
ANNEXE 

ansferts réels ct croissatfce dans les pays 
Y ,= C + I + X- M 

débiteurs : 

oli Y ,  C, I, X et M représentcnt respectivement le PIU, la consommation, I’inves- 
tisscment, Ics cxportaiions et les importations en tcrmcs rick du pays dkbitcur. 

(2) , RT= CAD-¿D = M-X 

od RT : transferts réels aux prix courants ; 
, *  

CAD : d6ficit cn compte courant ; 
¿ : taux d’int6rêt ; 

D : stock de la dette ; 
M - X : excédents des importations des biens et services, à I’cxccption du 

De (1) on peut tirer : 

g = y =  

paiemcnt des inttrêts de la dcttc. . 

(3) 
AY S Y  - S - 

k - M  1 - (M - X) 
. AY 

où s : propension marginale à épargner ; 
k : ratio du capital au produit ;. 
g : taux de croissance du PIB. 

, 

D’aprcs (3) et avec s et k constants, g augmentera lorsque RT = (M -X) 
s’accroîtra. 

D’après (2), RT restera positif pour un pays d6biteur si et seulement si 
‘ <: CAD -iD > O. 

Si CAD = AD - UD 
oli AD = entrécs brutes de prêts, et u = le taux (linéaire) d’amortisscment de la 
dcttc. 

R T > O  s i A D - ( u + i ) D > O  
OU a = AD/D > (U + i) 
où a : taux de croissance des cntr6es brutes de prtts. 

D’aprts (2) on peut caractériser les trois phases de l’endettement : 

Phase 1 : RT = CAD - iD > O et CAD > O 
Phase2: RT = CAD-iD < O et CAD > O 
Phasc 3. : RT = CAD - iD < O et CAD < O. 

(4) 

LA CRISE 
DES ÉCONOMIES MAGHRÉBINES : 

LES POLITIQUES REDISTRIBUTIVES 
EN QUESTION 

I 

par Abdelkader SID AHMED* 

Au terme de plus de trois décennies d‘indbpcndancc, les Etats du 
Maghreb sont entrés à des degrés divers dans une étape nouvelle carac- 
térisée par l’essoufflement du moteur.de croissance en ceuvrc depuis la 
fin des années 50. Dans tous les pays de la région se sont succédb - ou 
se succèdent - les plans d’ajustement structurel, les accords srutzd-bj) 
avec le FMI (Said EI Naggar, 1987 ; Ahmad Jazayeri, 1988). Avec IC 
déclin du modèle’ de croissance extensive fondée sur l’exploitation des 
ressources naturelles et l’industrialisation de substitution d’importation 
facile, s’épuisent les possibilités d’emploi tandis que se creusent les défi- 
cits financiers. Les subventions à la consommation, les dépenses socialcs 
et de santé se retrouvent freinées. La crise des secteurs cxterncs el IC 
lourd fardeau des .dettes affectent gravement la capacité d’imporhtion 
des pays concernés. Cet impact négatif est double : la rareté des moycns 
de change fait obstacle aux importations de matières prcmibres et d’i: 
produits semi-finis, réduisant par là le taux domestique d’activjtk écono: : 
mique et donc le niveau existant d’emploi. La pénurie de &eviscs limitc 
les possibilités d’importation de biens salariaux et accroit donc les ten- 
sions inflationnistes, notamment dans les villcs ; phtnomlne quc rcnfor- 
cent encore les ajustements substantiels à la baisse des taux de change 
des devises nationales. La pénurie de devises et le renchérissement des 
biens d’équipement importés dépriment le volume de I’investisscment 
net et par là même les créations futurcs d’emploi. Enfin, la rcchcrchc dc 
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taux d'intérêts financiers tenant compte de l'offre , décourage aussi ce 
même investissement. 

Inflation, chômage, dévaluations, chute du pouvoir d'achat, crron- 
drement de l'investissement et de la consommation, compression des 
dépenses publiques constituent aujourd'hui le lot quotidien des popula- 
tions maghrébines. Pris en tenaille entre des ressources brutalemcnt 
diminuées, et le désespoir de populations dont le pouvoir d'achat s'anie- 
nuise drastiquement, les Etats croient trouver la panade aux. défis 
urgents de la région dans les privatisations notamment. Les mesurcs 
d'ajustement et de libéralisation sont présentées B i'Etat redistributeur, 
dont la logique est celle des déficits sans lendemain, comme i'uniquc 
alternative viable. Nous verrons donc, successivement, la fin de I'Etat 
redistributeur au Maghreb, les éléments d'une stratégie permetlant de 
mieux articuler consommation et production, les deux concepts étant 
pris au sens le plus large qui soit. 

, 

, 

I - LA PIN D U  MODkLE DE CROISSANCE EXTENSIF AU MAGIIRED 

L'analyse des données macroéconomiques de base pour la région 
permet de distinguer deux grandes périodes dans la croissance des éco- 
nomies maghrébines au cours des trois dernières décennies. La première 
période recouvre grosso modo les décennies 60 et 70. La seconde périodc 
va de 1980 B nos jours. Dans les cinq pays le taux de croissance du r i n  
connaît une brutale décélération dans les années 80 par rapport ;i la 
période antérieure (tableau I, p. 564) sans qu'une tendance similaire 
n'affecte le taux de croissance démographique. De  Fait, comme le notait 
en 1990 P. Fargues, la relation inverse observée entre Econdité ct pro- 
duit national brut disparaît au Maghreb. La Libye et l'Algérie dont les 
revenus par tête sont bien supérieurs B ceux des autres pays de la région 
sont aussi les plus íëconds (annexe I). La rente pétrolière, note aussi 
P. Fargues, loin d'aider aux transFormations sociales et économiques, 
fige ainsi certaines structures ajournant par exemple la mobilisation du 
travail féminin, ce qui est une forme d'affectation de cette rente. Cettc 
tendance au déclin structurel de la croissance du PIB se vérifie pour les 
composants du PID, saufen Mauritanie, dont l'exception n'est qu'appa- 
rente puisqu'elle est due au conflit saharien qui déchirait alors le pays 

mation de capital fixe, les échanges extérieurs connaissent également dcs 
décélérations brutales sans qu'elles puissent être imputées à une meil- 

. 

" -. dans les années 70. La consommation tant privée que publique,$ For- . . .  . 
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leure productivité de l'investissement ou Q des substitutions' d'importa- 
tion plus efficaces. I1 semble bien au contraire que le coefficient marginal 
de capital ai augmenté dans la plupart des pays. Ainsi en Algérie, pour 
le capital global, il est passé, en prix courants, de 6,s en 1974-1977 
1 IO,] en 1980-1982. En Tunisie, il atteignait 11,6 pour la période 1981- 
1985 (E. Asfour, 1988). Rien n'indique - et ceci est net pour I'Algé- 
rie - que cette progression de l'intensité capitalistique ait résulté de la 
mise en ceuvre d'équipements plus lourds Q maturation plus longue. La 
décennie 80 a vu au contraire l'abandon d'un grand nombre de projets 
industriels par le nouveau gouvernement du président Chadli, projets 
concernant notamment alors le matériel de transport (camions), la 
pétrochimie, les métaux fcrreux et divers produits mécaniques. Tour- 
nant le dos à la politique industrielle jusqu'alors suivie, les responsables 
algériens abandonnaient ainsi implicitement l'objectif de remontée de la 
filière d'industrialisation de substitution d'importation en direction des 
biens intermédiaires complexes et des biens capitaulj et donc l'intégra- 
tion Q tcrme du complexe industriel. Commc en Argcntinc Q la fin dcs 
annécs 50, au Mexique dans Ics années 60, ou au Brésil plus tard, la 
priorité accordée aux biens de consommation durables s'est imposCc de 
fait, sans que cet objectif ait cherché particulièrement Q favoriser l'émer- 
gcnce de couches moyennes comme souvent dans ces pays (J. Wells, 
1977). Au Maroc, la chute brutale des prix des phosphates après 1975 
l 'amhe 1 se tourner plus vers l'extérieur, les filièrcs agro-alimentaires ct 
textiles l'emportant sur la filière industrielle lourde jusqu'alors invoquée 
(W. Zartman, 1987, p. 145 et s.). De son côté, la Tunisie avait mis en 
Oeuvre Q la même époque un schéma proche dans ses grandes lignes du 
schéma marocain sous le gouvernement Nouira. Dans les deux cas I'ob- 
jectif affiché est un développement industriel axé, sur la valorisation 
d'avantages comparatifs fondés sur la filière m a i n - d ' a "  et donc sur la 
recherche de complémentarités économiques et notamment industricllcs 
avec les pays européens. L'exportation- devient rapidement le maître 
mot, les deux pays souhaitant figurcr dans le peloton de la seconde 
génération de pays en développement aspirant au statut de nouveaux 
pays industrialisés )) ; l'analyse de la structure des échanges dans la 
décennie 80 montre qu'ils ont  été en mesure de substituer pour une 
bonne part des produits manufacturés Q leurs exportations de biens tra- 
ditionnels. Ainsi en 1989, la Tunisie exporte 66,l % de produits manu- 
facturés et le Maroc 46,5 %, alors que l'Algérie, dont la strattgie est de 
type substitution d'importation, n'en exporte que 2,6 %. Ces progrès 
importants ne doivent pas cependant occulter le fait que l'industcialisa- 
tion est restée circonscrite - notamment en Tunisie et au Maroc- aux 

~ 
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industrics traditionnelles et i certains segments des biens intermédiaircs. 
L‘analyse de la structure de la valeur ajoutée industrielle montre que 
l’essentiel de la production industrielle concerne en Tunisic et au Maroc 
l’alimentation, les tcxtilcs et  l’habillement. La production de biens com- 
plexes n’est significative qu’en Algérie (tableau 2 p. 566) qui reste le pays 
i valeur ajoutéc manufacturière (donc hydrocarbures exclus) la plus 
forte (7 401 millions de dollars en 1986 contre 2 582 au Maroc et  1 161 
en Tunisie). 

De ce fait. la région maghrébine reste hautement dépendante des 
importations tant pour leur nourriture que pour leur formation de 
capital. 

L‘essoufflcment de l’industrialisation, les effcls pervers des hydrocar- 
bures et IC renforcement de la vulnérabilité externe due notamment I 
l’incompressibilité du coefficient d’importation et d l’accroissement du 
scrvicc de la dette ne pouvaient B terme qu’éroder les avantages acquis à 
travers la redistribution des rcntcs pétrolières ou dcs fonds publics du 
fait de généreuses politiques de justice sociale. 

Les dévaluations et  mesures d‘austérité de toute sorte frappcnt dès la 
fin des années 70 en Tunisie et  au Maroc et au milieu des années 80 en 
‘Algérie toutes les couches sociales, mais encore plus fortcmcnt les cou- 
chcs populaires. Phénomène d’autant plus marqué que l’urbanisation 
croissante rend plus vulnérables au marché des populations entièrement 
rurales. Ainsi les (( perversités de la justice sociale D font-elles le lit de 
Systemes qui génèrent en fait des inégalités, comme le note I’tconomistc 
tunisicn Hachemi Alaya. 

(( Le concept de justice sociale )) a joué, tout au long des trcnte der- 
nitres années. le rôle de principe fondateur de toutc une politique tour- 
née vers 1’ (( égalité n. Des structures, des mécanismes et  des réglcmenta- 
tions ont été mis en ccuvre pour assurer la jusfice sociale. Ils ont atteint 
un état de développement tel que ce système fonctionne aujourd’hui i 
rebours. Cc qui a été conçu pour réduire les inégalités et pour donncr 
!curs chances aux catkgorics démunies est devenu un systtme qui géntrc 
cn Ikit des inégalités (Hachemi Alaia, 1989, p. 57). 

Un exemple notoire de ces perversités est fourni par Ics caisses géné- 
rales de compensation qui, progrcssivemcnt, à la suite de l’inflation 
inondialc dcs années 70, se sont transform& en caisses de subventions. 
Ainsi pour 1991 en Algérie. les prévisions de crédits nécessaircs aux sub- 
ventions avoisinaient les DA 45 milliards, soit I’équivalcnt approximatif 
des rcccttcs budgétaires hors hydrocarbures. 

De tclles ponctions se traduisent obligatoirement par une réduction 
drastique de l’investissement en l’absence de recours au financement 
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externe et  dc la consommation, .ce fut le cas en Egyptc, héritièrc des 
deux modèles redistributifs, le modèle de justice socialc nassérien et  IC 
modèle pétrolier ultérieur, mais ce fut aussi le cas de  l’Algérie. malgré un 
système de prix .administrés fixes destinés ri maximiser I’épargnc, i 
réduire la consommation et  au gonflement dcs encaisscs montlaircs 

Dans tous les cas - rappclons ici pour mémoire I’épisode du prix du 
pain i Tunis - les difficultés économiques nées de la détérioration des 
termes de l’échange, du protectionnisme des pays riches, de I’essoume- 
ment du  modèle de croissance, de la dette notamment ont fini par rcndrc 
insupportable pour les finances publiques le maintien de politiques de jus- 
ticc sociale ou de promotion généreuse, voire d’assistance pure et siniplc. 

Les mesures de libéralisation adoptées récemment - et notamment 
celles qui sont relatives à l’autonomie des entreprises publiques et les pri- 
vatisations annoncées - loin de constituer un choix majeur de stratégie 
alternative traduisent avant tout le désir dcs Etats de sc défausser d’obli- 
gations financières que les finances publiques ne peuvent plus assurcr. 

C‘est donc vers une stratégie alternative fondée sur la valorisation 
plcine et  entière des ressources humaines qu’il faut se tourner, reposant 
sur IC transfert réel et l’assimilation des techniques ct des connaissanccs; 
bref vers un modèle de croissance de type intensif. Ce sont quclques 
traits de cette stratégie que nous allons maintenant présenter. ’ 

(Gelb, 1986-1988). 

I I  - ~ L ~ M E N T S  D’UNE S T R A T ~ G I E  ALTERNATIVE 

A un premier niveau, il s’agit de lutter contre les cffcts pervcrs de la 
rente minière et notamment pétrolière, et au-delà contre la logiquc d’al- 
locution pure et  simple. Ceci concerne tout particulièrcmcnt dcs pays 
comme la Libye, l’Algérie. A un autre niveau, il.s’agit d’analyser les pro- 
blemcs de dévcloppement de la région à la lumiire des acquis les plus 
récents de la théorie du  développement et du commerce international : 
substitution d‘importation versus exportation, privatisation versus scc- 
teur public, modernité versus tradition, etc. A travers ccs théorics sont 
abordés des points importants comme le rôle de l’Etat, Ics avantages 
comparatifs, la protection, le rôle des élites novatrices, la capacité d’cn- 
treprise et l’innovation, l’emploi, la recherche ou la réforme dcs sys- 

problèmes dépendent le profil de la stratégie alternative au schémaqe 
croissance extcnsif suivi jusqu’ici par la Région. 

- -. times de formation. Des réponses - forcément brèves - données d ccs- . .  
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Dipusser [es efleis pervers des rentes niiniGres et auires 

Un certain nombre de travaux récents ont mis en évidcncc I’exis- 
tence d‘une macroéconomie sociale de la rente pétrolière et au-deli de la 
rente en général. Deux grands rameaux peuvent être distingués : le 
rameau structuraliste - le plus ancien - qui regroupe les travaux de 
Mahdavy. D. Seers, Alam, Ali Fckrat, J. Amuzcgar, et les nôtres 
notanment, et le rameau néo-classique pour l’essentiel australien. Ce 
dernier rameau dont M. Corden est IC représentant le plus illustre s’est 
exporté en Europe avcc le pétrole de la mcr du Nord et a réussi d’impor- 
tantes greffes en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Norvège. 

Les deux rameaux’ - quoique i partir de méthodologies dillë- 
rentes - concluent ri l’existence d’efIìets pervers de la rente dont la 
conséquence est de neutraliser - voire de faire obstacle - aux eRiets 
d’induction et de multiplication du secteur externe rentier sur le reste 
de I’économie. Deux erets : l’un de dépenses, l’autre de ressources, 
conduisent 1 des situations de a dé-industrialisation )) et de (( dé-agri- 
culturisation D. La réévaluation des devises nationales favorise ;i tra- 
vers ces deux cffcts l’expansion des services au détriment de la produc- 
tion, d’od le concept de squeeze de l’industrie manufacturière, 
développé li propos de la Grande-Bretagne par I’économistc britan- 
nique Eltis. Naissent ainsi des économies où les scrviccs (biens non 
commercialisés) deviennent hypertrophiques. réconomiste pakistanais 
Alam a montré que ceci était tout ri fait le cas pour les économies 
pétrolières pures du golfe. Ces phénomènes pervers, dont la consé- 
quente i terme est l’atrophie du système productif, ont ainsi pu être 
mis en évidcncc tout au long des années 80 dans divers pays dévelop- 
pés ou non (Ellman, 1977 ; A. Sid Ahmed, 1979, 1981 et 1989 ; Amu- 
zcgar, 1982 ; Enders et  H. Herbeg,  1983 ; Fardmancsh, 1991). Cette 
problématique a pu être généralisée à l’ensemble des économies 
minieres ( S .  Lewis, 1984 : S. Kayizzi-Mugewa, 1991 ; J. Hawkins, 
1991). Au-delà, un éclairage nouveau pouvait être apporté aux cxpk- 
ricnccs historiques d’industria1isat:on de pays ayant connu des 
(( booms )) matiires premieres importants : Argentine, Brésil, Austra- 
lie, Canada au x i f  siècle. La siaple theory du développement ri partir 
de l’exportation développée permettrait alors de comprendre pourquoi 
IC modèle de développement d’une région en boom )) est déterminé 

I .  Pour plus dc dilails sur ce type d‘analyse CI la bibliographic. voir notre ouvrage. Economie de 
I’mduswiduafm d parfir des ressources nafurellu. 2 tomes. Paris. Publisud, 1989. 
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concrètement par les produits spécifiqucs exportés. C‘est donc IC 
caractère de l’industrie d’exportation concernée, les divers effets de 
liaison et externalistes, plutôt que la simple expansion des exportations 
qui caractérisent la croissance d’une économie exportant des res- 
sources naturelles. Ce sont donc les effets de liaison du secteur d’ex- 
portation, c’est-i-dire l’impact de l’activitt d’exportation sur I’écono- 
mie domestique et  la société qui sont cruciaux (J. Fogarty, 1985 ; 
A. O. Hirschman, 1981). Or dans le cas des économies pétrolitres 
arabes notamment, le caractère sophistiqué des technologies mises en 
auvrc dans l’industrie pétrolière ct la pauvreté dc l’environnement 
scientifique et tcchnologique font obstacle ri ce jeu des liaisons. Ccci 
est particulièrement net pour l’industrie pétrochimique (A. Sid Ahmed, 
1989). En fait, une situation (( de prospérité d’importation )) donne 
naissance ri une mentalité du Jranclrising ruinant tout développement 
d’esprit d’entreprise local ou de mobilisation des ressources domesti- 
ques de main-d’ceuvre et de capital en vue de la satisfaction des 
besoins du marché local (WeisskoK-Wolff, 1977). Tous ces élémcnts 
conduisent ri affirmer ainsi l’existence d’un type spécifique d’industria- 
lisation fondée sur la valorisation des ressources naturelles (Roemer, 
1979). C‘est dans ce cadre précis que les performances et les pcrspce- 
tivcs des tconomics pétrolieres comme celles de la Libye et dans une 
moindre mesure celle de l’Algérie doivent ttre appréciees sous peinc 
d’erreurs graves de diagnostics et  de stratégies. 

On comprend dès lors que dans ce type de structures et de logiques 
l’essentiel n’est pas la croissance apparente du secteur domestique 
durant la phase extensive d’interaction des deux secteurs, mais I’iti/ernu- 
lisution OU non ri un rythme suffisamment rapide pour permettre au 
dynamisme de croissance de s’autoperpétuer au-deli. L‘élément crucial 
ri cet égard de I’autoperpétuation de la croissance du secteur domestique 
est la création ou non de sa propre source d’accumulation et de progrès 
tcchniquc. En l’absence de cette création, la ’croissance continuera ri 
revêtir la forme d’une conversion d’un (( capital financier )) en capital 
physique )) avcc une production locale dont la viabilité n’est assurée quc 
par d’imposants tarifs douaniers et des importations en expansion verti- 
gineuse (A. Fekrat, 1979). 

Cette logique spécifique de fonctionnement et de croissance des éco- 
nomics pétrolières de la région souligne si besoin en était l’erreur qu’il y 
a i postuler l’homogénéité de la région prise comme un tout. Ceci est li 
relever tout particulièrement dans l’optique de l’intégration maghrébine 
en cours. Rappelons ri cet égard les gros problèmes posés par le Venc- 
zuda  aux autres pays du  Pacte andin dans les années 70. 

- 
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Prob1i.oie.v de lu rigion et ucquis tliioriques rècen (s 

II est devenu banal d‘opposer la substitution d’importation li I’cxpor- 
tation en tant que stratégie viable de développement. La première rédui- 
rait, voire éliminerait, les gains de l’échange en favorisant la production 
domestique au détriment de l’exportation et en encourageant la produc- 
tion manufacturiirc aux dépens des biens primaires dont agricoles 
(Schydlowsky, 1967 ; H. J .  Bruton, 1970). La cause en serait un taux de 
change plus élevé que IC taux d’équilibrc. De ce Fait les producteurs locaux 
gagnent un montant moins élevé de monnaie domestique en exportant 
qu’en vendant sur le marché domestique. Ainsi un tarif protecteur de 
100 % implique une surévaluation de la monnaie nationale équivalente. 
Dis lors la substitution conjuguée aux tarifs décourage l’exporlation. Les 
tarifs pénalisent en outre les exportations sur leurs inputs. Les taux de 
change surévalués exercent une discrimination I l’encontre de I’agricul- 
turc et d’autres produits primaires sur les marchés mondiaux. De plus, les 
mesures directes et indirectes destinées à stimuler l’investissement détério- 
rent les ternies de l‘échange des produits primaires. Enfin, les biens impor- 
tés apparaissant bon marché, l’illusion est entretenue selon laquelle les 
produits locaux ne sont pas compétitifs, done vendables ri l’extérieur. 

Ces arguments - corrects au plan technique - sont cependant peu 
pertinents eu égard aux politiques qui prennent nécessairement en 
compte des considérations plus immédiates.(Jaleel Ahmad, 1978, p. 54). 
Leur validité empirique est en outre contestable, ainsi l’argument selon 
lequel le diKi:rentiel-dcvise entre substitution et exportation induit une 
mauvaise allocation de ressources suppose que la demande d’exporta- 
tion est sensible au taux de change réel, hypothèse contestee. La propor- 
tion d’importations utilisées comme inputs dans les secteurs manufactu- 
riers dans les pays en développement est par ailleurs relativement faible, 
ramenant Zi peu de valeur I’eflet pénalisateur du tarif. D. Félix analysant 
l’impact de l’industrialisation de substitution’ en Argentine sur la crois- 
sance du produit agricole ne trouve aucun indice en ce sens (1968, 
p. 58). Or, justement, l’objectif des politiques d’lsi est de réduire le type 
de dépendance envers les exportations primaires impliqué par les straté- 
gies d‘exportation. Dans les cas extrêmes de dépendance, lorsque le taux 
de croissance de la demande mondiale d’exportations primaires d’un 
pays détermine sa croissance interne, le revenu dans la périphérie 
décline de façon asymptotique (D. Seers, 1962). De même, Bardhan a 

I .  ISI. 
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pu montrer que si le taux de croissance de la demande mondiale des 
exportations primaires d‘un pays est plus faible que le taux de croissance 
de sa force de travail, le taux de croissance du. P I B  sera plus Faible que 
celui du travail et IC produit par tete baissera (Bardhan, 1970). Inutile de 
préciser que ce fut la situation des pays pétroliers au  milieu dcs 
années 80. Ceci souligne qu’il n’est pas dans l’intérêt des pays de la 
région de continuer ri exporter des produits primaires à I’état brut ou 
semi-brut. Les industries de transformation locales doivent être implan- 
tées. I1 est alors clair qu’un pays ne peut rester longtemps tout ;i Ia fois 
fournisseur mondial de produits primaires et exportateur de produits 
manufacturés. II n’est pas certain en outre que la croissance des expor- 
tations dans la région puisse être sufisamment forte - eu tgard aux 
données présentées dans la premiere partie - pour altérer la substi- 
tution d’importation. S’il est vrai qu’un taux de croissance supbricur li 
celui de la demande mondiale de produits primaires exportables est pos- 
sible dans le domaine des produits manufacturés, ceci suppose ccpcn- 
dant l’existence d’une capacité de production locale de ces biens, I’cxis- 
tcncc d’une telle capacité supposant A son tour une ISI (J. Ahmad, 1974). 
C‘est ce que confirme l’expérience de Taiwan et de la Corée. Ces deux 
pays se lancèrent dans la première étape de substitution dans Ics 
années 50, pour se lancer ri I’épuisement de cette dernière dans I’cxpor- 
tation de produits manufacturés ; au début des anntes 70, ils revinrent ri 
la substitution dans les biens intermédiaires et capitaux (Meycrs, 1986 ; 
Haggard, 1989 ; Jenkins, 1991). 

En revanche, l’erreur des pays latino-américains fut de s’cnf‘crnmcr 
dans la seule ISI (Kaufman, 1979 ; Sheahan, 1987). Cette necessiti: d‘in- 
tensificr I’w est confirmée par le ratio considérablcmcnt élcvb des impor- 
tations à la production domestique de biens manufacturés au Maroc, en 
Algérie et en Tunisie, comme on a pu le voir plus haut. La valeur ClevCe 
de ces cocllicients rend illusoire tout accroissement substantiel de capn- 
cité d’exportation sans I’intensification de I’rsr dans le domaine des biens 
intermédiaires et des biens capitaux. Les étudcs pionnitrcs en la matiere, 
sur la base des séries temporelles et des sections coupées, suggercnt 
l’existence d‘une corrélation positive entre la production de produits 
manufacturés et leur proportion dans les exportations totales (Jalecl 
Ahmad, 1978, p. 56). Loin donc d’être antagonistes, substitution d’im- 
portation et exportations sont compatibles et même symbiotiques’. Le 

I .  II a m h e  ¿:E mon:r& qu’au Brésil Ics risullats les plus mnrqunnis dans IC domaine dm eworZ 
- _  . .  

lalions de pmduits manuraclures on: 616 enregistres dans les industrics OB la subs:i:ulion d‘importa- 
tion a é:é In plus importans, W. Tylcr, 1973. 
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problème devient alors non seulement celui du  coût, mais aussi de la 
qualité' de la standardisation, de la prospection des marchés étrangcrs, 
de la publicité et du marketing. 

' Dans cette optique, le rôle de l'Etat paraît crucial, un Etat autonome 
par rapport aux groupes hégémoniques et dominés, et au-delà d'une bour- 
geoisie industrielle (Jenkins, 1991, p. 214 et 222). Rôle sélectifdans la créa- 
tion des conditions de l'accumulation du capital (Kuo et Fei, 1985), rôle 
également crucial dans Ia création d'un environnement qui stimule les 
firmes et les agents technologiques spécialisCs, ces derniers étant encoura- 
gés Q développer des capacités technologiques additionnelles et des com- 
pétenccs permettant d'améliorer la productivité et Ics performances glo- 
bales. L'Etat peut également Etre important dans l'induction du choix des 
techniques les plus appropriées au plan social, l'importation de tcchnolo- 
gies aux conditions les plus favorables et dans la formation des compé- 
tences technologiques pointues. Le choix de technologies appropriées 
dépend de l'information et des capacités i l'utiliser. En raison des écono- 
mies d'kchelle importantes impliquées par sa collecte et son traitement, et 
en raison kgalenient du Fait que l'information est un bien public au sens oÙ 
sa diffusion n'épuise pas sa valeur, les Etats subventionnent souvent sa 
collcctc et sa diffusion. Le nombre restreint de firmes dans la région magh- 
rébine disposant de capacités technologiques permettant une évaluation 
correcte des technologies alternatives appropriées confkre des rcsponsabi- 
lités particulitxes aux Etats dans le domaine de la formation technique 
mais ainsi dans le financement de l'expansion des compétences (Dehlman, 
Ross-Larson et L. Westphal, 1987, p. 773). L'action de I'Etat peut s'exer- 
ccr Cgolemcnt dans le domaine de la recherche-di.vcloppcment, de la crea- 
tion et de la gestion des centres de recherche-développement. du lance- 
nient des firmes d'ingknierie et des encouragements aux producteurs de 
biens capitaux. 

Ce rôle de E t a t  est par ailleurs rappele dans un doniaine essentiel 
pour IC développement : celui des économies exfenics. De nombreuses 
études récentes soulignent le rôle majeur des économies externes í( dyna- 
miques )) par opposition aux économies externes statiques tradition- 
ncllcs ; c'est notamment le cas des innovations technologiques non 
transmissibles par IC marché et  de l'interaction cumulative des Ccono- 
mies d'apprentissage, des économies d'tchelle, de l'innovation et de I'cx- 
tension des marchés. Ces économies peuvent être considérables comme 
le soulignent les deux études réalisées Q partir de l'industrie américaine 
des semi-conducteurs et  du développement agro-industriel du Penjab 
(F. Stewart et  E. Ghani, 1991). Les conséquences sont Ibndamentales, 
les pays en développement peuvent en effet posséder un avantage com- 

I 
I 
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paratif dans une industrie sujette aux economies externes dynamiques, 
avantage inexistant en statique ; l'intervention de l'Etat (subvention, 
tarif, quota, etc.) est alors justifiée car elle permet. la concrétisation de 
cet avantage comparatif dynamique. Au-delà des économies extcrncs' 
réelles, ce schéma peut s'appliquer aux économies externes pécuniaires 
lorsqu'clles interagissent avec les économies d'échelle, d'apprentissage et 
externes réelles, rkduisant par Ià même les coûts sociaux, comme dans 
les deux exemples cités. Dans ces conditions, l'aide doit aller en prioritk 
aux industries i fortes économies externes dynamiques. 

Cette observation est A rapprocher de celle elTectuée par P. Krug- 
man selon qui l'essentiel des échanges découle aujourd'hui dcs avan- 
tages de la production à grande échelle, de l'expérience et de I'apprcntis- 
sage cumulés résultant de l'innovation, phénomènes avantagcant iiu 

premier chefles pays développés (P. Krugman, 1986). Si ces efkts d'ap- 
prentissage caractérisent le processus de développement industriel et 
donc les avantages comparatifs dynamiques, la spécialisa,tion en vue de 
l'exportation. en raison soit de dotation en facteurs abondants, soit 
d'économics d'échelle, peut se révéler non optimale. Cette conclusion 
avait déjà été eKectuée par  Helleiner qui écrivait dès 1982 : (( Dans un  
monde de croissance du Nord en déclin, d'un nombre croissant de pays 
du Sud intégrant les marchés d'exportation de produits manuPacturCs, 
de sociétés transnationales contrôlant l'essentiel des échanges mondiaux 
et de protectionnisme dans les secteurs ok les transnationales sont mal 
implantées, l'industrialisation sur la basc des exportations du Sud peut 
s'enliser dans les termes de I'tchange détériorés ou ne réussir qu'au prix 
d'un contrôle accru des transnationales des Cconomies des pays du Ticrs 
Monde 1) (Helleiher, 1982, p. 18). 

Une Ctudc três récente de Dodaro fondée sur un large échantillon de 
pays en développement conclut à l'existence d'une forte corrélation entrc 
croissance Cconomiquc, proportion de produits mandacturés et le (í stade 
trois )) de transformation de produits primaires. L'auteur observe en outre 
une ktroite corrélation entrc le niveau de revenu par tête, la proportion de 
produits manufacturés et le stade trois. Ainsi le secteur d'exportation pour- 
rait ne pas jouer le rôle moteur attendu tant qu'un certain degré de dévelop- 
pement et  un certain niveau de productivité domestique ne soient atteints 
(Dodaro, 1991, p. 1159). On voit donc que le niveau de dévcloppcmcnt 
constitue un déterminant important du degré de développement manufac- 

, 

1 

I .  Rappclons briPvcmcnt quc les economics externes (ou tcchnologiqucs) aITcclcn1 Is fonction dc 
production de la firme (ou la ronclion d'utili16 du consommateur), alors quc les Cconomics +- - 
niaim alrcctcnt IC vcctcur prix. 
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turicr et dc transformation dans la corbeille d’exportation d’un pays. La 
composition des exportations affccte la croissancc économique. La corré- 
lation négative cntrc le taux de croissance du Pmct IC stade I d’exportation 
cst révélatricc. d’où la suggestion que la promotion des exportations est 
associéc aux pays déjd parvenus d un ccrtain degré de dévcloppcment éco- 
nomique et d’efficacité productive intcrne leur permettant d’&e compéti- 
tifs dans les produits transformés et manufacturés. Ce résultat d rapprocher 
dcs dLvcloppcments précédents sur Ics économics cxtcrncs dynnmiqucs. Ics 
forincs imparhitcs dc marché, aménc d s’intcrrogcr sur la viabilité dc stra- 
tégics d’cxportation tous azimuts dc certains pays de la région commc ins- 
trumcnt de dévcloppcmcnt et, au-delà, sur leurs chances récllcs dc rejoiiidrc 
un évcntucl second peloton de nouveaux pays industrialisés. 

Plus que jamais la région a besoin de stratégies dont Ics objcctifs 
soicnt claircnicnt cxplicités, d’un degré élevé de cohérence des politiqucs 
orientées non pas vers la régulation des firmes, mais vers leur promo- 
tion. A cBté des compétences technologiques et de l’expérience, s’impose 
Ia nCccssit6 d’tdificr l’infrastructure spécifique. Cc sont tout d’abord Ics 
Cléments d’infrastructure néccssaircs aux trois typcs d’industrics idcnti- 
fiécs par Justman et  Tenbal : procts, biens capitaux ct industrics ;i hautc 
tcchnologie. Ces Elémcnts sont les suivants : le capital humain (y com- 
pris Ics compétences), la rccherchc génbriquc et le dévcloppcment ou 
connaissance ou technologies génériques : biotechnologie, infrastructure 
physique, infrastructure de marketing d l’exportation, réseau de fournis- 
scurs de matières premières et composants, institutions financières spi- 
cialisks et environnement de régulation. 

S’y ajoute égalemcnt la nécessité d’une offre adéquate d’cntrcprc- 
iicurs et d’un marchi: local étendu et diversifié. De nombreuses Ctudcs 
récentcs soulignent la contribution importante des utilisatcurs locaux 
(( sophistiqués )) au processus d’innovation (Lundwall, 1985, et 
von Hipplc. 1980). 

II est alors possible de définir une séquence type de I’indispcnsable 
changcincnt structurel au sein du sccteur manufacturier, conduisant au 
dévcloppcmcnt ct plus concrètemeqt 1 une progression régulièrc ct pro- 
gressive du rcvenu. Cette séquence comporte trois étapes (Justman et 
Tcnbal, 1991) : 

;f- 

I / transition des industries légèrcs vers les industrics de transformation 

2 / émergcncc du  sccteur des biens capitaux ct sa transformation cn un 

3 / émcrgcncc d’industrie 1 haute technologie. 

d plus grande échclle ; 

sccteur clé ; 
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Dans ce contexte la nécessaire insertion de la région maghrébinc 
dans I’économie mondiale et plus concrètement l’intensification de sa 
coopération avec les pays voisins pourront se fpndcr sur des avantages 
comparatifs dynamiques, résultant d’un processus complexc où ‘l’aceu- 
mulation de capital physiquc interagit avec l’accumulation de qualilïca- 
tions spécifiqucs et le développement spécifique d’infrastructure techno- 
logique. Une coopération fondée sur des (( complémentarités 
traditionncllcs )) statiqucs marginaliserait ct renrorccrait indubitahlc- 
ment la vulnérabilité des économics de la région, déprimant cncorc plus 
les nivcaux de rcvenu et  les perspectivcs d’emploi, Ics (( privatisations )) 

que d’aucuns préconisent par aillcurs comme la solution ont montri: ccs 
dernières annecs leurs limites (R. Yodcr, Borkholdcr et Fricscn, 199 I) .  
Heidi et Lawrence Wortzel ont en outre montri. de leur côté que Ics pri- 
vatisations ne sont pas plus une réponse aux problèmes de production 
de biens ct services ayant motivé historiquement la création d’cntrc- 
priscs publiqucs que ne le furent ces dernières. En effc,t, IC problème dc 
ces firmes n’est pas le régime de propriété lui-nihe,  niais IC manquc 
cxplicitc d’objcctifs, dc culturcs d’organisation ct dc systèmcs pernici- 
tant la réalisation de ces objectifs (Hcidi ct Lawrcncc, Wortzcl, 1989. 
p. 633). Dans ccrtains cas, la privatisation pcut aider d la réalisation dcs 
objectifs de l’entreprise, du fait de I’cxistcnce de culturcs d’organisation 
et de systèmcs favorables ; dans d’autrcs cas, son impact pcut etre dcs 
plus négatifs. 

La crise des kcoiiomies nruglrréhÌres 

CONCLUSION 

Au terme de plus de trois décennies d’indépendance, les pays dc la 
région maghrébine SC trouvent confrontés 5 des défis majcurs dont la 
solution sera détcrminantc pour son avenir. Lc vieux modèle de crois- 
sance extensive fondée sur des complémentarités traditionnelles stali- 
ques (minerais, énergie, main:d’ceuvrc, etc.) s’épuisc et  avcc lui Ics pos- 
sibilités de croissance du revenu. Les populations maghrebincs 
découvrent chaque jour  avcc &roi le coût considérable de cettc 

carence de  mod& 1% alternatif viable : dévaluations massivcs, ch6- 
mage, réduction des dépenses sociales, inflations galopantes nc sont 
que quelques cxcmplcs d’un quotidien devcnu infernal. Parall6lcmcnt. 
I’écart se creuse avcc un monde - voisin - déjà embarqué dans Ics 
révolutions technologiques du III’ millénaire et  dont les anterme.? 
paraboliques projettent chaque jour l’image dans les foyers de la 

i 
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règion. La solution réside dans la création de sources régulières et  
autonomes de revenu - hors des rentes d e  toute nature - qui sup- 
pose nécessairement la pleine mobilisation de la créativité des popula- 
tions d e  la région. Le débat n'est pas - comme o n  l'a vu - entre 
substitution d'importation ' ou exportation, il est dans une judicieuse 
combinaison des deux. Le débat n'est pas, non plus, entre l'industrie 
et  l'agriculture, il est dans la' formation des hommes et  I'émergence 
d'èlites novatriccs et la promotion d e  la femme. II n'est pas non plus 
entre I'EW ct le privé, mais dans la fixation d'objectifs cohérents. 
Dans ce contexte, l'expansion de l'industrie manufactwitre est une 
condition prèalable capitale car c'est d'elle que découlent I'apprentis- 
sage. le savoir-raire et l'acquisition des compétences technologiques de 
toute nature permettant à la région de mobiliser ses énergies et  de 
s'inscrire en partenaire véritable de l'Europe. 
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