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:INTRODUCTION

,Ladette exterieure des pays sous - développé s es t aujourd
'

hui

.considéreécomme l
'

un des problèmes majeurs de l
'

économie mondial

importance de la question de l
'

endettement tient à l
'

évidence , du fait qu
'

i

depuis le début de la décennie 1980
,
une crise profonde et généralisée d

internationale des pays en voie de développement . Cette crise

l
'

arrêt du processus de développement de la majorité de ces pays , e

conduit à une détérioration du niveau de vie d
'

une grande partie de l

mondiale . A travers la crise d
'

endettement du tiers - monde c

les différents modèles de développement appliques jusque là qui son

en cause , c
'

est aussi , la situation financière des principales banques e

règles de fonctionnement du système financ ier international dans so

qui ont été remis en caus
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Histnr iaue de la dette extérieure du tier -mon

tte situation de crise d
'

endettement internation n
'

est pas un

phénomène nouveau , en effet , depuis qu
'

il existe des dettes internationales

.publiquesou privés , il est apparu aus si des épisodes
de crise d

'

endettement

:Même le caractère généralisé de la crise n
'

es t pas véritablement nouvea

dans les années 1930 ,
le système financier inte

rnational avait conn

crise généralisée d
'

endettement international , marquée par de nombreu

défautsفى de paiement (voir annex

1
'

endetternent international du tiers monde
, présente

l
'

accession à l
'

indépendance ,
la quasi

- totalité des pays en voie d

ces derniers ont continué à dépendre de l
'

ex
-

puissanc

bénéficiant par là de l
'

aide publique au développement pou

nancement de leurs croissanc

pays ont commencé à faire appel à des prêts bancaire

pour financer leurs projets d
'

inverstissements . Ces emprunt

limité mais se sont accentuer par la suite ,
reposaient sur un tau

rendement élevé des investissements mis en oeuvre et le développement

rapide de ces pays (Extêmement
- Orient) garantissant en tout état de caus

unفلة،ء niveau de solva

coté des flux de capitaux publiques , as sociés pour l
'

essentiel

éffort d
'

aide publique au développement des pays occidentaux l

rsس@ monde a été également assez fort8بم

total , la croissance de la dette extérieure des pays en

1960développement
,
s
'

est ainsi sensiblement accélérée dans les année

ci , atteignait trente sis (36) milliards de dollars en 1967 et soixante six

)66فة3، milliards en 1970 . Toutefois , cette endettement croissant ne semb)

.pasde nature à ménager la viabilité économique des pays du tiers
- mond

années 1970 ont été l
'

occasion de chagements profonds dans le

financières internationales des pays en développement . L
'

origin

de ces changements est sansconteste à rechercher dans l
'

évolutio

conditions de l
'

offre de capitaux internationaux . Le tournant historiqu

en 1974 , quand les pays exportateurs du pétrole , disposant

d
'

exédents financiers de grande taille , à la suite du premier chec pétrolie

commencé à placer la majorité de ces excédents en dépôts à term

-
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du système bancaire internationale . Ces moyens financiers devaien

recyclés : Les banques devaient assuer le placement de ces nouvelle

financière

l
'

on fait en développant activités de prêt aux pays du tiers mond

en effet
,
très vite apparus commes les seuls utilisateurs potentie ls de

ressources disponible s dans le système bancaire internationa

raisons ont fait que ces capitaux ont été recyclés vers les pay

tiers monde
, plutôt que les pays industrialisés en premier lieu

,
l

qu
'

ont connus ces derniers pays en 1974 et 1975 a conduit dan

ensemble
,
en provoquant une réduction de la demande

,
à un rétablis semen

l
'

équilibre de leur balance courante
,
de telle sorte qu

'

ils n
'

étaient pa

de capitaux . En second lieu ,
la rentabilité des investissement

les pays développés avait été affecté s par le chec pétrolier , en rai so

une complémentarité entre le capital et l
'

énergi

pays du tiers monde dans l
'

euphorie des années 1970 , ont bénéfic i

un accès très large aux financements internationaux jusqu
'

ou apparuren

premiers signes précurseurs de difficultés dans quelques pay

POLOGNE)م@لأكا - TURQUIE - MEX

nancière des pays en développement s
'

est dégradé

rapide au début des années 1980 , et compte
- tenu d

importance des crédits accordés à ces pays par les banques en comparaiso

leurs capitaux propres , c
'

est la solidités de l
'

ensemble du systèm

international qui était du même coup mis en danger . Et l

immédiate du changement d
'

attitudes des banques vis
- à- vis d

débiteurs du tiers - monde s
'

es t traduite par une réduction mas sive d

accordés

est certain que l
'

attitude des banques vis
- à-

vis des pays endettés d

monde ,
ne peut toutefois être considérée comme la cause de la crise d

endettement : c
'

en de toutes évidence , cause et conséquec

Ana lyse des théor ies de dévlonoemen

recherche des origines de la crise de l
'

endettement et par la même ,
l

économique , doit s
'

oposer à notre avis sur la base d
'

analyse théoriqu

politiques de dévloppement mis en oeuvres3@س@

à là ,
dans les pays en développement , rechercher ensuite les lacunes e

faiblesses de ces différe _ its intinéraires de développemen

-
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l
'

intérêt de l
'

étude ,
nous présenterons brievement les différente

de développement mises en oeuvre dans les pays en voie d

distingue généralement trois types

;(1(-Stratégie d
'

industrialisation par subs titution d
'

importation (I . S .

(101)2( - Stratégie par les industries industrialisantes

.(3(-Stratégie d
'

industrialisation par la substitution d
'

exportation (I . S .E

,Enprincipe les deux premières sont tournées vers le marché intérieu

la troisième
,
vers les marchés extérieurs . (Ces différentes stratégies s

en fait à trois école s : néo - clas sique , structuraliste et radicalis t

politiques préconisés par l
'

industrialisation par substitutio

importation reposent su

L
'

élargissement du marché intérieur auquel une redistribution d

et une réforme agraire doivent contribuer de façon décisive

La cons titution demarché communs régionaux ,
notamment entre le

de petites tailles

tas , de sكا@ا

de douanes et des taux de change multiples qui doivent filtrer le

;importationsen fonction des besoins prioritaires de l
'

industrialisatio

Des apports financiers de l
'

extérieur soumis au contrôle (ouvertur

à l
'

investis sement é tranger e t mesure tendant à limiter les sortie

(3de bénéfice

ancement de l
'

investissement (taux bonifié
, politique

.budgétaireactiv

présupposé de cette stratégie est qu
'

il existerait une demand

suffisante pour l
'

industrie d
'

amont et que l
'

offre suivra
,
il suffir

de substituer une production nationale aux importations . Mais il n
'

est

su qu
'

il suffise de protéger le marcher intérieur pour que l
'

offre répond

que des droits de douanes se convertissent en une augmentation d

par travailleur ou en qualifications requises , ou encore en pe tits

.polesindustriels : les conditions de l
'

offre sont apparues , à l
'

experienc

contraignantes , sinon d
'

avantage que ce l le de la demande dans d

pay
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une indus trie par l
'

amant n
'

est pas a proprement parler un

par substitution d
'

importation , puisque les biens qu
'

il s
'

agi t

de produire n
'

étaient pas forcement consommés et importés antérieuremen

s tratégie , qui se refère à l
'

experience soiviétique ,
à pour objet , d

les modes de productions existants
,
en promouvant u

é tatique . Elle es t généralement connue pa

indus tries - indus trialis an tes . (DESTAINE DE BENI

ambition de ce modèle est de réali ser un au tocentrage intersec toria

avantage qu
'

intersectoriel comme dans le cas précedents . En effe t
,
dans la

lesتم@ا* rôles quelle e st appelée à jouer, doi t p@لاحس

offrire des débouchés à l
'

industrie . Cette dernière doit , e

livrer à l
'

agriculture de s biens d
'

équipement , des services de base

et(...gation).@،لة des produits chimiques (engraisلأ7كلأ

,aujeu des effets d
'

entraînements attendusحمة

inves tissement attendu , sera orieté vers des industrie s de transformation

vers la cnnsnmma tin

prime d
'

abord , cette s tratégie parait correspondre au schéma de l

désequilibrée . Bien que les propositions semblent converger ver

construction d
'

un industrie lourde
,
les raisons de privilégier les indus tries

d
'

amont ne sont pas les mêmes et les branches elles - mêmes différente

l
'

industrialisation par les industries industrialisantes
,
la construc tio

un système industriel , à partir de l
'

amont vise , dans un premier temps ,

et donc le@،كاالماح

susceptible de financer l
'

industrialisation . Or pour certains auteurs

développentalistes ) , c
'

est la grande unité indu strièlle qui est recherché

soit la branche ,
laquelle par sa taille e s t susceptib le de diffuser l

d
'

autre ,
il s

'

agit de repérer, dans les filières indus trielles , le

susceptibles de maximiser les effets de liaison , e t ces segments s

forcement vers l
'

amont ; les stratégie s de remontée de filière

d
'

avantage à ce schéma; elle s sont différentes des stratégie

définissent comme prioritaires la production de tracteurs , des engrais , d

énergie éléctrique ou de l
'

infrastructure de transpor

application de la stratégie de l
'

industrie lourde a des économie

offre un terrain d
'

ob servation intéressant . L
'

articulatio

industries , a suivie des cheminements différents en
أع@،
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ou en Inde ; avec un point de départ commun
,
sous l

'

influence de l

soviétique des années 1930
,
les deux s tratégies se différencient

du
"

grand bon en avant
"

en chine : le mot d
'

ordre
"

marcher sur le

jambes
"

se concrétise par le développement d
'

unités industrielles d

très varieés sur tout le territoire quand à l
'

Algérie ,
la créatio

industries s
'

est jumelée avec une régression de l
'

agriculture et avec u

d
'

éviction sur l
'

accumulation productive imputable à la logique d

3( - L
'

industrie de substitution d
'

exportation (I . S . E) , cette voie consist

remplacer progre ssivement les exportations traditionnelles par de

non traditionnelles -

par exemples : des produits primaire

des biens semi - manufactures des produits indus t riels . Il s
'

agi

jouer ainsi , un avantage comparatif de res sources naturelles , de coup d

d
'

oeuvre ,
d

'

espace . . . Cette politique à été adoptée par un grand nombr

pays , mais elle n
'

a pas été couronnée de succés dans quelques
- un

réussites industrielles ont été spectaculaire , et se sont intervenues

fois dans des conditions différentes . La Corée du sud , pauvre e

naturelles
,
a peu procédé à la substitution , à l

'

exportation ; mai

a bâtit une capacité d
'

exportation à partir d
'

un avantage d

d
'

oeuvre dans le textile
, puis a couple des s tratégie s de remontée d

et de diversification par branche , ce qui a supposé une maîtrise d

d
'

ensemble de l
'

indus trialisation
,
notamment sous son vole

le Brésil a réalisé davantage la substitutio

auteur d
'

une nouvelleح@

agricole (SOJA) que a loué un rôle d
'

entrainement dan

industrie des biens d
'

équipement agricoles , et en convertissant ver

exportation d
'

une partie de sont substitution d
'

importatio

Mexique a au cours des années soixante - dix
, emprunté de

semblables
,
mais dans des conditions différentes l

'

exploitation d

a joué un rôle de diversification des exportations , sans les effet

du SOJA au Brésil
,
et ce pays a été étroitement impliqué dans les

restructurations de l
'

indus tries Nord- Américaine (notamment l
'

automobil

(dansune position de sous - traintance aux frontièr

nouveaux pays industrialisés se différencient entre eux par le

et par le degrés d
'

endogeneisation de cette indus trialisatio

Et plus cette endogeneseite est forte
, plus le proces su

-
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indus trialisation est irréversible : à ce ti tre
,
la crise des années quatre ving

montré une plus faible rési stance du tissus Brési lien comparativement

de la Corée du Sud ou a celui de Taiwa

mise en pratique de ces différentes stratégies dans les pays en voi

développement durant les années soixante - dix (car c
'

es t au cours de

1960- 1970 que la presque totalité des pays naguères colonisé

recours au différentes stratégies de développement) , permit l

d
'

un tis su indus triel remarquable@حس

En effet
,
alors que la plupart des pays capitalistes développé

à partir de 1967 une rupture de la croissance qui ira e

approfondis sant après le premier chec pétrolier, dans les pays d

monde , on constatait une certaine accélération par rapport aux

1979-1968tendances précédentes . Pour l
'

ensemble de la périod

expansion du P . N . B dans les pays en voie de développement atteint u

a celui des économies

n terme absolus ,
le P .N .B du tiers monde.

de 387 ,
4 milliard de dollars en 1970 a 17 10 milliards de dollars e

soit une multiplication par 4
,
4 . Pour sa part , celui des pay

n
'

a augmenté que de 3
,
2 fois , les années soixante - dix s

donc par un revirement de tendance au creusement de l
'

écar

le nord et le su

divergences entre les pays développés et les pays sous - développé

niveau de la croissance ,
exprimant des discordance s majeurs entres leur

d
'

ajus tement des principales variables macro
- économiques . Dan

économies développées , la crise entraînait un relentissement sensible d

croissance et simultanément une accélération générale du mouvement de

C
'

est bien la configuration d
'

un cadre nettement s tagflationist

une poussée inflationniste encore plus forte se vérifie dans l

totlité des pays en voie de développement, elle ne se révéla pa

de la même manièr

s
'

agit dans ce cas d
'

une poursuite inflationniste de la croissance . (Voi

(tableauxen annex

que dans les pays développé s , la crise se traduis ai

par une forte chute de l
'

investis sement , dan s les économie

développement , la tendance dominante s
'

oriente vers l
'

intensificatio

-97-
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effort d
'

investissement , aussi bien dans les pays à revenus élevés . Outre l

que rajustement entre les principales composantes de la demand

opèrent dans les pays en voie de développement a des niveaux nettemen

élevé s , en con s tate également l
'

évolution divergente de l

.consommation,en particulier du secteur publi

écarts de croissance entre le s pays développés et les pays d

monde se retrouvent également dans les évolutions sectorielles . Trè

dans la construction assez s ignificatif dans l
'

indus trie
,
beaucoup

bieفىول
لماح،@-

.enregistrentdes écarts en faveurs des pays en voie de développemen

crise industrielle dans laquelle s
'

enfocent progressivement les pay

à partir de 1967 était loin de répercuter d
'

une façon directe su

économies des pays en voie de développemen

ce qui concerne l
'

évolution des principales branches indus trielles , e

sans exception ,
des écarts de croissance entre les pays développé

les pays en voie de développement largement favorable a ces derniers . I

a remarquer qu
'

en même temps s
'

opère un phénomène de substitutio

branches dynamiques de l
'

industrialisation du tiers -

monde . S i les

branches plus traditionnelles (textiles ,
habillement

, cuivre , bois , papie

alimentaires . . . ) conservant un poids fondamental , ce sont d
'

autre

qui assurent une croissance élevé . En fait
,
les materiaux d

la sidérurgie ,
les produits élec tromécan ique s et la chimies son

branches , dont la croissance présente les rythmes d
'

expansion les plu

industrialisation dans les pays du tiers -

monde a constitué par là u

profond qui s
'

es t traduit donc dans de nombreux cas par de

changementsأ irréversibles dans la physionomie de leurs appare

.productifs.Il est a noté aus si
, qu

'

au cours des années soixante - di

indus trialis ation du tiers - monde cons tituait l
'

élément le plus dynamique d

d
'

extension internationale du travail indus trie

années quatre vingt s
'

annoncent donc sous de mauvaises augure

la plupart des économies du tiers -

monde . Le tournant de la décenni

avec une brusque détérioration de la situation économiqu

Après toute une période de hors - crise
,
les pays du tiers - mond

enforcent a leur tour dans des proce ssus récessifs aux conséquence

très souvent dramatiques . A la crise déjà ancienne du nord viennen
ajouter les crises du sud . Cette convergence constitue un trai

de la période ac tuelle . (voir tableaux en annex
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début des années quatre vingt , le durcis sement des politique

austérité mises en place dans les pays capitalistes développées et plu

la nouvelle politique Américaine entraîne u

radical sur la scène internationale combinant le laxism

avec la restriction monétaire
, ce qui provoqua une hauss

des taux d
'

intérêt et du cours de la devise Américaine (entr

et le premier semestre 1983
,
la valeur du dollars augmente de 8 ,

20/c

635ه/ء"ممة par rapport au Mark , de@كة"

1@5"@لة 35 par rapport a la livre anglaise et d

au Franc Suisse) . Il s
'

ensuit une vague déflationnis te qui touch

ensemble des pays développés . Ce s conditions du déclenchement d
'

un

récession se trouve dés lors réunis . De 3 ,
2% en 1979 ,

le taux d

des pays développés chuta d
'

une façon brutale marquée au cour

5 nء@ء/ء3،1(@

@4La récession dans les pays développée entraîne une baisse général

demande mondiale . Dans ce contexte
,
trois phénomène concomitants son

aggraver la situation des échanges extérieurs des pays en voie d

: la chute des cours des matières premières
,
la détérioratio

termes de l
'

échange et enfin ,
la montée du protectionnism

partir de 1980 et sans discontinuer
,
les cours des matières premières

1980exportée des économies du sud s
'

inscrivent en baisse . De 147 e

indice des prix a l
'

exportation des produits primaires (combustible

établis par la GNUCES tombe a 104 en 1982
,
soit une diminutio

plus de 30% dans le cas de quelques produits alimentaires comme l

et le Cacao ,
cette bais se fait suite a un mouvement dépressif des pri

en 1978 . Après un relèvement considérable en 1980 les prix d

chutent eux aussi . Dans la mesure ou les cours des produit

sont plus rigides a la baisse ,
il en résulte une détérioratio

des termes de l
'

échage s . Ses effets sont particulièrement aigus dans

leلاجم@ cas des pays a faible revenus , étant donné leur extrême dépendan

des exprtations de produits primaires1ح
1

Aux effets négatifs provoqués par les changements des prix relatif

les exportations et les imprtations , s
'

ajoutent par ailleurs ceux , plu

a mesurer , induit par le regain de protectionnisme dans les pay

développés . Ceci a semble t- il jouer un rôle non négligeable d

aux exportations en provenance du su

-99-
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diminution parfois draconnienne de la capacité d
'

importer des

économiesس@؟ du sud constitue l
'

expression synthétique de l
'

ensembl

commerciaux et financier, a travers lesquels s
'

opèrent la diffusio

de la crise . S i lors des années soixante dix ,
la capacit

importé avait pu être maintenue grâce au recours mas sif a l
'

endettemen

dans le cas présent, la plupart des pays en voie de développemen

ajuster le niveau de leur activité domestique à une capacit

importer considérablement amputée . On assiste ainsi , à une rupture nett

la configuration cyclique de la croissance du tièrs
- monde qui caractéris

décennie précédente . La succession de cycles courts de hausses et d

auteur d
'

une moyenne qui res t élevée et remplacé par une chute libr

les origine remontent à 1979
,
mais ce n

'

est qu
'

à partir de 1980 qu

décélération prend des proportions alarmantes : pour la première foi

de nombreuses années , le taux global de croissance du tièrs
- mond

au dessous de 4% . Cette tendance ira en s
'

aggravant dans le

suivantes jusqu
'

a atteindre son point le plus bas en 1982 (les donnée

1983 font état d
'

une croissance de 1% du P . N . B du tièrs - mond

récession touche sans distinction tous les secteurs d
'

activités . Le

manufacturières , dont le rôle avait été essentiel dans

ement@محع3َ de la crois sance globale , subissent dés la fin desس@كا@حتة
ا

ا

soixante- dix , un ralentissement significatif suivi en 198 1 d
'

un total

-90-
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ANNEXEلأ"4 TABLE

-1965ROISSANCE REELE DU P . I . B POUR LA PERIOD

DE VARIATION ANNI I

1 MOYENNE 1 MOYENNE

8519418318218 1180-73173-651PAYS

4 , 815 , 112 , 112 , 113 ,415 ,416 , 51PAYS EN DEVELOPPEMENT-

9 , 118 ,917 ,715 ,614
,
814

,
615

,
51PAYS A FAIBLE REVENU-

2 , 813 , 61010 , 812 , 815 ,7171PAYS A REVENUE-

NTERMEDIAIRE

2 . 212 . 311 . 9-10 . 414 . 11616 . 91EXPORTATEURS DE PETROLE-

1 7 , 87 , 814
,914

,
213

IFA(_TI JRRS

3 , 11213 ,2-@6
3

2 ,26
@ 4 1

،7 I
DE PETROLE-

3 , 8-1
,
26 ,9-0

,
5-4

INDUSTRIALISES A-

2 , 814
, 612 ,210 ,5

-11
,
912

,
814

,71CONOMIE DE MARCHE

')9NOTE : LES DONNEES SUR LES PAYS EN DEVELOPPEMENT REPOSENT SUR UN ECHANTILLON D

POUR 1 996 SONT DES ESTIMATIONS@ح

.18SOURCES : BANQUE MONDIALE : RAPPORT SUR LE DEVELOPPEMENT DANS LE MONDE 1987 , PAG

-

@.

؟



TABLEAUANNEX

(ANNEES1965 1973 1980 1 1983 1 1984 1 1985 (a) 1 1986 (a

du
.

@4ول4لا@

أ

@48ول4لماأش@ول4لاأ،@@4لا

أ

GAYS@8زول4لماأ+@ول4لما

3434 11 835 1 1911935203719324299PAYS EN DEVELOPPEMENT-
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