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IWTRODUCTION 

1. Le present document est mi resume analytique du cinquieme rapport sur las 
progres de la r^forme agraire, e t a b l i par l e Secretaire general en collaboration 
avec 1'Organisation des Nations Unies pour I'^alimentation ,et I'agriculture et 
1'Organisation Internationale du Tr a v a i l . Ce cinquieme rapport sera publie dans l e 
courant de I'annee I969 a 1'intention des gouvernements. Comme suite a l a 
decision prise par l e Conseil economique et social dans sa resolution 115^ (XLl) 
r e l a t i v e a l a documentation, l e Conseil et I'Assemblee generale ne seront pas 
saisis de sa version integrate, mais simplement du present resume 
2. Le cinquieme rapport sur les progres de l a reforme agraire^^a ete r^dige, 
conform^ment a l a demande du Conseil economique et social, apres examen des 
conclusions de l a Conference mondiale sur l a reforme agraire, qui s'est tenue a 
Rome en j u i n et j u i l l e t I966. Par ses buts et par sa portee, i l d i f f e r e done 
legerement des rapports precedents, et I'on s'est efforce d'y f a i r e une analyse 
c r i t i q u e des buts vis^s et une evaluation a long terme des mesures propres a 
transformer les structures agraires. Les differentes resolutions de 1'Organisation 
des Nations Unies ont souligne 1'importance de l a transformation des structures . 
agraires en vue a) d'ameliorer l a d i s t r i b u t i o n des te r r e s , elevant a i n s i l e niveau 
de l a productivite agricole; b) d'assurer une r e p a r t i t i o n plus satisfaisante des 
revenus agricoles; c) d'ouvrir et d'elargir les debouches in t e r i e u r s poiar d i f f e r e n t s 
produits i n d u s t r i a l s et locauxj d) de rea l i s e r les conditions necessaires au 
developpement i n d u s t r i e l , a l a d i v e r s i f i c a t i o n de 1'agriculture et a une • 
integration equilibree de 1'Industrie et de 1'agriculture et, enfin e) d'assurer 
l e bien-etre economique et social de tous les paysans, qu'ils soient propridtaires 
exploitants, exploitants a b a i l ou ouvriers agricoles sans terr e s . 

1/ Le rapport est le f r u i t des e f f o r t s conjoints de 1'Organisation des Nations 
Unies^ de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 
I'agriculture et du Bureau inte r n a t i o n a l du Tr a v a i l . C'est principalement 
l a FAO, i n s t i t u t i o n a qui le Conseil economique et social, dans sa 
resolution 887 (XXXIV), a reconnu dans ce domaine l e i;ole p r i n c i p a l , qui 
s'est chargee d'en coordonner les d i f f e r e n t s elements. 
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3. • Le 'blen-etre economiq.ue et social du c u l t i v a t e u r (c'est-a-dire l a 
productivity de son t r a v a i l et l e niveau de son revenu) est par consequent 
I'ultime c r i t e r e permettant d'evaluer les progres de l a reforme agraire. Le 
developpement economique impllque done, non seulement un accroissement coniiinu 
du produit national global et du revenu par habitant_, mais egalement une 
r e p a r t i t i o n equitable des revenus agricoles, a i n s i qu'une u t i l i s a t i o n plus 
efficace des ressources et 1'amelioration de leur productivite. Mais, le 
processus du developpement .etant i n d i v i s i b l e , l e bien-etre du p e t i t cultivateur 
n'est possible que par 1'integration de l a reforme agraire dans l e developpement 
r u r a l et'agricole et dans l e developpement economique general. 
k. Les problemes poses par les petites exploitations et les cultiva",eurs sans 
te r r e doivent done etre envisages dans une perspective plus large, en tenant 
compte des facteurs suivants : a) l e contexte historique; b) des considerations 
d'ordre ideologique et l a strategic de developpement Economique adoptee par chaque 
pays; c) l e niveau technique a t t e i n t par 1'agriculture; d) l a nature des relations 
existant entre I'agriculture et 1'Industrie, y corapris l a repartition,de l a 
main-d'oeuvre entre ces deux secteurs, et, enfin, e) l e type de regime foncier 
et les structures de production, a i n s i que l a structure des services d'appui, en 
un mot les structures agraires. 
5. Dans ce contexte, I'expression "stioictures agraires" designe I'ensemble des 
relations d'interdependance (existant a I ' i n t e r i e u r du secteur agricole) entre l a 
structure du regime foncier, l a structure de l a production et l a structure des 
services d'appui. Bien qu'en r e a l i t e ces t r o i s structures ne puissent etre 
dissociles, les notions auxquelles elles correspondent sont extremement u t i l e s 
et ont une s i g n i f i c a t i o n p a r t i c u l i e r e , tout du moins dans l e cadre l i m i t e du 
present rapport. La structure du regime foncier s'applique a un ou plusieurs 
types de regimes fonciers fondes sur des rapports juridiques ou coutumiers, 6u 
sur tout autre mecanisme i n s t i t u t i o n n e l pouvant exister entre 1'administration, 
l a communaute, les groupes et les p a r t i c u l i e r s , et regissant les droits de 
propriete et de jouissance des t e r r e s , a i n s i que les obligations dont ces d r o i t s 
sont assortis. La notion de structure de l a production, qui recouvre a l a f o i s 
l a nature de l a production/ les moyens de production et l e processus meme de l a 
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production; est directement l i e e a l a dimension^ a 1'emplacement et a l a structure 
de I'unite de production^ a i n s i qu'a son organisation interne et a sa gestion; les 
problemes auxquels on se heurte s i I'on veut reformer ces types de relations 
st r u c t u r e l l e s et creer de nouveaux types d'unites de production d i f f e r e n t q^uelque 
peu des problemes qui se posent en matiere de regime foncier. Enfin^ i l y a l i e u 
de t e n i r compte de la structure des services d'appui, c'est-a-dire du credit de 
la commercialisation, de l a d i s t r i b u t i o n des fournitures necessaires a l ^ a g r i -
culture et d ' a r t i c l e s menagers_, du traitement des produits agricoles, de leur 
stockage, etc., dans l a mesure ou ces services ont une incidence directe sur les 
r^formes du regime foncier et des structures de production. Un programme de 
reformes agraires adequat ne peut etre complet sans une reforme integree de ces 
t r o i s types de stinictures. ' ] 
6. On trouvera au chapitre premier, i n t i t u l e "Problemes rencontres et progres , 
accomplis", une analyse c r i t i q u e ,des mesures prises pour transformer les 
structures agraires. Ce chapftre etudie separement : l ) l e regime foncier 
coutumier; 2) les grands domaines tra d i t i o n n e l s (regimes fonciers de type feodal); 
5) la'propriete i n d i v l d u e l l e ; proprietaires exploitants; h) I'adaptation du regime 
foncier dans les pays socialistes et 5) I'adaptation du regime foncier dans les 
pays occidentaux i n d u s t r i a l i s e s . L'analyse de ces cinq types de regimes est 
suivie d'une evaluation des progres accoraplis dans les d i f f e r e n t s domaines, compte 
tenu des problemes qui se posent dans l a reforme des structures de production. 
C'est a i n s i que ce meme chapitre aborde successivement les problemes qui se posent 
en matiere de : 6) colonisation rurale; 7) remembrement des terres et des 
exploitations; 8) p l a n i f i c a t i o n integree de I ' u t i l i s a t i o n des terres et 
9) probleme des petites exploitations et v i a b i l i t e des unites de production. 
Le chapitre 11, i n t i t u l e "Investissement et credit' dans l e cadre de reforme 
agraire" est consacre aux problemes l i e s a I'accroissement de la formation de 
cap i t a l national dans les pays en voie de developpement et au role que doivent 
jouer a cet egard les services d'appui. Ce meme chapitre Etudie egalement les 
services d'appui propres a encourager les. investissements. Quant au chapitre I I I , 
i n t i t u l e "Administration de la reforme agraire", i l contient une etude des 
problemes administratifs l i e s a l a r e a l i s a t i o n de l a reforme agraire, dans l e 
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contexte plus large du developpement economique. Dans le chapitre IV, i n t i t u l e 
"Participation de l a population a l a reforme agraire", on etudie l e role que jouent 
les organisations paysahnes et d'autres i n s t i t u t i o n s dans l a r e a l i s a t i o n de l a 
reforme agraire, dans l a mesure ou les organisations en question fournissent un 
appui i n s t i t u t i o n n e l permettant de canaliser l a p a r t i c i p a t i o n de l a population. 
Le rapport se termine par un chapitre i n t i t u l e "Reforme agraire et developpement 
equ i l i b r ^ ' , qui t r a i t e des problemes de 1'integration des programmes de reforme 

2/ 
agraire dans l a strategie d'ensemble du developpement economique—. 

2/ Ce rapport contient en outre les sept annexes ci-apres : 
I . Historique, cinquieme rapport sur les progres de l a reforme agraire; 

I I . Glossaire de termes techniques; 
I I I . Analyses soumises par les gouvernements membres; 
IV. Certains aspects juridiques'de l a reforme agraire; / 
V. Les regimes fonciers et. l e recensement mondial de I'agriculture; 

VI. Financement de l a reforme agraire; 
V I I . Les cooperatives et l a reforme agraire. 
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I . PROBLEIvlES EENCOWTRES ET PRCGRES ACCOMPLIS 
7. L'un des principaux o b j e c t i f s ducinquieme rapport est de comparer, d'une 
part , l e probleme r u r a l et les buts declares de l a reforme agraire e t , d'autre 
p a r t , les mesiires prises pour l a r e a l i s e r et les progres effectivement accomplis, 
en s'attachant plus particulierement au sort des, p e t i t s p r o p r i ^ t a i r e s exploitants, 
des exploitants a b a i l et des ouvriers agricoles. Le probleme revient done en 
d e f i n i t i v e a evaluer dans quelle mesure les programmes de reforme agraire peuvent 
par eux-memes stimuler l e processus de developpement et a determiner s i , dans 
l e contexte des d i f f e r e n t s types de structures agraires, ces programmes sont 
conformes aux strategies du developpement r u r a l et agricole et du developpement 
economique global. 

A. Regimes fonciers coutumiers 

8. Les regimes fonciers coutumiers, en vertu desquels les droits de jouissance 
des terres sont reconnus pendant des siecles par une communaute sans q u ' i l existe 
necessairement de textes l e g i s l a t i f s ou de t i t r e s de propriete pour les 
a u t h e n t i f i e r , sont plus ou moins courants dans de nombreux^ pays en voie de 
developpement. C'est cependant en Afrique que l e probleme presente le plus 
d'acuite. Bien que par l e passe ce type de regime foncier a i t parfaitement 
convenu pour regler I ' u t i l i s a t i o n des terres, i l a subi, sous 1'influence des 
systemes economiques modernes, de t e l l e s modifications que de nouveaux problemes 
sont apparus, resultant principalement de l a tendance croissante a 1 ' i n d i v i d u a l i -
sation de l a propriete fonciere. On reconnait d'une faqon generale que 
1'organisation de 1'agriculture sur une base monetaire et commerciale est une 
importante condition prealable au developpement de 1'agriculture, mais que l e 
systeme de regime foncier existant, dans son etat actuel de disin t e g r a t i o n , 
freine les progres. 
9. Un examen des mesures prises au Congo, au Kenya, au Malawi, en Republlque-Unie 
de Tanzanie et dans d'autres pays a f r i c a i n s revele que quelques pays seulement 
ont mis au point une p o l i t i q u e a long terme pour resoudre ce probleme, et que 
beaucoup, en 1'absence d'une p o l i t i q u e rurale nationale, ont adopte des mesures. 
trop specifiques et mal coordonnees. L'individualisation de l a propriete fonciere 
et I'enregistrement des t i t r e s de proprietes sont, dans quelques pays, les 
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o b j e c t i f s declares de l a p o l i t i q u e rurale. D'autres pays d'Afrique ont t e n t ^ 
des experiences de "paysannat", de vaste envergure en vue de stimuler, dans le' 
contexte general du regime foncier t r a d i t i o n n e l , l e processus de commercialisation 
des produits agricoles. Une autre solution, qui n'a ^te experimentee qu'a tres 
p e t i t e ^chelle, consiste a creer un stimulant, non pas i n d i v i d u e l , mais social, 
au moyen de certaines^ techniques t e l l e s que les fermes c o l l e c t i v e s , les 
exploitations cooperatives, etc. Jusqu'a present, les fermes d'Etat n'ont ete que 
des i n i t i a t i v e s isolees, et aucune experience de ce genre n'a ete tent^e a grande 
echelle. 
10. Les progres realises dans 1'application de toutes ces mesures ont ete 
extremement inegaux et nombre de nouveaux problemes sont apparus. C'est a i n s i 
qu'un.trait essentiel du regime foncier t r a d i t i o n n e l est l a delimi t a t i o n de 
zones pa r t i c u l l e r e s appartenant collectivement a une t r i b u ou a une communaute 
determinee, Le Cameroun est I'un des rares pays qui a i t formule une p o l i t i q u e 
rurale nationale a long terme, ayant pour objet de mieux r e p a r t i r l a pression 
demographique grace a un developpement equilibre des differentes regions du pays. 
Le c o n f l i t d'interets existant entre les cultivateurs t r a v a l l l a n t uniquement pour 
assurer leur subsistance et soumis a un regime foncier t r a d i t i o n n e l ou ceux qui 
cultivent des recoltes marchandes a p e t i t e Echelle et les grandes plantations 
commerciales, organisees selon des principes modernes,- a p r i s beaucoup d'acuite; 
les e f f o r t s bien intentionnes, mais trop l i e s a des cas p a r t i c u l i e r s , qui ont 
ete f a i t s pour adapter les regimes fonciers, ont nui aux interets des cultivateurs 
t r a v a i l l a n t uniquement pour assurer leur subsistance. Bien que l e probleme de. 
l a depossession ne se pose pas encore en Afrique au meme degr^ qu'en Asie et 
en Amerique l a t i n e , i l y a de fortes chances qu'une in d i v i d u a l i s a t i o n non 
reglementee du regime foncier et que 1'apparition du concept de l a terre 
consideree comme un produit negociable aient finalement pour consequence de , 
grossir l e nombre des paysans sans t e r r e , a moins que des mesures appropriees 
ne soient prises des a present pour r^soudre ces problemes fondamentaux. Enfin, 
l e probleme du regime foncier t r a d i t i o n n e l est etroitement l i e a celui des 
economies de.subsistance, a l a pression demographique inegale entre les 
differentes regions reservees aux differentes t r i b u s , et a l a necessite d'un 
developpement equilibre des differentes regions, autant de problemes qui devront ' 
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Stre abordes dans l e cadre d'une p o l i t i q u e rurale a long terme.et en fonction 
d'un plan general de developpement national. Dans de nombreux pays qui n'ont pas 
de p o l i t i q u e rurale globale, une f r a c t i o n importante des producteurs qui 
t r a v a i l l e n t uiiiquement pour assurer leur subsistance ne sont souvent pas a meme 
de p r o f i t e r des avantages du developpement economique; i l est urgent d'entreprendre 
une etude sci e n t i f i q u e des problemes de l a region. 

B. Grands domaines traditionnels (regimes fonciers de type feodal) 

11. L'expression "grands domaines t r a d i t i o n n e l s " est souvent employee pour 
decrire les regimes fonciers f o r t repandus dans beaucoup de pays d'Amerique l a t i n e , 
ou predominent les grands domaines presentant bon nombre, mais non l a t o t a l i t e , 
des caracteristiques des regimes fonciers de type feodal. Sous 1'influence de 
1 ' i n d u s t r i a l i s a t i o n , certains de ces grands domaines se sont adaptes a une a g r i 
culture commercialisee^ neanmoins, de nombreuses caracteristiques feodales 
res tent presentes. Dans de t'elles conditions, a l a difference'de ce qui se passe 
dans l e cas du regime foncier des proprietaires exploitants et autres regimes 
individualises, l a structure fonciere, celle de l a production et c e l l e des services 
d'appui se trouvent fondues en un seul systeme hierarchise et hautement centralise, 
pratlquement domine par les proprietaires des grands domaines t r a d i t i o n n e l s . 
C'est cette caracteristique p a r t i c i i l i e r e qui distingue ce systeme du regime foncier 
coutumier d'une part, et du regime de l a propriete fonciere privee (cas des 
proprietaires exploitants) d'autre part. Dans beaucoup de regions de regime 
coutumier, ou se pratique une agriculture de subsistance, ce qui est l e cas, 
par exemple, dans de nombreux pays d'Afrique, les services d'appui sont s o i t 
relativement sous-developpes, s o i t pratlquement inexistants. Dans les regions 
de regime foncier i n d i v i d u a l i s e t e l l e s que, par exemple, I'Asie, l e Proche-Orient 
et I'Afrique du Nord, l a separation entre l a structure fonciere et celle de.la 
production, d'une part, et l a structure des services d'appui, d'autre part, est-
a peu pres t o t a l e , ce qui amene a distinguer entre l e proprietaire non exploitant, 
I'exploitant a b a i l et l e ,marchand preteur, chacun d'eux representant I'lme des 
t r o i s structures d i s t i n c t e s . Bien que dans de nombreux pays d'Amerique l a t i n e , 
qui n'ont pas entrepris de reforme agraire, on constate de plus en plus une 
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separation graduelle entre ces t r o i s structures^ 1'organisation des.services 
d'appui est souvent dominee par les proprietaires de grands domaines tradit i o n n e l s 
les organismes de c r e d i t , qui sont d i s t i n c t s , sont invariablement domines par 
les grands proprietaires, 
12. Dans l a plupart des pays situes dans les regions autres que I'Amerique l a t i n e 
ou bien les grands domaines traditionnels ne sont pas preponderants, ou bien i l s 
ont ete generalement remplaces par un regime de proprietaires exploitants. Les ' 
grandes plantations commercialese tres repandues dans les pays d'Afrique, ne sont 
pas du tout a mettre sur l e merae plan que les grands domaines t r a d i t i o n n e l s , etant 
donne qu'elles sont organisees sur une base commerciale et sont dirigees de fa^on 
efficace, souvent grace a 1'adoption de techniques modernes. Dans les pays d'Asie 
et du Proche-Orient, les reformes agraires entreprises au cours des dix dernieres 
annees ont provoque l e declin du type feodal de propriete fonciere qui e t a i t 
souvent l a caracteristique dominante de 1^agriculture avant l a deuxieme guerre 
mondiale. On a egalement assiste a une importante augmentation du nombre d'unites 
agricoles exploitees par leurs proprietaires, s o i t que ceux-ci aient recupere 
leurs terres a f i n de les c u l t i v e r pour leur propre compte et aient precede a une 
grande echelle a 1'expulsion des locataires, s o i t que ceux qui exploitaient les 
terres a b a i l en aient acquis l a propriete. Bref, ce sont les agriculteurs a 
o b j e c t i f s commerciaux, qu'ils fassent appel a une main-d'oeuvre salariee, qu'ils 
soient proprietaires exploitants ou qu'ils donnent leurs terres a ferme qui, 
disposant d'unites de production rentables, constituent, d'une iraniere generale, 
l a nouvelle classe dynamique d'agriculteurs en Asie. Par contre, i l est v r a i 
egalement que l a reforme agraire, entreprise jusqu'a present de fa^on isolee, n'a 
pas permis au secteur agricole de f a i r e face aux exigences d'un developpement 
i n d u s t r i e l rapide; e l l e n'a pas resolu non plus les problemes du p e t i t paysan et 
du locataire. En f a i t , a i n s i qu'on l e verra plus loin,. I'accroissement demo-
graphique dans les regions rurales et 1'absence de p o s s i b i l i t e s d'emploi 
suffisantes font que l e probleme de l a main-d'oeuvre sans terres se pose avec une 
grande acuite dans beaucoup de pays d'Asie, du-Proche-Orient et d'Afrique du Nord. 
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13. En revanche, dans bon nombre de pays d'Amerique l a t i n e , ou les terres (' 
disponibles sont relativement plus abondantes, l a lenteur de l a croissance globale 
du secteiar agricole d o i t etre consideree dans l e contexte d'un regime foncier 
archaique. Sauf dans iquelques pays, t e l s que l a B o l i v i e , l e C h i l i , l a Colombie, 
Cuba, l e Mexique et l e Venezuela, qui vont entreprendre ou ont deja real i s e des 
reformes agraires de grande envergure, 1'agriculture est organisee suivant divers 
regimes fonciers entremeles qui tournent autour du complexe latifundia-minifundia. 
La propriete des terres est concentree .entre les mains d'un p e t i t nombre de 
proprietaires de l a t i f u n c f i a , dont une bonne part sont de type t r a d i t i o n n e l . Pour 
I'essentiel, l a population agricole des zones rurales qui est employee dans ces 
l a t i f u n d i a est fixee sur les nombreux minifundia ou exploitations qui ne sont 
meme pas a I'echelle de l a f a m i l l e et qui sont souvent trop petites pour assurer 
l e p l e i n emploi de l a main-d'oeuvre f a m i l i a l e . Aussi les exploitants de minifundia 
et les ouvriers agricoles sans t e r r e dependent-ils entierement des proprietaires 
de grands domaines tra d i t i o n n e l s non seulement pour ce qui est de 1'emploi, mais 
aussi pour ce qui est du c r e d i t , de l a commercialisation, des routes et des autres 
services qui entrent normalement dans les categories de 1'infrastructure physique 
ou i n t i t u t i o r i n e l l e . 
li+. Mis a part quelques pays, t e l a que l e Venezuela, qui ont d'importantes 
ressources financieres pour indemniser aux p r i x du marche les proprietaires de 
terres expropriees, l a plupart des pays d'Amerique l a t i n e sont dans une t e l l e 
s i t u a t i o n financiere que l e paiement d'indemnites aux p r i x du marche ne constitue 
guere une solution rentable. D'ou l e progres minime enregistre en matiere de 
r e d i s t r i b u t i o n des terres dans plusieurs pays d'Amerique l a t i n e , malgre les bonnes 
intentions du gouvernement. 'La q u a s i - t o t a l i t e de ces pays ont, sous une forme ou 
sous une autre, promulgue une l e g i s l a t i o n en vue de l a reforme agraire et beaucoup 
ont i n s t i t u e des organismes ( i n s t i t u t i o n s ) nationaux autonomes pour 1'entreprendre; 
les-resultats e f f e c t i f s en ce qui concerne 1'execution du programme de reforme 
agraire sont l o i n d'avoir ete satisfaisants, siirtout eu egard a'i;'ample\ar du 
probleme, 
15. Toutefois, des progres remarquables ont ete enregistres en ce qui concerne 
1'octroi ou l a v a l i d a t i o n de t i t r e s de propriete et en ce qui concerne les 
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programmes de colonisation rurale. La reglementation des baux ruraiix et des 
salaires a i n s i que 1'abolition de systemes uniques en matiere de contrats de 
t r a v a i l ont generalement ete suivies d'effets p o s i t i f s inegaux, en raison essen-
tiellement de I'incapacite des gouvernements a f a i r e appliquer effectivement les 
dispositions de l a l e g i s l a t i o n en faveur du groupe l e plus f a i b l e . Le p e t i t 
proprietaire exploitant, I'exploitant a b a i l et I'ouvrier agricole dependent dans 
une t e l l e mesure du proprietaire de l a t i f u n d i a que, malgre les meilleures 
intentions et tous- les e f f o r t s , le\ir s i t u a t i o n par rapport aux autres classes de 
l a societe s'est relativement deterioree. 

C. Propriete i n d i v i d u e l l e : proprietaires exploitants 
(exploitants a b a i l et ouvriers agricoles sans 

terres) 

16. A l a difference du regime foncier coutumier ou, theoriquement du moins, l e 
controle commmautaire sur I ' u t i l i s a t i o n des parcelles individuelles est un 
principe reconnu, et a l a difference des grands domaines traditionnels d'Amerique 
l a t i n e ou l a structure agraire est tout entiere dominee par quelques proprietaires 
de grands domaines, l a propriete fonciere, dans l e cas du regime des proprietaires 
exploitants est generalement largement distribuee entre les proprietaires 
exploitants et les exploitants a b a i l , tout au moins par rapport a ce qui existe 
dans un regime de type feodal. Les reformes des regimes -fonciers et l e morcellement 
des grands domaines fonciers d'autrefois en Asie et au Proche-Orient ont entraine 
ime plus large d i f f u s i o n de l a propriete; cette s i t u a t i o n n'a pas seulement favorise 
1'epanouissement individuel des interesses, mais a egalement confere l e rang de 
citoyen a part entiere aux anciens exploitants a b a i l , ouvriers agricoles sans 
terres et p e t i t s proprietaires exploitants. Malheureusement, 1'individualisation 
de l a propriete fonciere et l a transformation progressive de la; t e r r e en produit 
commercialisable ont ete accompagnees d'un divorce entre l a propriete de la. t e r r e 
et son exploitation, a i n s i qu'en temoigne I'exemple du fermage, et d'un divorce 
entre l a gestion des terres et l e t r a v a i l qui s'y f a i t . Dans bon nombre de ces 
pays, on a done assiste a l a formation d'une classe d'ouvriers agricoles et de 
p e t i t s exploitants qui sont obliges de se f a i r e embaucher comme salaries dans les 
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exploitations relativement importantes qui appartiennent a des proprietaires non 
exploitants residant en milieu r u r a l . Le probleme'du p e t i t p r o p r i e t a i r e exploitant, 
de I'exploitant a b a i l et de I'ouvrier agricole forme veritablement un tout i n d i 
v i s i b l e dans l a mesure ou chacun de ces groupes est en concurrence avec les autres 
sur l e plan des p o s s i b i l i t e s d'emploi limitees existant dans les regions rurales. 
On ne peut s'attaquer aux problemes des p e t i t s proprietaires exploitants sans 
s'attaquer egalem_ent a ceux des cultivateurs sans terres. L'accroissement notable 
du nombre des p e t i t s proprietaires exploitants dans de nombrei& pays en voie de 
developpement, que revelent les donnees des recensements de I ' a g r i c u l t u r e , resulte 
de nombreux facteurs divers, t e l s que l'accroissement demographique, l e ralen-
tissement du rythme de 1 ' i n d u s t r i a l i s a t i o n , de 1'acquisition'de terres par les 
grands proprietaires exploitants, 1'acquisition de terres par des investisseurs 
residant en m i l i e u urbain et l e partage et l e morcellement des terres dues aux 
l o i s sur les successions. 
17. Diverses mesiires ont ete prises dans de nombreux pays, t e l s que l a Chine 
(Taiwan), I'Inde, l e Japon, l e Pakistan, l a Republique arabe unie et l a Republique 
de Coree pour eliminer les causes de cette s i t u a t i o n . C'est a i n s i , par exemple, 
que I'on a i n t e r d i t , au moyen de r e s t r i c t i o n s speciales apportees en matiere de 
transferts de l a propriete fonciere, aux preteurs, aux commer9ant& et aux inves
tisseurs urbains d'acquerir des terres. On a impose des plafonds pour empScher 
1'acquisition de terres par les grands proprietaires fonciers residant en milieu 
r u r a l . Afin de prevenir les consequences nefastes du partage et du morcellement, 
on a p r i s des mesures pour l e remembrement des exploitations, mais ces mesures 
n'ont guere eu d'influence notable, L ' i n d u s t r i a l i s a t i o n rapide et l e developpement 
de I'artisanat f a m i l i a l ont ete encourages pour reduire l a pression demographique 
sur les t e r r e s , mais l e rythme de l a creation de nouveai;ix emplois y a ete 
nettement plus l e n t que celui de 1'augmentation du nombre des demandes' d'emploi. 
18, Afin de donner une certaine securite aux exploitants a b a i l , ' plusieurs pays 
leur ont confere des d r o i t s p a r t i c u l i e r s au moyen de r e s t r i c t i o n s imposees sur les 
loyers et sur l e d r o i t du proprietaire d'expulser l e locataire exploitant, sauf 
dans certaines circonstances p a r t i c u l i e r e s . Dans certains pays, les exploitants 
a b a i l ont pu devenir proprietaires en remboursant par* versements echelonnes l e 
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p r i x d'achat des terres louees, une f o i s l a t o t a l i t e de c,elles-ci expropriees 
en contrepartie d'une indemnisation appropriee. Mais etant donne l a faiblesse 
de l a position des p e t i t s proprietaires exploitants et des exploitants a b a i l 
dans les negociations, de nombreux gouvernements n'ont, malgre tous leurs e f f o r t s , 
reussi que partiellement a proteger les interets des groupes les plus faibles 
dans les zones rurales. 
19. L'accroissement de l a pression demographique, l a diminution de l a dimension 
des exploitations par partage et morcellement et l e t r a n s f e r t progressif des terres 
des p e t i t s exploitants aux riches - agriculteurs, preteurs ou commerc^ants, sont des 
facteiurs qui, separement et collectivement, ont provoque l a croissance de l a 
classe des ouvriers agricoles sans terres. I I en est resulte un divorce entre l a 
gestion des terres et leur exploitation proprement d i t e et, dans de nombreux pays, 
les gros proprietaires sont davantage enclins a f a i r e appel a une main-d'oeuvre 
salariee mal payee pl u t o t qu'a exploiter leurs terres eux-memes avec un personnel 
f i x e et qu'a f a i r e des investissements pour relever l a productivite de leurs terres 
et de leur personnel. De ce f a i t , une part importante de l a surface t o t a l e 
cultivee I'est par des exploitants a b a i l , ou des ouvriers agricoles salaries. 
En outre, les p e t i t s proprietaires exploitants et les exploitants a- b a i l , dont les 
exploitations ne sont pas rentables du f a i t de leurs trop faibles dimensions, se 
voient contraints a t r a v a i l l e r dans les grosses exploitations et sont done amenes 
a disputer aux ouvriers agricoles sans terres les p o s s i b i l i t e s d'emploi liraitees 
qui existent. Les exploitants moyens ont legitimement essaye de prendre a ferme 
les terres d'autres exploitants a f i n d'accroitre les dimensions de leur exploi
tations pour les rendre plus rentables; t o u t e f o i s , cette maniere d'agir implique 
une s i t u a t i o n de concurrence entre I'exploitant a b a i l (louant une p e t i t e exploi
t a t i o n ) et l e proprietaire exploitant, disposant d'une exploitation moyenne. 
Dans ces conditions, l a s i t u a t i o n du p e t i t p roprietaire exploitant, de 1'exploitant 
a b a i l et de I'ouvrier agricole s'est en f a i t deterioree du f a i t de 1'accroissement 
demographique; en outre, l e f a i t qu'ils n'ont que d i f f i c i l e m e n t acces aux services 
fournis par les organismes d'Etat et autres i n s t i t u t i o n s ne f a i t q u ' a f f a i b l i r leur 
position par rapport a celle des gros proprietaires exploitants. Dans leur souci 
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d' encoiirager l e recoiars a des techniques perfectionnees, de nombreux gouvernements 
ont adopte des politiques qui ont pour e f f e t pratique de subventionner l e gros 
proprietaire exploitant au detriment du p e t i t exploitant; ces p o l i t i q u e s , meme s i 
elles s'averent rapidement rentables a court terme, risquent a long terme de creer 
de graves-'problemes socio-economiques . 
20. Pour resiomer ce qui precede, meme au risque de s i m p l i f i e r a I'exces on peut 
dir e que les principaux problemes que rencontrent les economies cu dominent les 
proprietaires exploitants sont I'affermage, l e f a i t que les terres sont cultivees 
grace au recours a une main-d'oeuvre salariee et I'existence d'un grand nombre 
d'exploitations non rentables. Certains pays se sont efforce., avec plus cu moins 
de succes, de reglementer les liens existant entre les divers groupes, tandis que 
d'autres ont essaye de restructurer le.systeme en conferant des d r o i t s de propriete 
aux,exploitants a b a i l , en imposant des plafonds statutaires aux exploitations et 
en encourageant 1'organisation de cooperatives agricoles entre exploitants d'unites 
de production non rentables. Le succes de l a reglementation depend entierement de 
son e f f i c a c i t e administrative, qui varie d'un pays a 1'autre, et de 1'aptitude du 
pouvoir j u d i c i a i r e et du pouvoir exec.utif a defendre efficacement les groupes les 
plus f a i b l e s . Dans les pays ou l e taux d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n est eleve et ou l a 
pression demographique dans l e secteur agricole n'est pas trop f o r t e , et ou l a 
main-d'oeuvre agricole sans terres n'augmente pas sensiblement, l a reglementation 
des baux ruraux a connu certains succes. Mais dans d'autres pays ou l e nombre 
d'exploitations agricoles s'accroit rapidement dans l e contexte d'une poussee 
demographique croissante, l a reglementation des baux ruraiix est restee plus ou 
moins sans e f f e t etant donne que l e p e t i t proprietaire exploitant et 1'exploitant 
a b a i l , du f a i t de l a faiblesse de leur p o s i t i o n , sont rarement en mesure de f a i r e 
reconnaitre leurs d r o i t s en 1'absence d'autres p o s s i b i l i t e s d'emploi'suffisantes. 
21. L'absence d'une ve r i t a b l e demande de produits agricoles et de produits 
i n d u s t r i e l s tenant a l a s i t u a t i o n economique d i f f i c i l e du p e t i t proprietaire 
exploitant, de 1'exploitant a b a i l e t de I'ouvrier agricole, continue de susciter 
une grave inquietude, notamment dans les pays qui connaissent une pression demo
graphique exces'sive dans les regions rurales. De nombreux gouvernements prennent 
de plus en plus conscience des ramifications diverses et complexes des problemes 
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que pose l a reforme de l a structure agraire; les p e t i t s et les faibles p r o f i t e n t 
rarement d'une conjoncture commerciale favorable, ce qui perraet uniquement aux 
riches exploitants agricoles de s'enrichir encore davantage du f a i t des deficiences 
de l a structure agraire. Dans de nombreux pays en voie de developpement, l e 
probleme continue a se poser de fa^on aigue et, a moins qu'on ne prenne des mesures 
appropriees, l a s t a b i l i t e p o l i t i q u e elle-meme risque d'etre menacee. 

D. Adaptations du regime foncier dans les pays socialistes 

22. L'adaptation du regime foncier dans les pays socialistes est caracterisee par 
des strategies differentes suivant 1'importance r e l a t i v e accordee au secteur prive 
(paysan) et les differences dans l e taux de t r a n s f e r t de main-d'oeuvre de 
I'agri c u l t u r e a I ' i n d u s t r i e . Aussi, les politiques adoptees pour conci l i e r les 
interets individuels avec les o b j e c t i f s sociaux font apparaltre des grandes 
differences. 
25. Dans certains^pays, t e l s que l a Pologne et l a Yougoslavie, on f a i t porter 
1'accent sur I'agriculture privee.(paysanne) en tant que mesure t r a n s i t o i r e , les 
cooperatives etant principalement destinees a desservir les producteurs individuels 
et a.mobiliser leur epargne, mais dans d'autres pays t e l s que Cuba, l a 
Tchecoslovaquie, l a Hongrie et l a Roumanie, 1'organisation de l a production se 
transforme rapidement en un systeme d'agriculture cooperative ou c o l l e c t i v e . Bien 
q u ' i l y a i t d'importantes differences a court terme entre les. strategies de l a 
reforme, elles visent toutes a remplacer d'une maniere ordonnee 1'exploitation 
i n d i v i d u e l l e par une exploitation de type c o l l e c t i f ou d'un type analogue qui -se 
pr§te mieux au controle public. La plupart de ces pays etant des pays a economie 
pl a n i f i e e , l e rythme de mecanisation de I'agr i c u l t u r e et l e rythme de passage des 
populations de I'agricultiur-e a I ' i n d u s t r i e sont orientes de maniere a repondre au 
rythme d' I n d u s t r i a l i s a t i o n de 1'economie en general. La c o n c i l i a t i o n de I ' i n t e r e t 
individuel avec I ' o b j e c t i f social constitue l e probleme l e plus d i f f i c i l e que pose 
I'adaptation du regime foncier- et I'on est en t r a i n d'adopter d i f f e r e n t s modes de 
reformes de structures a f i n de resoudre ce probleme fondamental. 
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E. Adaptations du regime foncier dans les pays occidentaux in d u s t r i a l i s e s 
2h. Dans les pays occidentaux i n d u s t r i a l i s e s , bon nombre de problemes agraires,^ 
du moins dans les regions fortement industrialisees de ces pays, ont surgi en grande 
par t i e en raison du t r a n s f e r t desordonne et i r r e g u l i e r de populations du secteur 
agricole au secteur i n d u s t r i e l . Le remembrement et l a fusion des exploitations, 
2 ' u t i l i s a t i o n optimale des terres cultivables abandonnees, l a protection et 1'ele
vation des revenus des exploitants d'unites de production non rentables - en p a r t i -
c u l i e r dans les regions peu industrialisees - sont quelques-uns des problemes 
d'adaptation du regime foncier auxquels on s'attaque avec plus ou moins de succes 
dans de nombreux pays occidentaiix, t e l s que l a Republique federale d'Allemagne, 
l a France, les Pays-Bas et l e Royaume-Uni. Un aspect important auquel on a accorde 
beaucoup d'attention est l e role et l a place qu'occupent, dans une economie en 
expansion rapide, les petites exploitations dans les regions relativement•peu 
industrialisees d'un pays. La po l i t i q u e agricole vise moins a relever 1'ensemble 
de l a production agricole qu'a elever les revenus du secteur agricole au niveau 
des. revenus. du secteur urbain; on examine dans quelle mesure cette p o l i t i q u e a 
,reellement'ete p r o f i t a b l e aux p e t i t s producteurs. Un element qui presente un 
in t e r e t p a r t i c u l i e r pour les pays en voie de developpement est que, dans les pays 
i n d u s t r i a l i s e s , l a p o l i t i q u e de reforme des structures agraires est consideree 
comme faisant p a r t i e integrante de l a p o l i t i q u e agricole generale; on n'envisage pas 
I'une sans I'autre, comme c'est souvent l e cas dans de nombreiix pays en voie de 
developpement. . / 

F. Colonisation rixrale 

25. La caracteristique l a plus Importante qu'a f a i t apparaitre une etude des 
politiques ,et des programmes de colonisation rurale adoptes dans de nombreux pays 
est q u ' i l convient de bien situer l e ro l e r e l a t i f que les plans de colonisation 
devraient jouer par rapport aux autres mesures de reforme du regime foncier et des 
structures de l a production et des services d'appui, Dans de nombreux pays, sinon 
dans tous, on est de plus en plus conscient du danger q u ' i l y a a minimiser l e ro l e 
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des reformes du regime foncier et d'autres reformes de structures et a affecter 
I'essentiel de maigres ressources a 1'execution de plans de colonisation rurale a 
f o r t e i n t e n s i t e de c a p i t a l . Toutefois, dans 1'elaboration et 1'execution des plans 
de colonisation rurale, on ne semble pas t e n i r suffisaiTiment compte des problemes 
que pose 1'integration des structures du regime foncier. de l a production et des 
services d'appui. Les projets de colonisation rurale doivent manifestement 
s ' l n s c r i r e dans un cadre integre, en p a r t i c u l i e r l o r s q u ' i l s'aglt de plans v i s a r t a 

l a f i x a t i o n de nomades. Certains pays ont enregistre un certain succes en appliquant 
t 

cette methode; dans d'autres, les plans de colonisation rurale sont executes en 
fonction de conditions p a r t i c u l i e r e s et aboutissent souvent, s o i t a l a creation de 
communautes ou de groupes sociaux qui ne sont pas viables en s o i , s o i t a 1'execution 
de plans a tres f o r t e i n t e n s i t e de c a p i t a l . I I semble q u ' i l s o i t tres necessaire 
de revoir constamment les programmes de colonisation rurale en s'attachant tout 
particulierement a l a v i a b i l i t e du plan de colonisation, des divers projets de 
colonisation et des unites de production creees dans l e cadre de chacun de ces 
projets. Si I'on veut assurer I ' u t i l i s a t i o n optimale de ressoxorces financieres 
limitees, i l faut f a i r e une plus grande place aux analyses couts/avantages en ce 
qui concerne les depenses publiques et aux couts de substitution en ce qui concerne 
les beneficiaires de ces plans. 

G. Remembrement des exploitations 

26. Sauf dans quelques pays comme l a Chine (Taiwan), l e Pakistan et l a Republlque 
de Coree, l e remembrement des exploitations ne progresse guere, peut-etre surtout 
en raison des d i f f i c u l t e s que soulevent les imperfections des regimes fonciers dans 
de nombreux pays en voie de developpement; les conditions socio-economiques et l a 
reticence des exploitants a proceder a des echanges de parcelles a f i n d'assurer l a 
r e n t a b i l i t e des exploitations n'ont pas favorise l a r e a l i s a t i o n de vastes programmes 
de remembrement. Le remembrement des terres, qui vise a un reamenagement rationnel 
des terres, n'a ete applique avec succes, dans l e cadre de l a p l a n i f i c a t i o n de 
I ' u t i l i s a t i o n des terres, que dans les pays d'Europe occidentale et dans les pays 
a economie p l a n i f i e e , a i n s i que dans de tres rares pays en voie de developpement 



Franqais 
Page 20 

t e l s que l e C h i l i , l a Chine (Taiwan) et l a Republique arabe unie; dans l a plupart des 
pays en voie de developpement, les mesures visant a creer des unites de production 
viables grace a un amenagement ratidnnel des' terres ont ete releguees a 
1'arriere-plan. 

H. P l a n i f i c a t i o n integree de I ' u t i l i s a t i o n des terres 

27. Les imperfections constatees dans l a structure des regimes fonciers de nombreux 
pays en voie de developpement constituent aussi I'un des obstacles majeurs a 
1'application efficace d'une p l a n i f i c a t i o n integree de I ' u t i l i s a t i o n des terres. 
La surcharge pastorale se poiirsuit d'une maniere alarmante dans de nombreux pays 
faute de controle public efficace sur I ' u t i l i s a t i o n des terres privees; de meme, 
l a conservation et l a mise en valeur des ressources hydrauliques ont ete rendues 
d i f f i c i l e s par les lacunes du regime des d r o i t s de captation d'eau. Le deboisement 
est une autre preuve de 1 ' i n e f f i c a c i t e de l a p l a n i f i c a t i o n de I ' u t i l i s a t i o n des 
terres et de 1'insuffisance du controle public sur les ressources nationales. Mais. 
1'importance qu'.il y a a coordonner l a reforme agraire et l a p l a n i f i c a t i o n de 
I ' u t i l i s a t i o n des terres est cruciale poior l a mise en valeur integree des terres 
cultivees, des regions de paturages et des forSts, tout en permettant de resoudfe 
les problemes qui se posent aux bergers et aux nomades. Un examen des mesures 
prises dans plusieurs pays du Proche-Orient indique que l a solution de ce probleme 
chronique exigera non se\ilement un controle public sur I ' u t i l i s a t i o n des terres de 
paturage, mais en meme temps une reorientation des methodes de commercialisation, 
l a creation de stocks regulateurs de fourrage, 1'amelioration des termes de 
I'echange entre les nomades et les autres secteurs de I'economie et 1'affectation 
d'une partie des terres irriguees a l a culture de fourrage destine aux nomades pendant 
les saisons d i f f i c i l e s . L'integration des nomades dans I'economie generale du pays 
n'a done pas ete realisee dans l a plupart des pays qui se heiirtent a ce probleme. 
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I . Probleme des -petites exploitaticns et v i a b i l i t e des -gnltes de producticn 

28. Bien que I'on a i t employe dans l e present rapport des criteres d i f f e r e n t s pour 
evaluer les progres accomplis en matiere de reforme agraire, suivant l a nature du 
regime foncier, l e stade de developpement economique et l a structure de l a 
production agricole, l e c r i t e r e u t i l i s e pour evaluer l e succes eventuel des 
politiques et des programmes est l a mesure dans laquelle l e probleme du p e t i t 
proprietaire exploitant, de I'exploitant a b a i l et de I'ouvrier agricole sans terres 
a ete resolu ou a vu son acuite reduite. Bien que de nombreiox pays aient accompli 
des progres louables en ce qui concerne l a solution de leurs problemes, tant 
directement dans les regions rurales qu'en creant d'autres p o s s i b i l i t e s d'emploi 
dans les regions urbaines, tout indique que l e probleme du secteur l e plus f a i b l e 
de 1'economie rurale s'est en f a i t complique dans de nombreux pays du monde. 
29i En Afrique, les problemes que posent 1'Economie non monetaire et l e regime 
foncier coutumier et, en Amerique l a t i n e , l e regime foncier archaique domine par les 
grands domaines de type t r a d i t i o n n e l sont indissociables du probleme que posent les 
p e t i t s producteurs. Dans de nombreux pays d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique du 
Nord, a i n s i que dans de nombreux autres pays en voie de developpement, l e probleme 
que pose 1'explosion demographique alors que diminuent les .possibilites d'emploi 
dans l e secteur i n d u s t r l e l a provoque une aggravation de l a misere de l a majorite 
des populations rurales pauvres. Sauf dans les pays i n d u s t r i a l i s e s de 1'Occident 
(et l e Japon) et les pays socialistes, a i n s i que dans les pays en voie de deve
loppement dotes de grandes richesses naturelles comme l e petrole, dans l a plupart 
des pays en voie de developpement les effets nefastes qu'exercent sur 1'economie 
rurale 1 ' i n f l a t i o n , les d i f f i c u l t e s croissantes a trouver d'autres p o s s i b i l i t e s 
d'emploi et l a tendance inquietante des p r i x des produits agricoles dans l e comjnerce 
international touchent en derniere analyse l e p e t i t proprietaire exploitant, 
I'exploitant a b a i l et I'ouvrier agricole sans terres. 

30. L'evaluation des progres accomplis en ce qui concerne l a solution du probleme 
des p e t i t s exploitants et des ouvriers agricoles d o i t , bien entendu, se f a i r e en 
tenant compte de I'ampleur et de I ' i n t e n s i t e du probleme lui-meme, lesquelles 
varient d'un pays a I'autre. Dans les pays occidentaux fortement industr i a l i s e s 
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et dans les pays socialistes (ou 1 ' i n d u s t r i a l i s a t i o n rapide s'accomplit en meme' 
temps que 1'agricu].ture s'organise sur une base cooperative) l e probleme des p e t i t s 
exploitants et des ouvriers agricoles est plus ou moins un phenomene t r a n s i t o i r e . 
Quelques pays en voie de developpement seiolement ont applique des mesures de 
r e d i s t r i b u t i o n des terres qui vlsent specifiquement a resoudre l e probleme du p e t i t 
exploitant et de I'ouvrier agricole. De nombreiox pays ont deja des l o i s sur l a 
reforme agraire, mais, tres souvent, leur portee est insuffisante ou elles sont 
inefficaces faute d'appui financier suffisant. Certains pays n'ont meme pas encore 
envisage 1'adoption de mesures de r e d i s t r i b u t i o n des terres. Dans l a plupart des 
pays, sinon dans tous, qui n'ont pas encore f a i t l e moindre pas sur l a voie de l a 
r e d i s t r i b u t i o n des terres, l e probleme jadis chronique des p e t i t s exploitants et 
des ouvriers agricoles prend des proportions critiques imputables en grande pa r t l e 
a 1'importance exageree que I'on accorde aux. perfectionnements techniques et au 
f a i t que I'on subventionne 1'achat de facteurs de production sans proceder a l a 
reforme du regime foncier et de l a structure de l a production. 
51. I I est v r a i dans une large mesure que tres peu de pays en voie de developpement 
ont jusqu'a present mis sur pled de vastes programmes destines a resoudre l e 
probleme des p e t i t s exploitants, mais 11 est encourageant -de noter que diverses 
mesures ont ete prises (bien que d'une m.aniere desordonnee) ou ont, du moins, ete 
serieusement envisagees comme pouvant constituer l a solution de ce probleme. Une 
breve enumeration de ces mesures s'impose avant de conclure l e present chapitre. 
Les mesures les plus importantes q u ' i l convlent de mentionner sont les suivantes : 
Reforme du regime foncier 

a) Restrictions a 1'achat de terres par les residents des v i l l e s et les 
non-cultlvateurs et o c t r o i de pleins d r o i t s a 1'exploitant a b a l l par 
1'acquisition de toutes les terres agricoles aux proprietaires qui ne les 
exploitent pas eux-memes; 

• b) Redistribution des terres grace a 1'imposition d'un plafond aux. 

exploitations de dimensions excessives qui ne sont pas bien gerees. 

Reforme de l a structure de l a production 
a) Imposition d'une "superficie minimum" aux exploitations non rentables du 

f a i t de leurs dimensions trop f a i b l e s , au-dela de. laquelle i l y a l i e u 
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d'empecher l e partage des exploitations et d'encourager les exploitants 
sous-marginaujc, s o i t a emigrer vers les regions i n d u s t r i e l l e s , s o i t a 
organiser des cooperatives agricoles; 

b) S t a b i l i s a t i o n du nombre de families vivant de 1'agriculture a un niveau 
permettant d'assurer l a s t a b i l i t e de l a reforme du regime foncier.dans 
les regions soumises a de fortes pressions demographiques, grace a l a 
r e a l i s a t i o n de-programmes de travaux publics ruraux, d'implantation 
d'Industries a f o r t e intensite de main-d'oeuvre, de d i v e r s i f i c a t i o n de 
1'agriculture et des a c t i v i t e s economiques des regions rurales; 

c) Programme concerte en vue de creer davantage de p o s s i b i l i t e s d"emploi a f i n 
de f o u r n i r des emplois supplementsires aux exploitants sous-marginaux, 
grace a I'emploi de l a main-d'oeuvre excedentaire pour des travaux d'equi-
pement, l a conservation des ressources et l e developpement i n d u s t r i e l des 
campagnes; et 

d) Remembrement des terres en vue d'assurer leur u t i l i s a t i o n .optimale grace 
au remembrement des exploitations et a l a creation d'unites de production 
viables pouvant appliquer des techniques modernes. 

52; Pour recapituler, alors que pratiquement chaque pays a applique une ou plusieurs 
des diverses mesures enumerees ci-dessus, i l n'en reste pas moins v r a i que l e 
probleme du p e t i t proprietaire exploitant, de 1'exploitant a b a i l et de I'ouvrier 
agricole sans terres continue de se poser d'une maniere aigue dans de nombreux pays 
et s'est encore aggrave dans les pays soumis a de fortes pressions demographiques 
faute de reforme profonde du regime foncier et de l a structure de l a production. 
Comme on l e verra dans les chapitres suivants, les progres en ce qui concerne l a 
reforme de l a structure des services d'appui n'ont pas ete tres satisfaisants eux 
non plus. 

I I . INVESTISSEMENT ET CREDIT DANS LE CADRE DE LA REFORME AGRAIRE 

53. Alors que l e chapitre precedent t r a i t a i t des problemes poses par l a reforme du 
regime foncier et de l a structure de l a production a i n s i que des progres realises 
dans ces domaines, l e present chapitre porte sur l a reforme de l a structure des 
services d'appui en vue d'accelerer les investissements et de repondre aux besoins 
de credit des producteurs des zones de reforme agraire. 
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5^. Dans les zones a regime foncier coutumier ou I'on pratique I ' a g r i c u l t u r e de 
subsistance, l e probleme consiste essentiellement a mettre en place un nouveau 
systeme of f r a n t des p o s s i b i l i t e s de cr e d i t et de commercialisation. Dans les zones 
de grands domaines t r a d i t i o n n e l s les services d'appui assez rudimentaires sont 
presque toujours domines par les grands proprietaires et les paysans en general ' 
n'ont guere de moyens de se f a i r e entendre d'eux. De meme, dans les zones de 
proprietes individuelles, les p e t i t s proprietaires exploitants et les exploitants a 
b a i l ont d i f f i c i l e m e n t acces aux services d'appui; meme les cooperatives qui sont, 
en principe, organisees pour eux, servent souvent 1 ' e l i t e rurale. 
35. Outre I'ecart de plus en plus grand qui separe dans les campagnes l e riche et 
-le pauvre, i l existe un ecart entre l e niveau des revenus des secteurs r u r a l et 
urbain, des secteurs agricole et i n d u s t r i e l et des regions developpees et sous-
developpees d'un pays. Le rapport ne t r a i t e pas.le probleme plus vaste de 
1'acceleration du rythme des investissements en general dont l e but est d'augmenter 
l a productivite des exploitations agricoles/ l a ou les programmes de reforme agraire 
ont ete realises. ,Le present chapitre porte done principalement sur les problemes 
que pose 1'organisation de nouveaux services d'appui destines plus particulierement 
a repondre aux besoins des cultivateurs dans les zones de reforme agraire. 

A. Secteur ou i n s t i t u t i o n 

36. Dans les pays occidentaux indust r i a l i s e s ou 1'importance numerique de l a 
main-d'oeuvre agricole a diminue en valeur r e l a t i v e comme en valeur absolue, les 
investissements agricoles sont surtout effectues dans l e secteur prive, so i t par 
des producteurs individuels s o i t par des societes commerciales, aides par l a 
po l i t i q u e de I'Etat. Dans les pays soc i a l i s t e s , l e secteur public, c'est-a-dire 
I'Etat ou l e secteur des cooperatives,joue un role' strategique important etant donne 
que 1'accent est mis sur les investissements publics p l u t o t que prives; l a p o l i t i q u e 
du gouvernement tend surtout a accelerer les investissements dans l e secteinr 
public; ce processus est en outre favorise par l a reglementation des p r i x et les 
directives de p l a n i f i c a t i o n . La p o l i t i q u e d'investissement et les problemes de ces 
deux types de pays, qui sont etroitement l i e s au developpement economique general, 
d i f f e r e n t , sur l e plan materie], de ceux des programmes de reforme agraire de l a 
majorite des pays en voie de developpement; i l s ne sont done pas etudies i c i sauf 
l o r s q u ' i l s ont une influence directe sur les problemes des pays en voie de 
developpement. 
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57. A part l e cas des cultures d'exportation- a r e n t a b i l i t e elevee, les investis-
sements des grandes societes privees n'ont pas ete tree remarquables au cours des 
dernieres annees. Les petites entreprises ccmmerciales, pour leur part, n'ont 
effectue. d''investissements importants que dans certaines circonstances favorables. 
Les investissements directs effectues par les cooperatives dans l e secteur de l a 
production ont ete relativement faibles bien qu''il y a i t eu de nets progres dans l a 
creation de services et 1'organisation d'industries de traitement des produits dans 
t e l l e ou t e l l e region de certains pays. D'une taqon generale, les investissements 
de I'Etat ont ete consacres uniquement a l a mise en place de 1'infrastructure et a 
de grands travaux comme de vastes projets d ' i r r i g a t i o n , a i n s i qu'a 1'organisation 
de structiures i n s t i t u t i o n n e l l e s . En f a i t , beaucoup de pays en voie de developpement 
sont t r i b u t a i r e s des p e t i t s investisseurs individuels pour repondre aux besoins ' 
d'investissements du secteur r u r a l . 
58. Dans les zones a regime foncier coutumier, les producteurs, du f a i t qu'ils 
n'ont pas de dro i t s transferables, ne sont guere interesses a 1'amelioration des 
terres. Dans les pays a f r i c a i n s ou I'on a precede a 1'individualisation des dr o i t s 
de propriete, les investissements importants f a i t s par les exploitants (c'est-a-dire 
les cultivateurs pratiquant une culture commerciale) ont augmente l a productivite. 
Dans les pays d'Amerique l a t i n e , avec leurs grands domaines t r a d i t i o n n e l s , les 
investissements effectues par les proprietaires ont ete l o i n , comme on l e verra par' 
la suite, de repondre aux besoins. 
39. Dans une grande pa r t i e de I'Asie, du Proche-Orient et de I'Afrique du Nord 
(sauf en Algerie ou les investissements cooperatifs' ont ete importants) et dans les 
pays d'Amerique l a t i n e comme l a Bo l i v i e , l e C h i l i , l e Mexique et l e Venezuela, l e 
taux des investissements depend largement de l a mesure dans laquelle les 
proprietaires absenteistes, les proprietaires non exploitants (residents ruraux), 
les marchands-preteurs et, enfin, les exploitants sont disposes a i n v e s t i r . Le 
comportement des groupes autres que ce l u i des exploitants n'a generalement pas ete 
satisfaisant, comme I'indiquent les l i m i t a t i o n s imposees a ces groupes par les 
gouvernements pour ce qui est de .1'acquisition de terres. 
kO. En ce qui concerne les investissements agricoles, i l est d i f f i c i l e , ' f a u t e de 
donnees, d'arriver a des conclusions valables sur l e comportement compare des grands 
et des p e t i t s exploitants et i l est impossible de f a i r e des generalisations qui 
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soient acceptablas sur l e plan universel. Les grands exploitants o n t c e r t e s joue 
un r o l e important dans l a modernisation de 1'agriculture, en p a r t i c u l i e r au cours 
de periodes ou des progres techniques decisifs et spectaculaires ont ete realises 
(comme par exemple, l a mise au point de varietes a f o r t rendement), mais leurs 
investissements sont fonction du rendement escompte et non des besoins sociaux de. l a 
c o l l e c t i v i t e . Souvent les grands exploitants se font preteurs ou marchands ou 
donnent des terres a ferme. Dans les regions ou i l n'y a pas de l e g i s l a t i o n 
efficace pour reglementer l a location des terres, les grands exploitants preferent 
acheter des terres et les louer a des taux eleves p l u t o t que d'accroitre l a 
productivite en augmentant les investissements. Au contraire, dans les pays ou l a 
l e g i s l a t i o n est plus s t r i c t e , i l s preferent se l i v r e r a des operations de pret.ou 
a des a c t i v i t e s commerciales plut o t qu'a 1'exploitation agricole. Dans les pays 
done ou l a l e g i s l a t i o n sur les loyers et l e credit est efficace, les exploitants 
agricoles qui ont un surplus de ressources peuvent f a i r e de l a cultiire extensive, 
en p a r t i c u l i e r dans les pays ou l a l e g i s l a t i o n i n t e r d i t les a c t i v i t e s agricoles aux 
residents urbains. Ces exploitants riches ont souvent recours pour e u l t i v e r leurs 
terres a de l a main-d'oeuvre salariee-, surtout s i les p r i x des produits agricoles 
sont favorables et s i les salaires sont bas. Etant donne l e cr e d i t dont i l s 
jouissent, i l s peuvent obtenir facilement des prets s i les termes de I'eehange 
sont favorables et i l s ont tendance a f a i r e de nouveaux investissements dans leurs 
terres pour en augmenter l a productivite. IVhis i l s peuvent avoir tendance a 
acheter des terres aux p e t i t s exploitants pour agrandir leur domaine. 
i l l . Dans les pays ou les domaines agricoles de dimension moyenne exploites par 
leur p r o p r i e t a i r e sont nombreux, les investissements prives sont assez importants, 
surtout lorsque d'autres conditions sont egalement favorables. Mais, malheureu-
sement, l e nombre des proprietaires exploitants de cette categorie est beaucoup 
trop f a i b l e pour que les investissements qu'ils effectuent soient a I'echelle des 
besoins. Les p e t i t s exploitants, quant a eux, ne disposent pas des ressources 
necessai.res pour i n v e s t i r et leurs exploitations sont trop petites pour que des 
investissements y soient remunerateurs. 
k2. D'autre part, 1'organisation efficace des p e t i t s exploitants sur l e plan 
national pose de serieux problemes, du f a i t en p a r t i c u l i e r que les interets des 
di f f e r e n t s groupes d'une meme region rurale sont divers et contradictoires. Le 



.EA617 
-Franqais 
Page 27. 

manque d'education, les d i f f i c u l t e s inherentes au grand nombre des exploitants de 
cette categorie, l e manque de personnel q u a l i f i e et l a penurie de ressources 
financieres posent inevitablement des problemes d i f f i c i l e s sur l e plan de 1'admi
n i s t r a t i o n et de 1'organisation. Cependant, l o r s q u ' i l existe un reseau efficace de 
services d'appui, comme par exemple au Japon, les p e t i t s exploitants peuvent 
augmenter leur production dans des proportions comparables a celles des grands 
exploitants. . . - •, • 
h'^. 11 devient de plus en plus necessaire et urgent de choisir entre une p o l i t i q u e 
destinee a favoriser les investissements des grands exploitants et une po l i t i q u e 
visant a organiser en groupes professionnels les p e t i t s exploitants dans les regions 
ou les proprietaires exploitants sont nombreux. Beaucoup de gouvernements, presses 
d'accroitre l a production, ont neglige de f a i r e ce choix fondamental, ce qui a aggrave 
l a s i t u a t i o n des p e t i t s exploitants. 
kk. En resume, les gouvernements ont encourage divers secteurs ou i n s t i t u t i o n s 
a effectuer des investissements a un rythme accelere; l e choix entre les dif f e r e n t s 
secteurs est souvent influence par l e stade historique du developpement et l a 
strategic adoptee par les gouvernements pour l a p l a n i f i c a t i o n . Alors que dans les 
pays ou l a pression demographique est f a i b l e , les ressources naturelles importantes 
(par exemple l e petrole), l a si t u a t i o n budgetaire assez bonne pour permettre une 
pol i t i q u e de soutien des p r i x et I'acces aux investissements etrangers f a c i l e , l a 
promotion des investissements prives par les grands exploitants, les societes; 
d'affaires, les compagnies, etc., ont donne des resultats rapides. Tel n'est pas l e 
cas des pays pu l a pression demographique est f o r t e dans l e secteur agricole. Dans 
ces derniers, on ne peut f i x e r les o b j e c t i f s et l a strategic de 1'investissement 
dans l e secteur agricole sans t e n i r compte du financement necessaire au 
developpement i n d u s t r i e l . • • 

B. Objectifs et strategic de 1'investissement 

i+5. Dans beaucoup de pays en voie de developpement, l a p o l i t i q u e d'investissement 
a surtout vise a accroitre l a production agricole et l a productivite de l a te r r e 
grace principalement a 1'application de.techniques plus modernes. L'accroissement 
de, l a productivite de l a main-d'oeuvre rurale, en p a r t i c u l i e r du p e t i t proprietaire 
exploitant, de 1'exploitant a b a i l et de I'ouvrier agricole, o b j e c t i f plus d i f f i c i l e 
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et peut-etre plus important, a souvent ete relegue au second plan. De ce f a i t , i l 
existe dans l a p o l i t i q u e d'investissement de nombreux gouvernements un c o n f l i t ouvert 
entre les programmes de reforme agraire et l a p o l i t i q u e d'investissement destines a 
favoriser l a modernisation technique dans I'ag r i c u l t u r e . Une etude de•1'investis-
sement dans les pays qui se sont surtout preoccupes d'accroltre l a production en 
negligeant plus ou moins ccmpletement les problemes de I'emploi revele une aggra
vation tres nette des desequilibres entre les secteurs et entre les regions. 
k6. Dans beaucoup de pays en voie de developpement, les o b j e c t i f s de l a reforme 
agraire et de l a p o l i t i q u e d'investissement a i n s i que l a maniere d'appliquer cette 
p o l i t i q u e ne semblent pas encore avoir f a i t I'objet de decisions compatibles avec 
la .necessite d'augmenter au maximum l e rendement et I ' e f f i c a c i t e des exploitations 
individuelles n i surtout avec l a necessite d'accroltre l a productivite et l e revenu 
du p e t i t exploitant sous-employe et de I'ouvrier agricole. De plus, etant donne 
que dans les pays ayant une population r i i r a l e excessive, l e probleme du p e t i t 
exploitant et de I'ouvrier agricole ne peut etre resolu sans une i n d u s t r i a l i s a t i o n 
rapide de 1'economie, i l faudrait que l e secteur agricole fasse une contribution 
appreciable a 1'investissement dans l e secteixr i n d u s t r i e l , Autrement d i t , l e 
probleme se ramene a l a creation d'un reseau de services d'appui capables de 
f a c i l i t e r 1'accroissement de l a formation de c a p i t a l dans l e secteur agricole comme 
dans l e secteur i n d u s t r i e l . 
k'J. La faqon dont chaque pays conceit l a strategie a adopter en ce qui concerne 
1'investissement est determinee par 1'ensemble des valeurs politiques qui l u i sont 
propres et 1'existence de resjsources financieres interieures et d'aide exterieure. 
Dans les pays qui mettent 1'accent sur l a mobilisation des ressoiarces interieures 
pour l e financement du developpement economique, l e secteur agricole a du mobiliser 
des capitaux en restreignant l a consommation et en favorisant 1'epargne, Neanmoins, 
souvent, l o r s q u ' i l n'existe pas de systeme coherent de reforme agraire et de 
p o l i t i q u e d'investissement, les interets des cultivateurs ne sont pas proteges, s i 
bien que I'ecart existant entre les pauvres et les riches des regions rurales et 
d'une taqon generale entre les revenus ruraux et urbains s'est en f a i t accru. 
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C. Role et structure des services d'appui 

h8. Le ro l e que peuvent jouer les services d'appui, dans l a mobilisation du credit 
et 1'encouragement a l a formation du c a p i t a l , varie de pays a pays en fonction de 
l a strategie adoptee pour l e developpement economique. 
49. Dans de nombreux pays d'Afrique ayant un regime foncier de type coutumier et 
pratiquant essentiellement une agriculture de subsistance, les principales 
categories de problemes a resoudre immediatement sont les suivantes : a) reforme 
du regime foncier en vue d'encourager un investlssement accelere dans l e secteiir 
agricole; b) remplacement progressif de 1'economie de subsistance par une economie 
de marche grace au developpement de 1'infrastructure physique et a 1'integration de 
ce secteur dans 1'economie generale du pays; c) r e a l i s a t i o n d'un compromis entre l a 
p o l i t i q u e tendant a reserver des regions determinees a certaines t r i b u s et l a 
necessite d'assurer un developpement harmonieux de I'ensemble du pays; enfin, 
d) elaboration d'une nouvelle, structure des services d'appui, notamment dans les 
domaines du c r e d i t , de l a commercialisation, de l a transformation et des autres 
a c t i v i t e s connexes. 
50. Dans les pays comme ceux d'Amerique l a t i n e ou l e secteur agricole se caracterise 
par 1'existence de grands domaines t r a d i t i o n n e l s , l e peu de propension a i n v e s t i r 
dans 1'agriculture manifeste par les proprietaires fonciers pose un probleme 
cr u c i a l . Compte tenu de l a presence d'une main-d'oeuvre a bon marche et d'une 
f i s c a l i t e peu exigeante, les methodes de culture extensive permettent neanmoins aux 
proprietaires fonciers de t i r e r un revenu important de leurs vastes exploitations. 
I l s ont tendance a i n v e s t i r leurs capitaux en acquerant des immeubles dans les, 
v i l l e s au l i e u de'moderniser leurs domaines et i l s sont enclins a acheter des , 
produits de luxe p l u t o t qu'a ameliorer leurs terres, ce qui a eu pour e f f e t de 
detourner du secteur agr.icole les capitaux qui pourraient s'y i n v e s t i r . Le seul 
element encourageant reside dans l e haut niveau de productivite enregistre dans 
certaines des grandes exploitations gerees selon des methodes commerciales, mais 
malheureusement ces exploitations sont trop peu nombreuses pour i n f l u e r sur l e 
niveau general des investissements dans 1'ensemble du pays interesse. Etant donne 
l e regime foncier existant, i l n'est pas non plus possible d'elaborer une structure 
integree des services d'appui, et meme s i 1''on y parvient, i l n'en resulte une 
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'acceleration du rythme d'investissement dans 1'agriculture que s i I'on precede 
simultanement a. une'transformation radicale du regime foncier lui-meme. Dans les 
pays qui connaissent a l a f o i s un chomage agricole aigu et un rythme de croissance 
demographique inquietant, on ne peut resoudre l e probleme de l a main-d'oeuvre 
agricole inemployee qu'en creant des emplois de remplacement dans l e secteur 
i n d u s t r i e l qui, a son tour, d o i t etre finance en grande pa r t i e sur les ressources du 
secteur agricole. Dans ces pays, les politiques de 1'investissement et du c r e d i t , 
d'une part,.et l a p o l i t i q u e de reforme agraire, d'autre part, n'ont pas toujours ete 
etroitement coordonnees. .De plus, ces politiques n'ont pas toujours ete specia-
lement conques pour r e a l i s e r une r e p a r t i t i o n equilibree de l a propriete et reduire 
le_ nombre d'exploitations non rentables. 
51. Dans de nombreux pays d'Asie et du Proche-Orient aux regions rurales surpeuplees 
l a rarete des terres a aggrave l e probleme de 1'accession a l a propriete fonciere 
et du sous-emploi. En lanqant dans les zones rurales des programjnes de travaux 
publics destines a m u l t i p l i e r les biens de c a p i t a l , avec I'aide notamment d ' i n s t i -
tutions Internationales t e l l e s que l e Programme alimentaire mondial, on pourrait 
non seulement relever l e niveau des investissements n'exigeant aucune so r t i e de 
fonds, mais egalement creer des emplois pour les ouvriers agricoles. I I conviendrait 
egalement que des organismes de c r e d i t mobilisent I'epargne des proprietaires 
exploitants pour couvrir les depenses monetaires entralnees par ces travaux d'equi-
pement. Par a i l l e u r s , une reforme agraire et l a creation de fermes cooperatives 
mecanisees l i b e r e r a i t l a main-d'oeuvre excedentaire actuellement sous-employee 
dans des exploitations peu rentables, l u i permettant de s'employer dans les 
programmes de travaux d'equipement agricole, ce qui developperait les i n v e s t i s 
sements en vue du developpement sans accroitre les depenses monetaires. 
52. A cet egard, les resultats obtenus par l e Japon, les realisations remarquables 
de l a Republique arabe \jnie, de l a Republique' de Coree et de l a Chine (Taiwan), 
notamment l a Commission mixte de reamenagement r u r a l , les realisations p a r t i e l l e s 
du projet Comilla au Pakistan o r i e n t a l et des reseaux de cooperatives a f i n s 
multiples mis en place dans certaines regions du C h i l i et de I'Inde o f f r e n t un • 
i n t e r e t p a r t i c u l i e r . Ces pays ont mis au point'differentes techniques permettant 
de mobiliser l a main-d'oeuvre rurale excedentaire aux f i n s du developpement 
economique general, mais c'est dans l e domaine de 1'investissement que leurs ' •V'-'-'' " 
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realisations revetent une importance p a r t i c u l i e r e . Si I'on passe en revue I'oeuvre 
accomplie par ces divers pays, on constate q u ' i l est necessaire d'organiser des 
cooperatives de c r e d i t , de commercialisation, de transformation et de fourniture de 
facteurs de production agricole selon un plan coordonne. En e f f e t , 1'insuffisance 
des cooperatives de commercialisation contrarie l e developpement du credit 
cooperatif; l e manque des cooperatives de transformation freine I ' a c t i v i t e des 
cooperatives de commercialisation; une mauvaise organisation des cooperatives de 
credit est un handicap pour les cooperatives de commercialisation. Une structure 
integree des services d'appui, renforcee par une p o l i t i q u e des p r i x judicieuse, est 
l a c l e f du succes d'une reforme agraire. A quelques exceptions pres, on ne constate 
dans aucun'pays 1'application a une echelle appreciable d'une t e l l e conception 
globale de 1'organisation des services d'appui. De plus, les cooperatives ne se 
sont pas vu a t t r i b u e r l e ro l e majeur qui doit etre l e leur dans 1•elaboration de l a 
structure des services d'appui. Le f a i t que les cooperatives n'aient pas toujours 
repondu aux espoirs places en elles n'est pas une raison suffisante pour les 
negliger ou leur refuser I'aide dont elles ont besoin pour s'acquitter de leur 
tache. Le succes des programmes de reforme agraire repose souvent sur 1'existence 
d'un reseau de cooperatives viables. , ' • ^ 

D. Type souhaitable de structure integree des services a u x i l i a i r e s d'appui 

55- I I ressort clairement des considerations qui precedent que 1'organisation du 
credit agricole sur une base privee est generalement a exclure. Les banques 
commerciales ne sont a prendre en consideration ccmme sources de c r e d i t que pour l a 
commercialisation et l e traitement des produits agricoles; on ne peut guere compter 
sur elles pour jouerun role determinant dans l e financement de l a production • 
agricole. Les banques specialisees du secteur public et les organismes de cre d i t . 
agricole ne peuvent mainifestement pas t r a i t e r directement avec les m i l l i e r s 
d'agriciilteurs qui sont a l a tete de petites et de moyennes exploitations. Cependant, 
les banques du secteur public peuvent operer en collaboration e t r o i t e avec les , ' 
cooperatives au niveau operationnel, dans l e cadre d'une p o l i t i q u e de prets conque 
en fonction d'un programme de credit controle; l e concours de ces t r o i s elements 
o f f r e sans doute l a solution l a plus prometteuse aux. problemes complexes poses par 
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1'organisation du c r e d i t . I I faut done, pour elaborer une structure satisfaisante 
des services d'appui, se fonder sur des etudes et des recherches sur l e cadre dans 
lequel les problemes locaux seront resoliis au mieux dans les diverses regions. 
5^. A I'heure actuelle, i l est d'autant plus d i f f i c i l e . d e developper les sources 
de c r e d i t q u ' i l faut a l a f o i s financer l a production agricole existante et f a i r e 
l e necessaire pour l a developper eonsiderablement. Cette eomplexite est encore 
aceentuee par l e f a i t que, dans les regions d'agrieiilture commerciale, les nouveaux 
organismes de c r e d i t devront a f f r o n t e r l a concurrence du c r e d i t prive et que, dans 
les regions d'agriculture non monetaire, i l s seront,en t e r r a i n vierge; en f a i t , i l s 
auront pour tache d'accelerer'le processus de monetisation dans ces regions. Bien 
plus, i l s devront etre en mesure de contribuer a l a r e a l i s a t i o n des o b j e c t i f s de l a 
p o l i t i q u e des p r i x agricoles qu'aura pu elaborer l e gouvernement; enfin et surtout, 
i l s devront chercher a mobiliser I'epargne et a canaliser les investissements vers . 
les secteurs hautement p r i o r i t a i r e s , conformement au plan national de developpement. 
C'est dans cette perspective elargie q u ' i l convient de d e f i n i r les c r i t e r e s pour 
1'elaboration et l e bon fonctionnement d'une nouvelle- structure du c r e d i t . 
55- Une organisation integree du credit agricole, faisant a l a f o i s appel aux 
cooperatives et aux organismes d'Etat, devrait etre en mesure de f o u r n i r des credits 
suffisants aux p e t i t s proprietaires exploitants et aux exploitants a b a i l . Pour 
garantir les prets, i l conviendrait de r e t e n i r l a notion de "capacite de production" 
et non plus c e l l e de "propriete fonciere" car i l est possible que l e nouveau regime 
foncier interdise l e l i b r e t r a n s f e r t des d r o i t s de propriete fonciere. I I faudrait 
egalement, sans s'ecarter des regies elementaires de prudence, maintenir au minimum 
les depenses en caipital des organismes' de c r e d i t et leurs f r a i s de gestion coiarants 
pourraient en f a i t etre supportes par les emprunteurs. Au stade i n i t i a l , les 
cooperatives de c r e d i t auront sans doute besoin des subventions des pouvoirs publics 
mais, a long terme, elles'doivent pouvoir fonctionner avec leurs propres fonds. Une 
t e l l e organisation cooperative integree se s u b s t i t u e r a i t , tout au moins p a r t i e l 
lement, aux sources privees de financement. Une f o i s realises les programmes de ' 
reforme agraire,' e l l e serait en mesure d'assumer les fonctions anciennement 
exercees par les -grands proprietaires fonciers. E l l e o f f r i r a i t des moyens de 
financement a toutes'les categories de producteurs, qu'ils soient a l a tete de 
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grandes., de moyennes ou surtout de petites exploitations, et repondrait a toutes les 
categories de demandes de c r e d i t , a court, moyen ou long terme, et pour l a 
production ou pour l a consommation. 
56. Seule une organisation cooperative integree, couvrant les,secteurs du c r e d i t , 
de l a commercialisation, du traitement et de l a fourniture des facteui-s de 
production permet de coordonner les diverses categories de programmes de'credit et 
les mesures connexes portant sur l a commercialisation, l e traitement et les autres 
a c t i v i t e s ayant un-rapport avec l a production. En d'autres termes, une t e l l e 
organisation serait en mesure de s'acquitter des fonctions anciennement exercees 
par les proprietaires fonciers, les negociants, les revendeurs, les entreprises de 
traitement, etc. 
57. Si 1'intervention des'pouvoirs publics est souhaitable au depart, i l devrait 
neanmoins etre possible de renoncer progressivement a I'aide de I'Etat et seule 
1"organisation des. producteurs en cooperatives permet d'atteindre vraiment ce 
resultat. I I est evident qu'une association d'emprunteurs devrait, dans toute l a 
mesure du possible, f a i r e appel a I'entraide, creer ses propres sources de finan-
cement et encourager 1'esprit d'epargne chez ses membres. L'obligation d'effectuer 
des depots, l a pratique de taux d'interet eleves, les prelevements sur les recettes 
provenant de l a vente des produits a i n s i que tout autre precede u t i l i s a b l e par une 
association de producteurs pourraient contribuer au developpement de I'epargne 
dans les regions rurales et f a c i l i t e r 1'investissement dans ces regions de 
I'epargne a i n s i realisee. Au stade i n i t i a l , i l faudra sans doute f a i r e appel 
aux zones urbaines pour obtenir des fonds de demarrage, mais, par l a suite, 
1'organisation cooperative devra, dans une large mesure, se financer elle-meme et 
c'est cet o b j e c t i f qu'elle d o i t viser des l e debut. Ulterieurement, quand l a 
productivite agricole aura ete relevee et quand les interets des classes defa-
vorisees auront ete efficacement garantis, cette meme organisation integree pourra 
etre u t i l i s e e pour mobiliser I'epargne rurale et r e p a r t i r les investissements 
locaux, I I apparait a i n s i qu'une organisation cooperative integree constituerait 
un element important du cadre i n s t i t u t i o n n e l complementaire minimum evoque au 
chapitre V i n t i t u l e "Reforme agraire et developpement equilibre"; e l l e c o nstituerait 
egalement un moyen i n s t i t u t i o n n e l efficace de promouvoir l a p a r t i c i p a t i o n populaij:e 
dont i l est question au chapitre IV. ' - , 
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E. Conclusions 

58. En un mot, dans les pays en voie de developpement, pour resoudre. l e probleme. 
de 1'investissement et du credi t dans l e cadre d'une reforme agraire, i l ne s u f f i t 
pas de modifier l a f i s c a l i t e , de prendre des mesures d'encouragement a I ' i n t e n t i o n . 
des producteurs ..ou d'organiser l e cre d i t . Dans l e contexte actuel, l e probleme 
consiste.a proteger les p e t i t s exploitants a) en favorisant l a cooperation entre 
eux, b). en mobilisant I'epargne rurale pour financer des investissements accrus' dans 
les secteurs agricole et i n d u s t r i e l et c) en creant davantage d'emplois pour l a 
main-d'oeuvre rurale sous-employee. I I convient de determiner l e role des services 
d'appui en general, et des cooperatives-en p a r t i c u l i e r , avec cet o b j e c t i f present 
a 1'esprit. 
59. Par l e passe, les cooperatives ont souvent ete conques comme un moyen commode 
de drainer I'epargne des milieux agricoles aises et de l a redistribuer sous forme 
de prets aux producteurs agricoles moins favorises. Pour resoudre l e probleme pose 
par I'existence d'une classe de p e t i t s exploitants, on u t i l i s e maintenant de plus 
en plus les cooperatives pour i n c i t e r les p e t i t s proprietaires a s'organiser en vue 
d'un o b j e c t i f precis, pour encourager I'epargne dans tous les milieiox ruraux et 
enfin pour developper les investissements dans les secteurs voulus au sein de l a 
communaute rurale. Ce nouveau role qu'on^attend des cooperatives de cr e d i t rend 
indispensable de les considerer comme faisant p a r t i e integrante de l a structure des 
services d'appui dans les domaines de I'epargne, de l a commercialisation, de l a 
transformation, de l a fourniture des moyens de production, etc., structure qui d o i t 
a son tour etre envisagee comme vn element du cadre i n s t i t u t i o n n e l complementaire 
minimum dont i l sera question au chapitre V. -
60. Par l e passe, les cooperatives n'ont remporte qu'un succes l i r a i t e pour des 
raisons complexes et diverses dont i l est neanmoins possible de donner une idee. 
Tout d'abord,' les cooperatives de credi t sont rarement conques comme un element 
d'une organisation cooperative integree et comme un moyen de remplacer - ne serait-ce 
que partiellement. - l e s entrepreneurs prives dans les domaines du c r e d i t , de l a 
commercialisation et de l a transformation. D'autre part, l e succes r e l a t i f des 
cooperatives dans les regions ou l a reforme agraire a ete accomplie, alors que les 
resultats qu'elles obtiennent l a ou l a reforme n'a pas eu l i e u sont tres inegaux, 
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indique^egalement qu'un changement dans l a structure fonciere conditionne l e succes 
des cooperatives. L'influence preponderante des chefs de t r i b u s dans les regions a 
regime foncier coutiamier, c e l l e des proprietaires fonciers dans les regions ou predo
minent les grands domaines tradit i o n n e l s et c e l l e des marchands-preteurs i n s t a l l e s en 
v i l l e , dans les regions ou l e regime foncier est c e l u i des proprietaires exploitants, 
ont marque l a structure socio-economique des regions rurales a t e l point qu'on ne 
peut s'attendre a ce que les classes rurales les moins favorisees entreprennent une 
action concertee en vue de leur developpement economique sans I'aide^des pouvoirs 
publics. Par consequent, selon l e rapport, l e probleme ne consiste pas seulement a 
reorganiser les cooperatives ou a creer de nouveaux organismes, mais i l consiste a 
mettre en place un nouveau cadre dans lequel les cooperatives puissent exercer leurs 
a c t i v i t e s de maniere efficace en tant que p a r t i e integrante de l a structure des 
services d'appui. 
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I I I . ADMINISTRATION DE lA REFORME AGRAIRE 

61. Vu les c o n f l i t s d'interet qui caracterisent une mauvaise structure fonciere, 
le role de 1'administration sera essentiellement d'empecher les plus f o r t s 
d'exploiter-les plus faibles. en apportant des changements concertes au regime 
foncier et en prenant des mesures deliberees pour accelerer les a c t i v i t e s de 
developpement. I I ressort toutefois de 1'evaluation, f a i t e dans le present chapitre 
des mesures administratives prises par divers gouvernements pour rea l i s e r l a reforme 
agraire que dans bien des cas, les pouvoirs publics n'avaient pas une idee c l a i r e 
du role qu'ils avaient a Jouer. D8.ns beaucoup de pays, 1'ecarf grandissant entre 
les o b j e c t i f s declares de l a politique de reforme agraire et les r e s u l t a t s obtenus 
provient de ce que I'on a omis d'adapter les rouages administratifs en vue de l a 
reforme agraire (dont l a r e a l i s a t i o n suppose des reformes de structure dans 1'admi
n i s t r a t i o n ) , a 1'insuffisance des documents cadastraux, au manque de formation du 
personnel, a un manque de coordination avec les autres a c t i v i t e s de developpement 
et a 1'absence a peu pres complete de controle dans 1'execution et 1'evaluation 
des r e s u l t a t s . La ou I'on n'a pas cherche a adapter les structures administratives 
existantes aux exigences d'une modification du regime foncier l a reforme agraire 
a souvent echoue. ^ " ' 

A. Organisation administrative pour 1'execution d'une reforme agraire 
J 

62. I I apparait que 1'organisation administrative' leguee a leurs anciennes 
colonies par les puissances coloniales ne permet pas, a moins d'etre remaniee a 
cette f i n , d'operer convenablement des changements d'ordre socio-economique. Cela 
est aussi v r a i des grandes administrations centralisees que de celles qui sont 
dominees par les proprietaires de grands domaines t r a d i t i o n n e l s , et les proprietaire 
absenteistes, ou les chefs de t r i b u s dans les pays a regime foncier coutumier, ou 
des systemes constitutionnels et administratifs decentralises d'autres pays. Dans 
certains cas, l a creation de ministeres d i s t i n c t s ou d ' i n s t i t u t s specialement 
charges de l a reforme agraire a aide a resoudre le probleme, mais on est aujourd'hui 
de plus en plus conscient de l a necessite d'operer des reformes profondes de l a 
structure administrative. 
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B. Problemes de coordination 

63. Dans les pays qui ont deja precede a l a reforme agraire les problemes de 
coordination se posent a,vec acuite au moment d'entreprendre l a reform'e de l a 
structure de l a production et de celle des services d'appui. En revanche, dans les 
pays ou ces t r o i s fonctions ont ete confiees a un seul et meme organisme, on constate 
des progres sensibles dans l a coordination de l a fourniture des services mais i l 
se pose un nouveau probleme qui est de savoir quel type d'organisation adminis
t r a t i v e i l conviendra de maintenir, l a reforme agraire une f o i s accomplie. 

C. Probleme de l a decentralisation 

6k. La necessite de mener a bien, tant sur le plan national qu'a 1'echelon l o c a l , 
un programme aussi vaste et complet qu'une reforme agraire a generalement plaide 
en faveur d'une administration centralisee, en vue notamment de surmonter 
1'opposition des interets e t a b l i s , mais cette centralisation a presque toujours eu 
•pour e f f e t de decourager 1 ' i n i t i a t i v e et 1'action collective a I'echelon l o c a l , 
s i ce n'est dans les regions ou des organisations d'exploitants ont ete solidement 
iraplantees dans le cadre meme du programme de reforme agraire. On est maintenant 
de plus en plus conscient du f a i t qu'une reforme agraire est un processus comportant 
plusiexurs stades : s i au depart une administration centralisee est necessaire, i l 
convient d'operer ulterieurement une decentralisation et de f a i r e davantage appel 
aux organisations d'exploitants. 

D. Organisation en vue d'une reforme agraire integree 

65. Dans de nombreux pays en voie de developpement, l a coordination entre les 
programmes de reforme agraire et les programmes plus vastes de developpement 
agricole et r u r a l a egalement. laisse a desirer. On a souvent entrepris l a reforme 
agraire sans prevoir l a mise en place dans les zones rurales du cadre i n s t i t u t i o n n e l 
complementaire minimum. En consequence, les services o f f e r t s presentent certaines 
lacunes et les p e t i t s exploitants peuvent d i f f i c i l e m e n t se les procurer. 

E. Etalement de l a reforme > 

66. I I est rarement possible d'executer integralement en une seule f o i s 1'ensemble 
du programme, aussi convient-il d'operer un choix, qui est d'une importance cruciale 
pour le succes de l a reforme agraire, entre deux methodes : soit appliquer 
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progressivement, l a reforme a I'ensemble du pays, soit 1'appliquer totalement 
dans certaines regions determinees. Conscients des consequences pratiques de ce • 
choix,' beaucoup de gouvernements comme ceux de l a Eepublique arabe unie et de l a 
Chine (Taiwan) ont applique des programmes progressifs avec un succes indeniable. 
Cependant, dans de nombreux .autres pays, 1'absence de tout e f f o r t veritable, d'eta-
lement du programme s'est traduite par un succes seulement p a r t i e l de l a reforme ou 
par une r e e l l e disproportion des resultats obtenus avec ce qu'ils ont coute en 
e f f o r t s et en depenses. 

F. Autres aspects de 1'execution de l a reforme agraire 

67. Ee nombreux pays n'ont pas encore pr i s les mesures voulues pour perfectionner 
les documents cadastraux et introduire l a pratique de 1'enregistrement des t i t r e s 
de propriete. Beaucoup ne se sont pas preoccupes d'etablir le plan cadastral du 
pays et d'enregistrer de faqon detaillee les droits des exploitants. A cet egard, 
l a photogrammetrie aerienne semble etre une methode d'avenir pour I'etablissement 
des plans cadastraux. 
68. En revanche, on enregistre dans plusieurs pays des progres" remarquables dans 
le domaine de l a creation de tribunaux j u d i c i a i r e s ou.administratifs specialises, 
charges de v e i l l e r a 1'application rapide equitable et ordonnee des l o i s r e l a t i v e s 
a l a reforme agraire, Pourtant, dans certains pays, les procedures u t i l i s e e s 
continuant d'etre extremement lourdes et i l est d i f f i c i l e aux p e t i t s exploitants 
de se rendre au siege des tribunaux pour intenter des recours qui, d'autre part, 
sont souvent couteux pour eux etant donne' leurs moyens l i m i t e s . 
69. Dans le domaine de formation, certains pays t e l s que Ceylan, le C h i l i , 
I'Ethiopie, 1'Irak, l a Republique arabe unie et l a Syrie, ont pr i s des mesures 
pour perfectionner l a recherche et pour ameliorer l a formation professionnelie des 
techniciens, des cadres moyens et des beneficiaires de l a reforme, mais dans l a 
plupart des autres pays, on constate q u ' i l n'existe pas toujours une coordination 
suffisante entre les a c t i v i t e s de formation de recherche et d'evaluation des 
resultats.' On n'a pas non plus encore suffisamment; reconnu 1'importance-de l a 
formation en vue de l a reforme agraire et un grand nombre de pays n'ont encore 
p r i s aucune mesure dans ce domaine. D'autre• part, dans l a plupart des pays en 
voie de developpement, i l n'existe pratiquement aucun moyen de controler et 
d'evaluer 1'execution de l a politique de reforme et des plans d'action, de manie-re 
a les modifier lorsque besoin est. 
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70. En resume, les principaux problemes d'ordre administratif poses- par une 
reforme agraire sont : a) le remaniement de 1' administration pour l u i permettre 
de transformer' l a structure fonciere; b) l a coordination des divers changements 
apportes a 1'organisation administrative; c) l a mise en place d'une organisation 
efficace des services d'appui, probleme evoque au chapitre I I ; d) l a mise en place 
d'un cadre i n s t i t u t i o n n e l complementaire minimum, probleme t r a i t e au chapitre V, 
et e) l a pa r t i c i p a t i o n des interesses au processus de transformation de l a structure 
fonciere et aux taches de developpement ulterieures. 
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TV. LA PARTICIPATION DE LA POPULATION A LA REFORME AGRAIRE 

71. Le present chapitre t r a i t e de l a p a r t i c i p a t i o n de l a population aux programmes 
de reforme agraire dans les differentes regions du monde en voie de developpement 
et insiste plus specialement sur les a c t i v i t e s en Amerique l a t i n e . 

A. Formes de p a r t i c i p a t i o n 

72, C'est a juste t i t r e que l a p a r t i c i p a t i o n de l a population est consideree comme 
l a condition sine qua non de l a reussite d'un programme national de developpement. 
Dans le cas d'une reforme agraire, i l decoule de ce principe que les populations 
rurales doivent etre assnciees tant a l a mise au point de l a p o l i t i q u e de reforme 
agraire qu'a 1'application des mesures prises dans le cadre de cette p o l i t i q u e . 
Parfois, c'est sous l a pression de l a population que l a reforme agraire a ete' 
i n s c r i t e dans des programmes nationaux et parfois c'est l a reforme agraire 
elle-meme qui a suscite l a p a r t i c i p a t i o n de l a population locale. Beaucoup de pays 
ont'promulgue des l o i s de reforme agraire mais certains d'entre'eux ont ete longs 
a les appliquerj l a pression des paysans organises est un bon moyen d'accelerer 
le processus. Les formes qu'elle prend et les moyens qu'elle u t i l i s e varient 
selon l e type de structure fonciere. 
73» Dans de nombreux pays, cette p a r t i c i p a t i o n populaire a ete desordonnee et e l l e 
a souvent ete 1'effet d'un mouvement spontane. En Amerique l a t i n e , les l o i s de 
reforme agraire de l a Bolivie et du Venezuela ont ete 1'effet d i r e c t de l a pression 
des revendications de l a population r u r a l e . En Colombie, en I t a l i a , au Japon, 
au Kenya et aux Philippines, les gouvernements ont agi pour ecarter l a menace d'une 
agitation paysanne.' Les pays socialistes comme I'Algerie, l a Chine continentale, 
Cuba et 1'Union sovietique sont des exetnples de cas ou une transformation revolu-
tionnaire du pouvoir a precede l a reforme agraire. A i l l e u r s , l a decision 
d ' i n s t i t u e r des programmes en vue de reformer l e regime foncier a davantage ete due 
a 1 ' i n i t i a t i v e des pouvoirs publics qu'a l a pression des paysans. 

B. Moyens d'expression des revendications 

7^. Les moyens u t i l i s e s par les organisations paysannes pour appuyer efficacement 
leurs revendications sont entre autres : a) le renforcement interne de leur 
organisation, a,pr9s avoir obtenu le soutien de leurs membres a propos de certaines 
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revendications precises;, b) les manifestations de masse destinees a demontrer l a 
position de force de l a classe paysanne en vue de negociations eventuelles; c) l a 
desobeissance c i v i l e et 1'occupation pacifique des proprietes par les masses 
paysannes; d) l a greve des t r a v a i l l e u r s agricoles dans les domaines ou les 
plantations. Toutefois, Jusqu'a present, les interesses n'ont gusre cherche a 

ordonner ces diverses tactiques et a elaborer une. strategie pour obtenir les 
changertients necessaires a leur developpement. 

C. Obstacles a l a p a r t i c i p a t i o n 

75. Les organisations paysannes se sont heurtees a divers obstacles lorsqu'elles 
ont cherche a obtenir l a p a r t i c i p a t i o n des masses a l a reforme agraire. I I est 
rare que les reformes aient ete entreprises dans le cadre d'un e f f o r t p l a n i f i e 
de developpement; leur succes n'a ete assure qu'apres une action energique du 
genre de celle qui est decrite au paragraphe precedent. D'une maniere generale, 
l a forme de l a p a r t i c i p a t i o n paysanne et son e f f i c a c i t e dependent fortement du 
climat politique et de l a structure i n s t i t u t i o n n e l l e du pays. Beaucoup de pays 
n'ont pas adopte de l e g i s l a t i o n pour proteger les organisations paysannes, ou 
lor s q u ' i l s I'ont f a i t , n'ont pas v e i l l e a ce qu'elle soit strictement appliquee. 
Parfois, en Araerique l a t i n e notamment, les grands proprietaire.s dominent presque 
totalement l a vie econoraique, sociale et politique des populations rurales. Les 
puissances etablies tentent frequemment d ' a f f a i b l i r les organisations paysannes, 
soit en faisant directement pression sur leurs dirigeants, soit indirectement, en 
ereant et en encourageant des organisations r i v a l e s . 

D. Mesures i n s t i t u t i o n n e l l e s permettant d'assurer une p a r t i c i p a t i o n effective 

76. Un certain nombre de pays ont maintenant reconnu officiellement l a necessite 
de creer de nouvelles formes de p a r t i c i p a t i o n de l a population dans les zones 
rurales. Certains pays d'Asie, notamment Ceylan, l a Chine (Taiwan), 1'Inde e f l e 
Japon, ont mis au point des programmes destines a encourager l a p a r t i c i p a t i o n de la'-
c o l l e c t i v i t e au moyen d'associations de developpement communautaire, de cooperatives 
et d'associations d'exploitants. D'autres•pays u t i l i s e n t les structures politiques 
locales pour canaliser l a p a r t i c i p a t i o n de l a c o l l e c t i v i t e vers les o b j e c t i f s 
ideologiques nationaux. En Bolivie et en Eepublique-Unie de Tanzanie, l a reforme 
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agraire a beneficie du soutien e f f e c t i f des, secteurs non ruraux de l a population, 
les programmes et les syndicats ayant Joue un role particulierement important. 
77. Les i n s t i t u t i o n s specialisees des Nations Unies et les autres organisations 
Internationales ont mis 1'accent sur l a necessite d'assurer l a pai'ticipation 
populaire et I'on a enregistre toute une serie'de recommandations dans ce sens au 
cours de l a presente Eecennie du developpement. La Conference interamericaine des 
ministres du t r a v a i l (1963) et l a huitieme Conference des Etats americains membres 
de 1'Organisation internationale du Travail (1966) ont etudie l a si t u a t i o n en 
Amerique- l a t i n e . 

E. Conclusions 

78. Pour le succes des programmes nationaux de developpement agricole et social 
i l faut un climat de r e e l l e democratic locale renforce .par l a p a r t i c i p a t i o n des 
communautes rurales. Le developpement communautaire ne doit pas porter uniquement 
sur l a mobilisation des populations r\irales mais aussi sur 1'organisation de leur 
participation. Dans les pays en voie de developpement, auxquels les connaissances 
"techniques font cruellement defaut, la. p a r t i c i p a t i o n de l a population rurale est 
_a clef de l a croissance economique. Mais 11 est necessaire pour cela.de prendre 
ces mesures d'encouragement capables de susciter une p a r t i c i p a t i o n effective des 
ropulations au programme national qui, a son tour, requiert une modification 
radicale de l a structure i n s t i t u t i o n n e l l e dopt l a reforme agraire est souvent.un 
element essentiel,- I I ressort des exemples comi.sntes dans le present chapitre 
que s i les gouvernements ne prennent pas 1 ' i n i t i a t i v e des reformes necessaires, les 
populations rurales peuvent' chercher a les obtenir par 1'action directe. Pour 
'ouer un role constructif, les organisations paysannes ont besoin de 1'aide des 
pouvoirs publics, qui doivent se mcntrer soucieux d'assurer le developpement en 
eacourageant une p a r t i c i p a t i o n democratique a l a vie economique, sociale et 
politique du pays. 
79* La conclusion du present chapitre est que dans les cas ou le gouvernem.ent est 
soumis a 1'influence des grands proprietaires fonciers, I'on ne peut vraiment 
obtenir une p a r t i c i p a t i o n de l a population que ,si I'on opere des transformations 
radicales dans l a structure, du pouvoir. Ces transformations n'impliquent pas 
seulement l a reforme du regime foncier mais aussi l e reamenagement du pouvoir 
p o l i t i q u e dans les campagnes, par l a decentralisation regionale de 1'administration 
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et par 1'abdication des grands proprietaires en faveur des organisations d'exploitants 
t e l l e s que les cooperatives, . • • 
80, Pour pouvoir accomplir une oeuvre constructive, les organisations paysannes 
doivent beneficier de I'aide d'un gouverneraent national suffisamment o b j e c t i f et 
desireux d'aider les groupes les moins favorises de l a population face a l a . 
puissance des interets e t a b l i s . D'autre part, l a nature de 1'action specifique • 
entreprise par ces groupes ruraux conditionne le succes a long terme de leurs 
e f f o r t s pour transformer et animer les i n s t i t u t i o n s v i t a l e s de l a vie rurale. A i n s i , 
une p a r t i c i p a t i o n populaire sous forme de ccmites d'exploitants et de federations 
paysannes peut etre canalisee de maniere a favoriser une modification du regime 
foncier; des cooperatives agricoles jouant un role efficace peuvent hater l a 
transformation des elements de 1'infrastructure ayant un rapport avec l a production 
de meme que des societes paysannes de transport et de credit peuvent contribuer a 
l a refonte des services correspondants.^ Dans l a mesure ou 1'administration locale 
represente vraiment l a population, e l l e peut f a i r e usage a bdn escient de ses 
prerogatives fiscales pour rassembler les ressources necessaires a l a transformation 
de l a structure socio-economique de l a societe. Ce ne sont l a que quelques-uns des 
elements necessaires pour fender une, societe democratique; mais i l faut reconnaitre 
que chaque societe requiert une corabinaison p a r t i c u l i e r e de ces divers elements 
qui correspondent aux conditions scciales, historiques et politiques qui l u i sont 
propres. 
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V. REFORME AGRAIRE ET DEVELOPPEMENT EQUILIBRE 

81. Le present chapitre etudie les rapports qui existent entre l a reforme agraire 
et 1'urbanisation, 1 ' i n d u s t r i a l i s a t i o n et l a p l a n i f i c a t i o n dans le contexte general 
d'un developpement e q u i l i b r e . 

A. Reforme agraire et urbanisation 

82. La population urbaine des regions en voie de developpement s'est accrue a un 
rythme de plus en plus rapide depuis quelques dizaines d'annees. Cette expansion 
est manifestement due a des migrations rurales regulieres et importantes, elles-memes 
principalement imputables a des structures foncieres defectueuses, Neanmoins le 
nombre d'emplois urbains, en p a r t i c u l i e r dans I' i n d u s t r i e manufacturiere, est l o i n 
d'avoir augmente au meme rythme que l a population-urbaine. Le niveau des salaires 
dans I' i n d u s t r i e manufacturiere est reste peu eleve, bien que l a production y a i t 
sensiblement augmente du f a i t que cette Industrie est caracterisee par une f o r t e 
intensite du ca p i t a l et une f a i b l e intensite de l a main-d'oeuvre, en p a r t i c u l i e r 
dans le cas de I'Am-erique l a t i n e par comparaison avec les autres regions en voie de 
developpement. 
83. I I est possible d'ameliorer pour un temps l a situ a t i o n de I'emploi sans 
necessairement i n v e s t i r des capitaux trop importants. On peut, par exemple, a 
t i t r e de mesiure t r a n s i t o i r e , mettre tout d'abord 1'accent sur I'in d u s t r i e legere 
p l u t o t que sur I'i n d u s t r i e lourde, et opter ensui.te, dans l a mesure du possible, 
pour les techniques de production exigeant une main-d'oeuvre importante et un 
t r a v a i l par equipes relevees. Toutefois, s i favorables que ces differentes mesures 
puissent etre pour I'emploi, i l n'en reste pas moins qu'un developpement rapide de 
l a production et de I'emploi dans I'industrie s'avere essentiel dans les pays en voie 
de developpement; en p a r t i c u l i e r ceux dont l a population s'accroit rapidement. La 
reforme agraire permet e l l e aussi d'augmenter les p o s s i b i l i t e s d'emploi dans les 
zones rurales, et de fre i n e r a i n s i I'exode r u r a l . 
84. Le systeme en vigueur en Afrique au sud du Sahara est generalement le regime 
foncier coutumier traditionnellement associe aux economies de subsistance. Le 
developpement economique de cette region est etroitement subordonne a l a commer
c i a l i s a t i o n accrue de sa production agricole, et les reformes.du regime foncier, 
ne se fondant pas necessairement sur 1' i n d i v i d u a l i s a t i o n de l a propriete fonciere. 
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devralent etre orientees dans ce sens. Le developpement accru de l a production 
marchande, grace aux reformes appropriees des structures du regime foncier 
communautaire, permettrait aux t r a v a i l l e u r s ruraux de s'assurer des gains en especes 
sans avoir a recourir a des emplois exterieurs a 1'economie rurale et attenuerait 
a i n s i l a pression demographique qui est a I'origine des migrations. En Amerique 
l a t i n e , c'est l a mauvaise d i s t r i b u t i o n des terres pl u t o t que l a penurie de terres 
cultivables qui est generalement a I'origine de l a situ a t i o n sociale et economique 
mediocre qui est celle d'une grande majorite de l a population rurale. Ce n'est pas 
par hasard que, dans cette region, au cours des dernieres annees, les migrations 
rurales ont ete plus importantes que dans n'importe quelle autre region en voie de 
developpement. L'Asie est caracterisee par une pression demiographique relativement 
for t e sur les ressources du t e r r i t o i r e et par une penurie de produits alimentaires. 
Les reformes des structures du regime foncier en Asie et, dans une certaine mesure, 
au Eroche-Orient, ou les problemes qui se posent sont identiques, doivent viser 

.a reglementer le fermage et 1'absenteisme, mais l a reforme agraire a e l l e seule ne 
peut s u f f i r e a resoudre le problsme des paysans sans terres, phenomene d'une 
importance politique capitale dans certains pays de l a region. I I importera de 
creer davantage d'emplois non agricoles, a l a f o i s dans les zones rurales et dans 
les zones urbaines, a f i n d'attenuer l a pression demographique sur les terres. On 
vo i t done que, d'un cote, 1'urbanisation et 1 ' i n d u s t r i a l i s a t i o n , de 1'autre, l e • 
developpement agricole et r u r a l , sont d'egale importance. 

B. Reforme agraire et i n d u s t r i a l i s a t i o n 

85. Si I'on veut analyser les rapports entre l a reforme agraire et 1 ' i n d u s t r i a l i 
sation, i l importe avant tout d'evaluer l a demande effective de biens indus t r i a l s 
qui r e s u l t e r a i t de 1'accroissement des revenus des groupes defavorises de l a 
population rurale a l a suite d'une reforme agraire et autres mesures connexes. 
Les facteurs'de cet accroissement du revenu d i f f e r e n t suivant l a nature de structure 
fonciere existante et le genre de mesures propres a remedier a ses faiblesses, 
C'est ainsi qu'en Afrique, ou predominent l e regime foncier coutumier et l a 
production de-subsistance, l e princ i p a l faeteur d'accroissement serait'1'augmentation 
de l a productivite agricole, fondee sur un regime foncier adapte aux exigences 
de l a commercialisation des produits agricoles. En Amerique l a t i n e , ou le probleme 
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provient ̂  d'une mauva.ise d i s t r i b u t i o n des terres, c'est essentiellement ce dernier 
facteur qui e n t r e r a i t en jeu. Une r e d i s t r i b u t i o n des terres s e r a i t , d'autre part, 
de nature a atnener des changements notables dans l a structure de l a demandei En 
Asie, plusieurs facteurs contribueraient a 1'accroissement du revenu des families 
rurales. On peut c i t e r entre autres, outre l a r e d i s t r i b u t i o n des terres grace a 
l a reforme des baux de location, 1'accroissement de l a productivite resultant du 
reclassement de l a main-d'oeuvre agricole excedentaire dans des professions non 
agricoles, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines. De plus, dans ' 
l a mesure ou certains membres des families d'agriculteurs occuperaient des emplois 
dans des professions rurales non agricoles, le revenu f a m i l i a l se trouverait releve 
d'autant. 
86. ,L'augmentation des revenus des groupes defavorises de l a population rurale 
stimulerait 1 ' i n d u s t r i a l i s a t i o n en general, et plus specialement- : a) les industries 
produisant du materiel et de I ' o u t i l l a g e agricoles, des engrais, des pesticides, 
etc.; b) les industries produisant des biens de consommation destines aiix zones 
rurales; et c) les industries de traitement des produits agricoles. Dans l a mesure 
ou ces.industries se developpent dans les zones rurales, leur expansion contribue 
a l a d i v e r s i f i c a t i o n des a c t i v i t e s economiques dans ces zones et est une condition 
prealable s i I'on veut employer l a main-d'oeuvre agricole excedentaire et consolider 
l a v i a b i l i t e de I'economie rurale. 
87, Les industries fabriquant du materiel et des produits necessaires a 1'agri
culture, notamment des engrais, de I ' o u t i l l a g e et des machines agricoles, sont des 
industries clefs pour les pays en voie de developpement. Etant donne qu'un niveau 
d' investissement minimum, en p a r t i c u l i e r dans les industries de base, conditionne 
I'essor economique durable d'un pays, l e developpement des industries produisant 
des biens de consommation f a i t partie integrante des programmes multisectoriels , 
r e l a t i f s au developpement economique general et doit a l l e r de pair avec des 
reformes agraires. Toutefois, un accroissement rapide des biens de consommation 
qui devancerait 1'execution des programmes de reforme agraire et I'etablissement 
d'une assise economique plus large aurait peu de chance de succes, etant donne les 
inegalites de revenus extremement marquees et 1'insuffisance de l a demande 
eff e c t i v e de biens de consommation resultant de regimes fonciers defectueux. 
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88. La production a p e t i t e et moyenne echelle de certains ^produits manufactures 
particulierement,utiles aux c o l l e c t i v i t e s agricoles, et meme, en 1'occurrence, 
certaines industries artisanales, peuvent etre rentables dans quelques pays en 
voie de developpement, en leur permettant simultanement de repondre a l a demande 
rurale de ces produits et d'augmenter les p o s s i b i l i t e s d'emploi dans les zones 
rurales. Les industries de-traitement des produits agricoles occupent egalement 

~-dans I'economie une position strategique, car non seulement elles permettent de 
s a t i s f a i r e l a demande urbaine de produits agricoles mais elles fournissent des 
stimulants aux agriculteurs et de nouvelles p o s s i b i l i t e s d'emploi aux paysans sans 
terres. Une implantation planifiee des industries de traitement des produits 
agricoles, visant a d i v e r s i f i e r des a c t i v i t e s economiques dans les zones rurales, 
peut jouer un role dynamique dans I'economie rurale. Le cas echeant, une politique 
de "decentralisation i n d u s t r i e l l e " peut egalement s'averer necessaire, mais i l 
convient de noter que l a necessite d'une t e l l e politique ne se f a i t pas encore 
sentir dans les nombreux pays en voie de developpement ou I'industrie est encore 
peu developpee et ou les taux d'urbanisation sont f a i b l e s . 

C. Reforme agraire et p l a n i f i c a t i o n 

89. . Alors que les reformes agraires examinees precedemment peuvent contribuer a 
reduire les inegalites de condition existant au sein de l a societe rurale, 1'urba
nisation et 1 ' i n d u s t r i a l i s a t i o n , quant a e l l e s , sont censees favoriser un develop
pement equilibre des zones rurales et urbaines et des secteurs agricole et 
i n d u s t r i e l . Toutefois, s ' i l est v r a i que 1 ' i n d u s t r i a l i s a t i o n contribue a attenuer 
les desequilibres regionaixx, i l reste neanmoins a resoudre le probleme de 1 ' u t i l i 
sation momentanee, dans les zones rurales, de l a main-d'oeuvre'qu'il est impossible 
de reclasser immediatement dans le secteur i n d u s t r i e l ou dans d'autres regions 
developpees. La reforme agraire, 1'urbanisation et 1 ' i n d u s t r i a l i s a t i o n ne peuvent 
done a elles seules resoudre le probleme grave et pour a i n s i dire chronique des' 
p e t i t s exploitants et des paysans sans terres, a moins d'etre renforcees- par des 
mesures integrees visant a developper les ressources locales a I ' i n t e r i e u r d'une 
region et d'une c o l l e c t i v i t e donnees. 
90. Les mesures integrees visant a developper les ressources locales supposent :' 
a) l a coordination des plans nationaux et locaux; b) une solution globale des 
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problemes locaux; c) l a creation d'-un cadre i n s t i t u t i o n n e l complementaire minimum 
en we de l a mobilisation de l a main-d'oeuvre rurale sous-employee, et l a consti
t u t i o n , dans les differentes c o l l e c t i v i t e s / de I'epargne necessaire aux investis
sements locaux, et enfin d) une p l a n i f i c a t i o n regionale. 
91. M6me,dans les pays ayant derriere eux plusieurs dizairies d'annees d'experience 
en matiere de p l a n i f i c a t i o n , un programme de developpement est souvent conqu comme 
une serie d'activites, de developpement isolees. Cette conception fragmentee amenê ' 
so i t a ne pas mettre suffisamment 1'accent sur 1'elaboration de plans nationaux, 
s o i t , lorsque ceux-ci existent, a f i x e r d'abord les o b j e c t i f s nationaux, et a 
les r e p a r t i r ensuite, de maniere assez a r b i t r a i r e , entre les d i f f e r e n t s secteurs, 
s o i t , e nfin, a d e f i n i r les o b j e c t i f s nationaux en combinant les resultats probables 
d'-un certain nombre de programmes. Ces faqons de proceder ont pour inconvenient 
de ne pas prevoir l a pleine u t i l i s a t i o n des p o s s i b i l i t e s de developpement, et de 
condulre a un certain decalage entre les espoirs et les re a l i s a t i o n s , en particulle: 
en matiere de p l a n i f i c a t i o n agricole. Seul un programme agricole resultant essen
tiellement de l a fusion des programmes elabores a I'origine a 1'echelon l o c a l 
permettra d'eviter ce genre d'inconvenient. D'autre part, etant donne qu'-un plan 
national est beaucoup plus que l a jixxtaposltion des programmes elabores au niveau 
des v i l l a g e s , et que ces dernlers seraient eux-m§mes impossibles a mettre au point 
s i les grandes lignes du developpement n'etaient pas d'ores et deja definies dans 
l e cadre d'un plan national, l a p l a n i f i c a t i o n devra etre un processus a l l e r et 
retour. C'est a i n s i que, s i les politiques et les o b j e c t i f s globaux doivent 
interesser I'ensemble d'un pays, en revanche, 11 importe de determiner dans chaque 
cas p a r t i c u l i e r I'ampleur et l a nature des e f f o r t s a deplcyer dans une dir e c t i o n 
donnee, dans t e l l e ou t e l l e region. En theorie, on peut distinguer t r o i s niveaux 
de p l a n i f i c a t i o n : a) l e v i l l a g e , qui represente 1'unite administrative elementaire 
b) l a communaute et -c) l a province ou l e pays tout entier. I I semble que, dans l a 
plupart des pays, les e f f o r t s de p l a n i f i c a t i o n aux deux niveaux inferieurs soient 
pratiquement inexistants. 
92. A 1'echelon l o c a l , 1'integration des programmes requiert une optique i n t e r -
d i s c i p l i n a i r e . La conservation et I ' u t i l i s a t i o n optimale des ressources naturelles 
1'amelioration de l a pro d u c t i v i t e , l a pleine u t i l i s a t i o n des ressources humaines 
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sous-employees, et l a mobilisation de I'epargne locale aux f i n s d'investissements 
locaux sont au nombre des grands principes qui doivent presider au choix de toute 
solution integree. 
95' La mise en place d'un cadre i n s t i t u t i o n n e l complementaire minimum capable de 
prendre en charge les taches enumerees ci-dessus devient une condition prealable. 
Les principaux elements de ce cadre i n s t i t u t i o n n e l seraient, d'une part, les orga
nisations paysannes et les services d'appui mentionnes au chapitre I I , d'autre part 
les pouvoirs publics locaiix et les techniciens ou specialistes employes par l e 
gouvernement et affectes aux differentes c o l l e c t i v i t e s . Ce cadre i n s t i t u t i o n n e l 
a u rait principalement pour o b j e c t i f : a) de promouvoir l a p a r t i c i p a t i o n de l a popu
l a t i o n rurale au processus de developpement; b) d'evaluer de maniere systematique 
les besoins des c o l l e c t i v i t e s ; c) d' e t a b l i r une l i a i s o n efficace entre les families 
rurales et les di f f e r e n t s organismes, i n s t i t u t i o n s et organisations interessees et 
d) de fo u r n i r une structure i n s t i t u t i o n n e l l e permettant de d e f i n i r les p r i o r i t e s a 
1'echelon lo c a l et de constituer une epargne capable de repondre aux besoins d'inves
tissements de l a communaute. 
9k. La nature et les caracteristiques de ce cadre i n s t i t u t i o n n e l varieraient 
naturellement selon l e type de regime foncier, l e type de structures de' l a production 
et des services d'appui, comme i l a deja ete note dans les chapitres consacres a 
1'administration (chap. I l l ) et a l a p a r t i c i p a t i o n de l a population (chap. I V ) . Les 
q^uestions relatives a l a decentralisation des structures administratives et a l a 
na,ture de l a p a r t i c i p a t i o n de l a population doivent etre examinees dans l e contexte 
du probleme du regime foncier, et compte temi des progres de l a reforme agraire. 
C'est ai n s i que l e type de cadre i n s t i t u t i o n n e l propre a favoriser l e developpement 
equilibre d'une region donnee peut varier considerablement d'un pays a I'autre, et 
parfois, a I ' i n t e r i e u r d'un meme pays, d'une region a I'autre. En resume, i l 
importe avant tout de reorienter l e processus de l a p l a n i f i c a t i o n sur l a voie d'une 
p l a n i f i c a t i o n a deux sens, prevoyant l a p a r t i c i p a t i o n des populations aux echelons 
i n f e r i e u r s , par I'intermediaire d'organisations paysannes, et permettant de r e a l i s e r 
1'integration efficace des plans locaux regionaux et nationaux. 
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D. Conclusions 

95• Les pays en voie- de developpement connaissent generalement de graves dese-
quil i b r e s regi«naux (a I ' i n t e r i e t i r d'un meme pays), en p a r t i c u l i e r entre les zones 
rurales et les zones urbaines, et i l semble'que I'ecart a i l l e en-s'elargissant. 
Si I'on ne renverse pas cette tendance, i l risque de s'ensuivre un grave malaise 
social de nature a perturber l a vie economique et sociale. Une conception equi
l i b r e e du developpement urbain et du developpement r u r a l , etant .donne les conditions-' 
qui regnent dans les. pays en voie de developpement, suppose 1'application de deux 
grands principes. Tout d'abord, i l importe d ' i n t e n s i f i e r - et non pas, comme on 
I'a parfois suggere, de relacher - les e f f o r t s de developpement urbain au cours 
des annees a venir, en p a r t i c u l i e r les e f f o r t s d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n , ce secteur 
contribuant notamment a creer des emplois remunerateurs pour une main-d'oeuvre dont 
I ' e f f e c t i f augmente rapidement.. En second l i e u , un developpement equilibre neces
s i t e avant tout 1 ' i n t e n s i f i c a t i o n des e f f o r t s de developpement economique et social 
dans les zones rurales jusqu'ici negligees et ou l a majorite de l a population y i t 
et continuera de vivre pendant plusieurs dlzaines d'annees. Independamment du 
developpement agricole, qui est evoque dans une autre partie du rapport, i l y a l i e u 
de d i v e r s i f i e r I'economie r u r a l e , notamment par 1'implantation des industries 
appropriees dans certains centres regionaux et l a creation d ' i n s t a l l a t i o n s et de 
services sociaux de maniere que I'ecart dans ce domaine entre les zones rurales et 
les zones urbaines s o i t ramene a des proportions raisonnables. 
96. Enfin, i l semble r e s s o r t i r de ce qui precede que les problemes l i e s au 
developpement national doivent Stre analyses compte tenu : a) des structures 
sociales existant a I ' i n t e r i e u r des zones rurales et b) de certains facteurs 
regionaux t e l s que l e developpement r i i r a l et urbain et les secteurs developpes 
et sous-developpes^ et non pas seulement en fonction de facteurs sectoriels, 
comme une grande majorite des pays en voie de developpement ont souvent tendance 
a l e f a i r e . Cette consideration, toute evidente qu'elle s o i t , est d'une grande 
importance du point de vue de l a p l a n i f i c a t i o n et de 1'elaboration des politiques 
de developpement. 
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97- L'analyse qui precede revele egalement que certains domaines d'activites 
interessent plus particulierement les organisations Internationales. En matiere 
de recherche, i l y a l i e u d'effectuer periodiquement des etudes comparatives sur 
le developpement des i n s t i t u t i o n s rurales et le developpement r u r a l economique 
et social dans son ensemble, en procedant notamment a une analyse de l a s i t u a t i o n 
existante et des differentes politiques de developpement, et a une evaluation des 
resultats de ces politiques. Dans le domaine operationnel, les p o s s i b i l i t e s 
d'assistance technique sont evidemment tres vastes. I l convient peut-etre de 
mentionner i c i plus particulierement l a necessite d'une p l a n i f i c a t i o n regionale, 
dans le contexte de l a p l a n i f i c a t i o n nationale des pays en voie de developpement, 
et de rappeler 1'assistance efficace pretee a cet egard par les organisations 
Internationales, en p a r t i c u l i e r 1'Organisation des Nations Unies. Le programme 
mondial de I'emploi qui doit etre i n s t i t u e par I'OIT a 1'occasion de son 
cinquantieme anniversaire, aidera a mobiliser 1'opinion publique mondiale en 
faveur d'une p l a n i f i c a t i o n du developpement faisant une plus large place a I'emploi, 
I I iraporte egalement de rappeler que l a FAO a recemment mis 1'accent sur l a 
mobilisation des ressources humaines dans son programme operationnel, qui c o n t r i -
buera pour beaucoup a l a revision des ob j e c t i f s sociaux et economiques definis dans 
les programmes orientes vers l a production. Cette i n i t i a t i v e est particulierement 
opportune au .moment ou'les Nations Unies sont sur le point d'inaugurer l a deuxieme 
Decennie du developpement. 


