour Pin
d6pendance, quand ils la requrent en 
1960, que les ressortissants de n'importe 
quelle autre colonie d'Afrique. 

Les cinq premieres ann6es d'inddpen
dance du pays furent caractdris6es par des 
troubles politiques et par la guerre civile. 
Cette situation prit fin quand le Lieutenant 
G6n6ral Mobutu, commandant-en-chef de 
I'armde nationale, prit le pouvoir en 1965. 
I1a 6t dIu depuis lors trois fois pr6sident 
pour des mandats successifs de sept ans et 
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a r6ussi mettre fin aux combats et aux 
troubles politiques. Cependant, cette tran-
quillit6 fut troubl6e en 1977, et de 
nouveau en 1978, par les invasions de la 
province du Shaba par des rebelles bas6s 
en Angola. 

Depuis l'ind6pendance, le r6gime politi-
que du Zaire s'est transform6, passant 
d'une structure f6d6rale qui donnait des 
pouvoirs consid6rables aux provinces Aun 
syst~me unitaire dot6 d'un fort gouverne-
ment central. A la suite des changements 
apport6s en 1974 Ala constitution, le 
Pr6sident du gouvernement h parti unique, 
le Mouvement Populaire de la R6volution 
(MPR), devient automatiquement Pr6sident 
du Zaire. 

Pour le Zaire ind6pendant, un probl~me 
fondamental fut de d6velopper un senti-
ment d'identit6 nationale parmi les 
groupes ethniques; ces derniers se nom-
braient ii peu pr~s A250. Bien qu'on man-
que de statistiques pr6cises, des obser-
vateurs bien inform6s estiment qu'aucun 
groupe ne constitue plus de 10% de 
l'ensemble de la population. Le groupe le 
plus nombreux, les Kongo, peut compter 
jusqu'A deux millions et demi de per-
sonnes, suivi des Luba, des Lunda, des 
Bashi et des Mongo. Le fran ais est la 
langue officielle; il fut apport6 par les 
belges. Mais on parle aussi au ZaYre, h 
des degr6s divers, le Lingala, le Swahili, 
le Kikongo, le Tsiluba et beaucoup 
d'autres langues tribales. 

On estime que les trois quarts de la 
population zaIroise sont des chr~tiens. Les 
trois quarts environ de ces derniers sont 
catholiques; les autres sont surtout pro-
testants orthodoxes. Les catholiques et les 
protestants se heurtent de plus en plus mla 
pouss6e de sectes 6vang6liques et syncr6ti--
ques. En outre, les religions africaines 
traditionnelles demeurent puissantes. 

Dans le cadre de ses efforts pour forger 
un sentiment d'identit6 nationale parmi 
cette multitude de groupes ethniques, de 
langues et de religions, le Pr6sident 
Mobutu a fait appel A l'h6ritage africain 
pour d6europ6aniser le pays, en commen-
qant en 1971 par changer le nom de Con-

go en Zaire (qui signifie fleuve en langue 
Kikongo). Les modes vestimentaires afri
caines ont t6 vivement encouragdes, tan
dis que les villes rer-evaient des appella
tions nouvelles: Lopoldville devint Kin
shasa; Stanleyville, Kisangani; et 
Elizabethville, Lubumbashi. Les habitants 
ont dO remplacer leurs noms 6trangers par 
des noms africains et toutes les 
c6r6monies rappellent les anc~tres afri
cains. Le pays adopta 6galement un 
drapeau nouveau et un nouvel hymne 
national. 

Ph6nom~ne culturel et politique, la 
za'rianisation a exerc6 beaucoup d'effets 
positifs, mais n'a pas obtenu de succ~s sur 
le plan economique. En novembre 1973, 
le gouvernement est intervenu trop rapide
ment pour mettre toutes les entreprises et 
tous les commerces entre les mains de 
zaYrois et pour nationaliser toutes les 
grosses entreprises. Ces mesures ont failli 
ruiner l'6conomie nationale. Le d6part des 
6trangers, qui avaient toutes les com
p6tences techniques et administratives 
voulues, laissa un grand vide parmi les 
cadres du secteur public et du secteur 
priv6. Heureusement, le Pr6sident Mobutu 
r6agit rapidement et, en 1976, mit un 
terme A la zairianisation 6conomique. 
Avec l'aide du Fonds mon6taire interna
tional (FMI), un programme prometteur 
de stabilisation 6conomique progressive fut 
entrepris au d6but de l'ann6e 1983. La 
lib6ralisation 6conomique et des efforts 
s6rieux de r6forme sur le plan des politi
ques g6n6rales sont actuellement en cours 
pour soutenir une 6conomie de marchd. 
Ces changements exercent une influence 
positive sur le d6veloppement de 
I'agriculture, qui est la principale industrie 
du Zaire. Environ 70% de la population 
vit dans des villages ruraux, ohi elle 
cultive surtout de petites parcelles selon 
des m6thodes traditionnelles; ndanmoins, 
le Zaire a un potentiel agricole immense. 
La Mission Pr6sidentielle estime que les 
responsables du Zaire et la population du 
pays sont prts recevoir i'aide qui 
permettra de r6aliser ce potentiel. 

Le d6veloppement de l'agriculture 
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pr6sente une importance fondamentale 
pour l'avenir du Zaire. A titre de 
minimum, les approvisionnements alimen-
taires devraient augmenter d'au moins 
60% au cours des 15 prochaines ann6es 
pour r6pondre aux besoins d'une popula-
tion en augmentation rapide. L'am6liora-
tion des normes nutritionnelles de la 
population exigera un effort encore plus 
grand. 

Le d6veloppement du secteur agricole 
est essentiel non seulement pour assurer 
un minimum d'alimentation A la popula-
tion, mais aussi pour faire augmenter 
l'emploi, les revenus et l'6pargne, et 
relever le niveau de vie de l'ensemble de 
la population. S'il n'y a pas de croissance 
agricole soutenue, la d6pendance du pays 
i l'6gard des produits alimentaires im-

port6s augmentera h un taux acc6l6r6. I1 
faudra alors faire de plus en plus appel A 
cet effet aux devises dont le pays a pour-
tant besoin pour d6velopper tous les 
secteurs de son 6conomie. Comme I'a dit 
le Pr6sident Mobutu, le d6veloppement de 
I'agriculture doit, dans l'avenir imm6diat, 
8tre "la prioritd des priorit6s" au Zaire. 

Les exigences du d6veloppement 

agricole sont nombreuses et complexes. La 
premiere de ces exigences semble avoir 
t6 satisfaite quand on reconnut l'ampleur 

et la gravitd 6ventuelle du "probl~me 
alimentaire" A long terme. La deuxi~me 
exigence, c'est-A-dire un engagement vis
A-vis d'un d6veloppement acc6l6r6 de 
l'agriculture, a t6 d6finie par le Pr6sident 
Mobutu lui-mame. Ce qui reste faire, 
c'est transformer ces buts et ces 
engagements de d6veloppement en politi
ques, priorit6s et mesures appropri6es 
dans un cadre r6aliste qui tienne compte 
des ressources physiques, 6conomiques et 
sociales dont dispose le pays. 

I1 faut se f6liciter des r6formes et des 
changements de politique qui ont W 
r6alis6s r6cemment pour stimuler le 
d~veloppement, et notamment de tout ce 
qui encourage et soutient le r6le du 
secteur priv6. Cependant, ces r6formes et 
ces changements de politique g6n6rale se 
bornent A6tablir le cadre d'un d6veloppe
ment acc61r6. Si l'on veut r6aliser le 
d6veloppement 6conomique, il faudra des 
efforts constants, ainsi que la collaboration 
des secteurs public et priv6 pendant de 
nombreuses ann6es. 
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Encouragement des investissements 
priv~s 

A partir de 1983, le gouvernement 
zaYrois a pris plusieurs mesures impor
tantes pour am6liorer le climat des in
vestissements priv6s afin d'encourager le 
d6veloppement de l'agriculture. Parmi ces 
mesures, il a lev6 les contr6les des 
changes, a mis entirement en oeuvre le 
code national d'investissement pour 
permettre le rapatriement des b6n6fices et 
61iminer les restrictions quantitatives desimportations de la plupart des produits. 
L'abolition partielle des mesures de con
tr6le des prix agricoles, le mouvement en 
direction de la privatisation des 
6tablissements parapublics, ainsi que la 
privatisation de la gestion des projets de 
d6veloppement b6n6ficiant de l'appui de 
l'Etat sont autant de mesures qui ont con
tribu6 elles aussi Acr6er un climat plus 
favorable aux investissements privds. Nous 
nous f61icitons de ces changements de 
politique et pr6conisons instamment qu'ilssoient poursuivis. Cependant, il est possi
ble de faire davantage pour stimuler les 
investissements nationaux et 6trangers. 

Le fait que les investisseurs ne croient 

pas que les rdformes economiques ac
tuelles restent en vigueur constitue un 
obstacle majeur A la reprise des in
vestissements priv6s. Ce manque de con
fiance s'explique par la mise en oeuvre 
peu coh6rente d'un certain nombre de 
r6formes et par les modifications cons
tantes qui, dans le pass6, ont dtd apport6es 
aux r~glements au Zaire, ce qui a fait 
h6siter les investisseurs h engager de 
nouveaux capitaux au Zaire. Compte tenu 
des probl~mes qui ont entour6 les in
vestissements au Zaire, il faudra du temps 
pour que les investisseurs reprennent con
fiance malgr6 les changements judicieux 
qui ont t6 apport6s aux politiques 
g6ndrales. Un 616ment qui a contribu6 
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ces attitudes n6gatives vis-A-vis des in-
vestissements est l'absence de consulta-
tions entre les fonctionnaires de l'Etat et 
les investisseurs privds avant d'apporter 
des changements aux politiques g6n6rales. 

Bien que les rdformes 6conomiques 
rdcentes visent i assurer la viabilit6 
6conomique t long terme du Zaire, les 
bouleversements Acourt terme qu'elles ont 
provoquds ont sap6 la demande d'in-
vestissements en r6duisant le pouvoir 
d'achat des consommateurs, qui avait at-
teint des niveaux artificiels A la suite des 
emprunts exag6rds effectu6s durant la 
ddcennie prdcddente. Ces bouleversements 
vont maintenir temporairement les taux 
d'utilisation de la capacit6 des industries 
nationales en-deqa des niveaux qu'elles 
devraient atteindre pour encourager de 
nouveaux investissements jusqu'A ce qu'on 
arrive i de nouvelles 6tapes du cycle de 
reprise 6conomique. L'expectative d'une 
acc6ldration de ia croissance dcononique 
durant l'annde suivante devrait permettre h 
de nombreuses entreprises de se sortir des 
problbmes de liquidit6 que posa pour elles 
la d6valuation de la monnaie zairoise en 
1983. Nanmoins, plusieurs 6l6ments ren-
forcent le manque de confiance des in-
vestisseurs: antc6dents de mauvaise ges-
tion, perception de la persistance de la 
corruption officielle, difficult6s ant6rieures 
pour obtenir le paiement de biens et de 
services fournis, et besoin continu, dans 
de nombreuses r6gions, de fournir 
gratuitement ou i bas prix des biens et des 
services aux fonctionnaires locaux pour 
qu'ils acc6lbrent la prestation des services 
de I'Etat. 

Les insuffisances de l'infrastructure du 
Zaire constituent une contrainte majeure 
qui a frein6 les investissements priv6s et a 
reprdsent6 une entrave pour la quasi-
totalit6 des 616ments du d6veloppement 
agricole. Les exploitants ne sont gubre en-
couragds Aproduire au-delh des niveaux 
de subsistance quand Ic mauvais 6tat des 
routes entraine une forte augmentation du 
coot du transport des produits excdden-
taires vers les march6s. Les agro-
industries connaissent de longs retards 
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aussi bien pour acqudrir les produits 
agricoles dont elles font le traitement que 
pour les expddier vers les marches 
6loignds en raison du manque d'entretien 
des moyens de transport existants par 
route et par rail. Les agro-industries de la 
zone Est du Zaire observent qu'I' faut 
souvent trois A six mois pour effectuer le 
transport jusqu'aux ports de mer, ou A 
partir de ceux-ci, des produits qu'elles ex
portent ou des matibres premibres et des 
pi ces ddtachdes qu'elles importent. Ces 
retards placent les agro-industries zairoises 
dans une position tr6s d6savantageuse sur 
les marches d'exportation et aussi quand 
elles doivent lutter contre la concurrence 
des importations; en effet, leurs besoins 
en capital de roulement et en moyens de 
financement sont nettement plus grands 
que dans d'autres pays. Dans de nom
breux cas, les agro-industries doivent 
amenager leur propre infrastructure, ce 
qui fait augmenter sensiblement les coots 
de premier 6tablissement et les d6penses 
de fonctionnement. 

Le mauvais 6tat de l'6lectrification et 
des communications dans les zones rurales 
contraint les agro-industries t s'implanter 
dans les grandes zones urbaines, ce qui 
fait souvent augmenter les coots d'in
vestissement et de transport, tout en limi
tant les possibilit6s d'emploi ailleurs. 
L'absence d'installations d'entreposage 
dans les zones rurales freine 6galement les 
possibilitds d'expansion agricole en accu
sant le caractbre saisonnier des expeditions 
et du traitement industriel, tout en rddui
sant le prix global que regoivent les petits 
exploitants. Les agro-industries qui sont 
tributaires de produits alimentaires 
p6rissables, tels que la viande, le poisson 
ou les i6gumes, sont considdrablement 
g~n6es par les retards de transport et par 
le manque de moyens d'entreposage au 
froid. 

La difficult6 d'obtenir des facilitds de 
crddit est un autre grand obstacle qui en
trave les investissements privds dans 
I'agriculture au Zaire. Bien que des pro
gres aient td rdalisds, les gros dificits du 
secteur public restent un probl~me et ont 



iimit6 le crtlit dont dispose le secteur 
privd. Pour etre non-inflationniste, la 
croissance exige, coinme i'a indiqu6 ie 
Fonds mon~taire international, un contr6le 
global de l'offre de crndit; or, la ferte 
demande de crndit de la part du secteur 
public limite consid6rablement ',s facilitFs 
offertes au secteur priv6. 

La faiblesse des institutions qui doivent 
encourager la mobilisation de l'dpargne
parmi la population rurae et r6pondre aux 
besoins en cr~lit sur petite dcchelle a limit6 
le crnlit dont disposent les activits de 
production alimentaire dans les zones 
rurales. En fait, la quasi-totalit6 des pr~ts 
sptciaux consentis A l'agriculture en 
dehors des plafonds de credit impos6s par 
la Banque du Zaire ont W consentis it des 
fins de commercialisation aux enreprises 
de transfoamation alimentaire, de 
preference aux petits producteurs. Compte 
tcnu de la structure actuelle des exploita-
tions agricoles au Zaire, des cnr&its de 
commercialisation sont essentiels si l'on 
veut augmenter les disponibilitds alimen-
taires dans le proche avenir. Cependant, 
une expansion A long terme de la produc-
tion alimentaire exigera qu'on augmente 
les facilit6s de cr6dit permettant aux pro-
ducteurs d'acheter des intrants pour 
am~liorer la productivit6 agricole. 

Dans l'ensembie, les 6tablissements de 
cr&lit ont 6galement canali6 leurs opera-
tions vers des investissemcnts privs A 
cause de l'existence d,- plafonds sectoriels, 
de taux d'intrt reel n~gatifs aff6rents A 
un grand nombre de prts agricoles et des 
limites impos6es aux conditions des prets, 
notanmnent pour la commercialisation des 
produits agricoles. Les prets agricoles 
consentis cn dehors des plafonds qu'im-
pose la Banque du Zaire sont subvention-
n6s Ades taux qui n'atteignent que la 
moiti6 environ les taux commerciaux; 
dans ces conditions, ces prets representent 
un transfert important de revcrus au 
blndfice de ceux qui les rcgoivent. Cette 
situation a encourag I'emploi de ces 
fonds Ades fins differentes de cclles qui
6taient sens&es tre les leurs, c'est-iA-dire 
ia production et la commercialisation de 

produits alimentaires. Elle a 6galement 
favoris6 des affectations de crdit en fonc
tion d'influences politiques. Dans de nom
breux cas, cct 6tat de choses a ddbouch6 
sur une situation o6i les prets sont consen
tis aux gros emprunteurs. Ces politiques, 
et notamment la subvention des taux d'in
ttrtt, ont tendance h favoriser le cr6dit 
commercial au d6triment des in
vestissements h plus long terme car elles 
contraignent les 6tablissements pr~teurs i 
financer des entreprises i gros chiffres 
d'affaires afin d'obter-ir des rendements 
plus 6lev6s. 

Un certain nombre d'autres contraintes 
entravent certaines industries en raison des 
differences n~gionales en mati~re de 
r6glementation, des politiques de tarif, du 
manque de main-d'oeuvre spialis6e, des 
dispositions fonciires et autres facteurs. 
Dans certains cas, ces obstacles sont tout 
aussi graves que les trois contraintes plus 
g~n~rales dont il a 6t6 question plus haut. 
Cependant, li pr6sence constante de ces 
problfmes d'ordre g~n~ral masque les pro
blnmes particuliers des diverses industries. 
i1est indispensable de surmonter d'abord 
ces difficult~s g6nrales afin d'encourager 
la multiplication des investissements dais 
le secteur agricole. 

Fonds de' conventions de d~veloppement 
Ie Fonds des conventions de d6veloppe

ment (FCD) a t6 cr6 par le gouvcrne
ment du Zaire pour obtenir I'aide du 
secteur priv6 afin de r~unir des fonds 
destin6s it des projets qui, con~us et cx
6cuts par celui-ci, poursuivcnt les ob
jectifs 6conomiques et sociaux du 
developpement agricole et rural, et pour 
aider les int6rets privs d'entreprises 
tributaires du secteur agricole pour leur 
main-d'oeuvre, leurs facteurs dc produc
tion et leurs march6s. 

La principale source de fonds dont 
dispose le FCD est un imp6t sur les en
treprises industrielles qui sert exclusive
ment it financer des projets du secteur 
agricolc. 

En cc qui concerne les contributions, ia 
question principale est cellc dc la fixation 
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du taux d'imposition. A l'heure actuelle, 
ce taux est ddfini de faqon subjective par 
le FCD en fonction de la fagon dont il 
juge la capacit6 de paiement de chaque en-
treprise. Ce syst~me p6nalise de faqon in-
juste les entreprises plus efficaces et plus 
rentables d'une industrie donn6e. Au con-
traire, les taux d'imposition devraient 8tre 
fix6s pour chaque industrie sur la base de 
la situation 6conomique de celle-ci. Dans 
la fixation des taux d'imposition, les deux 
facteurs principaux Aconsid6rer devraient 
8tre: 

1. les r6percussions de l'imp6t sur la 
comp6titivitd de l'industrie face aux im-
portations; et 

2. les r6percussions sur les consom-
mateurs sous forme de prix plus 6lev6s et 
de difficult6s accrues. 
Dans le cadre d'un secteur donn6, il peut 
8tre appropri6 d'accorder un taux 
pr6f6rentiel aux petites entreprises. 

Les d6fauts les plus graves du FCD 
concernent I'allocation de ses cr6dits. En 
premier lieu, malgr6 l'existence de direc-
tives pr6cises concernant l'affectation des 
ressources, le fait qu'aucune priorit6 ne 
soit 6tablie a g~n6 la bonne utilisation des 
cr6dits du FCD. II est important que la 
plus grande source de fonds dont dispose 
l'agriculture offre des crddits d'une faqon 
qui concorde avec les priorit6s de l'Etat. 
En deuxi~me lieu, le FCD n'a pas une 
s6rie normalis6e de crit~res lui permettant 
d'6valuer les propositions de projets. Un 
grand nombre de contribuants ne savent 
pas tr~s bien comment leurs contributions 
vont 8tre utilis6es, ni cc qui constitue un 
projet acceptable. Le FCD doit indiquer 
par dcrit les crit~res dont il se sert pour 
approuver les projets. Ces crit~res doivent 
8tre directement lids aux r6percussions sur 
le d6veloppement et , ia viabilit6 
dconomique. 

I1y a 6galement des problmes concer-
nant la faqon dont le FCD devrait servir 
de source de financement du d6veloppe-
ment. Les directives du FCD ont un 
caract~re restrictif sur le plan du genre de 
projet que le Fonds peut financer. Le 
Fonds consent des pr~ts h des projets de 

production agricole. I1offre 6galement 
sous forme de dons un financement de 
services et d'infrastructure socio6conomi
ques associds ? des projets de production 
jusqu'A concurrence de 20% de l'ensemble 
des coAts. Ces directives interdisent 
notamment l'octroi de financement sous 
forme de dons Ades activit6s qui cher
chent A61iminer les 616ments essentiels de 
contrainte qui emp6chent l'intensification 
de la production agricole, tels que les 
routes rurales, les recherches appliqu6es 
ou les services de vulgarisation A l'inten
tion des petits exploitants, moins 
qu'elles ne fassent partie de projets de 
production createurs de revenus. I1n'est 
pas appropri6 que, source la plus impor
tante de fonds pour l'agriculture, le FCD 
se limite Aconsentir des prets pour des 
projets de production. Le secteur agricole 
comporte une multitude d'616ments qu'il 
est urgent de r6aliser et qui ne pourront 
8tre finances que si l'on d1argit les ac
tivit6s du FCD pour lui permettre de con
sentir des moyens de financement ? toute 
activitd qui int6resse une contrainte fon
damentale empchant l'accroissement de la 
production ou de la commercialisation 
agricoles. 

N6anmoins, il faut veiller h ce que le 
FCD ne devienne pas un simple prolonge
ment des budgets de fonctionnement du 
gouvernement du Zaire ou des administra
tions r6gionales. La multiplicit6 des be
soins budg6taires du Zalre rend certain 
que, si le FCD commence i servir 
financer les coots de fonctionnement des 
programmes du gouvernement en cours 
d'ex6cution, il ne iui restera plus rien 
pour les importantes initiatives de 
d6veloppement que cet organisme est 
cens6 encourager. 

Enfin, il se pose la question des taux 
d'int6r&t. Le FCD d6pose son argent h la 
Banque de cr6dit agricole (BCA), ob il ne 
porte aucun int6r6t. Dans ces conditions, 
et dans une situation d'inflation, la valeur 
r6elle de ses avoirs diminue rapidement 
dans le temps. Les taux d'int6rct perqus 
par le FCD sont ridiculement bas en 6gard 
au taux d'inflation du Zaire. Mine si 
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nous acceptons que le FCD a pour r6le de 

stimuler le d6veloppement agricole, les 

pr~ts aux agro-industries et aux exploita-

tions agricoles commerciales ne devraient 

8tre subventionn6s qu'I court terme lors-

qu'il existe de puissants 616ments justifiant 

une telle d6cision. Les taux d'int6ret af-

f6rents aux prets consentis aux petites ex-

ploitations devraient 8tre au moins 6gaux 

au taux d'inflation. 


Commercialisation agricole 

Nous avons not6 combien il est critique 
de dfvelopper l'infrastructure nationale 
des transports et des communications afin 
de faciliter le dfveloppement des marches. 
I1ne sert h rien d'encourager les ex-
ploitants t augmenter leur production s'il 
n'existe pas de moyens de transport et 
autres installations, ni des services de 
commercialisation pour livrer les intrants 
agricoles essentiels et pour amener ensuite 
dans des conditions d'efficacit6 les pro-
duits agricoles aux consommateurs des en-
virons ou des villes. Il serait souhaitable 
d'inclure de faqon explicite un 616ment de 
commercialisation dans chaque projet de 
production afin d'assurer tin d6veloppe-
ment la fois coordonn6 et parallle. 

D'autres initiatives sont 6galement in-
dispensables; en particulier, il faut ap
porter une assistance technique pour en-
courager et faciliter la constitution de 
coop6ratives locales de producteurs ou 
d'autres types d'associations afin de 
d6velopper des services de commercialisa-
tion, ainsi que de recevoir et de g6rer les 
cr6dits fournis par la Banque de cr6dit 
agricole. Au fur et h mesure que les ins-
titutions de cc genre sont constitudes et 
font la preuve de leur capacit6 de gestion, 
la SOFIDE, ia Banque de crddit agricole 
et les banques commerciales doivent toutes 
6tre encourag6es A fournir des cr6dits 
d'investissement et de fonctionnement. A 
I'heure actuelle, il n'y a tout simplement 
pas de crddit qui soit offert en quantit6 
suffisante aux petites exploitations locales 
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pour encourager leur d6vcloppement. 
Au fur et i mesure que le d6veloppe

ment se realise, que les revenus des con
sommateurs augmentent et que la popula
tion urbaine s'agrandit, on peut s'attendre 
A voir progresser, notamment dans les 
centres urbains, la demande de produits 
alimentaires qui sont sensibles aux fluctua
tions de revenus (produits animaux, fruits 
et 16gumes, aliments transform6s et pro
duits A"valeur ajoutfe"). I1convient 
d'encourager de faqon s61ective, peut-6tre 
grace t des mesures fiscales ou des 
cr6dits sp6ciaux, les investissements priv6s 
permettant d'obtenir ces produits et de 
mettre en place les services indispensables 
de commercialisation (entreposage, 
transformation, etc.). 

Enfin, il convient d'encourager le 
D6partement de I'agriculture et les ad
ministrations r6gionales et locales it four
nir des informations plus nombreuses et 
plus opportunes concernant les prix ou les 
disponibilit6s des produits alimentaires, 
par exemple sur une base locale ou dans 
une certaine zone de march6. Ces infor
mations sont essentielles si ]'on veut que 
les marches fonctionnent de faqon efficace 
et 6quitable. II est important cependant 
que des informations indicatives concer
nant les prix ne deviennent pas dans les 
faits des contr6les des prix, comme cela 
s'est parfois produit dans le pass6. 

Soutien financier public 

Le gouvernement du ZaYre se heurte h 
un certain nombre de problmes au sujet 
du soutien financier accordd au secteur 
agricole: 

1. Combien affecter au secteur? 
2. Comment affecter les fonds I'in

t6rieur du secteur? 
Si l'on veut donner aux ressources une af
fectation optimum, ces d6cisions doivent 
8tre prises dans le contexte d'une strat6gie 
i long terme et d'un programme d'in
vestissernent bien d6finis. L'examen des 
affectations des ressources du secteur 
public que contient la pr6sente section du 
rapport se fonde sur une strat6gie pour 



l'agriculture zairoise comportant deux 
valets. 

Le premier volet concerne le d6veloppe-
ment d'tine grande agriculture moderne; if 
comporte trois 6l6ments de base: 

1. un bon climat d'investissement, cc 
qui veut dire essentiellement qu'on pour-
suivra les politiques macro~conomiques 
entreprises en 1983; 

2. un programme vigoureux d'amliora-
tion de l'infrastructure et, en particulier, 
des routes, mais aussi de I'dlectricit6 et 
des t6communications; et 

3. une base de plus en plus large de 
personnel technique qualifi6 Adisposition 
du secteur priv6. 

La stratdgie de d6veloppement du 
secteur Agrande dchelle peut 8tre 
pr~sent~e comme dtant un programme ii 
long terme aux objectifs ambitieux, fran-
chement engag6 i l'6pard des mesures in-
dispensables pour les 6liser. La majorit6 
des ressources seraient fournies par des 
investissements 6trangers privds, tandis 
que le gouvernement aurait pour r61e prin-
cipal de d6finir le cadre approprid des 
politiques g6n6rales ct de fournir I'n-
frastructure de soutien. Avec ie temps, il 
se peut que les entrepreneurs zairois soient 
de plus en plus nombreux i trouver de 
tels investissenents rentables. 

Le deuxi~me volet de la strat6gie 
agricole du Zaire prend pour base les 
petits cxploitants; il se donne deux objec- 
tifs principaux: 

- augmenter la production agricole; et 
- augmenter les revenus ruraux, tout 

en relevant le niveau de vie dans les 
campagnes. 
Les principaux 616ments de la strat6gie de 
d6veloppement de i'agriculture moderne 
sont 6galement indispensables pour la 
petite production, mais il faut leur ajouter 
des efforts particuliers dans le domaine de 
la vulgarisation, de la distribution des in-
trants, de la commercialisation, du cr6dit, 
du d6veloppement des cooperatives et, 
parfois, du ddveloppement communautaire. 

L'auirc, consid6ration fondamentale con-
cerne icr r6le du secteur public dams ie 
d6veloppement agricole. A I'heure ac-
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tuclle, le gouvernement du Zaire a pour 
politique de ne pas assumer directement la 
responsabilit6 d'activit~s qui peuvent &re 
r6alisdes par le secteur privd. Cette politi
que signifie que, en principe, les program
mes du gouvernement concernant 
I'agriculture se limiteront: 

I. i la politique g6n6rale, A la planifica
tion et aux statistiques; 

2. aux services de soutien agricole
 
(recherches, vulgarisation, 6ducation,
 
conservation);
 

3. au contr61e continu des programmes
 
de petite production; et
 

4. au d6veloppement et ii l'entretien de 
l'infrastructure, notamment des routes. 
Cette liste exclut de faqon sp&cifique les 
entreprises commerciales ct Ics program
mes de subvention, bien que les 
61ablissements financiers du secteur public 
continuent disposer d'un faible volume 
de cr6dit subventionn6. 

Les sources de financement du secteur 
public pour les programmes agricoles 
sont: 1) le budget national, y compris les 
fonds de contrepartie; 2) le Fonds des 
conventions du d6veloppement; 3) les 
sources r6gionales et locales de recettes; et 
4) les 6tablissements de cr6dit du secteur 
public. 

Le budget national 

Le budget du gouvernement du Zaire 
comporte les budgets de fonctionnement et 
d'6quipement, compl6ts par les fonds de 
contrepartie obtcnus dans Ic cadre de pro
grammes financds par des bailleurs de 
fonds qui produisent des recettes en mon
naie locale. Les budgets de fonctionne
ment et d'&quipement, ajustds pour tenir 
compte de I'inflation, sont en baisse cons
tante depuis quelques ann6es et resteront 
s6v~rement limitds par I'accord avec le 
FMI. En outre, plus de 50% du budget de 
fonctionnement sert au service de ia dette. 
Toutefois, dans le cadre de ces con
traintes, quelques amdliorations sont 
possibles. En premier lieu, comme on I'a 
not6 plus haut, plusicurs programmes 
couiteux et peu efficaces ont At1 arrdt6s. 



Les dconomies ainsi r6alis6es peuvent 8tre 
affect6es aux programmes restants. En se-
cond lieu, la part du budget de fonctionne-
ment r6serv6e l'agriculture doit 8tre con-
sid6rablement augmentde, et au moins 
tripl6e. Ces changements budg6taires doi-
vent 8tre accompagn6s d'am6liorations de 
la gestion des programmes agricoles pour 
s'assurer que les fonds ainsi accrus sont 
utilis6s de faon efficace. Cependant, 
quelles que soient les am6liorations 
r6alis6es, il est certain que le gouverne-
ment du Zaire continuera A se heurt.er de 
graves manques de fonds pour r6aliser ses 
programmes agricoles et pour effectuer les 
travaux de r6fection et d'entretien routiers. 

La situation du budget d'dquipement est 
pire encore. I1n'y a pratiquement pas de 
ressources locales consacrer A l'quipe-
ment. I1en va de m~me des priicipaux
organismes parapublics du secteur public, 
dont la Socidt6 nationale des chemins de 
fers Zairois (SNCZ) et l'Office des routes. 
Les gros investissements du secteur public 
dont ont besoin les transports, l'61ectricit6, 
les t6l6communications, ainsi que la crda-
tion et le renforcement des institutions, 
doivent 6tre assur6s par des fonds venus 
surtout de l'ext6rieur. L'aide de l'6tranger 
restera la principale source de fonds; 
cependant, aucune raison n'empdche les 
investisseurs 6trangers priv6s qui placent 
leur argent dans I'agriculture et ia 
foresterie de contribuer au d6veloppement 
de l'infrastructure, qui ferait alors partie 
integrante de leurs projets de production. 
De faqon plus pr6cise, les investissements 
r6alis6s l'intdrieur du Zaire exigeront 
presque toujours des am6liorations des 
transports routiers et fluviaux. On pourrait 
6tablir une liaison entre les en-
couragements aux investissements, y corn-
pris les remissions fiscales, et les con-
tributions du secteur priv6 au d6veloppe-
ment ou h la remise en 6tat de 
I'infrastructure. 

Bien qu'ils ne fassent pas directenent 
partie du budget national, ies fonds de 
contrepartie obtenus par les projets des 
donateurs repr6sentent une grande source 
de financement des coots locaux de cer-

tains programmes agricoles. Ces fonds 
sont affect6s conjointement par le donateur 
ct par le gouvernement du Zaire; de faqon 
g6n6rale, le syst~me marche bien. La 
remarque principale A fhire au sujet des 
fonds de contrepartie est qu'ils ne doivent 
pas servir financer des coots qui 
devraient 8tre inscrits au budget de fonc
tionnement. Les coots de fonctionnement 
des projets financ6s par des bailleurs de 
fonds peuvent 8tre Ajuste titre financds 
par les fonds de contrepartie tant qu'ils 
sont i6s au projet proprement dit, et 
qu'ils cesseront d'8tre couverts de cette 
mani~re une fois le projet termind. 

Recettes locales et rgionales 

Bien que les possibilit6s d'augmenter le 
financement des programmes de 
d6veloppement agricole par recours au 
budget national soient extr~mement
 
limitdes, il y a beaucoup faire pour in
tensifier le financement local et r6gional.
 
L'infrastructure et les services de soutien
 
peuvent et doivent 8tre li6s Aune inten
sification des activit6s 6conomiques dans
 
les r6gions rurales. Chaque fois
 
qu'augmente la production agricole des
 
exploitations commerciales et des petites
 
exploitations, on obtient des ressources
 
permettant de payer I'accroissement cor
respondant de l'infrastructure et des ser
vices. S'il n'en est pas ainsi, les d6penses 
de l'infrastructure et des services ne sont 
pas justifides sur le plan 6conomique et ne 
peuvent 8tre soutenues que grAce Ades 
subventions. Point n'est besoin de dire 
que, dans les conditions actuelles du 
Zaire, de telles situations sont 't 6viter. 

Quand il y a croissance 6conomique, 
deux mesures sont indispensables pour 
s'assurer que les b6n6ficiaires paient l'in 
frastructure et les services indispensables. 
En premier lieu, tous les services qui 
prdsentent un avantage direct et imm6diat 
pour ie destinataire doivent 6tre int6grale
ment pay6s au prix que co~te ]cur presta
tion. C'est le cas, par exeiple, de la 
distribution des facteurs de production 
(engrais, semences, outils), du cr6dit et 
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des services de commercialisation. En se-
cond lieu, les activit6s 6conomiques ac-
crues doivent 8tre frapp6es d'un imp6t qui 
sert Apayer les services qui ne peuvent 
pas 6tre pay6s directement par les 
b6n6ficiaires. Par exemple, on a besoin de 
routes rurales pour augmenter la produc-
tion de mais au Nord Shaba. Un imp6t de 
2% sur le maYs aux deux principales t~tes 
de ligne du chemin de fer du Nord Shaba 
suffirait pour couvrir les coAts d'entretien 
de ces voies. L'essentiel est de r6sister 
aux pressions visant Aaffecter ces imp6ts 
r6serv6s d'autres programmes qui peu-
vent avoir une priorit6 politique plus 
6lev6e mais manquent de fonds, et A fixer 
le taux d'imposition i un niveau trop 
6lev6, ce qui contrecarre l'augmentation 
de la production. 

Ces deux mesures doivent r6duire con-
sid6rablement la n6cessitd de faire appel 
aux ressources budg6taires nationales aux 
niveaux r6gional et local; elles auraient 
d'importantes retomb6es permettant 
d'amdliorer la qualitd et I'efficacit6 
g6n6rale des programmes de d6veloppe-
ment agricole. I1convient toutefois de 
noter que les projets de petite production 
agricole continueront i exiger des efforts 
sp6ciaux (concernant, par exemple, la 
vulgarisation et la distribution des facteurs 
de production) qui ne d6boucheront pas i 
court terme sur des augmentations de pro-
duction suffisantes pour couvrir la totalit6 
de leur prix de revient. Ces programmes 
devront donc 6tre financ6s sur le budget 
national, par les fonds de contrepartie et, 
parfois, par le FCD. 

Transition pour amener le secteur priv6 

Ajouer le r61e dirigeant: 

le cas du projet du Nord Shaba (PNS) 


La Mission a 6t6 frapp6e des progr~s 
r6alis6s sous I'6gide de 'AID et du 
gouvernement ZaYrois par le Projet con-
joint du Nord Shaba (PNS). L'6quipe 
estime en effet que le PNS repr6sente une 
m6thode de d6veloppement dont il faut 
f6licitcr I'AID et que le module du PNS 
pourrait 8tre utilis6 avec certaines 

modifications comme module de 
d6veloppement dans d'autres r6gions. 

L'ex6cution du projet a commenc6 en 
1977 lorsque 'AID et le gouvernement du 
Zaire ont retenu les services de Develop
ment Alternatives, Inc. (DAI) de 
Washington, D.C. comme contractant 
principal de ce projet de d6veloppement 
rural. Les buts du PNS, qui ont 6t6 at
teints, comportent: 

1. le d6veloppement et la r6fection de 
routes et de ponts dans le Nord Shaba: 

2. l'augmentation de la production 
alimentaire, et notamment du mais, grace 

la multiplication de semences et A la for
mation d'6quipes de d6monstration/ 
vulgarisation; 

3. l'am6lioration des revenus et de la 
qualit6 de la vie des exploitants. 

Plus de 700 km de routes ont 6t6 remis 
en 6tat; ce r6seau routier est bien en
tretenu. L'ann6e derni6re, on a construit 
plus de 50 canaux et ponts. En l'absence 
de ce r6seau routier, il serait pratiquement 
impossible de fournir les facteurs de pro
duction aux exploitants locaux ou 
d'assurer les services de vulgarisation et la 
commercialisation des r6coltes. 

Dans la r6gion du PNS, la production 
alimentaire est pass6e, selon des estima
tions pr6liminaires, de 5.000 tonnes de 
maYs exportfes en 1977 50.000 tonnes 
de maYs exportfes en 1984. La production 
d'autres cultures, telles que l'huile de 
palme, le riz et les arachides a 6galement 
augment6 de faqon spectaculaire au Nord 
Shaba. La multiplication de semences de 
haute qualit6 et la formation en mati&e de 
vulgarisation sont les causes principales de 
I'accroissement de la production de mais. 

La ferme de Ngaba produit un mais 
am6lior6 appelp Kasai I dans des blocs de 
multiplication de semences; ces semences 
sont alors distribu6es it des producteurs 
l'ouvrage choisis par le personnel du pro
jet. Les semences sont r6colt6es par les 
producteurs et achet6es par le PNS, qui 
les s~che, les d6cortique, les nettoie et les 
traite aux fins de revente aux exploitants. 

Afin d'assurer la bonne utilisation des 
semences ain6lior6es, une 6quipe de 120 
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agents de vulgarisation qualifi6s montre 
aux exploitants comment pratiquer la 
culture. Ces agents sont form6s ? Ngaoa 
et sont dot6s de v6lomoteurs ou de 
bicyclettes leur permettant de se rendre 
sur le terrain. Ils reqoivent 6galement un 
bon salaire et paraissent tr~s motiv6s. 

Les revenus des paysans ont con-
sid6rablement augment6 dans la zone du 
PNS, malgr6 l'inflation et la d6valuation 
de la monnaie locale. Les prix du mal's 
sont pass6s d'un demi zaire le kilo en 
1980 i plus de 7 zaires le kilo durant la 
morte saison de 1983. Cette augmentation
des revenus a permis d'am-liorer le 
niveau de vie rural et le pouvoir d'achat 
des consommateurs. En outre, le 
gouvernement du Zaire a observ6 les 
avantages d'une 6conomie de march6; il a 
aboli les contr6les sur le mais, ainsi que
les limitations frappant les exp6ditions de 
produits agricoles d'une r6gion du pays 
une autre. 

L'AID est en train de transf6rer la 
future administration du PNS i une en-
treprise d'agro-industrie de la r6gion. La 
Mission appuie le principe qui consiste i 
int6resser le secteur priv6 i ces activit6s. 
La Mission note que I'AID dtale sur une 
p6riode de trois ans le transfert des 
responsabilit6s et du financement A 'en-
treprise. II est d'accord qu'un tel 6tale-
ment est essentiel si I'on veut que la tran-
sition se fasse sans heurt. 

La Mission recommande que I'AID en-
visage de reprendre ailleurs le mod~le du 
PNS, mais en sugg6rant d'inviter des le 
d6but des entrepreneurs privfs h participer 
i de tels projets. On pourrait ainsi faire 

appel i l'esprit d'entreprise des l'6tape de 
la planification et pendant toute la dure 
de la r6alisation du projet. Bien entendu, 
les redevances seraient minimes pour les 
paysans au debut, mais ceux-ci seraient de 
plus en plus en mesure de payer les ser-
vices au fur et Amesure que s'am6liorent 
leurs revenus. 

Afin d'assurer la bonne utilisation des 
ressources fournies par 'AID, celle-ci 
devrait imposer certaines conditions h ses 
associ6s du secteur priv6. Par exemple, a) 
les entrepreneurs priv6s seraient tenus de 

r6investir tous le'irs b6n6fices dans le pro
jet aussi longtemps que 'AID apporte une 
aide Ace dernier; b) les entreprises locales 
seraient tenues d'accepter comme 
associ6es des entreprises des Etats-Unis 
dan; toute co-entreprise utilisant des fonds 
am6ricains pour stimuler le d6veloppe
ment; c) I'AID aurait le droit de d6signer 
n'importe quel bureau priv6 et bien connu 
de v6rificateurs de comptes, de r6putation 
internationale, pour vdrifier les livres de 
la co-entreprise jusqu'i ce que I'AID ait 
achev6 son r6le dans le projet. 

Planification du d~veloppement 

Le Plan de d6veloppement de 1986-1990 
aura une importance fondamentale pour
l'avenir du Zaire, secteur agricole com
pris. Ce sera en effet la premiere expres
sion concrete d'un plan de d6veloppement 
Ai long terme depuis que furent annonc6es, 
en 1983-1984, les r6centes r6formes des 
politiques macro6conomiques et agricoles. 
En tant que tel, il sera examin6 de pres au 
Zaire et par les services et organismes 
6trangers, priv6s et publics, qui pourraient 
vouloir y effectuer des investissements, 
pour y trouver des 616ments qui laissent 
pr6sager le ton et les priorit6s de 
d6veloppement pendant le reste de la 
d6cennie. II donnera en fait la preuve que 
le gouvernement du Zai're est effective
ment engag6 sur la voie du d6veloppement 
agricole et, plus particuli&ement, h 
l'6gard de politiques de d6veloppement 
orient6es vers le march6. 

I1est essentiel que le nouveau plan soit 
un document analytique r6gi par les 
r6alit6s d'un budget national limit6 et 
d'une politique macro6conomique r6aliste. 
Le nouveau plan doit 8tre plus qu'une 
simple liste de vastes objectifs de 
d6veloppement et qu'une r6citation des 
obstacles du d6veloppement, comme ce fut 
le cas des efforts de planification 
ant6rieurs. Ii devra d6finir des objectifs 
rdalistes et r6alisables. Une fois approuv6, 
il devra 6tablir clairenent des priorit6s 
precises et soigneusement choisies qui de
viendront la base, un peu plus tard, de 
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l'affectation des crdlits de d6veloppement 
fournis par le secteur public, tout en 
permettant au secteur priv6 d'organiser ses 
investissements de fagon rationnelle. 
Mdme aux d6pens d'un retard de publica-
tion, le plan doit 8tre 6tabli de manire h 
devenir la fondation qui, dans un cadre ra-
tionnel et pratique, permettra de prendre 
des engagements ii l'6gard du 
d6veloppement. 

Enfin, le m6canisme de planification 
doit tre lid au mdcanisme budgdtaire. I1 
ne sert pas ii grand-chose d'61aborer des 
plans "imoins qu'ils ne servent de base 
aux futures ddcisions concernant les affec-
tations budg6taires. 

Au-delh des questions immddiates que 
pose l'61aboration du plan 1986-1990, des 
mesures doivent 8tre prises pour amdliorer 
les moycns dont dispose le gouvernement 
du Zaire pour 6laborer et ex6cuter A 
l'avenir des plans d'agriculture. En 
premier lieu, et afin de faire davantage 
appel au secteur priv6, les ftturs plans 
doivent 8tre 6tablis non pas dans un esprit 
de "commandement et de contrfle", mais 
i titre de plans "indicatifs" visant ii 
faciliter l'ex6cution des programmes du 
secteur public et, plus tard, l'61aboration 
de nouveaux plans par le secteur priv6. 
Les buts, les priorit6s et les engagements 
publics doivent 8tre clairs et explicites, et 
laisser au secteur priv6 le soin de r6gler 
les nombreux d6tails de l'ex6cution. En 
deuxi~me lieu, ii est important pour le 
ddveloppement "t long terme du Zaire que 
l'on fasse s6rieusement des efforts pour 
ddcentraliser progressivement la prise de 
ddcisions et pour 6tablir des structures ad-
ministratives rdalisables qui fassent in-
tervenir les administrations r6gionales et le 
gouvernement central. En troisi~me lieu, il 
est essentiel que la planification du secteur 
agricole se place dans ie contexte plus 
large de la planification 6conoinique 
g6ndrale. En effet, ii est impossible de 
formuler une politique agricole rationnelle 
et de mettre sur pied des plans agricoles 
solides en dehors du contexte plus large 
des politiques macrodconomiques et des 
plans 6conomiques g6ndraux qui d6finis- 

sent les priorit6s du d6veloppement parmi 
tous les secteurs de l'6conomie. 

I1 faut passer par trois 6tapes pour 
am6liorer les moyens dont dispose le 
secteur public pour faire une planification 
agricole efficace. D'abord, il faut accorder 
une priorit6 6lev6e ? l'am6lioration con
tinue des comp6tences du personnel du 
gouvernement za'/rois, et notamment des 
Ddpartements de l'agriculture et du plan. 
Pour cela, il faudra continuer A investir 
afin d'amdliorer les comp6tences profes
sionnelles des effectifs, tout en leur of
frant des salaires et des possibilitds 
d'avancement qui attirent et maintiennent 
un personnel qualifi6. 

En deuxi~me lieu - et cet 616ment est li6 
au premier - il faut amdliorer la portde et 
la qualit6 des statistiques et des analyses 
6conomiques de tous les services du 
gouvernement, mais tout particuli~rement 
des D6partements de l'agriculture et du 
plan. Une base amdliorde de donndes et 
des informations est essentielle une 
planification plus efficace. Une am6liora
tion des informations statistiques, des 
analyses 6conomiques et des analyses de 
politique g6n6rale est essentielle si l'on 
veut donner au D6partement de 
l'agriculture de meilleurs moyens pour 
suivre et 6valuer l'6volution de 
l'agriculture et fournir en temps opportun 
des informations fiables aux ddcideurs et 
au secteur priv6. 

En troisi~me lieu, il faut renforcer les 
capacit6s du personnel et des programmes 
au niveau regional, au fur et i mesure 
qu'on dispose de plus de ressources. Ces 
initiatives ne se traduisent pas n6cessaire
ment par une augmentation des effectifs; 
cites exigeront qu'on r6forme et qu'on 
renforce les syst~mes actuels dont !e 
gouvernement se sert en mati~re de 
recrutement et de promotion. 

Coordination des plans et programmes 
de d~veloppement 

Le d6veloppement du secteur agricole 
fait intervenir un grand nombre de 
ddparte.nents du gouvernement, 
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d'organisations b6n6voles priv6es, ainsi 
que d'organismes bilat6raux et 
multilat6raux qui participent i des projets. 
Du point de vue des investisseurs 
6trangers priv6s, ce labyrinthe d'organisa-
tions, dont les responsabilitds semblent 
parfois se recouper, peut constituer un 
obstacle extraordinaire A leur intervention. 

Au sein du gouvernemcnt lui-m6me, le 
caract~re diffus de la structure des respon-
sabilit6s rend difficile de d6finir et 
d'6laborer des politiques et des program-
mes qui soient intfgr6s et coordonn6s. Par 
exemple, le D6partement de l'6conomie 
nationale et de l'industrie et le D6parte-
ment de l'agriculture s'int6ressent tous 
deux aux politiques les prix agricoles. Le 
d6veloppement et l'entretien des moyens 
de transport, c'est-A-dire des services qui 
sont d'une importance critique pour 
l'agriculture, rel~vent de l'Office des 
routes, de la SNCZ, de I'ONATRA et du 
D6partement de l'agriculture. Les 
D6partements du plan, des finances et de 
l'agriculture ont tous leur propre service 
de politique et de planification agricoles. 
Les credits de fonctionnement et d'6quipe-
ment de l'agriculture sont fournis par le 
D6parterrent de l'agriculture, le FCD, la 
SOFIDE, la Banque de cr6dit agricole, 
des donateurs bilatfraux et multilat6raux, 
des groupements b6n6voles privfs, des 
banques commerciales; des organismes 
parapublics et des agro-industries privees. 

Nous avons not6 pr&6cdemment que le 
d6veloppement agricole avait besoin d'un 
plan int6gr6 qui soit reli6 au m6canisme 
des affectations budgdtaires. Un 
organisme, qui pourrait 8tre le D6parte-
ment du plan, devrait se voir clairement 
attribuer la responsabilit6 de mettre les 
plans au point. L'approbation devrait &re 
donnde par un organisme interd6partenien-
tal au niveau des commissaires, qui pour-
rait 8tre le Comit6 de conjoncture, et par 
le Pr6sident. Pour aider le Commissaire i 
l'agriculture Abien repr6senter 
l'agricultur, dans ce processus, il convicn-
drait d'augmenter les ressources du ser-
vice de planification du D6partement de 

l'agriculture. I1 faudrait dgalement en
visager de revitaliser le Comit6 de coor
dination des ressources externes afin de 
renforcer la coordination entre les 
donateurs internationaux qui aident le 
d~veloppement et les services nationaux 
qui participent ce dernier. 

Au Zafre, le d6veloppement agricole a 
t6 organis6 et exfcut6 projet par projet, 

qu'il s'agisse de produits, de r6gions ou 
de zones et de fonctions. I1en est r6sult6 
plusieurs effets positifs. Cependant, il est 
important que ces projets soient plac6s 
dans le contexte plus large des besoins et 
des priorit6s du pays. Les projets doivent 
conduire des programmes nationaux in
t6grfs, sans quoi on risque de crfer une 
s6rie de "poches" isolfes de ddveloppe
ment, sans lien les unes avec les autres, 
qui peuvent en derni~re analyse ne pas 
rdaliser leur potentiel. Les D6partements 
du plan et de !'agriculture sont respon
sables, de concert avec les donateurs, des 
progres d'un d6veloppement centr6 sur des 
projets. 

La Mission recommande que le 
gouvernement du Zaire: 
0 arr~te les programmes de subvention et 
cesse les activit6s qui peuvent 6tre 
rfalisfes par le secteur priv6; 
0 s'assure que les secvices fouruis par 
l'Etat qui apportent des avantagas directs 
aux b6nfficiaires soient rembours6s i leur 
prix de revient int6gral; 
0 augmente la part de l'agriculture dans le 
budget ordinaire du gouvernement du 
ZaYre en la faisant passer 3 ou 4%, 
alors que son niveau actuel est inf6rieur 
1%, et d6bloque plus rapidement les 
cr6dits conform6ment aux priorit6s qu'in
dique le Plan 1986-1990; 
0 fixe un plafond concernant la proportion 
du budget de fonctionnement rdserv6e aux 
salaires. Comme il est indispensable 
d'augmenter les salaires du personnel 
agricole, le gouvernement du Zai're devrait 
s6rieusement envisager de r6duire les ef
fectifs de faron a rester dans les limites 
budg6taires. I1devrait 6galement pour
suivre les programmes visant h am6liorer 
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les comp6tences des employ6s du secteur 
public. 
* r6serve les recettes obtenues aux 
niveaux r6gional et local pour entretenir 
l'infrastructure physique, et notamment les 
routes de desserte, indispensables pour 
soutenir la croissance 6conomique; 
* augmente les ressburces affect6es au 
d6veloppement de l'infrastructure en ac-
cordant une importance particuli~re aux 
transports terrestres et fluviaux; obtienne 
des augmentations des apports de fonds 
provenant de donateurs bilat6raux et 
multilat6raux, ainsi que des secteurs public 
et priv6 du Zaire; et augmente le budget 
de l'Office des routes; 
* demande aux donateurs 6trangers d'ac-
corder la priorit6 la plus 6lev6e au 
financement d'investissements dans l'in-
frastructure si l'on sait que les recettes 
permettront d'entretenir l'infrastructure 
ainsi 61argie; 
e fixe le taux d'imposition des contribu- 
tions au FCD pour chaque industrie 
(usinage du mais, brasseries, textiles) au 
lieu d2 le faire par entreprise et fonde le 
taux d'imposition sur la situation 6conomi-
que de l'industrie, en tenant compte des 
r6percussions sur les consommateurs; 
* augmente I'accessibilit6 des fonds du 
FCD pour consentir des pr~ts et des dons 
A la production alimentaire, notamment 
aux petits producteurs. Les fonds du FCD 
ne doivent pas servir 4 financer les coots 
de fonctionnement d'un programme 
quelconque du secteur public. 
s d6finisse les priorit6s d'allocation des 
fonds du FCD par sous-secteur sur la base 
des priorit6s 6tablies par l'Etat et 6tablisse 
des crit~res prdcis qui fassent l'objet d'une 
large diffusion et soient unifor-n6ment ap-
pliqu6s en ce qui concerne I'approbation 
des projets devant faire l'objet de finance-
ment par le FCD; 
• rende disponible, sous forme de prts 
ou de dons, les fonds du FCD pour toute 
activit6 cherchant i 61iminer une con- 
trainte emp~chant l'augmentation de la 
production ct de ]a commercialisation 
agricoles et envisage de fixer une limite 
au pourcentage de I'ensemble des fonds du 

FCD servant Ades dons; 
0 dtablisse une s6rie complete de direc
tives tenant compte de toutes les modifica
tions officiellement approuv6es par le 
Comit6 de gestion du FCD une fois ter
min6e l'6tude que la Banque mondiale va 
consacrer au FCD et donne Aces direc
tives une large diffusion. 11 devrait 6gale
ment 6tablir une diff6rence bien nette en
tre les programmes de don et de pr~t du 
FCD en d6finissant pour chacun d'entre 
eux des objectifs et des directives s6pares. 
a d6pose les fonds du FCD dans des com
ptes portant int6r~t et perqoive un int6rt 
proche des taux du march6 sur les prts 
consentis par le FCD Aides exploitations 
agricoles commerciales et Aides agro
industries. Sur les pr&s A la petite produc
tion, il devrait percevoir des taux d'int6ret 
qui se rapprochent du taux d'inflation 
pr6vu pour la p6riode du prt. 
0 fasse du Plan national 1986-1990 un 
document analytique int6gr6 et g6n6ral; 
exige un expos6 prdcis des priorit6s qui 
soient valables sur le plan op6rationnel; et 
6tablisse une liaison entre le plan ap
prouve et le m6canisme des affectations 
budg6taires; 
* renforce les moyens dont disposent les 
administrations r6gionales pour 6tablir des 
plans, formuler leurs politiques et les ex6
cuter de faqon efficace dans la mesure o6 
les ressources leur permettent; d6centralise 
progressivement le r6gime de planification 
et de prise de d6cisions au fur et i mesure 
que sont en place des structures ad
ministratives r6alisables appelant la par
ticipation des administrations r6gionales et 
du gouvernement central; 
' am6liore la coordination de la planifica
tion, ainsi que de la formulation et de 
l'ex6cution des politiques au sein de 
l'ensemble du gouvernement par Fin
term6diaire du Comit6 de conjoncture et 
en redonnant une vie nouvelle au Comit6 
de coordination des ressources externes; 
dote chacun de ces organismes d'un per
sonnel peu nombreux mais extr~mement 
comp6tent; et veille Aice que les d6cisions 
soient exdcut6es en liaison avec les affec
tations budg6taires et avec le plan; 
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0 s'assure que le d6veloppement de ]a

production agricole va de pair avec le 

ddveloppement de marchds et de moyens 

de commercialisation en exigeant qu'A 

l'avenir chaque projet comporte des 


16ments explicites et bien int6gr6s; 

* donne davantage d'assistance technique 
aux petits producteurs pour qu'ils consti-
tuent des coop6ratives et d'autres associa-
tions de producteurs afin d'obtenir des 
facteurs de production, et notamment du 
cr6dit, et de commercialiser la production 
agricole locale; 
o entreprenne des activit6s au sein du 
D6partement de l'agriculture en collabora-
tion avec les administrations locales et 
r~gionales pour fournir en temps opportun 
un plus grand nombre d'informations 
d~taill6es. Une telle mesure est essentielle 
au fonctionnement efficace et 6quitable des 
march6s. 
e applique des politiques macro6cono.mi-
ques et agricoles qui permettent une 
croissance stable h long terme et cr6e 
6galement un environnement dconomique 
plus stable dans le cadre de politiques 
suivies avec constance; 
• 61imine les restrictions qui frappent les 
importations, ainsi que la production et la 
commercialisation locales des intrants 
agricoles; dlimine les restrictions qui frap-
pent le mouvement inter-r6gional des pro-
duits agricoles :z";ois; 
0 6limine les imp6ts et autres restrictions 
qui sont appliqu6s aux exportations des 
produits agricoles zarois; 
0 offre des encouragements fiscaux s6lec-
tifs et encourage l'emploi des capitaux 
fournis par le FCD i titre de fonds de 
contrepartie des capitaux d'investissement 
6trangers pour la r6alisation des projets de 
production et de commercialisation b6n6fi-
ciant d'une priorit6 dlev6e; 
e fasse du d6veloppement de l'infrastruc-
ture un 616ment des investissements pri\,6s 
sur grande 6chelle dans I'agriculture; in-
stitue des liaisons entre les en-
couragements aux investissements, tels que 
les r6missions fiscales, et I'apport des in-
vestisseurs au d6veloppement de l'in-
frastructure, par exemple, la construction 
de routes, l'exploitation de p6niches ou 

l'am6ioration des quais; 
• accorde une place de choix A 
l'assistance publique directe au secteur des 
petites exploitations agricoles tradition
nelles pour les cultures vivrires et 
l'6levage, et mette en relief les in
vestissements priv6s pour le d6veloppe
ment de cultures non alimentaires et 
l'organisation d'entreprises plus vastes et 
plus modernes; 
0 poursuive l'oeuvre de privatisation des 
organismes parapublics et emploie des 
gestionnaires privds pour les projets de 
d6veloppement; 
0 61imine les surtaxes sur le transport des 
produits agricoles par la SNCZ et 
6quilibre les bar~mes perqus pour les pro
duits miniers et agficoles; 
0 envisage de constituer une Chambre de 
Commerce am6ricano-za'roise, dventuelle
ment sous les auspices de I'ANEZA ou 
d'une organisation analogue, afin d'en
courager les investissements 6trangers et 
les possibilit6s commerciales au Zare; 
0 poursuive l'effort visant h r6duire 
l'ampleur du d6ficit du secteur public, 
modifie les politiques concernant les taux 
d'int6r~t sur les pr6ts agricoles, et en
courage l'6pargne parmi les particuliers et 
les entrepreneurs afin d'assurer qu'on 
dispose de moyens de cr6dit suffisants 
pour les investissements du secteur prive 
dans l'agriculture et les agro-industries; 
* maintienne les provisions concernant le 
cr6dit la production et h la commer
cialisation alimentaires en dehors des 
plafonds de la Banque centrale, mais 
relive les plafonds des taux d'int6r6t sur 
les prets agricoles pour les amener au 
niveau du marchd et au-dessus du taux 
d'inflation afin de mieux s'assurer que ces 
pr~ts sont utilisds pour les objectifs pr6vus 
et d'affecter les rares facilit6s de cr6dit 
aux utilisations agricoles qui donnent les 
rendements les plus 61ev6s; 
0 encourage le d6veloppement de petites 
coop6ratives et d'autrcs genres d'institu
tions de pr~t dans les zones rurales afin 
d'augmenter les facilit6s de cr6dit dont 
disposent les petits producteurs agricoles; 
relive les taux d'int6r~t sur les ddp6ts h 
terme pour les amener t des niveaux 

27
 

http:macro6cono.mi


superieurs aux taux escompt6s de l'infla- d6p6ts n6cessaires pour lancer de petits 
tion afin de donner les encouragements 6tablissements de pr&t dans les zones 
appropri6s I'6pargne pour pouvoir effec- rurales. 
tuer des achats A l'avenir et attirer les 
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DEUXIEME PARTIE 


les cultures alimen-
taires nationales 

Programme national 
du mais (PNM) 
Programme national 
du manioc 
(PRONAM) 
Programme national 
des 16gumineuses 
(PNL) 
Programme national 

Recherches de haute 
technologie 

33 Organisation des 
recherches 

35 Services de 
vulgarisation 

36 Enseignement
universitaire 

Recherches, Vulgarisation et
 
Education Agricoles
 

L'histoire de la r6ussite du d6veloppe
ment agricole dans le monde entier r6v~le 
qu'un pays doit d6velopper: 

1. la capacit6 de r6aliser un programme 
de recherches agricoles qui soit indispen
sable et pertinent; 

2. un syst~me permettant de diffuser les 
r6sultats de ces lecherches et d'aider les
exploitants i les appliquer grace t une 
6ducation et ? des d6monstrations; 

3. un syst me d'enseignement univer
sitaire qui permette de former les person
nes extr~mement qualifi6es qui seront 
charg6es des programmes de recherches, 
d'6ducation et de vulgarisation du pays. 

Contme un syst~me de recherches 
agricoles tr~s d6velopp6, bien financ6, et 
dot6 du personnel appropri6 et du mat6riel 
n6cessaire est indispensable au d6veloppe
ment de l'agriculture, la Mission s'estsurtout occup6e dans cette partie de son 
examen de la nature du syst~me de 
recherches agricoles au Zaire. Apres 
avoir W consid6r6 comme ayant l'un des 
meilleurs syst~mes de recherches agricoles 
des tropiques, le ZaYre se trouve mainte
nant dans une situation critique oi il man
que de personnel scientifique qualifi6 et de 
personnel d'appoint, tout en ayant des in
stallations de recherche extr~mement
d6grad6es, un soutien logistique tout i fait 

insuffisant et un financement tr~s ddfi
cient. Les pouvoirs et les responsabilit6s 
des recherches sont actuellement divis6s 
entre plusieurs services du gouvernement. 
La vulgarisation relive du gouvernement, 
d'organisations b6n6voles priv6es et de 
l'industrie privee. 

L'Institut national pour l'6tude de la 
recherche agronomique (INERA), qui 
rel&,e du D6partement de la recherche 
(DSR), est un organisme autonome de 
I'Etat qui est charg6 des recherches 
agricoles. Cependant, en raison d'un per
sonnel insuffisant et de moyens financiers 
extr~mement r6duits, I'INERA a dO aban
donner en grande partie ses programmes 
de recnerches. Son infrastructure physique 
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n'a requ que le minimum de r6parations et 
son mat6riel s'est progressivement 
d6t6riord. Les principales activit6s des 22 
stations de recherche de I'iNERA (dont 
environ 7 seulement fonctionnent actuelle-
ment) ont surtout port6 sur l'entretien du 
mat6riel g6n6tique d'espices agricoles 
vivaces et parfois annuelles, sur une 
multiplication limit6e des semences et du 
mat6riel v6gdtal, et sur la culture et 
l'61evage permettant de compl6ter les 
maigres salaires. L'INERA ne dispose ni 
du personnel ni des moyens financiers lui 
permettant de s'acquitter de ses respon-
sabilit6s actuelles dans le domaine de la 
recherche agricole au Zaire. 

L'Institut de la Facult6 d'agriculture 
(IFA) de Yangamb; est la seule institution 
agricole du Zaire de niveau universitaire. 
L'Institut a t6 d6plac6 de Kinshasa 
Yangambi en 1973 et a requ une propor-
tion importante de l'infrastructure de la 
station de recherche de I'INERA situde ,i 
Yangambi. L'Institut d6livre le dipl6me 
d'ing6nieur agronome A la fin d'un pro-
gramme de 5 ans. Au cours des dernires 
ann6es, l'IFA a dipl6m6 environ 50 61ves 
par an. Avec une 6quipe de 12 professeurs 
permanents titulaires d'un doctorat ou 
d'un dipl6me 6quivalent et d'environ 15 
assistants titulaires du dipl(me d'ing6nieur 
agronome, l'IFA a la possibilit6 d'effec-
tuer de bonnes recherches agricoles. 

Conscients de ia pr6sence du personnel 
de l'IFA pros de la station de I'INERA, et 
conscients 6galement de l'importance na-
tionale et des r6sultats qu'avait obtenus le 
centre de Yangambi, le gouvernement du 
Zaire et de nombreux organismes 
bilat6raux et multilat6raux ont encourag6 
la mise en valeur du site pour effectuer 
des recherches scientifiques portant sur les 
contraintes qui entravent le d6veloppement 
agricole au Zaire. Jusqu'ici, les soutiens 
n'ont gu~re 6t6 coordonn6s. Pour sa part, 
le gouvernement du Zaire n'a pas W en 
mesure de r6pondre aux besoins mat6riels, 
ni de relever le moral de la communaut6 
scientifique. Dans ces conditions, le per-
sonnel est d6courag6, l'assistance des 
donateurs s'est considdrablement r6duite 

et peu de travaux de recherches sont 
effectu6s h l'IFA. La Mission ne s'est 
pas rendue I'Institut de recherches 
d'agronomie et de zootechnie (IRAZ), qui 
vient d'8tre organis6 pour coordonner les 
recherches dans ia communaut6 des grands 
lacs (Zaire oriental, Rwanda, Burundi). 
Des rapports faisant 6tat d'un grave man
que de ressources financi~res, d'un per
sonnel insuffisant et de la faiblesse de la 
coordination r6gionale indiquent ndan
moins que I'IRAZ n'a pas encore apport6 
de contribution aux recherches agricoles 
au Zaire. 

Recherches concernant les cultures 
alimentaires nationales 

Apr s n'av".:r pa am61iorer la produc
tion des principales cultures qui alimentent 
le peuple du Zaire et i la suite des recom
mandations formul6es par le Groupe con
sultatif pour le Zaire lors de sa r6union de 
1982 AParis, le D6partement de 
l'agriculture du Zaire a organis6 et mis en 
oeuvre ses propres programmes nationaux 
de recherches portant sur les principales 
cultures alimentaires (mais, manioc, riz et 
16gumineuses alimentaires). L'USAID 
fournit depuis 1979 une pr6cicuse 
assistance technique et un soutien financier 

deux de ces programmes, celui du 
manioc (PRONAM) et cclui des 
16gumineuses alimentaires (PNL). GrAce "t 
des fonds de contrepartie, un certain sou
tien a W apport6, sur une base limit6e, au 
programme national de recherches sur le 
mais du D6partement de i'agriculture 
(PNM), qui fut entrepris en 1972 avec 
I'aide du CIMMYT. 

Programme national di mais (PNM) 
La Mission a examin6 en certain d6tail 

les recherches sur le mais qui sont ac
tuellement effectu~es dans le cadre du pro
gramme alimentaire national du Ddparte
ment de l'agriculturc du Zaire. Ce pro
gramme d'am6lioration des plantes du 
Programme national duimais (PNM) est 
plac6 sous la direction du citoyen 
Mulamba Nandu, directeur du PNM qui, 
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apres avoir commenc6 ses 6tudes univer-
sitaires AKinshasa, a requ sa maitrise et 
son doctorat en s6lection v6gdtale et 
am6lioration gdn6tique quantitative A 
l'Universit6 de l'Etat d'Iowa. Les prin-
cipaux programmes du PNM concernant le 
mais sont exdcut6s A Kaniama, A 
Kaniameshi et Gandajika. Etant donn6 
l'existence de ces principaux centres de 
recherches, dont les essais sont effectu6s 
dans des r6gions 6loign6es, il semble que 
les prir.cipales zones de production de 
mais sont effectivement repr6sent6es dans 
le programme g6n6tique. 

Les recherches sur l'am6lioration g6n6ti-
que du mais visent surtout A.cr6er des 
populations Apollinisation ouverte et i 
rendement 61ev6 qui pr6sentent une 
r6sistance relative aux maladies et soient 
acceptables pour la population zairoise. 
Les m6thodes de s6lection et une grande 
partie des mat6riaux sont fournis par le 
CIMMYT, qui a aid6 le gouvernement du 
Zai're de 1971 1981. 

Avant l'intervention du CIMMYT, les 
travaux d'am6lioration du mais 6taient ef-
fectu6s par l'Institut national pour l'6tude 
et la recherche agronomique (INERA). 
Les trois principales vari6t6s, toutes i fai-
ble rendement, qui sont cultiv6es dans les 
r6gions du Nord Shaba et du Kasai sont le 
r6sultat des efforts de I'INERA. En dehors 
de cela, il semble que les agriculteurs 
cultivent la vari6t6 Old American Hickory 
King. 

Le PNM et les travaux pr6c6dents du 
CIMMYT ont d6bouch6 sur trois varidt6s 
- Shaba I, Salongo 2, et Kasai I - qui 
repr6sentent des am6liorations con-
sid6rables par rapport au mat6riel pr6c6-
dent. Lorsque la technologie recommand6e 
est effectivement employ6e, ces vari6t6s 
donnent de 9 A 12 tonnes m6triques A 
l'hectare dans les r6gions recommand6es. 

A l'heure actuelle, les travaux 
d'am6lioration g6n6tique effectu6s par le 
personnel du PNM cherchent h am6liorer 
davantage les vari6tds pollinisation 
ouverte. Le CIMMYT, i'IITA, les Etats-
Unis et d'autres pays et organismes ont 
fourni toute une s6rie de mat6riaux. Les 
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techniques utilis6es pour les travaux 
d'amdlioration sont b!.n choisies et bien 
employ6es. Les travaux comprennent: 

1. la cr6ation et I'essai de lignes
 
synth6tiques;
 

2. i'dvaluation de populations nouvelles 
m6tiss6es avec les meilleures populations 
adapt6es localement; 

3. la production de lign6es consanguines 
pouvant 6ventuellement servir h la cr6ation 
d'hybrides commerciaux et " l'am6liora
tion des lign6es synth6tiques; 

4. l'essai des premieres g6ndrations des 
noLvelles souches; 

5. l'observation des hybrides commer
ciaux import6s des Etats-Unis et d'autres
 
pays;
 

6. I'6valuation de la r6sistance aux 
maladies, notamment de la r6sistance Ala 
mosaique et au mildiou, qui sont les deux 
maladies du mais les plus communes; 

7. une s6rie d'6tudes sur la production 
et la gestion des cultures en faisant in
tervenir un certain nombre de variables, 
tels que ls engrais, l'espacement des 
plantes et les environnements de divers 
emplacements. 

Le principal 616ment qui limite le PNM 
est le soutien financier dont disposent le 
budget du personnel et le budget de fonc
tionnement. Des salaires extr~mement bas 
posent un probl~me tr~s grave de recrute
ment d'un personnel technique qualifi6 et 
du maintien de ce personnel en service. 
Par exemple, en 1980, le PNM avait 3 
techniciens ayant requ un doctorat de 
grandes universit6s am6ricaines. En outre, 
le personnel technique comptait 9 person
nes ayant une maitrise, dont 8 l'avaient 
reque aux Etats-Unis. Aujourd'hui, le seul 
membre du personnel du PNM qui ait un 
doctorat est le citoyen docteur Mulamba. 
Un autre membre du personrel, un en
tcmologue, le citoyen Asanzi, a une 
maitrise d'entomologie. 

Programme nationaldu manioc (PRONAM) 

Le projet a 6t6 entrepris par le D6parte
ment de l'agriculture en 1974 et reqoit 



depuis 1980 l'aide de I'USAID. Nous 
avons examin6 les travaux du PRONAM t 

M'Vuazi, qui est le principal centre des 
recherches sur le manioc. Nous croyons 
comprendre qu'il existe des emplacements 
satellites de recherche sur le manioc A 
Kiyaka, Bandundu, Gandajika, dans le 
Kasai oriental et h Mulungu, dans le Kivu. 

D'excellents progr~s ont t6 r6alis6s 
pour am6liorer le rendement en manioc 
grAce aux s6lections qui ont t6 rdcem-
ment offertes ou dont on est en train d'in-
tensifier la distribution aux exploitants. 
Les efforts visant am6liorer la r6sistance 
aux maladies ont 6te 6galement couronn6s 
de succ~s. 

Depuis 1979, le PRONAM reqoit une 
assistance technique sous forme de 
d6tachement i long terme d'agronomes et 
de sp6cialistes de vulgarisation fournis par 
l'Institut international d'agriculture 
tropicale (IITA) (Ibadan, Nigeria) pour 
s'occuper de ia s6lection, du contr6le 
biologique, de la pathologie et de la 
vulgarisation, de la formation et des 
syst~mes de culture du manioc. Deux 
vari6t6s am6liordes de manioc ont t6 dif-
fusdes aux fins d'utilisation pratique. 

Programme nationaldes ligumineuses 
(PNL) 

La Mission n'a gu~re eu d'occasions 
d'observer le Programme national des 
16gumineuses, qui est le troisi~me pro-
gramme national qu'aide I'USAID dans ce 
qu'on appelle le projet RAV. Ces recher
ches sont effectu6es AGandajika et dans 
une station satellite situ6e AMulungu, 
dans le Kivu. Nous n'avons pas pu nous 
rendre h Gandajika en raison de difficult6s 
m6caniques de transport. 

Nous avons essay6 d'examiner les plans 
de recherches et les r6sultats obtenus dans 
le domaine des ldgumineuses, notamment 
le soja, l'arachide, le haricot et, dans une 
moindre mesure, le dolique. Les sojas que 
nous avons observ6s ,i la station de 
M'Vuazi et dans d'autres stations n'6taient 
pas remarquables. Nous avons notd une 
production tr~s acceptable dans divers 

emplacements du Shaba; on nous a dit 
qu'on obtenait 6galerment une meilleure 
croissance dans les grandes exploitations 
privees du Bas-ZaYre. 

I1 semble que certaines varidt6,, 
6trangres de soja aient des r6actions 
beaucoup plus favorablt,, dans les ex
ploitations commerciales au voisinage de 
M'Vuazi. Peut-6tre ]a poursuite des 
travaux sur le soja, et notamment les 
essais de plantes, donneront un mat6riel 
g6n6tique plus prometteur. Cependant, 
pour que le soja aide la situation alimen
taire, il faudra s'occuper des questions de 
transformation. 

Parmi les 16gumineuses vivri~res, les 
arachides semblent tre tr~s consommdes 
par la population zafroise, dont elles for
ment un 616ment important du r6gime 
alimentaire. Les arachides cultiv6es h la 
station de M'Vuazi semblent avoir une 
bonne production de fourrage et de fruits. 
On pourrait s'occuper bien davantage 
d'am6liorer les arachides destin6es A6tre 
cultives en assolement avec le maYs et 
susceptibles de fournir des prot6ines 
alimentaires. 

Les haricots sont un aliment commun 
dans diverses r6gions du Zaire. Dans ce 
secteur, des recherches pourraient faire 
augmenter ]a contribution que le haricot 
apporte aux approvisionnements alimen
taires et h la nutrition du sol. Dans un 
degr6 limit6, des recherches sur les doli
ques pourraient 6galement am6liorer les 
ressources. 

Programmenationaldu riz (PNR) 

La Mission n'a pas examin6 le Pro
gramme national du riz que le D6parte
ment de l'agriculture a entrepris en 1974 
avec l'aide de la Chine. Bien que nous 
n'ayons pas eu la possibilit6 de voir les 
produits obtenus grAce aux recherches, 
nous croyons comprendre que des vari6t6s 
am6liordes sont en train d'6tre distribu6es 
h la population. Ici encore, le manque de 
soutien financier et de personnel qualifi6 
semble 8tre la principale contrainte qui 
empfche de faire un travail efficace. 
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Recherches de haute technologie 

Les programmes nationaux de cultures 
vivri&es sont n6cessairement centr6s sur 
des recherches adaptatives orient6es vers 
la production. Mais il existe au Zaire une 
institution, le Centre des recherches 
nucl6aires de Kinshasa (CREN/K), qui a 
le personnel et le mat6riel lui permettant 
d'effectuer davantage d'6tudes fondamen-
tales pour aider le d6veloppement 
agricole. Le CREN/K pourrait utiliser ses 
comp6tences en micro-biologie, en bio-
technologie et en g6n6tique mol6culaire 
des plantes et des microbes pour effectuer 
pour le Zaire des recherches particuli~re-
ment utiles que n'ont gu~re la possibilit6 
de r6aliser les grands programmes de 
recherches de bio-technologie des nations 
industrial is6es. Les recherches pourraient 
se donner divers objectifs: porter au max-
imum les avantages de la fixation biologi-
que de l'azote; renforcer la teneur du 
manioc en prot6ines; renforcer la fixation 
symbiotique du phosphore; et r6aliser un 
contr6le biologique des maladies des 
plantes. 

Organisatioi des recherches 

La recherche agricole soutient les en-
treprises de production agricole. Par con-
s6quent, l'organisation et la teneur des 
recherches agricoles au Zaire devraient 
correspondre aux besoins du secteur 
agricole en recherches de soutien. 

Au risque de simplifier A l'extr~me, on 
peut dire qu'il y a au Zaire deux 
cat6gories d'entreprises agricoles: 
l'agriculture "traditionnelle" est essen-
tiellement pratiqu6e au Zaire par de petits 
exploitants qui font des cultures vivri&es, 
tandis que I'agriculture "moderne" com-
porte la fois des cultures vivri~res et des 
cultures de rapport. La Mission estime 
que des recherches sont indispensables 
pour relever la qualit6 des syst~mes de 
culture des exploitants traditionnels, tout 
comme des systimes plus modernes. Dans 
le cas de la plus grosse entreprise 
moderne de production de mais du pays 

(la GECAMINES, dans le Shaba), les 
responsables se sont d6clar6s tr~s in
t6ress6s par des recherches qui seraient 
soutenues par l'Etat et seraient orient6es 
vers la production. Bien que les plus 
grosses agro-industries effectuent actuelle
ment leurs propres travaux de recherche et 
de d6veloppement, elles reconnaissent 
volontiers que ces recherches pourraient 
mieux 6tre r6alis6es par des techniciens 
qualifi6s travaillant dans des 
6tablissements sp6cialisds. Elles seraient 
6galement heureuses d'avoir un 6tablisse
ment de recherches b6n6ficiant du soutien 
de l'Etat auquel elles pourraient faire ap
pel l'avenir, quand ne manqueront pas 
d'apparaitre pour la premiere fois des in
sectes, des maladies, des mauvaises 
herbes, ou d'autres contraintes de la 
production. 

Les dimensions de ces investissements 
dans les recherches devraient tenir compte 
du niveau critique des efforts indispen
sables pour s'attaquer aux probl~mes 
techniques qui ont t6 identifi6s; elles 
devraient aussi 8tre proportionnelles aux 
ressources financi6res disponibles. 

Le cadre institutionnel des recherches 
agricoles au Zaire, qui comporte I'INERA 
et les programmes nationaux, est actuelle
ment beaucoup plus grand que ne le 
justifie le soutien de recherches portant 
sur les contraintes de la production des 
exploitants traditionnels et modernes. 
M~me en triplant le budget des recherches 
agricoles, il d6passe de beaucoup ies 
moyens dont dispose le Zaire. 

Le mat6riel g6n6tique et les fagons 
culturales am6lior6s que la Mission a 
observ6s dans l'agriculture zairoise sont 
surtout le produit des programmes r6alis6s 
par les centres internationaux de re
cherches agricoles, adapt6s par les pro
grammes nationaux de cultures vivrires. 
Ainsi donc, s'il 6tait possible de 
reconstituer sur des bases nouvelles un 
programme national de recherches 
agricoles, une structure qui serait surtout 
fondde sur les programmes nationaux exis
tants en mati~re de produits semblerait 
concorder le mieux avec la demande ac
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tuelle de recherches de soutien et cor-
respondrait aussi le mieux aux ressources 
financibres disponibles. 

Bien que les programmes nationaux en 
cours d'exdcution aient rdussi h apporter 
le soutien des recherches aux produits 
concernds, ils ne constituent pas un 
ensemble suffisamment vaste pour s'atta-
quer h toute la s6rie de problmes criti-
ques auxquels se heurte I'agriculture 
zai'roise. 

Les programmes de cultures alimentaires 
et d'activitds extdrieures soutenus par 
I'USAID ont donn6 d'utiles r6sultats qui 
sont en train de trouver actuellement des 
applications et ont permis de former un 
noyau de personnel de recherche. 
Toutefois, il y a trbs peu de liaisons entre 
ces programmes aux niveaux de la gestion 
et de ]a technique. Chaque programme 
conserve une direction, une gestion et des 
budgets inddpendants au sein du Ddparte-
ment de l'agricultui . 

Pris individuellement, ces programmes 
modestes ne fournissent pas la base d'une 
institutionnalisation d'un syst~me de 
recherches appliqudes qui r6ponde aux be-
soins du pays. Ils ne fournissent pas des 
m6canismes appropri6s permettant d'iden-
tifier des prioritds nationales en matibre de 
programmes dc recherches, d'affecter des 
ressources bVdgdtaires qui soient com-
patibles avec les priorit6s ou de poursuivre 
les travaux d'dvaluation et de reprogram-
rnation. Une gestion technique, ad-
ministrative et financibre sdpare rend dif-
ficiles la coordination et le contr6le des 
programmes de recherches, et se traduit 
par la dispersion de ressources ad-
ministratives et techniques peu abondantes. 

Au Zaire, les recherches agricoles ne 
sont pas coordonn6es. Les trois grandes 
institutions qui sont ou pourraient 8tre 
responsables des recherches agricoles se 
trouvent dans des services diff6rents. Le 
Ddpartement de la recherche scientifique 
qui fut cr66 en 1982 est officiellement 
responsable de toutes les activits na-
tionales de recherches agricoles et a 
autorit6 sur I'INERA. 

La situation est moins claire au sujet des 
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programmes nationaux du D6partement de 
I'agriculture et de l'Institut de la Facult6 
d'agriculture (IFA). En thdorie, le 
D6partement de la recherche scientifique 
est responsable des programmes nationaux 
dans la mesure o6 ces programmes font 
des recherches. Toutefois, le D6partement 
de l'agriculture exerce un contr6le op6ra
tionnel sur les recherches agricoles appli
qudes et adaptatives que rdalisent les pro
grammes nationaux et il s'efforce de ra
tionaliser le syst~me national des recher
ches agricoles. Les rapports entre I'IFA et 
le D6partement de l'enseignement univer
sitaire sont aussi complexes. 

Compte tenu de l'absence d'un cadre 
institutionnel rationnel et efficace pour les 
recherches agricoles au Zaire, un sous
groupe sur l'agriculture du Groupe con
sultatif pour le Zaire s'est r6uni Paris en 
juin 1982 et a recommand6 ce qui suit: 

1. d6finition d'une d6marche conduisant 
tun "projet de r6organisation de la 

recherche agricole au Zaire"; 
2. definition d'une "structure 

d'organisation de la recherche agricole"; 
et 

3. adoption d'une politique donnant suf
fisamment d'autonomie financibre et de 
souplesse administrative A l'6gard des ac
tivitds de recherches agricoles. 

Pr6voyant la direction dans laquelle 
I'exdcution de ces recommandations sem
ble se diriger, le D6partement de 
l'agriculture a adopt6 des mesures centrdes 
sur la poursuite des programmes nationaux 
de produits alimentaires, tandis que 
I'USAID fournit une aide dans le cadre du 
nouveau projet de recherches agricoles ap
pliqudes et d'action ext6rieure (RAV). Ce 
projet apporte un soutien aux trois pro
grammes nationaux de produits alimen
taires (PRONAM pour le manioc, PNL 
pour les l6gurnineuses et PNM pour le 
mais). Le RAV assurera la coordination et 
l'int6gration de ces trois programmes de 
recherches sur les cultures vivribres qui 
repr6sentent actuellement la plus grande 
partie des v6ritables recherches agricoles 
qui sont entreprises au Zai're. Cependant, 
le RAV n'a pas pour objet de compl6ter 



une organisation autonome de recherches 
agricoles qui serait constitude au Zaire. I1 
nest que la premiere 6tape visant ?i don-
ner au programme national de recherches 
agricoles la capacit6 institutionnelle qui lui 
est essentielle A long terme. 

Afin d'identifier les r6formes et liaisons 
institutionnelles qui sont indispensables, le 
projet de I'USAID a financ6 pendant neuf 
mois une 6tude r6alis6e par le gouverne-
ment du Zaire et par le Service interna-
tional pour les recherches agricoles na-
tionales (ISNAR). Le rapport provisoire 
qu'a publi6 i la suite de cc projet le 
Groupe d'dtude zairois a conclu qu'il con-
viendrait de proc6der Aune profonde 
restructuration de l'INERA; qu'il faudrait 
int6grer durant les 3 prochaines ann6es 
tous les programmes de recherches 
agricoles; qu'il conviendrait de mettre en 
place un m6canisme assurant des com-
munications interd6partementales 
systdmatiques afin de mettre sur pied et 
d'exdcuter un programme de recherches A 
l'dchelon national; qu'il faudrait 6tablir 
une articulation efficace entre la recherche 
et la vulgarisation; et qu'il conviendrait 
d'assurer un financement satisfaisant pour 
la rdorganisation, la remise en 6tat, le rd6-
quipement et l'exploitation du syst~me. La 
Mission appuie ces grandes conclusions du 
rapport de I'ISNAR. N6anmoins, I'6tude 
de I'ISNAR ne dit rien de la nature de 
l'organisation qui coordonnerait les recher-
ches, la vulgarisation et l'enseignement 
agricoles. 

Bien que I'INERA soit actuellement peu 
efficace dans la conduite des recherches, 
certaines stations exp6rimentales de son 
r6seau pourraient avoir une certaine utilit6 
pour un programme national de recherches 
agricoles. Cependant, il s'agit en l'occur-
rence davantage de moyens matdriels, 
plut6t que de recherches effectivement 
r6alis6es, m~me si des aan6es de 
n6gligence et de d6gradation en ont rdduit 
la valeur. La meilleure Formule permettant 
de soutenir le secteur agricole du Zaire 
par les recherches dont il a besoin con-
sisterait Adissoudre I'INERA et it mettre 
sur pied un programme national de recher-
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ches agricoles dont la structure simplifide 
prendrait pour base les programmes na
tionaux de cultures vivrieres, auxquels il 
serait rattach6 au sein du Ddpartement de 
l'agriculture. 

Services de vulgarisation 

Comme dans le cas des recherches, les 
prestations des services de vulgarisation 
sont trs faibles et manquent d'efficacit6. 
Un personnel mal prdpar6, de faibles 
salaires, le manque de moyens de 
transport, de mat6riaux, de fournitures, et 
tout particuli~rement de technologie, sont 
la r~gle. Les gros producteurs n'utilisent 
pas les syst~mes actuels de vulgarisation et 
ne pr6voient pas en avoir besoin 
l'avenir. Ils font appel A la documentation 
publicitaire des entreprises de produits 
chimiques agricoles et aux dtiquettcs qui 
sont appos6es sur les emballages de leurs 
produits; ces 616ments d'information se 
sont rdvd6s fiables aux fins d'utilisation 
par ces agriculteurs au niveau de la 
production. 

Cependant, le cas des petits exploitants 
est quelque peu diffdrent. Ceux-ci font 
beauoup appel aux services de vulgarisa
tion qui sont fournis efficacement par des 
programmes nationaux tels que le PRO-
NAM; par de bons programmes bilat6raux 
comme le projet du Nord Shaba; et grfice 
aux efforts louables d'organisations 
b6n6voles priv6es. 

Un programme de vulgarisation du type 
am6ricain n'a pas sa place au Zai're. En 
effet, les ressources humaines et finan
ci~res sont trop limit6cs. Ce dont le Zaire 
a besoin, cependant, c'est d'une organisa
tion qui exdcute des fonctions que fournit 
le syst~me am6ricain - informations, aide 
sur le plan de l'organisation, formation 
professionnelle et aide aux recherches 
pour faire la d6monstration des 
technologies nouvelles. 

La Mission estime que la meilleure 
faqon de r6aliser ces fonctions consiste i 
restructurer le programme de vulgarisation 
dans le cadre d'un nouveau Service tech
nique de programmes ext6rieurs en 



matire d'agriculture, d'61evage et de 
foresterie, qui serait reli6 au D6partement 
de l'agriculture. Cet organisme serait 
responsable de coordonner les travaux de 
vulgarisation des programmes nationaux 
de cultures vivri~res, des organisations 
b6nfvoles et du secteur priv6. Ses rapports 
avec l'Administration nationale des re-
cherches agricoles s'inspireraient des 
directives du Conseil consultatif des 
recherches agricoles. 

Enseignement universitaire 

Bien que la prochaine section du rapport 
de la Mission examine avec plus de ddtail 
et dans une optique plus large la question 
de l'enseignement dans le cadre du 
"d6veloppement des ressources hu-
maines", il convient tout particuli~rement 
de faire ici le point de la question des 
dtablissements d'enseignement univer-
sitaire. Nous sommes absolument convain-
cus que les dtablissements d'enseignement 
universitairc doivent r6aliser des progr~s 
sur ie plan de la qualit6 et doivent aussi 
acqu6rir un neilleur standing si l'on veut 
que de puissants moyens de recherche ai-
dent "iam6liorer ia qualit6 de ia vie au 
Zaire. 

Nous n'avons pas pu terminer un ex-
amen approfondi des universit6s, mais 
nous avons vu et entendu suffisamment de 
choses pour nous convaincre que, de 
faqon g6ndrale, l'enseignement sup6rieur a 
besoin de r6formes consid6rables. Les 
bfitiments ont un besoin urgent de grandes 
r6parations et de r6novation, tandis que le 
moral du corps cnseignant est bas en 
raison de traiternents insuffisants, voire 
impay6s. De plus, il ne semble pas qu'il 
existe un plan satisfaisant de futur 
d6veloppement des universit6s. 

Les universit6s existantes possdent cer-
taines qualit6s qui devraient leur permettre 
de se renforcer. Lubumbashi, en par-
ticulier, offre de nombreux 616ments qui 
pourraient constituer Ic complement d'un 
Collge d'agriculture. En effet, on y 
.rnuve des bfitiments universitaires, des 
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services de soutien et des programmes in
dispensables pour l'enseignement et la 
recherche dans un college d'agriculture; 
un corps enseignant sp6cialis6 en m6decine 
v6t6rinaire qui pourrait participer 'i la con
stitution d'une section de sciences 
animales dans un college d'agriculture; un 
campus universitaire proche des fermes et 
des champs exp6rimentaux; une universit6 
situ6e dans une grande r6gion 6cologique 
qui se prate hi l'enseignement, aux recher
ches et aux d6monstrations concernant les 
cultures vivrires et l'61evage; une grande
ville h proximit6 de l'universit6; et des 
facilit6s et une infrastructure qui contri
buent h la vie universitaire. 

En ce qui concerne la vulgarisation, les 
recherches et l'enseignement universitaire, 
la Mission recommande de: 
e restructurer d'ici trois ans tous les pro
grammes de recherches agricoles, comme 
le propose le rapport pr6liminaire du 
gouvernement du Zaire et des Services in
ternationaux pour les recherches agricoles 
nationales (ISNAR); mettre au point des 
m6canismes permettant d'assurer les com
munications entre les services des 
pouvoirs publics et d'6tablir une liaison 
entre les recherches agricoles, les services 
de vulgarisation et les 6tablissements 
d'enseignement; 
0 6largir le Programme national des 
recherches agricoles et cr6er un service 
unique d'administration et de planification 
- une Administration nationale des recher
ches agricoles - qui remplacerait I'INERA 
et relverait du D6partement de 
l'agriculture; relever le standing du pro
gramme et lui donner une autonomie 
relative par rapport aux entraves 
bureaucratiques du D6partement de 
I'agriculture; 
0 s'assurer que le D6partement des 
recherches scientifiques et ie D6partement 
de l'enseignernent universitaire fournis
sent, par l'interm6diaire d'un Conseil con
sultatif des recherches agricoles, les ap
ports techniques et les orientations dont a 
besoin l'Adrninistration nationale des 
recherches agricoles; envisager de pr6voir 
la participation d'organisations b6n6voles 



privdes et de d61dgu6s repr6sentant les in-
t6r~ts des exploitants au sein du Conseil 
consultatif des recherches agricoles; 
o renforcer, 61argir et int6grer les pro-
grammes nationaux de cultures vivrires 
du ZaIre sous les auspices de l'Ad-
ministration nationale des recherches 
agricoles; 
o adopter une m6thode de "syst mes 
d'exploitation" dans tous les programmes 
de recherches appliqudes. De cette 
mani~re, on donnerait la place la plus 
grande aux syst~mes de culture, y compris 
l'agro-foresterie, mais on aurait 6galement 
des sous-programmes concernant ]a pro-
duction fourragre et l'61evage. Plus tard, 
la production fourrag~re et l'61evage pour-
raient, si les circonstances le justifient, 
faire l'objet d'un programme s6par6. 
e encourager les recherches effectudes par 
des int6r~ts privds au sujet des cultures 
non alimentaires. A titre d'exemple, le 
programme national des 16gumineuses 
devrait effectuer uniquement les recher-
ches sur le soja que justifie l'emploi du 
soja pour enrichir les aliments en pro-
t6ines. Certaines rechercnes sur lc soja 
pourraient se justifier dans le cas des 
"systrmes d'exploitation" pour les recher-
ches appliqu6es quand celles-ci servent "t 
d6gager les avantages r6siduels de i'azote 
que le soja fixe par des moyens biologi-
ques. Cependant, il serait difficile de 
d6fendre un investissement public dans les 
recherches sur le soja visant A la produc-
tion d'huile, 6tant donnd que le ZaIre pro-
duit en quantit6 d'autres graines 
ol6agineuses. 

0 r6organiser la vulgarisation agricole 
dans le cadre d'un nouveau service techni
que de programmes ext6rieurs en mati~re 
d'agriculture et de foresterie relevant du 
D6partement de l'agriculture et chargd de 
coordonner les travaux de vulgarisation 
des programmes nationaux de cultures 
vivri~res, des organisations bMn6voles et 
du secteur priv6; 
0 r6duire le nombre d'anciennes stations 
de I'INERA et limiter leurs activit6s de 
production celles qui sont indispensables 
aux fonctions de recherche et de vulgarisa
tion dans le cadre du nouveau service 
technique de programmes ext6rieurs 
agricoles et forestiers qu'il est propos6 de 
constituer; 
* relever le niveau de pr6paration th6ori
que des agents de vulgarisation; prdvoir 
suffisamment de crddits de voyage pour 
les agents de vulgarisation et d6gager ces 
derniers de leurs responsabilit6s actuelles 
d'encaissement des imp6ts; 
• obtenir de la part des plus hauts fonc
tionnaires du Zaire l'engagement d'en
visager la mise en place d'6tablissements 
viables et pratiques d'enseignement 
sup6rieur et d'inscrire l'agriculture aux 
programmes d'6tudes des universitds de 
Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani; 
attribuer la priorit6 la plus 6!ev6e h la 
constitution d'un corps enseignant de haute 
qualitd pour enseigner l'agriculture i 

Lubumbashi en mettant I'accent sur les 
cultures et la zootechnie. Le corps enseig
nant de I'IFA et de I'Ecole de mddecine 
v6t6rinaire formerait le noyau de cette 
facult6. 
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TROISIEME PARTIEP 
 Mise en valeur des
 
ressources humaines
 

Au Zaire, le d6veloppement des 
ressources humaines du secteur agricole 
est la base du d6veloppement national ,i 
long terme. [a recherche, la vulgarisation 
et le commerce agricoles sont fortement 
tributaires des niveaux de competence ex
istants. Le Zai're apprit une dure leqon 
quand il s'efforqa, en 1973, de remplacer 
tous les 6trangers occupant des postes 
6lev6s par des ressortissants du pays, dont 
la plupart n'6taient pas pr~ts assumer 
ces responsabilit6s. Si le Zaire veut pro
gresser et se sortir de la situation dans la
quelle il se trouvait avant l'ind6pendance, 
il lui faudrait donner une place plus 
grande t l'enseignement sup6rieur afin que 
les Zairois puissent cr6er Je nouvelles en
treprises au lieu de se substituer im
m6diatement aux entreprises existantes 
dirig6es par des 6trangers. Dans aucun 
secteur cette situation n'est apparue avec 
autant de nettet6 que dans le secteur 
agricole. Le Zaire continue s'occuper de 
ce problme.

La Mission a examin6 les ant6c6dents de 
certains techniciens zai'rois en fonction de 
leurs postes et de leurs responsabilit6s ac
tuels. l.'op6ration de production de mais 
de la GECAMINES, qui est 6norme rme 
si on la juge en fonction des critres 
armericains, est dirig6e par un Zairois qui 
a requ une mitrise a l'6tranger. Les trois 
grandes fermes de la GECAMINE3S sont 
toutes trois dirig6es par un administrateur 
Zairois qui a reu une maitrise A I'IFA m 
Yangainbi. Sans aucun doute, de grandes 
entreprises comme la GECAMINES ne 
sont pas actuellement limit6cs par le 
manque de personnel qualifi6. 

Mais, comme les entreprises actuelles ne 
font que gratter la surface du v6ritable 
potentiel agricole du Zaire, il est essenticl 
de prendre de nouvelles mesures pour 
s'assurer qu'on dispose constamment d'un 
groIpe de spdcialistes de I'agriculture 
ayant une formation voulue. La formation 
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des techniciens de l'agriculture devrait se 
faire dans le cadre d'dtudes visant t im-
partir des comp6tences particuli~res afin 
d'apporter une solution aux problmes 
techniques. 

Deux d6panements du gouvernement 
zaYrois participent au d6veloppement des 
ressources humaines au b6n6fice de 
l'agriculture: le D6partement de 
l'agriculture et du d6veloppement rural, et 
le D6partement de l'enseignement 
sup6rieur et universitaire. Un troisi~me 
d6partement, le D6partement de la recher-
che scientifique, qui vient d'6tre s6par6 du 
d6partement pr6c6dent, va probablement 
continuer A6tre dot6 de moyens lui 
permettant de contribuer au d6veloppement 
des ressources agricoles. 

Le D6partement de l'agriculture a la 
direction des fonds d'origine interne et 
6trang~re destin6s h des projets de forma-
tion; un grand nombre de ces projets com-
portent des bourses d'dtude h l'6tranger et 
contiennent un volet de d6veloppement des 
ressources humaines au ZaYre. 11 comporte 
huit divisions, dont plusieurs collaborent 
avec celles du D6partement de l'enseigne-
ment sup6rieur et universitaire. Ce dernier 
d6partement, dont l'organisation n'est pas 
encore bien pr6cis6e, s'occupe actuelle-
ment des problmes qui contribuent au 
gaspillage des ressources humaines et 
financi~res. Ces probl~mes sont les 
suivants: 

1. d6finition peu pr6cise des priorit6s et 
manque de clart6 des d6finitions des 
responsabilit6s professionnelles; 

2. chevauchement des activit6s, se 
traduisant par un gaspillage de ressources 
humaines et financires; 

3. manque de coordination au sein du 
d6partement et entre celui-ci et d'autres 
d6partements; 

4. cadres moyens jeunes et bien in-
form6s qui ont besoin du soutien de per-
sonnes poss6dant une plus longue 
exp6rience; 

5. dimension et complexit6 peu ap- 
propri6es de l'organisation compte tenu 
des ressources disponibles; et 

6. insuffisance des ressources pour 

soutenir les buts du programme. 
Le D6partement de 1'enseignement 

sup6rieur et universitaire a comme prin
cipale responsabilit6 la formation des 
616ments dont a besoin 1'ensemble du 
secteur agricole. I1comporte une ad
ministration d6partementale subdivis6e en 
5 divisions; 3 universit6s plus une facult6 
d'agriculture s6par6e; un conseil d'ad
ministration pour chacune des trois univer
sit6s; 18 instituts sup6rieurs techniques, et 
14 instituts sup6rieurs p6dagogiques. Cer
tains 6tablissements techniques suprieurs 
h vocation pa, "culi~re sont charg6s de 
former les professeurs d'agriculture qui 
vont enseigner dans les 6coles secondaires 
agricoles et de former les agents de 
vulgarisation du D6partement de 
l'agriculture et du d6veloppement rural. 
Ainsi donc, l'ensemble du syst~me forme 
un personnel agricole de trois niveaux: des 
animateurs agricoles form6s A la Facult6 
d'agriculture, des techniciens agricoles 
form6s dans les 6tablissements techniques 
h vocation particuli~re et des agents an
cillaires form6s dans les ecoles secon
daires d'agriculture. 

Comme une grande partie du reste du 
gouvernement, l'enseignement agricole 
sup6rieur a subi une s6rie de changements. 
En 1971, trois colleges d'agriculture rele
vant chacun des trois universit6s du Zaire 
(Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi) ont 
t6 fusionn6s en un Institut de la Facultd 

d'agriculture (IFA) h Kinshasa. Par la 
suite, en 1973, ce service fut transport6 
dans la for~t 6quatoriale, AYangambi, ob 
il occupe une partie des locaux de I"ins
titut national pour l'6tude et la recherche 
agronomique (INERA), qui est l'institut 
national chargd des recherches agricoles. 
A la suite de cc d6lm6nagement h Yangam
bi, l'IFA fut plac6 au d6but sous l'ad
ministration de I'Universit6 de Kisangani, 
qui 6tait plus proche et se trouvait h 100 
km de Yangambi. En 1976, I'IFA devint 
un service autonome stir ie plan 
administratif. 

Le cadre rural tranquille de Yangambi 
fournit h l'IFA d'importantes ressources, y 
compris: 
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0 la fort 6quatoriale et son dcologie 

singuli~re. Des plantes, des animaux, 
 des 
sols, des insectes, des champignons et 
autres formes de vie i caractre tout i fait 
particulier' constituent un merveilleux 
laboratoire naturel servant i des recher-
ches et i lenscignement. Des disciplines 
telles que l'entomologie, la pathologie et 
la biochimie trouvent dans ce laboratoire 
d'importantes ressources. 
0 un matdriel g6n6tique qui pourrait
devenir important et soutenir A l'avenir 
diverses productions et d'importantes sym-
bioses v6g6tales, y compris la fixation 
biologique de l'azote et la lutte contre les 
insectes par des mycoses; 
0 un climat qui comporte des pr6cipita-
tions suffisantes, meme durant la saison 
seche, et des temp6ratures relativement 
constantes; 

0 une infrastructure physique, dont 60 

grandes maisons en brique et des 

b:timents bien construits d'enseignement, 

de recherches et d'ad-ninistration, avec 

suffisamment de place pour les 61argir si 

besoin est; 

* une infrastructure agricole, y compris 

des ressources telles que 125 6tangs de 

pisciculture de 1/4 d'hectare en moyenne 

et des plantations vi-,aces bien 6tablies 

comportant, par exemple, des palmiers,

des h6v6as et des caf6iers; 

* un petit groupe de techniciens forma-
tion solide travaillant aussi bien i I'IFA 

qu'AI'INERA, qui coop~rent facilernent
 
les uns avec les autres en pr6sence de pro-

blemes incroyables; 
9 un effectif de 430 6tudiants admis au 
rythme d'environ 150 par an parmi un 
groupe de 500 candidats; 
e un merveilleux cadre rural exempt de 
distractions dont l'atmosph~re pcut 8tre 
contr61e de mani~re a fournir le meilleur 
environnement possible pour des r6alisa-
tions th6oriques et des exp6rienccs 
pratiques. 

Ces ressources enviables sont sans 
aucun doute prolnetteuses. Cependant, les 
contraintes sont fondamentales et 
d6vastatrices. L'absence d'6lectricit6, 
exemple, signifie qu'il n'y a ni 

par 
eau 
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courante ni r6frig6ration. Le mat6riel de 
laboratoire manque de gaz et il y a peu de 
documentation professionnelle, tels que
livres, revues et matdriel 'a utiliser sur le 
terrain. L'absence de moyens de transport 
pour amener les produits indispensables ?i 
la vie de famille ou pour se rendre dans le 
monde exterieur provoque un sentiment 
d'isolement oppressif. I1 faut ajouter Aces 
problmes le bar~me extr~mement bas des 
traitements dans tout le syst~me; on voit 
tr~s bien pourquoi tant de techniciens qui
voudraient rester se trouvent dans l'im
possibilit6 de le faire. Une telle situation 
rend encore plus difficile l'existence de 
ceux qui restent. Sans 6lectricit6, sans 
6quipement social et 6ducatif, les families 
des professionnels n'ont gu~re de choix 
apr~s 7h30 du soir et ne peuvent m6me se 
d6tendre, lire ou 6tudier. Les profession
nels se sentent 6galement frustr6s par la 
perte d'un temps qu'ils pourraient mettre 
profit durant la soir6e et qu'ils pourraient
utiliser pour effectuer d'importantes 
recherches ou pour 6crire des articles. 

La Mission se demande si le secteur
 
public devrait faire de nouveaux in
vestissements pour am6liorer le site de
 
Yangambi ou si la Facuhd d'agriculture 
devrait 8tre am6nag6e dans un lieu plus
pratique, peut-8tre plus proche d'un centre 
de population. II est clairement apparu a 
la Mission que la situation actuelle ne peut 
pas continuer. 

La Mission recommande: 
* de chercher i donner aux 6ducatcurs 
zaireis la possibilit6 d'observer des 
6tab!issements d'agriculture d'autres pays 
en d6veloppement. Parmi ces 
6tablissements, on peut citer l'Escuela 
Agrfcola Panamericana de El Zamarano, 
au Honduras; l'Egerton College, au 
Kenya; et le Bunda College of 
Agriculture, au Malawi. 
e d'inviter une 6quipe internationale d'ex
perts i 6valuer l'enseignement secondaire 
du Zaire afin de l'am6liorer au cours 
d'une p6riode de 20 ans. L'6valuation 
devrait essentiellement porter sur les 
crit~res d'accrfditation, la preparation des 



enseignants, les m6thodes p6dagogiques, 
les programmes d'dtudes et les plans de 
legons. 
e de rechercher des liaisons avec des 
6tablissements appropri6s des Etats-Unis 
qui s'int6ressent Afournir une aide et qui 
ont les moyens de le faire, notamment les 
colleges et universit6s cr66s par disposi-
tions spciales (land grant) en 1862 et 
1890; 
* d'effectuer un exercice analogue pour 
les 6coles techniques d'agricultuie, de 
foresterie et d'61evage; 
* d'am6liorer les programmes d'6tudes 
dans les domaines de l'6cologie, de la 
foresterie, de l'ing~ni6rie agricole, de la 
gestion et de la vulgarisation; 
* d'envisager d'identifier des fermes 
d'enseignement financi~rement rentables 
qui donneraient aux dipl6m6s des 
6tablissements techniques des con-
naissances de base en mati~re de gestion 
des exploitations agricoles, gestion finan-
ci~re comprise. Des fermes existantes, 

comme celles administr6es par des mis
sions, pourraient utilement servir 4 cette 
fin. 
e de continuer l'expansion du stage de 
formation organis6 au Zaire sous finance
ment de I'USAID et r6alis6 par le Centre 
national de formation (CENACOF); ce 
stage comporte des cours de niveaux fon
damental et interm6diaire donn6s par le 
D6partement de l'agriculture des Etats-
Unis et portant sur des questions telles 
que la gestion, l'ex6cution et I'6valuation 
des projets et des recherches, ainsi que 
sur d'autres domaines utiles pour les 
techniciens et les administrateurs. 
* Comme les femmes jouent un r6le im
portant dans la production alimentaire au 
Zalre, les services des 6tablissements 
publics devraient coop6rer plus activement 
avec le D6partement de la condition 
f6minine et des affaires sociales pour 
auginenter I'dducation et la participation 
des femmes en tant que producteurs et 
techniciens de l'agriculture. 
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Production agricole et
 
fourniture d'intrants
 

Le Zaire dispose d'une vaste base de 
ressources naturelles, mais sa production 
agricole 'est pas ce qu'elle pourrait 8tre. 
Cette situation s'explique en partie par le 
manque de technologie, d'infrastructure de 
soutien et de stimulants. L'offre r6duite 
d'intrants pose 6galement un probl~me. 
Par exemple, le pays a besoin de 
semences am61ior6es et d'engrais. Un 
autre problnme est celui du d6boisement 
provoqu6 par l'agriculture sur brfilis qui a 
conduit A l'6rosion des sols; des techni
ques de conservation doivent aller de pair 
avec le d6veloppement. 

Production de semences 
Le Zaire a un besoin extraordinaire de 

semences am61ior~es afin d'augmenter son 
approvisionnement en vivres et en fibre. 
De nombreuses r6gions du pays reconnais
sent la valeur des semences am6lior6es; 
des programmes de recherches et de 
vulgarisation agricoles ont montrd que, 
quel que soit leur niveau, les producteurs
r6pondent de fagon rationnelle et 6conomi
que A l'emploi de semences am6lior6es 
dont ils sont prets Apayer le prix. 

i usieurs facteurs entravent l'emnploi des 
semences am61ior6es: la demandz est ac
tuellement suporieure Ala production; la 
production est trop localis6e et la distribu
tion trop limitde; ii n'y a pas de contr6le 
de la qualit6; et les prix des semences, qui 
b6n6ficient de fortes subventions, ne cor
respondent pas i leur valeur v6ritable. 

Participation du secteur priv* amiricain 

Une entreprise am6ricaine qui viendrait 
au Zaire devrait essayer de trouver des 
march,.'s dans les quelques r6gions o6 le 
volume justifierait les investissements. 

II est peu probable qu'une entreprise
am6ricaine de semences soit dispos6e 'a 
conclure un contrat de service pour pro
duire des vari6t6s zairoises publiques. Elle 
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pr6f6rerait en effet fournir ses con-
naissances i un producteur/distributeur, 
qui produirait alors la vari6t6 dont l'en-
treprise est le propri6taire. 

On pourrait faire appel i des experts par 
1'entremise de bureaux d'6tudes interna-
tionaux. Ou, encore, des entreprises 
am6ricaines qui n% produisent que des 
vari6t6s am6ricaines publiques pourraient 
jouer un r6le de consultation au Zaire. 

Participationdu secteurprivi zairois 

Unrt fagon de r6pondre aux besoins 
d'unf. industrie des semences de qualit6 au 
Zaire sans proc6der pour autant A 
d'6normes investissements dans une en-
treprise nationale de production de 
semences consisterait A faire entreprendre 
la production de semences par diverses en-
treprises priv6es sur une base r6gionale ou 
territoriale. Ces entreprises pourraient 
s'adresser des consultants internationaux 
ou au Bureau national des semences du 
Zaire pour recevoir une assistance techni-
que afin de faire d6marrer leur 
production. 

Pour obtenir des semences de qualit6 
sup6rieure, il faut s'occuper soigneuse-
ment de chaque 6tape de l'op6ration. 
Aucune 6tape n'est difficile Aex6cuter, 
mais une surveillance 6troite est indispen-
sable. Le niveau d'6ducation permettant de 
g6rer de fagon efficace un programme de 
production de semences n'est pas un 616-
ment aussi important que la capacit6 de 
veiller aux d6tails. Les semenciers priv6s 
doivent maintenir des normes de puret6 
6levees, tout en essayant de porter les 
rendements au maximum. La r6putation de 
l'entreprise et sa rentabilit6 d6pendent 
dans une large mesure de la confiance des 
clients. 

I1existe un certain nombre d'entreprises 
zairoises qui, si on leur montrait comment 
produire de fagon rentable des semences 
de qualit6, seraient pretes Aeffectuer les 
investissements. Si un groupe de divers 
semenciers primaires pouvait s'organiser 
avec un r6seau d'entreprises privdes dans 
les diverses r6gions du pays, on pourrait 

ainsi r6duire les cofits de production, de 
commercialisation et de distribution des 
semences. 

Parmi les entreprises qu'on pourrait 
contacter figurent la GECAMINES A 
Lubumbashi, la ferme de Mbali et le do
maine de I'IRI AKinshasa, Estragrico 
dans le Nord Shaba, PLANKUMU A 
Kisangani, et la African Coffee Company, 
au Kivu. 

Des organisations b6n6voles priv6es 
pourraient 8tre 6galement des correspon
dants possibles, mais il pourrait 8tre 
prfrable de leur confier la distribution 
des semences plut6t que leur production. 

Si l'on travaille avec les entreprises 
agricoles priv6es plus importantes et bien 
financ6es du ZaYre, or, en retire les avan
tages suivants: 

1. le personnel possode en g6n6ral une 
formation solide; 

2. l'entreprise utilise d6j des m6thodes 
de production modernes; 

3. l'acc~s aux devises aide t financer 
l'achat du mat6riel n6cessaire; 

4. les circuits de transport sont d6jA 
6tablis; et 

5. les entreprises sont motiv6es par le 
profit. 

Afin d'entreprendre la production de 
semences, chaque entreprise devrait: 1) 
connaltre la technologie moderne de pro
duction de semences grace a des voyages 
d'6tudes organisees a l'6tranger ou i des 
experts venus de l'ext6rieur; 2) com
mencer 4 former son propre personnel en 
entreprenant une production pilote de 
divers produits; et 3) mettre sur point ses 
propres programmes de d6monstration ou 
de vulgarisation pour montrer aux ex
ploitants quelle est la meilleure faqon 
d'utiliser les vari6t6s nouvelles. 

Pour soutenir leurs op6rations et se tenir 
au courant des derniers progres techni
ques, les entreprises devraient: 

1. continuer i mettre ? I'essai les 
nouvelles vari6t6s mises au point par des 
programmes de recherches nationaux et 
internationaux; 

2. d6finir les m6thodes de production 
les plus 6conomiques grAce t un pro
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gramme d'agronomie de la production; 
3. &re en mesure de maintenir les coots 

de production Aun niveau aussi faible que 
possible sans pour autant compromettre la 
qualit6; 

4. instituer un syst~me de prix propor-

tionnels qui soit 6quitable pour l'exploi-

tant, tout en assurant une rentabilit6 

raisonnable des investissements; et 

5. 6tablir un syst~me de distribution qui 

assure que les semences sont livr6es en 

temps opportun aux cultivateurs. 


Organisationde l'industrie des semences 

Les programmes nationaux de recher-
ches devraient 8tre charg6s de mettre au 
point des cultivars, vari6t6s et hybrides 
nouveaux. 

La semence d'obtenteur serait livr6e 
directement aux entreprises de semences, 
qui en feraient le groupage. (Ces 
semences pourraient 8tre achet6es pour 
couvrir les frais de recherche). 

L'entreprise de semences s'occuperait de 
multiplier les g6n6rations successives de 
semences. Les semences seraient 
r~colt6es, conditionn6es, emmagasin6es a 
distribudes h des n6gociants sur le ter-
ritoire de chaque entreprise. 

Contrble de la qualiti 

Le Bureau national des semences 
(BUNASEM) fixerait les normes minimum 
du contr6le de la qualit6 h chaque 6tape de 
la production des semences. Parmi ces 
normes pourraient figurer: les distances 
d'isolement; le pourcentage d'individus 
aberrants dans les champs; le pourcentage 
de mat6riaux exog~nes contenus dans le 
sac; le pourcentage de puret6 des vari6t6s; 
le pourcentage de germination; et les 
limites de dimension. 

Le BUNASEM aurait des inspecteurs 
qui se rendraient dans les champs pour 
v6rifier la qualit6 des travaux, et certifier 
que les normes du gouvernement sont 
satisfaites. 

Pendant ou apr~s le conditionnement, on 
pr61 verait des 6chantillons des semences 
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pour en v6rifier la puret6 et les qualit6s de 
germination. Si les semences passent 
toutes les inspections, elles seraient alors 
certifi6es et vendues par la compagnie. 

Chaque compagnie ex6cuterait son pro
pre programme de contr6le de la qualit6 
en parall~le avec celui du gouvernement. 
En fait, la compagnie essaierait de fixer 
ses normes Aun niveau plus 6lev6 que 
celles du gouvernement. 

Le gouvernement pourrait vouloir 
demander une r6tribution pour ses inspec
tions sur le terrain et ses inspections de 
conditionnement. Cette r6tribution serait 
calcul6e "A l'hectare" ou "par sac". 

Chaque entreprise devrait commer
cialiser sa propre production dans les 
meilleures conditions possibles. Les prix 
traduiraient les conditions 6conomiques 
r6elles existant sur le territoire. Le 
gouvernement n'interviendrait pas par des 
contr6les de prix. Si une entreprise n'est 
pas en mesure de vendre ses semences 
un prix 6quitable, c'est elle qui en sup
porterait les cons6quences. Comme des 
compagnies diff6rentes pourraicnt produire 
les m~mes vari6t6s (en supposant que 
toutes les vari6t6s sont fournies par les 
pouvoirs publics), il y aurait tr~s peu de 
diff6rence de prix. 

La pr6f~rence des consommateurs A 
l'gard des semences produites par 
diverses compagnies se ferait sur la base 
des semences de meilleure qualit6 et des 
services de soutien, tels que vulgarisation, 
assistance technique ou facilit6s de cr6dit, 
qui seraient offerts. 

Engrais 

Outre les avantages A retirer directement 
d'un meilleur rendement, l'accessibilit6 
des engrais au niveau de la petite exploita
tion pourrait contribuer h r6duire la 
destruction des forts par brOlis en soute
nant les rendements une annee apres 
I'autre dans un emplacement fixe. Cette 
m6thode offre l'avantage suppl6mentaire 
que la production reste proche du 
d6veioppement de l'infrastructure, qu'elle 
justifie. En fin de compte, les petits ex



ploitants auiaient facilement accbs aux 
engrais chimiques qui perme,tent 
d'augmenter les rendements. 

Les technologies d'engrais biologiques 
peuvent remplacer dans une certaine 
mesure les engrais chimiques. Elles font 
intervenir l'emploi stratdgique de cultures 
de l6gumineuses et d'arbres dans des 
r6gimes de polyculture. Des engrais 
biologiques, tels que les inoculums de 
rhizobium, sont beaucoup plus l6gers et 
moins volumineux que les engrais chimi
ques, et ne posent pas le m~me problme 
de distribution; chose plus importante, ils 
sont aussi trbs peu cofteux. I1est recom- 
inand6 de poursuivre les efforts pour met-
tre au point divers types d'engrais 
biologiques. 

Tant que l'infrastructure reste une con-
trainte aussi importante qui entrave la pro-
duction agricole, n'importe quelle mesure 
prise pour retrouver ou renforcer la fer-
tilit6 des terres agricoles abandonn6es 
autour des centres de population (marches) 
semble souhaitable. I1convient d'envisager 
une analyse 6conomique soigneuse dans le 
contexte d'6tudes de faisabilit6 d6tailldes 
portant sur les zones Afaible fertilit6 o6 
seraient utilis6s les engrais disponibles 
localement. 

Htaute technologie et production 

Les d6couvertes scientifiques modernes 
Lneis d auv scnifiquemenes
rer 


ont permis d'amliorer considfrablement 
les mdthodes d'agriculture et d'intensifier 
denormerent la productivit. La mnajorits 
de ces miracles agricoles se sont produits 
durant la derniere generation et de 
nouvelles perctes scientitiques ont lieu 
ddsormais de faeon routinie. 

Plusieurs techniques et produits 
agricoles nouveaux pourraient convenir au 
Zaire; ce sont: echelle 

1. le gnie gdndtique et les techniques 
de transfert des embryons qui pourraient 
amliorer la qualit des troupeaux; ldlevde 

2. l'amcdlioration des cultivars par la 
sulection des gdnotypes performance 
suprieure et par les techniques modernesde culture de ceilules et de tissus 

v6g6taux; 
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3. des engrais biologiques et des en
zymes qui peuvent rdaliser la fixation de 
l'azote, l'absorption du phosphore et le 
conditionnement du sol; 

4. le contr6le biologique grAce ii 
l'emploi de microbes pour lutter contre les 
maladies des plantes; 

5. des techniques de preservation chimi
ques qui peuvent garder frais des viandes, 
des poissons et d'autres produits pendant 
de longues pdriodes sans les congeler. 

La Mission recomnande: 
* de d6velopper et d'encourager un 
systbme de credit aux petits exploitants 
afin d'assurer qu'ils sont en mesure 
d'acheter les intrants indispensables; 
0 de fournir une formation thdorique et 
pratique concernant de faqon spdcifique 
tous les aspects de la production de 
semences, y compris l'agronomie, les 
techniques sur le terrain, l'organisation du 
travail, la r6colte et les mdthodes de con
ditionnement. I1est particulirement im
portant d'apprendre aux agents ii maintenir 
la puret6 de chaque vari6t6. I!faut 
amdliorer la rdcolte, le conditionnement et 
I'entreposage des semences. 
0 de rechercher des entreprises privies et 

des organisations b6ndvoles priv6es qui 

ont les comp6tences et les ressources leur 
permettant de produire des semences aux 
fins de revente aux exploitants et qui 
souhaitent se lancer dans cette production;
0 d'6tablir une politique nationale des 
semences et de fixer des normes minimum 
de contr6le de la qualit6 pour l'industrie; 
0 d'6tablir le prix des semences de faqon 
ii le faire correspondre au prix de revient 
reel, major6 d'un bendfice; 
a de rechercher la technologic permettant 
de produire des engrais au Zaire; 
9 de produire des engrais sur petite 

et d'en faire la distribution sur le 
plan regional; 
9 d'examiner les intrants i technologie 

pouvant 8tre utilisds au Zaire; et de 
mettre en relief les applications pratiques 
qui peuvent 8tre rdalisdes au niveau des 
agents sur le terrain de faqon i obtenir desa~irtosrpds 
amdliorations rapides.
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Foresterie 

Le Zaire dispose d'importantes
 
ressources foresti~res, dont 65 
 ' 80 
millions d'hectares de forts exploitables.
Le pays a le d6but d'un bon syst~me
d'identification des esp~ces et d'inventaire 
forestier. Le gouvernement du Zaire s'in
t6resse mettre les fer~ts en valeur; il ex
iste d6jh des march6s pour le bois. I1y a 
un personnel forestier comp6tent et 
d6vou6, ainsi que des entreprises qui ont 
de longues ann6es d'exp6rience des forts 
zai'roises. 

En mme temps, le d6veloppement
forestier se heurte t des obstacles. Desr6seaux de transport peu fiables ou Jnex
istants rendent difficile d'amener le bois 
aux march6s. Le volume de bois actuelle
ment vendable t l'hectare est tr~s faible 
par rapport des r6gions comme l'Asie 
du Sud-Est. Les scieries zairoises ont 
6norm6ment besoin de capitaux pour 
s'amdliorer. Les projets du gouvernement
sont loin de correspondre Ace que Pindustrie peut ou veut faire pour les r6aliser. 
Les pratiquants de l'agriculture itin6rante 
sur brfilis d6truisent ies for~ts et les
habitats des animaux sauvages; or, on ne 
fait pas grand chose pour contrer ces ac
tivit6s, ni pour reboiser les terrains 
d6nud6s et drod6s. I1est difficile d'im
porter des fournitures, des outils et des 
pi~ces d6tach6es pour le mat6riel forestier. 
En outre, le fait que les for~ts soient 
s6par6es du secteur agricole au lieu d'en

constituer un sous-secteur diminue les 
con
tributions qu'elles peuvent apporter h
 
l'6conomie za'roise.
 

Contraintes du dveloppement 

Le Zaire poss~de pros de 50% des 
for~ts africaines mais obtient moins d'un 
demi million de mtres cubes de bois par 
an. Le gouvernement voudrait que les 
coupes atteignent six millions de m6tres 
cubes par an. Avec une bonne gestion, la 
for~t pourra soutenir plusicurs fois cc 
niveau. 
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Infrastructure procde i des inspections et prenne des 
raesures de suivi pour veiller i ce que le 

Les exploitants forestiers du Zaire sont 
convaincus que, 6tant donn6 les con-
traintes actuelles d 3 moyens de transport, 
le syst~me ne pourra pas fournir plus d'un 
demi million de metres cubes par an. Par-
miles contraintes fondamentales, on peut 
citer l'insuffisance du port de Matadi, le 
manque de wagons pour transporter les 
billes, et les pr6f6rences donn6es A 
d'auti-es produits et Ad'autres pays pour 
l'utilisation des p6niches de I'ONATRA. 

Le syst~me d'inventaire forestier mis en 
place avec l'aide du Canada constitue un 
excellent point de d6part pour comprendre 
la nature des forts zaYroises. Les 
m6thodes mises au point pour les enqu~tes 
de suivi et pour les demandes de conces-
sion semblent raisonnablement bien 
61abor6es et expliqu6es dans un document 
r6cent. Toutefois, les m6thodes devraient 
&re assez souples et devraient pouvoir 
8tre ajust6es comme l'exige 1'exp6rience. 

Impats 

Il semble que les expectatives du 
gouvernement soient loin de coincider 
avec ce que l'industrie peut ou veut faire 
pour y r6pondre. Outre leurs pr6occupa
tions concernant les moyens de transport, 
les exploitants forestiers se plaignent que 
les imp6ts frappant les produits forestiers 
sont les plus 6lev6s de l'Afrique. Certains 
r6gimes d'imposition actuellement en 
vigueur cr6ent des obstacles et militent en 
fait contre un d6veloppement plus pouss6 
de l'industrie forestire. Par exemple, les 
imp6ts qui frappent les meubles fabriquds 
au ZaYre sont plus 6lev6s que ceux perqus 
sur les meubles import6s. 

I1 faut r6fl6chir davantage au projet 
d'imp6t de reboisement. Pour commencer, 
A faut bien d6finir les r6les respectifs de 
"industrie et de l'Etat. Si on lui offre des 
encouragements suffisants, l'industrie 
priv6e semble mieux r6ussir le reboise-
ment Acondition de mettre en place un 
bon syst~me de contr6le. N6anmoins, il 
est essentiel que l'Etat fixe des normes, 

travail soit convenablement fait. 
A l'heure actuelle, le d6boisement est 

dfi surtout A l'agriculture itin6rante qui 
s'intensifie apr~s que l'exploitation 
foresti~re ait construit les voies d'acc~s. I1 
semble injuste d'imposer l'enti~re charge 
du reboisement A l'indurtrie foresti~re 
quand les r6gions qui ont le plus besoin 
d'6tre rebois6es se trouvent en dehors des 
zones de concession. Dans l'intervalle, 
peut-6tre le gouvernement devrait-il jouer 
un r6le en 6tablissant des plantations 
d'essai de diverses essences sur plusieurs 
types de sol. Cependant, h longue 
6ch6ance, c'est l'industrie forestiere qu'il 
faut utiliser chaque fois que possible afin 
de profiter de son infrastructure et de Pin
t6r&t qu'elle porte i la production. I1ex
iste aussi d'autres options: on pourrait 
signer des contrats de reboisement avec 
des entreprises specialis6es dans ce do
maine ou consentir des abattements fiscaux 
ou accorder des primes en nature, sous 
forme de bois, aux entreprises qui 6tablis
sent des plantations. Toutefois, pour ac
complir cette tfche, l'industrie devra 
engager des sp6cialistes comp6tents en 
mati~re de r6g6n6ration. 

PrioccupationsconcernantI'environnement 

Le ZaYre a la possibilit6 d'6tre i l'avant
garde mondiale sur le plan de l'effort de 
conservation, tout en poursuivant la mise 
en valeur rapide de ses ressources. Les 
6normes dimensions et la population 
relativement peu nombreuse du pays lui 
donnent une possibilitd singulire de 
r6aliser un d6veloppement qui satisfasse 
les besoins d'aujourd'hui, tout en conser
vant une r6serve dcologique pour l'avenir. 

Le ZaYre poss~de la moiti6 des rdserves 
forestires de l'Afrique et a un fort 
pourcentage des r6gions de v6gdtation et 
de for&s tropicales qui restent intactes 
dans le monde. I1a 6galement la dernire 
grande r6serve de certaines espces 
d'animaux sauvages, et notamment 
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d'616phants africains dont la population a 
t6 d6cim6e dans d'autres pays. 
Si le d6veloppement des ressources 

naturelles du Zaire se conjugue i des 
techniques de conservation, la base de 
ressources restera accessible aux futures 
g6n6rations. 

Conservation des sols 

Le d6boisement, l'agriculture sur brfilis 
et la d6gradation des p~turages sont en 
train d'acc6l6rer la d6gradation et la perte 
des sols dans l'ensemble du pays. 

Des projets de d6veloppement pourraient 
faire face ii cette crise grace ii des 
syst~mes de cultures diversifi6es qui 
remplacent la monoculture. 

L'adoption d'un syst~me de polyculture 
aggrave les problmes d'intrants et de 
d6veloppement des march6s; en effet, les 
intrants et les march6s varient selon les 
produits. Cependant, I'adoption de 
syst~mes de polyculture, notamment s'ils 
comportent des 16gumineuses, pr6sente des 
avantages certains, dont le maintien de la 
fertilit6 du sol; la conservation de la struc-
ture physique des sols; le maintien des 
mati~res organiques; la stabilit6 des 
rendements et des revenus; la r6duction 
des ,ertes et l'6rosion des sols; la mod6ra-
tion du cycle sfcheresse-inondation; et ]a
diversification de la base nutritionnelle du 
r6gime alimentaire de l'exploitant. 

Des syst~mes qui emploient des esp~ces 
vivaces i racine profonde, y compris les 
syst~mes polyvalents d'essences arbor6es 
et d'arbres fruitiers, semblent tout par-
ticulibrement prometteurs. 

Absence de stimulants 

Les r6gimes fiscaux en vigueur n'en-
couragent pas suffisamment l'utilisation 
d'esp~ces moins connues. En ce qui con-
cerne I'utilisation de ces espces moins 
connues, I'attitude du gouvernement est 
beaucoup plus optimiste que celle de I'in-
dustrie. I1 faut intensifier la coop6ration 
pour trouver de nouveaux emplois aux 

essences de deuxi~me et troisi~me 
cat6gories. 

Le gouvernement estime que les en
treprises existantes ne modernisent pas 
leurs installations mais se bornent ii en 
tirer le maximum de b6n6fices. Or, Fin
dustrie d6clare qu'elle n'a pas l'argent 
pour moderniser des usines qu'on a laiss6 
se d6grader au lendemain de l'ind6pen
dance du Zaire. Afin d'int6resser d'autres 
entreprises Avenir s'installer au Zaire, il 
est essentiel de faire tous 'es eftorts 
raisonnables possibles pour aider les en
treprises existantes de produits forestiers h 
croitre et 'a prosp6rer. L'industrie s'in
qui~te souvent des modifications soudaines 
apport6es par les pouvoirs publics sans 
consulter les industriels ou sans tenirJcom
pte de leur avis. Le personnel forestier 
des services publics s'efforce sinc~rement 
de ren6dier ii cette situation et a demand6 
r6cemment A l'industrie d'examiner 
plusieurs propositions. 

Les pr6occupations concernant le man
que d'efficacit6 des importations sont com
munes A toutes les industries. Tout ce qui 
pourra 6tre fait pour am6liorer cette situa
tion aidera 6galement l'industrie foresti~re. 

Agriculture itinirantesur brfdis 

Comme dans toutes les forets tropicales, 
le probl~me de I'agriculture sur brfilis est 
grave et immense. La plupart des for~ts 
du Bas-Zaire, ainsi qu'un grand nombre 
des for~ts du Bandundu et du Kasai oc
cidental ont 6t6 d6truites par l'agriculture 
sur brfilis. Dans de nombreuses zones de 
ces r6gions, les sols 6puis6s par I'exploita
tion sont profond6ment 6rod6s et sont en 
train d'8tre abandonn6s. On peut se 
demander si la for~t parviendra jamais 
se r6tablir naturellement sur ces terres ii 
cause des incendies r6p6t6s et du manque 
de sources de semences. 

Apr~s qu'on ait abattu ia for~t vierge,
les exploitants sur brflis arrivent rapide
ment grace aux routes qui ont 6t6 con
struites; ils 61iminent ce qui reste des 
for~ts en les coupant et en les brflant. 
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L'exploitation foresti~re ne retire que 2 ou 
3 arbres i l'hectare; la cinquantaine d'ar-
bres restants sont abattus par I'agriculteur 
ou d6truits par le feu. Le gouvernemenlt 
s'attend Ace que l'industrie foresti~re pro-
t~ge les for~ts contre les exploitants 
agricoles; dans d'autres pays, cette for-
mule n'a pas donn6 de bons r6sultats. Ii 
semble injuste de demander A l'industrie 
d'essayer de rdaliser un travail qui devrait 
incomber au gouvernement. Afin de 
d6velopper l'agriculture et les forts dans 
un cadre planifi6, le gouvernement doit 
prendre l'initiative pour instituer et ex6-
cuter des politiques de classification des 
terres, et de propridt6 ou de r6gime 
foncier. 

L'industrie peut aider en fournissant des 
emplois et en collaborant i l'ex6cution des 
politiques du gouvernement; on ne peut 
cependant lui demander d'empcher les 
populations de s'installer sur les terres 
ouvertes pour l'exploitation forestiet. 
L'industrie doit collaborer avec le 
gouvernement pour aider i mettre au point 
des syst~mes agricoles qui font place aux 
16gumineuses annueller, et vivaces et i des 
esp~ces arbor6es multivalentes qui rddui-
sent la n6cessit6 d'avoir recours a 
l'agriculture itin6rante du fait qu'elles 
maintiennent la fertilitd du sol, en 
amdliorent la structure, r6duisent l'6rosion 
et fournissent un regime alimentaire mieux 
diversifi6. Des groupements bdn6voles 
peuvent jouer un rfle important en mon-
trant que des syst&,ies de culture i 
caract~re plus permanent donnent de bons 
rdsultats. 

Strat~gie i long terme 

Le Zaire ne doit pas laisser la pr6sence 
de ses immenses for~ts le rendre aveugle "t 
l'6gard de la n6cessitd de reboiser cer-
taines de ses vastes superficies de terrains 
d6nud6s qui sont en train de s'6roder. II 
devrait 6tudier les exp6riences de pays 
comme le Br6sil pour voir si les en-
couragements ql'ils offrent au reboisement 
pourraient aider le Zaire it obtenir des 
rdsultats analogues. A Aracruz, au Br6sil, 

par exemple, les plantations d'eucalyptus 
fournissent 50 metres cubes i l'hectare par 
an et sont couples tous les huit ans pour 
alimenter une usine de pfite h papier de 
cat6gorie mondiale. Grace aux en
couragements offerts A l'industrie, 
plusieurs miliions d'hectares de plantations 
ont 6td 6tablies au Br6sil sur des terrains 
d6nud6s. Au sein du gouvernement, les 
responsables forestiers mettent le reboise
ment des terrains d6nud6s en deuxi~me 
priorit6 Acause de facteurs tels que les 
problmes de r6gime foncier, les pro
blmes d6mographiques, le manque 
d'argent et la pauvretd des sols. Certaines 
entreprises du Zaire seraient san. aucun 
doute dispos6es Asuivre I'exemple 
brdsilien s'iI leur dtait offert une s6rie 
d'encouragements dont des r6missions 
fiscales, l'octroi de concessions plus 
longues ou du droit de propridtd de la 
terre, ainsi qu'un traitement pr6f6rentiel 
concernant les ressources foresti~res ex
istantes. Bien qu'il soit trop t6t pour que 
le Zaire investisse dans une usine de pfite 
"t papier, le gouvernement devrait, compte 
tenu de cette option, commencer des 
maintenant "t d6velopper plusieurs planta
tions de dimensions industrielles pr~s de 
bons moyens de transport fluviaux. 

En outre, on devrait encourager les 
populations locales "t planter des arbres 
afin d'obtenir du bois de chauffe, des 
fruits, des produits d'alimentation du 
b6tail et de prot6ger le sol dans toutes les 
localit6s. Ces rdsultats ne seront pas 
faciles it obtenir it cause des traditions et 
des coutumes qui se sont d6velopp6es au 
cours des ans it l'6gard de la for~t. I1 
serait utile de voir ce qu'a fait la Rdpubli
que populaire de Chine. 

I1est essentiel d'avoir un programme de 
recherches et de vulgarisation en mati~re 
de sylviculture (industrielle et rurale) pour 
r6aliser tout le potentiel des ressources 
foresti&es du Zaire. I! faut encourager les 
pays bailleurs de fonds it soutenir cet 
effort. 

Les for6ts peuvent tre une ressource 
renouvelable susceptible d'6tre contr6l6e. 
Des pays comme le Zaire qui ont d'in
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menses for6ts ne comprennent pas toujours
cela, et ne pretent pas i l'industrie 
forestiire ia m~me attention qu'ils portent
Ades ressources plus lucratives mais non 
renouvelables, telles que le p6trole ou les 
mindraux. C'est une erreur qui conduira t
de graves problmes et fera perdre des oc-
casions. Au sens ordinaire du terme, la 
foresterie comporte non seulement la pro-
duction de bois, mais aussi la protection 
des sols et des bassins versants, la protec-
tion de la faune et de la flore sauvages, et 
l'obtention de produits alimentaires fournis 
par les arbres l'intention des res hu-
mains et des animaux domestiques. 

Etant donn6 l'importance des ressources 
en bois dont le Zaire dispose encore, ainsi 
que la n6cessit6 d'avoir des for6ts pour

protfger et reconstituer les sols et les 

bassins versants, il semble que la 

foresterie devrait recevoir toute l'attention 
qu'eile mdrite. Certains pays comme 'in-
dondsie ont un minist~re des for&s. Le 
terme "for6t" n'apparait meme pas dans 
le nom du minist~re zairois qui les ad-
ministre. II est certainement possible que
la fort ait la place qui lui revient, mais il 
serait utile que le Zaire examine comment
d'autres pays, comme le Br6sil, ont 

organis6 leur d6partement forestier afin 

d'atteindre des objectifs analogues. 

La Mission recommande de: 

* veiller Ace que toute mesure prise pour

am6liorer le syst~me des transports du 

Zaire tienne pleinement compte des be-

soins de l'industrie foresti~re;

* voir comment des pays ayant de 
puissantes industries forestibres ont 
organis6 leur d6partement des for6ts afin 
d'obtenir les r6sultats recherchds; 
* intensifier les efforts en cours pour en-
courager les investissements priv6s dans le 
secteur forestier. I convient tout par-
ticulirement d'aider les entreprises 
foresti~res existantes r6ussir et "j pros-
pdrer. On encouragera ainsi d'autres en-
treprises h investir au Zaire. 
9 rdexaminer les politiques et mfthodes 
fiscales en vigueur A la lumi~re des 
rfsultats recherchds. Les politiques fiscales 
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actuelles semblent p6cher par exc~s de 
complexit6. L'imp6t de reboisement 
forestier envisag6 et les m6thodes utilis6es 
pour le mettre en oeuvre n'atteindront pas
l'objectif de reboisement recherchd par le 
gouvernement. 
e 6tudier les systnmes d'encouragements
forestiers utilisds par le Brdsil pour voir si 
des encouragements analogues pourraient
renforcer l'industrie foresti~re du Zaire; 
* relier 6troitement ]a foresterie Ai 
I'agriculture et au d6veloppement rural 
afin de mettre au point des politiques et 
des pratiques permettant de r6soudre le 
problme du brfllis. L'industrie foresti~re 
peut aider i mettre en oeuvre ces politi
ques, mais ne saurait imposer sa volontd A 
des populations qui utilisent cette pratique
depuis des sicles. 
e rechercher un appui suppl6mentaire 
aupr~s des pays donateurs pour les recher
ches et l'&lucation en matire de foresterie 
en faisant la place de choix au reboise
ment des terrains d6nudds et 6rodds. I1ar
rivera un moment ob il deviendra essentiel 
que le Zaire ait un enseignement univer
sitaire en mati~re de foresterie et de genie 
forestier. 
0 fournir de nouveaux encouragements 
aux march6s de bois d'essences non tradi
tionnelles, y compris un soutien pour 
l'61aboration et l'exportation de produitsforestiers secondaires tels que les traverses 
de chemin de fer et les sciages destinds 
I'industrie du meuble; 
e 6valuer les avantages et les risques que 
comporte l'octroi de concessions 
foresti res long terme afin d'encourager 
des attitudes plus durables I'6gard des 
for~ts et de la gestion des terres; 
* continuer Aam6liorer les efforts pour
discuter les projets de changement des 
r~glements afin d'arriver Ades politiques 
et h des m6thodes qui soient rdalisables; 
* pratiquer des techniques de conservation 
pour prdserver les ressources naturelles du 
Zaire; 
e arreter le braconnage des 616phants qui 
a pris des proportions tragiques pour
n'obtenir que des quantit6s modestes 
d'ivoire et mettre en oeuvre un pro



gramme rationnel de chasse et d'utilisation 
de la faune sauvage afin d'en obtenir un 
rendement 6conomique; 
* inviter le World Wildlife Fund (WWF), 
l'Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN) et la Educational 
Foundation of the Safari Club Interna-
tional (SCI) t fournir des fonds et i 

r6aliser des programmes 6ducatifs pour 
encourager les objectifs de conservation; 
0 s'attaquer rapidement et de faqon 
decisive aux probl~mes provoqufs par 
['agriculture itin6rante sur brflis. Les 
D6partements de I'agriculture, de l'en-

vironnement et de la conservation et du 
tourisme doivent travailler en liaison 
6troite pour atteindre ce but. 
9 mettre au point des systmes de 
polyculture faisant intervenir des plantes 
vivaces t racine profonde afin de stabiliser 
les sols d6bois6s et offrir aux exploitants 
des syst~mes de production soutenables 
afin de remplacer l'agriculture itin6rante et 
l'agriculture sur brfalis; et envisager d'in
clure dans ces syst~mes de production 
soutenables des esp~ces l6gumineuses et 
des arbres fruitiers i croissance rapide et 
' utilisations polyvalentes. 
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SIXIEME PARTIE 


54 Sous-secteur 
traditionnel 

55 Productivit6 et gestion 
des piturages 

56 Nutrition 
56 Sant 

57 S61ection 
57 Gestion de 1'61evage 
57 Commercialisation et 

production 

57 Services vdt6rinaires 
58 Coop6ratives 

d'61evage 
58 Sous-secteur moderne 
59 Petits ruminants, 

volailles et porcs 
59 Formation 
59 Recherches 


Elevage 

Au Z ,e,la production alimentaire 
domine le secteur agricole; cependant, on 
accorde de plus en plus d'importance 5i 
i'61evage, qui offre d'excellentes 
possibilit6s de mise en valeur, mais qui 
doit 8tre plac6 dans le contexte d'une 
strat6gie nationale du d6veloppement. 
L'61evage des bovins domine l'61evage 
traditionnel et commercial. L'61evage des 
ch~vres, des porcs et de la volaille est 
essentiellement limit6 aux exploitations de 
subsistance. On estime que l'61evage ne 
contribue que 6% de la valeur ajout6e 5i 
l'agriculture; seulement 3% de la popula
tion rurale s'occupe de cette industrie. 

De fagon g6n6rale, I'61evage est pratiqu6
de faqon peu efficace dans le cadre des 
syst~mes d'exploitation traditionnels. Le 
Zaire compte environ 600.000 5i650.000 
t6tes de b6tail 6lev6es dans le cadre des 
syst~mes traditionnels. Les troupeaux vont 
de quelques animaux .70 totes. Les 
grosses fermes d'61evage (ranches) bien
amdnag6es qui avaient 6t6 constitu6es 
avant l'ind6pendance du Zai're ont diminu6 
aussi bien en nombre qu'en production 
totale. A l'heure actuelle, il y a environ 
400.000 5i450.000 totes de b6tail dans ces 
grosses exploitations commerciales qui
 
peuvent 8tre des fermes priv6es, des entreprises d'Etat, des entreprises mixtes et 
des fermes de missions. Depuis 1977, la 
production de I'd1evage augmente lente
ment sous l'influence de facteurs qui 
retentissent sur l'ensemble du secteur 
agricole. L'am6lioration de l'efficacit6 de 
I'61evage doit se placer dans le contexte 
d'un syst~me global de production agricole
qui fait place aux deux sous-secteurs tradi
tionnel et commercial. 

L'61evage traditionnel se pratique dans 
tout le pays. Toutefois, ilest surtout con
centr6 dans le Haut-Zafre, le Shaba, le 
Kasai occidental et le Kivu. Bien que 34% 
de la superficie du Zaire, surtout dans la 
zone de la savane, soit class6e parmi les 
pAturages naturels, 10% sculement des 
paturages sont actuellement exploit6s de 
faqon productive. Les maladies, et notam
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ment la trypanosomiase, qui sont end6mi- 
ques dans la plus grande partie du Zaire, 
jouent un r6le important et limitent le 
d6veloppement de l'61evage i certaines 
r6gions. Les principales grosses fermes du 
secteur moderne se trouvent surtout dans 
les r6gions du Bas-Zalre, du Bandundu et 
du Shaba. 

Toute strat6gie nationale du d6veloppe-
ment de I'61evage doit coniporter les 
616ments suivants: 1) conservation et pro-
tection de la base de ressources (terres, 
v6g6tation et eau) dont d6pend l'61evage; 
et 2) am6lioration des syst6mes de 
pAturage et de culture-61evage qui compor-
tent le b6tail. Si l'on veut r6aliser le 
potentiel de l'61evage, il est indispensable 
de mettre sur pied, pour servir de 
r6f6rence, une vaste strat6gie de 
d6veloppement de l'61evage, assortie de 
buts et objectifs clairement exprim6s. 

Le d6veloppement de l'61evage fait in-
tervenir une interaction complexe de 
facteurs techniques, 6conomiques et 
socioculturels qui rendent extr6mement in-
certaine la r6action aux innovations. Le 
d6veloppement 6conomique comporte 
quant h lui des contraintes importantes 
qu'on retrouve dans le secteur agricole du 
Zai're et, par cons6quent, dans I'61evage, 
et qui en freinent le d6veloppement. I1 
s'agit, sans pour autant s'y limiter, du 
r6gime foncier, des march6s et des 
transports, du cr6dit, des ressources hu-
maines, des politiques gouvernementales et 
des valeurs et institutions sociocultureides. 
L'61aboration d'une telle politique na-
tionale exige 6galement que les institutions 
aient la possibilit6 de mettre la strat6gie en 
vigueur; elle doit s'articuler sur d'autres 
programmes nationaux li6s aux recherches 
et h l'6ducation. La strat6gie doit pr6voir, 
et c'est important, un transfert de 
technologie qui aille dans les deux sens: 
du chercheur h l'agent de vulgarisation 
puis aux exploitants et, en sens inverse, et 
de fa~on positive, des exploitants t l'agent 
de vulgarisation, puis au chercheur. Une 
telle strat6gie fait de l'exploitation un tout 
et reconnait ainsi que l'61evage fait partie 
int6grante de l'ensemble de l'6cosyst~me 
fermier. 

La strat6gie g6n6rale nationale A l'6gard 
de l'61evage doit non seulement tenir 
compte des objectifs de d6veloppement du 
pays, de ses capacit6s techniques, de sa 
structure institutionnelle, mais aussi de ses 
ressources 6conomiques. La strat6gie dyi 
d6veloppement de l'61evage du Zaire dcit 
englober i la fois les sous-secteurs de 
l'61evage traditionnel et de l'61evage 
moderne, et condiire i la mise en place 
d'un organisme administratif appropri6 qvi 
ait la responsabilit6 de mettre en oeuvrc 
des politiques touchant de fagon 6gale les 
deux sous-secteurs. 

Dans tout pays en d6veloppement, la 
r6ussite ou l'6chec du d6veloppement de 
I'61evage est fortement tributaire des direc
tives g6n6rales et des initiatives des 
responsables du gouvernement, des 
d6cideurs et des planificateurs. Des politi
ques rationnelles font appel i la libert6 des 
march6s et encouragent la production par 
des moyens appropri6s. Les contraintes 
qui entravent le d6veloppement de 
l'61evage au Zaire reviennent essentielle
ment au manque d'une infrastructure de 
base qui est essentielle h l'utilisation maxi
mum des terres. 

Les besoins en infrastructure ont Avoir 
avec l'approvisionnement en eau, les 
routes, les ponts, les routes de desserte 
pour transporter le betail, le r6seau de 
communications et le mat6riel de 
transport. En tte des priorit6s du 
d6veloppement agricole (et, partant, du 
secteur de l'61evage) figure la n6cessit6 
dans laquelle se trouve le gouvernement 
za'rois de faire porter le plus clair de ses 
efforts sur la remise en 6tat, l'entretien et 
1'expansion de l'infrastructure existante. 
Une priorit6 doit 8tre accord6e aux 
r6gions qui, en vertu de leur situation 
geographique, offrent le meilleur potentiel 
de d6veloppement de l'dlevage. 

Sous-secteur traditionnel 

Les membres de la Mission Pr6siden
tielle sur l'Agriculture se sont rendus dans 
la rt~gion du Nord Kivu et ont pu 6valuer 
les activit6s d'61evage dans des syst~mes 
d'exploitation de dimensions diverses, 
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allant de quelques t~tes de b6tail A3.000 
ttes. Bien que les contraintes repr6sentent 
des facteurs discrets, ilfaut reconnaitre 
que, de fagon g6n6rale, elles s'influencent 
mutuellement et exercent souvent des ef-
fets multiplicateurs. La r6gion du Nord 
Kivu contient environ 280.000 totes de 
b6tail; on y ex6cute un programme 
dynamique de d6veloppement de l'61evage.
Plusieurs programmes congus pour aider 
les 6leveurs traditionnels sont en cours 
d'ex6cution par l'Organisation des Nations 
Unies pour l'a!imentation et l'agriculture
(FAO), le gouvernement du Zaire, le 
gouvernement du Canada. et le Corps de 
la Paix. La FAO s'occupe surtout 
d'am6lioration des paturages, de santd 

animale et de production. Le gouverne-

ment du Canada s'int6resse particuli~re-

ment au d6veloppement institutionnel, aux 
services de vulgarisation en mati~re de 
sant6 animale et aux strat6gies de com-
mercialisation, y compri? la construction 
d'un abattoir. Le gouvernement du Za're 
fournit une infrastructure technique et fon-
damentale par l'entremise de la Direction 
de la production animale du D6partement
de l'agriculture, tandis que le Corps de la 

Paix aide h fournir des services 

v6t6rinaires. 


Productivit6 et gestion des pfiturages 

Les membres de la Mission ont dt6 
frapp6s par l'abondance apparente de 
p~turqges permanents dans des r6gions 
telles que M'Vuazi, le Shaba et ailleurs. 
Ils n'ant examin6 de pros les questions de 
pAturage que dans le Nord Kivu, qui est 
l'une des plus grandes r6gions d'd1evage
du Zaire. Ils ont observd certaines esp~ces
de 16gumineuses et de gramin6es dans un 
jardin d'introduction des plantes de la sta-
tion de l'INERA i M'Vuazi, mais il n'est 
pas certain que ces sp6cimens fassent plus
tard l'objet d'un programme d'essai et 
d'dvaluation. 

La r6gion du Nord Kivu est l'une des 
principales r6gions d'61evage du ZaYre. La 
production se fonde sur 5 cat6gories de 
p~turages qui correspondent aux variations 

d'altitude, d'humidit6, et de type de sol. 
Les pfiturages les plus productifs se trou
vent des altitudes sup6rieures A 1.800 m. 
I1s'agit de terrains de parcours relative
ment nouveaux qui ont presque tous t6 
amenages au cours des 30 dernires an
n6es. On a abattu la for~t de bambous nui 
occupait ces terrains et on a plant6 sur les 
riches sols volcaniques un m61ange exoti
que de trifle de Lombardie et d'herbes 
kikuyu. 

La plupart des pfturages de ce genre se 
trouve dans la r6gion de Masisi, au nord
ouest du Lac Kivu et de la ville de Goma. 
On peut 6galement trouver quelques
pfturages de ce genre dans la r6gion du 
Lubero. Dans le Masisi, les pr6cipitations 
sont abondantes et atteignent en moyenne 
2.487 mm par an. La capacitd de charge
 
est d'environ un gros animal A I'hectare,
 
s'il n'y a pas de travaux d'am6lioration.
 
Si 'on maintient la teneur en trifle, on
 
peut abaisser la superficie indispensable
 
entre 0,6 et 0,7 hectare par animal. On
 
trouve environ 25.000 hectares de ce
 
genre de p~turages dans le Nord Kivu; ce
 
sont surtout des propri6t6s priv6es.
 

A peu pros dans la m~me r6gion, on 
trouve 6galement des peuplements purs
d'herbes kikuyu. Sur ces pfiturages, il faut 
environ 1,5 hectare par gros animal. On 
trouve 6galement ce genre de pfturage sur 
des terres communales ou sur des terrains 
en location, ce qui explique ['absence 
d'am61iorations. Les estimations concer
nant la superficie de p~turages de hautes 
terres sans am6lioration ne sont pas
pr6cises, mais le D6partement de 
I'agriculture estime qu'elle atteint 48.000 
hectares. 

A moins de 1.800 m d'altitude, on 
trouve un troisi~me type de pfturages. Les 
r6gions de Rutshuru et de Lubero, ainsi 
que la quasi-totalit6 de la r6gion du Beni, 
comportent certains p~turages de ce genre
(pr6cipitations entre 1.300 et 1.500 mm). 
On trouve sur de bons sols une masse de 
Digitaria,Paspalum conjugatum, Cynodon 
dactylon et Brachiaria.Dans leur 6tat 
naturel, il faut deux h trois hectares pour 
faire vivre un gros animal. En augmentant 
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la quantit6 de Brachiairaet en ajoutant 
Stylosanthes, on pourrait amener la 
capacit6 Aun chiffre proche d'un hectare 
par animal. 

A moins de 1.700 m d'altitude, on 
trouve un autre type de paturages de faible 
qualitA. La p-rte de la fertilit6 du sol A la 
suite de l'6rosion et du brfalis persistants a 
conduit h remplacer les gramin6es Avaleur 
nutritive plus 6lev6e par Lymbopogona, 
Imperata et Hypartheniaspecies, notam
ment dans les r6gions o6 la saison s~che 
dure deux mois. La capacit6 de charge 
diminue de fagon spectaculaire: il faut 5 
hectares par animal. On trouve environ 
50.000 hectares de ce type de pfiturage 
d6grad6 dans le Sud Lubero, l'Ikobo, le 
Bulindi, l'Ishasha et le Mutwanga. L'in-
troduction de Chloris, Cenchrus, 
Brachiariaet Stylosanthes, ainsi que la 
suppression du bralis, pourraient ramener 
la capacit6 de charge Adeux ou trois hec-
tares par animal. 

Un autre type de paturages est limit6 h 
la region de Mitumba, au sud de 
Kanyabayo. Ce mtlange de foug~res, de 
bruy~res et d'Eragrostisne fait vivre 
qu'un gros animal par 5 hectares. L'in-
troduction de Melinis minutiflora peut 
ramener ce chiffre 4 hectares. 

Un agronome canadien franqais qui 
travaille avec la FAO dans le Nord Kivu 
affirme que la d6gradation des pfiturages 
est un probl~me sociofconomique. Le 
brAlis est pratiqu6 par des 6leveurs 
itindrants qui louent les terrains. Une fois 
le pfiturage dfgrad6, les jeunes pousses de 
Cymbopogon qui apparaissent aprbs le 
bralis fournissent le meilleur fourrage, 
perp6tuant ainsi la d6gradation. II fait 
6galement ressortir que: 1) l'expansion des 
pfiturages devra se faire sur les 30.000 
hectares de for~is A faible altitude qui se 
trouvent en dehors du syst~me des parcs; 
2) la concentration des zones de pfiturage 
pros des routes acc61 re l'6rosion et ]a 
d6gradation des terres; et 3) le programme 
de ia FAO s'occupe surtout de la protec-
tion et de l'am6lioration des pfturages. 

Un pAturage communal de 1.000 hec-
tares pros de Goma 6tait en train d'8tre 

am6lior6 grace 'a des plantations de 
Macharin et de Glycine wightii. La pro
pagation se faisait avec des plantes 
cultiv6es dans une p6pini~re de la FAO et 
repiqu6es par les 6leveurs qui utiliseront 
plus tard le paturage. II semblerait qu'il y 
ait des p6nuries saisonni~res de jeunes 
plantes. 

Nutrition 

Le potentiel de production du secteur de 
l'61evage est fonction d'un bon regime 
nutritionnel obtenu grAce au fourrage des 
paiturages, notamment durant la saison 
s~che. L'accessibilit6 de I'eau est un 616
ment important de la nutrition; il arrive 
souvent qu'elle limite consid6rablement 
l'61evage dans la r6gion de Goma. On fait 
parcourir au b6tail de 12 A 15 kilom~tres 
pour s'abreuver unc fois par semaine. Le 
groupe de la FAO est en train d'organiser 
une exp6rience pilote pour essayer d'at
tfnuer ce probl~me. 

Sant 

On ne sait pas quelle est l'incidence des 
maladies qui peuvent constituer un grand 
obstacle pour 1'61evage. Le Nord Kivu n'a 
pas de service appropri6 de surveillance et 
de diagnostic des maladies; il semble qu'il 
n'en existe pas au niveau national. Bien 
que des progr~s considfrables aient 6t6 
r6alis6s dans le monde par les t,-chniques 
de pr6vention et de traitement des pro
blmes de sant6 animale, nile Nord Kivu 
ni l'ensemble du Zaire n'ont les moyens 
de mettre cette technologie h profit. Les 
tiques et les maladies qu'elles transmettent 
sont particuIi~rement nombreuses dans la 
r6gion du Nord-Est. La theilriose, la 
prioplasmose, l'anaplasmose, ]a fivre 
aphteuse, la tuberculose, la brucellose et 
I'anthrax sont d'importantes maladies des 
bates. 

En dehors des maladies et de la sous
alimentation, la pr6sence de nombreux 
parasites internes et externes repr6sente un 
autre facteur important de sant6 dans le 
Nord Kivu. Bien qu'on ne les cite nor
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malement pas comme directement respon-
sables de la mort d'animaux adultes, les 
parasites provoquent la mortalit6 et la 
morbidit6 de jeunes animaux et contri-
buent puigsamment A l'6volution d'autres 
maladies. Les propri6taires de b6tail ne se 
rendent pas pleinement compte de l'impor-
tance de ces parasites pour la nutrition et 
les maladies; il en va de m~me des 
paraprofessionels qui travaillent avec ces 
propri6taires. 

SMlectio 

Les efforts visant h amliorer le poten-
tiel g6n6tique grfice A l'introduction de 
Brown Swiss dans la r6gion pour ren-
forcer la production de lait et de viande 
sont couronnds de succis i haute altitude. 
Ces efforts n'ont pas obtenu le m~me suc-
cis dans la r6gion du Sud Kivu. Deux 
facteurs li6s l'un A I'autre doivent 8tre pris 
en consideration par les programmes 
d'amlioration du g~notype du betail: il 
s'agit du potentiel g6n~tique d'adaptation 
et du potentiel g~nctique d'amlioration de 
ia productivitY. Le potentiel gcndtique 
d'adaptation doit avoir le pas sur 
l'am6lioration de la productivit6. 

Gestion de 'levage 

Les fortes densitds du cheptel des 
regions d'Ituri et du Nord Kivu exigent
qu'on 6tudie de plus pr~s les pratiques de 
gestion des terrains de parcours et du 
beail. Dans cette region, la gestion du 
b6tail se heurte Ade multiples contraintes,
qui ont surtout une origine socioculturelle. 
Par exemple, les animaux non productifs 
ne sont pas abattus de faqon routiniire: ils 
consowna,,t donc les aliments dont on 
dispose en quantitd limit6e et qui pour-
raient servir h porter au maximum la pro-
ductivitd de l'61evage. On conserve dans 
le troupeau un grand nombre de bWtes sans 
tenir compte de leur taux de vlage ni 
d'autrcs an(6c~dents de reproduction. 

Commercialisation et production 

Les problirmes de coitmmercialisation les 
plus urgents qui aient 6t6 ohi.:erv~s dans le 
Nord Kivu sont l'absence d'une infrastruc
ture qui permettrait de r6duire les cotits, 
par exemple, routes, ponts, installations 
locales et centrales de vente, et informa
tions sur la situation des march6s. 
L'61eveur traditionnel ne dispose pratique
ment d'aucune facilit6 de cr&lit. Le per
sonnel de la SOFIDE (q-ii est une institu
tion de financement du dcveloppement) en 
poste dans ia region a fait savoir que seuls
les moyens et les gros producteurs sont 
pris en consid6ration quand il s'agit de 
cr6dit, tandis qu'on n'accorde qu'une fai
ble priorit6 aux 6leveurs par rapport aux 
autres producteurs agricoles. L'dlevage 
prend du temps et entraine beaucoup de 
risques. Comme iis ne disposent que de 
ressources limites, il est essentiel de met
tre en place un systime de cr6dit suscepti
ble de fonctionner au profit des 
agriculteurs A faibles ressources. 

De toute 6vidence, l'6levage manque de 
moyens de transformation et de commer
cialisation du b6tail. Les zones d'6levage 
sont loin des abattoirs, qui leur sont par
fois m~me inaccessibles. Le b6tail Aqui
l'on fait parcourir de longues distances 
pour arriver au mrch, perd du oids et
devient donc moins rentable. La crdation 
d'un r6scau de petits abattoirs proches des 
zones d'6levage doit faire partie int6grante 
de toute strat6gie h long terme du 
ddveloppement de la commercialisation. 

Services vtrinaires 

On sait parfaitement que, dans les pays 
en d~veloppement, la position et le 
pouvoir de decision des services 
v~ttrinaires sont en g4ndral li6s h l'impor
tance plus ou moins granide des maladies 
du btail et des pertes dconomiques 
qu'elles entrainent. Comme l'industrie de 
i'61evage cst tellement sous-d6veloppce au 
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ZaIre, le gouvernement de ce pays n'a pas 
accord6 suffisamment d'attention aux ser-
vices v6t6rinaires. 

Si l'on veut d6velopper l'61evage, il est 
essentiel de mettre en place un service 
v6t6rinaire efficace, couvrant l'ensemble 
du pays. Tout en 6tant meilleur par rap
port aux autres r6gions, le service 
v6t6rinaire fourni par le gouvernement du 
Zaire dans le Nord Kivu est tr~s loin 
d'8tre satisfaisant. L'absence des 616ments 
de base permettant d'entreprendre des pro-
grammes appropri6s de sant6 animale a 
emp&Mh6 de mettre en place la moindre 
activit6 importante de sant6 publique dans 
le domaine de la m6decine v6t6rinaire. On 
a identifi6 les probl~mes suivants: absence 
d'un programme de surveillance des 
maladies; absence d'un laboratoire fonc-
tionnel capable de formuler toute une s6rie 
de diagnostics; absence d'un syst~me de 
quarantaine; et absence d'un programme 
efficace de sant6 publique dans le domaine 
de la m6decine v6t6rinaire (par exemple, 
inspection de la viande et des produits 
laitiers). 

Coop6ratives d'6levage 

La constitution de la coop6rative 
d'61evage Acogenoki (Association 
coop6rative des 6leveurs du Nord Kivu) a 
exerc6 un effet positive profond sur le 
d6veloppement de l'61evage dans cette 
r6gion. La cooperative groupe 10.000 pro- 
pri6taires de b6tail poss6dant au total 
350.000 bates. La cooperative se donne 
les objectifs suivants: 1) fournir A ses 
membres des services v6t6rinaires ap-
propri6s; 2) s'occuper des probl~mes par-
ticuliers de ses membres (par exemple, 
r6gime foncier, commercialisation, routes 
d'acc~s); 3) d6velopper les pAturages et 
les terrains de parcours; 4) am6liorer les 
troupeaux graice A l'introduction de 
nouveaux g6notypes; et 5) am6liorer les 
services de vulgarisation. 

Grace au soutien qui lui est fourni 
(gouvernemect du Zaire, gouvernement du 
Canada, FAO, Corps de la Paix), la 
coop6rative rend i ses membres des pro-

duits v6t6rinaires Aprix r6duit et se trouve 
en mesure de r6aliser des recettes, qui lui 
servent ensuite i M1argir les services 
offerts. 

Sous-secteur moderne 

Le nombre d'entreprises pastorales 
(fermes d'61evage priv6es, entreprises 
d'Etat et mixtes, et missions) qui exploi
tent de quelques centaines A42.000 totes 
de b6tail a diminu6 sensiblement durant 
les deux derni&es ann6es. Les facteurs 
qui contribuent A la d6pression de 
I'61evage moderne (bovins) d6coulent des 
param~tres macroeconomiques du Zaire. A 
l'heure actuelle, la viande de boeuf de 
production locale cote environ 25 pour 
cent plus cher que la viande import6e. 

Les 6leveurs raodernes fournissent au 
march6 plus de produits finis que les 
61eveurs traditionnels. Les tendances 
r6centes s'expliquent par la diminution du 
nombre de producteurs poss6dant de 
grosses fermes d'61evage, qui se heurtent 
Ades problmes 6conomiques urgents sur 
le plan de la commercialisation et de la 
production. Ces 6leveurs ont fait, dans le 
pass6, de gros investissements dans des 
techniques de mise en valeur des 
pAturages et d'am6lioration des g6notypes. 
En raison de l'existence de terrains de 
parcours, des limitations d6coulant des 
races pr6sentant des caract~res de 
r6sistance au trypanosome, et des condi
tions dconomiques actuelles sur le plan de 
la commercialisation, on consacre depuis 
quelques ann6es moins d'efforts t 
l'am6lioration des programmes de gestion 
des terrains de parcours et du b6tail. 

Les probl~mes que connait ce sous
secteur de l'61evage sont en g6n6ral 
analogues Ade nombreux probl~mes qui 
ont d6jii 6t6 cit6s. 11 convient de noter en 
particulier I'absence d'une infrastructure 
de base, y compris des moyens de 
transformation, d'entreposage et de 
transport. Les entreprises d'61evage sont 
repr6sent6es au sein de I'Association na
tionale d'entreprises zairoises (ANEZA) et 
peuvent donc faire entendre leur voix pour 
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faire connaitre au gouvernement du Zaire 
les questions qui les prdoccupent. Les ex
ploitations traditionnelles n'ont pas de 
reprdsentation comparable. Ces gros 
dleveurs ont toujours utilis6, dans I, cadre 
d'une exploitation tris intensive, de bons 
programmes de santd animale, de nutrition 
et de gestion. Les principaux probl~mes 
qui ont dt6 observds sont la concurrence 
de la viande import6e, les imp6ts, le 
cr6dit et le vol. 

Depuis quelques ann6es, la demande de 
viande d6passe de beaucoup l'offre. Les 
importations de produits du b6tail ont 
donc W consid6rables. Selon les estima-
tions officielles, on importe chaque ann6e 
environ 22.000 tonnes de viande de boeuf. 
La plus grande partie des importations de 
viande b6n6ficient d'une subvention du 
pays d'origine et sont donc moins ch~res 
que la viande de boeuf de production 
locale. On a estim6 ]a diff6rence 25 
pour cent. Les gros 6leveurs continuent 
d'insister qu'il faut frapper d'une taxe la 
viande import6e. En l'absence d'une telle 
taxe, ce secteur de l'industrie continuera 
d'avoir de graves probl~mes pour 
survivre. 

Les lois fiscales en vigueur qui concer-
nent les facteurs de production import6s 
utilis6s pour l'd1evage imposent une lourde 
charge aux producteurs. En effet, de nom-
breux produits, tels que les mat6riaux ser-
vant it construire des cl6tures et les 
m6dicaments v6t6rinaires, sont frapp6s de 
fortes taxes A l'importation. 

L'61evage exige des investissements A 
long terme. Le loyer de l'argent et l'ac-
cessibilit6 des capitaux sont donc d'impor-
tants 616ments d'un systime d'61evage in-
tensifi. A l'heure actuelle, les institutions 
financi~res du Zai're ne fournissent que 
peu de pr~ts A long terme et n'accordent 
qu'une faible priorit6 au d6veloppement de 
l'61evage. 

Dans les grosses exploitations, les pertes 
dues au vol sont particulierement impor-
tantes. LA JVL Company, qui exploite un 
gros ranch au Zaire, estime Aquatre pour 
cent les pertes dues au vol. Cet 616ment 
peut occuper une place importante dans le 
calcul des profits et pertes. 

Petits ruminants, volailles et porcs 

La Mission n'a gu~re eu l'occasion 
d'dvaluer les paramitres 6conomiques de 
ces espkces. Les donn6es de production de 
l'61evage (sur pied) font apparaitre de 
grosses augmentations de la production de 
porcs, de ch~vres-moutons, et de volailles 
au cours des trois derni~res ann6es. II 
serait opportun d'examiner de pris ces in
dustries d'61evage. 

Formation 

II y a peu d'agriculteurs qualifi6s au 
Zaire. Cette situation s'explique en partie 
par l'absence de progiammes de formation 
agricole et par le fait q.e des
 
6tablissements tels que !'Ecole de
 
m6decine vdt6rinaire de Lubumbashi sont
 
relativement nouveaux. L'existence d'un
 
personnel ayant requ une formation ap
propri6e est un 616ment critique d'une
 
strat6gie A long terme du d6veloppement
de l'61evage. I1 faut disposer d'un person
nel qualifi6 i trois niveaux: d6cideurs, ad
ministrateurs et techniciens. On ne saurait 
trop souligner l'importance d'un personnel
form6 A tous les niveaux si l'on veut 
d6velopper l'61evage au Zaire. La forma
tion doit 6tre ii la fois du type classique ct 
du type pratique, et doit porter sur les 
grands secteurs de la production animale, 
de l'61evage et de la m6decine v6t6rinaire. 

Recherches 

La Mission a entrepris d'6valuer les 
recherches concernant l'61evage. Sur les 
21 stations de l'INERA, celle de Nioka, 
dans le Haut-Zai're, s'occupe du 
d6veloppement de l'61evage. Ses travaux 
de recherche sont associ~s Aun ranch de 
4.000 totes de b6tail. Ils occupent deux 
vdtdrinaires et un ing6nieur agricole. Les 
v6tdrinaires sont dipl6m6s de l'Universit6 
de Lubumbashi. 

Les recherches comportent des 6tudes 
des maladies classiques, de la theil6riose 
et de la brucellose, ainsi que quelques 
6tudes sur la s6lection et le croisement. 
Parmi les races locales 6tudi6es figurent 
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Bohema, Alur et Luguare; les races im-
port~es sont Brown Swiss, Red Sindhi et 
Sahieval. 

Au Centre de recherches sur les 
sciences naturelles (CRSN Lwira) dans le 
Kivu, les recherches comportent des 
travaux sur les tiques et les maladies 
qu'eles transmettent. Le personnel scl'n-
tifique de cette station comprend un 
v~t~rinaire et un biologiste. L'essentiel de 
ce programme est un inventaire des tiqucs 
de la region. 

I! est certain que le Zaire n'effectue pas 
les recherches dont il aurait besoin pour 
attbnuer les contraintes qui entravent 
l'61evage. II faudrait mettre en place, sur 
le plan national et regional, des program-
mes de recherches appliques et adap-
tatives (multidisciplinaires) fondes sur les 
syst~mes de culture. En outre, on a besoin 
d'effectuer des recherches qui, orient6es 
vers la solution de probl~mes, d6bouchent 
sur une technologie ,.ouvelle. Ces recher-
ches devraient porter sur les qualit~s de 
production et de r6sistance aux maladies et 
aux fleaux A inculquer aux animaux, sur 
l'amdlioration des m~thodes de lutte 
biologique contre les grands parasites du 
b~tail et sur des strategies de commer-
cialisation du b~tail. 

Le dcveloppement de l'agriculture 
zairoise devrait avoir pour objectif le 
transfert de technologies appropries con-
cernant le b~tail. Des dtcouvertes scien-
tifiques modernes conduisent A une 
amelioration considerable des m~thodes 
d'1evage et Atd'dnormes progr~s de la 
productivit6. La majorit6 de ces "miracles 
agricoles" sc sont produits durant ia der-
nitre g~ncration; de nouvelles perces 
scientifiques ont lieu de facon routiniire. 

11 convient d'examiner de pr~s ces 
techniques et produits agricoles nouveaux 
afin de voir quels sont ceux qui peuvent 
8tre utilis~s avec succ~s dans le cas du 
Zaire. ll convient de donner la place de 
choix aux applications prtiques qui peu-
vent 8tre institutes au niveau du technicien 
des services ext~rieurs, de fafon i pouvoir 
obtenir rapidement des am~liorations. 

De fafon plus precise, on pourrait en
visager dans le d6tail les mthodes 
suivantes i technologie 6lev~e: 

a) gtnie g~ntique et techniques de 
transfert des embryons pour am~liorer la 
qualit6 des troupeaux de hetail; 

b) techniques chimiques, de condi
tionnement et de preservation permettant 
de conserver la viande, le poisson et 
d'autres produits i l'tat frais pendant de 
longues p6riodes sans cong~lation. 

La Mission recommande: 
0 d'61aborer une vaste stratgie de 
d~veloppement de l'61evage daras le con
texte plus large du plan de dveloppement 
0conomique de l'agriculture. Les questions 
a examiner comportent les march6s et les 
transports, les facilits de cr~dit, le r6gime 
foncier, les ressources humaines, les 
politiques de l'Etat, et les valeurs et ins
titutions socioculturelles. 
0 de privil6gier I'am0lioration de la nutri
tion animale et des g6notypes pour faire 

ugmentcr 1'efficacit6 de la production; 
a de mettre sur pied un programme ef
ficace de lutte contre les maladies et les 
parasites, comportant la surveillance des 
maladies, l'am6lioration des moyens de 
diagnostic, des services appropri6s de 
qarantaine, et des mesures appropries de 
m~lecine v~ttrinaire preventive; 
0 d'entreprendre un programme national 
de recherches sur les maladies animales et 
de donner la priorit6 aux contraintes du 
syst~me de production de I'6levage. Un tel 
programme devrait compl6ter les travaux 
actuellement rcalis6s en laboratoire, sur le 
plan r6gional et international, par des 
organismes tels que l'ILCA, I'ILRAD et 
i'ICIPE. 

d'orienter les activits de formation de 
maniere 4 disposer d'un personnel dfiment 
qualifi6 aux niveaux de la prise de d~ci
sions, de la gestion et de la technique; 
0 de reexaminer la politique en vigueur 
qui n'impose pas de taxe approprie sur la 
viande import~e; 
0 d'entreprendre tine 6tude g6n~rale de 
l'importance que pourraient avoir des 
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strat6gies nationales visant ? 61argir 
l'61evage de petits ruminants, de volailles 
et de porcs; 
9 de veiller Ace que la formation, les 
recherche et la vulgarisation dans le do-
maine de l'6levage tiennent compte des 
petits ruminants, et notamment des 
ch~vres, qui jouent un r6le important dans 
l'alimentation de la plupart des villages; 
• d'am6liorer la production et la gestion 
des pfturages dans le cadre de toute ten-
tative visant A faire augmenter la produc

tion de l'61evage; d'envisager d'adopter 
des syst~mes de pfiturage fondds sur des 
16gumineuses et de d6courager la pratique 
du briAlis; et d'6tablir de fortes liaisons en
tre le programme national des p~turages et 
certains centres internationaux de recher
ches agricoles afin de tirer parti de la 
technologie des paiturages qui existe d6j 
et qui pourrait convenir, avec un 
minimum de recherches adaptatives, au 
contexte ZaYrois. 
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APPENDICE 1 REMERCIEMENTS 

Remerciements adress6s au Pr6sident Mobutu et 
presentation du Medaillon George Washington Carver 

par Benjamin F. Payton 

Lieu: Palais pr6sidentiel 
Kinshasa, Zaire 

Date: 4 fdvrier 1985 

Citoyen Pr6sident, 

J'ai eu l'honneur et le plaisir d'accepter l'invitation du Pr6sident des Etats-Unis, qui
m'a demand6 d'assumer la direction de La Mission Pr6sidentielle Am6ricaine pour
I'Agriculture au Zaire. Au nom de tout la Mission, permettez-moi de vous exprimer
notre profonde reconnaissance pour ]a magnifique r6ception que vous avez eu la bont6 
d'organiser en notre honneur. La chaleur et la cordialit6 qui sont manifest6es Acettese 

occasion n'ont eu d'6gales que la r6ceptivit6 et l'accueil du peuple zairois que nous
 
avons eu la possibilit6 de rencontrer depuis notre arriv6e. Nous savons que cette 
r6cep
tivit6 de la population, que symbolise et concr6tise cette merveilleuse a 6t6 rensoir6e,

due possible essentiellement parce que vous souhaitiez qu'il soit ainsi. Nous vous en
 
sommes profond6ment reconnaissants. 

Au nom de toute la Mission, je souhaite vous pr6senter ce t6moignage de notre 
gratitude et vous faire part aussi de nos espoirs concernant les r6sultats de nos travaux 
dans votre pays. Je pense qu'il n'y a pas de symbole mieux appropri6 de nos espoirs
mutuels concernant le d6veloppement agricole et dconomique du Zaire que ce 
M6daillon, frapp6 t Yimage d'un des plus 6minents agronomes am6ricains, qui 6tait 
aussi un enfant de l'Afrique, le Docteur George Washington Carver. Les recherches,
l'enseignement et l'oeuvre de diffusion du Docteur Carver, qui 6tudia A l'Universit6 de
l'Etat d'lowa, ont jou6 un r6le de premier plan dans le d6veloppement de l'agriculture
dans le Sud des Etats-Unis, ofi elle est devenue une entreprise diversifi6e, dynamique et 
productive. 

J'ai l'honneur d'8tre actuellement Pr6sident de l'universit6 oii a travaill6 le Docteur 
Carver - le Tuskegee Institute - et de poursuivre une tradition l ob elle a pris
naissance. Cette tradition, qui est encore plus importante aujourd'hui dans une Afrique 
en proie i la faim et A ia famine qu'elle ne l'6tait pour l'agriculture 6puis6e de la zone 
sud des Etats-Unis A l'6poque du Docteur Carver, souligne les liens in6luctables qui
existent entre l'enseignement, la recherche et la vulgarisation. 

Comme vous, Citoyen Prdsident, George Washington Carver comprenait qu'il ne
saurait y avoir de d6veloppement 6conomique sans ddveloppement agricole; que le 
d6veloppement agricole ne saurait avoir lieu sans d'importants investissements dans les
recherches et dans l'application des r6sultats des recherches, de faqon que la population
soit nourrie, que des emplois soient cr6ds et qu'on obtienne une 6conomie stable et 
dynamique. 

Citoyen Pr6sident, c'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir que de vous 
pr6senter le M6daillon George Washington Carver au nom de l'ensemble de la com
munaut6 am6ricaine de I'enseignement supdrieur, de ia recherche et de la vulgarisation. 

Citoyen Pr6sident, je vous remercie. 
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APPENDICE 2 


Observations du Dr. Norman Johnson 

Experience des plantations
 
foresti res du Zaire
 

Le Zaire ne partira pas de zdro s'il 
souhaite organiser des plantations 
foresti~res. Dans mes voyages, j'ai
observ6 ce qui suit: 

Dans le Bas-Za're, Agrifor a une cer
taine exp6rience du limba (Terminalia
superba) et du fromager (Ceiba pentanda). 
Certains arbres ont 50 ans et ont un 
diam~tre allant jusqu' un m~tre. Les 
plantations d6frichent des lignes h 12 
m~tres d'intervalle; les jeunes arbres sont 
plant6s en pot ou racines nues deux 
metres d'intervalle. Les lignes sont 
d6sherb6es tous les six mois pendant les 
deux premieres ann6es et moins fr6quem
ment par la suite. En d6frichant tout un 
terrain et en rapprochant les arbres, je 
crois qu'on pourrait obtenir des 
rendements de 20 h 30 m~tres cubes h 
l'hectare par an. 

Jardinbotanique de Kisantu: Dans le 
jardin botanique de Kisantu (t 120 km de 
Kinshasa), les arbres ont 6td plant6s au
 
d6btvt du sicle. Bien qu'il ne soit pas

possible d'obtenir des chiffres de rende
ment d'arbres de collection, la perfor
mance des arbres individuels peut n6an
moins fournir d'utiles renseignements. 

Des arbres remarquables ont 6t6 
observds: 

1. Agathis loranthifolia:tr~s droit, jus
qu'. un metre de diam~tre. Egalement 
observ6 dans les rues de Kinshasa. Ex
cellent membre de la famille des pins, 
longues fibres. Bois recherch6 au Japon. 

2. Auraucariabidwillei: droit, jusqu', 
un metre de diam~tre. A des propri6tds de 
bois analogues celles d'Agathis. 

3. Hopea ordorator:plus d'un metre de 
diam~tre. 

4. Khaya ivorensis: Acajou indigfne,
poussait trbs bien en cet endroit. Quelques 
arbres avait plus de 150 cm de diam~tre. 

5. Bertholletta excelsa: au moins un 
mtre de diam~tre. 

6. Cleistopholisglauca: au moins un 
metre de diam~tre. 
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7. Plusieurs esp~ces non identifides 
d'Eucalyptus. 

8. Une espce non identifide de pin 
ayant pr~s d'un metre de diam~tre. 

Je n'ai trouv6 personne qui sache quand 
chaque arbre avait t6 plant6 mais, en sup-
posant qu'ils l'aient 6t6 quand commenqa 
la collection, ils seraient vieux de 50-75 
ans. 

Plantationsde pins: A une vingtaine de 
kilomtres de Kinshasa, sur ]a route de 
Kisantu, j'ai (l'Equipe) not6 une petite 
plantation de pins. Apr~s avoir v6rifi6 
aupr~s du Service forestier, j'ai appris 
qu'elle comportait trois espces: P. 
Caribaea, P. Oocarpa et P. Kesiya. P. 
Caribaea semble le mieux prospdrer. Ces 
arbres ont 6t6 plantds en 1973 et ont ac-
tuellement 12 ans. Leur survie et leur 
forme sont bonnes. I1y a moins de queues 
de renard qu'ailleurs sous les tropiques, 

selon mes observations. 
Une entreprise de batik, la CPA, a des 

plantations exp6rimentales d'un certain 
nombre d'espices de pins, dont elle pro
jette d'obtenir de la r6sine. I1existe quel
ques renseignements utiles concernant ces 
plantations. 

Au Centre technique forestier tropical, 
de l'autre c6td du fleuve dans la R6pu
blique Populaire du Congo, on trouve de 
vastes plantations de diverses espces 
d'Eucalyptus et de Pinus. Elles ont obtenu 
des rendements allant jusqu'ii 50in3/ha/an 
avec Eucalyptus et i 30 m3/ha/an avec 
Pinus Caribaeaet P. Oocarpa. 

On trouve d'autres r6sultats de planta
tion r6sum6s dans le rapport de la FAO: 
Projet d'6valuation des ressources 
foresti~res tropicales: Ressources 
forestires des r6gions tropicales, Premi~re 
partie, Rome, 1981. 
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APPENDICE 3 Exemple de proposition d'in
dustrie foresti re 

Observations dit Dr. Norman Johnson 

LI Concession dans la cuvette centrale 
suffisamment grande pour obtenir environ 
400.000 m3 par an. 

LI 100.000 hectares de terrains proches 
d'un cours d'eau navigable, avec sol 
raisonnablement bon. Bail ou propri6t6 
pendant au moins 60 ans. 

0i L'industrie paie au gouvernement la 
moiti6 du bois provenant de la concession 
dans la cuvette centrale. 

LI I1sera permis de couper du bois et 
de I'exporter, sans payer quoi que ce soit, 
en 6change du reboisement r6ussi d'une 
superficie 6gale de terres nues. 

LI Les plantations devront avoir deux 
ans et r6pondre Ades normes convenues 
d'avance pour qu'on puisse donner 
gratuitement du bois en 6change. 

LI L'entreprise sera dispos6e h travailler 
avec l'agriculture pour mettre au point des 
syst~mes de production dans la zone de 
concession afin d'aider A r6duire les effets 
de l'agriculture itin6rante. En 6change, le 
gouvernement assurera la protection des 
plantations dans la zone de plantation.

L L'entreprise observera les conditions 
fix6es par les fabricants pour le bois 
achet6 et abattu dans la concession de la 
cuvette centrale, mais sera libre d'exporter 
le bois fourni en 6change des plantations. 

LI La zone de plantation doit se trouver 
A une distance raisonnable de gisements de 
phosphate parce que les sols vont pro
bablement manquer de phosphate. 

LI L'entreprise aura l'autorisation de 
cr6er une industrie foresti6re sur le lieu 
des plantations ou aura permission de ven
dre ses droits h d'autres entreprises. 

Une proposition de cc genre serait at
trayante pour certaines grosses industries 
forestires et d6velopperait mieux la fordt 
existante, tout en fournissant une n6thode 
pour 6tablir une plantation de dimensions 
industrielles pr~s d'un port. 
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APPENDICE 4 

Obseraiions de plusieurs membres de 
]a Mission 

Programmes reussis de 
vulgarisation ' l'intention des 
petits exploitants 

I1y a depuis longtemps au Zaire des 
programmes de vulgarisation/d6monstra
tion. Aujourd'hui, les organismes qui 
r6alisent ces programmes ont chang6, mais
icurs m6thodes et leurs r6ussites sont 
comparables. 

Les membres de la Mission ont pu
observer trois de ces programmes, dont 
ctzacun prfsente des caract6ristiques qui
valent ]a peine qu'on les examine. 

Projet conjoint du Nord Shaba (PNS) 

Le PNS est un projet que I'USAID 
r6alise depuis 1977. Le contractant prin
cipal est Development Alternatives, Inc. 
(DAI), de Washington, D.C.
 

Le projet se compose actuellement de
 
trois 616ments:
 

1. am6lioration et entretien des routes; 
2. multiplication des semences; 
3. d6 monstration/vulgarisation et
 

formation.
 

Routes 

La remise en 6tat du syst~me routier 
dans la zone du projet (plus de 700 kin) 
est fondamentale; elle est indispensable . 
la r6ussite du programme. Sans elle, il est 
pratiquement impossible d'amener 'i l'ex
ploitation les facteurs de production, de
 
fournir des services de vulgarisation ou de
 
vendre la r6colte obtenue.
 

Semences 

La multiplication des semences se fait 
de deux mani~res. La ferme de Ngaba
produit des graines de Kasai I dans des 
blocs de multiplication des semences. Les 
graines ainsi obtenues sont distributes ,t 
des producteurs "i la demande que choisit 
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le personnel du projet. Les semences sont 
r6colt6es par le producteur et achet6es par 
le PNS. Celui-ci fait s6cher les semences, 
les d6cortique, les nettoie et les traite pour 
les revendre aux exploitants. 

Vulgarisation 

Pour assurer la bonne utilisation des 
semences, 120 agents de vulgarisation 
qualifi6s montrent aux agriculteurs corn-
ment pratiquer la culture. Ces agents sont 
form6s ANgaba et sont dot6s de mobylet-
tes ou de bicyclettes leur permettant de se 
rendre sur le terrain. Ils regoivent 6gale-
ment un bon salaire; ils semblent 8tre tr~s 
motiv6s, 

Le PNS a remarquablement r6ussi A 
produire et h vendre ses semences. II lui 
reste i renforcer le contr6le de la qualit6 
de la production et A6tablir le prix des 
semences de mani~re A tenir pleinement 
compte du prix de revient de la production 
(en augmentant progressivement le prix de 
vente des semences pour tenir compte de 
l'assistance technique 6trang~re; une telle 
mesure est Indispensable pour mettre un 
terme aux subventions qui rendent ac-
tuellement beaucoup trop bas les prix des 
semences.) 

C.E.P.S.E. 

Le programme du C.E.P.S.E. (Centre 
d'ex6cution des programmes sociaux et 
6conomiques) se r6alise t Lubumbashi. Le 
C.E.P.S.E. ex6cute des programmes 
sociaux, mais a 6galement un programme 
agricole. 

Le C.E.P.S.E. donne Aun groupe 
d'agriculteus les facteurs de production 
indispensables pour permettre i chacun 
d'entre eux de cultiver un demi hectare de 
mais. L'agriculteur reqoit des semences 
(Hybride SR-52), des engrais N-P-K et de 
l'ur6e, et une houe. 

Au moment de la r6colte, l'agriculteur 

doit rembourser au C.E.P.S.E. 4 sacs de 


mais obtenu sur le demi hectare (environ 
300 kg). Ce syst~me repr6sente une 
subvention assez importante, mais 6vei!le 
l'int6ret de I'agriculteur A 1'6gard d'une 
am6lioration de sa production. 

Programme du Consul gefnral des 
Etats-Unis 

Le Consul g~n~ral des Etats-Unis 
Le Consul g n progamme 

Lubumbashi execrue un programme 
analogue i celui du C.E.P.S.E. 

Environ 300 agriculteurs, disposant 
chacun d'une parcelle d'un hectare, regoi
vent 300 kg d'engrais 18-12-12 et 150 kg 
d'ur6e, 20 kg de semences de mais SR-52 
et une houe. 

Sur ces champs, le rendement moyen est 
de 6 tonnes m6triques l'hectare. Certains 
cultivateurs obtiennent des b6n6fices nets 
de 220.000 zaires A l'hectare. 

Le programme du Consul g6n6ral vise h 
encourager le rel~vement de la qualit6 de 
la production locale, et non pas Amettre 
en place un programme subventionn6. Un 
pr6c6dent est d6sormais 6tabli, et on peut 
esp6rer qu'on trouvera localement des 
fonds pour encourager l'octroi de cr6dit 
aux agriculteurs. 

On a besoin de programmes comme 
ceux-ci, et d'autres programmes r6alis6s 
par des organisations b6n6voles privees, 
pour faire la d6monstration de la 
m6thodologie des techniques modernes 
d'agriculture et de la valeur des facteurs 
de production n6cessaires. 

Cependant, ces programmes doivent 
6viter de donner des subventions apr6 , la 
premiere introduction des techniques. Les 
agriculteurs doivent avoir conscience de 
l'existence d'une 6conomie de march6, si 
l'on veut qu'ils fassent d6sormais partie 
du secteur moderne. 

I est essentiel de cr6er des soci6t6s de 
prts i la production ou des mutuelles de 
cr6dit si l'on veut que l'agriculteur com
prenne entirement les avantages ,t retirer 
de la technologie agricole moderne. 
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APPENDICF 5 


Observations du Dr. Michael Colegrove 

Structure proportionnelle des
 
prix des semences
 

L'dtablissement du prix des semences 
est une question difficile dans la plupart 
des pays en d6veloppement. Pour d6velop
per une industrie des semences, c'est en 
g6n6ral un service d'Etat qui prend les 
premieres mesures. Beaucoup trop sou
vent, le prix demand6 aux cultivateurs 
pour les semences est inf6rieur au prix de 
revient. 

Les agriculteurs (traditionnels et com
merciaux) r6agiront au m6canisme des 
prix s'ils sont convaincus que la rentabilit6 
de I'investissement en justifie iecoot. Les 
semences sont un facteur de production, et 
les agriculteurs sont pr~ts A les payer i un 
prix raisonnable. 

II s'agit de savoir comment calculer un 
prix suffisamment 61ev6 pour amener les 
entreprises priv6cs Aproduire des 
semences. 

Nous exposons ci-dessous un sch6ma 
permet .int de fixer ]a valeur des semences 
en tenant compte du rendement potentiel 
des semences am6lior6es dans un en
vironnemeat donn6, et en modulant 6gale
ment les prix pay6s aux agriculteurs pour 
leur r6colte. 

Calculs 

1. On plante dans une s6rie de parcelles 
toutes les vari6t6s cultiv6es dans la r6gion
o6 'on offre et on vend des semences 
am61ior6es. 

2. Les parcelles sont organis6es de 
mani~re t obtenir du cultivar la totalit6 de 
son expression g6n6tique et de son rende
ment. On emploie tous les facteurs de pro
duction n6cessaires: engrais, herbicides, 
insecticides. On ne calcule pas le coAt des 
facteurs de production, ni leur r61e dans le 
rendement. 

3. Ces parcelles ne sont pas des 
parcelles de recherche, mais plut6t de 
petits champs commerciaux; de cette 
manire, les r6sultats obtenus sont ceux 
que peut raisonnablement escompter un 
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producteur qui se sert des facteurs de 
production. 

4. On calcule alors le rendement de la 
parcelle, et on se sert du prix 6quitable t 

la production pour obtenir les recettes 
brutes A l'hectare. 

5. On d6cide alors quel pourcentage des 
recettes brutes repr6senterait une ren-
tabilit6 6quitable des semences utilis6es 
pour obtenir cette production accrue. Ce 
chiffre est compris d'ordinaire entre 5% et 
15%. On calcule les recettes brutes et on 
les multiplie par le pourcentage de 
b6n6fices. 

6. On obtient la valeur des semences au 
kilo en divisant leur valeur calcul6e sur ]a 
base d'un hectare (voir no. 5 ci-dessus) 
pa; le taux de plantation qui est 
recommand6. 

7. 	 La formule est obtenue de la mani~re 
suivante: 
- Potentiel de rendement (PR) ex

prim6 en kg/ha 
-- Prix 'exploitation (PE) exprim6v 


en Z/kg (variable) 

- Pourcentage de bn~fices (PB) ex-

prim6 en % (variable) 
prim en kg/ha (variable) 
- er e seg/ha (V ) ex-des 

- Valeur des semences (VS) ex-
prim~e en Z/kg 

PR 	S PE X PB 
P VS 

TE 

8. 	 Exemples: 
A. 	 Mais SR-52 cultiv6 t Lubumbashi: 

- Rendement: 5000 kg/ha 
- Prix A l'exploitation: 7 Z/kg 
- Pourcentage de b6n6fices: 5% 
- Taux d'ensemencement: 25 kg/ha 

5000 	x 7 x 0,05 = 70 Z/kg 
25 

B. Rgion du Nord Shaba, avec maYs 
Kasai 	I: 

- Rendement: 3000 kg/ha 
- Prix i l'exploitation: 6 Z/kg 
- Pourcentage de b6n6fices: 5% 
- Taux d'ensemencemnent: 20 kg/ha 

3000 x 6 x 0,05 = 45 Z/kg 
20 

Conclusion 

La technique exposde ci-dessus 
repr6sente une faqon d'6tablir une valeur 
des semences de cultivars nouvellement in
troduits. Elle permet d'obtenir des struc
tures de prix qui traduisent A la fois le 
potentiel de rendement d'un cultivar dans 

environnements diff6rents et les 
valeurs des r6coltes des agriculteurs sur 
les march6s locaux. 

C'est une formule facile Acalculer, dont 
un producteur de semences peut se servir 
pour estimer la marge entre son prix de 

revient et son prix de vente. 
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APPENDICE 6 	 Initiatives possibles d'en
treprises privees concernant les 
animaux sauvages 

On pourrait rem6dier aux carences pro
t6iniques du r6gime alimentaire quotidien 
des zairois en faisant appel Ades formules 

Observations de M. Kent Crane novatrices, telles que l'organisation de
grandes fermes d'61evage d'animaux 
sauvages, l'occasion de l'amdlioration 
des races domestiques.

Dans le monde entier, les animaux 
sauvages sont une source traditionnelle de 
protines; beaucoup de pays en d6veloppe
ment continuent pr6f6rer leur viande. On 
a mis au point et utilis6 avec succ~s dans 
d'autres pays d'Afrique des techniques 
permettant d'61ever des animaux sauvages 
dans des conditions contr6l6es. Ces techni
ques d'61evage doivent 8tre employdes au 
Zaire. Souvent, les tentatives qui sont 
faites pour renforcer la production du 
b6tail domestique dans de difficiles condi
tions d'environnement entrainent des ef
forts coteux pour trouver la race qui cor
respond le mieux Acet environnement. 
Pour cela, il faut construire des cl6tures, 
donner des soins v6t6rinaires et bien g6rer 
les ressources en eau et en v6g6tation. 
L'emploi d'espces sauvages plus
r6sistantes (notamment d'esp;ces in
dig~nes) serait une solution plus 6conomi
que, tout en permettant de pr6server des 
ensembles singuliers de faune dans des 
6cosys,-mes naturels; de fournir une 
source locale de prot6ines dans les r6gions 
o6 la population consomme actuellement 
moins que le minimum d'entretien (par 
exemple, 80% en Afrique il y a 20 ans et 
bien pire aujourd'hui, alors que, par ex
emple, la population du Kenya double tous 
les 17 ans); d'obtenir, comme on en a be
soin, une prot6ine exportable afin de 
r6duire les conversions des terres A 
l'61evaYe qui alimente les chaines de 
restauration "fast-food"; et de pr6server
les animaux sauvages aui attirent le 
tourisme. 
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Pour placer l'6levage du b6tail et des 
animaux sauvages dans une perspective 
africaine, ilconvient de se rendre compte 
que l'61evage du b6tail est une industrie de 
10 milliards de dollars par an, que la pro-
duction c6r6ali~re a un chiffre d'affaires 
de 8,5 milliards et que les animaux 
sauvages rapportent 3,5 milliards (70% 
pour le compte du tourisme et des 
troph6es et 30% pour la viande et les 
peaux). Or, l'Afrique doit maintenant im-
porter 100.000 tonnes de viande par an. 

Le cheptel se compose de races im-
port6es, qui souvent ne s'adaptent pas bien 
aux tropiques et peuvent provoquer des 
d6gfits consid6rables A l'environnement, 
comme on le voit dans !-- Sahel et en 
Ethiopie. Les bovins ,tilisent les 
gramin6es de faqon tr~s s6lective, sans 
pour autant faire preuve de beaucoup de 
s6lectivit6 dans la couche herbeuse. Ils 
consomment la plupart des esp~ces 
d'herbes et provoquent souvent un sur-
pfturage, entrainant la d6sertification 
qu'on observe dans une grande partie de 
l'Afrique. La raison en est que les bovins 
ne sont pas des races indig~nes et n'ont 
pas acquis les m6canisrnes bien rod6s des 
animaux indig~nes pour emp~cher l'6ro-
sion. Les bovins laissent inutilis6e une 
grande partie de la biomasse. Les animaux 
sauvages peuvent transformer en prot6ines 
une proportion beaucoup plus grande de 
v6g6taux parce que certains animaux 
sauvages broutent, alors que les autres 
paissent. Dans ces conditions, ils peuvent 
partager le m me habitat sans se faire 
concurrence. Enfin, certains animaux 
sauvages peuvent 8tre 6lev6s sur les 
m~mes terres que les bovins sans que les 
races se gnent, doublant ainsi le potentiel 
de production de prot6ines. Par exemple, 
la productivit6 de plusieurs esp~ces d'her-
bivores sauvages dans une grande ferme 
d'61evage africaine d6passait de plus de 
400% celle des bovins. 

I est possible de mettre en valeur la 
vaste base de ressources naturelles du 
Zaire au b6n6fice de la population; cepen-
dant, le d6ve'oppement doit aller de pair 
avec des techniques de conservation de 

fagon que cette base de ressources soit 
pr6serv6e pour les futures g6n6rations. 

Le Zaire a la possibilit6 d'6tre A l'avant
garde mondiale des efforts de conserva
tion, tout en poursuivant le d6veloppement 
rapide de ses ressources naturelles. Les 
dimensions 6normes du pays et la densit6 
relativement faible de sa population four
nissent une occasion singuli~re de 
satisfaire les besoins d'aujourd'hui, tout en 
renforgant les r6serves de l'environnement 
pour l'avenir. 

Le Zaire poss~de la moiti6 des r6serves 
foresti~res de l'Afrique et un fort pourcen
tage de la zone v6g6tale et foresti~re in
tacte des iropiques mondiaux. I1poss~de 
6galement la derni~re grande r6serve de 
certaines esp~ces sauvages, notamment 
d'61phants africains, dont la population 
diminue ailleurs de faqon brutale. 

La communaut6 mondiale aurait int6r~t 
h choisir le Zaire pour y d6ployer des ef
forts de conservation sp6ciaux, aussi bien 
sur le plan de l'aide 6conomique que sur 
celui de l'6ducation pour creer une 
psychose de la conservation dans l'esprit 
des zairois. Elle peut aider le gouverne
ment a renforcer ses lois pour prot6ger la 
future base de ressources. Le braconnage 
des 616phants, qui a pris des proportions 
tragiques, est particuli~rement insidieux, 
bien qu'il ne rapporte que des quantit6s 
relativement modestes d'ivoire. I1faut ar
:.;Ier cette chasse et la remplacer par un 
programme rationnel de chasse et 
d'utilisation des animaux sauvages. 

Principes de I'6Ievage des animaux 
Princies
 
sauvages 

Ilexiste depuis un certain nombre d'an
n6es des fermes d'animaux sauvages, qui 
fonctionnent avec de bons r6sultats. Les 
techniques scientifiques de capture et de 
transfert des animaux sauvages ont fait 
l'objet de toutes les 6preuves voulues et 
on connait bien les m6thodes de gestion 
qui permettent de faire augmenter la 
population des troupeaux et d'obtenir des 
bates de qualit6. 
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Les animaux sauvages sont la propri6t6 
des 6leveurs, qui les 616vent dans des con-
ditions contr66es dans des terres en-
tour6es de cl6tures de pros de 3 m~tres de 
haut que les animaux ne peuvent traverser. 
En Afrique et aux Etats-Unis, les grosses 
fermes d'61evage d'animaux sauvages utili-
sent de prfrence des environnements 
naturels, bien que certaines exploitations 
aux Etats-Unis aient ajout6 des p:turages 
am6lior6s et recourent L des suppl6ments 
alimentaires pour intensifier le d6veloppe-
ment des troupeaux. En Asie, o6 les an-
douillers de cerf sont recherch6s depuis 
3.000 ans pour leurs propri6t6s aphrodisia-
ques, on 61ve des cerfs dans des condi-
tions artificielles comme n'importe quel 
autre animal. 

Sur le plan th6orique, l'61evage des 
animaux sauvages est int6ressant d'un cer-
tain nombre de points de vue. Les 
animaux et les oiseaux sauvages survivent 
et prosprent sur des terrains qui pr6sen-
tent une valeur 6conomique marginale. 
Mme les terres sur lesquelles on a coup6
les grands arbres pour obtenir du bois 
vendu dans le commerce sont utiles, car la 
pousse secondaire de buissons ou les 
zones rebois6es constituent un habitat idal 
pour les animaux sauvages. Ces derniers 
peuvent donc fournir un revenu qui 
s'ajoute A la production des for~ts ou des 
mines. Er outre, l'61evage des animaux 
sauvages peut repr6senter une excellente 
utilisation des terres qui sont "en-
trepos6es" en attendant le moment propice 
pour leur mise en valeur. 

La terre a une capacit6 de charge plus 
grande avec les animaux sauvages qu'avec
les animaux domestiques. Pour calculer la 
capacit6 de charge des zones sches du 
Sud-Ouest am6ricain, un principe empiri-
que prudent fixe celle-ci A 1,5-2 animaux 
sauvages ou i une vache. Les divers 
animaux sauvages mangent une v6g6tation 
diff6rente: certains pfturent et ne mangent 
que des herbes, tandis que d'autres brou-
tent et ne mangent que des buissons et des 
arbres. Dans ces conditions, ius ne se font 
pas concurrence, sauf pour l'eau. Le 
meilleur exemple de "non concurrence' 
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est celui de la giraffe qui atteint un poids 
de plus de 2.000 livres et broute les 
feuilles du faite des acacias, A6 metres de 
hauteur. 

En r~gle g6n6rale, les animaux sauvages 
causent moins de d6gfits Al'environnement 
que le b6tail, m~me quand des cl6tures 
limitent leur domaine Aune superficie 
restreinte. Les bovins ont de gros sabots 
ronds et marchent en file, compactant ain
si le sol. Le b6tail s'attarde pros des 
points d'eau pour ruminer et, ce faisant, 
tue toute la v6gdtation avoisinante. Les an
tilopes et les daims ont des sabots pointus 
qui a~rent le sol; ils marchent rarement en 
file ou se couchent pros d'un point d'eau, 
car ils deviendraient alors une proie facile 
pour les pr6dateurs. 

Aujourd'hui, les meilleurs conservation
nistes se rendent compte que les animaux 
sauvages ne peuvent survivre ii l'explosion 
d6mographique humaine que s'ils ont une 
valeur 6conomique. S'ils peuvent fournir 
des revenus, comme cela a toujours 6t6 le 
cas en Europe, les propri6taires terriens 
protegent les habitats des animaux 
sauvages et les soignent. Si les animaux 
n'ont aucune valeur commerciale, on 
d6truit leurs habitats pour les rendre ren
tables. Heureusement, l'61evage des 
animaux sauvages dans des conditions 
contr616es s'est r6v6l6 8tre une utilisation 
tr~s lucrative de terres marginales relative
ment peu cofiteuses. En outre, des experts 
comme Marlin Perkins, qui pr6sente A la 
t6l6vision la s6rie sur "Le Royaume 
sauvage" affirment publiquement que des 
fermes bien g6r6es d'61evage des animaux 
sauvages constituent d'importants r6ser
voirs de g~nes pour les animaux plus com
muns et sont des refuges essentiels pour 
les esp6ces en danger d'extinction.. 

II semble probable que des animaux ex
tr6mement rares puissent 8tre effective
ment sauv6s en les multipliant rapidement 
dans des fermes d'61evage. Le g6nie 
g6n6tique et la technologie de transfert 
d'embryons permettent d'obtenir un grand 
nombre d'animaux Apartir d'un petit nom
bre de femelles "donneuses" d'une espece 
rare, Acondition qu'on puisse employer 



une espce commune proche comme 
meres "porteuses". R6cemment, un zoo 
am6ricain a employ6 tne jument comme 
mire porteuse d'un zbre ("International 
Wildlife Magazine", novembre-d6cembre 
1984). Le Zalre poss~de un grand nombre 
d'animaux rares qu'on pourrait peut-8tre 
sauver de l'extinction grace la 
technologie de transfert d'embryons et h 
des techniques d'61evage dans des ranches. 

Il devient de plus en plus certain que les 
propridtaires priv6s ont un r6le capital 
jouer pour pr6server l'habitat et la faune 
sauvage au b6ndfice des g6n6rations 
futures. Le num6ro du printemps 1982 de 

la "Policy Review" de la Heritage Foun
dation s'ouvre sur un article intitul6 "La 
privatisation de l'environnement", tandis 
que la revue du New York Times et la 
revue Forbes ont d6crit les repercussions 
positives que l'1evage d'animaux 
sauvages exerce sur l'dconomie et sur 
l'environnement. 

Tous les environnements ont un 
caract6re dynamique: ils changent cons
tamment. Les "grands espaces" peuvent 
devenir plus productifs en vie sauvage 
s'ils sont convenablement g6rds. I1est im
possible de garder les animaux sauvages 
en stock pour l'avenir. 
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APPENDICE 7 Composition de la Mission 
Presidentielle 

Benjamin F. Payton (Animateur de la 
Mission) 

Biographies 
Le Dr. Payton est Prdsident du 

Tuskegee Institute, qui est l'universit6 del'Alabama b6n6ficiaire de dispositions ter

ritoriales sp6ciales (land grant). I1 s'in
t6resse depuis longtemps A I'Afrique: sa 
these de doctorat, i l'Universit6 de Yale, 
avait pour titre "Vingt ans de d6colonisa
tion et de ddveloppement en Afrique oc
cidentale anglaise". Avant de devenir 
Pr6sident de Tuskegee, le Dr. Payton a 
6td pendant dix ans responsable principal
des programmes d'enseignement sup6rieur 
et de recherches de la Fondation Ford. 
Membre de la d616gation des Etats-Unis h 
la Conf6rence Bilderberg en Belgique, en 
1973, il a W membre du Conseil d'ad
ministration du Centre Est-Ouest, A 
Hawai', en 1973-76. En 1982, le Dr. 
Payton a t6 conseiller en mati~re 
d'6ducation lors du voyage du Vice-
Pr6sident Bush dans sept pays africains, 
durant lequel il a rencontr6 pour la 
premiere fois le Pr6sident du Zaire. Le 
Prdsident Reagan a d6sign6 le Dr. Payton 
comme animateur de la Mission en mis
sion au Zaire et l'a nomm6 membre du 
Board for International Food and 
Agricultural Development (BIFAD). 

Rifat Barokas (Conseiller juridique/ 
secr~taire excutif deI'Equipe) 

Prdsident de la International Phoenix 
Corporation, Herndon, Virginie, le Dr. 
Barokas a 19 ans d'exp6rience des ques
tions internationales et nationales en 
qualit6 d'homme d'affaires et de consul
tant aupr~s des responsables des secteurs 
privd et public. I1connait particulierement
bien les questions du dfveloppement des 
ressources, de la commercialisation, de 
I'agriculture, de !a santd, de I'dconomie 
du ddveloppement, de la mise en valeur 
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des ressources humaines, et de 1'6valua-
tion. En une vingtaine d'ann6es, il a 
travaill6 dans plus de 25 pays concevoir, 
ex6cuter et 6valuer toute une s6rie de pro-
jets de ddveloppement 6conomique. II est 
Pr6sident du United States-Third World 
Trade Council et membre fondateur de 
I'Association of Small Business in Interna-
tional Development. 

Daniel G. Aldrich, Jr. 

Chancelier par intdrim de l'Universit6 
de Californie, AiRiverside, le Dr. Aldrich 
a 6t le prme hneird 'nvri6ae6t6lpremier Chancelier de l'Universit 
de Californie, A Irvine, pendant 22 ans, 
durant lesquels il lui a donn6 ses dimen-
sions et son standing actuels. Ayant une 
formation de chimiste des sols, il a dirig6 elle aune tudenatonalopuatio etAgriculture Programs. Auparavant,suune 6tude nationale sur lala population et 6t6 Directrice de l'Office of Women in In-

Patricia W. Barnes-McConnell 

Directrice du Programme de soutien des 
recherches collaboratives sur les haricots/ 
doliques de East Lansing, Michigan, le 
Dr. Barnes-McConnell aide et surveille les 
travaux d'6quipes transculturelles de 
recherches qui s'occupent de projets visant 
4 faire augmenter la production et la con
sommation de haricots e' de doliques dans 
les pays en d6veloppement en leur donnant 
acc~s aux ressources des 6tablissements 
d'enseignement b6n6ficiant de dispositions 
sp6ciales (land grant) aux Etats-Unis. Le 
Dr. Barnes-McConnell est professeurassoci6 h l'Universit6 de l'Etat du 
Michigan et membre du Conseil d'ad
ministration de l'Association of U.S. 
University Directors of International 
Agritureors Apanteien a 

l'alimentation mondiales; il est ancien 
Pr6sident de la National Association of 

State Universities and Land Grant Col-

leges. A l'heure actuelle, il est membre du 
Comit6 des politiques et probl6mes de ce 
groupement. Le Dr. Aldrich est 6galement 
President du Comit6 consultatif des 
recherches de I'AID. 

Russell C. Barbour 

Agronome au Tuskegee Institute, M. 
Barbour a une longue exp6rience du 
d6veloppe aent rural int6gr6 et de l'aide 
aux petits agriculteurs dans les pays en 
d6veloppement. I1a mis sur pied et ex-
6cut6 des programmes de vulgarisation et 
des programmes ancillaires dans des do-
maines techniques, tels que l'irrigation, 
l'entreposage des c6r6ales et l'am6lioration 
des r6coltes. R6cemment, il a conqu un 
programme d'agriculture irrigu6e dans le 
cadre d'un projet de r6installation des 
r6fugi6s que 'AID patronne au Tchad: il 
a 6galement 6valu6 les travaux de 
vulgarisation dans le cadre d'un pro-
gramme de riziculture en Zambie. 

trnatia d e i WoUni de 
teat DM an. 

g 

Walter C. Bowie 

Doyen de la Facult6 de m6decine 
v6t6rinaire du Tuskegee Institute, le Dr. 
Bowie a une carri~re universitaire de pros 

de 40 ans, durant laquelle il a enseign6 la 
physiologie, la pharmacologie et la 
m6decine v6t6rinaire dans plusieurs col
lges et universit6s. En outre, il a 6t6 con
sultant v6t6rinaire pour de nombreux pro
jets internationaux et a fait partie de coa
seils d'administration et de comit6s 
d'organisations telles que la National 
Science Foundation, la National Academy 
of Sciences, le National Research Council, 
la National Association of State Univer
sitics and Land Grant Colleges, et le 
D6partement de l'agriculture des 
Etats-Unis. 

Terrence Brown 

Vice-Pr6sident et directeur g6n6ral de la 
Construction Control Services Corpora
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tion, ADurham, en Caroline du Nord, M. 
Brown travaille comme linguiste, consul-
tant en mati~re de d6veloppement
6conomique et directeur de programmes 
pour des organisations allant du D6parte
ment d'Etat des Etats-Unis jusqu'A la 
Booker T. Washington Foundation 
(Washington, D.C.). Pour le compte de la 
Fondation, il a dirig6 un projet de 
d6veloppement visant Astimuler la 
croissance 6conomique au Cameroun grace 
aux ressources des petites et moyennes en-
treprises locales. En qualit6 de volontaire 
du Corps de la Paix en C6te-d'lvoire, M. 
Brown a aid6 des entrepreneurs locaux qui
cherchaient cr6er ou A61argir des 
entreprises. 

Michael L. Colegrove 

G6rant r6gional pour l'Afrique de ia 
Pioneer Overseas Corporation, de 

Johnston, Iowa, le Dr. Colegrove a plus 

de 10 ans d'exp6rience internationale en 

matire de production de semences. Dans
 
le domaine de l'agriculture, ses travaux, 

qui portent sur une p6riode de plus de 20
 
ans, lui ont donn6 l'occasion de jouer le 

r6le d'agronome international aupr~s de la 

DeKalb Ag'Research, Inc., de sp6cialiste

de projets de la Fondation Ford, et d'in-

structeur et de consultant en formation 

pour le Corps de la Paix des Etats-Unis. 

Kent Bruce Crare 

Pr6sident directeur g6n6ral du Crane 

Group, Limited, de Washington, D.C.,

M. Crane travaille pour une entreprise qui 
g~re des investissements pour !- compte
de soci6t6s off-shore ayant un nombre 
restreint d'actionnaires. II a 6td co-
prdsident du Sous-Comit6 pour l'Afrique
du Comit6 national r6publicain de 1978 i 
1980 et a travaill6 pour le gouvernement 
des Etats-Unis Ades titres divers, y com
pris en qualit6 de conseiller du Vice-
Pr6sident pour les questions de s6curit6 
nationale, de 1969 t 1978, et de directeur 
de projets de la Commission des Etats-
Unis sur l'organisation du gouvernement 
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pour la conduite de la politique &rang~re, 
en 1974 et en 1975. 

Kenneth R. Farrell 

Charg6 principal de recherches et 
Directeur du National Center for Food 
and Agricultural Policy, Resources for the 
Future, AWashington, D.C., le Dr. Far
rell a plus de 25 ans d'exp6rience en 
mati~re de recherches, d'enseignement, de 
vulgarisation et d'administration de 
l'agriculture dans des universit6s "land 
grant", pour le compte du D6partement 
de l'agriculture des Etats-Unis, et pour
des organisations Abut non lucratif. Le 
Dr. Farrell est membre de plusieurs com
missions et groupes de travail pr6siden
tiels, de la National Academy of Sciences 
et de nombreux comit6s professionnels et
administratifs. I1est administrateur, pr6si
dent et charg6 principal de recherches de 
l'American Agricultural Economics 
Association. 

Jake Halliday 

Directeur du Laboratoire de recherches 
Battelle-Kettering, t Yellow Springs, 
Ohio, le Dr. Halliday est sp6cialiste de la 
fixation biologique de I'azote; il poss~de 
une vaste exp6rience des systbmes de pro
duction Aifaibles facteurs de production 
pour les tropiques. Auparavant, il a
dirigd, pour l'USAID/Universit6 de
 
Hawali, le projet NifTAL concernant les

16gumineuses tropicales; il a pass6 4 ans h 
effectuer des recherches sur les 
16gumineuses fourrag~res tropicales au 
CIAT, en Colombie. Le Dr. Halliday est 
r6dacteur international du journal Tropical
Agriculture; il a 6t6 consultant de la FAO, 
de la Banque mondiale, du PNUE, du 
NAS et de l'Office of Technology Assess
ment du Congr~s des Etats-Unis. 

Norman E. Johnson 

Vice-Pr6ident pour la recherche
d6veloppement de la Weyerhaeuser Coin
pany, 4 Tacoma, Etat de Washington, le 



Dr. Johnson a la direction des travaux de 
la Weyerhaeuser dans les domaines de la 
foresterie, des produits du bois, des pro-
duits de fibres, de l'6nergie, de l'en-
vironnement et des travaux de recherche/ 
d6veloppement entrepris par la soci6t6. 11 
fait partie des conseils consultatifs de 
plusieurs universitds et du Conseil de 
r6daction international du Journal of 
World Forest Research Management; il a 

t6 membre de la mission du Pr6sident 
Reagan sur l'agriculture et la foresterie au 
Honduras. 

Roger J. Poulin 

L'un des responsables de Development 
Alternatives, Inc., de Washington, D.C. 
Durant ses 18 ans d'activit6s en tant 
qu'6conomiste du d6veloppement interna-
tional, M. Poulin a examin6 des strat6gies 
de d6veloppement, a conqu des projets de 
d6veloppement et a analysd les r6percus-
sions et la viabilit6 6conomiques des 
diverses initiatives de d6veloppement. Ii 
allie une forte comp6tence en matire de 
questions macro6conomiques i une pro-
fonde connaissance des questions de 
d6veloppement agricole et d'analyse 
micro6conomique. 

Charles Riemenschneider 

Vice-Pr6sident et 6conomiste agricole 
principal (D6partement des ressources 
6conuiniques) de la Chemical Bank, de 

New York. Avant son poste actuel, le Dr. 
Riemenschneider 6tait analyste principal 
du Groupe des ressources physiques, 
Groupe de la majoritd, Comit6 du budget, 
S6nat des Etats-Unis. Auparavant, il a 
enseign6 l'administration des affaires 
publiques et a effectu6 des recherches por
tant sur l'6conomie, la politique et la com
mercialisation agricoles pour le D6parte
ment de l'agriculture des Etats-Unis. 

Harold Robinson 

Directeur du Bureau des 6tudes univer
sitaires et Chancelier honoraire A la 
Western Carolina University, it 

Cullowhee, Caroline du Nord. Le Dr. 
Robinson a d6but6 dans sa carri~re comme 
sp6cialiste des semences. I1a 6t6 pro
fesseur de statistique et de g6n6tique ex
p6rimentales, directeur de l'Institut des 
sciences biologiques, directeur adjoint de 
la station experimentale d'agriculture et 
doyen pour l'administration charg6 des 
recherches i l'Universitd de l'Etat de la 
Caroline du Nord. I! a 6t6 directeur ex
6cutif du Comit6 consultatif scientifique du 
Pr6sident sur les approvisionnements 
alimentaires mondiaux et a occup6 le poste 
de Vice-Chancelier du syst~me univer
sitaire de l'Etat de G6orgie. A l'Univers~t6 
Purdue, il a 6t6 principal et professeur de 
sciences biologiques et de statistiques. 
Depuis dix ans, il est Chancelier et pro
fesseur de biologic et de math6matiques it 
la Western Carolina University. 
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