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QUELQUES CONSIDfiRATIONS THGORIQUES 
AUTOUR DE L’INDUSTRIALISATION 

DES PAYS EXPORTATEURS DE PGTROLE 

”: : ”ir+- 

4 

par Abdelkader Sm AHMED* 

Si la genèse des économies pétrolières est à l’origine d‘une bonne partie de 
la littérature existante sur Ie concept d‘économie u d‘enclave 1) et le jeu des effets 
asymétriques et de dépendance’, ce n’est qu’avec le réajustement considérable 
des prix du pétrole de 1973-1974 que fut prise la mesure des véritables effets 
sur i’économie de la rente tirée de son exploitation; loin de ne comporter que des 

’ effets positifs : renforcement du taux d‘accumulation interne, afianchissement 
des contraintes externes et des sacrifices qu’impose le développement, il apparut 
assez vite que la rente pétrolière mettait en euvre également toute une série 
d‘effets pervers susceptibles de contrecarrer l’objectif même du développement 
@. Seers, 1964; H. Mahdavy, 1970; A. Sid Ahmed, 1980; M. Chatelus, 1983). 
La confiscation de la majeure partie de la rente pétrolière par les compagnies 
&trolières, prototype parfait de la firme multinationale, n’est plus en cause, 
ni non plus son rôle hégémonique et stratégique dans les choix de développement . 
du pays-hôte, mais le débat s’axe sur les conditionS.de la transformation de la 
manne financière en capacité productive permettant la préparation de u I’aprb- 
pétrole B. Parallèlement, un certain nombre de travaux tentait de préciser (( la 
contribution potentielle de l’industrialisation fondée sur la transformation des 
ressources naturelles à une croissance efficace, à la création d‘emploi, à une plus 
grande justice sociale et à I’indépendance économique (M. Roemer, 1979, p. 163). 

L‘adoption de méthodes hautement capitalistiques de production réduit 
- note Roemer - le coût matières premières et confère de ce fait un avantage 
comparatif certain aux pays où le capital est bon marché; d‘autant que la baisse 
des coûts de transport résultant de l’allégement des produits au cours de la 
transformation ne favorise pas forcément les pays en voie de dévelouuement 

*.a! * Chercheur B I’ORSTOM, professeur B I’IEDES. 
I 1 .  Rappelons, sur ce point entre autres, les travaux de F. Perroux, de M ,  Bye et d’E. Penrose..B 
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OU du moins la totalité d'entre eux. Si les grands pays exportateurs disposent 
d'une production s a s a m m e n t  importante pour bénéficier des économies d'&&elle 
découlant de la tran'sformation, ces dernières restent dans beaucoup de cai  un des 
obstacles majeurs & la  valorisation des ressources naturelles au profit du marché 
local. Les pays industrialisés bénéficient par ailleurs du gros des économies 
externes de l'industrialisation des ressources naturelles, même si certaines retom- 
bées au titre d'investissements complémentaires sont possibles dans les- pays en 
développement. Enfin, les industries reposant sur la  valorisation des ressources 
étant souvent faibles consommatrices d'emploi - directement ou indirectement - 
leur expansion peut aboutir à perpétuer le schéma dualiste et inégalitaire 
existant dans les pays à offre de ressources importantes (M. Roemer, 1979, 
p. 163). 

Ces observations rejoignent les conclusions tirées du fonctionnement des 
économies pétrolières. Ainsi un secteur considéré dans un pays industrialisé 
comme moteur peut se révéler stérile en matière d'effets induits une fois 
transplanté dans une économie du Sud au mépris de son pédigree technologique 
(A. Sid Ahmed, 1987). Ce point avait déjà été souligné par Weisskoff et Wolff 
qui notaient que les secteurs réputés moteurs sur la  base de leurs effets induits 
historiquement objectifs pouvaient perdre ce rôle si les effets induits escomptés 
étaient neutralisés par l'extrême ouverture du secteur d'enclave et l'impénétra- 
bilité de l'environnement politique (R. Weisskoff et E. Wolff, 1977). Dans les 
économies pétrolières du Sud (EP), le secteur externe (enclave) a connu un 
développement fulgurant ces dernières années et l'environnement politique 
constitue l'un des obstacles majeurs au  développement. Les nouveaux secteurs 
industriels deviennent des (( versions modernes du type d'enclave de la fin 
du mC sickle et du début du xxc siècle. Dans le cas de la pétrochimie, la 
volonté légitime de capturer les effets induits de croissance débouche sur l'essai- 
mage pur et simple des divers segments des grands de la chimie et du pétrole dans 
divers pays à l'échelle mondiale (A. Sid Ahmed, 1987, p. 67 et (58). 

La mise en valeur des gisements de gaz naturel aux Pays-Bas et de façon 
plus générale du pétrole de la mer du Nord ainsi que les booms miniers en 
Australie allaient permettre la genèse d'un nouveau courant théorique majeur dont 
I'originalit6 est de s'interroger sur l'impact de la rente des hydrocarbures ou 
minière sur une économie déjà développh et industrialisée. Nul doute que, ce 
faisant, ces réflexions permettent d'éclairer sous un autre jour la problématique 
attachée aux modalités de mise en œuvre d'un processus d'industrialisation dans 
les économies pétrolières du Sud non développées et non industrialisées. 

L'objet de cet article est de préciser comment ce courant - en provenance 
des pays industrialisés pétroliers - apporte une meilleure connaissance du fonc- 
tionnement et du développement des économies pétrolières du Sud. 

11 vise à étendre la staple theory à l a  rente pétrolière et, de façon plus générale, à 
préciser les conditions au sens large d'une industrialisation autosoutenue à partir 
de Ia valorisation des hydrocarbures2. Les conditions paraissent rCunies aujourd'hui 

2. Voir notre contribution ail Colloque ORSTOM, 1987. 
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pour tenter une synthèse des diverses recherches menées depuis plus de deux 
décennies et pour répondre aux trois questions suivantes : quel est le rôle des 
recettes p6trolières et minières dans l'industrialisation des pays du Sud; quel est 
celui des recettes tirées des hydrocarbures et de la dé-industrialisation dans les 
économies pétrolières industrialisées; enfin quel est le rôle des ressources de toute 
nature dans l'industrialisation au sens de Roemer? La seconde question met en 
lumière le rôle du niveau du taux de change dans l'allocation sectorielle des 
ressources ainsi que Ia génération d'effets pervers comme la (( dé-industrialisation )) 
dont la réplique dans les économies pétrolières du Sud peut être la dé-agricultu- 
risation. C'est autour de ces thèmes et de leur pertinence dans ces économies que 
s'articule cette étude. 

Dans une première partie, nous analyserons brièvement les controverses 
théoriques nées de l'exploitation des hydrocarbures des Pays-Bas et de la mer du 
Nord ainsi que celles qui sont liées aux booms miniers australiens, et dont la toile 
de fond est constituée par le modèle dit du Dutch disease. Les enseignements 
et outils d'analyse élaborés à cette occasion seront confrontés et appliqués à la 
situation des économies pétrolières du Sud. Peut-on parler à leur sujet d'un 
OPEP disease A l'instar d'un Dutch disease pour les pays de la mer du Nord? 

Les concepts de Dutch disease et de Booming sector 

Le terme Dutch disease3 recouvre les effets adverses exercés sur l'industrie 
manufacturière néerlandaise par les découvertes de gaz naturel des années 60. 
Ces découvertes ont débouche sur un modèle qu'Ellman (1977, p. 283) caractérise 
par l'impact direct limit6 sur 16 niveau d'activité et l'emploi, la faiblesse des 
profits, A l'exception de certains secteurs liés à la prospection pétrolière et de Shell 
en particulier, l'importance des revenus fiscaux permettant un niveau de bien-être 
des plus ghéreux (eu égard aux normes internationales), le développement impor- 
tant des industries avant 1974 & forte intensité énergétique (produits chimiques, 
métallurgie, papier et horticulture) au détriment des industries intensives en 
main-d'œuvre, l'expansion considérable des importations en raison d'une situation 
favorable de la balance des paiements et le découragement des exportations autres 
que le gaz en raison de la  réappréciation continue du florin, notamment vis-à-vis 
du dollar. Les coûts élev& de la main-d'œuwe néerlandaise ne sont pour Ellman 
que le produit du mode d'affectation des recettes gazières, à savoir l'accroissement 
considérable des salaires et des avantages sociaux (maladie, invalidité, chômage, 
retraites et salaire minimum). Cette hausse importante des coûts relatifs par unité 
de produit dans une situation caractérisée par une très forte insertion des Pays-Bas 
dans l'économie mondiale créa une contraction des profits, les prix tant internes 
qu'externes étant Iargement administrés par les concurrents. Pour Ellmar, 

3. Litteralenient maladie hollandaise. 

/ . /. 
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(( l’impact d u  gaz sur  les coûts et la structure de I’économie néerlandaise est 
similaire à celui qui résulte d‘un Gold Standard à parité trop élevée : I1 induit 
des changements structurels rapides dans I’économie, caractérisés inter-alia par 
la contraction rapide des industries intensives en main-d‘œuvre et une économie 
reposant de plus en plus sur les industries capitalistiques du savoir et des services -> 

(Ellman, 1977, p. 285). Ce modèle a été affiné en 1981 par Ellman. 
Parallèlement au concept du Dutch disease naissaient en Australie les modèles 

dits du booming sector (secteur en boom) censés illustrer un certain .nombre 
d‘épisodes historiques caractérises par des booms sectoriels comportant des 
effets adverses sur les autres secteurs. Pays dont l’histoire est jalonnée de (( booms )) 
miniers, l’Australie constitue un laboratoire intéressant pour ce type de mod&les. 
De fait, déjà, Cairnes avait souligné les effets adverses exercés par les découvertes 
de mines d‘or, dans les années 1850, sur les autres industries australiennes. Rien 
d‘étonnant si c’est donc d‘Australie4 que partit l’idée que le développement des 
ressources naturelles impliquait un déclin relatif nécessaire de l’industrie manu- 
facturière (R. G. Grégory, 1976). Dans son article, Grégory esquissa les change- 
ments structurels attendus pour l’économie australienne consécutivement a u  
développement sur une grande échelle du secteur minier. L‘économie australienne 
se caractérisait alors par la poursuite d‘un boom minier5 majeur depuis Ia fin des 
années 60 et par un vaste recours aux tarifs pour stimuler le secteur manufacturier 
local. La croissance des exportations s’accompagna de celle des importations 
tandis qu’une tendance à un excédent de la balance des paiements se faisait jour. 
Le dollar australien augmenta fortement par rapport au dollar us entre 1969 
et 1974 passant de $ 1,l us à $ 1,488 début 1974. La croissance globale suffit 
en elle-même à assurer le plein-emploi malgré des changements structurels dans 
I’économie dont Ia contraction du secteur agricole, principal secteur (( commer- 
cialisé )) du pays. La situation s’inversa rapidement B partir de 1974-1975, le taux 
de change du dollar australien baissant ainsi que le niveau de l’emploi tandis 
que le taux d‘accroissement de la consommation connaissait une forte décélé- 
ration et que se détériorait la balance des paiements (Hall et Alkinson, 1983, 
p. 114 et s.), ceci à la suite des réajustements des prix du pétrole et de la baisse 
des cours du minerai de fer qui se conjugu&rent pour neutraliser le boom. 

Dans les deux cas, Dutch disease ou modèles du booming sector, Ia conséquence 
est le déclin relatif du secteur commercialisé ou productif. 

Le modèle de Grégory peut être considéré comme le point de départ de la 
controverse autour du pétrole de la mer du Nord et de son impact sur I’économie 
britannique6 dans la mesure oÙ il fut à la base de la célèbre analyse de Forsyth 
et Kay, elle-même suivie des travaux majeurs de Corden, Neary et Van 
Wijnbergen. 

4. D’une certaine façon la these de Gregory reprend l’argument dkjjh developpe en 1957 
par Meade et Russell. 

5. Le boom minier reposait sur trois secteurs distincts : le minerai de fer, la bauxite e t  le 
coke de charbon. 

Kahn en 1976 sur les mefaits futurs du p6trole sur la Grande-Bretagne. 
6 .  On ne peut en effet passer sous silence l’avertissement dramatique lance par Richard 
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Le modde de Grégory 

. Ce modèle met en évidence l’effet des prix relatifs domestiquei sur l’offre d’exportation 
et la demande d’importation. Les prix considérés sont les prix des biens commercialisés 
au plan international, les importations et les exportations, relativement aux prix des 
biens non commercialisés. L‘hypothèse est celle d’un petit pays, sans impact donc sur 
les prix mondiaux. Sur un diagramme, on porte en abscisse le volume des importations 
et des exportations, et en ordonnée le prix des biens commercialisés. Les lignes X 
représentent les courbes d’offre B l’exportation, un prix plus élevé des biens commercia- 
lisés relativement aux biens non commercialisés permet de dégager un volume plus 
important de biens commercialisés B l’exportation. Les droites M représentent les courbes 
de demande d’importation, un prix relatif plus élev6 des prix des biens comercialisés 
gfmère une demande plus faible d‘importation. L‘équilibre de la balance commerciale 
implique un prix relatif Po et un quantum Qo d’importations et d’exportations. 

En son absence et dans la situation de Pl par exemple, où les exportations sont plus 
hlevées que les importations, une des deux situations suivantes prévaudra. La première 
est que le taux de change varie et modifie le prix des biens commercialisés (Pf = PW/E 
oh Pf est le prix domestique de ces derniers, P, leur prix mondial et E le taux de change) 

DIAGRAMME 1 

Q4 43 Q O  62 
Quantités des e x p o r t a t i o n s  
et des i m p o r t a t i o n s  

Dans le cas oh Pl se combine A un surplus, le taux de change s’élève et Pi baisse en 
conséquence. Un autre cas possible est celui où l’inflation domestique affecte également. 
le prix des biens non commercialisés tandis que le prix des biens commercialisés reste & 
constant aux prix mondiaux. Dans le cas Pl, les prix domestiques des biens non comer: 
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cialisés s’accroissent jusqu’à ce que se réalise le ratio Pa. Le cas le plus important est 
celui où le taux de change s’ajuste et restaure I’équilibre de la balance commerciale. 
Supposons qu’un secteur nouveau surgisse comme la découverte d’une ressource naturelle 
par exemple. Dans un premier temps les importations restent ce qu’elles sont et les 
ressources naturelles sont toutes exportées. La courbe de demande d’importation originale 
reste stable (Mo), mais la courbe d’offre d’exportation se déplace de X, en XI. 
X,, représente l’offre des aneieanes exportations et Ia distance horizontale XI - X, 
les nouvelles exportations de ressources naturelles. Le nouveau point d’équilibre sera 
en Pz Qz où tant les importations que les exportations sont plus importantes et le ratio 
du prix relatif plus faible (et le taux de change plus élevé). Les exportations autres que les 
nouvelles ressources auront baissé (Q3 au lieu de Q, au ratio de prix PJ. I1 y a donc eu 
une hausse du taux de change provoquant la baisse du niveau des exportations autres‘ que 
les ressources et I’accroissement du niveau des importations. 

L’autre altemative extrême est celle oh aucune ressource naturelle n’est exportée mais 
substituée aux importations. Dans ce cas, lacourbe de demande d‘importation baissera 
de Mo en Ml et le nouvel équilibre s’établira en Pz Q3. Le même ratio prix prévaudra, les 
exportations passeront de Qo à Q3 et les importations de biens autres que les ressources 
augmenteront de Qa à QS. Bref, l’ampleur de l‘ajustement relatif dépendra des élasticités 
des courbes d’offre et de demande et du quantum de ressources naturelles. I1 est 
cependant probable que les importations augmentent (ou restent inchangées) et que les 
exportations baissent (ou restent inchangées) et que baisse en conséquence la demande de 
biens du secteur commercialisé. 

Grégory précise bien que dans une économie en croissance, le déclin du secteur des 
biens commercialisés peut n’être que relatif et non absolu. I1 note également que si en 
raison de l’intervention directe de 1’Etat ou du fait des rigiditb du système de marché, 
le ratio des prix relatifs ne baisse pas, alors un surplus de la balance commerciale en 
résultera et le pays accumulera des actifs à l’extérieur. Mais l’économie ne bénéficiera 
pas des ressources naturelles tant que le ratio prix ne sera pas ajusté. 

Ces changements structurels de l’économie sont susceptibles, selon Grégory, de 
provoquer deux sortes de déséquilibres B court terme. IR premier sous forme d‘appels 
réitérks à la dévaluation ou à l’octroi de subventions spécifiques au secteur des biens 
commercialisés. Mais cette dernière ne peut guère avoir d’effet durable. En effet, si le 
prix des biens commercialisés est maintenu via un faible taux de change, le résultat sera 
de confiner l’ajustement-prix aux prix domestiques des biens non commercialisés par le 
biais de l’inflation. Même si le vieux taux de prix Po pouvait être maintenu, ceci ne 
serait pas dbirable car les bénéfices tirés des ressources naturelles seraient éliminés; 
des subventions de la mZme façon ne peuvent protéger le secteur commercialisé, elles ne 
feraient qu’accroître les surplus de la balance commerciale et donc pousser encore à la 
réappréciation du taux de change. I1 n’y a donc selon Grégory aucun moyen d‘échappet 
au déclin relatif du secteur des biens commercialisés, saufà investir B l’étranger les revenus 
tirés des ressources et empêcher ainsi l’économie locale d’en tirer parti. 

Grégory note que cette analyse vaut pour toute situation oh un secteur nouveau 
affecte la balance commerciale. Le développement de toute ressource naturelle destinée 
à l’exportation ou au remplacement des importations existantes conduit nécessairement 
au déclin relatif de la production domestique de biens commercialisés. En l’absence 
d’intervention de l’Etat, ce sont les détenteurs de ressources et ceux qui sont employés 
dans le secteur des biens non commercialisés qui bénéficient de majoration de revenu au 
détriment des personnes employées dans le secteur des biens commercialisb. 

. 
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La généralisation de W. M. Corden 

893 

La pathologie du Dutch disease initiée par Grégory devait être approfondie par 
W. M. Corden (1981), Corden et Neary (1982), Corden (1984) et Van Winjnbergen 
(1982-1984). Dans une synthèse publiée en 1982 et élargie en 1984, W. M. Corden 
élabore un modèle trisectoriel destiné à appréhender l’impact du Dutch disease. Ce sont : 

1 / le booming sector : pétrole ou toute autre industrie primaire d‘exportation dans une 
phase de prix croissants, la dkouverte majeure de ressources ou encore un pro& 
technique dont l’effet est une reduction des coûts; 

2 / les autres (( biens commercialisés x ou lagging sector (secteur en retardj qui recouvre 
les autres exportations et les substituts à l’importation tant dans le secteur manu- 
facturier que dans le secteur agricole; 

3 / les biens non commercialis6s y compris les services, les utilités, les transports, etc. 

L‘analyse de Corden part d‘un core mode[ dont le domaine est le moyen terme. Un 
seul facteur est supposé mobile : le travail, les autres facteurs de production étant 
supposés spécifiques à chacun des trois secteurs. Le capital est aussi internationalement 
immobile et les stocks de facteurs sont fixes, mais leurs prix flexibles. La croissance dans 
le booming sector comporte deux effets distincts : un (( effet de dépense )) et un effet dit 
de mouvement de ressources. Les dépenses dans le secteur des biens non commercialisés 
augmentent les prix de ces biens à court terme, ce qui provoque l’appréciation réelle 
de la monnaie domestique (autrement dit, le taux de change réel défini comme le prix 
nominal de la devise étrangère déflaté par un indice de coûts domestiques - baisse). Les 
dépenses dans le secteur en retard ne conduisent pas à un accroissement des prix des 
biens commercialisés, qui sont commandés par les prix mondiaux, le surcroît de demande 
de biens commercialisés est satisfait grâce B des importations additionnelles. A mesure que 
les prix des biens non commercialisés augmentent, le travail émigre du secteur (( en 
retard )) vers le secteur des biens non commercialisés provoquant une baisse du produit 
du secteur en retard. L’effet mouvetnent de ressources entre en jeu lorsque l’accroissement 
des prix des exportations du booming sector accroît le produit marginal du travail dans 
ce secteur, stimulant par là même le transfert de main-d’œuvre en provenance tant du 
secteur en retard que du secteur des biens non commercialisés au profit du booming 
sector. Les deux effets, dépense et ressources, ont donc pour conséquence de soustraire 
la main-d‘œuvre du secteur en retard. Dans les économies industrielles, oÙ les (( autres 
biens commercialisb sont généralement des produits manufacturés, le transfert de main- 
d’œuvre du secteur en retard vers le boonzing sector est qualifie de (( dé-ind¿istrialisation 
directe n. Le reflux complémentaire de main-d’œuvre du secteur des biens non commer- 
cialisés joint àl’effet dépense qui accroît la demande de biens de ce secteur, renforce encore 
le transfert de main-d’œuvre du secteur en retard au secteur des biens non commercialisés, 
phénomène que Corden qualifie de (( dé-industrialisation indirecte D. 

Présentation graphique de I‘analyse de Corden 

Soit trois secteurs, le booming sector B, le lagging sector (L) (secteur en retard) et le 
secteur des biens non commercialisés (N). Les deux premiers produisent des biens 
commercialisés confrontés aux prix mondiaux. Le produit dans chaque secteur résul& 
d‘un facteur qui lui est spécifique et du travail, le seul facteur mobile entre les trois 
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secteurs qui égalise sa rémunération dans les trois emplois. Mesuré en termes de L”, le 
salaire est W et les trois revenus Rb, Rl et R,. Tous les prix des facteurs sont flexibles 
et tous les facteurs sont internationalement immobiles. 

DIAGRAMME 2 

Pn 

Biens 
non-commercialisés 

Un boom en B a pour effet initial d’accroître le revenu global des facteurs employés 
B l’origine en B. L’origine du boom peut résulter d‘un changement technologique 
exogène en B et qui reste confiné au pays concerné, ou encore d’une découverte de 
ressource majeure (accroissement de l’offre d’un facteur spécifique par exemple) ou enfin 
en raison d’une augmentation exogène du prix produit de B exporté sur le marché 
mondial relativement au prix des importations (B ne produit que pour l’exportation et 
non pour le marché local). On peut alors déterminer un effet dit de (( dépense N si une 
certaine part du surcroît de revenu en B est dépensée, soit directement par les titulaires 
de facteurs, soit par 1’Etat si I’élasticité-revenu de la demande pour N est positif. Le 
prix de N relativement aux prix des biens commercialisés va croître. C‘est une apprkiatiolr 
réelle. Des ressources sont ainsi transférées de B et L en N. Sur le diagramme 2, l’axe 
vertical porte P, : prix de N relativement à celui de L. La courbe d’offre est dérivée 
de la courbe de transformation entre N et les deux biens commercialisés. La courbe 
de demande représente la demande de N à divers prix de N, lorsque la dépense est 
toujours égale au revenu. L’effet-dépense fait glisser cette courbe de Do en D1 et augmente 
donc P,,, transférant des ressources de L en N. De plus - et c’est là l’effet du 
(( mouvement dit de ressources )) - le produit marginal du travail augmente en B suite 
au boom, ce qui, B salaire constant en termes de biens commercialisés, fait que la 

7. Ou biens commercialisés. 
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demande de travail en 13 augmente, entrainant un reflux de main-d‘œuvre en provenance 
de L et de N. Cet effet comporte deux déments : 

En premier lieu, le transfert de main-d‘œuvre de L vers B réduit le produit de L, c’est 
l’effet de dé-industrialisation directe n, car le marché de N n’est pas impliqué et ceci ne 
nécessite pas d’appréciation du taux de change réel. 

En second lieu, il y a transfert de main-d’œuvre de N vers B à taux de change 
constant, l’effet ressource déplace la courbe d’offre de So en Sl et crée une demande 
excédentaire de N additionnelle à celle que crée l’effet dépense et génère, de ce fait, 
un surcroit d’appréciation réelle. Un reflux additionnel de main-d’œuvre hors L vers N 
a donc lieu, renforçant l’effet de dé-industrialisation résultant de l’effet dépense et une 
appréciation réelle additionnelle. Un nouveau transfert de main-d’œuvre intervient en 
conséquence de L vers N provoquant une (( dé-industrialisation directe )) qui vient 
compléter la dé-industrialisation indirecte résultant du transfert de main-d’œuvre de L 
vers B. Comme on peut le voir au diagramme 2, le produit de N peut être finalement 
plus élevé ou plus faible qu’initialement. L’effet dépense tend à l’accroître, l’effet ressource 
à le réduire, les deux ayant par ailleurs pour conséquence de réduire les revenus réels du 
facteur spécifique L, point qui constitue le problème essentiel du Dutch disease 
(W. M. Corden, 1984, p. 362). Le salaire réel W, défini en termes de L, augmente, car 
les deux effets ont aussi pour conséquence d’accroître la demande de main-d’œuvre. 
Mais P, augmentant, - on sait que les salariés consomment aussi N - la question 
se pose de savoir si le salaire réel véritable )) Wz (salaire défini en termes d’un panier de 
biens commercialisés et de N) augmente ou baisse. Dans l’hypothèse de l’effet ressource, 
le produit de N baissant en conséquence, le salaire réel en termes de N - i.e. W/P, doit 
croître et puisque W augmente aussi, Wz doit croître également. Par ailleurs, l’effet 
dépense provoque la hausse de N et donc W/Pz baisse, de sorte que W ayant cr0, W, peut 
s’élever ou baisser. Enfin on peut montrer que ce revenu réel en N peut croître ou baisser. 

Que se passe-t-il dès lors Ji plus d’un facteur est mobile entre au moins deux des 
trois secteurs? C‘est le problème analysé par W. M. Corden et Neary sous le terme 
(( modèle du paradoxe )) (1952, p. 533 et s.). On se donne trois secteurs B, L et N; 
là encore B dispose de son propre facteur spécifique et le travail est mobile entre les 
trois industries. Cependant le capital est lui aussi mobile, entre les deux industries 
(sauf B) L et N. Donc ces dernières emploient du travail et du capital en proportions 
variées, selon le modèle d’une mini-économie B la Hechsker-Ohlin, une industrie étant 
capitalistique, l’autre intensive en main-d’œuvre. Avec une telle structure, l’effet ressource 
peut comporter des résultats paradoxaux. Au taux de change réel constant, le produit de 
l’industrie capitalistique augmentera en raison du transfert de main-d‘œuvre de la mini- 
économies en B en raison du boom et ce, conformément au théorème de Rybczynski. 
Si L est l’industrie capitalistique, il y aura tendance à une pro-industrialisation en raison 
de l’effet ressource. Cet effet peut être compensé par l’effet dépense qui, du fait du 
mtcanisme d’appréciation réel, transférera le capital et le travail de L en N mais en 
contrepartie, le produit de L augmentera. ’ 

Graphiquement, on obtient une courbe à pente ascendante (diagramme 3) reflétant 
l’hypothèse que l’industrie est capitalistique relativement aux services (N). 

8. Cette mini-économie répond A toutes les conditions du théorème Stolper-Samuelson, 
Y compris les rendements constants d’échelle et la non-spécialisation, il existe une relation 
unique entre le taux de salaire d’équilibre et le prix des services (les deux étant mesures en terme? 
de biens commercialisés) qui dépend seulement de la technologie dans les deux secteurs oÙ !.i$ 
capital est mobile et reste donc inaffecté par le boom (W. M. Corden et Neary, 1982, p. 83?). 
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 DIAGRAMME'^. - Effet du boom lorsque le capital est mobile 
entre l’industrie et les services 
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Sur la partie droite sont tracées les courbes d’offre et de demande de services; les 
points A et F représentent la situation de pré-boom. Au taux initial de salaire, le boom 
accroît la demande du secteur knergie (B) de travail et réduit le quantum disponible pour 
les deux secteurs où le capital est mobile. Les conséquences s’apparentent à celles du 
théoreme de Rybczynski : à prix constants le produit des industries capitalistiques 
augmente et celui des produits h forte main-d’œuvre baisse, comme le montre le glis- 
sement h gauche de l’offre de services de X, en X’s. L’équilibre du secteur services 
passe de F à Ff. Le produit baisse de OG en O‘G, le salaire augmente de Wo en W, 
et le prix des services croît. Ainsi, dans cette situation, la baisse du produit de services est 
obligatoirement associée h l’accroissement du produit manufacturier. Dans ce cas, l’effet 
ressource conduit bien & la proto-industrialisation. Si, h l’inverse, le secteur intensif en 
main-d’œuvre est le secteur manufacturier (le secteur N étant capitalistique) la situation 
est inversée, le produit manufacturier baisse, ce qui constitue le cas normal de 
dé-industrialisation, le taux de change baisse, il y a dépréciatìoiz réelle (W. M. Corden 
et J. P. Neary, 1982, p. 834). 

Des facteurs similaires opèrent lorsque le secteur en retard (L) est décomposé en 
plusieurs industries et que plus d’un facteur est mobile entre les industries composantes. 
Il est alors possible que certaines des industries de biens commercialisés hors secteur 
boom se développent, alors que le secteur pris globalement se contracte (W. M. Corden, 
1984, p. 363)9. 

Que se passe-t-il si le facteur iminigratìoii est introduit, cas des pays pétroliers du Golfe 
par exemple et cas historique du Brésil, du Canada ou des Etats-Unis. L’analyse de Corden 

9. Corden cite comme exemple B cet &gad les modkles de Snape (1977) et de Casing et 
War (1982). 
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s’appuie alors sur l’analyse de Maddok et Mc Lean (1983) tirée des effets des rush sur 
l’or du milieu du me sikle en Australie, rush générateurs d’immigrations massives. 

A prix constant, les migrations augmentent tant la demande que l’offre de N, sans 
que l’on puisse dire qui augmente le plus et si l’immigration conduira à une dépréciation 
ou A une appréciation réelle (W. M. Corden, 1984, p. 365). Le problème est de savoir si les 
migrations compensent entièrement les effets de dé-industrialisation du boom en restaurant 
pleinement le produit de L. Corden estime qu’une certaine déindustrialisation subsiste en 
raison de surcroît de demande de biens non commercialis& 

. 

. 

L’effet (< Alberta >> 

Une autre situation est dite de l’effet (( Alberta W. Les revenus du secteur en boom 
vont pour l’essentiel 2 1’Etat et sont redistribués à la population sous forme d’exemptions 
ou de réductions &cales, améliorations des services collectifs, etc. Les mjgrants sont 
atti&, qui vont en N et en L, de sorte que le produit de L (et les revepus de ce secteur) 
revient 2 son niveau antérieur. Cet effet joue même lorsque le salaire réel avant impôts 
reste constant, 

Conclusion : L‘intérêt des modèles présentés, et notamment de Ia généralisation de 
Corden, est de fournir les instruments d’analyse pour comprendre les effets d‘un boom sur 
l’allocation de ressources, la distribution factorielle des revenus et le taux de change réel. 
Dans le modèle de base, seul le travail est mobile entre secteurs. La dé-industrialisation 
se produit du fait du déclin de la part des secteurs des biens commercialisés non conceme 
par le boom, ce qui entraîne la baisse du produit manufacturier et de l’emploi, la 
détérioration de la balance commerciale de ce secteur et la réduction du xevenu réel 
des facteurs spécifiques au secteur manufacturier (mais pas nécessairement leur revenu 
relativement h ceux des facteurs spécifiques des autres secteurs). On a vu que le boom 
donne lieu h une appréciation réelle, A savoir une hausse des prix relatifs des biens non 
commercialisés relativement aux biens commercialisés. Les résultats peuvent cependant 
être modifiés avec l’introduction dans le modele de base de la mobilite intersectorielle 
de plus d’un facteur. La distinction majeure s’établit entre effet ressource et effet dépense 
du boom qui demeurent les (( ingrédients essentiels 1) dans une analyse plus complhte 
des Problemes issus du Dutch disease (Corden, 1982, p. 841) ou des implications de 
choix politiques dans le développement des ressources. naturelles. On notera qu’avec 
l’extension de l’analyse h long terme du modèle trisectoriel, d’autres résultats sont 
possibles. Dans le long terme, tous les facteurs, sauf la terre, sont mobiles. Si cette 
mobilité existe entre les secteurs N et L et que L soit capitalistique par rapport h N, une 
hausse du produit manufacturier (L) et du salaire correspond à la baisse du produit du 
secteur N. L‘effet ressource donne lieu à une (c pro-industrialisation D. Un autre cas non 
considiré ici est celui où le capital est mobile entre les trois secteurs; un certain nombre 
de situations correspondant h des intensités factorielles relatives différentes doivent alors 
être considérées (Corden et Neary, 1982, p. 837 et s.). 

Le modèle de base comporte cependant un certain nombre de limites : l‘hypothhe 
est ainsi faite que le surcroît de revenu du secteur en boom est dépensé directement par 
les facteurs bénéficiaires. Or souvent ces revenus sont directement collectés par l’Etat, 
l’allocation des dépenses budgétaires est un élément crucial affectant l’intensité et le 
sens de l’effet dépense. Autre hypothèse contestable, celle du plein emploi qui ne répond 
pas toujours 9 certaines situations concrètes. 

€ 3 6  

;: 
10. Effet cite par Heliiwell (1981). 
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2. UN (( OPEP DISEASE )I? 

I 

Le Dutch disease : un phénomène généralisé 

L’observation faite dans les années 70, à savoir que les booms à l’exportation 
génèrent des effets complexes qui peuvent contrecarrer la croissance dans 
d‘autres secteurs de I’économie, est capitale. Tout d‘abord, l’origine même du 
terme Dutch disease montre que ce n’est pas un phénomène limité aux pays sous- 
développés. Ce n’est même pas un phénomène limité aux seules exportations 
primaires ou au pétrole (Roemer, 1986, p. 237), les exportations de cuivre en 
Zambie et le cacao au Ghana ont des effets similaires à ceux du pétrole. poemer 
note également à cet égard que l’afflux d‘importants capitaux, en provenance 
de travailleurs émigrés, en Egypte et au Bangladesh a pu créer des situations de 
Dutch disease. 

Le modèle trisectoriel de Corden est d‘une grande utilité pour comprendre 
pourquoi d‘abondantes recettes à I’exportation conduisent à des problèmes dans 
les pays en développement. Certaines limites du modèle doivent être cependant 
précisées. 

Tout d‘abord le sous-emploi chronique dans de nombreux pays en dévelop- 
pement ou le chômage déguisé ne correspondent pas à la situation de plein emploi 
postulée par Corden. Or, dans une situation de ce type, ni I’effet ressource, ni 
l’effet dépense ne jouent, même à moyen terme. M. Roemer a tenté de ce point 
de vue d’affiner le modèle de Corden. La séquence des événements impliqués 
dans le modèle de base continue avec l’absorption des travailleurs sous-employés 
tant dans les secteurs L (cultures commerciales dans le secteur agricole et main- 
d‘œuvre non qualifiée dans le secteur industriel) que dans N (tertiaire primitif). 
La hausse des prix des biens non commercialisés due à l’effet de dépense initiale 
entraîne le transfert de la main-d’œuvre dans ces secteurs, afin d‘en accroître le 
produit, de modérer les hausses de prix et de limiter l’appréciation du taux de 
change réel. L’effet ressource pourrait être compensé par le pool de surplus de 
main-d‘œuvre sans grosse perte de produit. L’Algérie, l’Indonésie, le Mexique et 
le Nigeria ont connu des effets ressource et dépense. Un cas intéressant est fourni 
en sens inverse par les économies moyen-orientales manquant de main-d‘ceuvre. 
L‘immigration massive de main-d‘œuvre en provenance d‘Asie du Sud modère en 
principe l’effet mouvement de ressource, suivant que les migrants rapatrient 
chez eux une partie de leurs gains ou bien consomment des biens importés. Le 
travaiZ et par suite de nombreuses ‘industries de service ‘peuvent en effet être 
assimilés à des industries de biens commercialisés. Ils amortissent ainsi l’effet 
dépense et limitent l’appréciation réelle. Avec le renforcement de la dépen- 
dance des pays envers le travail migrant, un nombre croissant d‘industries 
deviennent des industries de biens commercialisés (M. Roemer, 1986, p. 240). 
Le modèle trisectoriel se transforme ainsi en modèle bisectoriel avec une frontière 
de productioiz en expansioiz due aux offres additionnelles de main-d‘œuvre. Si le 
pétrole est le secteur intensif en capital, le résultat même à moyen terme est 

’ 
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l’expansion de l’autre secteur des biens commercialisés, plutôt que la dé-indus- 
trialisation. 

Un autre point concerne le long terme, lorsque le résultat dépend de l’intensité 
capitalistique relative des deux secteurs autres que celui du boom. Dans les pays 
en développement il n’est pas possible d‘affirmer qui de L ou de N est plus 
capitalistique, car chacun d’eux est composé de sous-secteurs à fonctions de 
production très dfiérentes. L inclut l’agriculture d‘exportation et la production 
alimentaire, qui peuvent être à forte intensité travail, alors qu’existe une industrie 
de substitution d‘importation capitalistique. Les biens non commercialis& 
comprennent les services collectifs et les moyens de transport à côté des services 
personnels et du petit commerce fortement intensifs en travail. I1 est donc difficile 
dans ces conditions de généraliser les impacts du Dutch disease à long terme 
(M. Roemer, 1986, p. 240). 

L’identification des biens commercialisés et non commercialisés peut être 
difficile en l’absence de main-d‘œuvre importée. La forte protection que connaissent 
certains pays en développement (tarifs, quotas, etc.) a rendu certains biens 
importables non commercialisés, les prix de ces biens, y compris certains produits 
alimentaires de base, n’ayant plus aucun rapport avec les prix mondiaux. Ces 
secteurs peuvent donc se comporter comme des services non commercialisés durant 
un boom à l’exportation. 

I1 est clair cependant que dans un pays en développement, L, incluant tant 
les exportations agricoles que les produits alimentaires concurrents des impor- 
tations ainsi que les produits industriels de substitution, se traduit par l’apparition 
avec le boom des exportations, tout à la fois d‘une (( dé-industrialisation et une 
dé-agricuZfuration X. Le Nigeria constitue à cet égard un exemple notoire. Rappe- 
lons que tous ces maux dépendent de l’immobilité des facteurs de production 
postulée dans le modèle à moyen terme de Corden, hypothèse souvent plausible 
dans les pays en développement en raison des importantes rigidités structurelles qui 
les caractérisent. 

Dutch disease et économie pétrolière du Tiers Monde 

7 Ces résultats vont dans le même sens que ceux que développe Shalid Alam 
dans le cadre de sa tentative d‘élaboration d‘une macro-économie de I’économie 
pétrolière (1982). Comme Corden, Alam montre que l’accroissement des dépenses 
publiques résultant des recettes pétrolières conduit a& résultats suivants : 

1 / Accroissement. du prix relatif des biens non commercialisés ceteris paribus 
avec le volunie de dépenses publiques affecté au secteur des biens non com- 
mercialisés (N). 

2 / Baisse du prix relatif des biens non commercialisés - ceteris paribus - 
avec l’afflux de main-d‘œuvre qualifiée. 

3 / Croissance du revenu réel par tête avec la hausse des dépenses publiques. 
Cet accroissement résulte tout d‘abord d‘une augmentation des importation:< 
de biens commercialisés joints parfois à des services de main-d‘œuvre. Dans le5 

P 
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deux cas, la consommation additionnelle est financée à travers l’accroissement 
des réserves résultant du secteur pétrolier. Alors que dans les économies non 
pétrolières, les accroissements du salaire réel - au  moins dans les secteurs des 
biens - sont conditionnés par la hausse de la productivité du travail, dan‘s les 
économies pétrolières ils sont fìnancés par les dépenses publiques (Alam, 1982, 
p. 209). Un profil certain d‘évolution des économies pétrolières (EP) peut alors 
être dressé (Alam, 1982, p. 209) dans la mesure où les dépenses publiques 
financées par les recettes pétrolières augmentent. 

4 /  A la suite du premier résultat la distribution du revenu avantage les 
facteurs de (N) au détriment de ceux de (L). 

5 / En général, en raison du troisième mais aussi spécifiquement de I’augmen- 
tation du bien-être et des services sociaux (diminution de I’âge de la retraite avec 
plein salaire, éducation gratuite à tous les niveaux), les salaires augmentent, alors 
que la force de travail se contracte (allongement de la scolarité). 

6 / Ces deux résultats font que les ressources se déplacent du secteur des biens 
commercialisés vers les biens non commercialisés et de ce fait les secteurs de 
production traditionnels (agriculture, pêche, élevage, artisanat, etc.) déclinent. 

7 / En raison de I’immobiHté à court terme des facteurs et aussi du cinquième 
point ci-dessus évoqué, l’expansion du produit (N) sera faible et l’accroissement 
antérieur des prix relatifs pourra être inversé. 

8 / En raison de (7) et de (4), l’importation de main-d‘œuvre est autorisée, 
notamment à forte qualification : son effet est d‘inverser la hausse des prix des 
biens non commercialisés. 

9 / Compte tenu de (3) et de (5), l’investissement en (L) - qu’il soit public 
ou privé - ne sera pas possible puisque les accroissements de productivité restent 
en deçà des hausses de salaires induites par les accroissements de revenu, 
l’exception étant les industries pétrochimiques, car la hausse des salaires du 
secteur est justifiée par la productivité dans ces industries. 

10 / B u  fait de (9), le biais pro-N sera accentué avec l’accroissement des 
dépenses publiques en (N). 

I1 se crée ainsi, selon S. Alam, une économie obéissant aux caractéristiques 
suivantes : un secteur disproportionné des services oh la main-d‘œuvre étrangère 
joue un rôle crucial, un secteur de biens peu important constitué essentiellement 
d‘industries liées à la pétrochimie, un secteur agricole réduit. A la limite, I’économie 
pétrolière pure, avec rareté de main-d‘œuvre, sans importation, tend vers une 
Cconomie totale de services. 

Alani a tenté de tester son modèle dont les grandes lignes rejoignent la géné- 
ralisation de Corden sur les économies pétrolières du Golfe. Pour vérifier I’exis- 
tence d‘une relation entre l’accroissement des dépenses publiques et le prix 
relatif des biens non commercialisés vis-à-vis des biens commercialisés, il examine 
le rapport existant en Arabie Saoudite entre un bien non commercialisé, le loge- 
ment, et deux biens commercialisés : l’alimentation d‘une part, l’habillement et les 
chaussures de l’autre. 11 observe une corrélation positive entre les variations des 
dépenses publiques et le prix relatif du logement. En effet, ce dernier double en 
huit ans (1970-1978). Analysant ensuite la composition sectorielle du PIB, i1 

.i 
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observe que la part du secteur primaire (pétrole brut et gaz exclus) décline 
de 20,6 % en 1962 à 7,3 % en 1977. 

La part du secteur manufacturier (moins le raffinage) est passée de 3,6% 
à $43 % tandis que celle des services est passée de 75,8 % à 87,3 %. Alam en 
conclut que, comme prévu, N a crû plus vite que L, accentuant le rôle des 
services dans 1’économie saoudite (/&arri, 1982, p. 210). L‘analyse de la structure 
de la formation du capital du secteur privé pour 1962-1963 à 1972-1973 montre, 
Ià encore, que le gros de l’investissement durant cette période est allé à la 
construction. Enfin l’analyse de la structure de l’offre de main-d‘aune montre 
qu’en Arabie Saoudite en 1975 la main-d‘œuvre étrangère représentait 43 % de 
l’ensemble et se trouvait pour l’essentiel employée dans le secteur des services. 
Ce dernier phénomène étaità la même date observabIe au Koweit avec 86 % d‘étran- 
gers dans les services contre 11 % dans l’industrie et le pétrole (Khouja et 
SadIer, 1979). Au Qatar les faits observés vont dans ce sens. Ainsi alors que la 
part du secteur manufacturier est passée de 12,03 % en 1979 à 16 % en 1963 
celle des services est passée de 81 % à 92 %, tout ceci hors hydrocarburesz1. 

Timmer a analysé de son côté l’impact des prix de l’énergie sur l’agriculture 
de sept pays : pays importateurs : Corée, Philippines, Sri Lanka et Thailande; 
pays exportateurs : Indonésie, Malaisie et Mexique. Dans son modèle de 
simulation à équations simultanées, les variations de prix du pttrole affectent 
I’économie viu les changements de revenu par tête, l’appréciation du taux de 
change et les termes de l’échange villes-campagnes. La période prise en compte 
est celle allant de 1960 à 1980. Timmer simule un accroissement brutal et soutenu 
de la part des exportations pétrolières dans le PlB de 2 B 4%. Cinq ans aprk,  
la valeur ajoutée agricole par tête est de 15 % plus faible que ce qu’elle aurait Cté 
sans le boom. A l’inverse les importateurs de pétrole affectés par le même choc 
(leurs importations pétrolières passent de 2 % à 4 %) et qui dévaluent de 25 % 
après le choc peuvent accroître leur valeur ajoutée par tête de plus de 10% 
cinq ans après comparativement à ce qui se serait produit en l’absence de chocs. 
Ceci confirme l’une des conclusions de Corden quant à la baisse à moyen terme 
du produit agricole de L. 

A partir d‘un modkle trisectoriel A. Harberger montre qu’un choc pétrolier 
équivalant à 10 % du revenu national peut conduire à une appréciation du taux de 
change réel de 2,6 % à 16 %. Dans ce modèle, le produit dépend des prix relatifs, 
Harberger note cependant que le glissement du revenu en faveur de N est 
modeste : 2 %  du produit national au  maximum (A. Harberger, 1983). Dans 
la lignee des résultats de Corden le modkle de Harberger présente une appréciation 
maximale du taux de change et un transfert de revenu lui aussi maximum 
lorsque I’élasticité-revenu demande de biens domestiques est Ia plus éIevée 
(soit un). I1 est possible de définir un certain nombre d‘indicateurs dits de 
Dutch disease. Ces indicateurs sont présentés au  tableau 1 pour 17 EP dont 14 
d‘entre elles ont connu les deux chocs pétroliers de 1973 et de 1979. Dans 14 cas, 

L 

on observe une réappréciation de Ia monnaie locale par rapport au dollar. Les yc_ ? 

11. Qatar monetary agency, Seventh annual report, 1983, p. 17. 
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exceptions sont celles de l'Indonésie, du Mexique et de I'Equateur. L'Indonésie 
a dévalu6 en 1978 pour limiter l'impact de la réappréciation sur le secteur L. 
Dans certains cas : Arabie Saoudite, Qatar, elle a dépassé les 30 %. D'une façon 
générale les économies peu peuplées du Golfe et de Libye contrairement à trois 
pays l'Algérie, 1'Egypte et le Nigeria, sont caractérisées par les taux les plus 
importants de réappréciation. 

Conséquences pour la théorie du Dutch disease 

Dans le contexte d'économies en développement (( dé-industrialisation 1) et 
(( dé-agriculturisation )) signifient une croissance plus faible que Ia normale 
plutôt qu'un déclin absolu. On sait qu'en Grande-Bretagne, le secteur manufactu- 
rier progresse rapidement entre 1973-1974 et en 1976 en raison de l'augmentation 
des prix du pétrole de 1973-1974. Avec le démarrage de la production pétrolière, 
cette progression s'inverse et la part du secteur manufacturier dans le produit 
total baisse (Forsyth et Kay, 1980 et 1981). Dans le cas des économies pétrolières 
du Sud, en l'absence de boom, on doit s'attendre à ce que le secteur manu- 
facturier se développe plus vite que les autres et à ce que les biens non commer- 
cialisés progressent moyennement alors que la part du secteur agricole diminue. 
Or, durant la période 1960-1980, pour l'ensemble des pays en développement, 
y compris ceux ayant des revenus moyens, Timmer a observé que la valeur 
ajoutée manufacturière augmente deux fois plus vite que la valeur ajoutée 
agricole (Timmer, 1982). Quatre cas typiques de secteurs en retard peuvent être 
distingués à partir de l'analyse sectorielle des taux de croissante (tableau 1) : 
Bvolution à même hauteur de l'agriculture et de l'industrie en Arabie Saoudite, 
mais progression bien plus remarquable des biens non commercialisés, au sein 
desquels le logement connaît une progression spectaculaire (460,34 en 1978 
contre 111,46 en 1971 sur Ia base 100 en 1970Ia; progression plus faible dans le 
secteur agricole que dans les services : Algérie, Indonésie, Libye, Mexique, Egypte 
et Equateur; déclin absolu de l'agriculture au Nigéria; & l'inverse dans certains 
cas la production manufacturière se rapproche, et même dépasse en croissance 
celle des services : Indonésie, Algérie, Koweit, Libye, Nigeria, Mexique, Tunisie 
et Equateur. Le cas est remarquable pour l'Algérie, 114 % contre 63 %. 

On peut retenir, parmi les explications possibles de cette situation, les politiques 
massives de protection qui ont eu pour résultat de convertir en industries de biens 
non commercialisés un certain nombre d'industries manufacturières (tarifs pro- 
tecteurs et quotas). Les faibles performances sectorielles du Venezuela, du 
Cameroun et du Congo n'évoquent pas un Dutch disease. Dans leur étude sur le 
Cameroun, Benjamin, Devarajan et Weiner ont pu montrer que dans ce cas certains 
secteurs de biens commercialisés peuvent accroître leur produit, malgré I'appré- 
ciation réelle du taux de change en raison de leurs liaisons avec le reste de 
I'économie et de Ia substituabilité imparfaite entre biens domestiques et biens 
etrangers. De surcroît, si les salaires augmentent suite au boom, certaines caté- y 
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gories qualifiées (et notamment dans le monde rural) bénéficient moins que 
d'autres de cette hausse : (1986, p. 158 et 159). The Kian Wie a dégagé aussi 
qu'un certain nombre d'éléments spécifiques à l'kconomie indonésienne expli- 
quaient le caractère modéré et relatif des phénomènes de (c dé-industrialisation 1) 
et de (( dé-agriculturisation 1) (1986, p. 48). 

CONCLUSION : QUELLE T€&R@E.rrrrQVe P O U R  LE (( DUTCH DISEASE 3) 

Lorsque la ressource naturelle exportable est en offre limitée et de nature épui- 
sable dans un futur proche (cas des hydrocarbures de l'Algérie, du Venezuela, 
du Gabon ou du Nigeria), l'impératif de diversification est essentiel dans d'autres 
domaines de biens commercialisés qui pourront ensuite se substituer au pétrole. La 
nécessité de créer rapidement les emplois que n'offrent pas l'industrie minière 
renforce ce besoin de diversification, ce qui explique que les pouvoirs publics 
soient tentés de protéger le secteur en retard (L) utilisateur de main-d'œuwe 
à faible revenu (industries de main-d'œuvre et petites exploitations agricoles). II 
s'ensuit que l'expansion du secteur des biens non commercialisés est bloquée, 
y compris les industries à faibles salaires, le petit commerce, les entrepreneurs 
individuels, etc. D'autres arguments ont été avands pour justifier la protection 
accordée par 1'Etat au secteur L : si le progrès technique -résultant notamment 
de l'apprentissage - est plus rapide dans les biens commercialisés, toute réduction 
de la croissance du produit de ce secteur peut conduire ?i une réduction de la 
productivité moyenne, et donc réduire le revenu futur, même si les recettes 
d'exportation continuent à croître (Van Wijnbergen, 1984). 

Quels sont les instruments de politique disponibles pour protkger les secteurs 
en retard? Le premier consiste à stériliser les recettes du secteur en boom et 
donc à accumuler des réserves ktrangères tout en veillant à ce qu'elles ne fassent 
pas l'objet d'une monétisation dans I'économie domestique. C'est ce que Corden 
appelle la (( protection du taux de change 1) car elle fait obstacle ou réduit 
l'appréciation réelle de la monnaie nationale suite à l'effet-dépense (M. W. Corden, 
1984, p. 375). Son inconvknient est qu'elle conduit à l'accumulation d'actifs 
extérieurs et que se trouvent protégés non seulement le secteur en retard, mais 
aussi le secteur en boom. En ne dépensant pas tous ses revenus, l'Etat réduit 
les problèmes de capacité d'absorption. Un second inconvénient est que cette 
politique est difficileà mettre en œuwe : elle est impopulaire, notamment en période 
électorale ou d'instabilité des pouvoirs en place (conflit du politique et du 
technocrate)13. 

Un autre instrument de politique est fourni par le systhne du taux de change 
dual, le secteur en boom se voyant affecter un taux de change apprécié, tandis 
qu'un taux de change dévalue est appliqué pour les autres biens comnicreialis6s. 
L'inconvénient de ce système est qu'il gknère des effets pervers. 

Le même résultat peut être obtenu en taxant le secteur d'exportation en boom 

. 

13. Ministry of finance, The statistical indicator, 1979, tab. 7-14. 
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et en subventionnant avec le produit de ces taxes les autres biens commercialisés. 
Ceci est théoriquement faisable si l'objectif essentiel de 1'Etat est de faire des 
íkmes du secteur en retard les seules bénéficiaires de l'apprentissage tout en 
stimulant leur expansion, augmentant ainsi la productivité. Des problèmes 
techniques existent cependant : qui faut-il subventionner des facteurs ou des 
industries? Roemer souligne à cet égard les difficultés bureaucratiques d'un tel 
système dans des pays à capacité administrative réduite (1986, p. 149), comme 
par exemple les longs retards imposés aux industriels pour toucher les subventions. 

La protection tarifaire constitue un autre moyen possible. Des tarifs élevés 
et sélectifs ont été k é s  en Algérie et au Venezuela pour éviter une dé-industria- 
lisation résultant de l'appréciation réelle consécutive à la hausse des recettes 
pétrolières. Les inconvénients de ce type de politique sont trop COMUS pour que 
l'on s'y attarde. 

Le rôle leader des salaires et la tendance au renforcement de l'intensit6 
capitalistique peuvent être contrés par l'adoption de véritables politiques des 
revenus. Parallèlement, les marchés financiers. peuvent être libéralisés de façon 
à ce que les taux d'intérêt reflètent bien la rareté du capital. Mais l'environnement 
politique ne se prête pas toujours à l'adoption de politiques salariales anti-boom : 
aristocratie ouvrière puissante par exemple, concentration urbaine des salaires. 

La seule conclusion qui s'impose est la similitude des problèmes rencontrés, 
que les pays soient riches en ressources ou moins bien dotés et dépendants d'un 
nombre rkduit de produits primaires exportés. Ces problèmes font échec aux 
efforts visant à établir la base d'un dkveloppement soutenu sur le secteur 
exportateur (Roemer, 1986, p. 250). 
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LA RÉVULUTION VERTE EN ASIE : 
ESSAI DE BILAN ET PERSPECTIVES 

par Gilbert ETENNE* 

La révolution verte est entrée dans sa troisieme décennie, ce qui permet d‘en 
tirer un premier bilan économique et social. I1 est non moins important de 
s’interroger sur i’avenir, en essayant de ne plus retomber dans les erreurs d‘appré- 
ciation qui ont marqué les premières phases du processus. 

LE D~MARRAGE, UN BEL EXEMPLE DE COOPBRATION 

Dans les années 1960-1965, l’agriculture de nombreux pays asiatiques donne des 
signes d‘essouflement. Les gains de production acquis après les indépendances 
dans le cadre des techniques traditionnelles commencent à plafonner en même 
temps que la mise en valeur de nouvelles terres1. Des alertes à la famine (Inde) 
ou une véritable famine (Chine de 1959 à 1961) accentuent le besoin d‘accélérer 
la cadence de Ia production agricole, si l’on veut éviter une trop grande dépen- 
dance du grain étranger dont les importations sont en train de s’accroître dans 
plusieurs pays. 

Les agricultures asiatiques reposent à l’époque sur un riche passé : des 
techniques traditionnelles souvent intensives, une large gamme de moyens 
d‘irrigation, diverses techniques de fumure des sols, un outillage différencié, 
mais comme I’écrivait, à l’époque, I’économiste américain T. W. Schultz’, 
tout système de production finit par pIafonner faute d‘innovations techniques. 
Dans les régions les plus avancées, le paysan arrivait à 2 500 kg/ha de paddy 
(1 650 de riz) et à 1200-1 500 kg/ha de blé, normes qui ne pouvaient assurer 
des conditions de vie mdme t r b  frugales, au moment oÙ les densités au 
kilomètre carré (zones de plaines) atteignaient souvent 400-GOO habitants, sinon 
plus. Et dans de vastes régions, les rendements étaient sensiblement inférieurs 

* Professeur aux Instituts universitaires de hautes études internationales et d’ktudes du 
dkveloppement de Genève. 

I .  Sur ce point, des exceptions comme la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge. 
2 .  Transforming Traditional Agriculture, New Haven, Yale University Press, 1964. 
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