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A la demande du PrCsident de la Commission de 
conciliation pour la Palestine, le Secrétaire général a 
l’honneur de présenter aux Membres de l’organisa- 
tion des Nations Unies le dcuxitmc rapport, soit Ic 
rapport final de la Mission kconomique d’étude des 
Nations Unies pour le Moyen-Orient. Les observa- 
tions que la Commission de conciliation pourrait pré- 
senter au sujet de ce rapport feront l’objet de communi- 
cations ult&ieures. 

Lc premier rapport provisoire de la Mission qui 
traitait le problème des réfugiés de Palestine et avait été 
transmis h I’AssemblCe générale en novembre 1949, 
i\ la demande de la Commission de conciliation pour 
la Palestine, a été incorporé au présent document. 
Se fondant sur ce rapport provisoire et sur le rapport 
du SecrCtaire gtnkral relatif aux travaux de l’Aide des 
Nations Unies aux réfugiés de Palestine (IJNRPR), 
I’Assemblke générale a, le 8 décembre 1949, adopté a 
l’unanimité la résolution 302 (IV), dont le texte inté- 
gral est reproduit ci+prés : 

Ame AUX R~FU«I~S DL PALESPINI 

1,’ Assemblke ghdrale, 
Rappelant ses kolutions 212 (111) du 19 novembre 1948 et 

194 (III) du 11 dkembre 1948, et confirmant notamment les 
dispositions du paragraphe 11 de cette derniére résolution, 

Ayant pris connaissance avec satisfaction du premier rapport 
provisoire de la Mission économique d’&ude pour le Moyen- 
Orient (A/I106) et du rapport du Secr&aire gtnéral sur l’aide 
aux rCfugi&s de Palestine (A/1060 et A/WO/Add.l), 

1. Exprime sa gratitude aux gouvernemunts qui ont gknkeu- 
scment r6pondu à l’appel de sa résolution 212 (III) et & l’appel 
du Secr&aire gCnéral, qui les pressaient de contribuer, par des 
dons en nature et en espéces, & atténuer la famine dont souffrent 
Ics rCfugiCs de Palestine et la détresse oQ ils se trouvent; 

2. Adresse @aIement l’expression de sa reconnaissance au 
ComitC international de la Croix-Rouge, a la Ligue des soci6tés 
de la Croix-Rouge et h l’Ameriran Frieds Service Committee 
pour la contribution qu’ils ont apport& g cette œuvre humani- 
taire $n accomplissant, dans des conditions tr&s difficiles, les 
fonctions qu’ils avaient volontairement assumkes pour la distri- 
bution des fournitures de secours et les soins aux rkfugik; et 
note avec satisfaction que ces organismes ont donné au Secr&aire 
g&nCral l’assurance qu’ils poursuivront leur actuelle collabora- 
tion avec l’Organisation des Nations Unies jusqu’A la fin du 
mois de mars 1950, sur une base acceptable de part et d’autre; 

3. Félicite le Fonds international des Nations Unies pour le 
secours h l’enfance pour l’importante contribution qu’il a 
apportée au programme d’aide des Nations Unies; félicite éga- 
lement les institutions sp&iali&s qui ont apporté leur aide 
dans leurs domaines respectifs, notamment l’Organisation 
mondiale de la santé, l’organisation des Nations Unies pour 
I’kducation, la science et la culture et l’organisation interna- 
tionale pour les r&fugiés; 

4. Remercie les nombreuses œuvres religieuses, charitables et 
humanitaires qui ont participt! dans une large mesure au secours 
apporte aux r&fugiés de Palestine; 

PREFACE DU SECRJb’AIRE GENERAL 

5. Recunnalr la nkessit0 de contiwer, sans préjudice des dis- 
positions du paragrnnho II de la rd:-lution 194 (III), adopttc 
par l’Assemblée géncralo le 1 I d&Fibre 1948, B venir on aida 
aux rCfugiOs do Palestine en leur portant secours pour emp&hor 
quç Iii fanrinc cl la dktrcssc tic dyxnt parmi eux ct poicr rfklisci 
un Ctat de paix et de stabilitb; reconnalt bgalement qu’il importe 
de prendre sans tarder des mesures positives on vuo do mottre 
fin h l’aide internationale sous forme de secours; 

6. f3time que, sous réserve des dispositions do l’alinéa d) du 
paragraphe 9 do la P&ente rkwlution, des cr&dits 6quivalant 
h 33.700.000 dollars seront requis pour le secours direct ot les 
programmes de travaux aff&ents g la période du Ier janvier 
;LU 31 dbembrc 1950, ces crédits se d&omposant en 20.7x1.000 
dollars pour le secours direct et 13.5OO.ooO dollars pour les pro- 
grammes de travaux: estime en outre qu’il faudra des crCdits 
équivalant h environ 21.200.000 dollars pour les programmes 
de travaux afférents & la période du le’ janvier au 30 juin 1951, 
tous ces crCdits comprenant les dtpenses administratives; et 
estime enfin qu’il conviendrait do cesser le secours direct le 
31 décembre 1950 au plus tard, B moins que I’Assembk &nC- 
rate n’en dtkide autrement d sa cinquibme session ordinaire: 

7. Cde I’Officc de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les rbfugiés de Palestine dans la Proche-Orient, qui aura 
pour fonctions : 

u) D’exkcdter, en collaboration avec les pouvoirs publics 
locaux, le programme de secours direct et Ics programmes de 
travaux recommand&s par la Mission konomiquo d’ttude; 

b) De se concerter avec les gouvernements int&essCs du 
Proche-0rier:t au sujet des mesures ptiparatoires qu’ils devront 
prendre avant que ne prenne fin l’aide internationale pour le 
secours et les programmes de travaux; 

8. CrPe une Commission consultative, composée des reprt- 
sentants des Etats-Unis d*AmCrIquo, de la France, du Royaume- 
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Turquie, 
qui pourra s’adjoindre trois membres au plus, reprkntant des 
Etats donateurs et qui aura pour fonctions do conseiller et 
d’assister, dans I’exkution du programme, 10 Diractour de 
l’Office de secours et do travaux des Nations Unies pour les 
réfugi&s de Palestine dans le Proche-Orient; le Directeur et la 
Commission consultative se concerteront avec chacun des ~OU- 
vernements intéressés du ProchcOrient au sujet du choix, de la 
planification et de I’exkution des entreprises; 

9. Prie Ic Secr&aire g&ral do procéder, d’accord avec les 
gouvernements repr&+ent&s g la Commission consultative, B la 
dksignation du Directeur de I’Otke de secours et do travaux 
des Nations Unies pour les rbfugi&s do Palestine dans le Proche- 
Orient; 

a) Le Directeur sera Chargé do la direction g&rale do l’Office 
de secours et de travaux des Nations Unies pour les rCfugiics 
de Palestine dans le Proche-Orient et sera responsable devant 
l’Assemblée générale de I’oxkution du programme; 

b) Le Directeur choisira et nommera le personwl de son 
service conformément h des dispositions g&ra:es arrêtées de 
concert avec le Secrétaire général, ces dispositions comprenant 
notamment ceux des articles du réglement et du statut du per- 
sonnel de l’organisation des Nations Unies quo le Directeur et 
Ic Secrétaire général estimeront applicables; dans la mesure du 
possible, il utilisera les services et I’aido mis & sa disposition par 
le Secrétaire général; 

c) Le Directeur établira, d’accord avec le SecrCtaire B&&al 
ct le Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaire*,, un rkglement financier applicable a l’Of7ice de 
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wcoun et do travaux dos Nations Unios pour loo r6fuqi6s do 
Paiostino dans io Pmcho-Orient; 

d) Sous r6sorw du rA9lomont flnancior 6tabil on vertu do 
l’alin& c) du pr6sont paragraphe, io Diroctour ot la Commission 
consultative, do concert, auront touto Iatitudo pour r6partir Ios 
fonds dispnnibloo ontro 10 socours direct ot ios entre risos do 
travaux, au cas 05 loo ootimations du para9rapho 6 omando- a 
raiont A 6tm mvks; 

10. Pr18 lo Diroctour do convoquer 10 lus 101 pnssiblo la 
Commission consultative pour drossor LJ plans touchant 
I’or9anisation ot I’ox6cution du proqrammo et pour adopter un 
rAgiomont intkiour; 

11. Prolorcgr I’oxistonco do I’AIL doo Nations Unios aux 
r6fuqi6s do Palostino, cr66o on vertu do la rdrolution 212 III) 
do I’AssomblC q6n6ralo jusqu’au 1” avril 1930 ou jusqu i ia 
date A iaquollo aura lieu 10 transfert mentionné au paragraphe 12 
sl cotte dato est plus tardive, et prie 10 Socr6taim g6n6ral do pnur- 
~uivro, on liaison avec las organismes d’ox6cution. sas offorts 
pour r6duim prntpossivomont 10 nombre dw rations d6livr6os. 
on r’inspirant dos conntatations ot dos recommandations do la 
Mission 6conomiquo d’6tudo; 

12. C.Aor#e le Socr6tairo g6n6ral do translmr A I’Oiiko do 
socours ot do travaux dos Nations Unios pour les r6fugi6s do 
Palostlno dans le Proche-Orion: las avoirs ot les obligations do 
I’Aido dos Nations Uniw aux r6fugiés do Palostino, au 1.r avril 
1930 ou A touto autm date qu’il choitdra d’accord avec Io Dircc- 
tour do I’Ofllco do socours ot do travaux dos Nations Unios pour 
las r6fugiC do Palostino dans lo Proche-Orient; 

13, Prwe tous las Etats Mombros dos Nations Unies et las 
autres Etats d’apporter dos contributions Wnévoios, on ospkos 
ou on q atum, do façon A assurer I’arriv& dos foumitums ot dos 
fondn requis pour chaque p6rindo du programma oxpos6 au 
para~rapho 6; ioa contributions on oop&os pouvont 6tro versées 
on dovisos autres quo lo dollar dos Etats-Unis. dans la mosuro 
oA cas dovisos pouvont servir A i%x6cution du programme; 

14. AutorAre 10 Socr6tairo &6ral A avancer par r6l6vomont 
sur lo Fonds do roulement, d’accord avec le Comi tg consultatif 
pour las questions admini:trativoo ot budg6tairos, las fonds aux- 
quels on atbnora pouvoir donaor cotte dostinatkm ot qui no 

$%k% tir- 
r S.tXlO.000 do dollars pour flnancor les 

octuor on vortu do la pr&o n6solution cotte 
avance dovant btro rombours6o lo 31 d6combro 19.50 a; plus 
tard, A l’ai& dos contributions puvomomon talos b6n6volo8 
demandh au pam#rapho 13 ci-doosus; 

15. Aut~r&e lo &œ6taim &n6ral, d’aawrd avec lo Comité 
consultatif pour bs quoations administrativr at bud&tairoo, A 
nb#ocbr l voo mqpniaation lntornationab pour bo r6w68, 
onvuodoilnanœrbprogmmmo,unompruntnonproductif 
d*intbrbt dont b montant w pourra pu d6pMMr I%quivalotu 
do 2.999.~ dolbn, a dont b rombounomon t devra r’otToctuor 
dans doJ condltioM satisfaisantos pnur bs doux partioo; 

bl6a96&alootApr6bvorsurooPondsbssommosn6œuaiw 
pour bo op6rations do l’Aido &a Nations Unioa~~,““~im 
&p4tiWOt#8UdlldOdU~, 
&ckdC&œ&daa z pux & Na J” UniwpOtUbs 

-; 
17. fmlrr bs yta M6roads A accorde A 1’OUko 

~&tbwwaagns Un~ pour ba rbfttgk do 

rathsotfadUt&qulbont~~~~~ 
l w r6fugi& tb Pabot& aind quo tour autres privilA#os# itmnu- 
ni*oxlm6muowotfMiut6o- 
pubMhcquiwïdorwfowuow; 

pour qw l’omoo 

18. In& htammont b Fonda in- &s Nationa 

c 

tous autrao ortpnismos, ~uvros et 9rmmomonts privés int6ross6s, 
A a pnrtor, on liaison avec 10 Diroctour do I’ORico do socours 

$! le Proche-Orient Iour aide & 
travaux dos Nations Unir ur las r6fupiC do Palestine 

a 10 cadre du prosnmmo; 
19. Invlfe 10 Diroctok do I’Oillco do socours ot do travaux dos 

ptir&rs Unlos pour la r6fu&s do Palostino dans 10 Prncho- 

a) A d6siqnor un mpr6sontant qui participom on qualit 
d’obsorvatour aux r6unions du Bureau do l’assistanœ tochniquo, 
do fa9on A coordonner l’action do I’Olko do socours ot do 
travaux dos NaUons Unios pour Ios rdfuqi6s do Palostino dans 10 
Proche-Orient on mati6m d’assistance tocbniquo avec lso ro- 
9rammos d’aristanco tochniquo do I’Orqanisation dos ? Nat ons 
Unios ot dœ institutions sp6oialMso dont traita la rdrolution 222 
y;; A l dopt6s par le cOnsoil6canomiquo ot social le 15 ao0t 

; 
b) A mattro A la disposition du Iluroau do I’assistanco toch- 

nique tous las mnsoignomonts mlatifs A touto mosuro quo I’Ofllco 
do socoun et do travaux dos Nations Unios pour las r6fuqiés 
do Palaotino dans le Procbo-Orient pourrait pmndm on mati6ro 
d’assistance tochniquo, do sorto quo le Bureau puisse las faim 
tlguror dans sas rapports au Comité do I’as&anœ technique 
du Conseil 6conomiquo et social; 

20. Donne our instructions A I’Oilko do socours et do tra- 
vaux dos Nat ons Unioa pour les tdfugi6a do Palostino dans le P 
Procbo-Orient do w concerter avec la Ckunminion do concilia- 
tion dol Nations Uniœ pour la Palostino, do maniAm quo l’un 
et Vautra puissont accomplir au mieux lotus tAchoo rospoctivos, 
notamment on œ qui conœ,mo le pamgrapho 11 de ia rbsolu- 
12194 (DD, adopt6o par I Assomblb &n6ralo 10 11 décembre 

, 
21. Pr/e lo Directeur do pr6sontor A l’Aswmbl& g6néralo doa 

Nationa Unia un rapport annuel, comprenant uno vérification 
dos comptes, sur l’activité do i’OfRco do secoure ot do travaux 
dos Nations Unios pour Ier r6fugi6s do Palestine dans le Procho- 
Orient ot l’invite k admssor au Socr6taim dn6ral tous autms 
rapports quo I’Otllco do sawun ot do travaux dans 10 Pracho- 
Oriont tmhaiterait porter A la connaissanœ dos Membres dos 
Nations Uniw ou dos organes approprib do l’Organisation; 

22. Chargr la ComaMon do conciliation k Nation Unia 
pour la Palostino do tmnsmottro au Secr6taim &16ml, pour 
communication aux Mombros des NaUom Uni~ et A l’OflIce 
do aocoun et do travaux h Nations Unios pour las r6fugi6s do 
Palostino dans lo Procho-Oriont, io rapport llnai do Ir Miuion 
6conomiquo d%tudo, on Ikcunnpagnant dw obwrvations qu’ollo 
pourra ju#or bon do pr6lontor. 

Il y a lieu d’observer qw dans aon paragraphe 19 
la r6solution do l’Assembl& g6nWa prévoit une coor- 
dination btroitc entre l’action on matikre d’asristanae 
teohniqw de l’Of&a do secours ot de travaux des 
Nationn Unie~ pour las r6fugi6s de Palestine ot le pro- 
gramme 6largi d’aoi8tanc.e technique B fournir par 
l’Organisation de, Nation, Uniea ot lor institutions 
@ciaWoa en vue du développement &onomiqw, 
progmmmo oxpod daw la r&olution 222 (IX) A du 
Conwil économique ot social et approuvé par l’Aa- 
rembl6-a gWrale la 16 novombm 1949 [&solution 304 
(IV& En plu8 de l’au&anfx technique qw I’Organiaa- 
tion dos Nationa Unios et ler inatitutiona @ciali&s 
pourront ah! donner aux gouvemomonts du Moyen- 
orlont, lur la domando da ca domiotu, lorqw loa 
fonda nkssairea B l’oxkution du programme élargi 
auront bté fournis, le Su&aire gWral a tout B la fois 
le dkir ot ion moyen, d’apporter imm6diatement une 
aido au moyen do8 cr6dib ouvc& en vertu dec rbso- 
lutions 200 (III) et 58 (I) de l’Arwmbl& g&ralo. 
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Le présent document constitue lc rapport fina! de la 
Mission économique d’étude pour le Moyen-Orient. 
II fait suite, en le completant, au rapport provisoire 
signé par la Mission le 6 novembre 1949 et transmis a 
ia Commission de conciliation des Nations Unies pour 
la Palestine en vue d’examen par l’Assemblée générale 
des Nations Unies (voir annexe J, A). Le rapport pro- 
visaire de la Mission, publie le 18 novembre 1949 par 
les soins de l’Organisation des Nations Unies, recom- 
mandait d’adopter un programme de travaux publics 
qui permettrait de donner du travail aux réfugiés de 
Palestine, de les engager sur la voie du relèvement et 
de mettre fin if leur oisiveté forcée et à l’action démo- 
ralisante qui résulte pour eux de l’octroi de secours. 

Dans Fa résolution 302 (1V) du 8 décembre 1949 
(voir annexe 1, B), l’Assemblée générale des Nations 
Unies a approuvé les recommandations figurant dans 
le rapport provisoire et, si tout se poursuit normalc- 
ment, le programme de travaux pour les réfugiés 
proposé par :a Mission sera prochainement en voie 
d’exécution. 

Ce rapport final, qui est un (( Exposé préliminaire 
sur le développement économique dans le Moycn- 
Orient », ne traite pas directement du problème des 
réfugies de Palestine. Les obstacles qui s’opposent au 
développement kconomique dans le Moyen-Orient 
sont cependant trés semblables a ceux qui entravent 
le relèvement des réfugiés arabes. 

Les réfugiés arabes sont, pour la plupart, des ouvriers 
agricoles dont la compétence et l’expérience profes- 
sionnelles sont diverses et qui se trouvent aujourd’hui 
dépossédés de leurs terres et en proie au chômage; 
d’autres membres de leur famille, qui normalement 
pourvoient à leurs besoins quotidiens, sont de ce 
fait privés aussi de ressources. Il est vrai que dans les 
pays arabes où les réfugiés ont fui une grande partie 
de la population locale se trouve dans la même 
situation. 

Il est donc impossible de résoudre le problème de 
la pauvreté et du chômage chez les refugiés sans 
résoudre celui de la pauvrete et de la faim auquel se 
heurte &jS une grande partie de la popuIation du 
Moyen-Orient. 

La faim est une maladie endémique dans de nom- 
breuses regions du globe. Cette existence au jour le 
jour que ménent des millions d’individus constitue 
un véritable défi porté aux connaissances techniques 
ct scientifiques et aux richesses des autres peuples 
dont la condition peut fournir une mesure aux aspira- 
tions des populations de régions insuffisamment déve- 
loppées . 

INTRODUCTION 

Le contraste qui regne dans un mi?me pays entre la 
pauvreté et l’abondance est, comme le contraste qui 
sépare ce qu’on appelle les rCgions riches des régions 
pauvres du glcbe, une source d’envie et une cause de 
trouble; il engendre la peur et pousse à la guerre, 
qu’elle soit froid? ou non. 

On serait dès lors tenté de penser que, si les peuples 
et les régions les plus pauvres pouvaient seulement 
obtenir, de ceux dont le destin matériel est plus envia- 
ble, une part proportionnelle des biens de ce monde, 
la pauvreté serait vaincue et du meme coup une grande 
cause de conflits disparaîtrait. 

Il est cependant impossible de rapprocher aussi faci- 
lement les niveaux de vie. En fait, toutes les valeurs 
pour lesquelles les êtres humains tendent leur énergie 
prouvent, par leur diversité même, qu’il n’existe pas 
d’accord sur l’adoption d’un critère purement maté- 
riel comme mesure du progrès, voire du contentement 
pur et simple. On fera bien d’hésiter avant de con- 
damner le paysan qui, n’aspirant pas aux loisirs que 
pourrait lui procurer un tracteur, préfère s’en tenir 
à son araire. Ce paysan tirera plus de satisfaction 
d’une technique inefficace, selon les critères occiden- 
taux, que d’une oisiveté ü laquelle il est inaccoutumé 
ou de loisirs qu’il ne saurait pas employer. La question 
de savoir ce qu’il pourrait faire de ses loisirs, s’il en 
avait, peut Pri%er il toutes sortes de controverses. 
Peut-être ses enfants ou les enfants de ses enfants 
finiront-ils par envisager les choses différemment. 

La science et la technique peuvent contribuer au 
bien-être matériel dans les regions insuffisamment 
développées. Pour faire meilleur usage de la terre ct 
de l’eau, pour combattre et supprimer les maladies, 
pour intensifier la fabrication et la circulation des 
marchandises et pour répandre l’instruction, il est 
nécessaire d’appliquer ce que l’on sait ou ce que l’on 
peut découvrir sur la capacité de production des hom- 
mes et des choses. 

Mais ce bien-être matériel ne peut pas se trans- 
mettre, comme un cadeau, d’homme à homme. Le 
progrès économique n’est pas comme un produit 
qu’on trouve sur le marché, joliment présenté à 
l’acquéreur. Un niveau de vie ne peut s’améliorer que 
grâce à l’application des talents et de l’ingéniosité de 
i’homme aux ressources matérielles d’un pays ou 
d’une région. 

Ce n’est pas en se contentant de faire des voeux que 
les nations les plus développées du globe sont arrivées 
à leur but. C’est par le labeur et le risque qu’elles ont 
forcé la terre, le sol, les forêts et les rivières à leur 
livrer leurs richesses. A la recherche de nouveaux modes 
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d’action, ellos ont, par 10 rocours 6 l’impbt ot par dos 
Wiativos ccncort6os, mis on commun leur énorgio et 
leurs rosaourcos. Ellos ont travaillé, elles ont invont6, 
0Uos ont 610~6 et instruit leurs enfants et ollos ont immo- 
bilisé dos capitaux dans leurs entreprises nationalos ct 
privées. Et cola, 0110s doivont continuer 6 10 faite, si 
ollos voulont maintenir 10 niveau do vie qu’ollos ont 
atteint. 

Bien no peut romplacor l’application du travail ot 
do l’esprit d’ontropriso do chaque pays 6 l’emploi do 
sos propros rossourcos. Dans lour désir d’aider 10s 
régions moins développées et pour dbcidor s’ils doivent 
ou non 10 fairo, 10s pays 10s plus avancés du globe do- 
vraiont so laisser guider soulomont par lld6o quo l’on 
doit aider toux qui s’aidont stuc-m6mo. 

Aprés avoir examiné 10 potentiel économique dos 
pays du Moyen-Orient, la Mission économique 
d’étude pour 10 Moyen-Orient est parvenue 6 certaines 
constatations qui raménont invariablement 6 cotte 
conclusion. 

11 n’est pas do raccourçi pour arriver 6 réaliser un0 
6conomio 6quilibr6o ou pour parvenir 6 la pro@&6 
mat6riollo. Par l’apport do connaissances et, lorsqu’eUe 
ost domandba, d’uno assistance amicale sur 10 plan 
technique et financier, on peut Cvidomment faire 
gagner du temps. Il faut r6glor 10 rythme du dévolop- 
pomont, sos objectifs et son intonsit6 sur 10 progr6s dos 
capacités do pouplos et de gouvomomonts qui dispo- 
sont do rossourcos 6 mettre on valeur. 

Dans scn rapport provisoire, la Mission 6ccno- 
miquo d’ttudo d&larait : 

« Bon nombre dos travaux do moindre ampleur 
onvisag6s dans 10 programme do travaux publics 
pour l’emploi dos réfugiés,.. pouvont servir do 
pr6luda 6 dos ontroprisos do plus grando envergure. 
Dans l’avenir imnkliat, les r6fugi6s peuvont 6tro 
cowid6r6s comme uno r6sorvo do main-d’œuvro 

Inemployée; s’ils avaient du travail, ils rotubaiont 
6 lour propre collectivit6 ot aux pays qui leur 
donnent asilo do plus grands sorvicos. La Mission 
économique d’étude ost d’avis quo la miso on csuvro 
d’un programma do secours et do travaux publics 
on faveur dos r6fugi6s peut... devenir un facteur do 
gonyNdo stabthtb tconomiquo dans 10 Prcche- 

Pr6sontant son rapport final, la Mission ostimo 
aujourd’hui quo l’ox6cution dos travaux productifs 
qu’ollo recommandait dans son rapport provisoiro 
doit constituer un prdludo aux autres projets qu’ollo 
a pr6conis6s dans 10 présent rapport ot qui, s’ils sont 
mis on pratique, pouvont dontw naissance dans los 
pays du Moyon-Orient 6 uno miso on valour plus 
ccmpl6to dos roseourcos qui s’y trouvont. Cette miso 
on valeur est indispcnsablo 6 la stabilité dos pays on 
question; 0110 pout contribuer 6 assurer la paix et 6 
la maintenir. Comme, d’autre part, los questions 
Cconomiques ot politiques sont étroitement liées ontro 
ollos dans los affaires humaines, 10 développement 
Cconomiquo no peut pas, 6 lui seul, apporter la paix 
ou 10 progrés 16 oit, politiquement parlant, la volonté 
de paix fait d6faut. 

Tous 10s pays du Moyen-Orient apprendront t6t 
ou tard quo 10s rossourccs do lours voisins exercent 
uno influence importante ot souvent d6terminanto sur 
le développemont tconomiquo do chacun d’eux. Or, 
dans uno r6gion où, au départ, 10s rossoutws physiques 
et notamment l’oau, no sont pas abondantes, la soli- 
darit6 pour ainsi dire géographique dos pays qui la 
composent ost un fait 616montairo qu’on no saurait 
ignorer ind65nimont. 

Le d6voloppomont 6ccnomiquo do pays qui dépon- 
dont 6 w  point les uns dos autres ptésupposo la paix 
ontro voisins. C’est soulomont ainsi quo Von pourra 
mettre ploinomont en oeuvre los dons do la nature pour 
6di5or un modo do vi0 cr6atour. 
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CHAPITRE PHEMIEH 

L’EAU, LA TERRE ET LES GENS 

La Mission économique d’&ude a ét6 chargée 
G d’examiner la situation économique dans les pays 
affectés par les hostilités qui se sont déroulées récem- 
ment » entre les Arabes et les Israé!iens, et « d’adresser 
à la Commission des recommandations relatives à un 
plan d’ensemble tendant... a fqvo*iser l’établissement: 
de conditions économiques propices au maintien de la 
paix et de la stabilité dans la r6gion » l. 

Le mc- ie arabe, des frontières de la Turquie et de 
l’Iran à l’&an Atlantique, renferme un grand nombre 
de pays qui ont tous été affectés dans une plus ou 
moins grande mesure par !es hostilités récentes de 
Palestine. 

Cependant, les pays arabes d’Afrique, de l’Egypte 
au Maroc, en passant par la Lybie, se distinguent des 
autres par leur économie nationale et leur niveau de 
vie, et aucun d’eux n’est indissolublement liié au 
Moyen-Orient. . 

Les pays de la péninsule arabique - Arabie saou- 
dite, Kuweit, Oman, Hadramaout, Aden et Yémen - 
ont une même façon de vivre qui, beaucoup plus que 
celle des autres pays de langue arabe, rappelle les 
siècles passés. Ces pays peuvent se prêter au dévelop- 
pement économique et aux réformes sociales, mais 
on ne peut dire que leurs économies nationales soient 
étroitement liées avec celles de leurs voisins ou qu’ils 
aient été beaucoup affectés par les hostilités récentes. 

Il reste enfin le groupe de pays qui entourent la 
Palestine ~-.-. Liban, Syrie, Irak et Jordanie - qui ont 
tous eté profondément troublés par les combats en 
Palestine. Ces pays diffèrent parfois les uns des autres 
par leur niveau de vie, mais ils dopendent économique- 
ment les uns des auires du fait de la géographie, de 
leur culture et de leurs aspirations. Israël, qui fait partie 
maintenant de l’Organisation des Nations Unies, 
est un nouvel Etat qui occupe une grande partie de la 
Palestine; il constitue une nouvelle force dans le 
monde arabe et tend g crrLer une structure écono- 
mique entièrement tiRérente. 

Ces pays 2 ont une wperficie d’environ 750.000 kilo- 
mètres carrés; leur population sWvc à environ 
12 millions d’habitants, parmi lesquels 7.590.000, soit 
près de 70 pour 100, doivent gagner leur vie par l’agri- 
culture, ceia sans compter tous cetix qui assurelit les 
services essentiels d’une collectivité agricole ou qui 

---I_ 
1 On trouvera le texte comp%t du mandat de la Mission ZI la 

fin de la partie A de l’annexe 1, aui reproduit le rappwt provi- 
soire. 

a L’annexe II donne un bref aperçb sur la situation financiére 
des cinq pays de la rbgion que la Mirsioa kooomique d’hude a 
examinés. 

tirent leurs moyens d’existence de la vente de ses pro- 
duits. Si on prend cependant la région dans son ensem- 
ble, on constate que pour une grande partic de la 
population les produits de la terre ne constituent tout 
au plus qu’un moyen de subsister. La structure éco- 
nomique et sociale est g6néralement caractérisée par 
un haut degré de concentration de la propriété fon- 
cière, par un analphabétisme très répandu, par un 
kart frappant entre les niveaux de vie du riche et du 
pauvre, par la faible importance numériqu de la 
classe moyenne, qui d’ordinaire dans les pays occi- 
dentaux fournit les capacités techniques et intcllec- 
tuelles, l’initiative, l’esprit d’entreprise et les cadres 
politiques. 

Tous ces pays sont essentiellement agricoles, et les 
cours d’eau qui les traversent sont indispensables B 
l’existence de la population. A l’exception du Liban, 
le désert recouvre de vastes territoires. L’agriculture 
suffit à peine à fournir aux habitants les aliments qui 
leur permettent de subsister. Les principales ressources 
minérales connues sont le pétrole, dont les gisements 
se trouvent pr&s des frontières orientales de l’Irak et 
qui est exporté vers la côte méditerraqéenne au moyen 
de pipe-lines de plusieurs centaines de kilomètres de 
long, les phosphates de Jordanie et la potasse de la 
mer Morte. Parmi ces produits, seul le pétrole est 
important; sa production et son exportation ne peuvent 
cependant fournir de travail qu’à une poignée de gens. 
Comme source d’dnergie et comme produit d’exporta- 
tion permettant d’obtenir des devises fortes, le pétrole 
est le principal lien 6conomique entre l’Occident et le 
Moyen-Orient. 

La région est essentiellement agricole et le demeurera 
encore longtemps. Elle doit tout d’abord s’équiper 
pour nourrir sa population et pour produire des mar- 
chandises exportaL& vers les autres pays; c’est ainsi 
qu’elle pourra payer les importations de produits 
manufacturés n6cessaires pour moderniser l’agricul- 
ture et élever le niveau de vie très bas auquel la popula- 
tion est aujourd’hui condam& par les coilditions 
actuelles. 

Il y a dans ces pays de petites industries manufac- 
turières, mais il en faudrait davantage. La moderni- 
sation de l’agriculture permettrait de produire des 
plantes industrielles en même temps que des denrées 
alimentaires. Le sol et le climat se prêteraient à cette 
production dans bien des endroits, où, par la force des 
choses, on ne produit aujourd’hui que des céréales 
secondaires. Quant a discuter ou a prévoir actuelle- 
ment pour l’un quelconque de ces cinq pays une indus- 
trialisation comparable Q celle des grands centres. 
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industriels du monde, CO serait fuite injuro h la nature 
et au bon sons. Au nombre dos conditions ossontiolios 
au dovoloppomont do l’agricutturo ot do la future indus- 
trio, il faut citot las rochorchos sciontiflques, io porfoc- 
tionnoment dos competoncos et do I’oxpérionco qui on 
seront 10 résultat, l’expansion du systomo d’approvi- 
sionnement on oau et la gCnCration d’bnorgio bloctrique. 

La rationalisation do l’agriculture ot I’industriali- 
sation qui s’ensuivra no pourront pas btro r6alisécs 
immédiatement. Ii y a ou cependant uno époquo dans 
l’histoire humaine 00 le Moyen-Oriont SO trouvait B 
la t&e do ce qu’on pouvait alors appeler 10 progrés. Le 
désort lui-mbmo on fournit la prouve puisqu’il contient 
les ruines do co qui fut jadis do grandes vflios et qu’il 
renferma d’abondants vestiges d’uno antiquo civili- 
sation. Ce n’ost ni un cataclysme soudain do la nature, 
ni uno modification progressive du climat qui sont a 
l’origine du changement quo nous constatons. CO 
sont les traces mtmos du pas& qui nous révotent la 
causa do CO declin. 

On trouve encore en Syrie, on Jordanie, on Irak et 
dans la Palestine du Sud 10s ruines d’anciens travaux 
hydrauliques: grandes citernes creusées dans 10 roc, 
au-dessous du soi, pour mettre précieusement on 
rosorvo 10s pluios do printemps; vannages et canaux 
rov&us do piorro servant B présorvor 10s sources natu- 
relles et B on distribuer i’oau sur 10s terres avoisinantes; 
canaux d’irrigation on bouc et on brique, aliment& 
autrefois par 10s oaux dos flouvos péronnos au moyen 
de rouos hydrauliques primitives mais efficaces. 

Tous ces ouvrages ont et6 dttruits par la guerre au 
cours dos Ages. Los torros se sont asséchées, et les habi- 
tants sont partis. Los citornos sont onsabl&s, les sources 
sont obstruées et pollutes, 10s ouvrages d’irrigation so 
sont effondrés. Et pourtant la torro est toujours lil, la 
pluio continue B tomber, les flouvos B couler. Si l’on 
pouvait, do nouvoau, consorvor l’eau ot la répandre 
sur 10s torros, la vCg&tation reprendrait. Dos hommes, 
qui sont maintenant inoccupés fauto do torros B cul- 
tiver, qpi sont sur 10 point do mourir do faim, qui ail- 
leurs n’obtiennent qu’uns midrablo récolte do drcales 
une fois par an, pourraient g nouveau disposer d’un 
champ modosto lequel, irrigua et bien cultiv&, 10s 
mottrait d l’abri do l’indigonco ot leur donnorait la 
possibilité do parvenir B un dogré do prosp6rité qui 
contribue B la stabilitc et B la paix. 

Lo pr6sont rapport montre quo tout cda ost &Ii- 
sablo, mais qu’on no peut tout faire B la fois ot immb 
diatomont. La ttWto qui consista B procurer B la popu- 
lation actuollo uno oxistonco d&onto no sera ni ais& 
ni rapide. CO qui importo d’abord c’est do prondro le 

d6part, do socouor l’inortie. Ii faut partir do la r&alitt, 
prendre 10s choses telles qu’ollos sont; onsuito, pftco 
$ la scîonco moderne et aux capacit6s twhniquos, on 
pourra aidor las peuples du Moyon-Orient B s’aidot 
eux-mCmos pour reconstruire co qu’ils ont tompurairo- 
mont perdu ot oubli&, mais qu’ils peuvent encore 
rocouvror. 

Uno fois bien misos on vaiour ot judiciousomont uti- 
lisées, 10s torros et 10s oaux du Moyen-Orient pourront 
nourrir une population beaucoup plus nombrouso et 
jouissant d’un niveau do vie plus élevé qu’8 i’houro 
actuollo. II pourra on &ro ainsi lorsque les r6gions de 
Syrie arrosées par les piuios reprendront, ainsi quo les 
vastos plainos do l’Irak qui forment ios vallées de 
1’Euphrato ot du Tigre, la place qu’ouos avaient autre- 
fois, ot lorsque le Liban utiiisora 10s rossouroos do son 
magnifique et puissant Litani. 

Mais ni la Palostino - c’ost&diro IsrJi ot la Palos- 
tino arabe - ni la Jordanie no pouvant réussir indivi- 
duellement, otr mtmo on combinant leurs rossourcos 
matérielles, h atteindre ou B maintenir pondant un 
certain temps 10 niveau mattrio dos pays occidentaux : 
elles no 10 pourraient que si 0110s CtabUssaiont dos liens 
economiques avec 10s régions géographiques Umitro- 
phos ou si d’autres Etats suppitaiont aux lacunes inhC- 
rentes A la nature do cas pays. 

Bien misos en valeur, les rossourcos naturelles dont 
disposont la Jordanie et la Palestine arabe pourront 
d’autant plus facilement contribuer B Clover le niveau 
do vie do leur population croissante quo co n;voau est 
actuollemont trés bas. Mais Israol, avoo son niveau de 
vie plus ClovC, SO trouvo dans uno situation ditToronto: 
mtmo si 10 pays englobait touto la Palestino, 10s res- 
sources foncikos et hydrauliques dont ii dispose, si 
ingéniousomont qu’il les am&uago ot 10s oxp!oito, no 
pourraiont lui permettre d’ospéror maintenir 10 niveau 
do vie actuel do sa population prosonto ot moins encore 
d’uno population plus nombmuso. En v&itC, avoo 10s 
frais &lov&s d’équipomont qu’entratnorait, pour Israël, 
Ctant donné lo nivoau do vio do sa population, lo dCvo- 
loppomont du pays, cas torritoiros supplhentairos, 
qu’il faudrait aménager, no foraient probablomont 
qu’augmontor sos ditBcult6s Cconomiquos. 

Dans l’avenir, comme dans 10 pas& la torro ot i’oau, 
l’usage qu’on fait l’homme ot l’échangto do biens et do 
sorvicos ontro voisins, voil8 sur quoi doit ropusor la 
vis du Moyen-Orient. 

A cas efforts on favour du rol&tment du nivoau do 
vie dans los pays du Moyen-Orient s’opposeront do 
nombreux obstacles. Cos obstaolos, nous los d&orivons 
ci-apr&. 
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OBSTACLKS ACTUELS AlJ Dl!IVEL<)PPEMENT fiCONOMIQUE 

On a beaucoup écrit sur la possibilité de réorganiser 
les ressources hydrauliques et foncières du Moyen- 
Orient. Lorsqu’elle a entrepris sa tkhc, la Mission 
économique d’étude nourrissait l‘espoir espoir 
rtduit, en vérité - - de pouvoir recommander la mise 
cn œuvre immédiate, grke a dc gros investissements 
de capitaux, dz plusieurs grands programmes de dévc- 
loppemcnt établis d’après de nombreux rapports et 
études déjà effectues par des missions gouvernemw- 
tales, des ingénieurs privés ou d’autres experts. Cet 
espoir n’a malheureusement pas pu se réaliser. La 
région n’est pas prête, les programmes ne sont pas 
prêts, les populations et les gouvernements ne sont 
pas prêts pour un aménagement en grand des princi- 
paux bassins hydrographiques et des terres non culti- 
vées de la rtgion. Continuer ri diriger SÇS efforts dans 
ce sens serait une entreprise chimérique et vaine qui 
aurait pour effet de retarder un progrès cconomique 
rationnel. 

L’annexe IV énumére Ics ditférents progrüii~mcs dc 

développement qui, d’aprcs les renseignements dont 
dispose la Mission, ont fait l’objet d’un examen de la 
part des Gouvernements des pays intéressés du Moycn- 
Orient. Cette liste est longue, sans être limitative. 

La plupart de ces projets sont l’aboutissement de 
travaux remarquables effectués, ii la demande ct aux 
frais des gouvernements du Moyen-Orient, par des 
personnes ou par des firmes extrêmement qualifiées. 
Un grand nombre d’entre eux ont pour objet de rendre 
de nouvelles terres cultivables grâce B l’irrigation. 
Certains combinent A l’irrigation la production 
d’énergie hydroélectrique. D’autres, tout aussi impor- 
tants, s’attachent au développement des communica- 
lions routk?res, ferroviaires, maritimes et aériennes. 

Les travaux n’ont réellement commencé que hur uii 

petit nombre de ces projets. La raison généralement 
invoquée pour expliquer ce retard est le manque dc 
capitaux disponibles. Cet argument n’est pas sans 
fondement. 

Le revenu national par habitant étant faible dans les 
pays du Moyen-Orient, il en résulte un volume res- 
treint d’épargne qui, dans les circonstances actuelles, 
ne peut pas être mobilisé pour le développement kono- 
mique. 

Sauf en Israël, la fortune de ces pays, dont Ics 
gouvernements ne tirent que de faibles recettes, est 
concentrée dans les mains d’un petit nombre d’indi- 
vidus qui se montrent, pour le moment, peu disposés 
A prêter leur argent pour des entreprises économiques 
:A long terme ne rapportant que des intérêts relative- 

ment faibles. Tant que les emprunts prives rapportc- 
ront un intcrêt dont le taux peut atteindre 30 %, les 
capitaux ne seront guère tentes de s’investir dans des 
cntrcprises publiques de développement dont le taux 
d’intérêt sera certainement moins élevé. Un autre fac- 
teur s’oppose également a ce genre d’investissement : 
les capitalistes de ces pays semblent se refuser a 
considérer leur gouvernement comme assez stable ou 
assez prudent pour garantir l’entreprise publique. 

Lc produit de l’impôt est faible également, mais on 
ne pourrait augmenter sensiblement les recettes par 
les impôts indirects sans imposer un fardeau insuppor- 
table h la masse pauvre de la population. Toute aug- 
mentation appréciable des recettes exige en fait une 
réforme fiscale qui répartisse une plus grande part des 
rmpots sur les classes les plus riches. Bien que ces 
réformes ne soient pas pour un avenir immédiat, il 
est encourageant de noter que l’Egypte vient de pro- 
mulguer des lois introduisant un impôt sur lc reverw. 

II ne s’offre guère de perspective pour des crcdits 
ctrangers importants, publics ou privés, accordés sur 
une base commerciale. Dans tous les pays etudiés par 
la Mission, les gouvernements ont soumis de nombreux 
projets économiques dont l’utilité n’est pas douteuse 
et qui, de l’avis de ces gouvernements, offrent des pos- 
sibilités d’emploi pour des investissements étrangers. 
Tel est le cas notamment des fabriques de ciment et 
de phosphate, des raffineries d’huile végétale, des 
savonneries et des tanneries. Certaines de ces entre- 
prises industrielles auraient pour effet d’ameliorer la 
situation des pays intéressés en matière de devises 
ctrangères: et c’est bien la une condition essenticllc 
5 l’obtention de crédits étrangers, mais il s’agit dc 
petites entreprises pouvant exercer un attrait sur les 
capitalistes, et l’apport que constituent ces investisse- 
ments est vraiment faible quand on le met en paralkle 
avec les besoins fondamentaux de développement de la 
région. 

Nous cn trouvons un excellent exemple dans le cas 
d’Israël, où un certain développement industriel a 
permis de réduire quelque peu les besoins de devises 
étrangères. Mais il ne semble guère possible de pour- 
suivre un développement industriel extensif dont le 
propre financement pourrait être assuré $ke à de 
substantielles économies sur les importations ou A 
une augmentation considérable des recettes cn devises 
Ctrangères. En outre, le cofit actuellement élevé dc 
la main-d’œuvrc, exprimé en dollars ou en livres 
sterling, décourage encore les investissements en 
Israël, envisagés du point de vue commercial et non 
du point de vue sentimental. 



Le manque do capitaux n’ort cependant pas la rouIo 
difl!culté ni m6mo la D~US mo88anto. M6mo ai l’on dir- 
posait do fond8 illlm-lt68, il 8orait impo8dblo pour 10 
moment, et cola pour divono8 raisonr, d’ontroprondro 
l’ox6cution do oortains dO8 programme8 do d&oloppo- 
mont do8 plu8 promottourr. 

Les cours d’eau se 
l’homme. Au881 i 

ouont do8 frontléras trac608 par 
faut- 1 8ouvont, avant do procbdor 6 

la mi80 on valeur do8 ro88ourco8 hydrauliques, aon- 
cluro d’abord do8 accord8 intomationaux. Lo famoux 
plan préoonlsb pour la miro on valeur du ba88in hydro- 
graphiquo du Jourdain fournit pour 10 Moyen-Oriont 
la prouve tragiqU0 qu’il 08t imposriblo do séparer 108 
qUO8tiOn8 pOlitiqUO8 dos qUO8tiOn8 tOChniqUO8 Si l’on 
veut établir un programme do miso on valeur do8 ro8- 
8ource8 hydrauliques. Or, 108 oaux du Jourdain tra- 
vorwnt 6 la foi8 10 territoire occup6 par IsraUl et 10 
territoire du Royaumo haahémito do Jordanie, ot 10 
Yarmouk, qui o8t un do8 affluents 108 p1US important8 
du Jourdain, ooulo on partie on territoire jordanien et 
on partie on Syrie. 

L88 ingbniours do la Mi88ion Ont analy 10 plan 
Haye8 1 relatif aux aspect8 techniques do l’aménago- 
mont du Jourdain ot constaté qu’on no pouvait ontro- 
prendre quo 15 % 6 pOin0 do8 travaux envisagés sans 
priver 108 pays voisin8 d’une partie do leurs rossourcos 
on oau. Pour détourner uno partie du Yarmouk, ainsi 
quo l’envisage 1s plan, un accord serait nécaesairo 
ontro IsraCl, la Jordanie et m6mo peut-btro la Syrie. 
Do mCmo l’utilisation do8 oaux do 1’Hasbani n6cessi- 
torait la conclusion d’un accord avec 10 Liban. L’uti- 
lisation du Jourdain proprement dit ontrainorait 
l’accord do la Palo8tino arabe ot do la Jordanie. Tant 
qu’I8raCl ot 108 pays voisins n’auront pas conclu la 
paix et rOg16 108 quortions on 8u8pen8, telles quo lo ra- 
patriement ot l’indemnisation do8 r6fugi6s arabes et la 
délimitation do8 fronti6ros territoriales, il est utopique 
do 8uppo8or quo les parties int6ro886es puissont négo- 
Cior un accord 8ur uno quo8tioa aussi COmplOXO quo 
108 droit8 intomationaux rolatif8 6 l’utili8ation do8 
oaux. D’aillourr, on ce qui concemo lo Jourdain et 
808 afRuont8, il faudra oncoro btablir un plan tech- 
nique traitant du bassin dan8 8011 onremblo, cela wn8 
préjuger 108 int6r6ts politique8 concrot8. Tant quo ce 
travail no wra par fait, 108 payr int6ro8868 n’auront 
aucuno id6o do8 d6pomo8, do8 porto8 ou do8 avantages 
qu’entrafneraiont 1s~ diff6ronts programme8 do d6vo- 
loppomont. 

Si prometteur quo 8oit l’aménagement du ba88in du 
Jourdain pour lo bion4tro de8 populations ot la produc- 
tivit6 6conomiquo du Moyon-Orient, cette ontropriw 
no 8ora porsiblo quo lorsqu’il w manifortera do part 
ot d’autre un d68ir do faire nattro et d’utiliser on com- 
mun do8 avantago8 dont toutes lo8 partia ront actuol- 
lomont privéss, ot qui rlsulteront d’un meilleur emploi 

1 Pour l’examer~ d6tsill6 du plan Haya, voir b Rapport sur 
les projets de &Ii0 civil dans le MoyeWorbnt dans le &&Wrr 
~7nol dr la Madon &cmwmlque d’ltudr ur le Moym-Orlmf, 
deuxitma partie, Supplbmcnt technlq~~ volunm S&U~). r 

do8 oaux fluvialo8. Auoun oonooun technique, auouno 
aide flnanai6rO ne pourront hlro venir 108 hOmmO8 ot 
108 CapitaUX ll6W88&08 h h dditatiotl do a projet 
tant quo la paix et la oollaboration no seront pa8 
établie8 dan8 la région. 

En cd qui concomo 108 plan8 d’aménagomont do8 
cour8 d’oau pour losquola un accord intematlonal 
pr6alablo est inutile, pou d’ontro oux on sont au point 
ob l’on pui880 ongagor 10s traVaUX. 

Le Litanl, par exemple, dont tout 10 cour8 80 trouve 
au Liban, offre d’importantos poolbilh 6 la popu- 
lation tr68 donw du Liban on matibro d’irrigation et 
d’bnorgio hydrobloctriquo. Do8 ingénieur8 ont offoctub 
do nombreuse8 6tudor gbnéralor (ut 10 Litani cl, 8i 
celui-ci art pleinement aménag6, 10 Liban pourra on 
tirer d’immOn!&8 pro& Aucune btudo approfondie, 
cependant, n’a oncoro été faite 8ur l’on8omblo du bas- 
sin du Litani, o’ost&diro on consid6rant 10 cours 
d’eau et son hintorland comme un tout. 

Le Litanl 08t un do8 atout8 108 p1US précieux du 
Liban. L’ambnagomont do co cour8 d’eau, s’il a Pou 
d’une maniéro fragmentaire, Bora uno ouvre au88i dis- 
pOndioU80 qu’illogique. On n’a oncoro pr6par6 ni 
mbmo entrepris aucun plan technique pour justiflor 
do8 demandes do crédite ou do prtts on vuo do8 travaux 
do construction. Los rochorchos g6ologiquos qui Ont 
6t6 UntMpriW8 pour déterminer l’emplacement bvcn- 
tuol do8 barrages, ainsi quo las calcul8 effectués on fOnC- 
tion du régima do crue, dos surfaces do rotonuo ou do8 
diverse8 possibilités do capacité hydraulique, devront 
Ctro vCri868 par dO8 ingénieurs compétents qui Bavent 
par oxp6rionce cc quo l’on pout attendre d’un fleuve. 
Cos Ctudss 8oront longue8 et nbcsssiteront do8 dépenwe 
610~6~8, compte tenu dO8 budgets et recettes aCtUOb 
do8 payr du Moyen-Oriont. C’oct pourquoi, on l’ab8- 
cenco d’études pou886es d’ordre tochniquo, nboesrairos 
pour compléter 108 Ctudos préliminaires et 108 analywr 
gbnbnrlos, cet atout virtuel domouro relativement oan8 
emploi. 

Do8 bureaux privés d’oxports-conseils, tant anglal8 
quo françair, ont d6jA 01%ctu6 dos Ctudw tochniquo8 
importante8 mai8 fragmontairor 8ur plusieurs cour8 
d’eau. Si l’on .vout gagner du tomp8 ot 6vitor certain08 
d6ponw8, il 8ora bon d’utili8or ce8 intbrerranto8 6tudsr. 
Dan8 bien do8 ca8 cepondant, elles tant désu6te8 ot 
auront bo8oin d’6tro rovidss ot miws 6 jour 6 l’aide 
do8 m6thodos do rcchorcho et do gestion 108 plu8 r6- 
cento8. Do toute mani6ro, pour mottro 6 jour do8 6tudo8 
ant6riourer ou pour on offoctuor do nouvollo8 dont on 
pubw w 8ervit pour juetifior 108 demander do prCt8 
ot do cr6dits, il conviendra au pr6alablo do proc6dor 
6 do va8t88 onqu6tos techniques. Ce8 travaux préli- 
minain ~88iterOnt lO8 8OWiC88 d’oxparts tcchniquo8 
haUtemOnt qualifi68 ainSi quo d’économi8te8 et de rocio- 
1OgUO8. 

Pour offectuor un0 onqu6to ausd compl6t8, il sors 
nka88aim d’avoir recoun non wulomont 6 do8 carto- 
grapho8,6 do8 g6ologuo8 et 6 do8 ingénieurs, mai8 ausri 
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a des conseillers agricoles et économiques. C’est au 
gouvernement du pays auquel s’appliquera le projet 
qu’il appartiendra de décider si l’enqu@te preliminaire 
nurn lieu: c’est lui qui, nvcc I’nvis des cxpcrts qu’il pos- 
séde ou qu’il se procurera, devra’ déterminer quels 
seront les béneficiaires du projet, a qui appartiendront 
les nouvelles terres mises en culture, et le genre des 
cultures qui pourront @tre pratiquées, en tablant sur 
la demande intérieure et sur les exportations. Ce gou- 
vernement devra également étudier et prendre les 
mesures ntcessaires pour répartir equitablement les 
bén&es; pour fixer les imp0ts nouveaux ou les 
charges nouvelles h imposer en toute 6quité h ceux qui 
profiteront des travaux accomplis; pour établir les 
moyens de consolider ou rembourser les emprunts 
obtenus pour financer l’entreprise, pour adopter les 
lois et réglements destinés h assurer A la nation les 
avantages les plus grands. 

Il faudrait également effectuer des recherches pour 
determiner Ics cultures rentables les mieux adaptées 
au sol, en tenant compte des conditions nouvelles 
qui découleront de l’cx&cution de tel ou tel projet. 
II faudra envisagor tour B tour la plantation d’arbres 
forestiers ou d’arbres fruitiers, la production de plantes 
industrielles ou de plantes alimentaires. Il conviendra 
d’interesser les hommes et de les former A la pratique 
des cultures choisies; 

Si, en plus des travaux hydrauliques pour l’irri- 
gation, on envisage de produire de l’bnergie élec- 
trique, il importera d’étudier les problémes que posent 
l’usage et la vente du courant Clectrique, ainsi que les 
méthodes qui permettent de le distribuer le plus avan- 
tageusement possible pour l’industrie, l’agriculture et 
les besoins de la population. 

Si de nouvelles terres deviennent disponibles pour 
la culture, il faudra prévoir des routes et des moyens 
de transport pour ouvrir la région au commerce. 

Il faudra également étudier bien d’autres aspects 
de la vie économique du pays dans lequel sera rtalisé 
le projet. 

Pour pouvoir exécuter des projets aussi vastes avec 
les plus grandes chances de suc&, les gouvernements 
interessés devront s’assurer le concours des experts les 
plus compétents. Si, comme c’est le cas dans les pays 
du Moyen-Orient, il ne se trouve parmi les ressortis- 
sants qu’un petit nombre de spécialistes de ce genre, 
il conviendra de louer les services de personnel qua- 
lifié. 

On pourra utiliser en temps voulu les possibilités 
latentes des populations du Moyen-Orient en choisis- 
sant des hommes et des femmes qualifiés pour étudier 
dans les universités et les établissements techniques des 
pays plus développés. Les dépenses qui en résulteront 

ne seront pas elevtes, mais, Ctant donne l’urgence du 
probléme, c’est le temps qui manquera. Dans les pays 
arabes du Moyen-Orient, les personnes, immigrantes 
OU non, qui sont en chi\mep nc pcuvcnt iittcntlrc plu 
sieurs annees avant qu’on ne s’efforce skieusement 
de les sortir de cette situation. Il faut de toute nkces- 
site donner aux jeunes de ces pays la possibilité de 
devenir des techniciens de tout genre, soit en leur 
donnant une formation a l’étranger, soit en dévelop- 
pant l’enseignement sur place. En attendant, il faut 
faire en sorte que la mise en valeur des pays du Moyen- 
Orient puisse commencer immédiatement; cette entre- 
prise devra fournir du travail B ceux qui n’en ont pas 
et en m&me temps constituer les fondements naturels 
de la paix et de la stabilité. 

La Mission économique d’étude des Nations Unies 
pour le Moyen-Orient n’ignore pas que de nombreux 
obstacles s’opposent au développement economique 
de la région. Des travaux importants peuvent cepen- 
dant &tre entrepris dès maintenant. La marche ulté- 
rieure du développement général dépendra au plus 
haut point de la façon dont ces travaux prélimïnaires 
seront accomplis, ainsi que des méthodes employkes 
et des moyens utilisés pour s’assurer l’aide de l’étran- 
ger et garantir l’exécution sur place. 

La Mission economique d’études se croit en mesure 
de suggerer les moyens d’aborder ces problèmes - 
et ces moyens lui semblent pleins de promesses. Les 
propositions qui suivent, a savoir une série de pro- 
jets-témoins. pourront paraître modestes; do l’avis 
de la Mission, elles cadrent parfaitement avec les 
réalités actuelles. 

L’aide financiére nkcessaire sera relativement peu 
élevée; elle suffira pour amorcer l’entreprise et engager 
des opérations de caracttte normal et rémunérateur, 
a condition d’élaborer soigneusement des plans pour 
des régions, petites mais caractéristiques, oh l’eau, 
la terre et les gens peuvent, par leur combinaison, ser- 
vir ii une expérience d’entr’aide productive, grâce B 
une aide technique amicalement fournie. Ce modeste 
début peut servir de catalyseur au développement des 
ressources naturelles du Moyen-Orient. Les hommes, 
comme les gouvernements, ne peuvent apprendre que 
par l’action et par l’expérience. Or, ces tâches préli- 
minaires permettront d’accumuler l’expérience néces- 
saire A l’exécution des grands programmes fluviaux 
pour lesquels, si l’on veut éviter les pertes et le gaspil- 
lage qui résulteraient d’efforts fragmentaires, il faut 
disposer des aptitudes techniques les plus modernes, 
aussi bien pour l’établissement des plans que leur exé- 
cution. 

Les projets-témoins qui sont décrits dans le chapitre 
suivant ont en outre cet avantage qu’ils sont réali- 
sables dés maintenant. 
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CHAPITRE 111 

PROJETS-TttMOJNS 

Los experts do la Mission ont examiné les projets 
figurant dans les plans d’ensemble élabor6s par les 
diff6rents pays; quatre de COS projets ont 6t6 choisis 
comme « projets-témoins )b B raison d’un pour chacun 
dos pays Ëuiiants: Jordanie, Palestine arabe, Liban et 
Svrio. La Mission Cconomiaue d’étude a fait CO choix 
& évaluant les caractbristigues dos projets on tenant 
compta des points suivants: 

i) Ils tlguront au premior rang dos projets que 
le gouvernement du pays intbressb lsoudrait ontre- 
prondm; 

ii) L’ampleur et le coQt on sont limités par la 
nature mtms du projet, ou peuvent I’Ctro sans nuire 
6 la possibilit6 de développer encore les projets dans 
l’avenir; 

iii) Ils peuvent @tro achevts on quelques années, 
et ils montreront, pratiquamont et dans dos d6lais 
rolativomont courts, co qu’il faut faire pour passer 
dos id&s 6 la r6alit6; 

iv) Ils sont do nature variCo et exigent, pour leur 
réalisation, dos solutions techniques différentes d’un 
int6& particulier; 

v) Ile fourniront un exomplo do travail tech- 
nique on 6quipe dans un cadre réduit mais cependant 
important ; 

vi) Ils permettront aux gowomomonts dos pays 
intbrassés d’acqu6rlr uns certains expbrionce en 
mati6ro do planification et d’oxbcution; 

vii) Pour las ox6cuter, il faudra employer do la 
main-d’auvro, et, lorsqu’ils soront tormin6s, ils n6ces- 
siteront l’emploi permanent d’autre main-d’acuvro, 
grgcc il l’installation, dans les régions nouvellomont 
ouvortos, de familles d’agriculteurs; 

viii) Ils pourront s’ins6ror dans les programmes 6 
court terme d’assistance par le travail recommandés 
par la Mission économique d’btude dans son rap- 
port provisoire, ou on fournir 10 prolongement 
logique; 

ix) Ils pourront constituer 10 point do départ do 
plans do d6voloppomont plus importants et plus 
vastes. 

La Mission Cconomique d’étude estime Cgalomont 
quo ces projets-tçmoins, non seulement contribueraient 
au développement dos pays dans lesquels ils seraient 
exéoutés, mais auraient un0 valeur Lducativo parti- 
culi6re et permettraient aux gouvornoments, fonc- 
tionnaims et tochnlciens dos pays du Moyen-Orient 
d’aqu6rlr uno certaine oxp6rience en matiéro do 
planitlcation g6n6ralo. 

Avec la collaboration des gouvernomonts int6ross6s, 
COS projets46moins peuvent instruire non seulement 
les gouvornoments du Moyen-Orient. et leurs fonction- 
nairus travaillant 6 cas projets, mais aussi d’autres por- 
sonnas quo les gouvornomc nts pourraient dbslgnor et 
qu’ils chargeraient d’obsorv sr les travaux et pour aug- 
mentor leurs connaissances r;.fln do créer ainsi un cadre 
de techniciens compétents parmi leurs propres rossor- 
tissants. 

Bien quo CO no soit pas 18 l’un dos aspects principaux 
du plan, la développement futur du Moyen-Orient se 
trouverait cortainomont facilité si 10s gOuVOrnOmOntS, 
dos pays OQ ces projets sont oxtcutés permettaient 
ILUX fonctionnaires, tochnicions et étudiants des autres 
pays du Moyen-Orient do visiter les chantiers, d’ob- 
servor et d’approndro les techniques employées. 

Aprés m0ro réflexion, la Mission tconomiquod’étude 
il dCcid6 qu’il no lui Ctait pas possible do recommander 
la mise B exécution d’un « projet-témoin » on Egypte. 
Ce pays dispose do connaissances et do compétences 
techniques d6j& considérables. En outre, aucun plan 
de développement ayant 10s caract6rlstiquos 6noncCes 
ci-dessus n’est prévu on Egypte. Le problémo du ch& 
mage parmi la populetion agricole so pose cortaine- 
mont on Egypte ww autant do gravit6 quo dans 
n’importe quel autre pays du Moyen-Orient, mais 
l’Egypte est 6 un certain degré capable do résoudre 
ce probl6mo par elle-mbmo, et elle a d6j6 ClaborC des 
plans B cet effet. 

La Mission Cconomiquo d’étude no recommande 
pas non plus do « projets-témoins » en Ieragl. Les 
motifs do cette décision sont trés semblables B ceux 
cités pour l’Egypte. 

Isragl dispose dCj6 do techniciens do tous ordres 
ayant d6j6 au plus haut point la compétence tochr,ique, 
la connaissarico et l’oxp6rionco dos m6thodos wienti- 
fiquos modernes. Do pius, le Gouvernement d’Isra&!I, 
6 l’aide dos fonds assez consid6rables aui lui ont 6t6 
fournis do l’étranger, a d6ja common& do sa propre 
initiative, 6 développer l’irrigation et 6 utiliser dos 
méthodes agricoles modomes afin do trouver un emploi 
aux immigrants qui no cossont d’arriver dans 10 pays. 
Do plus, grgco 6 l’Institut Weizmann St 6 d’autres 
Ctablissemonta et laboratoires de rechercha, Isral 
dispose do moyens d’études, d’instruction et do pro- 
gr68 qui sont non wulomont sup6rioufs 6 tout co quo 
p0ss6dont 10s Etats arabes voisins, mais peuvent mCme 
SO comparer favorablement aux institutions du mCme 
ordre dans 10 reste du monde. 

L’Irak, dont le niveau de vie et les probllmos 6co- 
nomiques corrospandent g ceux dos autres pays 
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urabes du Moyen-Orient, fuit certainement partie de 
la region dont traite le @sent rapport. Cependant, la 
Mission 6conomique d’étude a appris qu’aprés déçi- 
sion de son Gouvernemont, l’Irak negociait nctuelle- 
ment aupri?s de la Banque internationale un emprunt 
pour assurer le financement de deux projets de Idte 
contre les inondations, sur I’Euphrate et le Tigre res- 
pectivement. L’exécution de l’un de ces projets -- 
celui de I’Euphrate, qui est connu sous le nom de projet 
de Habbaniyeh-a deja &6commencéc, mais le manque 
de crédits emp@che I’achévement des travaux. L’execu- 
tion du projet du Ouadi Tharthar qui permettra de 
lutter contre les inondations du Tigre n’est pas encore 
commencéa. ‘Tant que le résultat des négociations en 
cours entre le Gouvernement irakien et la Banque inter- 
nationale ne sera pas connu, la Mission Cconomiquc 
d’étude ne pourra recommander la construction d’un 
(( projet-témoin » en Irak. 

Si les Gouvernements de l’Egypte, de l’Irak ou 
d’lsrael demandent l’aide ou les conseils de la collec- 
tivit6 internationale ou dc gouvernements d’Etats 
amis Membres dea Nations Unies, pour l’exécution 
de leurs plans, il est permis de croire qu’une assistance 
technique leur sera fournie. 

Une breve description des projets-temoins propos& 
est donnée ci-dessous. Un exposé plus complet de 
chaque projet, ainsi que des previsions de dépenses 
préliminaires, figure a I’Annexe V. 

Jordanie 

Le PRO~?~ DE L’OUADI ZERUA 

La vallée du Jourdain est de loin la plus grande 
richesse fonciére du Royaume hachémite de Jor- 
danie qu’on puisse developper par la c&tion de 
cultures irriguees. Seule une petite partie des terres 
est actuellement cultivée intensivement ou irriguée. 

Le Royaume hachémite de Jordanie a envisagé 
depuis quelques années la possibilib? de développer la 
vaIRe orientale du Jourdain en utilisant les eaux réunies 
des riviéres Jourdain et Yarmouk et de plusieurs ouadis 
dont le cours est entiérement situé en Jordanie. Les 
etudes destinées a définir ces possibilités ont déja été 
effectuées, mais le manque de fonds et la nécessite 
d’aboutir B un accord concernant la part des eaux qui 
reviendra a la Jordanie, retarderont tri% probable- 
ment tout développement d’ensemble du Jourdain 
dans le cadre d’un projet unique. Toutefois, ces dit% 
cultes n’existent pas en ce qui concerne les ouadis qui 
prennent leur source en Jordanie car ils appartiennent 
exclusivement a ce pays. Les travaux déja effectués 
sur les ouadis ne seraient pas perdus s’il se rtvélait 
ultérieurement possible d’exécuter le grand projet 
d’irrigation envisagé a l’aide des taux des rivières 
Jourdain et Yarmouk. Il faudrait encore utiliser au 
maximum, dans le cadre du développement, les ea,tx 
des ouadis situés de part et d’autre du Jourdain. 

L’amtnagement complet des ouadis exige l’accumu- 
lation des eaux de crue d’hiver dont une bonne 
partie se déverse sans que rien ne I’arrCte ct SC perd, 
chargée de boue, dans Ic Jourdain. 

Parmi les atfluents du Jourdain, c’est I’Ouadi 
Zerqa qui draine le bassin le plus grand. Des superficies 
rcstrcinlcs aitu& au fond dc la vullée du Z42rqt.4 el de 
celle du Jourdain sont actuellement irriguées, mais la 
surface des terres irrigu&s est Iimitée par le d6bit mini- 
mum probable du cours d’eau pendant la saison séche. 
Le reste de l’eau se perd a l’heure actuelle. 

II est proposé de développer de façon compléte et 
comme un tout ce bassin hydrographique. On cons- 
truirait: des routes pour rendre la région plus facilc- 
ment accessible; un barrage de rochers et de terre de 
35 métres de hauteur environ sur l’ouadi pour conte- 
nir les crues pendant la saison des pluies et pour 
conserver une partie de l’excédent d’eau que l’on 
Igcherait en éte en doublant ainsi la superficie des 
terres a irriguer; de petits barrages de retenue sur les 
principaux ruisseaux dans la partie supérieure du bas- 
sin afin de reduire l’envasement. On prévoit egalement 
le reboisement des pentes au-dessus du réservoir. ainsi 
que la construction de terrasses sur le versant des col- 
lines et la ulantation d’arbres fruitiers la où il serait 
possible de le faire. Le plan prévoit egalement la 
construction d’un village central de maniére h fournit 
des logements convenables aux ouvriers employés a la 
construction et à satisfaire ulterieurement, en partie 
au moins, les besoins permanents en logements de la 
région. 

Au point où l’ouadi entre dans la plaine du Jour- 
dain, on construirait des « vannages » supplémen- 
taires pour diriger l’eau dans les canaux d’irrigation 
qui répartiraient cette eau entre les ditXrents usagers 
du sol. 

En disposant de quantites d’eau plus grandes, il sera 
possible de modifier la culture des c&eales actuelle- 
ment pratiqu6e dans la valICe du Jourdain, ce qui four- 
nira une occasion remarquable d’apprécier la valeur 
et de faire la démonstration d’une réforme fondamen- 
tale dans l’utilisation du sol et de l’eau dans cette 
région. 

La vallée du Jourdain étant située a quelques cen- 
taines de mètres au-dessous du niveau de la mer, les 
primeurs qu’on y cultive peuvent être diriges vers les 
marchés avant les récoltes des plateaux situes au-des- 
sus de la val& et se vendre B des prix plus élevés. Le 
remplacement de la production des ceréales par la 
culture intensive de produits plus profitables tels que 
la canne à sucre et le coton, avec les possibilités 
industrielles qui peuvent en decouler, ou encore par 
la culture des legumes et des fruits et peut-être des 
nlantes fourraaéres. si l’industrie !aitiére se révélait 
profitable, con&tuerait un régime agricole nouveau 
et financierement plus interessant, et aurait les plus 
heureuses cons6quenws pour la Jordanie et l’ensemble 
de la région. 



Les rocherchos ot les oxpbrloncos offoctubes on m6mo 
temps quo los travaux matbtlols do dévoloppomont 
montreront la voie 6 suivre pour atteindre cas ~~SUI- 
tata importants et constitueront uno partis remarquable 
de la démonstration d’ensemble. 

Le projet de 1’Ouadi Zerqa peut. donc présenter une 
grande importance pour l’avonir de la Jordanie, et 
par voie do démonstration et d’imitation, pour l’avo- 
nir do touto cette r6gion. L’irrigation, l’hydrauliquo 
fluviale, les réalisations tcchniquas et la construction, 
les cultures oxp6rimontalos dans do nouveaux systémos 
d’agriculture, y compris 10 reboisement et les divers 
aspects de la conservation du sol et de l’eau, ainsi quo 
l’utilisation du sol, combinés on un projet unique, 
feraient bénéficier la population d’une oxpérionca 
nouvelle. Lo Oouvernomont do la Jordanio pourrait on 
tiror des enseignements ot uno conflancs plus grande 
on ce qui concorno le dévoloppomont dos ressources 
inutilisées du pays. 

Pdedne arabe 

Le PROJET DE L’OUADI QILT 

Dans les collines situées au nordest de JCrusalom, 
existe une gorgo Ctroito et profonde qui débouche dans 
la vallta du Jourdain prés do JCricho. C’est l’Ouadi 
Qih qui se trouve dans la partie centrale de la Pales- 
tine arabe. Comme dans 10 cas do I’Ouadi Zerqa, les 
oxc6donts d’eau SO perdent on inondations pendant la 
saison dos pluies, et les toms qui pourraient Ctro uti- 
lisées manquent d’eau pondant 10 resto do l’année. 
Ici encore, la construction d’un barrage permettra uno 
utilisation rationnelle do cotte eau, ot l’utilit6 dos terres 
largement improductives 6 l’houro actuelle s’en Uou- 
vota accruo. 

CO développement, comme celui do 1’Ouadi Zerqa, 
put 6trc entrepris sous forme d’un chantier employant 
dos réfugits et leur donnant l’occasion do s’installer sur 
les torros qui appartiennent 6 1’Etat et quo leur travail 
enrichit. L’Ouadi Qilt a cependant aussi uno valeur 
importante on tant quo projot-témoin, cela pour 
d’autres raisons. Une partie dos connaissances acquises 
au cours des recherches n6cessairos pour faire face aux 
problémos agricoles de 1’Ouadi Zorqa peut 6tro appli- 
qu6e B l’tlaboration dos plans du projet de l’Ouadi 
Qilt ot vice versu, montrant ainsi combien dos plans 
mtlromont conçus pouvont roduiro 10s frais g6néraux ot 
petmcttro de tirer meilleur parti dos crédits disponibles; 
do plus, 10s résultats obtenus dans des d6lais assez 
courts, 16sultats quo tous pourront constater ot appré- 
cior, OncOuragoroÜt B Ctablir des plans analogues pour 
d’autms ouadis - nombreux dans la val& du Jour- 
dain, tant 6 l’est qu’6 l’ouest du fleuve - ot fourni- 
ront ainsi du travail et do la prosp6rit6 B un grand 
nombre $a gens. 

Lllmn 

LE PROJET D%JDB DU LITANI 

Lo Litani ost, 6 bien dos égards, la cl6 do vouto do 
l’avenir bconomiquo du Liban. 11 pr6sonto do grandos 
possibilît6s comme source d’énorgio tlcctriquo 6 bon 
marchb, qui pourrait btro utilisée & la ville et 6 la cam- 
pagne, pour pompor l’eau destinée 6 l’irrigation, pour 
transformer et consorvor las excédents saisonnlors 
do fruits ot do légumes et pour favoriser la croissance 
de l’industrie. Los montagnes du Liban fournissent 
6 cette importante riviéro uno chuto do pluie annuelle 
d’environ 69 contimétros on moyenne, et fort pou de 
rbgions dans cotte partio du mondo jouissent d’un tel 
avantage. 

En traversant les montagnes, 6 la sortie do la plaine 
fertilo do la Boqaa situéa au centra du Liban, 10 Litani 
coule vors la mor on descendant do 850 métras environ 
sur une distance d’un pou plus do cent kilométros 
seulsmont. Pour un ingénieur il y a 16 de 1’6norgio - 
l’énergie do la chute d’eau - quo peuvent capter dos 
barrages qui régularisaraient et stabiliseraient 10 d6bit 
do la riviéro et aménoraiont l’eau dans les turbines 
avant son art+& h la mor. Les ingénieurs do la Mis- 
sion estiment qu’un ensemble de barrages de retenue 
sur 10 Libni pourrait fournir quolquo 200.000 kW de 
puissance qui pourraient @tro transformés on 750 mil. 
lions do kilowatts-heures d’tlcctricitl par an. Do plus, 
COS barrages de retenue porteraient les ressources on 
eau utilisables pour l’irrigation 6 un volumo qui dtpas- 
serait do beaucoup les besoins maxima dos terres irri- 
gables situées 10 long do la cbte entra Tyr et Sidon. 

Mais, avant do construire des barrages sur le Litani, 
il est néccssairo d’offoctuor uno 6tudo compl6ta do 
l’onsomblo do la riviéro et do son bassin. Le Litani est 
un capital trop prbcioux pour qu’on l’am6nago do 
façon fragmontairo et sans plan d’ensemble. Son amG 
nagomont complet oxigora dos capitaux rolativomont 
importants. Avec 10s Ctudos et les plans appropribs, 
l’aménagement du Litani peut 6tro offoctu6 6tapo par 
Ctape et servir ainsi d’exemple pour un accroissement 
intensif do l’économie libanaise avec 10s avantages 
apprkiables qui on résulteront dans les domaines 
financier et social. 

La Mission propose d’offcctuor, comme projtt- 
témoin, uno Ctudo technique compl6to de ce cours 
d’eau ot do son aire d’alimentation. Une description 
plus dCtaill6o indiquant la port6c de l’onqutto sur place 
propode figura 6 l’annexe V. 

Lo Moyen-Oriont a besoin d’uno d6monstration 
directe on mati6ro d’6tablissomont d’un plan pour 
l’am6nagomont d’un cours d’eau et son utilisation 
globale. Les travaux faits dans los pays du Moyon- 
Orient se sont on g6n6ral born6s jusqu’ici 6 dos ttudos 
descriptives g6116ralw, qui sont insuffisantes pour dbtor- 
miner los possibilités économiques ou techniques dos 
projets d’am6nagomont dos cours d’oau, ou oncoro 6 
dus 6tudos effoctubs sur uno partio d’un cours d’eau 
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dans Ic but do trouver uu cmplaccment çonvonant h un 
projet unique sflns aucun rapport avec Ics autres pro- 
jets a exbcuter ultérieurement. Les pays \ ;ommen- 
cent h envisager la question de l’aménagement de leurs 
cours d’eau doivent comprendre et apprendre In 
nécessité de combiner, en tant qu’éléments d’un pro- 
cessus de planification ra!ionnelle, les Ctudes et 
enqu@tes preliminaires appropriees en matiére de 
construction, de géologie, d’économie, d’ngriculture 
et de finance. 

Ce projet permettra de démontrer la valeur de 
l’assistance technique et la nécessite d’obtenir les 
avis d’experts et ingenicurs compétents. II permettra 
également d’enseigner la technique de l’établissement 
de plans en vue d’une action immédiate et de progresser 
pas a pas sur la voie d’un développement effectif. 

La continuation de cette enqu&e et de cette étude 
permettrait aux ingénieurs et techniciens locaux d’aug- 
menter leurs connaissances et leur experience, sous la 
direction d’experts compétents venus de l’extérieur. 

La démonstration de la technique moderne en 
matiére de planification hydraulique pourrait fournir 
un exemple précieux aux autres pays du Moyen- 
Orient lorsque ceux-ci s’intéresseront de façon 
concréte a l’aménagement de leurs cours d’eau. 

Une fois ces études faites, le Liban pourra décider 
de la méthode a suivre - où construire les barrages, 
comment les financer et comment tirer parti des grands 
bienfaits que pourrait lui donner son précieux capital, 
le Litani. 

Syrie 

LE PROJET DE LA VALLBE DU GHÂB 

A l’époque préhistorique, une coulée volcanique a 
obstrue le ht du fleuve Oronte en aval de Karkour et 
a formé un grand lac dans la partie nord-ouest de la 
Syrie prés de la frontiére turque actuelle. Puis, avec 
le temps, les alluvions apportées par I’Oronte et celles 
venues des montagnes voisines ont rempli le lac, obli- 
geant la riviére a se creuser un nouveau lit vers la 
Méditerranée. En suivant son nouveau cours, la riviére 
a traversé lentement de grandes plaines plates et fcr- 
tiles qui sont finalement devenues marécageuses. C’est 
la vallée du Ghâb. 

Au cours des années écoulées, un certain nombre 
d’études complétes de cette région ont été faites 
par des ingénieurs français et autres. Chaque plan 
proposait la construction d’un système de drainage, 
d’un barrage pour la lutte contre les inondations et 
de canaux d’irrigation. Le barrage pour la lutte contre 
les inondations devait pouvoir également produire de 
l’énergie électrique. Cette plaine fertile pourrait ainsi 
être exploitée et habitée a nouveau. Une région 
arrosée par les pluies et la rivitre qui la traverse vien- 
drait ainsi s’ajouter a l’économie productive de la 
Syrie et du Moyen-Orient. 

Ce plan dc développcmcnt prévoit cgalement la 
construction de routes pour relier les ncuvelles terres 
aux villes trés peuplées situbes a proximité ainsi que 
la creation d’un village central. 

Le projet-témoin consisterait donc en un plan 
complet .- technique, agricole et 6conomique - en 
vue de développer la vaIl& comme un tout. Les pro- 
blémes relatifs au drainage, a la construction de routes 
et d’habitations, a la lutte contre le paludisme, a 
I’hygiene publique, h l’organisation des villages, à 
la lutte contre les inondations, a l’irrigation, a IVnergie 
hydroélectrique et a l’agriculture, seraient combinés 
en un projet unique qui constituerait un véritable 
modéle réduit du probléme de la Syrie dans son 
ensemble. Ce projet-témoin permettrait notamment 
d’élaborer des plans pratiques et de les mettre effec- 
tivement a l’épreuve. 

Grâce a ce probléme unique, la vallée du Ghgb, 
dont la fertilité latente n’est pas utilisée, se transfor- 
merait en l’une des régions les plus productives de 
la Syrie, alors qu’elle n’est aujourd’hui qu’une région 
marécageuse et improductive. II se peut que les plans 
qui ont fait l’objet de nombreuses etudes et de longues 
discussions en vue du developpement des régions 
plus éloignees de la riviére Khabour et des plaines 
steppiques de la Djéxireh paraissent ulterieurement 
plus réalisables qu’a présent, si le projet de dévelop- 
pement du Ghgb permet d’acquerir une certaine expé- 
rience préalable. Ce sont la les régions inhabitées les 
plus importantes des grands espaces syriens - ces 
espaces pleins de possibilités d’avenir OP la population 
de la Syrie peut utilement trouver des moyens d’exis- 
tence. 

* + * 

Tels sont donc les projets-temoins qui, de l’avis de 
la Mission économique d’étude, pourraient servir de 
point de départ au processus long et complexe du 
developpement des ressources essentielles du Liban, 
de la Jordanie, de la Palestine arabe et de la Syrie. 
Une fois les travaux commences, ces projets pour- 
raient susciter l’intérêt des populations locales. Le 
sens de l’expression « ressources virtuelles » ressortirait 
des travaux accomplis par la population elle-même. 
L’expérience et la fierté qu’engendre le suc& obtenu 
dans l’exécution d’une œuvre souléveraient l’enthou- 
siasme de cette population pour passer aux étapes sui- 
vantes, c’est-a-dire à d’autres projets. 

Les projets-témoins, avec une propagande habile des 
différents gouvernements, pourraient constituer l’ori- 
gine du processus dynamique qui aménerait des cen- 
taines, et finalement des milliers, de réformes et de 
changements modestes dont les populations et leurs 
gouvernements tireraient profit. Toutes les consé- 
quences éducatives combinées des nombreux aspects 
d’un projet de développement global et unifié influe- 
raient sur les pratiques et usages des pays voisins 
dans les domaines social, 6conomique et adminis- 
tratif. Les éducateurs et professeurs locaux, en obser- 



vaut et CII étudiant cotte ouwo de dtionstration, 
pourraiont coordonner Ier oxigsnoer prof~ajon~&a 
do cd travail avec las programmas d’enseignomont de 
leurs écoles. Ils pourraiont jouer un certain r6lo en 
oxploitant les possibilit6s d’onsoignumont inhérentes 6 
la construction des barrages, 6 l’amondoment ot au 
d6voloppomont des terras nouvelles. 

L’oxp6rience des autres pays L montr6 qu’on no 
saurait nier l’aide importante quo l’oxomplo et la 
démonstration apportent au progr&. Ces dLmonstra- 
tions, ox6cut6es ot intarpr6t6es correctement, pouvont 
contribuer, sous une forme démocratique, B susciter 
l’émulation et l’initiative dans 10s villages et 10s cam- 
pagnes ainsi qu’au soin des administration8 munici- 
pales et dos gouvornemonts nationaux. 

Pour qu’ils aiont l’utilité maximum, COS projets 
doivont bbnéflcior au plu8 haut point de la direction 
et do la participation dos gouvernements des pays qui 
les ox6cutcnt. L’unit6 dans l’élaboration dos plans ct 
I’oxCcution du projot do développement lui-mtme 
oxigcra la crbation d’un mbcanismo chargé de grou- 
per et do coordonner les rossource8 administratives et 
techniques dans 10 cadre du Oouvcrnemont. 

Il ressort do ces obwrvations qu’uns fois la suggcs- 
tion acceptée on principe par 10s gouvomemont8 
inttrssds, la promilie condition pr6alablo requise 
pour mettre en pratiqua l’idéa do « projots46moins » 
serait la crletion d’un « Conseil national do d6velop. 
pemont » par chacun des gouvemomonte du Moyon- 
Orient sur la territoire desquels un projet doit btro 
entrepris. Ce Conseil, d6sign6 par le gouvernomont 
qui 10 créa et d6pendant do ce gouvomomont, aurait 
un caract6ro pmancnt; il serait rolativemont ind6- 
pendant des chaqpamonts politiques, tout on recevant 
et en ox6cutant, cela va de soi, les instructions du 
gouvomoment au pouvoir. Un tel m6canismo permet- 
trait do garantir dans uno largo mesuro la continuité 
indispensable B la rdusaitc do l’ontreprise. 

L’intention do la Mission nkt pas de voir composer 
exclusivement do fonctionnairo8 et de techniciens ces 
Conseils do développement. Par oAomple, pourraient 
6tro d’of& membre du Conseil certains ministres, 
tels quo 10 Miistro dos tlnancea, 10 Ministre des tra- 
vaux publics (ou tout autre ministre charg6 de fonc- 
tions correspondantes), 10 Mïtistre do l’agriculture et 
le Ministre des affaires 6trang6res. 

Ce Conseil national do dévoloppumont servirait 
non seulement B assurer la continuité mais encor & 
remplir les fonctions d’agent do liaison c! do négocia- 
tion entre, d’uno part, 10 gouvernement du pays et, 
d’autre part, tout organisme oxkiour, consultatif ou 
exécutif, international ou autro, par ~‘intcrmtdiairo 
duquol pourrait Ctro fournie ou sollicit6c l’assistance 
technique ou financi6ro. 

Il pourrait 6tre d68iiable do prévoir la représenta- 
tion tvontucllo d’autres autori& au sein du Conseil, 
B titre da. mesure tomporaira ou B certains moments. 

Daus certains cas, las minis 3os responsables de la sant6 
publique, do l’instruction et do la protection swlalo 
pourraient btra utilement repr6seWs, puiqu’il fau- 
drait certainement les consulter. NbBnmoins, il con- 
viondrait do s’en tenir au principe selon lquol un 
comité nombreux tend plut& B ralentir qu’8 activer 
10s travaux. Les objectifs 0 atteindre seralont uno plaai- 
flcation tcchnlquo offoctuée avec compbtence ot de 
façon approfondie, la rapiditb dans 10s d6cisions et 
l’administration, avec la certitude do voir dament 
swvis les int6rbts bien compris do la nation, tels quo 
108 conçoit 10 gouvornoment. 

Ledit Conseil national do développemont devrait 
donc btro charg6 dc coordonner tous le3 plans et toutes 
les dbcisions relatives au développement dos ros- 
sources du pays conformlment au mandat B lui confie 
par 10 gouvomomoat do CO pays. On supposa donc que 
10 Conseil do développement ne s’occuperait pas seulo- 
mont du développement agricole grpilce B dos travaux 
d’irrigation et B l’application d’autres ressources de 
la technique moderne et do l’agronomie; il s’occupe- 
rait aussi do dévoloppamont daas les domaines de 
l’habitation, dos communication8 routiéres et forro- 
viairos ot m6mo du dévoioppoment de l’industrie lh 
oh so pr6scntcraiont dos besoins ot des possibilitbs. Ce 
Conseil pourrait aussi utilomont traiter do certalnos 
questions relatives B la santé publique, if l’instruction 
et aux services sociaux. 

Il semble donc, ce qui est certainement souhaitable, 
qu’il faille créer, dés quo possible, un Conseil national 
de dholoppcmenb dans chacun dos Etats arabes qui 
abritent temporairement dos r6fugiCs do Palastino et 
dans lquol doit Ctro mis on train un programme de 
travaux do secours pour l’emploi temporaire do ces 
réfugits. 

Mais, Ctant donné quo 1~ fonds de8tints au finan- 
cement des travaux do seoours seront fournis en grande 
partie par 10s Nations Unies, par l’intorm6diaim de 
1’Ofllce do secours et do travaux des Nations Unies 
pour 10s r6fugi6s de Palestine, cr66 par un0 rholution 
do l’Asscmbl& g6n6ralo, il s’ensuit quo les umsoils 
do développement devraient Ctro las agents du gouvar- 
nement chargk des relations et des négociations avec 
cet ofilce. 

Cd office, B qui 10s Nations Unios ont con66 l’utili- 
sation de leurs propres fonds, eoit nous forme do 
secour dhct aux r6fugi6s de Palestine, soit 801~ 
forme do travaux do secours, sera tenu do sa confor- 
mer, dan8 8~s activités, g un accord conclu par lui 
avec chaque gouvernement int6ros86 du Moyon- 
Orient. Ces accords, bien qu’analogues on principe, 
peuvent diffCrcr dans leurs détails, selon 10s circons- 
tances. 

La négociation de tel8 accords avec I’OiBce do 
secours et de travaux de8 Nations Unios pour 108 rCfu- 
gi6e do Palaatine serait l’une dos promiks tgchcs d’un 
Con84 national do d6voloppomcnt. 
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De meme, le choix et I’ox&ution d’un projot- 
témoin, sa délimitation prtcise, l’élaboration dttaillée 
des plans correspondants, 10s mosures B prendre pour 
son exkcution, la coordination des différents types 
d’assistance teehniquo requis et utilisés pour 10 projet 
seront détermines sous les auspices du Conseil de 
developpement. 

Ze Conseil national de developpemsnt qui prkconise 
le projot dans son pays doit avoir entre autres pour 
fonctions essentielles do garantir quo les projots- 
témoins fournissent une certain0 formation et une 
oxptrionce au personnel technique relativement jeune 
dont on peut disposer localement, d’assurer l’adapta- 
tion dos programmes d’enseignement a la formation 
de personnel supplementaire et d’interpréter a l’usage 
dos dirigeants do la nation et du public les objectifs, 
les progrés et les resultats des projets. 

Certains des gouvernements du Moyen-Orient, 
reconnaissant l’importance et la nécessite d’un tel 
organisme, ont déja cr&, ou procédent actuellement 
a la création, d’un conseil national de dtveloppement. 
Ils seront ainsi mieux a m&me d’executer rapidement 
leur partio du programme de travaux de secours wur 
les rbfugiés de Palestine. 

Il est en outre probablo que les gouvernements qui 
ont cr& un conseil national de développement se 
trouveront mieux en mesure de faire appel plus et& 
cacemont a l’assistance technique des Nations Unies, 
des institutions spkcialisées des Nations Unies et des 
gouvernements des Etats Membres disposés & leur 
fournir une assistance technique et financitre sur leur 
demande. 

Une autre tkhe do la plus haute importance incom- 
bant aux conseils nationaux de développement serait 
la mise en œuvre et l’exkuttion de recherches dans le 
domaine do l’agriculture, de la technique et de toute 
autre activite pouvant contribuer a un développement 
plus avantageux des ressources nationales dos diffé- 
rents pays. Les travaux do recherche ont un caracttre 
continu, et ils ne peuvent etre exkutés que par l’inter- 
médiaire d’établissements de recherche et par des 
expériences qui exigent l’emploi de savants et de 
techniciens comp&ents et l’utilisation d’appareils et 
de matériel que les Etats arabes ne peuvent se procurer 
actuellement qu’a I’ttranger. 

Tout en n’exigeant pas de dépenses comparables 
à celles qu’entraîne I’exkcution effective d’un grand 
projet de développement, les travaux de recherche 
impliquent des depenses pour l’achat de terrains, de 
bâtiments, d’appareils scientifiques, pour les expe- 
riences ainsi que pour la remunération élevée de 
personnes particulitrement compétentes. Les travaux 
de recherche ne peuvent employer que quelques 
personnes. Ils no pourront fournir d’emploi aux 
rtfugies de Palestine, quelle quo soit la contribution 
indirecte que ces travaux puissent apporter a la 
reussite finale de leur r&tablissement. En condquence, 
h l’exception de montants trés faibles, aucune part 

dos frais entratnés par ces recherches no peut Ctro 
légitimement prClev6-e sur les fonds dos Nations Unies 
destinés au secours direct aux rtfugies de Palestine ou 
mCmo aux projots de travaux visant B donner un emploi 
a ces réfugits. 

Uno partie de ces dtpenses importantes devrait 
normalement incomber aux gouvernements au profit 
et sous l’autorité desquels ces recherches sont effec- 
tuées. Certains des gouvernements devraient Ctre en 
mesure de trouver des crédits B cet effet g l’aide de 
leurs ressources intérieures. Les dépenses qu’entraine 
la fourniture de terrains et de bgtiments, ainsi que les 
salaires de la main-d’auvre non spkcialiske ou semi- 
spCcialis&e devraient, sauf dans des cas exceptionnels, 
être assumees par le gouvernement. Par contre, les 
depenses qu’exige l’achat d’appareils, d’instruments 
de précision et d’autres articles analogues ainsi que la 
remunération dos oxperts étrangers pourraient depasser 
les moyens de certains gouvernements interessés en 
raison des nombreux autres usages auxquels ils 
doivent consacrer les fonds trés limites dont ils 
disposent. 

Cependant, il est urgent d’effectuer dos recherches 
de caractbre moderne sur les problémes techniques du 
Moyen-Orient. Tous les gouvernements interesses 
l’ont reconnu depuis longtemps. L’urgence de ces 
recherches devient plus grande si l’on veut tirer le 
meilleur parti possible meme de ce qui existe déja ou 
dos programmes envisages comme projet de travaux 
de secours pour les rtfugits de Palestine. Cos recherches 
seraient encore plus urgentes si les projets-ttmoins 
devraient &re entrepris comme le recommande la 
Mission kconomique d’etude dans son rapport ou si 
les gouvernements trouvaient d’autres moyens leur 
permettant do commencer eux-mêmes l’exécution de 
différents projets en vue du développement de leurs 
pays respectifs. 

L’urgence de ce probleme a convaincu la Mission 
Economique d’étude de la nécessité de disposer immb- 
diatement de fonds spkiaux destines aux recherches 
et preloves sur des sources extérieures. Les Nations 
Unies ne disposent pas actuellement de crédits utili- 
sables a cette fin. La Mission fait donc appel aux 
gouvernements des Etats Membres des Nations Unies 
invites par I’AssemblCe gCn&ale, dans sa resolution 
du 8 décembre 1949, a désigner leurs represontants en 
vue de constituer la Commission consultative de 
l’Office do secours et de travaux pour les refugiés de 
Palestine, pour qu’ils mettent conjointement a la 
disposition de la Commission consultative une somme 
ne dépassant pas 10 millions de dollars au total et 
qui restera jusqu’a son épuisement il la disposition de 
la Commission consultative pour favoriser les activites 
de recherches dans les pays du Moyen-Orient qui en 
ont 10 plus grand besoin, do l’avis de la Commission 
consultative. Ces fonds seraient attribues sous forme do ’ 
subventions, remboursables ou non, ainsi qu’en pourra 
décider la Commission consultative, sur demande 
présentée par un gouvernement du Moyen-Orient et 
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B des conditions a négocier entre la Commission 
consultative et le gouvernement interessé. 

Tout en contribuant B la fondation d’établissements 
de recherches et B l’exécution de travaux expéri- 
mentaux, ce fonds pourrait egalement Ctre utilisé pour 
aider à l’achkvement de projets-temoins, si l’Orga- 
nisation des Nations Unies ne disposait pas de fonds 
B cette An. 

La Mission Economique d’etude cherche ainsi a 
prévenir l’effondrement d’un projet46moin par suite 
de l’absence des fonds nkcessaires a son achévement, 
et B encourager l’esprit d’ttude et de recherche dans 
les pays du Moyen-Orient qui ont mis leurs espoirs 
dans cette activite essentielle mais qui, jusqu’8 présent, 
n’ont pas eu les moyens nécessaires pour satisfaire 
leurs dtsirs justes et rtfléchis. 
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CHAPITRE 1V 

CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS 

La Mission économique d’etudo propose d’aborder 
le probléme du développement economique du 
Moyen-Orient en tenant compte des elements ci- 
dessous : 

1. Reconnaissance des faits suivants par les gou- 
vernements des pays du Moyen-Orient, l’Organisation 
des Nations Unies et les gouvernements des Etats 
Membres dbsireux d’accorder une aide amicale aux 
pays du Moyen-Orient : 

i) Il n’est pas possible d’assurer au Moyen- 
Orient le maintien de la paix et de la stabilité tant 
que l’ensemble de la population de ces pays ne 
jouira pas d’un niveau de vie supérieur au niveau 
actuel; 

ii) Il reste encore beaucoup à faire pour assurer 
a la population du Moyen-Orient un niveau de vie 
éleve; 

iii) Il est indispensable pour réaliser un niveau 
de vie plus élevé, grâce aux efforts des populations 
du Moyen-Orient et des gouvernements eux-mêmes, 
de développer les ressources naturelles des pays du 
Moyen-Orient. ce aui. tout d’abord. imoliaue une 
amélioration et une’ modernisation de l’&ulture, 
sans lesquelles ces pays ne peuvent compter sur un 
large developpement industriel; 

iv) Les obstacles au développement kconomique 
ne laissent guére, ou m&me ne laissent pas de possi- 
bilit& pour l’exécution immédiate de programmes 
de grande envergure ou pour l’affectation fructueuse 
d’importants crédits a long terme B des opérations 
Productives et amortissables par elles-mêmes; 

v) Le programme de travaux publics destin& 
à fournir aux réfugies de Palestine un emploi 
temporaire, comme le recommande la Commission, 
en mobilisant une grande quantite de main-d’œuvre 
actuellement inoccupée, améliorera la productivité 
des pays oh resident actuellement les réfugiés, et 
pourra constituer le point de depart de travaux plus 
importants; 

vi) Certains gouvernements des pays les plus 
directement affectés par les rkentes hostilités entre 
Arabes et Israéliens ont besoin d’apprendre, par 
la pratique, les procédés et les methodes d’élabo- 
ration, d’organisation et d’exécution d’un projet 
de développement, projet assez restreint pour cadrer 
avec les moyens dont ces gouvernements disposent, 
et assez important pour avoir une influence favo- 
rable sur l’économie du pays, projet enfin dans 
lequel se rencontre une gamme assez large de 
problemcs et de nécessités techniques pour per- 

mettre d’acquérir une expérience générale dans un 
domaine sufrisamment large, mais en restant assez 
simple pour que le suc& soit assure; 

vii) Les méthodes adoptées pour mettre à la 
disposition du Moyen-Orient les ressources les plus 
importantes de la collectivité internationale et 
l’aide individuelle consentie par des gouvernements 
amis devront assurer le respect de la souverainete 
du pays benéficiaire, tout en renforçant sa liberte 
économique et son indépendance, 

2. ExPcution du programme de travaux destinés 
a secourir les réfugies que doit entreprendre l’Office 
de secours et de travaux des Nations Unies pour les 
réfugies de Palestine (créé par la résolution de l’As- 
semb16.e génerale en date du 8 decembre 1949); elle 
devra se faire de maniére à donner de plus en plus 
aux divers gouvernements la responsabilite de l’exé- 
cution des programmes et à garantir que dans ces 
programmes d’emploi temporaire figureront les pro- 
jets susceptibles d’accroître la productivite des 
économies nationales et régionales et de constituer 
la base de nouveaux projets de développement plus 
vastes destinés à fournir dans les annecs à venir des 
moyens d’existence permanents a un plus grand 
nombre de gens. 

3. Etablissement par chacun des gouvernements 
des pays du Moyen-Orient d’un Conseil national du 
developpement, relevant pleinement de la compttence 
souveraine de son administration gouvernementale, 
et charge d’élaborer des projets équilibrés de dévelop- 
pement général, de mettre au point et de recommander 
certains projets particuliers et d’en assurer l’exécution 
grâce ZI l’assistance technique et financiére que chacun 
des gouvernements des pays du Moyen-Orient pourra 
solliciter de la part de la collectivite internationale ou 
des gouvernements amis. 

4. a) Elaboration par le Gouvernement du Liban 
d’un projet-témoin destiné ii mettre au point une étude 
complete, une enquête sur place et un rapport tech- 
nique k titre de preparation à l’amenagement final de 
l’ensemble du cours de la rivike Litani. 

b) Encouragement et assistance technique fournis 
par la collectivité internationale ou les divers gouverne- 
ments amis de la Républiquelibanaiseen vuede l’elabo- 
ration et de l’exécution des études relatives a la riviére 
Litani, avec l’assurance que, si le Gouvernement du 
Liban se trouve dans l’impossibilitéd’assurer le finance- 
ment complet decesétudesavecles ressources interieures 
du pays, une demande d’aide financiére extérieure fera 
l’objet d’un examen bienveillant et approfondi. . 
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5. a) Exhtion par ta Royaume hach6mito do 
Jordanio d’un projoWmoin dans 10 bassin et sur 10 
cours m6mo dè 1’Ouadi Zorqa et d’un projet-témoin 
dans 10 bassin ot sur 10 cours m6mo do I’Ouadi Oilt. 
destinés 6 r6alisor compl6tomont l’aménago~oni 
coordonné et l’omploi dos oaux dos ouadis qui SO 
jettent respectivement à l’est et h l’ouest dans le 
Jourdain; construction do digues do rotonuo pour 
stabiliser le débit dos ouadis, accroissant ainsi les 
rossourcos on oau pondant toute l’année, diminuant 
les dommages causés par 10s inondations et agrandis- 
sant la surface dos terres irrigu6os et cultivées; mise 
6 profit do l’aménagement do COS ouadis pour donner 
do l’emploi a dos r6fugiCs arabes et 10s oncouragor 
6 s’installer do façon stable on tant quo producteurs 
sur les terres mises on valeur par eux; et utilisatioa do 
COS projets-témoins on vue d’obtonit l’oxpérionco 
administrativo et technique nécessaire 6 l’élaboration 
et 6 l’exécution do plans généraux do travaux publics. 

b) Assistance jïnancitire et technique donn6e au 
Gouvernement do Jordanio par la collectivité inter- 
nationale grgce aux fonds qüo 10s gouvornomonts dos 
Etats Membres dos 1. .ons Unies doivent fournir 
afin de mettro en train les programmes de travaux 
destines B secourir les r6fugiCs; avec l’assurance quo 
dos demandes ultérieures do crédits et do subventions 
en vuo de mener 6 bonno fin COS projots-témoins feront 
l’objet d’un oxamon bienveillant ot approfondi do la 
part do l’Organisation dos Nations Unios ou dos 
divers gouvernements amis, avant achévomont du 
programma dt travaux destinés 6 secourir les r6fugi6s. 

6. a) Extkution par 10 Gouvernement de !a Syrie 
d’un projet-ttmoin sur I’Oronte dans les marais du 
Gh&b pour amender, par drainage ou autres procédés, 
dos terres d’une fertilité latente, actuollomont inuti- 
lisables et inhabitables, et pour fournir les maisons 
et autres facilités nécessaires aux gens qui dovront 
peupler et cultiver 10s terres ainsi amend6es. 

b) Encouragement et assistance technique donnés 
B la Syrie par la collectivit6 internationale ou divers 
gouvernements amis, pour l’élaboration et l’ox6cution 
du projet @-dessus avec l’assurance quo, si le Gouvor- 
nomont syrien SO trouve dans l’impossibilité d’assurer 
10 financement complet do CO développement avec 10s 
ressources intérieures du pays, uno demande d’aide 
financiéro c.rttrieuro fora l’objet d’un oxamcn amical 
et approfondi. 

1. CrPation d’un fonds no devant pas d6passor 
10 millions de dollars par les gouvernements qui sont 
invités, par décision de l’Assembl6e gCnCrale, if 

dbsignor lours roprbsontants pour constituer la Com- 
mission consultative do 1’OflIco do socours et do 
travaux dos Nations Unies pour les réfugiés do 
Palestine; CO fonds sors, jusqu’il bpuisomont, mis 6 la 
disposition do la Commission consultative pour 
attribution aux gouvernamonts dos pays du Moyon- 
Oriont qui présenteront des demandes 6 cet effot, 
sous forme de subventions, remboursables ou autres 
selon 10 cas, on vuo do faciliter COS rechorchos, Ctudos 
ot onqu6tos tochniquos on matière d’agriculture, de 
construction ot autres procCd6s scientifiques modorncs 
do développement et do contribuer 6 l’achévomont 
dos projets-ttmoins approuvés par la Commission 
consultative, 

8. Prbparation par les gouvernements des pays du 
Moyen-Orient intéressés, on consultation avec la 
Commission consultative do l’Office do socours et de 
travaux dos Nations Unies pour les r6fugiCs de 
Palestine et on rolation avec les fonctions dudit OflIce 
oxpos6es au paragraphe 7 b) de la r6solution de 
1’Assomblte générale on date du 8 dtcembro 1949, de 
plans et recommandations on vuo du développement 
ultérieur dos rossourcos économiques et naturelles 
du Moyen-Orient, en mettant sp6cialement en Cvidence 
les plans et recommandations qui impliquent des 
arrangements économiques entre deux ou plusieurs 
dos pays inttrossés. 

* + * 

Nous recommandons de soumettre cette étude sur 
10 d6veloppoment économique du Moyen-Orient, 
ainsi que les politiques et mesures qui y sont oxpos6es, 
B l’examen attentif et prochain de l’Organisation des 
Nations Unies et dos gouvernements qui, par la mise 
on ouvre effective do CO programme, permettront au 
Moyen-Orient d’entrer dans une 6ro pleine d’impor- 
tance et do promesses au point dc vuo du progrés 
économique, social et politique. 

Signe d Paris, France, 
le 18 décembre 1949 

Gordon R. CLAPP 

Présidcrtt 

H. Comil G~KCBN 

Vice-Président 

Eirik LABONNE 

Vice-Presidenr 

Dosmond MORTON 

Vice-Prtfsident 
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. 'NNEXE 1 

A. Premier rapport provisoire de la Mission Economique d’étude pour le Moyen-Orient 

Lettre l drem6e au seor6talre ghhl 
par le Prbldcnt de lr Commlmlon de concillrtion 

pour le Phatllle 

New-York, le 16 novembre 1949 
J’ai l’honneur de vous communiquer, de la part de 

la Commission de conciliation pour la Palestine, pour 
que vous le transmettiez 6 l’Assemb16e générale, la 
promior rapport provisoire de la Mission 6conomiquo 
d’btude pour le Moyen-Oriont. Cotto Mission a CtC 
crC6e dans les conditions indiquées dans la section C 
du quatriémo rapport sur 1Vvolution do la situation, 
adress6 au SecrCtairo gé&al, par la Commission do 
coofi;tion pour la Palostine (document A/AC.25/ 

. . 
La Commission do conciliation estime quo ce rap- 

port aborde de façon constrtictivo le probl6mo dos 

réfugibs do Palestine, et elle pense que l’Assembl6e 
g6n6ralo tiondra 6 l’examiner au plus t8t. La Com- 
mission supposa quo l’Assembl& dbsirora avoir dos 
renseignements supplémentaires touchant cartainos 
conclusions et recommandations du rapport. A cet 
Cgard, jo me pormots, on fonction des accords intor- 
venus entre le Sec&taire gén6ra1, d’une part, et les 
organisations internationales do la Croix-Rouge et 
l’r(merlcan Frlends Service Commfflee, d’autre part 
(document A/1060), de signaler particulilremant la 
recommandation do réduire d’un tiers, B partir du 
10’ janvier 1950, la nombre des rations. 

(Signb) Hussein C. YALCIN, 
PrPsiden t 

de la Commission de conciliation 
des Natlons Unies pour la Palestine 
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Introduction 

Plus d’un an n’est 6cou16 depuis quo l’Organisation 
des Nations Unies a entropris l’exbcution d’un pro- 
gramme do secours pour 10s réfugies do Palestine. A 
la suite de l’appel la& par fou 10 comte Bernadotte, 
Mtdiateur dos Nations Unies lors dos hostilités ontro 
Arabes et i,raelions, et du rapport do son successeur, 
M. Ralpir Buacho, 1’Assemblte g6nCralo des Nations 
Unies, par l’intorm6diairo do son Secr6tairo g6n6ra1, 
M. Trygvo Lie, a demandé aux nations du monde 
entier d’apporter leur contribution financiére pour 

1 Reproduit P Lake Succew sou* la cote A/992. 

porma!tro do nourrir, d’habiier et d’abriter provisoire- 
ment plus d’un demi-million de rCfugi& sans foyer. 
Cet appel a Ct6 ontendu, et les fonds recueillis ont per- 
mis d’éviter uno aggravation do la situation dans 10 
Proche-Orient. Mais les fonds souscrits jusqu’A ce 
jour seront 6puis6s avant la fin de l’hiver. 

En présence de cette grava situation, la Mission 
6conomiquo d’étude des Nations Unies, chargée par 
la Commission do conciliation pour la Palestine 
d’examiner la situation tconomiquo dans 10 Proche 
Orient et de recommander las mesures propres 8 
remtdior aux effets des troubles résultant des rocentas 
hostiWs, a jug6 &emaire do concentrer d’abord 
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ses efforts sur la question dos r6fugiCs, et do présenter 
sans dblai un rapport sur cette situation nngoissante 
en r6servnnt pour un rapport ultérieur d’autres ques- 
tions 6 plus longue CchCancc. 

Consciente quo la situation des r6fugiCs constitue 
:I la fois un sympt6me ct une CI~SC do grave instabilité 
tconomiquo, la Mission recommanda dans le prbsont 
rapport de prendre dos mesuras on vue do mettre sur 
pied un programme de travaux d’utilitb publique pour 
l’emploi des r6fugiCs aptes au travail, premi6ra ttapo 
de leur relévoment,et dacontinuar pendant toute l’année 
prochaine h distribuer des secours aux n6ccssiteux. 

Ces recommandations ont pour objet de remédier 
h cette grave situation par des mesures constructives 
et do ramonor le probltmo dos r6fugiCs h dos propor- 
tions qui permettant d’espérer raisonnablement que 
les gouvernements du Proche-Orient pourront ensuite 
en assumer la charge. 

Ces mcsuros, jointes 6 celles que la Mission propo- 
sera dans son rapport final, en vue d’une plus largo 
utilisation par les peuples et les gouvernements du 
Proche-Orient des richesses encore inexploitées de 
louis propres territoires, no suffiront pas, B elles 
soul~s, 6 assurer la paix. Mais si l’on abandonne les 
r6fugiés palestiniens h leur désespoir et g leur miséro, 
les perspectives do paix dans COS pays bouleversés 
s’6loignoront plus encore. 

Beyrouth, Liban 
Le 6 novembre 1949, signt! : Gordon R. CLAPP 

PrPsIdenl 

H. Comil G~KCEN 
Vice-PrPsident 

Eirik LABONNE 
Vice-Prtfsident 

Desmond MORTON 
Vice-PrPsidettt 

Le probléme 

Les réfugi6s arabes - près de 750.000 hommes, 
femmes et enfants - sont 10 symbole de la plus grave 
question politique du Proche-Orient. Leur sort tl 
uno des conséquences do la lutte armée qui a mis aux 
prisas Arabes et IsraClions, lutte marqu6e par la rup- 
ture de la tr6vo et par un armistice qui n’a abouti a 
aucun régloment pacifique. 

Avant les hostilités on Palestine, ces familles vivaient 
dans la partie du pays situ6e du c8t6 isra6lien dos lignes 
actuelles d’armistice. Elles ont abandonnt leurs foyers 
et leurs villages, leurs champs et leurs orangeries, 
leurs ateliers et leurs établis, et elles ont fui vers les 
terres arabes voisines. Des dizaines do milliers vivent 
dans des camps provisoires; certaines sont dans des 
cavernes; la majorit6 d’entre eux ont trouvé refuge 

mosquCoa, drns les 6glisos, dans les monastéros, dans 
les 6colcs et dans 10s bgtimonts abandonnés. Environ 
17.000 réfugibs juifs ont fui leurs foyers situé8 6 JCru- 
salom ou aux environs do cette ville ot dans les tarri- 
toires situ6s du c8t6 arabe des lignes d’armistice. Ils 
se sont tondus on Israll où la plupart ont 6tC absorbés. 

L’aggravation do la situation dos rCfugiCs, qui cons- 
titue un obstacle 6 la paix on Palestine, a incité I’Assom- 
blbe gbnéralc dos Nations Unies, cn novembre 1948, 
ti faire appel aux nations du monde entier pour leur 
demander de fournit des fonds on vue do nourrir, 
d’habiller ot d’abriter les r6fugiC.s a. Ce progremmo de 
secours d’urgence a Ctt mis sur pied trés rapidement. 
Los gouvornomonts ont apport6 leur contribution 
dans l’espoir que la conciliation aménerait la paix et 
permettrait de trouvor une solution permunente A IH 
question dos r6fugiCs. 

Le 1 I décambro 1948, I’Assombl6c générale a égule- 
mont adopté une résolution d6clarant: 

(( .., qu’il y a lieu de permettre aux r6fugiés qui le 
desiront do rentrer dans leurs foyers le plus tôt 
possible et do vivre en paix avec leurs voisins, et 
que des indemnités doivent Ctre payées B titre do 
compensation pour les biens dc ceux qui d6cident 
de no pas rentrer... n 
Cotte mbmo rbsolution a créd une Commission dc 

conciliation pour la Palestine destinée 6 négocier un 
rénlemont des litinos entre Israel et les Etats arabes dc 
l’Arabie Saoudite: de,I’Egypto, de l’Irak, du Liban, 
;; kg;mo hnchémttc de Jordanie, do la Syrie, ct 

Il a ét6 impossible d’aboutir h un réglement. 
Ces r6fugiCs arabes n’ont pas pu regagner leurs foyers 

parce qu’lsrall ne veut pas les recevoir. IsraEl n’a 
offert jusqu’A présent d’en rapatrier quo 100.000, et 
sous r6scrvo d’un réglemcnt pacifique d’onsemblc 
do toutes les autres questions. 

Les réfugies ne peuvent gagner leur vie dans les pays 
arabes où ils se trouvent, faute de possibilit6s suffi- 
santes. 

Les r6fugiés arabes n’ont pas été indemnisés pour 
les biens qu’ils ont abandonnes, non plus que les 
réfugiés juifs. 

Les r6fugiés continuent ii vivre de secours. 
Les fonds des Nations Unies souscrits jusqu’h cc 

jour pour nourrir les r6fugiCs nc dureront pas tout 
l’hiver. 
---- 

* Trente-trois gouvernements ont fourni des contributions 
volontaires s’elevant a 32 millions de dollars, et l’Organisation 
de3 Nations Unies a crt4 un orgunismc, 1’Aidc des Nations 
Unies aux réfugies de Palestine (UNRPR), dirigé par M. Stanton 
OrifRs, alors Ambassadeur des Etats-Unis en Egypte. L’UNRPR 
a acheté et commande du materiel et des fournitures, et, en vertu 
de contrats pas& avec le Comite international do la Croix- 
Rouge et l’dmerlcax Service les réfugies . . . . . . 



-- 

An0.x. IA 17 

La Mhuloa dconomlqw d’&ude 

Dans ces conditions, la Commission de conciliation 
des Nations Unies pour la Palestine a WCC, la 23 aoQt 
1949, la Mission Cconomiquo d’étude on vuo: 

(( . . . d’oxaminor la situation Cconomiquo dans les 
pays affectés par les hostilit6s qui SC sont dbroulées 
récemment, et d’adresser à la Commission des 
recommandations relatives B un plan d’ensomblc 
tondant : 

(( a) A permettre aux gouvernements intéressés 
de favoriser les mesures et les programmes do mise 
on valeur qui sont nécessaires pour remtdier aux 
troubles kconomiquos dont les hostilités sont la 
cause: 

« h) A faciliter le rapatriement, la réinstnllation 
et le relévement Cconomique et social des rtfugiés 
uinsi quo le paiement d’une indomnit6 B titre de 
compensation conformément aux dispositions du 
paragraphe II de la résolution de 1’Asscmbke 
g&nérale en date du II dtcembrc 1948, afin de rCin- 
tbgrer le plus rapidcmcnt possible les rtfugiks dans 
la vie Cconomiquo de la région où ils devront sub- 
venir B leurs propres besoins; et 

« c) A favoriser l’établissement do conditions 
Çconomiques propices au maintien de la paix et de la 
stabilité dans la rbgion. )) 
La Mission économique d’étude s’est rkunic le 

8 septembre 1949 h Lausanne où elle a reçu son 
mandat do la Commission de conciliation et a ou des 
entretiens uvec chacune des délégations roprkscntant 
les Gouvernements de I’Egypto, d’IsraC1, do Jordanie 
et du Liban. La Mission s’est rendue g Beyrouth 
(Liban), où elle a commencé ses travaux dans le 
Proche-Orient 10 12 septembre 1949. Les chefs de la 
Mission ont examiné les problémes relevant do son 
mandat avec les membres dos Gouvernements k 
Alexandrie (Egypte), Bagdad (Irak), Tel-Aviv (Israll), 
Amman (Royaume hachémite de Jordanie), Beyrouth 
(Liban), et Damas (Syrie). Los experts attach6s B la 
Mission ont Ctudit sur place le problémo dos rCfugiCs, 
l’économie dos territoires dans losquels les réfugies 
sont actuellement rassemblés, et au cours de larges 
échanges do vues avec les ComitCs techniques cr&s 
par la plupart des gouvernements de la région, ils ont 
examiné les mesures propres B remédier aux «effets 
des troubles kconomiqucs dont les hostilit& sont la 
clluso ». 

ConclusIons provlsoirc8 

A la suite des Ctudos qu’elle a faites, des entretiens 
qu’elle a eus avec les gouvernements, et des cnqu&es 
auxquelles elle a procCdC sur place, la Mission estime 
que: 

1. Les réfugiés eux-memes sont la manifestation la 
P~US sérieuse des « troubles économiques » créés par 
les hostilités entre Arabes et Israéliens. Les réfugiés 
représentent environ 7 % do la population des pays 
dans lesquels ils ont cherché asile. Environ 65 % des 
réfugiés ont fui en Palestine arabe et g Gaza, doublant 

prosquo la population. La solution du problbme 
démoralisant, improductif et coQtaux dos rCfugiés 
constitua la plus urgente dos conditions « propices au 
maintien do la paix et do la stabilité dans la région ». 

2. L’impasse dans laquelle SO trouvent toujours 
Irs relations politiques entre Arabes et Israéliens 
ompkho toute solution rapide du problémo dos réfu- 
giés au moyen d’un rapatriement ou d’une réinstallu- 
tion de grande envergure des réfugiés. 

3. Los secours fournis par le Secours des Nations 
Unies aux réfugiés de Palestine (UNRPR), le Fonds 
international de secours $ I’enfanco (UNICEF), l’Orga- 
nisation mondiale de la santé (OMS) et les nombreuses 
oeuvres bénévoles de bienfaisance nationclos et étran- 
gbres qui exercent leur activitédans le Proche-Orient ont 
permis d’éviter une aggravation de la situation. SI tous 
les secours directs doivent Ctrc supprimés dés B présent, 
de nombreux réfugiés peuvent s’attendre B un hiver 
de maladie et de famine. Si la charit6 saule doit pour- 
voir B leurs besoins pour une nouvelle année, il sera 
par la suite plus difficile et plus cotkeux do prendre des 
mesures constructives. Néanmoins, 10 volume des 
secours directs fournis au moyen des fonds dos Nations 
Unies devra faire l’objet de réductions sévéros au 
cours des deux prochains mois. II est incontestable 
quo, si oxcellcnt qu’il soit do fairo bénéficier 10s néces- 
siteux do la bienfaisance internationale, un nombre 
de rations dépassant grandement celui quo justifient 
les intentions primitives de 1’AsscmblCc génkale dc 
l’Organisation des Nations Unies, a et6 distribué et 
continue de I%re. 

4. Il est impossible d’assurer immédiatement h 
tous du travail au lieu do secours. Toutefois, une 
chose est évidente: plut& que do dépendre de la cha- 
rité, les réfugiés sans ockpation doivent avoir la 
oossibilité do travailler: do le faire 18 où ils SO trouvent 
~ctuellomont, do se livier h un travail qui accroisse la 
capacité de production dos pays où ils ont trouvé 
asile. Tant que ce travail no leur aura pas été fourni, 
les réfugiés inoccupés resteront B charge pour les 
autres, pour les Nations Unies, pour les institutions 
charitables vivant de contributions volontaires ou 
pour les pays où ils vivent actuellement. 

5. II est possible, cependant, de trouver des emplois 
utiles et lucratifs pour tous les réfugiés capables de 
travailler cl désireux de 10 faire. II existe do nom- 
breuses possibilités do travwx utiles et productifs 
pour amender les terres et les remettre on valeur, 
am6lioror l’approvisionnomont en oau et son utilisa- 
tion, renforcer et étendre le réseau routier et améliorer 
l’hygitnc et les abris. II est possible de procurer aux 
réfugiés des emplois appropriés dans do nombreuses 
régions, ‘en particulier en Jordanie et en PaIostine 
arabe où se trouvent pr&s de la moiti6 des réfugiés 
(voir appendice C). 

6. Cos travaux et d’autres travaux analogues pour- 
raient commencer dès que l’on disposera des fonds 



nécersairos 6 leur financement. Mais les ro~sourco8 
doa pays arabes, qui abritent plus do la moiti6 dos 
r6fugi68, no sont pas ruftlsantos pour quo cas paya 
puissent, sans Ctro aid68, faire face au co0t actuel do8 
socour8 d’urgonco, oncoro moins pour qu’ils puissent 
financer l’emploi des rbfugits. Les fonds destinés h cet 
usago devront venir do l’oxtbtiour. 

7. Lo fait quo les rbfugiés sont incapabloe do trou- 
ver rapidement un emploi dans 108 pays arabes sou- 
ligne oncoro 10 besoin do dévoloppomont dos rowourcos 
inutiliséos du Proche-Orient, OQ la pénurie do capitaux 
est la causa principale du chOmago. C’est uno tAcho 
quo las gouvornomonts du Proche-Orient devront 
ubordor selon leurs propres mbthodoe et on tomps 
opportun, on s’entourant d’avis compétents ot on 8e 
procurant les crédite nécossairo8. 

Se fondant sur COS conclusions, la Mission tcono- 
miquo d’étude prtsonto les recommandations sui- 
vantos qui sont commentées plus loin dans le rapport. 

1. Los secours aux r6fugiCs rendus possibles par dos 
contributions volontaires dos Etats Membres dos 
Nations Union, devraient ttro maintenus au cours dos 
moi8 d’hiver, jusqu’au la? avril 1950, suivant 10 eys- 
témo actuollomont appliqué par I’UNRPR; la ration 
minimum actuelle no devrait pas ttro réduite, mais 10 
nombre dos rations devrait Ctro ramoné au la? janvier 
1950, du chiffre actuel do 940.000 6 652.000. (Pour 
l’étude du nombre dos ayants droit, voir appondico B.) 
Les dtpcnses s’élévoraiont 6 5.500.000 dollars pour 
10s trois mois commençant 10 10’ janvier 1950. Par la 
suito, il faudrait prockdor 6 do nouvollos r6ductions au 
fur ot 6 mowro quo 108 hommes seront employés 6 dos 
travaux lucratifs ot cesseront ainsi d’avoir droit h 
des secours directs. 

2. II faudrait continuor on uno seule opération, do 
concert avec les gouvcrnomonts dos pays 05 vivent les 
refugiés, d’uno Tart un programme do travaux publics 
tondant 6 améhorer la productivité do la r6gion et 
d’autre part 10 maintien dos socours nkzessairos. Cc 
programme devrait Ctm droseé et des aCCOrd8 n6gociCs 
avec les gouvernements du Proche-Orient int6rossts, 
pour entrer on vigueur 10 le’ avril 1950. 

L’Organisation dos Nations Unies no devrait plus 
distribuer do ration8 aprés la 31 d6cembro 1950, 6 
moins qu’elle n’en décide autrement 6 la cinquiéme 
session do 1’AssomblCe lors do laque110 10s gouvome- 
mmts intéressés du Proche-Orient auront l’occasion 
de présenter les propositions qu’ils jugoront utiles. 

Dans l’intervalle, l’organisme chargé do la distribu- 
tion dos socours directs au nom dos Nations Unies 
devrait 6tro autori 6 négocier avec 10s gouvomcmonts 
du Proche-Orient pour qu’ils sa chargent 10 plus t8t 
possible, avant 10 31 d6cembro 1950, do l’entretien dos 
r6fugiés qt$ resteront dans lours torritoiros. 

CO programme, s’6tondant sur lo8 neuf mois com- 
pris entre avril et dkombro 1950, exigerait 27 millions 
do dollars, rommo qui couvrkait aussi loo dbponsos 
ongagbes pour fournir les socours bvontuollomont 
n6cossairos. 

Les Nations Unies devraient 6tm pr6tos 6 poursuivm 
l’application du programme do travaux jusqu’au 
30 juin 1951 (sous résorvo do nouvelles décisions 6 la 
cinquiémo session do 1’Assombko). 

La programme do travaux pour 10s six premiers mois 
do l’année 1951 exigerait 21.2OO.ooO dollars. 

Sur le total do 53.700.000 dollars, ropr6sontant le 
coQt dos secours et dos travaux 6 effectuer pondant 10s 
dix-huit mois pr6vu8, la Mission estime qu’environ 
25 %, soit 13.300.000 dollars, représentent 10 colt 
dos matériaux, do l’outillage et du mat6riol nécessaires. 
La Mission ost d’avi8 qu’uno partio considérable do 
cotte sommo, jusqu’h la moiti6 dans certains cas, 
pourra Ctre fournie par les gouvernements do8 pays 
dans losquols les réfugiés sont actuellement rassom- 
bl6s. 

La sommo 6 fournir p&r la période do dix-huit mois, 
6 partir du I@f janvior 1950, pour un programme do 
socours et do travaux publics, eerait ainsi ramonéa 
approximativement 6 48.000.000 do dollars, soit une 
moyonno do 2.700.000 dollars par mois. CO chiffre 
roprésonta 10s déponsos mcnwollos quo l’Organisation 
dos Nations Unies * ongago actuellement au seul titre 
dos secours directs (voir appendice A). 

3. Il conviendrait do créer un organisme qui Clabo- 
rcra et, 10 le? avril 1950 ou plus tard, dirigera 1’0x6~ 
tion du programme do secours et do travaux publics 
recommandés dans 10 prtsont rapport. Afin d’assurer 
10 minimum do condition8 do réussite du programme 
do 8ocour8 ot do travaux, la Mission Cconomiquo 
d’ttudo demande instammont : 

u) Quo, sauf 6 présentor 6 1’AssomblCe g6nCralo 
dos Nations Unies sur son activité ot sur ses dépenses, 
10s rapports et comptes quo colla-ci pourra oxigor, 
et conformément aux lignae do conduite fixées dans 
son mandat, cet organisme jouisse d’une autonomio 
compléta ot do tous 10s pouvoirs nécessaires pour 
prendre des décisions rentrant dans le cadre dos 
fonctions dont il aura 6t6 investi, y compris le 
choix do son personnel et la gestion dos fonds qui 
auront Ct6 mis 6 sa disposition. 

h) Quo cet organisme ait son siégo dans 10 Prochc- 
Orient. 

* Au cas d les Nations Unies dkideraient de ramener pro- 
gressivement le nombre des ration8 de 940.000 par jour B 652LlOO 
le 10’ avril 1950, en apportant des rcductio~ mensuelles de 
100.000 ration8 P partir du 1” février 1950, lee dépenses entrat- 
n&e par cette modilkation s’@waient h 1.2OO.CKNl dollar& 
Au ca8 oh les Nation1 Unien pr6f6reraient maintenir 10 chiffre 
actuel de 94O.ooO retiona par jour pendent toute l’annés civile 
1950, M)IM rhve des déductions du nombre dw MugicI wcou- 
NI par voie d’emploi, et venir ainsi en aide A dw millh de 
noa-rCfu&s, b, d&nsw antratn&s par cette modiikation du 
progmnune rWwraient A 7.UOO.ooO de dolh. 
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C) QUO 10 personnel et 10s PVOira de l’Ui+4RPR 
8Oht tr8IUf6r69 8U nOW’e1 Org8nismO 10 le* 8Vri1 
1950 OU 10 phI8 t6t poarlblo 8pr&3 cette date, 8fln quo 
ce dernier puisse diriger l’rdministr8tion dos secours 
directa, on haison avec 10 programme dos travaux. 

d) Quo l’organisme soit autorisé B consulter les 
gouvernements du Proche-Oriont qui le désirs- 
ront sur 10s mesures qu’ils devront prendre on pr6- 
vision du moment OP les fonds affectbs par l’Orp- 
nisation des Nations Unies aux projets do s~ours 
ot do travaux seront CpuisCs. 

Rincipeo diroeteurs do la mlee on aIvre 
du programme onvieagb 

Le programme de secours et do travaux publics 
proposés 8 quatre objectifs : mettre 5n 811 processus 
démoralisant do paup6risation qui résulte do l’octroi 
prolongé do secours; accroltro, par l’offre do travail, 
les possibilités pratiques dont disposent les r6fugiCs et 
contribuer ainsi B leur donner une vuo plus r6aliste 
do l’avenir qu’ils désirent et qui est a leur portée; 
augmenter, grgco B un programme rationnol do tra- 
vaux, l’économie productive dos pays ou vivent les 
r6fugiCs; rCduiro, grAce aux possibilités de gain, les 
besoins de secours des rCfugiCs, et ramener le montant 
des dépenses dans des limites qui permettent aux pays 
du Proche-Orient d’y faire face, sans l’aide des Nations 
Unies. 

Compta tenu do ces objectifs, la réussite du pro- 
gramme de travaux do secours demande qu’il soit 
6labor6 et mis on œuvre avec la collaboration la plus 
Ctroito dos gouvernements intéresaéa du Proche- 
Orient. Le choix des différents tmvaux et l’élaboration 
des plans devront faire l’objet do négociations et 
d’accords ontre les gouvomomonts int6ressCs et l’orga- 
nisme internation chargé do l’administration du 
programme. La mise on auvro offectivo dos program- 
me8 devrait incomber dans toute la mesure du possible 
6 chaque gouvernement int6ross6, l’organisme inter- 
national Ctant habilité B proc6der aux vérifications des 
comptes, B l’inspection et au controlo d’onsomblo. 
Ces 8rmngomente permettraiont de renforcer l’auto- 
rit6 des services administratifs des gouvemoments 
int6resdr du Proche-Orient, grke aux responsabilités 
qu’ils assumeront do ce fait. Cette solution ropréeente 
le seul moyen do mettre fin aux besoins d’aide inter- 
nationale et d’assurer on définitive 10 rokvement des 
r6fugiCs. 

Il conviendra, on suivant cette politique, de ne pas 
perdre de vue qu’aucun gouvornemon:, au Proche- 
Orient ou ailleurs, no peut indtfinimont fournir une 
assist8nce p8rticuliéro & un groupe donné, vivant 
tempomiroment sur son territoire, pendant qu’un 
nombre important de ses propres ressortissants man- 
quent de travail. Les négociations portant sur les pro- 
gmmmea do travaux devront tenir compte de ce fait. 

Les possibilit6s d’emploi offortes par les projets de 
travaux varieront en importance et en du&, suivant 

10s conditions localos. LB ou 10s r651giés sont trop 
fortement concenttbs, ils pourront 6tro employés 
par roulement afin qu’un plus grand nombre d’entre 
oux puissent travailler. L’apprbciation do la valeur 
du travail on tant quo moyen do gain et do relbvomont 
moral, et le souci d’améliorer l8 situation morale et 
mat6riolle d’hommes longtemps oisifs et sous-ali- 
montbs, détermineront les grandes lignes de la politiqua 
a suivre et do s8 mise on auvro. 

II devrait y avoir uno relation directs ontro 10 mon- 
tant des secours ot le dogrt d’emploi dans chaque 
famille ou groupe rural. Le mot d’ordre doit Ctre: 
plus do travail et moins do secours. Les consid6rations 
humanitaires devront tompéror les décisions adminis- 
tratives, mais la réussite du programme do travaux 
do secours dépendra do la rapidité avec laquelle les 
secours directs diminueront au fur et 6 ‘mesure que 
les hommes et leurs familles commenceront 4 pgner 
leur vie. 

La Ligue des Socitt6s de la Croix-Rouge, 10 Comit6 
international de la Croix-Rouge, et l’r(merlcan 
Frlends Service Commlttee ont jusqu’ici distribué, en 
vertu d’un contrat avec I’UNRPR, les secours fournis 
par I’UNRPR au moyen des fonds ou des dons en 
nature provenant des contributions volontaires des 
Etats Membres recues par 10 SecrCtaire g6nCral ,des 
Nations Unies. L’aide discréte do nombreuses œuvres 
est ajout6e aux secours fournis par les Nations Unies. 

Aucune do ces organisations n’est quali56e pour 
administrer un programme do travaux de secours, ou 
pour mener dos négociations dans ce domaine avec 
les gouvernements du Proche-Orient. Cos tkhos 
exigent un organisme d’une nature diff6rente disposant 
des moyens nécassaires pour Claborer sur place 10s 
projets do travaux do construction et do travaux agri- 
coles, et pour concevoir les rapports entre ces projets 
et les plans dress6.s par chaque pays on vue de son 
propre développement. En outre, Ctant donnt quo les 
travaux on question auront dos répercussions immC- 
diates sur fa politique suivie par l’organisme chargé 
de la distribution des denrées alimentaires et autres 
formes de secour directs, la Mission 6conomiquc 
d’étude considére comme indispensable que ces deux 
fonctions soient plac6es sous la mtme direction. 
Comme le programme do travaux de secours doit 
avoir la priorité sur celui dos secours directs, ce dernier 
diminuant au fur et A mosuro que 10 premier prendra 
plus d’ampleur, la Mission 6conomique propose que 
la surveillance et 10 contAle dos secours directs soient 
confies A l’organisme chargé du programme des tra- 
vaux do secours. 

Examen des conclwiona et des recommandations 

Leur nombre. Personne ne connah le nombre 
exact dos réfugi6s. Aprés avoir examiné tous les ron- . 
seignoments disponibles, la Mission économique 
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d’étude estima quo lour nombro total no dépasse pas 
774.000, y compris 48.000 on IsraCI, dont 17.000 Juifs. 
Sur CO total do 774.000, on admot quo 147.000 sub- 
viennent 6 leurs propres besoins ou rëçoivont une aide 
sufhsanto d’autro8 80~~08. II reste donc 627.000 rCfu- 
giés qui d6pendent actuellement des secours de8 Nations 
Unies. En outre, la Mission recommande do considé- 
rer comme nyants droit 25.000 Arabes environ qui, 
bien que vivant chez eux en territoire arabe, sont 
r6duits B I’indigencc, du fait qu’ils sont séparés dc 
leurs terres par les accords d’armistice. Le chiffre 
total des personnes ayant droit aux secours de8 Nation8 
Unies se trouveraient ainsi port6 a 652.000 (voir 
appendice B). 

f.ieuA & rejidge. Ou ce8 r6fugi68 sont-ils dés 

aprés avoir quitte leur8 foyers? Environ 70.000 d’entre 
eux ont travers6 le Jourdain en direction de l’est, et 
vivent actuellement dan8 10 Royaume hachemite de 
Jordanie. Environ 97.000 ont fui au Liban, directement 
nu nord de la Galilée. Quelque 75.000 sont rassombI68 
a proximit6 des frontieres mbridionale et occidentale 
de la Syrie, 6 Damas et dan8 d’autre8 villes et leurs 
environs. Pr68 de 200.000 sont concentrés dan8 
l’étroite zone c6ti6re désertique appel60 la bande de 
Gaza, qui est à présent sous le contrûle de l’Egypte. 
Environ 280.000 se trouvent dans la nartie de la 
Palestine non occupée par Israel B l’ouesi du Jourdain 
do J6nine au nord, 6 Jéricho, et la partie arabe de 
Jérusalem, jusqu’a Bethléem au sud. Environ 4.000 
ont travers6 le désert jusqu’a Bagdad en Irak, loin vers 
l’est. En outre. environ 31.000 Arabe8 et 17.000 Juif8 
classé8 comme r6fugiL I par les organisations inter- 
nationales de secours sont en IsraCl. 

L’arrivb de ces familles mi86rables dans IoS zones 
déjh fortement peuplées, en particulier la Palestine 
arabe, la bande de Gaza et la partie occidentale du 
Royaume do Jordanie, a abaisse encore le niveau 
de vie, d6ja insuffisant dan8 ces régions. CU fait explique 
peut-6tro pourquoi 10 nombre de8 ration8 quotidiennes 
8’616ve actuellement a 940.000 contre 652.000, chiffre 
recommande dan8 le pr6sont rapport. 

Injhence sur les ressources locales. On peut appr6- 
cier la charge qu’impose l’afflux des réfugiés aux 
ressources de8 Etat8 arabes en, comparant 10 nombre 
des r6fugiés 6 la population totale de8 zones oh ils 
sont maintenant principalement concentrés. 

Avant 108 hostilités entre les pays arabes et Israël, 
la zone de Gaza avait 70.000 habitants. L’afflux des 
r6fugiés a port6 ce chiffre a pr68 de 270.000 dan8 une 
zone de moins de 373 kilomhtres carrés. Gaza est 
maintenant coupée par les lignes d’armistice de son 
arriero-pays commercial; la plus grande partie des 
terres cultivable8 normalement labourees par les 
villageois de la zone de Gaza leur sont maintenant 
inaccessibles, car le paysan est séparé de sa terre par le8 
ligne8 d’armistice. II peut l’apercevoir au delà de la 
ligne, mais S’il veut 8’OiXuper do ses Orangerie8 OU 

faire 8a reirolte, c’est au péril do 8a vie. 

La Palestine arabe, partie do la Palestine oriontala 
qui n’est pas occupée par 108 troupes isra6lionno8, 
avait une population évalu6e 6 460.000 habitant8 
avant l’ouvorturo dos hostilit6s, qui s’est accru0 depuis 
do 280.000 réfugiés, soit do 60 %. 

Les réfugiés ont pu emporter une partie dc leurs 
biens, et dopuis lors un grand nombro d’antre oux ont 
du 108 liquidor. Ils ont domandb l’aida de8 pays dan8 
lesquels ils ont trouve asile, ot on g6n6ral il8 l’ont 
reçue. Pondant le8 promiors mois, les gouvornoments 
do8 Etat8 urabos ont aidé do leur mioux les Arabe8 de 
Palostine qui ont cherché refuge chez eux. Leur8 
effort8 n’ont pas cas86 dopuis la mise on œuvro du 
programme do secour dos Nations Unies. Sur les 

32 million8 fourni8 par les contribution8 aux Nations 
Unies en vue de8 8ocour8, 6 millions proviennent des 
Etat8 arabes. 

Une augmentation de la population analogue 6 
cello qui s’est produite dans le Proche-Orient 6 la suite 
de I’aBlux des r6fugiés représenterait un accroissement 
de 3 millions et demi d’habitants dans le Royaume- 
Uni, d’environ 10 million8 aux Etats-Uni8 d’Amérique 
et de prés do 3 millions en Franco. 

Le dilemme de,r r(fugids. Pourquoi les rCfugi6s ne 
r6solvent-il8 pas leur propre problbme en rentrant 
chez eux? C’est ce quo souhaite faire la grande majo- 
rit6 de8 r6fugiés. Ils estiment qu’en droit et en justice 
il8 doivent 6tre autorisés a regagner Icurs foyers, leur8 
fermes, leurs villages et les cités côtibres de HaIfa et 
do Jatfa d’oh beaucoup d’entre eux sont originaires. 

Ils ont des raisons do penser quo cotte solution est 
possibI0 puisque I’A88Ombl60 gtnéralo des Nation8 
Unie8 l’a indiquée elle-m6me dan8 sa r6solution du 
11 décembre 1948. Pour do8 raisons purement psycho- 
logiques et trés compr6hensiblo8, les réfugies font grand 
ca8 do8 assurances contenue8 dans cotte r68olution. La 
plupart de8 hommes qui 8e trouvent dans leur situa- 
tion auraient le choix entre travailler dan8 un pays 
Ctranger et rentrer dan8 leurs foyer8 pour reprendre 
un modo d’existence auquel ils sont habitués depuis 
leur jeunesse et s’efforceraient de retourner chez oux, 
m6mo si on leur disait qu’en leur absence, les Chose8 

ont change 6 tel point qu’ils ne pourront plus jamais 
y 6tre heureux. Il8 h68iteraiont 6 le croire, et soup 
çonnoraiont un pi680 pour le8 retenir on exil jusqu’a ce 
qu’il soit trop tard pour rentrer. M&me si on leur 
disait que leur maison a 6tC datruite, il8 répondraient 
que la terre reste. Il semble que CO soit là un argument 
sans réplique pour les populations rurales. 

Mai8 lo rapatriement de8 réfugies arabe8 exige des 
d6cisions politique8 qui depassent la compétence de 
la Mission Cconomique d’étude. 

Pourquoi les réfugié8 ne vont-ils pas ailleurs? 
Pourquoi ne pas les réinstaller wr des terres moins 
peuplées? 

Il y a a COhl phI8iOur8 raisons. Les r6fugiés n’envi- 
sagent pas volontiers un nouvoau déplacement, si ce 
n’est le retour dan8 leurs foyers que leur a fait esp6rer 
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la r6solution de I’Asscmbléc g6n6rule. En outre, las 
gouverncmcnts arabes ont expllqu6 a la Mission qu’ils 
so considèrent tonus do rospector les vaux dos r6fugiés. 
II rosto 6 choisir entra, d’uno part, la réinstallation dos 
r6fugi6s hors do la Palestine, solution de caractére 
politique, ot, d’autre part, 10 rapatriement, le versomont 
d’indemnités aux réfugias et un réglomont dafinitif 
dos questions territoriales. Enfln, il ost impossible 
d’admottro uno population supplémentaire sur dos 
terras moins peup16es avant d’avoir consacr6 un travail 
et dos sommas considérablos pour las rendre propres B 
la culture ou au d6voloppomont industriol. 

Dans ces conditions, las seules mesures constructives 
immédiates consistent a donner aux réfugiés la possi- 
bilit6 de travailler la où ils SO trouvent actuellement. 

POSSIBILITES D’EMPLOI 

Les contacts directs entre la Mission 6conomique 
d’étude et les gouvernements du Proche-Orient ont 
prouve que ces dorniers Ctaiont pr@ts a accepter le prin- 
cipe de substituer aux secours dos emplois lucratifs. 
Les Gouvernements de l’Irak et d’IsraCI ont .d6ja 
commencé a mettre cette id6e en pratique. Le Gou- 
vernement de la Syrie vient d’adopter un décret qui 
accorde aux réfugiés des droits 6gaux 6 ceux des Syriens 
dans le domaine de l’emploi. Le Gouvernement de la 
Jordanie envisage des mesures du m@me ordre, ct il a 
déja offert d’accorder un passeport jordanien a tout 
réfugie de Palestine qui en ferait la demande. 

Tous les gouvernements ont accepté quo des experts 
de la Mission viennent examiner, en collaboration avec 
les experts des gouvernements intéresses, les projets 
déja existants ou les projets supplémentaires de carac- 
tére local, qui sont de nature a fournir do nouvelles 
possibilités d’emploi 21 la main-d’œuvre r6fugite. 

Les conclusions des experts do la Mission-sur un 
certain nombre do uroiots r6alisables dans les diffé- 
rents pays visités sont i6sumCes B l’appendice C du 
pr6sent rapport. 

La situation varie d’un pays a l’autre. L’Egypte 
n’offre aucune possibilité d’emploi pour la main- 
d’oeuvre r6fugiQ, sauf dans la bande de Gara. Les 
chameurs égyptiens peuvent fournir imm6diatement 
une main-d’œuvro abondante pour les grands travaux 
d6ja projetes par le Gouvernement pour la mise en 
valeur des terres 6gyptiennes. D’un autre cbtt, certains 
travaux pourraient 6tre utilement entrepris dans la 
zone de Gaza. Malhourousment, c’est la région la 
plus surpeup16e. Les travaux do secours qu’il serait 
possible d’entreprendre dans cette r6gion de faible 
6tendue ne permettraient d’employer qu’une propor- 
tion minime; des nombreux rtfugiés do la rtgion, mais 
les importants projets de conservation du sol et de 

l’eau pcuvont CII employer utilcmcnt quclqucs-uns. 
La Mission reconnalt que le probléme des réfugiés, 
dans la région do Gaza, ne pourra 6tre résolu quo si 
on les autorise 9 cultiver les terres adjacentes dont ils 
sont separés par les lignes d’armistice ou si on les 
transfére dans d’autres rbgions offrant plus de possi- 
bilités do travail. 

En Jordanie, les travaux de secours envisages absor- 
beraient un nombre do travailleurs supérieur B celui 
dos soutiens do famille que comptent les 70.000 
r6fugiCs vivant actuellement en territoire jordanien. 
La Mission 6conomiquo d’6tude a appris avec 
satisfaction quo le Gouvernement britanniquo a d6ja 
consenti au Royaumo hach6mite de Jordanie un pr& 
sans inttr& do 1.OOB.000 do livres sterling. Cotto somme 
doit &re consacrée par le Gouvernement jordanien 
aux projets de développement qu’il conbidtro comme 
importants pour le pays et utiles aux r6fugiés arabes 
de Palestine. La Mission économique d’étude exprime 
l’espoir que les deux gouvernements int6ress6s pour- 
ront commencer les travaux le plus rapidement pos- 
sible. 

Les Gouvernements de l’Irak et d’Israël se pré- 
occupent tous deux de fournir du travail aux réfugies 
relativement peu nombreux qui vivent sur leur terri- 
toire et ils ont informé la Mission qu’ils n’avaient pas 
immediatement besoin d’aide extérieure 6 cette fin. 

En Syrie et au Liban, les travaux envisages permet- 
traient, si l’on pouvait en assurer le financement, de 
contribuer h rtsoudre le probl6me immédiat qui 
consiste a remplacer les secours par des emplois 
lucratifs. 

L’exécution de ces projets de travaux, qui d6veloppe- 
raient la capacit6 de production des régions dans los- 
quelles ils sont entrepris, aura nécessairement un effet 
dynamique et salutaire sur l’ensemble do la situation. 
Elle permettra do gagner du temps pendant lequel il y 
a lieu d’osptrer que las organismes compétents pour- 
ront avancer sensiblement le r6glemont des questions 
politiques en souffrance. 

Bon nombre des travaux de moindre ampleur envi- 
sagés dans 10 programme de travaux publics pour 
l’emploi des r6fugiés peuvent, comme on le verra B 
l’appendice C, servir de prélude a des entreprises do 
plus grande envergure. Dans l’avenir immediat, les 
rtfugi6s peuvent étre consid6rés comme une réserve 
do main-d’œuvre inomploy6e; s’ils avaient du travail, 
ils rendraient a leur propre collectivité et aux pays 
qui leur donnent asile de plus grands services. La 
Mission 6conomique d’étude est d’avis quo la mise en 
œuvre d’un programme de secours et de travaux 
publics en faveur dos réfugiés peut, sous la direction 
d’un organisme unique, devenir un facteur de paix et 
de stabilité tconomique dans le Proche-Orient. 
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APPENDICE3 

A) CoQt du programme 

On bvaluc B 48 millions de dollars le coQt total du 
programme do secours directs et de travaux do socours 
on faveur dos réfugiés ayant droit 6 l’assistance dos 
Nations Unies, tel qu’il est recommandé par la 
Mission Cconomiquo d’étude pour les dix-huit mois 
qui suivront janvier 1950. 

Cotte provision comprend 29 millions do dollars 
destinés h financer les travaux pour COS dix-huit mois, 
y compris les salaires et les dépenses administratives, 
et 55 % du coQt dos matériaux, do l’outillage et du 
matériel. On suppose quo 10 reliquat do 45 % du coQt 
des matbriaux, dos outils et du matérial, soit 6 millions 
de dollars, sora pris on charge par les gouvernements 
dos pays int6rossCs. 

Le tout dos secours directs pour l’année civile 1950 
(voir recommandation 2) est Cvalut 6 19 millions 
de dollars. Ce chiffre comprend lesdonréesaümontaires, 
les v&temonts, les tontes, les frais ontramés par les 
mesures sanitaires indispensables, les frais d’admi- 
nistration et une petite r6sorve. 

Ces Cvaluations reposent sur l’hypothtso quo, pour 
le trimestre commençant le ler janvier 1950, 10 chiffre 
actuel dos rations, qui est do 940.000, sera ramoné 
a 652.000, si l’on élimine les r6fugiCs qui no sont pas 
dans le besoin et les non-r6fugiés. Au cas oh l’on 
déciderait do continuer k accorder dos rations 6 ceux 
qui n’y ont pas droit, les dépenses suppl6montaires 
qui en r6sultcraiont pour 1950 s’él6voraiont 6 
7.200.000 dollars. 

L’on est parti de 1’hypotMse quo les salaires vers& 
en esp&es ou on nature aux réfugits employ6s aux 
travaux seront fixés d’aprés 10 tarif on vigueur dans 
la région, et qu’ils permettront a chaque travailleur 
do pourvoir aux besoins do trois personnes 6 charge 
qui n’auront plus besoin do secours distincts. 

L’on a suppost 6galomont quo 25 % dos r6fugiCs 
sont aptes au travail. Lo nombre des r6fugiés qui 
pourront 6tro omploy6s ~‘616~0 donc 6 78.000 on 
Jordanie et on Palestine arabe, 6 48.000 dans la bande 
de Gaza, g 15.000 on Syrie, et g 22.000 au Liban. 

En ce qui concerne 10 nombre d’emplois qu’il sera 
possible do fournir, la Mission Cconomiquo d’étude 
s’est assurée quo l’on pourra, dans dos travaux du typo 
d6crit 6 l’appendice C, employer pratiquement tous les 
réfugiés valides qui résidant on Jordanie, on Palestine 
arabe et on Syrie. A Gaza, il semble quo les projets 
d&rits 6 l’appendice C 6puisont les possibilités. Au 
Liban, l’emploi dos réfugiés 6 dos travaux agricoles est 
actuellement exclu. Toutefois, on estime qu’il est 
possible d’oflrir un nombre important d’emplois dans 
dos travaux do construction. Le nombre effectif des 
emplois (a son maximum) Cvalut aux 5ns do prévision 
dos depenses est: do 75.000 pour la Jordanie et la 
Palestine arabe; do 23.000 pour la bande do Gaza, 
do 15.000 pour la Syrie et do 8.000 pour le Liban. 

Los prbvisions no tiennent pas compte du nombre 
do r6fLgiCs qui seront en mesure de trouver un emploi 
lucratif on dehors du programme do travaux par suite 
do l’incidence dos dépenses ongag6os au titre du 
programme et qui cesseront par consbquont d’avoir 
droit aux secours. En outre, il y a lieu do supposer que 
certains pourront trouver des emplois qui ne d6coulont 
pas dos programmes do travaux comme beaucoup 
des 726.000 r6fugiés l’ont d6ja fait. On n’a pas cherché 
h tenir compte do co!to possibilité dans les 6valuations. 

Sur 10 total des 48 millions do dollars, 5.500.000 
sont affectts au premier trimestre 1950. La totalité 
do cette somme sera consacréa aux secours directs 
puisque les travaux do secours n’auront pas encore 
été entrepris. 

Au cours du resto do l’ann6e 1950, on estime que le 
nombre de personnes affectées aux travaux s’accroitra 
constamment, jusqu’A atteindre le chiffre do 65.000 
6 la 5n do l’an&. Les dépenses totales pour cotte 
période sont evaluées 6 environ 25 millions do dollars, 
les dépenses do secours directs allant on diminuant 
et les d6pensos relatives aux travaux allant en 
augmentant. 

Pour le premier semestre 1951, les dépenses sont 
évalu6os 6 17.600.050 dollars, onti6romont imputables 
aux travaux, car il y a lieu de supposer que les secours 
directs cesseront au début do l’ann6o. 

On trouvera au tableau 1 dos pr6visions sur le 
nombro dos réfugits vivant do travaux de secours et 
do secours directs, et au tableau 11 des prévisions 
concornant les dépenses relatives aux travaux de 
secours et aux secours directs pour chacun dos six 
trimestres de la période du le* janvier 1950 au 30 juin 
1951. 

Tabla0 1 

Evaluation du nombre des rPfugk!s employés aux travaux 
de secours et du nombre des bPn#icialres de secours 

directs dans les pays arabes 
CEn milliam~ 

1950 - l@r trimestre 652 

20 » 13 ii 30 » 40 lu) E 
4s » 65 195 392 

1951 - îrr trimItre 264 300’ 
20 » 

1: 
300 252 ’ 
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T&lœu II 

Etat e#timat~f de8 d4penrcs entraMe par le programme @n mUlloru de dollara) 

1950 1951 
CO& rstlmtu~ drs : 

?i’hWS/MJ 1 11 III 1v 1 II 
- - 

1. Secoundimcts . , . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . s . . $5 5,I 45 3,9 - - 

2. Travaux: 

Total 

-- 

l9,O 

a) Main-d’wvmet admlni8tration. + . . I . . . I . . . . . . . I - 99 2,a 46 6,2 6,9 21,4 
A) MatMaux, outlllaw et 6qulpamant . . . . . . . . . . . . . . . - 0,6 l,R 2,s 3,0 43 13,3 
r) Montant total ds dépens A la charge des Nations Unies et der pou- 

vamemants de In r6glon . . . I . . . . . . . I . . . . . . . . - 1,5 4,6 1,4 10,o Il,2 34,l 
d) A déduire: 45 y du po8te 2 6) qui wmisnt prin an chaf~~ par les 

gouvernementa de la rdgion . . . . . . . I . . . . . . . . . . - 0,3 0.8 l,3 l,7 1,9 6.0 
e) Wpanw A la charge des Nations Unie8 . , . , . , . , , . . , . - l,2 3,E 6,l a,3 9,3 2a,i 

3. sccoura dkectI 01 travaux: 
a) Montant total dcd dépenses A lu charge des Nations Unies et dœ gou- 

vernemontadelar6glon . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 5,5 6,6 9,l Il,3 10,o lI,2 53,7 
b) A &du/re: poste 2 d) qui wrait A la charge dœ puvemomenta do la 

~~On.................. . . . . . ,,,.. - 0,3 0,R l,3 1,7 1,9 60 
c) DCpenws A la charge des Nation6 Unice . . . . . . . . . . . . . 5,J 6,3 R,3 lO,O 8,3 9,3 41.7 

B) La question des rCbglCs et des bcnC5clalros de secours 

A. NOMBRE DE nf?PUOIéS 

Lo nombre des rofugiés, si l’on entend par CO terme 
les personnes qui ont fui Isra61 et qui sont incapables 
d’y retourner, est tvalu6, solon les renseignements 
les plus rkonts, B 726.ooO. CO chiffra a 6tC obtenu en 
faisant la diff6ronco entra l’ancienne population non 
juive du territoire occupé par I~ra61 et la population 
actuelle. C~I trouvora 10s détails do cas calculs a la 
section B ci-dessous. 

aux organes distributeurs qui 10s partagent do façon 
B en faire bCn&ior, outre les rofugios, les indigents 
et autres personnes nkcossitousos. 

Cos chiffres 80 décomposent comme suit: 

A co chiffre do 726.000, il ccnviont d’ajouter environ 
25.OtM pomonnos qui vivent encore chez C~~OS, mais 
qui so trouvent sans rossourcos du fait qu’ollos sont 
sépar&s do leurs torros par les lignes d’armistice, et 
qui roprosontont co qu’on appelle 10s «personnes 
B cheval sur la ligne do démarcation ». Il on rCsu!to 
quo 10 nombre dos rofugios considtros par la Mission 
comme rentrant dans 10 cadre do son mandat s’Clévo 
A 751.ooo. 

Tous no sont pas dans 10 besoin. On Cvaluo g 
20.000 le nombre do toux qui travaillont ot sont B 
mCmo d’ussuror l’ontrotion d’environ 60.000 autros 
rCfugl6s. En outra, on suppose qu’environ 19.000 
rCfttgiCs no bénéficient pas dos rations do I’UNRPR 
(sur co nombre, 15,ooO ont dos rossourcos personnelles 
et 4.C@O sont ontrotonus par 10 Gouvomomont irakien). 
Il oxisto donc 652.000 véritables rtfugiés dans 10 besoin 
(Y compris 10s « personnes B cheval sur la ligne do 
dharcation D). 

Lo nombre dos rations actuellement fournies par 
l’UNRPI2 est do 940.000, mais 10 nombre dos rations 
oiktivomont r6partios par 10s organes distributeurs 
s’&vo B 1.019.000. Los rations sont romisos on vrac 

:: 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Réfugiéa qui ont fui ka6let qui aont dana le besoin 627.000 
Pluo le8 « personne8 A cheval sur la ligne de dérnar- 
cetion» . . . . . . . . . . . . . . j . . . 25.000 --- 

RéfugicS dans le bowin 652.000 
Plus les r6fugiC qJi ont un emploi lucratif et qui 
nasontpasdanslebmoii.. . . . . , . . . 99.OW 

Nombre total des r6fugi6a 75l.ooo 
Moinr L rdfugiés dont on suppose qu’ils ne rc- 
çoivent pu de ntionr. . . . . . . . . . . . 19.wo -- 
RCfugik recevant des rationa daru lea pays araboa 732.OW 
Plu lea non-rCfugi68 dea bys arabes qui &lvent 
des rations. . . . . . . . . . . . . . . . . 16o.ooo -- 
Total des rations distribuéw dam les paya arabes 892.000 
Plus lcsr6fuIti68arabasetJuifaenIsra6l . . . * 48.ooo 

Total dea rationa fournia oar I’UNRPR 940.000 
Plus ke ratlonnalrw non compris dons k e&c- 
tifrdaI’UNRPR . . . . . . . . . . . , . . 79.ooo 

Nombm total du penonm qui rcgoiveut deu 
rations 1.019.ooO 

Lo chiffre utilise par la Mission pour l’tvaluation 
du cotlt du programma recommandé ost do 652.000, 
soit 10 nombro dos rCfugi6-s n&cossitoux, y compris 
10s « porsonnos a cheval sur la ligne do démarcation ». 

Lo chiffre do 751 .OOO, qui représente dans co tableau 
10 « Nombro total dos rCfugi6s », so décompose comme 
suit: 726.000 rCfugi6s plus 25.000 « personnes B cheval 
sur la ligne do démarcation ». 
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8. EVALUATION Du NOMBRE DES R~JUI~~ ARABES .Y# rrlllllrr< 

EN PROVBNANCF! DU TERRITOIRE OCCUP8 PAR ISRAt)L 

(D’après les 6valuations de la population par village 
et par religion au 31 dkembre 1946) 

2. EvalurCon du total de la populaCon non juive qui 
a pu s’enfulr d’Isra8l (an supposant que les 
naissances peat6riourw au 31 décembre 1947 

En rnW?J 
1. Evaluation du total de In population non juive 

de Palestine au 31 d&embm 1947: 
Po[;Uon ddentaim non juive au 31 décembm 

PopulatiOn Grnhe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 
1.230a 

127b ---- 
To,lal&a la population non juive au 31 décembre 

,...*e........ 1.357 
Plus aaxk&knt naturel de la Tmpulation skien- 

taire du 31 dkembm 1946au Jl déoembm 1947 310 

Total de la population non juive, Cvalud au 31 db- 
cambre 1947 . . . . . . . , . . . . . . . 1.388 

~_- 
. ChlKr, obtenu, on d6dulm”t da I’otUnMio” ofScisllo dc 1.23S.000, 7.600 

no”Julh copsMr& ED- re.pr6wnt1”t I’srmur par sxd~ qui r6sults dea In- 
curie, dc I’onmaistmment dst d6c6s. 

b EvrlurUon tonals de la w~~~lalloa Mdouino ds Ii\ P8loatine d’aprh le d6- 
“umbmmant qui a OU Ueu 1” mol 1946. Cs chhTm l 616 tir6 d’uns *Note sur 
In ~o~uhtlon b6doulnc ds la Palsstins >>, fournio p.r 1s repr6sc”ti”t du 
R&&W.U”i. 

o Chllfre ~1~~16 A raison ds 25 p.r 1.000 Lbltmu, Iv~u~lio” prudente 
du (I~X d’~olmomcat naturel d’apds la “WWIM obwrv6e 1” cou11 &r 
onnh pr6c6deatm 

d Chiffra obtcau on d6duiwit 52.OW nomades du tokl de In popul~tlo” 
no” Juivs w 31 d&mbm 1946 dpIu 1~ vUl~aes 1ltu6s 6 I’int6risur des fron- 
U6rw occup6er .U 1” mai 1949 par 10s forcar irrr6llllsn”os. La Utte des villaps 
Pl”~i oceupca figura 6 I’rnnsns B du daxmont Com. 1&/7/Add.l 01 Is 
chlffm de 18 populaUo” . CI6 c~lcul6 d’apr& 10 plan dos vill~@sr. Lo totaw 
de, WJI-dIstricU M W”VO”1 p” 10 oomp.rw risoumuonwnt 6 E~UX quo 

ont ét6 componstes par un accroissement de la 
mortalitb): 

Population non juive hlcntaire au 31 dkombm 
1946, B l’intérieur de5 frontiéres du terr!toire 
occupé au 1” mai 1949 paf I’arm& israélienne 736d 

Plus I’aecmiswmont naturel du 31 décembre 1946 
au31d6cembmIW7 . . . . . . . . . . . 18“ --- 

Totalau3ldtcembru1947 . . . . . . . . . 734 
Pluslonombmestimatif des nomades . . . . . LOY 
Total de la population non juive 6 I’intCrieur des 

frontibres du 1” mai 1949 . . . . . . . . . 859' 
Molns: population non juive encore en IsraOl . . 133s 
Total des r6fugi6s en provenance du territoire 

occupé par IsraCI . . . . . . . . . . . . 726 
- I_  

sp6dah da Nalloru Unies pour la P~Wlne), CO qui en hlss 105.000 dans 
l’Eta juif. Et-1 donn6 qu# 10s frontibres. .Y 1” mal 1949. comprennent un 
tsrriloim plus VLIIO quo c&d du plan do I’UNSCOP. on sdlmr qu’il 1st permis 
de tabler III~ 105.OOO Ar&m. Loftw dvalw & 95.ooO la “ombra ds CMX qui 
.a&“1 A I’l”t6rlw~r dm froalitma. D’a~d# cetta 6vslu~Uo”, 10 totll dsr M r6fw 
&6, I) 1’6Mvorail b 716.OW .Y Uau de ?26.000. 

f En suppamnt qu’il no a’~1 produit WCU” wcroiawmont naturel dspuis 
10 31 d6mmbn 1947. cntta 6valu~Uon du 31 d6cembm 1946 mpr6se”ts 1s “om- 
bm probable dsc “on-Juif8 qui ont pu fuir. 

I La Bulletin rtofirtfque d’br<r(ll, vol. 1. “0 2. wP1 1949. lndiquo un totll de 
lOS.WO “o”Juih on Ismlll. dkpr6s Ir r6rult~tc du rœensemmt de 1948, CI 
d’un d6nombmmont wppl6men~lrs oUec.tub c” lwvior 1949 dans les terri- 
toires do Nrunth, Acre, Bosrsheba et dans In vil10 do M+M. 0” consid6re 
qw cetb k&Mion w Eompmnd pu Isr Arabe~ qui vivsnt ~MB le rerts du 
UrriIoire du Ns-b. duu Is, vill~,w amks de 1~ 0111l”s do Slron, QY les “on- 
Juifs qui 9’y~w.t &ut6a dopuir-lo d6”ombmmo~t. Toutafols, on . suppo86 
1.3 atu la Arabe, viwnt dans dol r6aio”s ont ou tendww 6 Mr 01 quo I’wcrolr- 

e Sur la cblffm “r6mn16 de 127.000 B6douhu (fond6 sur la d6”“mbrana”t 

C. RÉPARTITION dm3huwm~r3 Des RÉFuGIBS ET DBS BÉNBFICM~ DB swouR8 

Les Cvaluations de la &Partition géographique des 1.019.000 bénéficiaires de secours et des 726.0@0 réfugiés 
figurent au tableau ci-dessous : 

__-- ._._ -----_-___--_-~ -~--_-.-~ ___-- ..-- 
Pakstino arabe . . . . . . . . . . . . 431.500 (0 35 (9 28O.ooO 39 
Egypte . . . . . . . . . . . . . . . 

21687 ii ro iS 7.000 fg, . . . . . . . , . * . . . . . . 19o.mo 26 . . . . . . . * . . 
Jordanie’ : 1 : 1 . . . . . .’ . . . . 

4.wo (3) 0 (3) 4.m I 
100.905 (6) 70.000 

Liban. , . . . . . . . . . . . . . . 140.448 Ii; :o loo.olw 1: 
Syrie . . . . . . . , . . . . . . . . 83.403 (4) 10 Ii; 75.000 10 

TOTAL 971.243 726.000 
En IsraSl (31.0OLl Arabes, 17.000 Juifs) . 48.000 

TOTAL OiNÉtlAL 1.019.243 

<I ChMrcs fondts sur le pourcenlaw probable des personnes enregistrées deux fois, des indigents ct outres b6nlRcisires de secours. “on rapnlriables 
d,“, ,a différc”te# r(oio”a. 

soureer : 
(1) Rapport du 30 septembre 1941 du CICR. 
(2) AFSC - Tabbau de b populwion rti@ PU 30 wwn%bm 1949, et mnWtr obwnus le 26 octobn 1949. 
(3) VNRPR - Chiffm a” 50 wplcmbm 1949. (4) Rapport du 50 Mpfambra 1949 & h L.¶CR. 
(5) L’UNRPR, 1” mat 1949 (pour h P@bstina arabe, 155.000 des 432.WO b6n6fkidrc* mpr6wnW”t 69.157 villapcois nourris en Palealine ot une 

proporuo” de 20 yo de prIoLLIIoI enrealur64I deux fols). 
(6) bpporl du G”dt6 technlqw bo L Commlrcto” 6 condlkio” pour b PabUi”e, I”I 1~ r6fuaiCs, 20 ~001 1949. 
(7) Ewluatjo” prudomc fond& sur I’kdunion do I’UNRPR 1” 1” aoOt 1949. 
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D. CARACT~IUSTIQUE~ DBS BENEFICIAIRES 
DE SECOURS 

1. Groupes familiaux 

Parmi tous les b6Mciaires de secours, y compris 
les non-rkfugik, chaque famille compte en moyenne 
6 personnes. Il en résulte que le nombre des groupes 
familiaux s%léve & environ 170.000 1 ou g 121.000 
pour les vkitables réfugiCs, et à 109.000 seulement 
pour les rCfugiCs nécessiteux. 

2. Bth&îciaires aptes au travail 

On ne dispose pas de chiffres exacts en ce qui con- 
cerne le pourcentage d’hommes aptes au travail parmi 
les rkfugiés qui ont droit aux secours, et les Cvalua- 
tions varient de 14 g 45 %. Une avaluation prudente 
serait de 25 %. Les femmes, aptes au travail dans 
certaines conditions, pourraient représenter un pour- 
centage supplkmentaire de 10 % *. 

Aux fins de comparaison, il y a lieu de constater que 
l’effectif total de la main-d’oeuvre arabe sédentaire en 
Palestine est indiqué comme étant de 300.000, soit 
25 % du total de la population non juive en 1944 8. 11 
ressort du recensement de 1931 que le rapport entre le 
nombre des soutiens de famille et celui des personnes 
a charge est de 1 k 3 environ pour la population arabe 
sedentaire. 

Soixante-quinze pour cent des hommes aptes au 
travail sont consid&s comme capables d’exkcuter 
des travaux de force. Ces 6valuations #6es de son- 
dages effectués dans les camps reposent sur I’hypo- 
thCse qu’un nombre suffisant de calories sera fourni 
pour permettre les travaux de force, 

3. Répartition professionnelle 

On posséde trés peu de renseignements sur les apti- 
tudes professionnelles des bénéficiaires de secours. En 
1931, il a 6t6 proc4db 4 un recensement de la popula- 
tion qui comportait une enqugte sur la profession 
exercée, mais il s’est produit des moditicetions dans 
Nconomie de la Palestine depuis cette bpoque, et il 
est difficile d’évaluer la situation actuelle. Une Etude 
de la répartition professionnelle des travailleurs qua- 
.-.- 
* Ce chilYm et lw 6valwtiow ~uivantcr ont tt6, wut indtcation 

mtnim, four& par 1’uNRpR a pu lœ troir orsanea dbtri- 
huaun chtybc do I’applic&xi du pro-, et v6titlb au 
moyen de villtes wr hca daw 1eI canlpa# et autrea lieux de 
rwembrnent dot r&i61. 

* ch hhatiolu, fondAw lut dœ Jolldagu eaetu6a dsw 
diffbmnts camps et sur lm avis exprim&s par ta organu d(rtri- 
buteurs et ter dirigeam dae r~fugite, comprennent un certain 
aombm d’enfanta pumi lec plu8 &#e et d’adultee Ag4 de p1u1 
de 50 an1 de mhe que des peno- onmtti~trhea comma per- 
mne~ A char*. 

* Ce Mm reste au-dessous de la vkit6 par suite de l’omission 
* travailleurs & domicile occupés pendant une partie de la 
NUfda mIsment. (Reveau nationaf ok la P&stlnc en 1944, 
par P. J. Lottw, rtatuticien du Qouvemement, No 5 de 1946. 
hmheria du aouvernement de PaIwine.) 

Mit% effectuée en 1943 4 parmi 14.631 travailleurs non 
juifs indique que 62 % des travailleurs qualifiés et 
semi-qualifiés se répartissent comme suit: 

POWCWl$V 
Mkaniciens et ajusteurs . . . . , . 17 
Cherpentiem...........::::: 13 
Cordonniers 
Tisserand~ . : : : : : : : : : : : : : : : : 

R 

Forgerons 
Tailleurs . : : : : : : : : : : : : : : : : : 

: 

Ferblantiers. . . . : 
Maçons , . . < . . . : : : : : : : : : : : 3 

Total 62 

Une enquête effectuée en 1949 parmi les 22.692 
réfugies de la rkgion de Gaza, bien connue pour abriter 
surtout des agriculteurs, a donné les pourcentages sui- 
vants de répartition par profession: 

POU?Wlhl#~ 
Professions libérales et propriétaires . , 
Employ& de bureau et de contrOIe . . , : : : : 

16 

Travailleurs qualit% et semi-qualifGs . . . . , 1: 
Travailleursnon quali% . . . . . . . . . , 65 

Total %Il 

Une autre enqu&te menée par la Ligue des sociétés 
de la Croix-Rouge au camp de Zerqa en mai 1949 a 
porté sur la répartition professionnelle de t .000 
familles. Voici le rksultat de cette enqu@te: 

POUWlltnR~ 
Services gouvernementaux et commerce . . . . 13 
Agriculture . . . . . . . . . . . . 28 
EAtimMt . . . ..<...<.<. ::::: II 
Artisanat. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Marchandsambulants . . . . 
C!ommerce dea dem& alimentaires’ 

. . . . . , 9 

Caymerce+ véhicules g moteur . : : : : : : i 
Fu-vv pubhcs . . . . . . . . . . . . . . . IO 

*....**....<......, 5 

Total 100 

La faible proportion d’agriculteurs dans ce sondage 
provient peut-ttre du fait que les familles de rCfugi6s 
venaient de villages situbs prés de Lydda. 

Il est probable que la majorité des rCfugiCs est com- 
posbe de travailleurs non qualifi&s, mais qu’il existe 
un certain nombre de travailleurs qualifiés et semi- 
qualifi6s 6 dont la r@artition, par profe&ions précises, 
peut ttre tvaluée grosso modo d’aprés le premier 
tableau donné ci-dessus. II convient @aIement de 
noter que, d’aprCs P. J. L&us a, la r6partition pro- 
fessionnelle des populations arabes change suivant les 
besoins du moment et de la saison; c’est ainsi que de 
nombreux ouvriers non qualifiés des travaux de cons- 

4 Sawey of Skilled Tra&men (Enqu&e w Iea travailleurs 
welW 1943, wWr6 pu le WM.ement de ta statistique 
wur le comote du Contr&ur de la maind’œwm. No s. 2 
&i ~KW (rn&wrie du Gou 

~~.~-~-~j, . -. - 

1 Swvey o/ Skllbd Tradcmen @nqu&e sur lea travailleurs 
quaIif&) 1943, pr@r6 par le D&aWnent de la rtatlrtique 
pour le compte du Contr&ur de la main-d’oeuvre, No 8.2 de 
1945 (Imprimerie du Oouvememen t de FabItine). 

4 La revenu natlanal da la Pala&e en 1944, par P. J. &ftw. 
statidcian du Gouvemenw~ 
Qouwm3meot da Falœtine). 

t, No 5 de 1946 (Imprh& du _ 
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truction proviennent des rnngs des fellahs en morte 6. Nombre de personnes d charge n 
suison. 

P<WC~*ftl#~ 

Enfants (]uaqu’P IS ans) . I . . . a . . . , . 50 
4. Rc’partition rwrale CI urbuinr 1 

PWCWtlW 
Porsonnos de plut de 50 ans . . . . . . . . . 10 
Malades et inflnnw . . . , . . . . 5 

Population sédentaire rurale arabe (1944) , . . . 64 Femmes onceintes et mAres allaitantos : : : 1 1 12 
Population s6dentsim urbaine arabe . . . . . . 36 

5. Groupes d’llge 

Moins d’un an 
DolAl5ans.::::::::::::::: 4s 
Del6A5Oans . . . . . . . . . . . . . , . 40 
Plus do SO ans . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Cl Vue d’ensemble des pro]& 

(Le présent appendice est un r6sumé dépouillk des 
chiffres et des d&ails techniques qui figurent dans deux 
longs rapports étahlis l’un par Sir Herbert Stewart et 
ses collaborateurs, l’autre par M. William L. Voorduin 
et ses collaborateurs. L’Cvaluation du coQt des travaux 
et les prévisions relatives a la main-d’ceuvre employ6e, 
h l’appendice A, se fondent sur les renseignements 
donnés dans ces rapports. Les rapports complets 
seront fournis avec le rapport final de la h’ission 
économique 4’Ctude.) 

La premiére tache des agronomes et ingbnieurs 
consultants de la Mission a et& d’examiner les projctr; 
propres A fournir rapidement un emploi au plus grand 
nombre possible de rkfugiés. La présente annexe con- 
tient les principales conclusions que les experts consul- 
tants ont tirtes de leur enqubte. 

1. BUT 

Le but de I’enqu@,, B laquelle ont proc6dt les experts 
consultants a été de rechercher. dans les brefs délais 
impartis et de concert avec les autorites gouvernk- 
mentales, des projets de travaux utiles qui puissent 
améliorer la situation actuelle des réfugiés arabes. 11 
s’agissait de choisir des projets-types, de les examiner 
conformément aux critéres exposés ci-dessous, de faire 
une évaluation des besoins financiers, et de determiner 
approximativement le nombre et la durée des emplois 
que l’on peut raisonnablement prkvoir. Les experts 
ont donc examine les projets en vue de déterminer les 
catbgories de travaux susceptibles d’gtre entrepris. 
Ainsi, les allusions à des projets particuliers, dans la 
présente annexe, signifient non pas que ces projets 
ont été les seuls examints ou e*visagés, mais qu’ils 
représentent un type de projet B mettre en oeuvre. 

2. PORTÉE 

La portée de l’étude effectuée par les experts consul- 
tants a été limitée pour deux raisons: 

7 Selon le recensement de la Palestine de 1931, la population 
sédentaire non juive se rtpertit comme suit: 65% dans les 
campagnes, 35% dans les villes, pour l’ensemble do la popula- 
tion non juive, la r&partition est la suivante: 68 % dans les cam- 
pagnes. 32 Y&.,dans les villes. 

a) Comme l’objectif principal est de fournir un 
emploi temporaire aux réfugiés arabes de Palestine, 
l’examen a porté, non sur l’ensemble du Proche- 
Orient, mais uniquement sur les pays ou territoires 
qui ont donn6 asile B un nombre important de réfu- 
giés. Ces territoires sont: la Jordanie, la Palestine 
arabe, la bande de Gaza, le Liban et la Syrie. 

b) Etant donné que le problkme présente un 
caractére d’extreme urgence et qu’il ne peut étre 
question d’attendre que l’on ait pris des décisions 
a long terme, les experts ont concentré leur attention 
sur des projets g court terme. 
L’étude en question a comporté une division 

naturelle du travail: les ingénieurs consultants ont 
examiné des projets propres g employer utilement de 
la main-d’œuvre B la construction de routes, de mai- 
sons d’habitation, d’ouvrages pour la conservation 
de l’eau et B d’autres travaux publics similaires, tandis 
que les agronomes consultants ont examiné la possi- 
bilité d’employer des réfugiés g certains travaux tels 
que la construction de terrasses et le reboisement. 
Mais les deux groupes d’experts se sont concertés, 
et les projets des deux types ont ét6 coordonnk 

3. MLTHODW 

La méthode adoptée a ét6 la suivante: les groupes 
d’ingénieurs et d’agronomes consultants se sont ren- 
dus d’abord dans les capitales des pays intéressés pour 
examiner, avec les hauts fonctionnaires et les techni- 
ciens de ces pays, les orojets de travaux auxquels ces 
Etats s’intkressent et prkenter de nouvelles proposi- 
tions. Aprés une visite générale des principales régions 
en cause, de nouveaux entretiens ont eu lieu avec ces 
personnalitks afin d’aboutit g u,l accord sur des pro- 
jets particu!iers ou sur des projets-types, d’obtenir des 
renseignements et d’évaluer le co0t des travaux ainsi 
que le volume de main-d’oeuvre qu’ils pourraient 
absorber. La collaboration avec les autorités consti- 
tuées a donc été constante, et il a été tenu compte 
en particulier, des plans et des besoins existants. 

.- 
LI Un certrin nombre de ces personnes A charge sont aptes au 

travail, y compris certains enfants de moine de 15 ans et des per- 
sonnes de plus de 50 ans. 

@ Rapport de I’UNRPR en date du 30 septembre 1949. 
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4. CRlTéREB DU CHOIX 

Les experts n’ont jamais perdu do vuo la principal 
objectif, B savoir, choisir do8 projets agricoles ou do 
construction B court terme qui puissent fournir du 
travail A la main-d’auvro réfugi6o et contribuer au 
biendtro dos différents pays, sans Ctro incompatibles 
avec dos projets B long terme ClaborCs par les dit%- 
ronts Etats en vue d’un dévoloppemont économique 
plus complet. Le choix do cas projots s’est fondt sur 

les crittres suivants: 
a) Importance do 1’616mont main-d’auvre dans 

le coQt du projet, et chances d’occuper un grand 
nombro do travailleurs, pendant toute la pkiode 
envisagée; 

h) PossibilitC d’entreprendre rapidement les tra- 
vuux; 

<3 Mesure dans laquelle ces projets pourraient 
donner lieu B un d&oloppomont unifié, c’est-A-dire 
possibilité do constituer des projets satellites et 
auxiliaires autour d’un projet initial: 

d) Importance que les projets h court terme 
peuvent prendre dans la prbparation d’un dkve- 
loppoment konomique plus complet. 

5. CON~~DBRAT~~N~ c WBRNXS 

La principale activité dos pays 0.1 Proche-Orient est 
l’agriculture; 0110 est sujette B l’influence et aux effets 
restrictifs de certpins facteurs importants relatifs aux 
deux rossourcos ossontiollos: 10 sol et l’eau. Sauf dans 
le8 rtgions salines, 10 sol est généralement trés pro- 
ductif dans les pays du Proche-Orient, et par consé- 
quent 10 facteur limitatif est dans bien dos cas l’appro- 
visionnement on eau. Dans COS pays, les pluies sont 
généralornent rares et inégalement &Parties, mais on 
peut trouver d’autres sourco8 d’humidité on utilisant 
mieux 108 oaux do surface ou on exploitant 108 oaux 
8cWrrainer. Il est &Vident qu’aucun pays du Procho- 
Orient n’a pris dans 10 passé (sauf pout4tro dans la 
hauto antiquité) et no prend actuellement dos mesures 
satisfaisantes pour la conservation do l’une ou l’autre 
do ces grandes rossourccs naturelles. Par suite, 10 
801 est sujet A l’érosion: l’eau. sui est 10 sanE do l’anri- 
culture, ëst gaspill&; ia terré ÎI’est pas utike a& 
tageusoment ni aux fins auxquollos elle convient le 
mieux, et son rondement au point do vuo financier est 
insuffisant. 

II est Cvidont quo la deux domaines dans losquels 
la main-d’auvre dos rCfugi& peut gtro utilisée d’une 
maniére qui puisse aussi aidor sensiblement l’écono- 
mie dos pays intéressts sont la conservation du sol 
et do son humidité naturelle et l’amtlioration des 
conditions d’utilisation dos ressources on oau existantes. 
Les travaux do ce genre ont un grand avantago: la 
main-d’auvro rop&onte un pourcentage extreme- 
mont Clovt do l’ensemble dos dépenses engagks. Ils 
bCnCt?ciont d’ailleurs de l’appui des gouvernements 
intkressés. 

En conséquence, on estime que 10s quatro princi- 
pales posaibilitbs d’omployor on ma880 la main- 
d’acuvre réfugiéb provisoire, et 1 Y mbmo temps de 
favoriser 10 développement économique dos pays du 
Proche-Orient on s’attaquant au cceur mCme do leurs 
plus graves problémos, sont: 

a) La construction do terrasses sur les pontos, de 
maniéro B retenir le8 pluies naturelles, B protéger 
le sol do l’érosion ot h amClioror 10s récoltes ou les 
plantation8 d’arbres fruitiers, et plus particuliéro- 
mont ces derniers; 

6) Le roboimment dos terrains impropres h 
d’autres usages, on partie pour Cvitor l’érosion et on 
partie pour améliorer l’approvisionnomont on com- 
bustible et en bois d’oeuvre; 

r) La construction do bonnes routes pour doesor- 
vir la région, de manière quo las matériaux néces- 
saires aux travaux d’irrip,-tion et ouvrages analo- 
gues puissent y  entrer et due les produits agricoles, 
notamment les fruits et les 16gume8, puissent on sortir; 

d) La construction, B une Cchollo modCrCe, d’ou- 
vrages d’irrigation et de conservation do l’eau. 
Cortains autres projets qui no rentrent pas dan8 l’une 

do ces quatre catégories ont Ctt choisis spécialement, 
soit parce qu’ilo so trouvent A un stado avancé d’exécu- 
tion et qu’il 801, ! anti-Cconomiquo do no pas 108 acho- 
ver, soit parce qu’ils présentent une importance parti- 
culiére au point de vue do l’Économie et de la capacité 
d’absorption do main-d’suvre. 

6. EXAMEN GBNBRAL DES TYPES DE PROIETS 

a) Construction de terrasses 

La construction do terrasses n’est pas une innova- 
tion dans les pays du PrwhcOriont ; on fait, on la 
pratique d&jA dans do nombreux endroits. Le travail A 
accomplir est donc do doux types: la rCfoction des 
terrasses existantos en mauvais état, et la construction 
do terrasses sur do nouveaux torraine. On ostimo quo 
dans certains cas, mgmo BUT do nouveawt terrains, dos 
travaux relativement pou coftteux do construction de 
t :’ xsses sufiront. Do nombrousos r&ions à planter 
es arbres fruitiers exigeront toutefoie la construction 
do terrasses retenues par au moins uno rang& do 
pierres, et dans les r@ions ofi la pente est r6ellomont 
forte il faudra construire des murs on piorroe; do tels 
travaux sont cotkeux, mais ils sont jUBtifi6u en raison 
do l’accroissement do la capacité do production dos 
terrains ainsi am6nagés. Comme 10 résultat do ces 
travaux subsistera pondant do longues années, ils 
prennent place facilomont dans les plans do dévolop- 
pomont Economique A long terme. En outre, la cons- 
truction de terrasses ptésonto cet avantage supplé- 
mentaire do pouvoir gtre entreprise rapidement. 

b) Reboisement 

Trés pou do mosuros pratiques ont 6tt prises dans les 
pays du Proch&riont pour accroître la superficie dos 

. 
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for&, bien quo l’on roconnaisso do plus on plus 
l’importance du roboisomont. CO roboisomont peut 
etro offoctué soit par l’on~omencomont dirwt (CO qui 
pormot do traiter do largos superflcios on peu do temps), 
soit on repiquant les plants provenant d’une pépi- 
niére. C’est 16 un processus rolativomont lent, Ctant 
donn6 quo les plants prennent doux ans 6 SO d6volopper; 
la production dos pépiniéros constitue donc la prin- 
cipal facteur limitatif do CO gonro do roboisomont. 
On ostimo que las projots devront comprondro dos plan- 
tations d’arbros selon 10 systémo « Gradoni » qui est 
simple et efficace et ot!‘ro do bonnes possibilités pour 
utiliser la main-d’aeuvro. CO systémo, comme l’onso- 
moncomont, a l’avantage do pouvoir commencer 
presque immédiatement. Le roboisomont doit 6tre 
entrepris avec les conseils et sous la direction de 
spécialistes do la sylviculture, et les nouvelles planta- 
tions doivent Ctre rigourousomont interditos au pacage 
et protCgCes, on particulier, contra las incursions des 
hommes on quete do combustible et des chévros qui 
cherchent leur nourriture. 

c) Routes 

Des voies do grando communication convenables 
sont indubitablement nécessaires au plain dévoloppe- 
mont Cconomiquo d’un pays, et surtout d’un pays 
agricole, parco que les produits doivent ttro acheminés 
librement vors les marchés. 11 est donc Cvidont quo la 
construction de routes constitue un projet do travaux 
approprié, car la main-d’œuvro reprtsento un CICment 
important dos d6ponsos ongagtes. Ces travaux peuvent 
6tro entrepris rapidement, et 10s mat6riaux SO trouvent 
g6néralomont sur place on quantitts qui no sont d6jà 
que trop abondantes. 

Cependant, les voies de grande communication 
n’apportent pas nécessairemont par ollos-mernos une 
amélioration B l’économie. Il faut d’abord qu’il y ait 
une base tconomiquomont saine do développement 
agricole ou quelque autre justification Cconomique 
pour quo 10s voies do grando communication aient 
uno valeur appréciable. Dans certaines dos régions 
traversées par les voies do grande communication 
quo l’on envisage dans 10s plans ClaborCs par les pays 
visités, 10 développement agricole n’a pas encore 
atteint un stade qui permette d’assurer un caractbro 
économique 6 la construction do COS routes. 

Les projets do construction de routes choisis sont 
donc do doux types: 

i) Los voies do grande communication qui man- 
quent ou qui sont défectueuses dans le réseau rou- 
tier actuel et qui présentent une justification Cco- 
nomiquo du fait que leur absence met obstacle au 
trafic norma!; 

ii) Les routes nouvelles ntcessaires aux dtvelop- 
pements unifiés, objot du paragraphe suivant. 

d) Utilisation des ressources en eau 

Les plans onvisag6s pour l’utilisation dos ressources 
en oau sorit de doux types, dont le second est fond6 sur 

une conception particuliéro, consid6r6o comme fon- 
damentale. 

Los projets du premier type consistent 6 construire 
on différents points dos ouvrages d’irrigation et 
d’adduction d’eau d6jh envisag6s ou entrepris. Les 
projets do cetto nature compronnont la construction 
do canaux et dos travaux do druinage nu Libun et on 
Syrio. Ils comportent dans l’ensemble des travaux de 
construction, mais comme lu plupart des plans cor- 
respondants sont d6JB achevés, la mise en œuvre pout 
en être ontreprise sans dC!ai excessif. Dans do nom- 
breux cas, il y a d6j6 dos travaux inachevés. 

La conception du second type de projets pro&& 
de l’opinion selon laquelle des travuux do construc- 
tion, tels que In construction dc voies de grande 
communication ou do barrages, ne sont pas bconomi- 
+Ornant justifiés s’ils sont isolés. Les voies do grande 
communication doivent &tre construites en m6mc 
temps quo l’on upporte des am6liorations h I’agri- 
culture, et l’agriculture elle-m&me ne peut @tre amé- 
liorée si l’on n’assure pas en m6me temps la conser- 
vation et une meilleuro distribution dos ressources en 
eau. On propose donc, pour lc progrumme 6 court 
terme, de développer certaines r6gions relativement 
pou étendues d’une maniére intensive, au lieu d’appli- 
quer des programmes extensifs de développement 
dos voies de communication ou autres programmes 
similaires. Une région typique consid6r6o comme con- 
venant 6 un tel d6voloppement est le bassin de récep. 
tion de l’oued Zerqa, le plus grand des oueds situts 
h l’est du Jourdain. On envisage do procéder simul- 
tanément dans cette région 6 la corrstwction de routes, 
de barrages, de terrasses, au reboisement, etc. 

e) Autres projets de ronstructlort 

Parmi les autres projets do construction choisis 
figure l’amélioration do certains aéroports. Cos pro- 
jets présentent l’avantage suivant: dos plans peuvent 
etro mis au point en pou do temps, les travaux ont dos 
r6percussions appr6ciablos sur l’économie du Procho- 
Orient, et ils peuvent présenter une importance consi- 
d6rablo pour l’avenir. Des travaux portuaires ont 6t6 
6ga!omont recommandés pour dos raisons assez 
analogues. 

7. TYPEZ DE PROJETS RBCOMMANDlïS, PAR PAYS 

a) Jordanie et Palestine arabe 

L’tconomie de la Jordanie est presque entiéremoni 
agricole, et les r6coltes dépendent des pluies d’hiver 
qui excédent rarement 45 centimétres, m6me dans lef 
rtgions les plus favorisées. L’une des caractéristiqua 
physiques importantes du pays est la série d’oued8 
profonds coulant vers la va!& du Jourdain, qui es1 
tr6s en dessous du niveau de la mer. Les régions 
arrosées par les pluies produisent des céréales; !A ol 
il existe des terrasses et OQ l’on pratique l’horticulture, 
le terrain est tr6s productif. 
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Au point dc vue ugricolc, lu r6gion qui sa trouve 
nctuellement entre les mnins des Arabes ne comprend 
ccrtainemcnt pas les meilleures terres de la Palestine. 
Elle se compost d’un ensemble do collines, dont ccr- 
taines sont CrodCes jusqu’uux rochers; d’autres 
comportent, pur places, de minces couches de terre, 
ct il est assez surprenant de constater qu’elles pro- 
duisent des cbr6ales. Dans l’ensemble, les pluies sont 
sufllsontes sur Ics collines, bien qu’8 Jéricho, duns la 
valk du Jourdain, elles no s’élbvcnt qu’8 15 centi- 
métrcs et soient remplacées par l’irrigation artiflcicllc. 
Dans la région, c’est la culture des arbres fruitiers qui 
prédomine. 

PrOa de lu moiti6 des r6fugiés ont trouvd asile en 
Jordunie et en Palestine arabe; en outre, le chiffre de la 
populution r6fugi6c en Palestine arabe approche de 
si pr6s celui do la population locale que certains de 
ces r6fugiés seront pcutJtre contraints d’aller chercher 
du travai’ 6 I’cst du Jourdain. II est donc nécessaire 
de recomm‘lndcr des projets de travaux extensifs dans 
Ics deux r6gions, Voici les types de projets que l’on 
recommande: 

i) Développement unlfi2 

Une r6gion typique clioisic pour ce genre de travaux 
est, comme on l’a indiqu6 ci-dessus, le bassin de 
rkcption de l’oued Zerqa, situd au nord d’Amman. 
II est recommande de d6velopper complétement cette 
r6gion comme un tout, c’est-i-dire de prendre des 
mesures pour faire construire toutes les routes ntces- 
saires, fournir l’eau indispensable à une irrigation 
permanente, construire le long des principaux ruisseaux 
des petits barrages permettant de r6duire l’ensablement 
au minimum et procéder h tous les travaux de reboise- 
ment nCcessaircs, e:c. Le plan devrait aussi comporter 
lu construction d’un village central, de maniére 6 
fournir des logements convenables nux r6fugiCs 
cmploy6s temporairement aux travaux de construc- 
tion. Les experts ont indiqut quatre routes au moins 
au titre des améliorations prévues dans cc. plan, et l’on 
devrait entreprendre immédiatement et achever dans 
les trois mois des 6tudes pour la construction d’un 
barrage dans un endroit approprit qui se trouve dans 
la partie profonde de la vaIl&. On estime que ce 
barrage pourrait permettre d’employer le maximum 
de travail manuel et qu’il serait possible d’élever 
l’ouvrage en cas de n6cessité. D’autres Ctudes g6olo- 
giques intensives peuvent Ctre effectuées parall6lement 
6 la construction qui devra &tre assez avancée avant le 
début des hautes WIX en décembre 1950. Il existe 
une zone convenable d’emmagasinage dans la partie 
la plus large de l’oued au-dessus de l’emplacement du 
barrage. En même temps, il faudrait construire 6 
l’endroit oh l’oued p6nEtre dans la plaine du Jourdain, 
un ouvrage d’art (d6j6 envisage par le Gouvernement 
jordanien en tant que partie d’un plan pour l’achéve- 
ment des ouvrages d’art sur diff6rents oueds - plan 
dont on recommande actuellement la revision). En 
m@me temps que ces travaux de construction, il 

conviundra de donner la priorité h la construction 
de terrasses et au reboisement de la r6gion. 

L’expCrienco acquise au cours do l’élaboration de 
CO premier plan d’ensemble sora tr6s prbciouse pou1 
l’aménagement de plusieurs autres oueds, tant en 
Jordanie qu’en Palestine Arabe. Toutefois, la rbalisa- 
tion do COS plana dépendra de la mesuro dans laquelle 
les départements dos travaux publics do Jordanie et do 
Palestine arubo pourront faire face 6 ces gros travaux 
suppl6mentaires; dans une certaine masure, la rythme 
des travaux dbpendra do I’oxpansion quo pourront 
prendre ces déportements. 

ii) DPveloppement des voies de grande communlcatlon 

Un développement considbablo des voies do grande 
communication peut Ctro entrepris en Jordanie et en 
Pnlostino arabe, 6 condition quo 10 Département des 
travaux publics puisse faire face aux charges supplC- 
mentaires qu’il implique. 

iii) Autres proJets d’irrtgarlon 

On procéda actuellement, B l’ouest du Jourdain, 6 
des enquCtes relatives 6 un plan d’établissement pro- 
visoire dos r6fugiCs sur les terres irriguées par des eaux 
dc pompage. On estime quo les eaux d’irrigation 
rkessairos 6 ces terrains seront plus faciles B obtenir 
par la conservation des oaux excédentaires do l’oued 
Quilt, solution qui pourrait aboutir g un projet 
analogue 6 celui exposé sous i) ci-dessus. 

iv) Amklloration des akoports 

Ces travaux sont Cgaloment considérbs comme 
projets 6 court terme, et l’on estime que l’amélioration 
do l’a6roport d’Amman, qui permettrait de 10 classer 
dans la catégorie D des normes internationales, n’anti- 
ciperait guère sur les besoins. 

v) Reboisement 

Deux millions de plants do pépiniéres sont dispo- 
nibles on Jordanie en vue du reboisement, et l’on 
propose d’entreprendre ces travaux mais de concentrer 
les efforts au début sur la zone do captation du bassin 
du Zerqa. Il convient en mCmo temps d’étendre la 
zone actuellement boisée do la Palestine arabe et do 
remettre en Ctat plusieurs dos rtserves forestiéres 
existantes. Un plan a ttt dressé et propos6 pour 
14 régions de ce type. 

vi) Construction de terra:..es 

On propose d’entreprendre la construction do ter- 
rasses en Jordanie dans 10 cadre d’un plan unifié de 
d6veloppement. En Palestine arabe, il existe d6j6 
quelques bons exemples pratiques de construction de 
terrasses. Cette région est essentiellement consacr6c 
à la culture des arbres fruitiers. Les experts proposent 
donc do procéder 6 une construction extensive de 
terrasses en Palestine arabe on suivant ainsi la politique 
de l’ancien Gouvernement; les travaux offriront un 
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champ tr& large h l’emploi de main-d’acuvre rbfugiée; 
ils peuvent apporter une contribution précieuse B la 
préparation des terres pour les nouveaux vergars et h 
l’amélioration des terrains d6ja plantés d’arbres 
fruitiers. Le seul facteur limitatif est l’effectif maximum 
dc In main-d’auvre susceptible d’Ctre contr8lée CI 
surveike, que l’on bvalue h environ 16.000 ouvriers 
pflr jour. 

b) LU~I 

Le Liban est un pays montagneux: un quart seulc- 
ment des terres y sont cultivables, et la plus grande 
partie en est dCjh utilisk Si l’on tient compte du degré 
6lev6 d’utilisation des terres arables, de l’importance 
de l’agriculture pour le pays et de la possibilitC 
d’accroître la culture des arbres fruitiers, on voit 
qu’il est essentiel de protéger le sol contre l’érosion 
et qu’un moyen efkace de développer la productivitk 
de l’agriculture consiste B améliorer l’utilisation des 
ressources en eau (CO qui pourrait potmettre do créer 
en mCme temps de nouvolles possibilités de dkveloppe- 
ment industriel en fournissant de I’knergio hydro- 
électrique B bas prix). On s’intksse maintenant dans 
une certaine mesure au reboisement, et plusieurs 
projets d’irrigation ont étk Ctudiés ou entrepris. 

II apparalt que le Gouvernement ne cherche pas il 
employer un grand nombre de rCfugiCs h des travaux 
qui SO rapportent directement h la terre; c’est pour 
cette seule raison, et non pas parce que le pays n’aurait 
pas grand besoin do projets do reboisement, que les 
experts consultants ont concentrk leurs efforts sur Ics 
projets de travaux do construction, 

Les projets d’emploi do la main-d’auvre rkfugiéc 
que l’on envisage so rapportent tous B l’irrigation et a 
l’adduction d’eau. Les amtliorations portuaires et 
ferroviaires propo&es par 10s hauts fonctionnaires 
des gouvernements sont, aux fins du présent rapport, 
considérkes comme des projets U long terme. Voici 
loi projets en question: 

i) Irrigation et drainage dans la Bekaa m&idionale 

Des plans dCtaillCs sont presque achevks, les 
probkmes do construction sont simples; et il existe 
de bonnes terres bion situées pour l’irrigation. II 
convient d’accordor la priorité g cc projet. 

ii) Irrigation de la plaine d’dkkar 

L’on envisage d’utiliser dans cette région, située 
au nord-ouest du Liban, l’eau do chacune des quatre 
riviéres qui la traversent. Ce projet peut Cgalement 
b6néficier d’une prioritt, car les travaux de construc- 
tion sont simples et consistent principalement en 
canaux rev&us de ciment. 

iii) AchPvement du projet d’irrigation de Tyr/SaYda 

La plupart des grands travaux sont d6j;i achevés 
dans cc programma d’irrigation do la bande de terrain 
qui longe 4a mer dans la région do Tyr/Salda. La prin- 

cipale source d’approvisionnement on eau ost la Nur 
cl Litani. II no resto guère a construira quo des canaux 
secondairos. 

iv) ProJct ChekkolTrlpoli 

II s’ugit ici d’un projet plus coUeux, impliquunt le 
percomont d’un tunnel destin6 a utiliser uno source 
soutarraino pour l’irrigation de la cbte au sud de 
Tripoli et pour l’approvisionnement ultérieur on eau 
potable de la région de Tripoli. Los plans do CO projet 
sont prosquo torminés, et les experts recommandent 
sa mise en auvre. 

v) Projets ~srcondaires d’adduction d’eau 

En outre, la muin-d’cruvrc pourrait &re utilisée 
pour le développement d’un systéme d’adduction 
d’eau pour de nombreux villages du Liban. 

c) Syrie 

Lu Syrie, le plus vaste des pays faisant l’objet de lu 
présente étude, SO divise on un cortain nombre de 
zones pluviométriques et agricoles. Dans 10s régions 
montagneuses, sur les bords do la MCditorranCo, le 
niveau des précipitations est élevb, et il oxisto uno autre 
zone de terres cultivables arrosées par les pluies, qui 
part du Djebel Druze et du Hauran, qui devient trés 
étroite ou disparaît ontiéremont B l’est do l’anti-Liban, 
et qui réapparalt sous forme d’une largo bande dans 
la rkgion d’Alep. Plus loin, a l’est, il existe une 
troisiéme zone oh il no tombe pas do pluie et qui 
convient uniquement aux paturages. Au nord do cotte 
ceinture s’étend la Joziroh OQ les précipitations sont 
plus importantes et OQ la culture est possible. Il existe 
de nombrouses régions accidentées aux pontes 
escarpées. 

En tenant compte de COS considérations, des dimen- 
sions du pays et dos projets assez avancés du GO~- 
vernement syrien, les experts consultants envisagent 
l’adoption en Syrie de projets de travaux des types 
suivants pour employer les réfugiés: 

i) Construction de terrasses 

En certains endroits, des terrusses existent dkja, 
mais ce qui a étk réalisk ne rkpond qu’g une partie 
des besoins. Dos projets sont par conséquent recom- 
mandes pour la construction- do terrasses sur une 
suoorficie considkrable (iusau’il 85.000 hectares) 
sukeptible d’&tre utilisée <la fois pour le roboisemoni 
et pour la culture d’arbres fruitiers, en particulier 
d’oliviers et do figuiers. 

ii) Reboisement 

Dans certaines rkgions de la Syrie telles que le mon1 
Harmon, l’anti-Liban et une partie des montagnes 
do la région de Lattaauk de vastes territoires son1 
improprës g la culture’ en- champs ou vergers, mais 
pourraient devenir uno source do grande richossc 
économique pour le pays s’ils étaient onti&remonl t 
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plant68 d’essoncos forostiéros. Dans le progrummo de 
construction do terrasses mentionné ci-dessus, 50.000 
hectares sont destinés au roboisomont. CO travail 
devrait SO falro h la fois par la repiquage do plants et 
par I’onsomoncomont. L’utilisation do la promiéro do 
ces méthodes sera limittc par la capacité des p6pinitros 
syriennes dont on rocommando l’extension; la dorniéro, 
d’une application simplo, no présonto malhourousomont 
~~~~~~~ d’importance pour l’absorption do la main- 

iii) Cmwucriun de routes 

Los travaux prévus dans le cadra do bon nombre 
do projets 6 court terme do construction do routes sont 
pr6ts 6 Ctro entrepris on Syrie, et las experts consultants 
ont examiné et choisi certains projets do construction 
et d’amélioration de routes qui aideront grandemont 
h relier plusieurs villes importantes. 

iv) higalion et drainage 

Los experts consultants estiment quo les travaux 
d’asséchomont du marais du Madkh, on partio achovCs, 
doivent 6tro poursuivis comme projets destinés I) 
assurer l’emploi do la main-d’couvre réfugite. 

v) Travaux publics de’ caractére gh&al 

Un certain nombro do travaux publics ont 6té 
examinés, et l’on est d’avis qu’une proportion consi- 
dérablo do la main-d’acuvro rCfugi6o peut Ctro affectée 
h l’amélioration do l’aéroport do Moxxe, 6 la construc- 
tion du port do Lattaqui (dont il conviendrait toutofois 
do poursuivre l’étude), et aux travaux d’adduction 
d’eau d’Alop. 

d) Bande de Gaza 

De l’ancien district palestinien do Gaza, il no reste 
actuollomont entre les mains dos Arabes qu’environ 
20.000 hectares sous forme d’une longue bande 
c8tiére, largo do quelques kilométres, qui s’étend du 
nord de Gaza 6 la frontiéro tgyptionno. Sur CO torri- 
toiro sont concentrés environ 200.000 rtfugiés et 
70.000 résidents normaux. Une partie pou importante 
de cotte région est irriguée par dos puits qui permettent 
d’arroser certaines zonas do culture intensive; mais 
la majouro partie do cotte bande SO compose do dunes 
de sable 10 long do la côte et d’une r6gion arroste par 
les pluies, qui produit des ctrtalos d’hiver. 

II est évidemmont impossible d’ontamor dans cotte 
r6gion pou étendue dos travaux qui pormottont 
d’employer plus qu’uno faible proportion du grand 
nombro do rbfugiés qui y sont concontrés. Doux types 
do projets sont toutefois considCr6s comme pouvant 
ttre recommand6s: 

i) Fixation du sable dos dunos par dos plantations 
d’arbres afin d’éviter do nouvoaux ompiétomonts 
sur la torro arable. Cos travaux dovraiont faire suite 
6 un nroiot du Déwrtomont forestier do Palestine 
qui, 0; 1947, a mis-on ocuvro un programme do dix 
ans, consistant B fixer 1.000 he&rOs do dunes do 
sablo par an. CO projet doit Ctro repris, car il 
présontora plus tard un grand avantage pour l’agri- 
culture et la population do la tegion. 

ii) Certains travaux do construction socondairos 
peuvent etro ontrepris, tels quo l’asphaltago dos 
routes et l’aménagement Cvontuol d’un systémo do 
drainago 6 Gaza. 
L’OX~OB~ ci-dessus montra quo dos projets utiles, 

répondant aux critéres CnoncCs plus haut, pouvont 
être ontropris dans chaque pays. Cos projets absorbo- 
rout une partio trés importanto dos r6fugiCs do chaque 
région, a l’exception do la bande do Gaza. On trou- 
vera h l’appendice A un bref Ctat dos effectifs susceptibles 
d’etro employés merno dans les travaux-types oxpo~6s 
ci-dessus (qui doivent tous Ctro considérés comme dos 
projets-types suscoptiblos d’etro Clargis ou rbpétés) 
ainsi quo les prévisions de dépenses. Il convient 
toutefois de ne pas perdre do vuo, on prévoyant le 
rythme auquel COS projets pourront ttre mis on œuvre, 
qu’un certain nombre d’autres facteurs interviennent. 

+ 

Outre l’Organisation géniralo n6cossairo pour 
contr8ler ot oxtcutor l’ensemble du programme 
destin6 6 l’emploi dos r6fugiés arabes, des modi- 
fications seront n&ossaires, dans l’organisation dos 
services gouvomemontaux, pour assurer la bonne 
exécution sur place do certains projets. Il est forto- 
mont recommandé, 6 cet égard, de considérer la 
construction do torrassos et 10 reboisement comme 
un tout, on liaison avec la conservation dos rcssowes 
en eau. Il apparatt donc quo la moilloure solution sors, 
pour les gouvernements int6ross6s, do créer uno Division 
do la conservation du sol ou de l’utilisation des terres 
qui serait soit autonomo, soit plac6e sous le contr8le 
du Ministéro int6rossé correspondant. 

D) Mandat de la Midon hnomique d’hde 

La Commission de conciliation pour la Palestine, 
désireuse de poursuivre la mise en œuvre des dispo- 

Ayant pris note des d6clarations des repr6sentants 
d’Israe1 et des Etats arabes, en ce qui concerne le 

sitions des paragraphes 10 et Il do la résolution de 
l’Assembl6e g6n6rale en date du 11 d6cembre 1948, 

rapatriement, la rtinstallation et le dédommagement 
des réfugiés : 

et d’obtenir des renseignements sur lesquels elle pourra 
fonder 10s recommandations qu’elle adressera, pour 
suite B donner, 6 l’Assombl6e gCnCrale, aux Etats 
Membres, aux institutions spécialisées compétentes 
et aux organisations int6rers&s, et 

1. En vertu des instructions qu’elle a reçues aux 
termes du paragraphe 12 do la résolution préci&, 
institue BOUS sas auspices une Mission 6conomique . 
d’étude chargée d’examiner la situation 6conomique 

. 
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dans les pays affectés par les hostilités qui SC sont 
deroulées récemment, et d’adresser B la Commission 
des recommandations relatives t\ un plan d’ensemble 
tendant: 

(4) A penncttrc aux gouvcrncmcnts intcrcsscs dc 
favoriser les mesures et les programmes de mise en 
valeur qui sont nécessaires pour remedier aux trou- 
bics économiques dont les hostilités sont fa cause; 

h) A faciliter le rapatriement, la reinstallation et 
Ic relévement economique et social des rkfugiés, 
ainsi que le paiement d’une indemnité d titre de 
compensation, conformément aux dispositions du 
paragraphe 1 I de la rksolution de I’AssemblCe 
g6n6rale en date du I I decembre 1948, afin de rein- 
tegrer le plus rapidement possible les refugies dans 
la vie economique de la r6gion oh ils devront sub- 
venir B leurs propres besoins; 

c) A favoriser l’établissement de conditions éco- 
nomiques propices au maintien de la paix et de la 
stabilité dans la région. 

2. Donne pour instructions B la Mission écono- 
mique d’étude de comprendre dans ses recommanda- 
tions un plan d’exécution en vue de réaliser les pro- 
grammes recommandés, des prévisions de dépenses, et 
I’cxpose de moyens de financement. 

3. Autorise la Mission, en vertu des dispositions du 
paragraphe 14 de la résolution de l’Assemblée géné- 
rale en date du 11 décembre 1948, h demander le 
concours des gouvernements, institutions spécialisées et 
organisations internationales qui peuvent être en 
mesure de faciliter ses travaux. 

La Commission de conciliation recommande que 
la Mission d’étude aborde ses travaux en suivant les 
directives ci-aprés; 

En collaboration avec les gouvernements intéressés: 

a) Rechercher quelles mesures peuvent prendre 
les gouvernements intéressés, sans recevoir d’aide 
financiére extérieure, pour atteindre les objectifs 
indiqués au paragraphe 1 ci-dessus; 

6) En se fondant sur les études et les plans exis- 
tants, examiner les propositions soumises par les 
gouvernements intéressés, en ce qui concerne les 

B. Résolution 302 (IV) adoptée par l’Assembl6e gh&ale 
h sa 273’ séance plénière, le 8 d6cembre 1949 

L’Assemblde gdnérale, 

Rappelant ses résolutions 212 (111) du 19 novembre 
1948 et 194 (III) du 11 décembre 1948, et confirmant 
notamment les dispositions du paragraphe II de cette 
derniére résolution, 

Ayant pris connaissance avec satisfaction du premier 
rapport provisoire de la Mission économique d’étude 
pour le Mdyen-Orient (A/I 106) et du rapport du Secré- 

taire général sur l’aide aux refugiés de Palestine 
(A/1060 et A/l060/Add.l), 

1. Exprime sa gratitude aux gouvernements qui 
ont généreusement répondu à l’appel de sa résolution 
212 (III) et d l’appel du Secrétaire général, qui les pres- 
saient de contribuer, par des dons en nature et en esp& 
ces, B atténuer la famine dont souffrent les réfugiés de 
Palestine et la détresse oh ils se trouvent; 

projets dc mise en valeur économique et d’instal- 
lation nécessitant une aide extérieure, qui permet- 
traient d’intéarer les réfuniés dans l’économie de la 
région, ou ih devront subvenir B leurs propres 
besoins, dnns un délai minimum et avec des frais 
minima; 

(3 Examiner les autres projets cconomiques grikc 
auxquels, avec une aide extérieure, un emploi tem- 
poraire pourra &tre donne aux réfugiés qui ne seront 
pas employés pour la réalisation des projets de mise 
en valeur et d’installation prévus a l’alinea h); 

tl) Examiner les uutres projets de mise en valeur 
et d’installation nécessitant une aide extérieure ct 
n’ayant pas de liens directs avec l’emploi et l’instul- 
lution des réfugiés, mais qui concourruient à la 
réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 1: 

P) Evaluer le nombre des réfugiés aux besoins 
desquels il ne peut être subvenu, directement ou 
indirectement, par les travaux envisagés aux para- 
graphes a) it (0, ainsi que la durée approximative 
de la période pendant laquelle une aide directe sera 
estimée nécessaire, et les dépenses occasionnées par 
cette aide; 

,f) Etudier le probléme de l’indemnité H verser 
aux réfugiés à titre de compensation pour Ics biens 
appartenant B ceux qui ne réintègrent pas leurs 
foyers et pour perte de biens ou dommages subis 
par des biens, en attachant une importance particu- 
liérc aux rapports de cette indemnité avec les pro- 
jets d’installation envisagés; 

g) Etudier Ic problème du relévemcnt des rcfu- 
giés, y  compris les questions concernant leur situa- 
tion civique, la santé, l’enseignement et les services 
sociaux; 

/I) Présenter des propositions concernant une 
organisation dans Ic cadre des Nations Unies, en 
vue d’atteindre les objectifs du paragraphe 1, dc 
coordonner, surveiller et rendre de réalisation plus 
aisée des mesures concernant l’assistance, la réinstal- 
lation, le développement économique et les nécessités 
connexes, telles que les services publics urbains, sans 
perdre de vue les intérêts de tous les gouvernements. 

Pr septembre I949. 
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2. Adresse également l’expression de sa reconnais- 
sance au Comité international de la Croix-Rouge, h 
In Ligue des sociCtCs de la Croix-Rouge et B I’Amerkm 
Frienh Service Commlllee pour la contribution qu’ils 
ont uppottke & cette œuvre humanitaire en accomplis- 
sant, dans des conditions trés difficiles, les fonctions 
qu’ils avaient volontairement assumées pour la distti- 
bution des fournitures de secours et les soins aux tbfu- 
giés; et note avec satisfaction que ces organismes ont 
donné au Sect&aire général l’assurance qu’ils pout- 
suivront leur actuelle collaboration avec l’organisa- 
tion des Nations Unies jusqu’a la An du mois de mars 
1950, sut une base acceptable de part et d’autre; 

3. Ft!licile le Fonds international des Nations Unies 
pour le secours il l’enfance pour l’importante contti- 
bution qu’il a appottçe au programme d’aide des 
Nations Unies; félicite également les institutions spk- 
cialisées qui ont apport6 leur aide dans leurs domaines 
respectifs, notamment l’Organisation mondiale de 
In sa&, l’Organisation des Nations Unies pour I’kdu- 
cation, la science et la culture et l’organisation intet- 
nationale pour les téfugi6s; 

4. Remercie les nombreuses ucuvtes religieuses, cha- 
ritables et humanitaires qui ont patticip6 dans une 
large mesure au secours apporté aux réfugiés de Pales- 
tine; 

5. Reconnutt la nécessitk de continuer, sans pté- 
judice des dispositions du paragraphe 11 de la tésolu- 
tion 194 (Ill), adoptée par 1’Assemblke gknétale le 
Il dkcembte 1948, h venir en aide aux réfugiés de 
Palestine en leur portant secours pour empkher que 
la famine et la détresse ne tégnent parmi eux et pour 
rkaliset un état de paix et de stabilit6; reconnaît kgale- 
ment qu’il importe de prendre sans tarder des mesures 
positives en vue de mettre fin & l’aide internationale 
sous forme de secours; 

6. Estime que, sous réserve des dispositions de 
l’alinka d) du paragraphe 9 de la présente tksolution, 
des crédits équivalant & 33.700.000 dollars seront 
requis pour le secours direct et les programmes de 
travaux affktents g la période du ler janvier au 31 de- 
cembte 1950, ces ctkdits se dkcomposant en 20.200.000 
dollars pour le secours direct et 13.500.000 dollars 
pour les programmes de travaux; estime en outre qu’il 
faudra des ctkdits équivalant a environ 21.200.000 
dollars pour les programmes de travaux affktents iI la 
période du ler janvier au 30 juin 1951, tous ces ct& 
dits comprenant les dkpenses administratives; et estime 
enfin qu’il conviendrait de cesser le secours direct le 
31 dkcembte 1950 au plus tard, g moins que l’Assem- 
blée g&n&ale n’en décide autrement à sa cinquikmc 
session ordinaire; 

7. Crde l’office de secours et de travaux des Nations 
Unies pour les tkfugiés de Palestine. dans le Ptoche- 
Orient, qui aura pour fonctions: 

a) D’exécuter, en collaboration avec les pouvoirs 
publics locaux, le programme de secours direct et 

les programmes de travaux tecommundés par la 
Mission Cconomique d’étude; 

h) De se concerter avec les gouvetncments intktes- 
~6s du Proche-Orient au sujet des mesures ptépa- 
ruoites qu’ils devront prendre avant que ne prenne 
fin I’aidc intetnntionale pour le secours et les pto- 
grammes de travaux; 

8. C& une Commission consultative, composée des 
représentants des Etats-Unis d’AmCtique, de la France, 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord et de la Turquie, qui pourra s’adjoindre trois 
membres au plus, teptksentant des Etats donateurs 
ct qui aura pour fonctions de consciller et d’assister, 
dans l’exbution du programme, le Directeur de l’of- 
fice de secours et de travaux des Nations Unies pour 
les téfugi&s de Palestine dans le Proche-Orient; le 
Directeur et la Commission consultative se concet- 
tetont avec chacun des gouvernements intktessks du 
Proche-Orient au sujet du choix, de la planification 
et de l’exécution des entreprises; 

9. Prie le Sect&aire génktal de ptoc&det, d’accord 
avec les gouvernements représentés B la Commission 
consultative, U la dksignation du Directeur de 1’OfBcc 
de secours et de travaux des Nations Unies pour les 
tkfugiés de Palestine dans le Proche-Orient; 

a) Le Directeur sera charge de la direction génk- 
tale de l’Office de secours et de travaux des Nations 
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Ptoche- 
Orient et sera responsable devant 1’Assemblke génb- 
rale de l’exkution du programme; 

6) Le Directeur choisira et nommera le personnel 
de son service confotmkment ?I des dispositions 
g&kales attêtkes de concert avec le Secrétaire 
gknktal, ces dispositions comprenant notamment 
ceux des articles du Réglement et du Statut du pet- 
sonne1 de l’organisation des Nations Unies que le 
Directeur et le Sect&aire général estimeront appli- 
cables; dans la mesure du possible, il utilisera les 
services et l’aide mis i! sa disposition par le Secté- 
taire général; 

c) Le Directeur établira, d’accord avec le Secte- 
taire gtnktal et le Comitk consultatif pour les ques- 
tions administratives et budgétaires, un téglement 
financier applicable à l’Office de secours et de tta- 
vaux des Nations Unies pour les réfugiés de Pales- 
tine dans le Proche-Orient; 

(I) Sous réserve du teglement financier établi en 
vertu de I’alinka c) du prksent paragraphe, le Ditec- 
teut et la Commission consultative de concert auront 
toute latitude pour tkpattir les fonds disponibles 
cntte le secours direct et les entteptks de travaux, 
au cas oti les estimations du paragraphe 6 demande- 
raient B être teviskes; 

10. Prie le Directeur de convoquer le plus t& pos- 
sible la Commission consultative pour dresser des 
plans touchant l’organisation et l’exkution du pro- 
gramme et pour adopter un téglement intérieur; 
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II. Prolonge I’cxistence de 1’Aide des Nations Unies 
uux rCfugi6.s de Palestine, cr66e en vertu de la &olu- 
tion 212 (III) de I’AssemblCe g6n&ale, jusqu’au 
1”’ avril 1950 ou jusqu’h la date h laquelle aura lieu 
Ic transfert mentionn6 au paragraphe 12 si cette 

4 
ato 

est plus tardive, et prie le Secrttairc 86nbral de p ur- 
suivre, en liaison avec les organismes d’exécution, ses 
cfforts pour réduire progressivement le nombre des 
rations délivréas, en s’inspirant des constatations et 
~;tu;~mmandations de la Mission Cconomique , 

12. Charge Ic , SecrBtaire g6n6ral de transférer k 
I’OIIice de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les r6fugiCs de Palestine dans le Proche-Orient 
Ics avoirs et les obligations de I’Aide des Nations 
Unies aux r6fugi6s de Palestine, au le* avril 1950 ou 
I toute autre date qu’il choisira d’accord avec le 
Directeur de l’Office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient; 

13. Presse tous les Etats Membres des Nations 
Unies et les autres Etats d’apporter des contributions 
bénévoles, en espéces ou en nature, de façon h assurer 
l’arrivéo des fournitures et des fonds requis pour 
chaque période du programme expose au paragraphe 
6; les contributions en espéces peuvent &tre vers6es 
en devises autres que le dollar des Etats-Unis, dans la 
mesure oh ces devises peuvent servir a I’ex6cution du 
programme: 

14. Autorise le Secretaire général h avancer pur 
prélévement sur le Fonds de roulement, d’accord 
avec le Comité consultatif pour les questions adminis- 
tratives et budgetaires, les fonds auxquels on estimera 
pouvoir donner cette destination et qui ne devront 
pas depasser 5000.000 de dollars, pour financer les 
opérations B effectuer en vertu de la présente résolution, 
cette avance devant 6tre remboursée le 31 décembre 
1950 au plus tard, 6 l’aide des contributions gouverne- 
mentales bénévoles demandees au paragraphe 13 ci- 
dessus; 

15. Autorise le Secretaire genéral, d’accord avec le 
Comit6 consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires, h n6gocier avec l’Organisation inter- 
nationale pour les réfugies, en vue de financer le pro- 
gramme, un emprunt non productif d’inté& dont le 
montant ne pourra pas dépasser l’équivalent de 
2.890.000 dollars, et dont le remboursement devra 
s’effectuer dans des conditions satisfaisantes pour les 
deux parties; 

16. Autorise le Secretaire général a prolonger I’exis- 
tente du Fonds sp6cial cr66 en vertu de la r6solution 
212 (III) de l’Assembl6e générale et 6 pr6lever sur ce 
Fonds les sommes n6cessaires pour les op6rations de 
I’Aide des Nations Unies aux réfugits de Palestine et, 
sur demande du Directeur, pour les opérations de 
l’office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les r6fugiés de Palestine dans le Proche-Orient: 

17. fnv//e les gouvernements intéressds h accorder 
h I’OIIIce de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les r6fugiCs de Palestine dans le Proche-Orient 
les priviléges, immunitbs, exonérations et facilités 
qu’ils ont accordbs B I’Aide des Nations Unies aux 
rbfugiés de Palestine, ainsi que tous autres privilèges, 
immunitbs, exonérations et facilit6s tkessaires pour 
que I’OIIlce puisse s’acquitter de ses fonctions: 

18. Invire instamment le Fonds international des 
Nations Unies pour le secours B l’enfance, I’Organi- 
sation internationale pour les rCfugi6s, l’Organisation 
mondiale de la santb, L’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture, I’Orga- 
nisation pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi que 
tous les autres organismes, œuvres et groupements 
prives intéresses, h apporter, en liaison avec le Direc- 
teur de l’OIEce de secours et de travaux des Nations 
Unies pour les r6fugiCs de Palestine dans le Proche- 
Orient, leur aide dans le cadre du programme; 

19. Invlre le Directeur de l’office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Pales- 
tine dans le Proche-Orient: 

(1) A désigner un rcpr6sentant qui participeru en 
qualité d’observateur aux r6unions du Bureau dc 
l’assistance technique, de façon B coordonner l’ac- 
tion de 1’OtBce de secours et de travaux des Nations 
Unies pour les réfugits de Palestine dans le Proche- 
Orient en matiére d’assistance technique avec les 
programmes d’assistance technique de l’organisa- 
tion des Nations Unies et des institutions spécialisées 
dont traite la r6solution 222 (IX) A adopt6e par 
le Conseil Cconomique et social le 15 aoQt 1949; 

6) A mettre it la disposition du Bureau de l’assis- 
tance technique tous les renseignements relatifs h 
toute mesure que 1’OfRce de secours et de travaux 
des Nations Unies pour les réfugits de Palestine 
dans le Proche-Orient pourrait prendre en matiére 
d’assistance technique, de sorte que le Bureau 
puisse les faire figurer dans ses rapports au Comit6 
de l’assistance technique du Conseil 6conomiquc et 
social; 

20. Donne pour instructions a l’Office de secours 
et de travaux des Nations Unies pour les rtfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient de se concerter avec 
la Commission de conciliation des Nations Unies 
pour la Palestine, de manière que l’un et l’autre puis- 
sent accomplir au mieux leurs tbhes respectives, 
notamment en ce qui concerne le paragraphe 11 de la 
r6solution 194 (III), adopt6e par I’Assembk générale 
le 11 dtcembre 1948; 

21. Prie le Directeur de présenter a l’Assembl6e g6né- 
raie des Nations Unies un rapport annuel, comprenant 
une vérification des comptes, sur l’activitt de l’Office 
de secours et de travaux des Nations Unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et l’invite 
à adresser au Secretaire général tous autres rapports 
que l’Office de secours et de travaux dans le Proche- 
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Orient souhaiterait porter a la connaissance dos 
Membres dos Nations Unies ou des organes appro- 
pri6s do l’Organisation; 

22. Charge la Commission de conciliation dos Na- 
tions Unies pour In Pnlcstinc de transmettre nu SectC- 

taire gon&al, pour communication aux Membres dos 
Nations Unies et B I’OfRco do secours et do travaux dos 
Natiow Unies pour 10s rCfugiCs do Palestine dans le 
Proche-Orient, 10 rapport final do la Mission écono- 
miquo d’étude, on l’accompagnant dos observations 
qu’elle pourra juger bon de présenter. 
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ANNEXE II 

Situatiun 

Aperçu génhl 

Les six pays étudiés pur In Mission --- soit l’Egypte, 
l’Irak, Israël, la Jordanie, le Liban et la Syrie - sont 
tous de trés jeunes Etats du point de vue de l’autono- 
mie gouvernementale et administrative. L’Egypte, le 
plus ancien du groupe, ne compte pas plus de vingt. 
sept annees de gouvernement autonome depuis qu’elle 
est redevenue Etat souverain en 1922. L’Irak a obtenu 
son indbpendance h l’expiration du mandat britan. 
nique en 1932. La Syrie et le Liban, aprés avoir été 
réunis sous un mandat français, sont devenus des 
Etats souverains distincts en 1946, tout en continuant 
à maintenir une union douaniere. La mCme année, la 
Jordanie est devenue inddpendante elle aussi, tandis 
uue !*Etat d’lsrat?l n’a été constitué au’en 1948. 

Compte tenu de l’expérience relaiivement limitée 
de ces Etats dans l’administration de leurs affaires 
économiques et financiéres, les progrés déj& accomplis 
sont remarquables dans certains cas. Néanmoins, pour 
la plupart des pays étudiés par la Mission, on ne dis- 
pose pas encore des données économiques statistiques 
et autres, nécessaires pour se faire une idée complète 
et exacte de la situation économique et financière. 
Faute de renseignements concrets sur le revenu na- 
tional, les budgets, la balance des paiements, etc., des 
économies du Moyen-Orient, on n’a pu effectuer une 
étude détaillée de la situation économique de chaque 
pays. D’autre part, la portée de l’enquête entreprise 
par la Mission a 6té encore limitée par le temps trés 
restreint dont elle a disposé. 

Cependant, si brève que soit cette étude, il nous 
semble qu’on peut en tirer certaines conclusions géné- 
rales sur la nature du problème économique du Moyen- 
Orient et sur Ics obstacles que rencontre sa solution. 

Tout d’abord, il n’est que trop clair que le Moyen- 
Orient souffre d’une extrême pauvreté. Aucun des 
pays intéressés n’est encore parvenu h mesurer, même 
approximativement, au moyen d’études sur le revenu 
national, le degré de <on appauvrissement. La FAO 
a tenté, par des méthodes statistiques qu’elle n’a pas 
précisées, des estimations du revenu des divers pays 
du Moyen-Orient l. 

Ces estimations comportent sans aucun doute une 
trés importante marge d’erreur, ce qui rendrait ris- 
quée toute tentative de stricte comparaison entre les 
divers niveaux de vie nationauX. Toutefois, il n’est 
guére nécessaire d’attendre des études précises sur le 
revenu national ou même sur !c contenu en calories du 

iinancihre 

régime alimentaire pour avoir lu preuve de la pauvreté 
extrême et généralisée qui régne dans presque tout le 
Moyen-Orient. II convient naturellement de noter 
l’exception 1 onstituée par Isratl, où les contributions 
apportées par le monde juif aident de façon précaire 
rl maintenir un niveau de vie bien supérieur à celui que 
permettrait la production locale. Dans le reste du 
Moyen-Orient, la plus grande partie, peut-être 
90 % de la population, a tout juste de quoi subsister. 
On peut naturellement trouver dans les villes des 
exemples voyants de dépenses extravagantes. Mais, 
bien qu’une aussi mauvaise répartition des revenus 
oppose de multiples obstacles au progrès économique, 
elle ne joue qu’un rôle secondaire à coté du problème 
fondamental dc I’cxtrêmc insuffisance de la production 
de chacun de ces pays pdr rapport au chiffre total de 
sa population. C’est là le fait central de la vie écono- 
mique du Moyen-Orient. 

Estitnatiotrs du revetlu annuel par habitant : 

Pour .&,ulv‘,letll Cl, <Ir,tlurs dP,C Elalr-Unir 

Afghanistan 50 
Arabie saou& : : : : : : 1 : 1 40 
Egypte . . . . . , . . . . . , , 100 
Ethiopie . . . . , . . . . . . 40 
Iran . . . . . . , . . . . . . . 85 
Isralil . . , . . . 395 
Liban. . . . . . : : : : : : : : 125 
Syrie . . . . . . , . . . . . , . 100 
Turquie. , , , . . , , , , . , . 125 

De cette pauvreté, qui de toutes parts saute aux yeux, 
résulte inévitablement l’enchaînement bien connu de 
problèmes économiques et sociaux pour lesquels on 
n’a pas jusqu’ici pu trouver de solution efficace. 

Dans une pareille situation, des populations affa- 
mées exercent une pression intense sur des ressources 
étroitement limitées, et laconsommation tend naturelle- 
ment 1 absorber toute la production disponible. Par 
suite, le taux de l’épargne est inévitablement tr&s infé- 
rieur au taux d’investissement nécessaire pour amener 
une amélioration appréciable de !a production et 
de l’utilisation des ressources. Un représentant du 
Liban au Conseil économique et social des Nations 
Unies a puissamment décrit Ic probleme: 

G A cet égard, le Moyen-Orient fournit un excel- 
lent exemple de cc que l’on peut appeler une éco- 
nomie « au jour le jour )). Prenez, Messieurs, au 
sens littéral l’expression « au jour le jour ». Dans 
ces conditions, le Moyen-Orient ne pourra jamais 
trouver chez lui le capital nécessaire pour créer des 
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biens de production, car toute son énergie se dépense 
U produire des biens de consommation. L& aussi, si 
l’on examine notre production du point de vue de la 
moyenne individuelle, il apparaft que la productivité 
horaire individuelle est très infbrieure B celle des pays 
&onomiquem:nt mieux développés.... Les difR- 
cultes du Moyen-Orient forment un véritable cercle 
vicieux. Pour augmenter la quantité de ses biens 
de consommation, il lui faut augmenter la quantité 
de ses biens de production, mais pour augmenter la 
quantité de ses biens de production, il lui faut aug 
menter la quantité de ses biens de consommation. Je 
ne dis pas qu’il n’y ait aucun espoir de rompre ce 
cercle vicieux de I’intbrieur, mais cela exigerait 
inévitablement beaucoup de temps, d’efforts et de 
peic-. » 
Le probléme fondamental de l’accumulation de 

capitaux est rendu encore plus ardu par l’incapacité 
dans laquelle se trouvent actuellement la plupart des 
Gouvernements du Moyen-Orient de mobiliser par 
I’tmission d’emprunts publics, la faible épargne qui 
parvient h se constituer. L’epargne privée est attirée 
par des taux élevés d’intérêt offerts par des entreprises 
plus lucratives ou par l’usure sous une forme ou une 
autre, ou bien encore reste stérile sous forme d’or 
thésauris6. 

D’autre part, plusieurs pays du Moyen-Orient ne 
sont pas encore parvenus B consacrer une part appré- 
ciable de leurs recettes budgétaires B des activités fon- 
damentales de mise en valeur. Les dépenses de ces 
pays, souvent gonflées ou mal administrées, sont 
généralement financées par des imp&s établis sur une 
assiette extrêmement réduite qui exempte le vaste 
secteur des revenus non monétaires et ne couvre 
qu’une partie relativement minime des revenus en 
argent. Les méthodes fiscales existantes, qui n’ont 
pas réussi B mettre les gros revenus & contribution, sont 
totalement incapables de financer tout vaste pto- 
gramme de d&eloppement économique. 

Parallélement a cette pauvret6 des ressources finan- 
ciéres internes, on constate une pénurie encore plus 
accentu6e de devises étrangéres pour le financement 
de3 importations de biens de capital. Aujourd’hui, 
les recettes en detlses &rangéres de presque tout le 
Moyen-Orient sont consacrées presque entiérement 
au financement d’importations de biens de consom- 
mation. Cela ne signifie pas que, dans certains pays, 
une quantite trés importante de devises ne pourraient, 
dans des circonstances favorables, gtre consacrées a 
l’équipement national si l’on réduisait les importations 
de produits de luxe qui vont h une petite minorité. 
Mais une telle mobilisation des ressources en devises 
en vue de l’amblioration genérale de la situation 
économique reconcontrerait de la part de puissants 
inté& prives une opposition aussi forte que celle a 
laquelle se heurte la reforme de la structure fiscale. 
Dans le cas du Liban et de la Syrie, les efforts du gou- 
vernement pour imposer le contrble des changes pour- 
raient bien avoir pour résultat d’amenuiser des recettes 
appréciables en monnaies fortes qui dépendent actuel- 

lement d’un commerce sans entrave. L’Egypte et l’Irak 
pourraient, en renforçant le contti3le des changes et 
du commerce, essayer de diriger vers des dépenses 
constitutives de capital une part considérable de leurs 
recettes courantes en sterling, mais l’on se heurte ici 
à l’obstacle habituel de l’inconvertibilité de la livre 
sterling. Enfin, la balance des paiements de la plupart 
des pays du Moyen-Orient est extr@mement sensible 
aux variations frequentes et étendues de la production 
intbrieure et aux fluctuations de la demande, sur les 
marchés extérieurs, de leurs produits <‘exportation 
dont la gamme est extremement limitte. 

Ces difficultés en mati&re de change ont, a leur tour, 
découragé les investissements privés de I’ttranger, 
m@me dans 1~s limites assez étroites des entreprises de 
développement qui semblent devoir assurer leurs 
amortissements griice à des économies sur les impor- 
tations ou h des b&w%ces plus grands sur les exporta- 
tions. De plus, dans tous les pays int&ess&s, le systéme 
de contrôle des changes lui-même, qui va du contrale 
strict pratiqué par IsraH jusqu’au régime plus souple 
autorise par la Syrie et le Liban, constitue l’un des 
principaux facteurs qui empêchent un apport appré- 
ciable de capitaux privés étrangers. 

En général, les économies du Moyen-Orient se 
trouvent donc au point mort et, dans lew efforts pour 
s’engager dans une phase dynamique de développc- 
ment, rencontrent B chaque instant des obstacles crCés 
par leur pauvreté même. 

La $Ne offre un exemple frappant de toute l’éten- 
due de ces problémes de mise en valeur. Dans ce pays, 
on ne trouve que sous une forme trés rudimentaire 
les institutions monétaires fondamentales sur les- 
quelles doit reposer tout programr..e de développe 
ment. La maigre épargne qui parvient 8 se constituer 
malgré la faiblesse accablante du revenu national ne 
fournit qu’un courant infime de dépôts g la Banque de 
Syrie et aux quelques autres établissements qui rlpon- 
dent actuellement aux besoins bancaires de la Syrie. 
La thésaurisation privée de souverains et autres mon- 
naies d’or constitue un mode d’épargne beaucoup 
plus important, et cet or sert non seulement d’étalon 
reconnu mais souvent aussi de moyen d’khange. Les 
possibilités d’emprunts aux fins de dtveloppement sont 
encore réduites dans des proportions considérables 
par la concurrence d’entreprises commerciales tes 
lucratives qui semblent pouvoir offrir des taux d’inté- 
rêt de 20 % et davantage. Cette insutlisancc des facilités 
de crédit est tr& prbjudiciable g la communauté aqi- 
cale et entrave également le développement des indus- 
tries naissantes. 

Du c&é budgétaire, le Gouvernement syrien 
n’affecte actuellement qu’une part négligeable des 
recettes publiques à des fins de d&eloppement. II est 
certainement possible de faire de larges Economies sur 
les dépenses courantes, d’élargir beaucoup l’assiette 
et la progressivité de I’imp8t. Toutefois, l’évolution 
dans cette direction tendra probablement & se pro- . 
duire en marne temps que le développement Ccono- 
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mique plut& quV le pr6c6der. De meme, il ne saurait 
@tre question de mobiliser I’bpargne privée par des 
emprunts gouvernementaux en vue d’investissements 
en capital tant que le volume de l’épargne n’aura pus 
sensiblement augmenté et que les taux d’inta& en 
vigueur n’auront pas 6t6 ramenés B des niveaux plus 
raisonnables. En attendant, le Gouvernement syrien 
peut faire beaucoup pour pr6parer les r6formes hudgé- 
taires fondamentales qu’il devra finalement entrapren- 
dre, cn se renseignant lui-mbme et en renseignant le 
grand public plus exactement et plus rapidement sur 
la nature de ses op6rations budgétaires r6elles. 

EncequiconcernelesCchanges,lesautorit6ssyriennes 
ignorent la situation exacte de leur balance des paie- 
ments. Le rythme actu-.: des importations semble 
dépendre principalem->t de trois produits-clés d’ex- 
portation - le bl6, la laine et le coton - ainsi que de 
recettes diverses rtsultarrt de toute une s6rie d’op6ra. 
tions de courtage. Le Gouvernement syrien aurait pu 
essayer d’orienter une certaine proportion de ces 
recettes en devises vers les besoins d’équipement 
mais, en fait, il s’esi r6cemment d6c;dt A supprimer 
virtuellement toutes les mesures de contrale sur les 
importations ainsi que toutes les restrictions de change 
qui subsistaient encore. Les représentants du gouverne- 
ment expliquent cet abandon des efforts antérieurs de 
contri3le par l’impossibilité d’appliquer efficacement 
les mesures nécessaires et par la crainte de voir dispa- 
raltre les transactions de courtage qui dtpendent de 
la liberte du marche des changes. Toutefois, cette 
politique revient B admettre qu’il est incapable d’obte- 
nir, aux fins de développement, d’autres devises 
6trangères que les. livres sterling qui Proviennent dt 
l’Iraq Pelroleum Company et les dollars depensés par 
la Trans-Arabian Pipeline Company. 

De plus, les recettes en dollars provee-?t de la 
Trans-Arabian Pipeline Company dont on peut dis- 
poser aux fins de développement sont encore réduites 
par les efforts actuels du Gouvernement Pour renfor- 
cer la rtserve d’or en garantie de la moanaie syrienne 
qui actuellement repose surtout sur des soldes crC- 
diteurs en francc français accumulés pendant les 
années de guerre. Bien que les changes soient restés 
modérément stables durant les derniers mois, la d&i- 
sion de renforcer la garantie de la monnaie parait 
jL4icieuse. Plus t6t la Syrie aura constitué une r6serve 
suffisante, plus tBt elle pourra opérer la stabilisation 
oflIcielle de sa monnaie. dont le cours est actuellement 
variable, et rendre par 18 le marché syrien plus intéres- 
sant pour les bailleurs de focds Ctrangers. 

Les possibilités offertes par la Syrie pour des tra- 
vaux de développement A long terme sont frappantes. 
Les frontiéres embrassent des territoires aujourd’hui 
faiblement peuplés mais que, dans l’antiquitt, l’irri- 
gation avait rendus fertiles et qui pourraient 1’6tre de 
nouveau aujourd’hui. L’exislewe de ces ressources 
pleines & promesses fait au Gouvernement syrien 
un devoir imp6rieux de les exploiter au maximum dans 
l’intér& %e la populatiot,. 

L’Irak P&ente des possibilités de développement 
6conomique plus vastes que celles de tout autre pays 
6tudiC par la Mission. Seul parmi les pays du Moyen- 
Orient, l’Irak posséde des ressources inexploitbes, 
comme les eaux et des sols d’une fertilitb latente; il 
dispose aussi de recettes assez importantes en monnaies 
btrangéres provenant des redevances sur le pétrole, 
qui sont payées directement au Gouvernement et qui 
pourraient servir au financement de l’iquipement du 
pays. Bref, le probl6me bconomique de l’Irak consiste 
h utiliser les recettes provenant du pétrole A la remise 
en valeur des valltes du Tigre et de I’Euphrate. 

Toutefois, jusqu’A prCsent, les ressources financidres 
dont dispose 1’Etat ot qui sont constituées non seule- 
ment par les redevances sur le p6trole mais aussi par 
les soldes en sterling accumulés pendant la guerre, 
ont 6t6 en grande partie absorbbs par le financement 
des importations de biens de consommation et les 
dépenses administratives ordinaires de I’Etat. Ce gas- 
pillage de capitaux irremplaçables pour les demandes 
de la consommation courante s’explique en grande 
partie de la m@me façon que les ditTicult6s fondamen- 
tales qui retardent le progrés dans les autres pays du 
Moyen-Orient. C’est ainsi que 1’6conomie irakienne 
n’est pas encore parvenue 6 c.lnaliser de façon appré- 
ciable I’tpargne monetaire. L’emploi m@me des signes 
monetaires est limité h une fraction relativement 
faible de la population. Le syst6me budgétaire du 
paya est primitif, l’assiette de l’impat est reduite, et 
la position du gouvernement est faible du point de vue 
du crédit. On laisse se gaspiller pour des importations 
de luxe les rares ressources en devises 6trangéres. 
Pour parer B ces défauts, le Gouvernement a CtC obligé 
de puiser abondamment dans ses avoirs en capitai. 

Si l’Irak doit consacrer un jour une part importante 
des redevances sur le p6trole au développement Ccono- 
mique, le Gouvernement doit donc chercher tout 
d’abord h couvrir une proportion plus Clevte de ses 
d6penses administratives en Clargissant l’assiette et 
en améliorant le rendement de l’imp&. II conviendrait 
Bgalement d’encourager l’accroissement des dCp&s en 
banque et des autres formes collectives d’tconomie 
h base monétaire. Il faudrait renforcer la confiance du 
public dans la ljosition financiQe du gouvernement 
par une réforme des techniques budgétaires actuelles. 
II faudrait, d’une façon ou d’une autre, réduire les 
importations de luxe et consacrer au développement 
6conomiqw les ressources ainsi liberées. 

Les ressources de l’Irak ont fait l’objet d’études 
approfondies et, sauf dans le domaine important des 
recherches agricoias de bape, on connait suffisamment 
bien des possibilit6s techniques qui justifieraient la 
mise en œuvre B bref d6lai d’un programme de dévelop- 
pement. Toutefois, il est improbable que l’on puisse 
donner A ce programme un 6lan suffisant sans l’apport 
initial de l’assistance et des avis te&niques de l’étran- 
ger. Par contre, avec une réfome satisfaisante de ses 
finances, l’Irak pourrait parvenir assez rapidement 6 
financer compl6tement ses besoins en devises étran- 
gtres pour l’importation de biens en capital en rbser- 
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vant A cotte fin les redevances qu’il perçoit sur le 
@rote. A cet 6gard, 10 degré do convertibilité dans 
les monnaies locales do sos rocottos on livres sterling 
provenant dos redevances sur 10 pétrole so révélera 
sans aucun doute d’une importance cruciale. 

La Jordanie est do loin, parmi ceux qu’a 6tudi6s la 
Mission, le pays du Moyen-Orient le moins d6veloppé 
du point do vuo bconomiquo. Tous les défauts des 
Bconomios syrienne et irakienne on co qui concerne 
le revenu, l’épargne, les recettes on dovisos, et le pro- 
grés du dévoloppoment bconomiquo, se font sentir avec 
C:ICOCO plus do force on Jordanie. Pondant do longues 
ann6os, 10 paya a compté sur les subventions britan- 
niques pour couvrir la plus grande partie do ses impor- 
tations. AuJourd’hui, il faut considérer, A toutes Ans 
pratiques, la Jordanie comme no faisant qu’un avec la 
Palestine arabe. Dar.J cette unit6 géographique nou- 
velle - Jordanie-Palostino arabe - ont a5Iué des 
réfugiés qui comptent pour un tien, ou la moiti6 
d’une population qui atteint aujourd’hui pr6s d’un 
million d’habitants. Dans d’autres pays du Moyen- 
Orient, on peut disswior le problème des r6fugiCs de 
celui du développamont A long terme. Il n’en est pas 
ainsi on Jordanie, OQ 10 Gouvernement semble envi- 
sager l’installation, non seulement des réfugiée qu’elle 
abrita aajourd’hui, mais d’autres r6fugiCe encore, si 
les moyens nécessaires lui sont fournis par l’étranger. 

Au cours do l’année 6couBe., la subvention annuelle 
britannique a 6t6 complCt& non seulement par les 
secours et l’aide des Nations Unies mais, et pela est 
peut 6tro 10 plus important, par la romboursomont on 
sterling dos billets du Palestine Currency Board appor- 
tCs avec eux par 10s r6fugiés palestiniens. Or, cette der- 
niéro rossourco, qui aurait rapport6 environ 12 millions 
de livres sterling A la Jordanie, s’épuise rapidement. Si 
elle no peut trouver d’autres rossourcos on devises 
AtrangAros, la Jordanie dovn inévitablemont procéder 
A uno rigoureuse limitation do SOS importations, ce 
qui augmentera encore la pauvreté actuelle et ontraî- 
nora peut&ro do lourdes souffrances humaines. Pour 
le Jordanie, 10 probl6mo imm6diat consirto B adopter 
dos mesures A court terme qui permettront A son 6co- 
nomio do survivra et conduiront peut-btro A un dévelop 
pomont économique progressif. 

&VI. Comparbe A celle de la Syrie, do l’Irak et do 
la Jordanie, l’économie libanaise fournit incontostable- 
mont A la population un niveau do vie nettement plus 
6lov6. Comme dans los autres économies du Moyon- 
Orient, l’agriculture constitue la 8ourco fondamontale 
de revenus, mais la situation relativement avantageuse 
du Liban provient avant tout do l’importance dos 
transactions do service quo 108 n6gociants libanai 
entreprennent pour 10 compte dos marcMa (Iranletr. 
Les transbordements effectué, dans lo port Mon 6quip6 
do Beyrouth pour le compte dos pays voisins, Los 
uommissions do oourtago sur l’or, I’arbitrw en mati6re 
do dovisos ou do marchandisoa, etc., tout ooh contribue 
A fournir dos rœottos rohtiwmrnt importrntas on 
wmaios fortos ot faiblos. 

Do son c8t6 la tradition commercialo du Ltban a 
favoris6 davantage qu’on Syrie, on Irak ou on Jor- 
ddnio un développement dos institutions flnancléros 
modornos. L’bpargno y est plus élovbe, le taux do 
I’intirbt tond A 6tro plus bas et le courant g6nCral du 
cr6dit pour les entreprises productives ost moins 
restreint. Cependant, ici encore, on SO heurta A cotte 
diRlcult6 habituelle quo I’Etat no peut, par voie 
d’OmprUnt8 publics on vuo du dbvoloppomont bcono- 
miquo, disposer sbromont d’une part quelconque dos 
roesourcos flnanciéros internes. Le fait quo le budget 
libanais repose on grande partio sur les imp&e do 
consommation n’oncourago pas non plus A compter 
sur une affectation d’une part importante dos recettes 
publiquos A do8 investissements on capital. 

En CO qui concomo les bhangos, 10 Gouvernement 
libanais a abandonné plus tbt encore quo la Syrie 
tous les contr6les quantitatifs sur les transnctions de 
change et sur les importations. Los recettes on devises 
6trang6ros qui passent par 10s voies Of&iOhOs 10 hmi- 
tont prattquomont aux versements do l’fraq Perroleum 
Company et do la Transhabian Pipeline Company 
qui, pour le moment du moins, somblont insu5lsants 
pour 5nancor les vastes programmas do développement 
néceesairos pour tirer parti dos possibilitbs promet- 
tou8os d’aménagement do ht riviAro Litani. Do plus, 
comme la Syrie, 10 Gouvernement libanais a autorisé 
la Banque de Syrie et du Liban A consacrer une partie 
des roco:tos en dollars du Gouvernement au ronfor- 
cornent do la +rvo d’or. II faut ospéror quo cotte 
politique p: .ra un jour au Liban do stabiliser 
fermement t rs do sa monnaie dont l’instabilité 
actuollo décourage les bailleurs do fond8 étrangers qui 
pourraient participer au développement du pays. 

Egypte. Dans les pages qui p&Adont, on a fait 
do ftdquontos allusions aux doux obstacles principaux 
qui s’opposent au développement 6conomiquo, A 
savoir 1’insutBsanco de 1’6pargnO et la ditllculté qu’il 
y a A la mobiliser. Ce8 ob8taclos pomifitont A entraver 
le développement do 1’6conomio 6gyptionno, mais on 
constate cependant on Egypte la création d’un nombre 
remarquable d’6tablissemonts 5naneiors modorno8 ~JO 
les pays voisins pourraient Ctudior avec profit. C’est 
ainsi quo 1’Egyptopst parvenue A er6or un marché pour 
Ier Cmissions do valeur8 d’Etat, B convertir on oblige- 
tions mt6riouros uno grando partie do sa dette oxtG 
riouro, A romplaeor, dans sa r6aorvo mo&airo, les 
devise8 étrang6roa par dcr titms du Gouvernement et 
mCmo A déposer un projet do loi rolativo A l’imp5t 
sur 10 rovonu. Ce pro@8 on matiha rl’organication 
Ananciéto a Ct6 facilité nar l’accroissomdnt simultan6 
do la production nation& ot, A son tour, a contribué 
A rolovor b nivoau dl rovonu national. 

?46anmoins, ees progré romarquablos on matiAre 
d’organisation wmblont n’avoir abouti A aucuno 
am6lioration wasible du niveau do vie individuel. 
Ai, nuîgr6 uw forte ou~tation de la produc- 
tion nathab au cowa du ti pu16 10 groupe 
H margW x, c*œt-Adiro las viatmos do la pauvrot6, . 
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do I’analphab6tismo ot dos maladies, constituerait 
environ 90 % du total do la population égyptienne. A 
titra d’oxomplo, les vastes travaux d’irrigation oiF’oc- 
tuds on Egypte uu cour3 dos doux dorni6ros gbndrations 
ont 6t6 suivis d’uno augmentation correspondante do 
la population et d’un développement vbritablomont 
impressionnant do mulwdios d6bilitanteo telles que lu 
hilharzioao et le paludismo. 

II semble donc aasoz évidant quo lu vdritablo solu- 
tion du problCmo social cr66 pnr cotte pression démo- 
graphique no peut SO trouver onti6romont dans uno 
nouvo!lo augmentation do la production ot du revenu 
national. L’Cducation ot dos porspectivc~ d’emploi 
plus variées doivent Cgalomont contribuer b lih6ror 
graduolloaont dos habitudes uncostralos dont ollo est 
imprégnéo depuis si longtomps uno économie qui n’a 
jusqu’ici otfort quo tréa peu dc choix it l’individu. 

I~ra#/. Le cas d’tsrael est tout particulier. On y  
rencontre une civilisation occidentale du type Ic plus 
modorno qui fait dos efforts prodigieux pour vivifler 
le sol arido de la Palestino. Du point do vue Rnancicr, 
IsraCI poasédo un réseau bancaire bien CquipC et pur- 
faitomont gCr6, un rythma d’épargne romarquab::, et 
un mécanisme budgétaire fonctionnant sans heurts 
qui est jusqu’ici parvenu h financer des dépenses très 
importantes pour la mise en valeur et la défonso du 
pays ainsi que pour l’administration courante. Sans 
cet apparoi! d’une importance vitale pour la mobili- 
sation des roasourcos 6conomiques nationales, Isradl 
aurait étt incapable Je soutenir l’effort de I’annte 
6coulce. 

Mais 10 probYmo fondamental a:ui se pose aujour- 
d’hui est celui do savoir si, mCmo avec un nouveau 
développement de son appareil financier, le pays peut 
sans risque absorber l’immigration au rythme actuelle- 
mont envisagé. On ne peut déguiser le fait quo les nou- 
veaux immigrants, du moins dans la phase initiale, 
sans apporter quoi quo ce soit ou on apportant fort 
peu B la production inttriouro et aux rosaources en 
devises Ctrangéroa, les mettent fortement à contribu- 
tion. 

Ainsi, I’equilibre de la balance des paiements 
d’Israg1 SO maintient de façon pr6cairo grtIce g des 
contributions, investissements et autres trdnsforts de 
capitaux do l’étranger qui représentent plus de 75 % 
dos dépenses courante3 on devises. Do plus, l’éltmont 
le plus décisif du c&6 recettes, B savoir las contribu- 
tions du monde juif, a nettement tendance a diminuer, 
tandis quo les besoins on dovises Ctrangéres pour 
l’entretien oc l’absorption des nouveaux immigrants 
continuent a augmenter. Meme ai 10s contributions du 
monde juif no diminuent pas encore, l’arrivée de 
150.000 immigrants on 1950 risque do cr&r un d66cit 
en mati6ro do devises Cquivalant g 25 % environ de 
I’ensemblo dos besoins de cet ordro. Dans uno trés largo 
mosuro, ce déficit probable d’lsrael en matiéro de 
devises on 1950 pourrait etro combl6 d’une maniére 
aussi satisfaisanto par 10 dtblocage partiel do ses soldes 
en sterling, qui a’élévent 6 25 ou 30 million3 do livres, 

quo par une uugmontadon dos rocottos on dolhtrs. 
Mais la question do aavoir si 10 Couvornomont bri- 
tannique, btant donné notammont les domandos pres- 
santos do rombour3omont fon11ulée3 par SOS autres 
crbanciors, sera on mesure do débloquer las livras 
sterling dans dos proportions sufflsontos pour r6pondro 
aux besoins d’lsraH devra ruire l’objet de n6gociutions 
ontro les deux gouvornomonts intéressés. 

Pour 1951. les porapectivos on matibre do devises 
seront encore plus graves. Bion quo les autorit 
d’lsrat!l exprimant 10 forme espoir do voir I’augmon- 
tation dos exportations ot I’uccroiasement dw inves- 
tissements commerciaux omp6chor une nouvollo aggra- 
vation du détlcit on dovisoa, les beillours dc fonds 
6trangors ont 6t6 jusqu’ici assez tiédoa, ccpondunt 
quo les possibilit6s d’oxportntion d’rsrael demeurent 
trés incortaincs. 

Perspcclives jiwmcicbes d’wsrmhle. Ainsi, sauf en 
CO qui concorne l’Irak et peut-etro l’Egypte, les perspoc- 
tivos d’uno rapide nméliorution de lu situation finau- 
ciérc extérieure et int6rieure des divers pays du Moyen- 
Orient ne paraissent guérc encourageantes. Quelque 
prometteuses quo soient les possibilités do dtvoloppe- 
mont des ressources naturelles que les prospections 
peuvent r6v6ler, il est cxtremement improbablo que 
des projets important3 puissent Ctre financés sans une 
aide ext6rieure considérable. 

Or, tant quo les pays du Moyen-Orient resteront 
dans leur marasme 6conomique, les risques auxquels 
s’exposeraient les bailleurs de fonds Ctrangers tven- 
tuels l’emporteront sur les perspectives de profits. 
II nous paraît donc improbable quo les investissements 
privts 6trangers fournissent l’impulsion n&ossaire 
pour mettre en route le processus de développement. 
A cet Cgard, on entend souvent dire que les pays 
insufIIsammont dtveloppés comme ceux du Moyon- 
Orient pourraient attirer les investissomonts de capi- 
taux on procédant simplement B uno réforme financiére 
compléta. II semble qu’on ne tionne pas suffisamment 
compte de ce que les facteurs qui découragent le plus 
les bailleurs de fonds Ctrangors, c’est-g-dire, la fai- 
blesse et l’irrégularitb des recettes en denses Ctrangères, 
la variabilité oxtreme des taux de change, I’inotlicacit6 
des politiques budgétaires, etc., ont tous Iour origine 
dans un fait fondamental - la pauvret6 de COS pays -. 
et ces facteurs ne pourront jamais etro ontitremont 
6liminCs tant quo subsistera cette pauvrete. C’est un 
cercle vicieux commun iI tous les pays insuffisamment 
d6veloppés: leur pauvreté ect un obstacle aux inves- 
tissemonts Ctrangers et, faute d’investissements ettan- 
gers, ils restent dans leur pauvreté. 

On pourrait certes rompre ce cercle vicieux grilce à 
l’aide Ctrang6re sous forme do subsides, de pr&ts 
accordés dans des conditions particuliéremont favo- 
rables on vue du financement initial d’entreprises de 
dtveloppemont soigneusement choisies. Cependant, 
malgré l’aide ttrangére, 10s gouvernements ne pourront 
donnor l’impulsion nécessaire au processus do d6w 
loppemont, s’ils ne parviennent a faire comprendre 
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P lourr population9 la n6wrsitb do travailler dans 
l’espoir d’un avenir moillour. Los gouvernements 
doivent s’offorcor d’éclairer le public sur I’intérbt quo 
prlronto pour lui 10 développement bconomiquo ot 
dovront ainsi s’oxposor do propos délibéré aux rovon- 
dication8 politiques dont sortiront 109 mesure8 do 
r6formo véritable. Avec une tolio reprise do l’effort 
national et l’augmentation du rovonu national, il Bora 
peut-6tro poesiblo d’éoartor aduoliomont 108 obstacles 
quo 109 institutions actuel 09 opporont au progrér. Y 
Mais do8 rbformoe flnancibros offlcacos et durables no 
peuvent aboutir quo si le payr comprend leur néoonsité 
et leur but. 

Le problbmo posé par les institutions varie natu- 
rellement d’un pays 6 l’autre et seule une btudo d6- 
taiil6o do chaque cas, on fonction dos plans particuliers 
do développement, pourrait montrer dans tous leurs 
détails 108 politiques ot les réforme8 administratives 
nécessaires. Il est toutefois possible d’indiquer 109 
ligne8 génbralos d’une mobilisation plus compléta do 
Iours ro98ourco8 par COS pays on vuo du développement 
Cconomiqua. II faudrait: 

PromiQemont, consacrer B l’importation do biens 
d’équipement, une partie dos recettes courante8 on 
dovisos Ctrangérob, aujourd’hui utilisées pour l’im- 
portation do produits do luxe pour la consomma- 
tion; 

Douxiémomont, préparer dos plans do stabilisa- 
tion dos chargos afin do diminuer les risques pour les 
invoetissomonts Ctrangors; 

Troisihnemont, procbdor B dos rtformos Ascala 
visant B Clargir l’assiette do 1’impOt et 6 rotiror dos 
groupes do rovonus 10s plus 610~69 une plus forte 
proportion dos rocottos; 

QuatriCmomont, Ctablir dos budgots do dCvo- 
loppomont donnant uno expression concr6to 6 uno 
politique convonuo do développement, uno part do 
tout premier ordre rovonant 6 cas budgets dans 10 
rovonu national et 109 rocottos do 1’Etat; 

CinquiCmomont, aniélioror 108 méthodes budgé- 
tairos on adoptant notamment 10 eycrtéme doscomptes 
do caisse avec publication rapide dos résultats. 

Aucun do cas changomonts no peut so fairo rapido- 
mont, et on no peut compter sur drs r68ultats apocta- 
cuIairo8. Ils rencontreront inévitablement uno oppo- 
cition politiquo ot social0 r69oluo qui soumettra 
l’autorité gouvomomontalo 6 uno ditIicilo Cprouvo. 
Manmoins, tous 109 pays intire u>nt on mesure do 
8’onppr dan8 109 voies indiqu6os. Co9 changomonts 
Iont la condition prtalablo do tout progr69 bcono- 
miquo. 

Aprés co rapide aperçu do l’onsom~lo do la qttostion 
donné dans les soctionr qui pr6c&iont, nous allons 
aborder maintenant d’uno façon plus d6taill6o cortains 
dos probl6mor financiorr qui so posant on particulier 

6 chaque pays. Cos problémos ont une grands influonco 
sur les porspoctivor do développement. 

CO no 8ont pas 109 rubvontions qui peuvent fournir 
tous 109 fond8 quo 108 pays int6ross68 croient pouvoir 
employer utilement aux fins do dbvoloppomont. Si 
109 gouvernements décident do mottro leurs plans 6 
exécution, ils devront vrai9omblabiomont rechercher 
un Jours dos pr6ts étrangers aux condition9 commor- 
cialos normales. Leurs projets do développement 
pouvont 6tro parfaitemont établir et jurtiflés du point 
do vuo économique, nbanmoins la mesure dan8 laquelle 
con pays pourront 90 procurer dos prbts btrengors 
dépendra on grande partie do leur capacitb 6 assurer 
on monnaies fortes le service do8 emprunts et 6 faire 
face avec leurs propres ro88ources aux dépenses on 
monnaie locnlo afI6rontoe 6 COS projets. C’est lil quo 
10 probl6mo du développement rejoint celui do8 
finances publiques dans toute la région. Lorsqu’on 
songo aux défauts des systémos fIscaux on vigueur, 
sauf on IsraCi et dan8 une certaine mo9uro on Egypte, 
on peut ttro tontb do les condamner on bloc. II est 
certain qu’on Coit procéder 6 dos modification9 pour 
répartir plus &quitablomont les chargea. Toutefois, 
il vaut mieux p.&dor avec prudonco en la matiéro. 
Do8 réformes hgtivos pourraient aboutir 6 une dan- 
gereuse diminution des recettes on un moment . 
critique. 

Un imp8t bien compris, facile 6 percevoir et diIIIcilo 
6 Cludor, a do8 avantages. II est bon do méditer l’adage 
français selon lequel un vieil imp6t est un bon imp8t. 
Ii faudrait Ctudier 6 fond l’ensemble do la question 
et essayer autant quo possible les innovations dans la 
pratique avant do compter sur I’imp8t twr 10 revenu 
comme principale aourco do recettes capable do 
prendre la place traditionnelle dos droit9 de douane 
et dos imp6ts do consommation. Los mCmoe considé- 
rations r’appliquont aux rbformos administratives 
qu’on prosao 10s gouvernements d’adopter: il no faut 
pas on faire trop B la fois, et l’on doit so rouvonir 
quo 109 changomonts no sont pas toujours nkorsairo- 
mont do8 améliorations. 

D’autre part, lorsqu’on Cvaluo 10s résultats probablos 
dos travaux do développement dans la r6gion, il no 
faut par oublier quo, si cas travaux doivent attirer uno 
part importante do la main-d’auvro disponible, il 
peut on r68ultor uno augmentation considérable dos 
habitudos do déponso plut& qu’uno amllioration 
durable du niveau do vie, co qui forait gontI:r ks 
importation8 et entraverait lor exportations on 6lcv;.*t 
109 frais do production. L’CquilIbro assox précaire 
qu’ont &Ii96 dos pays commo la Syrie ot 10 Liban 
pourrait Ctro compromir par un tel procossu si l’on 
no veillait 6 on rostor maItro. Beaucoup d6pondra do 
ln qualité ot do la continuité dos avis quo lor gouvomo- 
monts recevront 6 cet bgard. 

Los Ctudos qui suivent ront fondbec 8ur las docu- 
monts pubW, compl6t69 par &a consultations avec 
los fonctionnaire, rooponsablos des capitales qu’il a 
6t6 pouiblo do viaitor 6 cotte fin, 6 sawir: Dama~, . 
Amman, Beyrouth et Tel-Aviv. 
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La Syrie vit sous un régime d’union douaniérc avec 
la Liban. Ca régime fait l’objet de fréqucntcs critiques. 
Mais, dans l’ensemble, les milieux offlcicls des deux 
pays semblent favorables B son maintien, tout en 
reconnaissant qu’il peut être parfois difficile de 
concilier les programmas de dévoloppcmcnt des deux 
pays qui sont parfois divergents 

Finances publiques. La politique traditionnelle de 
la Syrie, comme celle de l’Irak, da la Jordanie et du 
Liban, est d’obtenir un excédent budgétaire qui puisse 
alimenter un fonds de réserve pcrmottant de faire 
face B des d&pcnses extraordinaires. En Syrie, comme 
dans les autres pays mentionnés, l’argent est encoro 
trop cher pour que 1’Etat puisse emprunter au public. 

Le budget dbfinitif est publié aprCs vbrification par 
la Cour des comptes et approbation par le Parlement; 
cette proctdure entraine gtn&a!cment un retard de 
plusieurs années; les comptes les plus récants actuclle- 
ment publiés sont ceux de 1945, atlnbe pendant 
laquelle le Fonds de réserve Ctait de 49 millions de 
livres syriennes (ES.). 11 n’est pas publié de releva 
provisoire, ce qui serait pourtant utile, et Clucidcrait 
la question. Des prévisions budgétaires sont publiées, 
et elles annoncent toujours l’équilibre des dtpenses 
et des recettes: 125.800.000 fS. pour 1947; l27.Mx).OOO 
pour 1948 et 130.700.000 pour 1949. En 1945, derniérc 
ann&. pour laquelle les comptes ont ttt publiés, les 
dtpenses r6ellcs du budget ordinaire s’tlcvaient B 
99 millions de ES. et les recettes réeUes g 119 millions, 
laissant un cxctdent comptable de 20 millions. Les 
experts estiment que cet excédent a d0 tomber en 1946 
g 13 millions dc ES. environ et wut-Etre. en 1947. 
g 6 millions; que l’année 1948 &a probablement 
marquée par un déficit, mais qu’en 1949 il y aura de 
nouveau un excédent. II ne faut pas oublier que les 
dépenses pour lesquelles il n’est pas prévu de crldits 
au budget sont couvertes, B mesure qu’elles s’effectuent, 
par le Fonds de rtserve; et qu’on ne saurait tirer de 
ces chiffres aucune conclusion g un moment donné 
concernant le montant du Fonds. Il faut bien com- 
prendre également que les dtpcnses hors budget 
financtes de cette manitre constituent, du point de 
vue monétaire, une mesure tout aussi inflationniste 
que les emprunts du Gouvernement B la Banque de 
Syrie, bien que cela soit beaucoup moins dangereux 
du point de vue psychologique. 

11 existe un double systéme de comptabilité: a) la 
comptabititt sur base cumulative comprenant des 
postes hors budget (vCrifi&c par la Cour des comptes, 
mais non soumise au Parlement); et b) une compta- 
bilité sur base de la gestion, portant sur l’exercice 
financier (annCe civile) augmenté d’une période de 
quatre mois (ou plus, si le Parlement le prolonge) 
VCrifiCc et soumise au Parlement. 

Les d&cnscs militaires sont généralement comprises 
dans le budget ordinaire. Mais, en ao0t 1949, le Parlc- 
ment a étt saisi d’un budget militaire extraordinaire, 
dont leti dtpcnsce, impostes par les opérations mili- 

taires rtccntes, s’tlcvaicnt au total B 90 millions 
de ES. et aui doit Ctrc incoroort dans le budget ordi- 
naire do i950, conformcmant au principe d8 l’unité 
budgétaire. La plus grande partie des dépenses ainsi 
prévues ont db]& 616 effectuées ct Bnancbee au moyen de , 
disponibilitts de caisse et d’avances consenties par la 
Banque de Syrie. Toutefois, les conséquences infla- 
tionnistes ont CtC considérablement diminubes du fait 
que la plus grande partie des sommes n’ont pas ttt 
dtpanstcs sur le marché local, mais à l’ttrangcr au 
moyen de francs français et de livres sterling prélcvts 
sur k8 rtscrves de la Banque de Syrie. Le Gouvcrnc- 
ment n’a pas encore trouvé les moyens nécessaires 
pour couvrir de façon définitive la totalité de ces 
dépenses. 

Outre les charges figurant au budget ordinaire, 
1’Etat peut avolr g en assumer d’autres afférentes aux 
chemins de fer, dont il est partiellement propriétaire; 
nux postes, t&graphes et téltphoncs (entreprise 
autonome, mais recevant parfois des subventions de 
I’Etat); B l’Oflice des &Cales; g la Banque agricole 
et & I’OfRce des changes. Il existe en outre des « budgets 
annexes » pour I’AcadCmie arabe, le Service des 
antiquitbs et I’UniversitC syrienne, dont les déficits 
sont portés au budget ordinaire. Le Trésor consent 
parfois des pr&s aux municipalités, lesqueues 
empruntent egalement (I’CchCanct~ ne dépassant pas 
dix ans) & la Banaue de Svrie avec garantie de 1’Etat. 
les re&nnaissanc& de defies de cette nature pouvani 
servir g garantir les Cmissions de billets de banque. 

En dehors de ses emprunts g la Banque de Syrie, 
1’Etat n’a aucune dette, internationale ou rrationale, 
si ce n’est l’obligation de payer les pensions (figurant 
au budget) des fonctionnaires en retraite. Il existe 
un projet de crtation d’un office autonome des 
pensions (subvcntionnt par 1’Etat) qui se chargerait 
des dtpcnscs encourues g cc titre. 

Les budgets municipaux sont publiés dans le Bulhtin 
de slahllque. Les recettes proviennent de surtaxes 
locales ajoutées aux impbts normalement perçus par 
l’Etat, comme en France. Les municipalités ne 
reçoivent aucune subvention de l’Etat, mais elles 
peuvent obtenir sa garantie pour les emprunts qu’elles 
contracteraient g la Banque d%mission (Banque de 
Syrie). 

Les prévisions budgétaires du Gouvernement syrien 
s’élevaient g 125.800.000 ES. en 1947, derniére an& 
pour laquelle des chiffres concernant les municipa- 
UtCs ont CtC publiés; ces chiffres etaient alors de 
21.700.000 £S. pour les recettes et de 18.7OO.OOOfS. 
?our les dépenses. Si on ntgligc la partie relativement 
faible des recettes que représente le revenu tir& des 
domaines publics, et si on ne tient pas compte du fait 
que les recettes rtelles accusent gtntralemcnt un 
crctdcnt sensible par rapport aux pr&isions, il semble 
que la population syrienne ait ver&, en 1947, 
147.5OO.OOOfS. pour les dépenses publiques, soit 
moins de SOES. par @te. Pour 1949, les recettes de 
I’Etat sont estimtes B 130.700.000 ES., soit environ 4 % 
de plus que pour 1947. A supposer que les recettes 
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municipal08 augmentent dans la mCme proportion, 
la contribution totale demeure tr68 16g6roment au- 
desaur do 50 ES., roit de 15 6 16 dollars par t6te 
d’habitant. Merno si uns tomme 16gbromont sup6riouro 
doit btro oxig6o du contribuable on 1950, afin do faire 
face aux dbponses militaires extraordinaires men- 
tionn6O8 ci-doaaua, la charge qui on résukora no sera 
pas oxccaaivo, marne on- prcportion d’un rovonu 
national auj. rolon l’O8timation do la FAO. no s’élbvo 
qu’B 100 ‘doilars par tate. 

L’Etat posséda do vastes propriétés fonci6ro8, prin- 
cipalement agricoles, dont il afferme la plus grande 
partie aou8 diff6ronts régimes, avec promoseo do vente 
aprés une période d’occupation ilx60. 

RPglme des changes. Do mtmo qu’au Liban, 10 cours 
Ibeal du dollar dos Etats-Unis est do 2.185 fS. Mais 
1~8 mO8tIre8 rO&iCtiVCS do contr& -dea Change8 
destinées B maintenir CO taux ont Ct6 graduellement 
assouplies; il y a doux mois encore, 108 exportateurs 
Ctaient autoris6s 6 garder le produit en devises 
Ctrangéres do leurs vontos g l’étranger, sana on remettre 
aucuno partia g 1’05~0 dos changes, alors quo 108 im- 
portatour devaient 8c munir do devises Ctrangérea pour 
le paiement dos marChandi8C8 qu’ils achetaient 6 l’étran- 
ger, au marché libre; par l’intermédiaire d’agents auto- 
ris6s. A l’heure actuelle, 10 franc français et quelques 
autres monnaies europknnos faibles sont 10s SOU108 
devises qu’il soit possibio d’obtenir par la voieofficielle. 
II est 9 remarquer quo, comme au Liban, les droits do 
douane sont encore calcu16s d’aprés le taux officiel 
(2,185 ES.), ce qui ontrabro, en valeur rCello, une réduc- 
tion sensible do8 tarifs douaniers. 

Dans Cos conditions, 1’05c0 de8 changes a vu son 
activité diminuer considérablement; il 80 borne main- 
tenant, on fait, 6 de8 op6rations otIèctu608 pour 10 
compte do 1’Etat au cour8 légal do 2,185 ES. B partir 
do aommea constitu6Oe par 108 recOtte8 provenant dos 
ccmpagnie8 p6troMre8 Ctrangétcs qui effectuent leur8 
achats on monnaie locale 6 80 % du cour8 o5ciol 
(voir Liban). Toutefois, la loi n’apporte aucuno ~OS- 
triction au droit qu’a 1’Etat d’&eter au marché 
libre 108 devi808 Ctrangks dont il peut avoir be8oin, 
par l’entremi8o do 1’05~~ dO8 changes, lequel est 
aCtuO1~Omettt en train de 80 kaneformer en un fonda 
do stabilisation, conçu on vuo de r6pondro B la situa- 
tion nouvollo qui r68uhO du fait quo 108 trawctionr 
sur deviso 6trang6rO8 8ont, On grande partie, libres. 

LOT tran8actions ontralnant des mouvements de 
capitaux n6w8aitOnt oncoro un pormir tp6cial et doi- 
Vont 8’o&ctu0r par I’omrOmi8e d’agents autorids. II 
08t reumnu que cO8 rOrtriction8 M 8ont pa8 opérantO8 
on fait a l’heure actuOl10. LOT motifa d’achat de devi8e8 
6Wan&O8 no font pa8 l’objet d?mo enqdts 8trictO. 
Le Gouvernemont 8emblo consid6rer que, ai l’évasion 
dea capitaux prenrit dec proportion8 dang0rotw8, allo 
deviendrait biont8t maniferto. DO8 meoures de r6preo- 
8ion 8oraiont peut-ke alors n6w88airer; maia, ju8qu’a 
cO qw cd problkno oo pore, B auppcs~r qu’il 80 pore, 
il 8Omblo pr6fbrablO do no par encourir 108 frai8 

qu’ontralnorait la crbation do l’organisme complexe 
néceesairo g cet effet. 

A l’heure actuelle, 108 porsonnrs rbsidant on Syrie 
no sont pas tonus8 dO déclater leurs avoir8 on deviser 
étrangbros, et il n’existe aucune restriction 6 la vonto et 
6 l’achat do devise8 6trang6ros it l’int6riour du paya, 
non plus qu’au transfert du rovonu dos invo8tis8omont8 
btrangors on Syrio. II semble quo 108 achat8 do dollars 
s’offectuont directsmont au moyen do livre8 syriennes 
et non pas par l’intormbdiairo d’une monnaie tierce. 

Cet abandon du contrOlo dos dovi8o8 Ctrangbror 
aurait, paratt-il, stimu16 108 exportations et par suite, 
aidé 10 paya 6 approcher d’une position d’équilibre 
pour 108 bchangos extérieurs. LOS importation8 sont 
encore trés supérieures aux exportations, mais la 
différence est int6gralomont compons6O pur 108 oxpor- 
tations invisible8 et 108 pr616vomonts effectués aur 108 
réserves. Certains milieux prétendent mCmo quo la 
balance dos paiements est favorable, mais il no semble 
pas qu’il y ait ou aucun0 tentative 05ciollo ou semi- 
ofticiollo bour établir co fait. Dans toua 10s nava du 
monde ii s’offectuo, dans dos proportions &Oindras 
d’ailleurs quo pour 10 Liban, dos opérations do cour- 
tage, dos transactions ontralnant commission8 ot dos 
ntgociations do devises étrangéros dont 10 bCn6ike 
revient g dos Syriens. La livre syrienne s’ost raiformio 
sur 10 marché libre par rapport au dollar dos Etats- 
Unis depuis quo 10s transactions sont libres. Toutefois, 
0110 se négocia encore avec une 16géro porto par rapport 
6 la livre libanaise. 

II n’existe aucuno estimation officielle pour ia thC- 
saurisation do l’or mais on considtro, dans certains 
milieux bien informés, qu’elle n’est paa inf6riouro au 
total B 150 millions do dollars. CO total ost probablo- 
mont supérieur B celui attaint au Liban, oh 108 oncou- 
ragemonta B rendre actifs c68 capitaux sont plus fortr. 
En Syrie, jusqu’ici, la th6saurisation n’a quo peu 
diminué. La thésaurisation do l’or est une coutume 
traditionnelle on Syrie, ob la population a toujours vu 
diminuer 108 rO88ourcO8 qu’otio avait aou8 d’autro8 
formes. Et do fait, un grand nombre do Syriens pr6- 
f6ront avoir un d6couvot-t on banque, pour lequol ils 
paient des int6r6tS 61~~68 plut8t quo d’investir 108 ca- 
pitaux t-pli demeurent oidfa aou8 forme d’or. En outre, 
pour 10 moment, l’inqui6tudO cau860 par leo trouble8 
réccmmont aurvonua dans la r6gion n’oat pa8 oncoro 
compl6tomont diatipée. Les contrat8 ne peuvent ati- 
pulOr l6galOmont quo le paiement 8*offectuOra on or; 
mair la clauo du paiement-or (paiement on monnaie 
lccalo B un taux Ctabli d’apr6-8 10 cour8 do l’or au mar- 
ch6 libre) est autori86O. 

LO maintien du taux o5ciol B 2,185 ES. est conaid6r6 
comme important ot jurtifi6 par la raiaon quo toute 
fluctuation do ci cour8 aurait &a off~to p8ychologiquo8 
incalculables. Toua 10s prix ront trér 8erMibler aux fluc- 
tuation, du cour8 du dollar et reraisnt rmtibk8 mtmo 
aux fluctuation8 du cour8 o5ciol, bion que tout lo 
modo sache qw CO cour8 n’ert plu8 On vigueur pour le8 
tran8action8 commercialO ordinair08 awc 1’6trangOr. 

. 
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Banque d’émission. Les accords en vigueur entre 
1’Etat et la Banque de Syrie conférent B cette darniére 
le privilége exclusif de l’émission des billets de banque 
jusqu’en 1965. Cette banque est Cgalement chargée 
de tous les avoirs libres de 1’Etat. Y  compris le Fonds 
de réserve, et elle elkctue parf& des paiements au 
compte de l’Eta& bien que ce soit normalement le 
Ministre des finances qui fasse fonction de caissier 
de I’Etat, sauf en ce qui concerne les chemins de fer, 
les postes, les télégraphes et téléphones, la Banque 
agricole et 1’OfHce des céréales. 

La Banque de Syrie est aussi la première des banques 
commerciales. En dehors des opkations du Fonds de 
stabilisation, dont elle a la gestion, la Banque de Syrie 
effectuerait environ 60 % (en valeur) des transactions 
en devises étrangtres (au cours libre) effectuées par 
le pays, et consentirait à peu près la méme proportion 
des avances, outre la plus grande part des opérations 
de crédit k court terme aux agriculteurs; en effet, la 
Banque agricole se borne B consentir des prgts B 
longue échéance, et les agriculteurs qui vivent dans des 
parties du pays que ne dessert aucune des onze suc- 
cursales de la Banque de Syrie n’ont guère d’autre 
moyen, pour obtenir des crédits, que le recours aux 
usuriers. La Banque de Syrie pratique également 
l’escompte pour les plus grands établissements, ce qui 
représente peut-&tre environ 20 y0 du total des sommes 
escomptées en Syrie. 

Le taux d’escompte de la Banque de Syrie varie de 
5 k 7 % pour les billets B échéance de trois mois et les 
avances de neuf g douze mois, et son taux de réescompte 
varie de 3 ‘/2 B 4 ‘/ %. Il semble que l’intérêt perçu 
par les autres banques soit considérablement plus élevé 
et qu’un inté& de 30 % ou plus soit couramment 
perçu sur les pr&ts non garantis. 

Conformément g ses accords avec YEtat, la Banque 
de Syrie s’efforce d’accumuler de l’or, dans la mesure oh 
les circonstances le permettent, afin d’assurer la cou- 
verture de la circulation fiduciaic (240.000.000 de 
fS. g la date du 15 novembre) dans une proportion de 
30 %, La Banque a commencé B progresser dans cette 
voie, cette couverture étant déja de 5 %; le complément 
est g l’heure actuelle constitué par 11 ou 12 milliards 
de francs français, avoirs qui font l’objet de réduc- 
tions progressives, conformément B des accords 
conclus avec la Banque de France, et par des bons du 
trésor émis par le Gouvernement syrien, B court terme 
mais renouvelables; toutefois, ces bons ne doivent pas 
représenter plus de 40 % du total de la couverture. La 
couverture-or est évaluée au cours officiel de 1 dollar 
= 2,185 fS. et la différence résultant de l’application 
de ce cours est rembourske g la Banque par 1’Etat. 

Pas plus que la Banque du Liban, la Banque de 
Syrie n’est autori& g acquérir des dollars au moyen 
des francs français mis g sa disposition en vertu des 
accords dont il est fait mention ci-dessus; elle ne peut 
ohknir que des devises européennes éventuellement 
indiqukes par la Banque de France. 

La Syrie reçoit chaque année de 1’Iruq Petroleum 
Compnny une somme d’environ 3 millions de livres 

sterling. Pour le moment, ces recettes semblent 
dépasser quelque peu les demandes du marché libre. 

II a CtO signalé que, depuis que les transactions en 
devises étrangéres sont devenues pratiquement libres 
(l’obligation qui subsiste encore de verser au Fonds 
10 % des achats de devises fortes au cours officiel nc 
s’applique en fait qu’8 un très petit nombre de tran- 
sactions), la livre syrienne s’est plut& raffermie sur le 
marché libre par rapport au dollar. On explique ce 
redressement par les facteurs suivants: 

1) Libre circulation de l’or; 
2) Augmentation des exportations; 
3) Recettes assez importantes en sterling; 
4) Relative stabilité budgétaire et monétaire; 
5) Existence en Syrie de réserves d’or thksaurisé, 

d’une valeur probablement équivalente B 150 mil- 
lions de dollars environ. Comme les Syriens ne pra- 
tiquent guére la thésaurisation des billets de banque 
et que les dépats bancaires sont peu importants (les 
Syriens aiment mieux, pour leurs besoins courants, 
avoir un découvert en banque sur lequel ils paient 
des intérêts, que de se séparer de leur or) il n’existe 
pas de masse flottante de devises syriennw qui 
puisse donner prise & la spéculation ou se dévaluer 
dangereusement dans les moments d’incertitude. 
Cet état de choses, bien qu’il contribue g assurer 

la stabilité des changes, présente le sérieux inconvé- 
nient de faire obstacle g l’utilisation des ressources h 
des fins productives. 

Toutefois, il ne faut pas oublier que, quand le trans- 
port du pétrole au moyen de pipe-lines transarabiques 
aura commencé, le Gouvernement syrien percevra en 
dollars les frais de transit et de garde, k un taux qu’il 
serait imprudent de vouloir estimer B l’heure actuelle. 

Commerce exthrieur. On trouvera ci-joint les chiffres 
relatifs aux kchanges de l’Union douaniére libano- 
syrienne de 1938 a 1948 compris. 

La proportion observée pour la répartition des 
recettes douaniércs, qui est de 56 pour 1~ Syrie et de 
44 pour le Liban, est considérée par les deux pays 
comme injuste. Mais jusqu’ici, aucune tentative pour 
élaborer une méthode de calcul plus satisfaisante ou 
simplement pour établir les faits avec précision n’a 
été couronnée *de suc&. Et i! faut reconnaître que, 
d.anneles condmons actuelles, 1 entreprise ne sertit pas 

Il Ae faut pas oublier que les exportations visibles 
constituent un facteur beaucoup plus important de la 
balance des paiements en Syrie qu’au Liban. La Syrie 
est même un exportateur de produits primaires, prin- 
cipalement de blé. Le coton brut syrien se vend égale- 
ment un bon prix sur le marché; le prix du coton brut 
a augmenté, ce qui a quelque peu contribué & com- 
penser la diminution survenue cette an&, a la suite 
d’une rectification des prix, dans le produit de la vente 
du blé. Les exportations de 1949 promettent d’attein- 
dre un total satisfaisant. Les cuirs et les peaux ont 
également leur importance et aussi, g un moindre degré, 
les cotonnades et le cuir travaillé. 



Selon un calcul approximatif, mais, do l’avis dos 
milieux syriona, asaoz proche do la v6rit6, 10s impor- 
tations do chacun dos doux pays roprbontoraiont 
50 % du total ot, pour las oxportations, colles do la 
Syrie roprésontoraiont 75 % ot collos du Liban 25 %. 
Le Liban a essayé depuis la guorro d’oncouragor la 
création do quolques industries, mais la Syrie est allée 
beaucoup plus loin dans cotto direction, et, dans l’on- 
semble, 0110 ost mieux placée g cet Cgard, bion quo quel- 
ques-unes do SOS ontreprisas no SO soient pas rCv616os 
justig6os du point do vuo 6conomiquo et qu’ellos aient 
m6mo Ct6 considéréos comme dos Cchecs, et ostiméss 
indignes do la protection qui leur avait tté accordée. 

Dans uno branche importante de l’industrie, colle 
du ciment, des usines nouvelles SO créent B Alop et 
commenceront sans doute d’ici pou h produire au 
rythme do 200 tonnes par jour, CO qui, ajout6 au 
tonnage r6guliérement produit a Damas, devrait suf- 
fire aux besoins normaux do la Syrie dans les condi- 
tions actuelles. Le prix a l’usine est do 110 fS. la 
tonne et le prix a la livraison, dans le pays, est do 
119 fS. la tonne. Cos prix sont favorables, compar6s 
6 ceux qui sont pratiqués, par exemple, on Jordanie. 

La Syrie exporte des cotonnades de qualit quelque 
peu inférieure, principalement en Irak; mais pour les 
qualit6s supérieures, la Syrie doit importer. Elle no 
produit qu’une trés petite quantite de soie brute, et 
importa la plus grande partie dos produits qu’elle file. 

On estime on Syrie quo la contrebande, in6vitablo 
Ctant donne la longueur des frontiéres ouvertes du 
pays, introduit surtout des produits manufactures, par 
la Jordanie, afin d’6viter la douane syrienno; certains 
experts y voient uno nouvelle raison d’abaisser le taux 
des nombreux tarifs douaniers. 

Etat des afaires et perspeclives d’avenfr. Une pres- 
sion dtflationnisto s’exerce sur les prix en Syrie. Le 
bl6 m6rito une mention sp6ciale. Une baisse, qui ropré- 
senterait, paraft-il, 60 % par rapport au maximum 
atteint pondant la serre, s’est produite en vue do 
l’adaptation aux prix mondiaux actuels; mais 10 nou- 
veau prix permet encore au producteur de faire SOS 
frais. En outre, ce dtclin semble woir heureusement 
stimu16 les exportations. Des baisses do prix mains 
sérieuses se manifestent dans d’autres domaines, et 
tendent B produire du ch8mage et des diminutions de 
salaire. Mais 10s autorités no voient aucun sujet 
d’alarme dans la situation actuelle. 

A plus longue CchCanco, dos probl6mos diflciles BO 
posent, qu’il faudra résoudre avant de pouvoir mul- 
tiplier les occasions d’emploi lucratif pour une popu- 
lation dont le niveau do vie actuel constitue uno menace 
permanente d’instabilité politique et sociale. 

II faudrait do vastes travaux publics do dévelop- 
pement pour augmenter la superficie des terres culti- 
V&S. Lo pays no manque pas do terres B fertiliser, ni 
d’eau utilisable b cet effet, ni de terrains abondamment 
arrods par les pluies et qui n’auraient besoin que d’ou- 
tillage m6caniquo. La question est de trouver l’argent 
n6cessaire pour l’outi’lago. Nous avons vu quo le taux 

do I’intbrCt est 610~6 et que la population garde I’habi- 
tude invCtCr6e d’amasser ses profits on thésaurisant 
l’or. Il semble bien quo beaucoup do gens arrivent B 
faire marcher lour affaire grftco B la marge do profit quo 
lour assura la ditT6renco entre 10 rendement des capi- 
taux empruntés par eux et les gros int6rCts qu’ils paient 
h leurs cr6anciers. Dans ces conditions, il y a peu de 
chances B présent d’amener les Syriens B consacrer 
leurs capitaux a des plans do d6veloppemont agricole. 

Etant donn6 les possibilitts do d6voloppoment de la 
Syrio et l’amélioration qui s’est d6ja manifest6e dans la 
situation des changes et s’accusera peut-6tre encore 
quand les dollars do la Trans-Arablan Petroleum 
Company commenceront B affluer, les capitaux ttran- 
gors pourraient peut-etre trouver a s’employer dans 
10 pays, si les circonstances sont favorables. Les sa- 
laires nominaux dans l’industrie sont, B vrai dire, peu 
Qlevés, mais le rendement individuel des ouvriers est 
également faible. A Alep, les ouvriers des filatures de 
coton se sont mis en gréve pour obtenir qu’un seul 
travailleur n’ait pas B s’occuper de plus d’un metior, 
alors qu’a l’heure actuelle chaque ouvrier travaille 
sur trois metiers (et aux Etats-Unis sur quarante en 
moyenne). Du point de vue du tout de la production, 
le travail d’usine en Syrie revient cher. De plus, les 
travailleurs qui sont syndiques peuvent appuyer 
efficacement leurs exigences. Il faut s’attendre b CO 
quo ces exigences deviennent encore plus grandes, si 
les capitaux 6trangers commençaient a affluer, mena- 
çant ainsi de rompre I’6quilibro instable qui existe 
actuellement entre les salaires et les prix et 1’6quilibro 
i;galoment instable de la balance des paiements. 

Dans ces conditions, les nouvelles entreprises ont 
besoin, pour SO Lancer, d’une protection tarifaire, g un 
taux qui, par contre-coup, provoquerait dos prix 
excessifs, mCmo pour la consommation intérieure, sans 
parler do la concurrence sur les marchés Ctrangors. 
L’argument bien connu qui consiste a essayer do jus- 
tifier les prix 610~6s sur 10 marché intérieur sous pr6- 
texte qu’ils rendent possibles l’exportation g des prix 
permettant d’affronter la concurrence n’est guéro 
convaincant dans 10 cas’ do la Syrie. 
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Les plal~s de dlveloppcment semblent se limiter, B 
l’heure actuelle, aux projets d’établissament d’un port 
moderno B Lattaquib, a des travaux d’ass6chement 
des marais du Ghgb (val& .la I’Oronte) et 6 la cone- 
truction d’une centrale 6lectrique sur le Yarmouk. 
Ces projets mCms n’en sont qu’aux premiers stades 
do préparation. 

Irak 

Il n’a pas 6tC possible d’effectuer, pour la pr6para- 
tion de la présente Ctude, un voyage 6 Bagdad; il a 
donc fallu fonder cette Ctuda sur des documents 
publiés, sans pouvoir les compl6ter au moyen de 
renseignements plus detailles et plus récents tels que 
ceux qu’il a CtC possible d’obtenir dans les capitales 
d’autres pays. 

C’est de 1932 que date la pleine independnnce 
nationale de l’Irak; parmi les pays ttudits ici, l’Irak 
a 6t6 le deuxiéme B obtenir cette indépendance. 
L’unit6 monétaire, le dinar irakien (D.!.) est li6 6 la 
livre et se change officiellment au pair de cette der- 
niére. Les recettes en devises étrangéres qui, en 1946/47, 
constituaient environ 9 % du budget irakien, et que 
1’Etat tire des sociétts qui exploitent les riches gise- 
ments p6trolif6res de l’Irak, sont en livres sterhng. 
En attendant la cr6ation d’une banque centrale, qui 
est actuellement en voie d’établissement, les ques- 
tions monttaires sont traitees par une Commission 
qui se r6unit a Londres, et la circulation fiduciaire est 
couverte par des valeurs-sterling. 

La production p6troliére est susceptible de d6velop 
pement considerable; les r6serves sur lesquelles on 
peut compter assurent B l’Irak une place de plus en 
plus importante parmi les producteurs mondiaux de 
p6trole. De plus, la région du nord, bien arro&, n’est 
que partiellement exploitée, et les terres alluviales de 
la plaine de M6sopotamie sont fertiles. Si le pays est 
capable de bien utiliser ses immenses ressources en 
eau et de s’en rendre maftre, ses possibilites comme 
exportateur de denr6es alimentaires paraissent en 
v6rit6 considerables, proportionnellement aux quanti- 
t6s actuellement exportées. De m@me, le pays est vir- 
tuellement capable de nourrir une population beau- 

coup plus nombreuse qu’à l’heure actuelle. C’est ce 
qui ressort du premier véritable recensement qui ait 
jamais 6t6 effectué dans le pays, et qui a montrd que 
la population n’était que de 4.800.000 personnes en 
1947, pour une superficie de 435.228 kilométres 
car&.. Le taux d’accroissement naturel est probable- 
ment de 1 pour cent par an. Les taux de la natalité et 
de la mortalité, et plus particuliérement celui de la 
mortalite infantile, sont probablement 610~6s. De tous 
les pays de la région, l’Irak semble Ctre celui dont les 
conditions et les ressources naturellos donnent le 
plus d’espoir, B condition qu’il soit possible de réparer 
les pertes de terres arables causees par des siécles de 
mauvais entretien. Mais 6 l’heure actuelle, le niveau de 
vie de la population est extr@mement bas: la FAO 
estime que le revenu national par tCte est de 85 dol- 
lars, alors qu’il est de 100 dollars en Syrie et de 125 
dollars au Liban. Selon ces estimations, 60 % au moins 
du revenu national proviennent de l’agriculture. Le 
paysan est accable d’imp8ts et souffre d’un systéme 
injuste de répartition des profits. 

Finances publiques. L’Irak a un budget ordinaire et 
un budget extraordinaire, qui ne comporte que les 
plans dc d6veloppement, finances principalement par 
les redevances perçues sur le p6trole. Il existe en outre 
un certain nombre d’entreprises appartenant a l’Etat, 
telles que les chemins de fer, qui ont leur propre bud- 
get autonome. Il n’est gubre possible de citer le chiffre 
total de leurs d6penses, mais ces depenses sont consi- 
dérées comme relativement peu considerables. On ne 
dispose pas de renseignements complets sur la mesure 
dans laquelle il peut &tre fait appel 6 1’Etat pour com- 
penser les pertes de ces entreprises. Les pr6visions 
budgetaires doivent recevoir l’approbation du Parle- 
ment, et les comptes sont v6rifi6s par un organisme 
semi-indépendant. 

Les auteurs du prtsent rapport ont eu connaissance 
des comptes clos du budget ordinaire et de ceux du 
budget extraordinaire (dCveloppement), publiés jus- 
qu’a l’an& 1946/47 comprise (l’exercice financier se 
terminant le 21 mars comme au Royaume-Uni). Pour 
les années 1947148 et 1948149, on ne peut citer que les 
prévisions : 
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Los recettes semblent provenir des impOts, qui sont 
principalement indirects, dans la proportion do 60 %; 
10 resto provient d’autros sources dont la plus impor- 
tante est 10 pétrole. Il somblo quo les imp6ts absorbent 
22 % du rovonu national. La défonso nationale et la 
police onsomblo représentaient un pou moins du tiers 
dos dépenses avant 108 opérations militaires qui ont 
eu lieu récemment. 

Pour les doux dorniéres années IndiquCes, il n’existe 
pas do comptes clos v6ri56s, ni mCmo do rolovés pro- 
visoires. La guerre do Palestine a imposé & l’Irak do 
sérieux sacrificas. L’ar&t daris 10 fonutionnoment du 
pipe-lino do HaIfa a Cnorm6mont diminué 10s recottcs 
provenant do8 redevances 8ur 10 pétrole. La difflcultt 
d’établir un budget dan8 cas condition8 a conduit 10 
Gouvernement 6- Ctablir, on 194g149, dos prévisions 
bimestrielles. Il annaralt au’cn mai 1949 le Gouvorne- 
mont irakien a& une ditte do plusieurs million8 do 
dinara, compte tenu d’un emprunt intérieur autori 
en 1947. Los principaux créanciers Ctaiont les banques. 
Le Gouvornomont a tgaloment obtenu des versements 
anticipés sur 10s redevance8 qu’il perçoit sur 10 pétrole. 
11 négocia pour obtenir un emprunt do la Banque intor- 
nationale pour la reconstruction et lt d6voloppomont 
et d’autre8 source.8 encore. Comme c’est le ca8 pour 
a’autres paye do la région, le Gouwmement no peut 
obtenir do la population aucun emprunt do quelque 
importance, Ctant donne qu’il est possible d’obtenir 
pour les emprunta privés, un taux d’intCr6t assez élevé 
pour attirer tous les capitaux disponibles. 

La fin dos hoF,tilités a certainement facilité 10s choses. 
Los r6fugiCs arabts do Palestine imposent au Gouvor- 
nement irakien une charge relativement lCgére, leur 
nombre no semblant pas dépasser 4.000. Les perspoc- 
tivos d’avenir sont plus brillantes du fait de l’augmon- 
tation attendue de8 redevances powuos sur 10 pétrole. 
Toutefois, 10s sommes prévues au budget oxtraordi- 
naire au titra du développement sont oncoro ncgli- 
gOablo8, comparées B la t$cho que roprésonto la crCa- 
tien Yun outillage national digne des possibilit68 
incomparables qu’offre 10 pays. 

Commerce extPrieur. Selon 108 StatiSthpO8 ira- 
kionnos, la valeur do8 exportations (p6trolo non com- 
pris) repr6sonto normalement moins do la moiti6 de 
colle dos importations, mais cotte différence semble 
s’oxpliquor on partie par une surestimation de8 impor- 
tations (bvalu&r aux prix do gros sur 10 marché intC- 
rieur et non pas .sur la base c.a.f.). Toutefois, compte 
tenu do toutes les diff6roncos qu’entralno cette façon 
de calculer, il resto un fort excédent d’importations, 
compensé principalement par 108 roccttos provenant 
dos compagnies pétroliéres. 

A l’exportation on note principalement dos denrées 
alimentaires ot dos matiéros promièros: orge, dattes, 
Peaux, laine ot bétail sur pied; et & l’importation dos 
produits toxtilos, machines ot v6Fzculos, mat6riaux 
do construction ot do l’outillago, Avant 1939, 10s 
6changos avec lo RoyaumoFUni, 19s Etats-Unis, 10 

Japon et l’Allemagne roprbsontaiont 50 % du com- 
morw extérieur. Pondant la guorro, les échanges avec 
COS pays ont soit considérablomont dil.iinué, soit 
complétomont ~86, et ont 6t6 remplacés par dos 
bhangos avec l’Inde et d’autroa marchés du Moyon- 
Orient. Depuis la guerre, les Cchanges avec l’Inde SO 
sont maintenus, mais ont diminu6 ave.c les autres pays 
du Moyen-Orient; et 10 Royaume-Uni, 10s Etats-Unis 
et l’Italie retrouvent pou 6 pou leur position antbriouro. 
Le commerce do transit avec l’Iran roprésontait autro- 
fois prés do la moiti6 do l’onsomblo du commerce 
oxt6riour do l’Irak; mais il n brusquomont diminué 
~08 temps derniers. 

Selon l’lraq Statlstical Ahtract, 1947, 10 commerce 
oxtériour exprimé on millions do dinars peut SO rCsu- 
mer comme suit: 

1938 . . . 9,4 3,s 0,2 397 - 5,1 
1941 . . . 6,9 3,9 0,3 42 - 2,l 

1943 * . . 15,7 9,l 0,3 9,4 - u,3 

1946 . . . 28,0 12,7 0,4 13,l - 14,7 
1947 . . . 39,9p I3,8 0,9 l4,7 -25,2 

Balance des paiements. L’Irak avait commencé 6 
l’établir plusieurs années avant la guorro (on prenant 
comme période l’oxorcice financier); la9 ca1culs ont 
CtC repris on 1947; il8 portont 8ur l’annéc 1946 et 
s’offoctuent maintenant sur la baso do l’année civilo. 
La balanca dos paiement8 pour 1947 est établie mais 
n’a pas 6t6 publiée, probablement pour des raisons do 
s6curit6. 

Les trois années d’avant guerre accusaient rospoc- 
tivomont un oxcddont d’importation d’environ 
2.900.000 D.I., 4.6C0.ooO D.I. ot 5.2OO.WO DL, ainsi 
qu’un d65cit au titre dos services et int6r6ts partiollo- 
mont compensé par 10s pro5ts et las commissions 
tir6s du commerce do transit ot d’exportations, las 
rocottw des transports, 10s d6Ponsor milit&% brl- 
tanniquos, 10s d6ponws dos p6lorlns ot dos wristos, 
et surtout 10s redovancos porçuos sur lo pltrolo qui, do 
9OO.ooO D.I. on 1936/37, sont pase6or h 1.96O.000 D.I. 
on 1938/39. Mais il subsistait oncoro un d65cit 
afférent aux transactions courantos: 2300.000 D.I. 
on 1937/38 ot 1.400.000 D.I. on 1938/39. Ce d65cit 
a 6t6 couvert par ti invostinomonta do l’fraq Puro- 
lewn Camp~, par un emprunt gouvornanontal d’un 
million do llvros sterling n6goci6 au RoyaumeUni 
&y iwhp olfoctu6s sur dos avoin A court 
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La balance do8 paiomonts pour 1946, on dinar8 
irakiens, peut 80 résumer comme cuit: 

POSICJ 

A. Blcns et asrvicsa: 

1) Marchandises” 
2) IntérCt et dividende; : : : : : : 
3) Autms services 

D&it sur les tnns,ion; cou: 
rantes . . . . . . * , , , * 

B. Mouvements d’or: 

Pi&es et lingots . . . . . . . . . 
D&it sur les transactions courantes 

C. Capitaux: 

Amortissement des dettes de I’Etat . 
Avances des soci6té.s pétroli&es et 

remboursement d’avances antérieu- 
res . . . . . . . . , . . , , . 

Investissements B longue Cchbance . . 
Diminution des soldes irakiens a 

I’btranger; diminution en Irak des 
créances Otrangéres en dinars . , . 

15.171 
424 %Ii 

14.521 6:403 

2.213 

1.593 
3.801 

3.18lb 

1s 

500 II6 
50 148 

2.815 182 

Total des transactions de capitaux , . , 3.365 
Solde des transactions do capitaux . . . + 2.901 
Erreurs et omissions . . . . . , , . . + 909 

464 

Le d6ficit du commerce visible est compensé prin- 
cipalomont par les droit8 do port, 10s d6pensos mili- 
tairas britanniques, le8 recettes sur les petcrins, 10s 
redovancos pour 10 p6trolo et 10s d6penses do8 soci6t6s 
pétrolitres dans le pays. Il y a néanmoins un déficit 
sur les transsstions courantes et dos mouvements 
défavorables on CO qui concerne l’or, compensés dans 
uno large mesure par do8 pr6lbvomont8 offoctuts 8ur 
10 solde irakien on sterling et qui s’616vent a prés de 
3 millions do D-1. Lo rythme de ces pfévoments s’est 
acc616rC si bien qu’on mai 1949 10 total du solde ira- 
kien en sterling no dépassait probablement quo 
d’environ 9 millions de livres la somme requise pour 
assurer inttgraloment la couverture do la circulation 
fiduciaire. 

La brusque augmentation dos revenus en ospéces qui 
s’ost produite pendant la guerre sans s’accompagner 
d’un accroissement de la circulation dos denrées a ou 
pour effet uno rapide augmentation des prix, en d6pit 
des mesures vari6es qui ont 6té prises r.fin do com- 
battre la pression inflationniste. Aprés la guerre, le8 
prix oat quelque pou baissé; mais au cours do 1947 une 
mauvaise r6colto et l’augmentation de8 prix sur 10 
marché mondial ont contrecarre ce mouvement. La 
situation s’est quelque pou amélior6o depuis lors, 
mais 10s boulevor8omente survenus pondant la guorro 
dan8 10 régime do8 prix et du coflt do8 dOnr&B, n’ont 
Cte nullement corrig6s. 

Problémes et perspectives d’avenir. D’uno façon 
généralo, on peut dito quo 10 d6voloppomont do l’indur- 
trio pdtroli6ro on Irai: dépend do8 soci6t6.s. En rovancho, 
pour CO qui oat do l’agriculture qui fOUrnit do8 moyon8 
d’oxistonco B la plus grando partie do la population, 
c’est au Gouvernement irakien qu’il appartient 
d*Claboror et d’oxécutor uno politique appropriée, 
susceptible de relever un niveau do via déplorablemont 
bas. Jusqu’ici, on dehors du pétrole, pou do re88ourcoB 
minérales ont CU d6cowertos on Irak; ii semble pour- 
tant qu’il existe quolquos gisomonts de cuivra dans 10 
nord-ost du pays. L’industrie no pout guéro - du 
moins avant longtomps - contribuer pour une largo 
mesure au rovonu national. Los possibilités d’amélio- 
ration d6pondent on grande partie do l’augmontation 
absolue des surfaces cultivées et do l’accroissement do 
la surface cultiv6e par habitant, c’est-a-dire du d6ve- 
loppoment du machinisme. A l’heur0 actuelle, un 
cinquiemo seulement du territoire irakien consista 
on terres arables, et seule une faible partie do COS torri- 
toiros est cultive0 chaque ann6e. 

La Commission charg6e du développement des tra- 
vaux d’irrigation, qui a travail16 do 1946 g 1949 SOUS la 
présidence do M. F. F. Haigh, a fait une étude d’onsem- 
blo et a pr6par6 des plans détaill6s pour un grand 
nombre do programmes, qui en sont au premier stade 
d’exécution. Ces programmes sont exposes B l’an- 
nexe IV. Quelques-uns d’entre eux contribueront pout- 
@tre au développement do l’énergie hydroéloctriquo; 10 
cotlt total est estimé a plus do 9O.OO!XlOO de D.I. 

Si ces travaux pouvaient &tro mon6s a bien, 10 sort 
du peuple irakien s’en trouverait sans nul douta 
grandement amClior6. Le total de8 sommes n6cessairo.s 
est assez con&d6rable, et l’ox6cution des projets 
demanderait plusieurs années. L’augmentation do8 
recettes irakiennes on devises etrangeres peut l%or * 
10 processus. Mais, de touto façon, il se posera cor- 
tainos questions sur le point do savoir si l’Irak pourra 
créer dans sa monnaie, sans risques d’inflation, 10s 
montants nécessaires pour couvrir la portion consi. 
d6rablo des dépenses, qui seraient effectutos dans la 
paye, au titre des salaires ot autres et s’il pourra obtenir 
dos recettes on devises fortes pour les inttr6ts dos 
emprunts destin68 B payer l’outillage qu’il pourrait 
avoir a acheter on dehors de la zone sterling. 

Royaume bach6mite de Jordanie et Palosttne arabe 

Les rhfigih. Le probl6me des réfugiés est constam- 
mont pr6sent on Jordanie. Il domine toute la vit du 
pays. On ne peut Ctablir aucun plan sans on tenir 
compte. En outre, quelle que soit officiellement la 
situation, il est indispensable, du point do vuo pratique, 
do considérer la Jordanio et la Palestine arabe comme 
un tout 

Los 6valuation.s du nombre dos r6fugi6s dans cotte 
r6gion sont variables. Mais il importe rolativomont 
peu que ces réfugits ropr68ontont 10 tiers ou la moiti6 
do la POptt~tiOtt tOtalO; co qui importe, c’O8t qu’ils 
sont pour la plupart. dan8 le denuement, et que leur 
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situation s’aggrave B tous points dc vue B mwrc que 
le temps passa. Les territoires sur lesquels ils vivent 
sont arides, et Ic Gouverncmcnt, loin de disposer des 
capitaux qui permettraient de leur assurer un gagne- 
prin, na peut mCmc pns leur venir complètemenr; en 
aide par des secours. On compte qu’il faudrait, pour 
3bsorbcr Irs MrrgiCs donc le payq, nno wmme de 
700 livres pulestiniennes (fP.) par famille de cinq 
personnes. Notons que cette somme représente environ 
400 dollars par perscnne, alors que le Gouvernement 
israklien comptait qu’il faadruit 2.500 dollars par 
personne; cette dilT&rcncc s’explique toutefois par les 
conditions génbralcs respectives dans ICY deux pnys. 
Ainsi, pour 50.000 familles de Jordanie et de Palestine 
srabe, chiffre minimum h envisager, que les réfugies 
se dkplacent ou non par la suite, il faudrait compter 
envircn 35.000.000 de fP. B quoi viendrait apporpm- 
ment s’ajouter une somme de 5.000.000 de fP. pobv 
les hôpitaux, les écoles et autres swvices publics. 

Les opinions dilfércnt quant au nombre de réfugiés 
que In Jordanie et la Palestine arabe pourrnicnt 
absorber, si elles disposaient des cnpitaux nbcessaires 
RU dévsloppemcnt. Mais ün semble disposé, en gérkral, 
if essayer d’absorber tous ceux qui ne peuvent se rendre 
nilleurs. C’est IB un facteur important pour l’ensemble 
du probkme des rkfugiés, bien que l’on doive faire 
des rkserves quant B la possibilitt d’obtenir Ics tonds 
nécessaires. 

On insiste en Jordanie sur Ic fait que les sommes 
JCpenskes au rythme actuel, uniquement B titre dc 
secours, sont, en quelque sorte, gaspillées, car cllcs 
n’améliorent en rien les perspectives d’avenir, alors 
qu’en affectant des sommes relativement peu élevées 
a l’installation définitive des réfugiés, on pourrait 
r6aliser de véritables progrés et se passer peu B peu 
de secours. On fait valoir qu’une subvention initiale 
d’environ 6.000.000 B 10.000.000 de fP. contribuerait 
d’une façon notable g ttablir une base de production 
qui permettrait par la suite d’emprunter des capitaux 
aux -conditions -commerciales, cë dont on rec&naît 
l’impossibilit6 dans l’état actuel des choses. Le 
Royaume-Uni a récemment accordé B la Jordanie 
un prtt sans intbrtt d’un million de livres sterling, 
qui n’est cependant pas assez important pour per- 
mettre d’entreprendre une œuvre sérieuse dans cette 
voie. Mais la Jordanie n’en sous-estima pas l’impor- 
tance, car elle doit B l’heuro actuelle dépenser, notam- 
ment pour la santt publique, les tcoles et I’krigation, 
des sommes plus importsntes que n’en peut fournir 
le budget. On assuro cependant que 10 budget actuel 
constitue une amélioration à ce sujet par rapport aux 
années prtcédentes. 

Les finances de la Jordanie. Les finances de la Jor- 
danie sont en grande partie g&es on laissant a part 
les rCfugiCs. Il serait impossible, il faut bien l’admettre, 
de tent-r d’établir un budget qui laisserait B la Jordanie 
seule la charge des rCfugiCs. Il existe toutefois, on 
dehors du budget, un fonds destiné aux rCfugiCs on 
Jordanie et qui est alimenté par la produit d’une 

surtaxe postale spkiale, par les contributions que 
veulent bien appor:er d’autres Etnts musulmans ct 
par un crbdit de ~0.000 EP. qui figure dans le budget 
mCme de la Jordanie. D’une façon g6nCrnle, on estime 
que les dépenses de la Jordanie pour les rCfugiCs 
varient ontro 170.000 EP. et 200.000 fP. par an. C’est 
Cvidsmment là une nomme insianitlante si on la com- 
pare aux contributions des Nations Unies provenant 
d’autres sources. Mais il faut reconnaftro que l’on no 
saurait mesurer d’après le montant des dépenses publi- 
ques le bouleversement qu’entratnc un afflux de rCfugiCs. 

Lc budget ordinaire dc la Jordanie (prCvisions pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 1950) s’équilibre 
B environ 2.3OO.OOOEP. Le dernier exercice pour 
lequel on dispose de comptes clos (vérifiks par un 
service du Ministère des finnnccs) est l’exercice 
1947/48). II s’est solde par un excédent de 500.000 fP. 
Le budget ordinaire de 1948/49 serait Cgalement 
excédentaire, mois l’excédent serait moins important. 
LR situation de Trksorerie proprement dite, qui ne 
concerne qu’un domaine assez restreint, ne causerait 
pas d’inquiktudes B l’heure actuelle. Mais, pour donner 
une idke plus compkte de la situation financiérc du 
pays, même en omettant le probltmc des rtfugibs, il 
faut ajouter que, depuis l’occupation de la Palestine 
arabe par les forces jordaniennes, on a affecté g cette 
région un budget distinct qui s’tquilibre pour l’exercice 
en cours à 1.100.000 fP. (prévisions), ct que 10 
Royaume-Uni verse pour la Légion arabe (a I’excep 
tion du régiment hochémite dont les ddpenses son1 
couvertes par le budget) des crédits qui se montent 
h 2,5 ou 3 milliorw de fP. par an. II semble ainsi que 
la contribution du Royaume-Uni B l’ensemble des 
dépenses publiques, qui s’éltvent h environ 6 millions 
de fP., dépasse encore 40 %. 

Le Gouvernement se sert des excédents budgétaires 
comme d’un fonds de secours qu’il utilise notamment 
pour acheter aux agriculteurs les récoltes que ceux-ci 
ne peuvent &ouler, en les revendant B l’occasion. Les 
résultats do ces transactions no sont pas publiés. 

Balance des paiements. L’examen de la balance des 
paiements, plus oncorc que celui du budget, montre 
la dépendance de la Jordanie k I’Cgard du Royaumo- 
Uni. Alors que les importations, pour lesquelles les 
autorités jordaniennes fournissent dos devises Ctran- 
géres, s’élkvont B quelque 9 millions de fP., il semble, 
d’aprés les chiffres officiels, que les exportations no 
reprksentent qu’une fraction do ce chiffre, soit 1 million 
de EP. seulement. Si l’on y  ajoute les d0penses dos 
légations Ctrangéres et d’autres rubriques secondaitcs, 
les rentr&s on devises Ctrangéres s’élkvont peut-kre 
B environ 1.400.000 f  P., B quoi il faut ajouter quelque 
3 millions de livres sterling versés par 10 Royaume-Uni 
pour l’armée; restent environ 4.500.000 f  P., quo l’on a 
prClevCes au cours du dernier exercice sur les avoirs 
en sterling, qui ont btntAciC récemment d’importants 
gpports faits par les rCfugiCs en monnaie palestinienno, 
qui est entiéromont garantie par dos montants Cquiva- 
lents on livres sterling. 



II ne semble guéro probable quo l’on puis80 amélioror 
rapidomont cotte situation on parfoctionnant 108 
mbthodos administratives. Tout08 108 mo8uro8 quo 
i’on pourra prendra peu h peu dans co Bons, et qui no 
modifieront d’aiiiOUr8 guéro la situation immbdiato, 
no seront possibles quo 8i l’on r68OUd le problémo dos 
réfugiée et si l’on améliora 108 moyons d’instruction. 
Dnns i’6tat actuel de8 choses. la Jordanio est non 
soulomcnt incapable d’apporter une contribution 
Bnanciéro sérieuw h la solution du probPmo do8 
rCfugi68 dans la pays, mais ollo a silo-mbmo bosoin 
d’uno aida rolativomont importanto pour atteindre 
un minimum d’ind6pendanco 6conomiquo, ct cotto 
aida lui sors nécessaire pondant longtemps, mCmo si 
d’autres SO chargent du fardeau Bnancior quo roprt- 
sentent les rCfugi68. 

Si toutos les domandes d’attributions do dOViS 
Ctrangéros pour l’importation Ctaiont satisfaito8, 10s 
importations, qui s’élévent actuollomont à 9 million8 
de fP. par an, s’élévoraiont h 12 million8 do EP., 
alors que le Gouvernement voudrait les rtduirc 
d’abord h 8 millions de fP., puis paduollomont h 
6 millions do fP. Comme on l’a vu plus haut, 
108 importations actuelles sont en grande partie 
financées par des prélévomonts wr Los nvoirs on 
sterling obtonus par Nchango dos dovkos palcsti- 
nicnnes introduites par les réfugits. Cos importations 
ont avant tout port6 sur des biens de consommation 
et, quoique réduisant temporairement la tondance 6 
l’inflation, n’ont pratiquamont pas contribué h 
accrottre la capacit6 do production do la Jordaoio. 
On a ainsi on grando partio gaspilld 10s importants 
avoirs en capitaux quo représentent les somme8 en 
sterling obtenues par 1’6chango dos devisas palosti- 
niennes. Bien quo la Jordanie ait prosquo Cpuis6 les 
8ommos on sterling dont elle disposa pour payer SOS 
oxctdonts d’importations, il semble quo l’on continue 
B faire pression sur la Gouvernomont pour qu’il 
attribue do8 dovisos 6trang6res d’une façon oncora plus 
libéralo. On no 80 rend on g6nCral pas compte quo les 
Arabes do Palestine. au lieu de oavor la Jordanie en 
devises Ctrangéros pour las don&qu’L achétont et 
do contribuer ainsi B l’équilibre do la balance commor- 
Ciaio, comme c’était io ca8 BUparaVaUt, sont v0nus 
accroltre 10 nombro do bouchos 6 nourrir B l’iotériaur 
du pays, qui comprend maintenant 108 parties oxtrCme- 
mont pauvre8 do la Palestine demeurées arabes, 8ans 
ajouter a 88 capacité do production. On fait valoir 
dan8 108 milieux otRio quo la reprise, dans les 
circonstances actuelles, dos Cchangos commerciaux 
avec Isral poserait do grave8 prObkmO8, car ces 
6changes tendraiont B accroltro on Jordanie les habi- 
tudo do dépense; or cc8 dépenses sont d6ja trop 
610~608 pour l’6conomio du pays, qui subit 108 effet8 
dos facteurs défavorables CnumCrCs phrs haut et qui 
doit, avec une population productrvo si réduite, 
awuror la bonne marcha do I’Etat. 

Rappclon8, avant d’on torminor avec cette qwtion, 
quo Ia Jordanie, avec Ia fin du mandat britannique, 
a IX& d’appartenir 6 la zona s*mrling. L6 Gauvomo- 

mont compta instaurer on 1950 une nouvollo monnaie, 
la dinar, d’uno valeur Cgalo 6 la lins sterling, St osp;re 
alors rontror dan8 ia zona sterling. Cotto situation 
détormino on grande partie la politique Cconomiquo 
de la Jordanie. II est tvidont que la Jordanie qui d6pwC 
du Royaume-Uni pour 8on existence marna, doit $8 
conformer dan8 la mosuro nbossaira aux politiques 
bconomiquos do la zone sterling. Mais la situation 
y est telle quo l’on 80 donuurdc u’il e8t n6ccssairc ou 
mCmo souhaitable quo CO petit pays, aux prises avec 
tant do dithcukés, tant0 d’imposer do8 régtomonts 
qui sont inapphqu68 et inapplicables. On cherche 6 
réduire les importations et .3 encourager les oxporta- 
tions. Mais ic systéme en vigueur subventionna les im- 
portations on accordant dos devises Ctrangtros 6 un 
taux moins 6levC que 10 taux commercial, et pénalisa le8 
exportations licites on exigeant I’tchango dos dOVi8OS 
CtrangEres obtonuos 6 un taux correspondant; ii 
s’ensuit quo les produits d’exportations franchiswnt 
clandestinement la frontiéro, trop longue pour per- 
mettre une surveillance oiRcac0, et quo les doviws 
obtenues Cchappont ontiérement au fisc. On na voit 
pas tr6s bien on quoi la liberté compldte no serait pas 
pr6flrable 6 la situation actuelle, ou, en tout cas, 
moins pr6judiciablo aux int6r&s, du pays. 

Perspccrires d’ovenlr. Dans une situation comme 
celle do la Jordanie, les milieux otkiels, ayant 6 faire 
face aux problémes qui se dressent dc toute8 part8 
devant ure si petite nation, se tournent volontiers 
vers do plus vastes horizons. On a tendance 6 affirmer 
qu’aucune amélioration radicale ne sera possible tant 
qua la Jordanio ne fera pas partie d’une union com- 
pronant la Syrie et l’Irak, et finalement aussi 10 Liban. 
Ces aspirations soui6vent de8 probl6mos politiques en 
dehors du cadre de la pr6sente Ctudc, qui ne peut que 
tenir compte des frontiéres actuelles. 

Si l’on s’en tient aux seul8 facteur8 tconomiquos et 
uniquement 6 la Jordanie et 6 la Palestine arabe, on 
verra que le pro.gramme de miso en valeur destiné 6 
rendre 1’Etat viable devra s’inspirer des quatre points 
suivants: 

1) DCveloppcmont de la production agricole en 
vuo d’absorber Ics rCfugi68, d’accroftro le niveau de 
vie do la population iocalo et d’obtenir des devises 
Ctrangéros par l’exportation do cortains produits. II 
s’ensuit qu’il faudra Cgalement créer des industries 
de transformation. 

2) IXveloppement, dans la mesure du possible, 
d’industries iOcakS secondairo8, qui permettraient 
de produiro pour l’exportation, et surtout de réduire 
les importations. 

3) DCveloppomont dos moyens do transport, car 
les frai8 de transport roprtsentent B l’heure actuolio 
une part importante du total des importations et 
font obstacie tant aux importations qu’aux oxporta- 
tiens. 

4) Exportation des matiéros premiéres du pays; 
il 8’agIt la d’un probl6mo 6troitement li6 6 celui dos 
moyens de tran8port. 
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En outre, il serait bon de créer une industrie, 
mbma rudimentaire, permettant de donner du travail 
8 la nooulation d’Amman. aui est rassée de 25.000 
habitkis avant la deuxiéma guerre mondiale B envi- 
ron 100.000 habitants aujourd’hui, et ainsi de former 
peu B peu les techniciens et les ingénieurs dont la pays 
a un pressant besoin. 

L’Cconomie dr !a Jordnnk pt dr JR P&rtinn nrnho 
est essentiellement agricole; on cultive avant tout les 
&Cales, et, dans certaines ann&s, le pays en est 
exportateur. Mais une Cconomie fondée sur la culture 
des cértales peut souffrir des conditions atmosphé- 
riques et de l’alternance de bonnes et de mauvaises 
rbcoltes. C’est pourquoi divers experts ont rccom- 
mund6 que la Jordanie développe son agriculture en 
substituant dans une trés grande mesure B la culture 
des c61&1les, la culture des arbres fruitiers (olivier, 
vigne, etc.), notamment sur les sols qui ne pcrmet- 
traient de toute façon que des r6coltes marginales 
avec les cultures ordinaires. Les r6sultats dtjà obtenus 
dans le nord de la Jordanie et dans certaines régions 
de la Palestine arabe montrent que cette politique est 
la bonne. Ainsi seulement les sols pauvres, qui consti- 
tuent une grande partie du pays, pourront nourrir une 
population plus nombreuse ou mtme donner un niveau 
de vie raisonnable 6 ceux qui en tirent d6ja Icurs 
moyens d’existence. 

Un certain nombre de projets d6ja Claborbs pour 
améliorer l’utilisation des ressources hydrauliques du 
pays permettraient d’accrottrc les plantations d’ar- 
bres fruitiers et la culture intensive des Itgumes et des 
fruits dans la valICe du Jourdain. II faudra y associer 
le développement des stations d’horticulture et des 
pépiniéres du Gouvernement et la création d’indus- 
tries de transformation qui (de mCme qu’un réseau 
routier amClior6) snnt indisponsablos si l’on veut 
utiliser les produits d’une agriculture plus dCvelopp6c. 

Citons parmi ces industries celle des conserver de 
légumes, qui pourrait attirer les invostit8cments. 
A l’heure actuelle, les difficultés do transport ontralnont 
la parte do grande8 quantités do dot& p6rissables 
qui, si cl108 Ctaiont conscrv6c8, pourraient, bon 8ai8on, 
contribuer B maintenir les cours B un niveau plus bas. 
II semble Cgaloment quo l’on pourrait cuber une indua- 
trie sucriéra dan8 la valk du Jourdain et am6liorer 
l’utilisation dos produits laitiers. Les partie8 de la 
Palestine qu’hragl n’a par occup6as sont dan8 l’en- 
8emblo pauvre8 et arides, mai8 la vigne et l’olivier y 
poussent. Il faudrait donc cr6er des indurtries qui 
utilknt ce8 produite, d’autant plur quo ces fruits 80 
pr6tont tout particulikomont au dbvoloppemont do8 
culture8 on tomwc, pour kquollo8 on a d6jA 6tabli de8 
plans. II est peu probable quo le vin du paya 10 vende 
jamais 8ur 10 marché international, mai8 on peut @a- 
lemont tranrrformor le raidn on jus do raidn 8ana alcool 
qu’il sarait facile d’écouler. L%ui& d’olive a8t as8ur6o 
d’un marché certain; l’huilorio serait uno entreprise 
rentable. On pourrait accroltre oncora I’utilirPtion de.8 
Olive8 on modomirant ot on 6tondent l’indu8trio du 
(aven qui oxi8to aotuolloment A Naplow. On y 

fabrique d6ja du savon de bonne qualité. Avec quelques 
capitaux et uno aide technique, cette industrie pour- 
rait devenir importante. II semble peu probable qua 
l’on puisse beaucoup Ctandro l’industrie du tabac qui 
existe 6 l’heure actuelle. 

Dans le deuxiéma domaine, celui du développement 
des industries locales en vuo de réduira les importa- 
tions. c’est le ciment qui offre sans aucun doute la plus 
d’intbrk La Jordanie n’en fabrique pas 6 l’heure 
actuelle; on l’importe V/O Beyrouth de pays CloignCs 
tels que la Tchbcoslovaquie ou la Yougoslavie. Le 
prix officiel h Amman, qui est do 22 fP. par tonne, 
représenta avant tout les frais de transport. Comme des 
intermédiaires parviennent souvent B accaparer tout 
le marché, il semble que le ciment SO vendo jusqu’a 
40 EP. la tonne. On trouve les roches nécessaires prés 
d’Amman, et une socibtb est en voie de constitution. 
On devrait ainsi pouvoir rtduire substantiellement les 
importations de la Jordanie Peutdtre pourrait-on 
aussi créer des briqueteries et des tanneries. 

Ces industries nécessiteront Cvidemment des moyens 
de transport. Des plans ont CtC ttablis pour I’amtlio- 
ration du rkeau routier de l’ensemble du pays, cc 
qui permettrait d’écouler les produits agricoles, 
d’accéder aux emplacements des industries (notam- 
ment aux minéraux) et d’ouvrir au tourisme les remar- 
quables vestiges historiques qui se trouvent dans le 
pays. On pourrait améliorer sérieusement la réseau 
de voies ferrées en consacrant des sommes relative- 
ment peu elevées B l’achat de locomotives et B la 
construction d’ateliers. 

La question primordiale demeure toutefois celle de 
l’emplacement d’un port. Les frais de transport 
V/U Beyrouth constituent B l’heure actuelle un obs- 
tacle sérieux. On envisage en Jordanie de remplacer par 
un axe nord-sud (Amman-Aqaba en territoire jorda- 
nien) l’axe est-ouest (Amman-Beyrouth) dont 10 paya 
dépend actuellement. Quoiquo dans les doux cas la 
distance soit sensiblement la mCmo entre la capitale et 
le Port, il est Cvident quo 108 sommes consacrtes au 
transport entre Amman et Aqaba (outre le8 droit8 do 
port et les frais do d6barquomont) demeureraient 
on Jordanie au lieu d’&ro départ868 B l’étranger 
comme c’est 10 ca8 pour Io8 transports sur la ligne 
Amman-Beyrouth On pourrait créer B Aqaba uno 
industrie do con8crvca do Poisson. Malheureusemont, 
la voie forr6e d’Amman n’atteint qu’un point situé B 
onviron 80 kilométros au nord d’Aqaba, et 10 tcrraln 
montagneux et 10 climat rendraient ditkilo la construc- 
tion do ce8 domion 80 kilométres de voie for-r& et 
d’une routo moderne. Néonmoins, le programma 
d’oxtenrion du r68eau routier pr6par6 par lo GOP 
vomomont do Jordanie comprend la construction 
d’une route jwqu’8 Aqaba. On pr6voit dtjk la conrti- 
tution d’une flotte do naviroa do faible tonnage appar- 
tenant B I’Etat et qui feront la navette entre Aqaba et 
10 canal do Suez. 

Les rosaourcoa min6rale8 do la Jordanie pourraiont 
conrtituor uno importante 8ource do mati&w prc- 
miAroo; il apparalt indi8ponroble, du point de vue do la 
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mise en valeur du pays, de procéder d’urgence h une 
Ctudc gCologique d6talllée. II y a toutefois un minera1 
qui est d6ja bien connu. A 18 kilométres de la capitale, 
et plus au sud le long de la voie ferrée, on trouve dc 
vastes gisements de phosphates qui font d&ja l’objet 
d’une exploitation reduite. L’exportation en grand de 
phosphates non transformbs (qui fait l’objet de ntgo- 
riatinw dcpui< II~ rwtnin temps ft&ja) est entravkc 
par les frais de transport tlevts. II semble qu’une mise 
de fonds de 150.000 B 200.000 fP. permettrait de pro- 
duire sur place des superphosphates, ce qui r&soudrait 
en grande partie le problème du transport. L’autre 
matitre premiére B laquelle le Gouvernement de la 
Jordanie a accès est la potasse. On se rappellera peut- 
étre qu’une compagnie anglo-palestinienne disposait 
de deux usines de potasse sur la mer Morte avant les 
troubles rtcents, l’une h l’extrtmité sud, l’autre $ 
l’extrémité nord; le produit de l’usine du sud ttait 
transport6 par péniches jusqu’h l’usine du nord, et de 
18 par camions jusqu’h la tete de ligne a Jtrusalem. 
L’usine du sud se trouve en territoire isratlien; elle 
est intacte, mais l’absence de moyens de transport 
interdit toute production. L’usine du nord se trouve en 
territoire arabe, mais elle a ttt complbtement ruinée 
lors des hostilités récentes. Bien que l’on dtplore la 
destruction sans raison d’une installation industrielle 
qui fournissait un produit particulièrement utile, il 
semble qu’aucun plan de reconstruction n’ait été 
tlabort. 

Liban 

Besoin d’une mise en valeur. La population du Liban 
s’accroît rapidement. Les chiffres que l’on donne sur 
le rythme d’accroissement sont variables. Selon cer- 
tains, le chiffre actuel d’environ 1.200.000 habitants 
doublera en dix ans, selon d’autres en vingt ans. Le 
pays souffre déjà du chômage, et la situation risque 
de s’aggraver dangereusement, a moins que l’on ne crée 
& temps de nouveaux emplois, ce qui nécessiterait des 
capitaux relativement importants. Cet ttat de choses 
subsistera même si tous les rtfugits de Palestine 
actuellement au Liban sont Cvacuts ailleurs. Les 
réfugiés aggraveraient, toutefois, en restant dans le 
pays, une situation qui se P&ente en tout état de 
cause. Le Gouvernement libanais envisage d’ailleurs 
un programme de six ans, reconnaissant ainsi I’impor- 
tance de ce probléme. 

II se peut que, pour certains projets, le Libanobtienne 
des crtdits sans avoir B fournir trop de détails sur la 
mesure dans laquelle il peut contracter un emprunt g 
long terme à I’ttranger, puis en assurer le service. Mais 
de telles perspectives demeurent al6atoires. II semble 
qu’il serait urgent d’étudier ce que le pays peut faire, 
par lui-même, pour améliorer ses chances d’obtenir 
des capitaux sur le marche international. 

Les aptitudes financiéres du Liban sont relativement 
remarquables, bien que jusqu’8 pr&sent I’Etat en ait 
moins profite que les particuliers. Les Libanais ont 
montre qu’ils pouvaient transformer leur petit pays 

en un centra actif et cfflcace pour les optrations de 
change, les optrations sur l’or, le courtage et le com- 
merce portant sur de nombreuses devises en plus de la 
leur, ainsi que pour les tchanges de marchandises qui 
ne touchetont peut-&ro jamais le territoire libanais. 
En novembre 1948, les autorités ont encouragé cetto 
activitt en supprimant pratiquement toutes les res- 
trictions existantes h la vente et g l’achat de devises 
Ctrangtres. Bien que la patitt oliicielle do 218,50 piaa- 
tres libanaises (2,185 livres libanaises) pour un dollar 
des Etats-Unis ait ttt maintenue, et s’applique encore 
B certaines transactions gouvernementales, le taux 
s’ttablit en toute liberté pour ce qui est des transactions 
privées, et il est actuellement de 320 piastres libanaises 
pour un dollar. 

Il semble impossible, du fait de l’union douaniére 
syro-libanaise, de déterminer IR part respective des 
deux pays dans le commerce visible avec le resto du 
monde. Il n’existe aucune statistique officielle pet- 
mettant d’indiquer l’importance des transactions 
invisibles du Liban. Les btntfices qu’elles procurent 
vont à des firmcî privées et & des particuliers, et non 
pas B I’Etat; ils échappent en grande partie b l’impôt. 
On ne dispose d’aucune statistique officielle ou meme 
officieuse sut la balance des paiements. Mais on peut 
se faire une id6e de l’importance relative des transac- 
tions invisibles cn lisant un passage du Rapport de la 
Banque d’4missiorr do,, 1948, oh il est dit que I’exc&dcr,t 
des importations visibles sur les exportations au Liban, 
quoique considérable, nc constitue (t qu’un facteur 
peu important de la balance des comptes, qui est trés 
nettement exctdentairc ». 

Le budget de I’Etat libanais se solde depuis plusieurs 
anntes par un excédent de recettes. On ne saurait toute- 
fois en tirer des conclusions sates quant g la politique 
financiére du pays. La circulation de billets se monte 
à environ 170 millions de livres libanaises (CL.). Elle 
a Ngérement dtwu au cows de I’annte derniéte. Les 
premiéres prtvisions indiquent que I’Etat a perçu en 
1948 plus de 93 millions de £L. II semble que l’effort 
fiscal demandé au pays en 1949 et 1950 sera moins 
tlevt, en prevision d’un ralentissement des affaires, 
sur l’importance duquel les avis sont partagés, mais qui 
tessort de la contraction des émissions de billets. II 
semblerait B première vue, dans ces conditions, que le 
Gouvernement pourrait &tre tente d’essayer de faire 
rentrer dans ses caisses une partie des devises fortes 
detenues par les ressortissants libanais et les personnes 
résidant au Liban. Mais il ne pourrait le faire qu’en 
recourant a des mesures de coercition, qui auraient pour 
effet d’éloigner les ttansactions lucratives. Le Liban 
a détourne ce genre d’affaires d’autres centtes qui, sans 
posséder les comp&ences, les renseignements et l’exp& 
rience en matiére économique dont on dispose ?I 
Beyrouth, reprendraient sans doute la conduite de ces 
affaires si le Liban essayait d’appliquer un systkme 
de contrale des changes. 

II est sans doute sage de laisset ces btn6fices se &Ii- 
ser et de considkrer comme un moindre mal le fait. que 
I’Etat n’y trouve pas directement sa part. Mais le 



Gouvernement pourrait, sans nuire au commcrcc 
invisible, chercher à créer une situation financiérc 
saine et qui inspirerait confiance parce qu’on en pour- 
rait connahrc facilement les principales caractéris- 
tiques. Deux choses pourraient sdricuscmcnt aider le 
pays h rkaliscr les projets de dbvcloppcmcnt nécessaires 
pour nsswcr un wnplni h w pnpIllutinn rroiwnnte. 
Le Liban pourrait: 1) se mettre i\ mémc de financer 
par ses propres ressources (soit recettes courantes, soit 
emprunts internos) certaines dkpenscs en monnaie 
nationale nécessaires aux projets de développement; 
2) se prkpnrcr B consacrer h l’avenir ses recettes en 
dcviscs fortes au service das emprunts ttrangcrs pour 
l’achat du matériel néccssairc h la réalisation de ces 
projets. 

Finances publiques. C’est 18 le problème le plus 
urgent, et Ic Liban peut le résoudre lui-m@mc d’une 
façon sutisfaisantc. Le fait qu’il y a un excédent de 
recettes ne prouve ni que le système fiscal est bien 
adapté aux besoins du pays, ni que la gestion des 
finances publiques crée une atmosphtrc de confiance 
de nature B encourager les citoyens libanais et les pcr- 
sonnes résidant au Liban a investir leurs capitaux dans 
des valeurs libcllks en monnaie libanaise et de nature 
également g attirer des capitaux Ctrangcrs. 

Une telle entreprise ne devrait pas prkscntcr de 
difficultés insurmontables. La monnaie libanaise jouit 
déja d’une ccrtainc confiance : la monnaie fiduciaire 
nationale inspire moins de mkfiance ~III Liban que dans 
certains autres pays de cette rkgion. II ne semble pas 
qu’il soit impossible de créer un marché des valeurs 
d’Etat. Ce qu’il faut, c’est porter les faits h la connais- 
sance du public en utilisant les principes et les méthodes 
appropries, et améliorer le systémc fiscal de façon ,i 
atteindre les richesses 111 oh elles se trouvent, et B aug- 
menter en m&mc temps la productivité de l’ensemble 
du pays en aidant les classes plus faibles B attoindrc 
un niveau de vie satisfaisant. 

Le budget du Liban. Le budget est approuvé par le 
Parlement, do mtmc quo les rapports annuels sur les 
comptes clos. Toutefois, CO systéme no fonctionne 
qu’avec beaucoup do retard. A l’heure actuelle, l’année 
la plus récente pour laquelle on dispose de « résultats 
dkfinitifs )j est I’annk 1947. Le Parlement n’a pas 
encore approuvt les comptes do 1948. Los comptes ne 
sont pas vérifiks en dehors du Minist&re des finances, 
bien quo 10 Parlement soit saisi d’un projet de loi créant 
un organisme indépendant chargé do la vérification des 
comptes. II est difficile, sinon impossible, do SO former 
une opinion sur les tendances courantes B l’aide des 
prévisions; en effet, a) celles-ci sont prépartes sur une 
base cumulative, les « dépenses » comprenant souvent 
des crédits non d&cnsés, et les u recettes » des créances 
quo I’Etat no pourra sans doute pas recouvrer, et b) on 
a souvent ou recours b des crédits suppkmcntairos votCs 
do temps g autre au cours do l’exercice fiscal. Do plus, 
certains services publics no figurent pas au budget do 
l’Etat, et leurs comptes no sont pas publiés, bien que 

I’Etat soi, responsable de leurs détlcits d’exploitation 
et qu’il doive roccvoir tous les Wntnccs qu’ils pour- 
raient réaliser. Les dépenses occasionnées par les 
rCfugiCs do Palestine et les rccottcs dos imp&s IovCs 
pour y fairo face no figurent pas non plus au budget, 
et n’ont pas Ct6 publiées jusqu’8 présont. 

Si le Liban adoptait le principe de l’unit& bddgb- 
taire et publiait, WCC le minimum de dClai, dos comp- 
tes budgbtaircs basés sur la gestion, il rcnforzcrait la 
confiance du public dans la monnaie nationale ot 
oncouragorait les invostissomcnts de capitaux Ctran- 
gcrs. Peut-Ctro serait-il bon, pondant uno période 
initiale, do préparer dos prtvisions do recettes et de 
dtponscs fondCos sur :a gestion et do publier les rCsul- 
tats tous les trimestres ou mknc tous les mois. Etant 
donné la superficie du territoire, ceci sorait possible 
peu de tomps aprés la fin de choqua période, si l’on 
disposait d’un systkmc permettant do dttcrmincr d’une 
façon satisfaisante la part respective du Liban et do la 
Syrie dan8 les roccttcs douanitrcs. 

On pourrait amtliorcr sensiblement la systémc bud- 
gktairc en procédant B une rcvision des postes de 
dtpcnscs. On ne saurait h cc sujet prononcer do jugo- 
ment hRtif; toute décision devra Ctro mllrcmont 
rtfltchio. II est néanmoins frappant, au premier abord, 
quo la défense nationale, la gondarmcric, la police et 
les services de sécurité absorbent sensiblement plus 
d’un tiers du budget. D’autre part, le nombre des fonc- 
tionnaires a triple depuis 10 ans. Sans perdre de vue 
le fait que le Gouvernement doit faire face A des 
tkhcs plus lourdes et que la population est plus nom- 
breuse, il semble que l’on pourrait réduire le nombre 
des fonctionnaires sans nuire h la bonne marche de 
l’administration. En raison des difficultés politiques 
qui accompagnent toujours une opération do cette 
naturo, surtout lorsque la publicité s’en empare, et du 
fait qu’il faudrait verser aux fonctionnaires congCdiCs 
des pensions et indemnités de licenciement, il somblo 
quo le moyen le plus efficace do résoudre ce pro- 
bkmo et celui qui cntrainorait le moins do récrimina- 
tions, serait de ramoner graduellemont et discrétomont 
le nombre de fonctionnaires g un chitTro répondant 
strictement aux besoins, et do veiller B cc quo dispa- 
raissent réellement les postes do fonctionnaires en 
surnombre, d&dCs ou attoints par la limite d’ggc. 

Los mt!mcs remarques s’appliquent probablement 
tout autant, sinon plus, aux budgets municipaux, qui 
reçoivent moins do publicité que le budget de I’Etat. 

Poliriqueefiscale. II sembla difficile B l’heure actuelle 
d’évaluer la charge fiscalo par habitant do la popula- 
tion libanaiso. Le budget do I’Etat s’klévcrait B quelque 
75 millions do EL. ot celui des municipalités B environ 
la moitit do cotte somme. Ceci roprtsonto environ 
Il3 millions do EL. do dépensas publiques. Il faut pr& 
voir dos crédit8 supplémentaires pour 10s rCfugiQ, 
pour le déficit des services publics ou d’autres charges 
do I’Etat; compte tenu do cas rCsorvos, la charge par 
habitant s’élkvorait B 94 EL. au moins, soit environ 
30 dollars. 



Si l’on tient compte do la richesse et dos possibilit6s 
de recettes du Liban, cotte charge est consid&able, 
surtout si elle n’est pas bquitablomont répartie entre les 
diverses classas do contribuables d’ap& fours capacitbs 
de paiement. Les imp&s qui grévent 10s propriétés fon- 
ciéres urbaines ot les bAtimonts non tannin69 sont légers; 
il cn est de mCmc pour les successions, las donf7tiona et 

vantas do biens, ot les d6ponsos do luxe, les achats d’au- 
tomobiles par exemple. Par contre, les imp&s sur les 
produits do consommation courante semblant 610~65. 

Sans vouloir décourager l’initiative personnelle ni 
préconiser dos mesures hAtivos qui ontralnoraiont dos 
modifications radicales en un minimum do temps, 
et tout on tenant compte du fait quo la Liban fait par- 
tie d’une union douaniéro avec la Syrie, il somblo quo 
l’on pourrait accrottre Io rovonu global dos impbts et 
all6pr la charge des classes pauvres do la population 
en ravisant avec soin 10 systtmo fiscal do façon A 
accroftre fa participation dos classes riches du pays aux 
frais du Gouvorncmcnt. Certains Cconomistos libanais 
préconisent une rtforme fiscale roposant avant tout sur 

I’impOt sur le revenu. II est toutefois douteux, Ctant 
donné les conditions locales, que 1’impBt sur le revenu 
puisse fournir A bref d6lai dos recettes satisfaisantes. II 
semble pr6ftrabla, tout au moins durant une période do 
transition, do s’en tenir auA impBts sur les biens 
visibles et 6 des imp8ts analogues, quo l’on comprend 
mieux, qui sont plus faciles A pofcev3ir, et se pr&cnt 
moins B !a fracdo. 

La Banque du Liban, qui a le monopole do l’émission, 
n’est pas une banque centrale dans toute l’acception 
de ce terme. Elle n’est pas la seule dépositaire de tous 
las avoirs do I’Etat. Il y aurait lieu d’ttudier cette 
question, et d’envi-uger uno publication plus rapido et 
plus fréquente des principales caractéristiques de la 
situation de la Banque. Peut-6tro serait-il bon de pro- 
céder 6 une rcvision des accords 6 CO sujet. 

Los recettes en dollars que peut escompter le Gou- 
vernement libarais, et qu’il pourrait affecter au sor- 
vico d’emprunts CT! monnaies fortes destinés au dCve- 
loppoment du pays, sont minimes A l’heuro actuelle, 
mais pourront :‘accroftre, la cas &hCant, lorsque les 
pipe-lines do la Trans-Arabian Petrofeum Company 
entreront en service. A l’heure actuelle, il semble quo 
le Gouvernement libanais ait achot6 do l’or avec ~OS 
dollars qu’il a rwus jusqu’A présent de la TrawArabian 
Perrokton Compony et qu’il ait remis cet or A la 
Banque du Ruban pour couvrir la circulation do billots. 
Ladite sociCt6 est tenue, pondant plus d’un an encore, 
B acheter 80 % deb devises libanaises dont elle a besoin 
au taux officiel do 2.18 fL. Dour un dollar. Dos auan- 
tit6s appréciables de dollârs devraient provenk Je 
cette source, qui semble avoir fourni 3.600400 dollars 
(dont une partie va à la Syrie) depuis quo la SociCt6 
a commencé ses op6rations en 1947. Dés que le pipe 
lino entrera en service, 10 Gouvernement libanais 
devrait recevoir au moins 240.000 dollars par an pour 
frais de transit et de surveillance; une augmentation 
dos quantités do p6trole passant par 10 pipe-line pour- 
rait accr@tre considérablement ce revenu. 

On dbclaro quo si le jalonnement Lf I’oxproprirtion 
des terrains nécessaires sont achevés rapidement, le 
pipe-line pourra 6tro terminé o? entrer on snrvica B la 
Bn do 1950. Si la SociCté décidait do construire une 
raffinerie B Salda, la Gouvernement disposerait d’une 
source supplémontairo do dollars. 

Le Liban no peut s’attendre A obtenir do devises 
fortes do l’Iraq Petroleum Company. Les redevances do 
cette soci6t6 sont payées en livres sterling, et r6sorvCEs 
6 l’achat d’importations en provenance de la zone 
sterling. Autrefois, les besoins do la société en dcvisos 
liba:.aisos fournissaient dos recettes en livres sterling 
quo I’on pouvait affecter 6 d’autres dbpcnscs, mais tee 
recettes ont Ct6 dtpcnsées et, maintenant quo la rat% 
ncrie de Tripoli est construite, il est B pr6voir que la 
vente localo do produits du pétrole fournira A la so- 
ciCt6 toutes les devises libanaises dont elle aura besoin. 

L’Etat libanais pourrait sans aucun doute obtenir 
des dollars d’autres sources, mais ces perspectives 
sont aléatoires et, en mettant les choses au mieux, il 
est pou probable que cela ajoute beaucoup A ce que 
fournit la Trans-Arabkm Petroleum ComDanv. Lts 
rentrées de dollars dépendent d’ailleurs ‘dak une 
grande mesure de la mise en service du nouveau 
pipe-line et, mAmo en supposant que les autorités 
libanaises s’empressent de réaliser la partie qui leur 
revient dans l’opération, et qu’aucun retard no SC pro- 
duise en dehors du Liban, cette mise en service no 
pourrait s’effectuer avant la fin de 1950. 

Conclusion. II semble qu’il s’écoulera environ un 
an avant que 10 Liban soit assuré de recettes en mon- 
naies fortes suffisantes pour lui permettre de solliciter 
un emprunt de tel ou tel organisme qui ne peut laisser 
sans réponse la quco!ion des remboursements. II 
reste beaucoup A faire d’ici 18 pour que le Liban tire 
tout le b6nCfice de cette possibilité. C’est le Liban 
lui-m6mo qui peut et doit prendre les mesures ntces- 
saircs. On a tent6 plus haut d’esquisser 10 probléme. 
En résumt, le Liban ne saurait espérer lancer 6 l’étran- 
ger des emprunts pour ses projets do mise on valeur, 
6 moins: 

1) Qu’il se montre capable de pr6lever sur ses 
propres ressources les devises nationales ntccs- 
saires; 

2) Quo la gestion des financer publiques soit par- 
faitement adaptée aux besoins du pays; 

3) Quo l’on puisse déterminer A tout moment la 
situation financiérc do 1’Etat g l’aide de chiffres 
récents sur la base de la gestion; 

4) Que les projets en vue desquels il lance l’om- 
prurit soient choisis et pr6parCs en tenant compte des 
r&litCs, et ne soient pas trop audacieux Ctant donn6 
10s dimensions du Liban, 
Bien d’autres choses restent 6 faire pour améliorer 

la situation au Liban. Il est toutefois prudent do ne pas 
poursuivre trop d’objectifs 6 la fois et do se concentrer 
sur les mesures 6 prendre pour quo le pays puisse inspi- 
ror conflancc aux capitaux internationaux. 
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Dans cetta région, I’Egypto 60 distingue par la rapi- 
dit6 avec laquelle y  sont fournis les renseignements 
sur les finances publiques et les questions konomiques. 
la Banque nationale publia un bulletin trimestriel 
donnant non seulement sa propro situation 6 la ttn 
du mois précédent mais les renseignements nbces- 
saire dur l’ex6cution du budget, 10 volume des billets 
an circulation, les d6pOts bancaires, les prix et le 
commerce oxt6rieur. Un annuaire statistique trés 
dCtaill6 parait longtemps aprés l’expiration do la 
période considtrée; le dernier volume actuellement 
publié porte sur l’année 1943/44, mais on dispose d’un 
Annuaire de poche assez complet jusqu’8 1947 inclus, 
et le publication de le Benquo nationale sufRt 6 rC- 
pondre eux principaux besoins. Le situation Bnenciérc 
et Cconomiquo de l’Egypte est exposée briévcment dans 
Ics notes ci-eprés, principelcmcnt eux fins de compe- 
raison evcc les autres pays considérés. 

Finatwes publiques. Les chiffres r6ccnts des dépenses 
et des recettes budg6taires, qui s’étendent eux chemins 
de fer, eux postes, télégraphes, ttléphoncs et eux entre- 
prises d’Etet sont publi6s par le Bunk Bu//erh; ils sont 
communiqués par ,lc Ministére des finances tous les 
trois mois, et ceux dont on dispose actuellement por- 
tent jusqu’l la cl&ure de l’exercice financier 1948/49 
(tcrmin6 le 28 février 1949). En outre, le DCpertc- 
ment de vérification des comptes (organisme indt- 
pendent) travaille plus vite que dans beaucoup 
d’autres pays: les conclusions de son rapport sur 
les résultats de l’exercice financier 1947/48 8gu- 
rcnt eu Bunk Bu/lerin du premier trimestre do 
l’année civile 1949. 

Les doux années qui ont prtkcbb le guerre, anntes 
eu cours desquelles les dépenses SO sont Clev&s 6 
environ 48 millions de livres Cgypticnncs (fE.), ont 
Ct6 merqu&s par des déficits (3600.000 fE. pour 
1938/39, et 2.500.000 fE. pour 1939/40). Depuis, les 
recettes ont chaque année oxc6dC 10s dépenses, et un 
fonds do réserve a Ct6 constitué, dont le montant 
s’élevait, selon dos déclarations ottlcielles, 6 76 mil- 
lions do EE., B Ja fin do l’exercice 1947/48; il est pos- 
sible qu’il SO soit aectu depuis, car l’oxereiee 1948/49 a 
accus6 un oxekdent de 12.700.000 fE., les recettes 
étant pasdes pour cet exercice 6 170 millions. A ce 
taux, la charge reprbsontte pet le seul budget de I’Etat, 
compte non tenu do celui des municipalités, s’616vo 6 
environ 9 fE. par ttto pour un revenu par t&e r&cm- 
ment CvaluC par la FAO 6 environ 100 dollars. La 
p6riodo do guerre et d’apr6s guerre a Cgalemont Ct6 
marquée par uno accumulation dos soldes en livres 
sterling. Ceux qui figurent eu compte no 1, compte 
libre, s’6lovaient 6 77 millions do fE. au 2 juillet 1949, 
ct ils ont diminué considérablement par suite de la 
h&e des négociants B passer leurs ordres avant la 
hauase des prix on sterling qui devait suivre Ja déva- 
luation, mais ils s’blévent actuellement i environ 

c 

70 millions do fE. Ceux qui figurent eu compte no 2 
(256.3OWOO fE. eu 2 juillet) sont bloqués, sous rC- 
servo de déblocages périodiques n6gociCs entre les 
gouvernements int6rcssCs. Bien quo l’Egypte ne soit 
pas comprise dans le zone sterling, d’eprés le Bank 
Bulle/in, vol. II, no 3: « L’Egypte n’avait pas le choix 
lorsqu’cl!c a CtC p!acCc dcvnnt l’nltww~iw & s’nli- 
gner ou non, quelques heures avant que le décision 
(de dévaluer) ait 616 rendue publique 6 Londres. 
Etant donné la situation do l’économie Cgyptiennc, il 
ne restait, A défaut d’une d6veluation au mCmo taux, 
d’autre solution que l’adoption d’une monnaie libre. 
Cette décision aurait constitut de le part de L’Egypte 
une violation du rtglemcnt du Fonds monétaire inter- 
national de mCmc que dc l’accord flnancicr anglo- 
Cgyptien. En outre, les ressources de l’Egypte en dtviscs 
Ctrang6rcs consistent principalement en livres ster- 
ling,.. » 

A vrai dire, la situation dc la Banque nationale eu 
30 septembre 1949 indique que, comme couverture 
d’une circulation fiduciaire de 151 millions de fE., cet 
institut possédait, d’aprés ses propres dkzlerations, 
des réserves en or s’élevant 6 6.3OWOO fE. (chiffre 
pratiquement inchengt depuis 1939), le solde, soit 
144.600.000 fE., consistant principalement en bons 
du Tr6sor et obligations du Gouvernement Cgyptien 
et du Gouvernement britannique. 

En principe, le systéme dc contrôle des changes de 
l’Egypte est similaire 6 celui du Royaume-Uni. En 
pratique, Ics conditions permettent une tlasticitb 
beaucoup plus grande en Egypte. II est intéressant de 
noter que les voyageurs sont autorisés 6 importer et 
6 exporter 20 fE. et que la livre-papier Cgypticnne 
s’est récemment raffermie par rapport à la livre stcr- 
ling sur 10 marché libre de Beyrouth. 

Le chiffre total du volume des billets cn circulation 
s’est accru B une vive allure au cours de Ja guerre, pas- 
sant de 31 millions do fE. en 1939 6 150 millions en 
1946, et, depuis, il ne s’est produit que de petits mou- 
vements de hausse et de baisse. Si l’on tient compte do 
l’accroissement do la population intervenu pendant 
cette période, la circulation fiduciaire par t&o d’habi- 
tant serait donc pas& depuis 1939 do moins de 
2 fE. B plus de 8 fE. L’indice des prix do go% (juin- 
aoQt 1939 = 100) est pesd do 122 pour 1939 B 333 
pour 1945. Depuis, de ICgércs hausses et do Mgéres 
baisses se sont produites, le chiffre le plus rbcent 
publié (juiUet 1949) Ctant do 296. Le volume dos 
billots en circuJation aurait donc quintupl6 depuis 
la p6riode d’avant ~~ucrre, et les prix de gros ont 
augmont6 do 2 fois et demie environ; 10 rapport entre 
les indices de la circulation monttaire et des prix 
de gros n’a par contre accus6 que peu do change- 
ments depuis 1945. 

La Eulletln do Ja Banque nationale publié en juillat 
1948 contient, sur la baJanc8 commoreialo de 1’EgyJ~ 
pour 1945,1946,1947, une 6tude int6mssante quo l’on 
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peut résumer comme suit, sous r6servo du compléto- 
mont dos chiffras fournis: 

Bt ntlllb~u dr Ilvra ~~yp~lmnrs 
194s 1946 1947 

Zona sterling . . . . . . . . . . t J3,3 + a,4 + 12,2 
Pays en dehors de la zone smrllng . - 0,a --27,0 -43,9 . . --._ 

+4’1 - 19,4 .. Il,7 

Lea haussea (.c) ou baisses (-) 
connues s’Clevant h : 

goIdes en Ilvms rtsrling . . . . . +45,3 -Il,8 -3S,I 
Monnaies Ctrsng&es . . . . . . . - - + 3,9 

Si l’on tient compte de certaines dépenses on capital 
résultant d’un accroissomont dos avoirs B l’étranger 
ou do la réduction de la dette, la solda net s’établit 
comme suit : 

En IMMUN dr Ilvrrr ~ny9flrnnrs 
194s 1946 1947 

A. Postes en capf~al connus : 
Investissements du Oouvernc- 

ment . . . . . . . . . . I 3,s 3,g 1,o 
Rachat do In dette publique B 

I’btranger . . . . . . . . . 0,4 0,8 l2,3 
Acquisition d’or pour le Fonds 

mon&aire international . . . - 1,4 - -.-. -- --- 
Total . . . , . 3,9 6,O l3,3 

B. Balance des paiements : . . . . + 44,3 - l9,4 - 3l,7 

Balance nette des paie- 
ments(A+B). . . . . + 48,4 - l3,4 - HI,4 

Cos chiffres laissent clairement apparaître le lien qui 
unit l’Egypte et la zone sterling. Les différences do 
tendances entre les deux cas seraient difficiles B illus- 
trer d’aprés les documents publies, mais elles n’en sont 
pas moins frappantes. 

ProblPtnes et perspectives. Les grands problémes 
auxquels doit faire face l’Egypte sont la mauvaise 
répartition de la fortune, la pression démographique 
et la baisse dos prix du coton au cours dos trente der- 
niéres annkes. Toutefois, il convient peut-ttro do noter 
quo 10 rapport entre les prix du coton et les prix do 
gros ou le Co(lt do la vie, tel qu’il ressort des indices 
oftlciols, on dépit de la baisse qu’il a subie depuis la 
période dos prix maxima on 1948, semble actuolle- 
mont plus favorable qu’il ne I’ttait juste avant la 
douxiémo guerre mondiale. * 

La population du pays, qui s’~lévo g plus de 18 mil- 
lions, est excessive par rapport aux possibilitks d’acti- 
vit6 rtmunératrico. Quant aux perspectives d’accrois- 
sement do COS possibilités, on estime quo la limite 
oxtrbme dos cultures en Egypte correspondrait B uno 
augmentation d’un quart do la surface cultivte, ce 
qui impliquerait des depenses do plusieurs centaines 
do millions de dollars. M8mo si l’on tient largement 
compte d’un accroissement possible des cultures g 
sec et d’autres améliorations ainsi quo de I’industriali- 
sation dans la mesure oh la situation du pays 10 per- 
mot, il y aura toujours g considérer 10 facteur limitatif 
quo constitue l’étroitesse du marché intérieur Cgyp- 

tien, surtout par suite do la mauvaise répartition de la 
fortune’. 

En présence de cette situation, le Gouvernamont 
Égyptien a ouvert, depuis 1946, des crédits d’un total 
do 35.600.000 fE. pour un plan quinquennal compro- 
nant uno longue liste de projets do travaux publics. Le 
Bulktln dc In Bnnquc nation& publit cn juillet 1949 
(vol. 11, no 2), on commentant ce plan, déclare quo les 
dépenses effectives ne SO sont ClevCes jusqu’8 présent 
qu’8 12.500.000 EE. sur les 35 millions de crédits 
accordés, en raison des difficult&s d’importation du 
matériel nécessaire. 

Etant donné le r!,thme des dépenses afférentes au 
plan quinquennal et le volume du fonds de rkserve, il 
no semble pas que la principale difAcultC do l’Egypte 
consiste $ faire face aux besoins dos plans de dévelop- 
poment g couvrir en monnaie locale. Si un emprul,. 
B l’etranger Ctait nkessairo pour acheter du matériel 
d’bquipement B I’extkrieur, les perspectives de réalisa- 
tion dtpendraient de la capacité de l’Egypte B se pro- 
curer les devises fortes nécessaires au service dudit 
emprunt. Cette capacitb semble faible si l’on en juge 
par l%t.at prkcit6 do la balance des paiements. Los 
dettes consolidkes do I’Etat ne sont pas on elles-mbmes 
d’un volume de nature B constituer un obstacle, d’aprés 
les derniers chiffres actuellement connus. 

IsraIl 

Le problème principal. La population actuelle 
d’IsraU s’kléve approximativement h 1.150.000 Pmes 
dont environ 150.000 Arabes et 1.000.000 do Juifs. 
Environ un tiers de ces derniers sont entres dans la 
pays depuis la fin de la deuxiémc guerre mondiale. Le 
Ier novembre 1949, 9O.OCO personnes vivaient rassom- 
blkes dans des camps d’immigrants. On attend pour 
novembre et décembre l’arrive0 do 24.000 autres. Si 
l’on tient compte dos 41.000 qui quitteront les camps 
au cours do ces doux mois, il en restera environ 
73.000 au Ier janvier 1950. On attend 26.000 nouveaux 
immigrants entre le Ier janvier et 10 Ier avri! 1950 et 
105.000 du ler avril au ler novembre, ce qui porto 
l’kvaluation du chiffre des immigrants pour les dix 
premiers mois de 1950 ir 131.000. Si l’on ajoute B ces 
chiffres les 73.000 prcvus pour 10 l*r janvier, 10 chiffre 
total des immigrants a absorber au Ier novembre 1950 
s’élévora B 204.000. Compte tenu de ceux qui s’instal- 
lent par leurs propres moyens et ne vont pas dans des 
camps, 10 nombre net des immigrants auxquels il fau- 
dra fournir un logement serait do 165.000. Le Ministre 
du travail et des affaires sociales dkclare que 50.000 
nouvoaux logements seront alors achevés. En outre, le 
programme d’habitation prévoit 12.000 logements pour 
les premiers immigrants qui sont en IsraCI depuis cinq 

1 On trouve dans le Mllbattk Memorlal Fund Quorterly, 
vol. XXVII, No I (janvier 1949) une intkcssanto Ctudo de cea 
probkmes par Charles Issawi sous le titre « Population ami 
Wealth in Egypt ». 



AllruXll II 51 

ans ou plus et qui vivent dans des logements surpeu- 
pks. La construction dc ces 12.000 logements suppk- 
mentaires permettra do libbrcr 3.000 piéces qui seront 
nfkctécs nux nouvcuux immigrants. 

D’aprks I’axpkricnca uçquisc, les fonctionnaires 
d’fsrn?l rqtimrnt A ? VY) dnllrrtq pr *Lt* 117 frni9 

d’absorption des immigrants dans I’bconomic. Bien 
que signifié en dollars, ce chiffre na représenta pas la 
dépense en dollars qui vient s’ajwtter A la balance des 
paiements actuelle pour chaque nouvel immigrant. II 
indique en fait slmplcmcnt le rapport entre les invastis- 
scmcnts et le nombre d’habitants sur une pt!riode indC- 
terminée. II comprend les dépenses locales de logc- 
ment (700 dollars,, l’investissement dans de nouvelles 
entreprises en vue de l’emploi des immigrants, de 
memc que le coQt des outils et du mattricl d’équipc- 
ment destines aux ouvriers et aux agriculteurs, en plus 
de la contribution que I’immigrunt pourra Cvcntuellc- 
mont fournir lui.méme pour sa propre réinstallation. 
En fait, sur 86 millions de livres israMicnncs (cl.) aux- 
quelles sont évaluks les investissements pour I’ennkc 
en cours, 45 % sont fournis sur place et 55 % viennent 
de l’étranger. 

Si l’on ne tenait pas compte des explications ci- 
dessus, le chiffre dc 2.500 dollars par t&c pourrait 
provoquer des conclusions erronées sur les besoins en 
monnaie forte en vue de l‘absorption de nouveaux 
immigrants en 1950. Quoi qu’il en soit, le financement 
de l’absorption des immigrants pose vraiment A 
Israt!l un knorme probléme. 

On ne dispusc d’aucune kvaluation officielle indi- 
quant comment pourra Ctrc financée cette opération, 
dont l’importance relative peut SC mesurer d’aprés 
les déclarations otkiellcs sur les dtpcnscs actuelles de 
I’Etat. Celles-ci se divisent en trois catégories: 

a) Budget ordinaire s’équilibrant A Il2 millions 
de dollars (40 millions do f1.). 

6) Budget do eAcuritC, tenu sccrot. 

c) Budgot do développement s%Iovant, d’aprts 
ks dtclarations, A environ 154 millions do dollars 
(55 millions do fI.). 

II n’a et& fourni aucun chiffre en CO qui concerne le 
budtit de sbcurité. Toutefois. il a ttC déclart auo les 
récckos hostilités ont coQtA a; pays « plus do 1ÔO mil- 
lions do fi. » et quo 25 % do ces dépcnscs ont CtC 
flntncéos par des recettes du budget ordinaire. Il on 
rCsu\to qu’environ 75 millions do fI. ont dB &ro tirées 
de SOU*C~I extra-tudgttaircs, y  compris environ 25 mil- 
lions do EI fournies par le monde juif. Les dépenses 
militaires auraient diminut depuis l’armistice mais 
constitucraiont encore une lourde charge, mgmo A 
l’heure aowllc. si l’on suppose, pour Cvaluor approxi- 
mativement h tAcho d’IsragI, quo 10 budget do S&U- 
rit6 s%lAvo A environ la moitié du budget ordinaire, 
nous arrivons A un budget total do 322 millions dc 

dollars SC dbomposant comma suit: 

4 
h) 

Budget ordinaire . . , . < . I . . Il2 
Budget de skcurit0 (environ la moitié 
de II2 millions de dollars -- simple 
astlmatlon) . . . . , . , , . , . so 
Budget de développement . . . , . . 154 

Total . . . , . . 322 

Sur cc total de 322 millions do dollars, un tiers au 
maximum est couvert par des rccottos ordinaires A 
leur rythme actuel. II est possible quo l’évaluation 
ci-dessus de 56 millions de SI. pour le budget do sbcu- 
rit& soit trop tlevée. Mais la situation Bnanckrc 
d’lsraCI resterait prkairc mCmc si cc chiffre ttait 
réduit dans de grandes propo, Gens. 

II est possible qu’Israt!l puisse continuer A financer 
ses dtpcnscs extraordinaires de sécuritk comme il Je 
fait actuellement en placant des bons du TrCsor auprés 
des brnqucs et du public, et grilce A des dons de I’Ctrw 
ger, sans provoquer une inflation désastreuse. Il 
reste le coCtt total de l’absorption des immigrants, y  
compris les 150 millions de dollars rkservés A cette fin 
au budget, et en plus un volume suRkant d’autres 
investissements inttrieurs et Ctrangcrs, nkessaircs pour 
compkter les crtdits de I’Etat destinés A l’absorption 
des immigrants. 

Les dirigeants d’Isra8, en prkvoyant la balance des 
paiements pour 1950, ont &aluC les besoins de trtso- 
;Crie pour ie financement des importations A 140 mil- 
lions de dollars (50 millions de El.1 contre Il2 mil- 
lions de dollars (‘40 millions de f1.j pour I’annéa en 
cours, ce qui représente une augmentation netto de 
28 millions do dollars (10 millions de fl.). Du c8tt dos 
recettes, l’on s’attend A une baisse do plus do 20 mil- 
lions do dollars des ressources on devises. On trouvera 
plus loin un examen dbtaillé do cet aspect do la ques- 
tion. Pour combler cc dCBcit, les dirigeants d’bratl 
mettent (ro grands espoirs dans les investissomontr 
Ctrangors dais dos onkoprises productives du pays. 
Toutefois. iusau’A orAsent Ics résultats ont AtA décou- 
rPqcants,.<t sont dus en tout prcmior lieu, du point 
de vue Cconomiquo, A la disproportion sériouso entre 
le niveau des salaires et le taux ofl8ciol des changes. 
Exprimts on dollars, les salaires on IsraCI semblent 
excessifs pour 10 capitaliste Ctrangor. 

Uno seconde possibilité do combler les déficits 
consisterait A comprimer plus encore la consommation 
inttriouro, soit par une 5scalitC plus &Are, soit par 
l’augmentation du taux de l’épargne volontaire. Si 
les dirigeants israéliens ont tendance A no pas trop 
compter sur les possibilités d’un accroissomont de 
l’imposition, ils expriment l’espoir quo l’épargne 
pourra s’accrottro encore, alkguant A cet Cgard I’habi- 
tudo du pcuplo juif d’bconomiser méthodiquement on 
vuo de placements. C’est ainsi quo les milieux ban- 
caires estiment I’bpargno A environ 50 fl. par ttto, 
cela pour 700.000 Cpargnants. 
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Les principales sources qui pourraient permottro do 
combler CO dbficit en devises sont les contributions du 
monde juif et le déblocage des balances on livres stor- 
ling. On trouvera plus loin un autre exposé sur COS 
aspects cruciaux do la situation dos changes on IsraCl. 

Los commentaires ci-dossus sur 108 parepectivos dans 
10 domaino dos changes en Isra61 BUppOBOnt, principa- 
lement faute d’indications contraires, que la désorga- 
nisation du commerce entra IsraCl et 808 voisin8 
continuera B SO faire eontir. Toutefois, il est Cvidont 
qu’un rttablissemont do8 relations commercialos nor- 
males diminuerait d’une maniéro sensible la pression 
sur la situation 6conomiqua d’lsrabl et améliorerait 
Cgalbmont 10s perspectives g6nCralos qui s’offrant aux 
Etats arabes. 

Abstraction faito dos probkmes politiques qu’ils 
impliquent, 10s nouveaux facteurs qui peuvent ttro 
pris on considkation sont les suivants: 

1) Israsi, par suite do son systémo do contr6lo 
strict, a et6 jusqu’a present force do renoncer aux 
possibilites d’opérations internationales do change 
et do courtage, si profitables lorsque 10 commerce 
est libre, et pour lesquelles do nombreux IsraClions 
ont la formation et l’aptitude nécessaires. 

2) Il est certain quo la livre israélienne est consi- 
dérablement surévalueo au taux actuel do 2,30 dol- 
lars, CO qui a un effet ftkhoux sur 10s exportations. 
S’efforçant do rendre les prix d’exportation plus 
intkossants et do freiner la pression inflationniste, 
le Gouvernement a entrepris un programme do 
deflation, qui, sur une période de six mois, a ou pour 
resultat une baisse do l’indice du coOt do Ia vie de 
371 on avril a 329 et do celui de8 prix do gros do 491 
on mars B 397. Les taux dos salaires nominaux dos 
travaiuours industriel8 ont et6 réduits on moyonne 
do 10 % et la valeur générale dos salaires do 7% %. 

3) Pour apprkcier cc8 r68ultats spectaculaires, il 
convient do no pas perdre do vuo quo dans une 
Cconomie aussi rigoureusement contr6160, la porté0 
d’une baisse do l’indice do8 prix n’est pas la mbmo 
quo dan8 une Cconomio libre. C’e8t ainsi quo l’apph- 
cation d’une réduction dos prix peut avoir pour 
constquonce une nouvelle intensification du poton- 
tiol inflationniste. 

4) Il n’y a pas actuollomont plein emploi on Israll; 
le travail est rationné comme tout 10 resto; et l’immi- 
gration accroft constamment l’offre do main-d’ceu- 
vro. La production horairo est faible d’aprés les 
critéros occidentaux. 

5) Certains indices témoignent d’uno preseion 
inflationniste Monte. La circulation fiduciaire est 
passée do 28 millions do EL g 48 million8 au cours 
do l’an& 6coulte. Le. Gouvernement a augmontt 
10 taux dos imp&s, en partie on vuo d’accroltro les 
recettes, mais on partie afin do réduire Ia pression 
exercée 8ur le8 prix par la monnaie 0n circulation. Le 
principal atout du gouvernement dan8 cb domaine 
est la forme con!Iance do Ia nation dan8 Ia motmaio. 

6) Isra61 a d6ja contracté un emprunt do 100 mil- 
lions do dollar8 auprés do I’Export-Import Bank. Si 
l’on eupposo quo cotte 8ommo sors onti6romont vor- 
ste, la service do cotte dette, dan8 un dClai do trois 
ans, atteindra un volume important, par rapport aux 
disponibihtes probables. Le programme du Gou- 
vornomont oxigora d’autres investissements d’on- 
vorguro. La question 80 pose do Bavoir si CO pays 
pourra attirer assoI: do capitaux pour rbpondro a 808 
bosoins on vuo do l’installation ot do l’absorption 
do8 immigrant8 San8 s’engager a payor, au titra du 
sorvico do la dette OI. dollars, do8 somme8 supérieures 
a 80s possibilités. Le principal marché But lequoI il 
peut compter pour Ccoulor les agrumes, qui consti- 
tuent actuollomont 10 plus clair do ses exportations, 1 
c’est le Royaume-Uni. l 

l 
Perspectives. Un oxamen objectif dos chinies corros- 

pondants (et cola en tenant compte do CO quo certains 
ronsoignomonts d’importance décisive no sont pas 
rCvClC8) serait do nature a provoquer l’étonnement 
devant l’ampleur de la tache quo 10 Gouvornomont 
d’IsraC1 s’est assigneo. 11 est des forces qui no SO prC- 
tent pas a l’bvaluation numeriquo et COS forces dki- 
dont quelquefois de questions, semble-t-il, on dépit 
do la raison. Isra61 a accompli deja dos choses eton- 
nantos. Il serait aussi témerairo do predire qu’il ne 
reussira pas quo do prédire qu’il no pourrait echouor. 
Le r6sultat depend beaucoup de l’aide fournie par 
l’étranger. 

Parmi les facteurs qui travaillent en faveur d’Israël 
plus puissamment quo dans d’autres pays, il convient 
do signaler les suivants: 

Une proportion relativement importante des dépen- 
ses est affectée a I’bducation et a la sante publique. 

Bon nombre d*Isratiiens qui ont d6ja trouvé une 
place dans 10 pays, do m&mo quo de nouveaux venus, 
posskdont soit une forte instruction genéralo, soit une 
excellente formation technique, soit 10s deux B la fois. 
Ils peuvent SO consacrer a toute tache quo leur assi- 
gnera l’économie planifiée. 

Apre8 I’instruction, Ia santé publique et les quorrtions 
sociales constituent les principales prtoccupations 
du Gouvernement. En depit d’uno crise aigu6 dos 
logements et d’un rtgimo alimentaire austéro, la po- 
pulation a on genéral un aspect robuste et sain; le 
taux do la mortalité est trés bas. 

Il Oxi8t0 un esprit do solidarit6 nationale et raciale, 
un consentement aux sacrifices dans l’inter& commun, 
une foi dans la capacité d’Isra61 B surmonter tous les 
obstacles, tous sentiments qu’il serait difficile do ron- 
contrer ailleurs au mCmo degré. 

Aux yeux do 80s dirigeants, Israel est on& sur une 
route a sens unique oh se dtroulo un trafic intense, et il 
ne peut ni faire demi-tour, ni m@mo iaiontir sans provo- 
quer un désastre; c’est une route qui méno B l’absorp 
tion do tous 10s Juifs qui, pour uno raison quelconque, 
trouvent intolérable Ia vie dans leur lieu & s6jour 
actuel. L’idée qu’on puisse faire un choix entre uwx 
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Iui désirent venir est rejetée de façon absolue: « Lors- 
pe des proches se trouvant placks devant la misére ou 
18 dénuement, on ne saurait s’arr&er a considérer si 
sn peut las prendre tous ou seulement certains d’entre 
eux; on partage ce qu’on a avec eux. » Sous diJf& 
rentes formes, c’est ce sentiment qui s’exprime a 
chaque moment. Toutefois. on rcconnalt dans cor- 
tains milieux qu’il conviant do veiller a CO quo le rythma 
d’admission dos immigrants no provoque pas d’offon- 
dremont Cconomiquo. 

Des immigrants sont vonus en IsraCI do presquo 
toutes les parties du mondo mais, bien quo le flux 
actuel provienno principalamont d’Arabie et d’Afrique 
du Nord, le niveau do vie israélien a dkja Ct6 adapté 
aux normes occidentales, principalement par les Juifs 
de l’Europe centrulc qui, quelque pou, connaissent et 
admirant Ics Etats-Unis. Il y a tout lieu d’ospkcr que 
ce niveau do vie prévaudra et que les immigrants venus 
de rbgions primitives, et surtout leurs enfants, seront 
rapidement absorbks. J-es normes en matiére d’urba- 
nisme et de services publics sont élevées si l’on tient 
compte des difficultés rencontrées, et la réalisation s’en 
amkliore trés rapidement. 

Les Juifs du monde entier ont les yeux BxCs sur 
JsraCI et feront certainement leurs plus grands efforts 
pour lui donner l’aide.dont il aura besoin. Les diffi- 
cultés de change constituent certainement un grave 
obstacle. Environ les trois quarts du total des contri- 
butions viennent de la zone dollar. L’Union soviétique 
et ses satellites oh vivent la majeure partie des Juifs 
survivants en dehors des Etats-Unis autorisaient cer- 
tains transferts jusqu’il I’annCe demiére; il n’en est 
plus de mCme actuellement. Toutefois, l’on signale que 
1’AmCrique latine a le don facile et quo, mf!me dans le 
cas des pays soumis h un controlo des changes, il 
n’est pas impossible de trouver des moyens légaux do 
permettra a l’aide d’atteindre IsraCI. 

Enfin, il est possiblo quo l’ampleur mtme do la tkho 
et du désastre qui résulterait d’un &hcc constituant 
le stimulant nkcessairo, a un moment si critique, pour 
inciter les personnes do bonne volonté B l’étranger B 
redoubler d’efforts; il est aussi possible, B vrai dire, que 
le Gouvernement isratlien lui-mbmo considére ses 
chances do survie comme moillouros dans uno atmo- 
sphére do p&ril qu’on face do perspectives plus sflros. 

BALANCE D@S PAILHBNTS D’ISRAEL 

1, Rhun.4 et conclusions 

Dans l’exposé qui suit, nous nous somme5 offorcts 
de rassembler quelques-unes des donntes qui ont CtC 
mises B la disposition do la Mission, concernant la 
balance des paiements d’IsraC1 pour 1949 et les pers- 
pectives pour 1950. Pour ce qui est de 1949, la plupart 
des données de base fournies par les autorités israé- 
knnes concernant les importations et le5 exportation5 
civiles, les sommes vereées par le monde juif, Ier soldes 
en livres sterling dCbloquCs, etc., sont fondtes sur des 

documents publiCs. Pour 1950, les prévisions bont 
n&essairement Ctablies d’ap&s un certain nombro 
d’hypothéses plus ou moins arbitraires; mais il est 
probablo que, dans l’ensemble, les hypothéses adop- 
tées sont optimistes et tendent il amoindrir plut& qu’a 
oxagkrar les difficultés qu’tprouvera probablement le 
gouvernement d’lsragl pour se procurer cette année-la 
les devises btrang&es. Les conclusions d’onsemblo 
sont les suivantes: 

A. A l’heure actuelle, IsraCl est tributaire, pour plus 
de 75 %, d’une assistance Ctrangére extraordinaire - 
contributions en esptces, dons en nature, financement 
par I’Export-lmport Bank, déblocage de soldes en 
sterling - pour faire face aux exigences de sn bslence 
des paiements. 

B. Meme sans immigration nouvelle, il n’y aurait 
pas lieu d’espbrer d’augmentation sensible des dispo- 
nibilités cn devises Ctrangéres au cours de 1950. 

C. En fait, on compte sur une immigration d’au 
moins lSO.WO personnes au cours de 1950, ce qui 
menace de crber un dbficit de devises étrangéres de 
15 a 20 millions de fl., kquivalant a peu prts a 40 h 
55 millions de dollars. Cette estimation repose sur 
I’hypothése que le chilfre annuel des contributions 
vers& par le monde juif ne diminuera pas; elle prC- 
voit une augmentation de 30 % de la valeur des expor- 
tations, et elle a ttC calculée compte dument tenu des 
sommes actuellement mises h la disposition d’IsraCI 
par I’Export-Import Bank. 

D. Bien que les autoritks isratliennes se dtclarcnt 
sgres de pouvoir compter, pour réduire Ic dtficit B 
des proportions raisonnables, sur do nouveaux inves- 
tissements commerciaux, il n’est guéro probable que 
les bailleurs de fonds btrangers placent on Isratl dos 
sommes bien considérables aussi longtemps que les 
salaires payCs en IsraCI demeureront, exprimés on 
dolluts ou en livres sterling, aussi exorbitants. 

E. 11 ne semble pas non plus raisonnable d’envisager 
le possibilité d’abaisser encore le niveau de vie par la 
dévaluation do la monnaie, par dos mesure5 65cale5, 
ou par l’épargne for&, dans la mesure nkessairo pour 
entrainor d’importantos kconomies de devises ttran- 
gtrcs. 

F. Dans ces conditions, le probl&mo du rythme do 
dbblocage, en 1950, des soldes israéliens on sterling 
actuellement blooués et s’élevant a 25 ou 30 millions 
apparait plus criiquo qu’il n’e8t géntralement admis. 
Dans uno tr&s large mesure, do nouvelles disponibiliti 
en sterling contribueraient, tout autant qu’une auq- 
mentationdes recettes en d&rs, B combler le dtkit 
d’Israg1 on devises ttrannéree prCvu nour 1950. Mais 
la question de savoir s’fi sera- possible au gouveme- 
mont du Royaume-Uni, Ctant donné notamment les 
demandes do romboutsemenr pr&sentCes par d’autres 
créenciors, do débloquer autant de cr&lits en sterling 
qu’Israg1 en aurait besoin, demeure objet do négocia- 
tion pour les doux gouvamomoat5 intércs5ks. 
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2. La Palestlne trlbutalre de I’alde &an&e : 

hlstortyue de la question 

Le fait essentiel, en ce qui concerne la situation 
Economique actuelle et les perspectives d’avenir 
d’lsrat!l, est qua le territoire actuellement occupe par 
l’Eta juif Jçrucurïru yrubvllcnrçnt pcndunt quclqucs 
années et dans une large mesure tributaire de l’aide 
Ctrangére, B supposer mCme a) qu’il n’accepte pas do 
nouvoaux immigrants et 6) quo les entraves qui existent 
actuellement au commerce entre IsraCI et les pays arabes 
soient Climinees. Ainsi l’ancien territoire sous man- 
dat de Palestine, dont Isruel constitue actuellement un 
fragment isole, nu mépris des lois tconomiques, btnit 
essentiellement un Etat parasite subventionné dans une 
trCs large mesure par des contributions CtrangCres, 
par des versements do cnpitoux motives par des consi- 
dérations politiques plut& que commerciales, et par 
les dépenses locales des forces militaires britan- 
niques. Meme en 1939, les profits courants tires des 
exportations ou des services ne permettaient mtme pas 
h la Palestine de couvrir 40 % de ses depensesen devises 
etrangeres, qui s’élevaient environ a 14 millions de 
fP. Lc reste - soit 8.700.000 fP., c’est-a-dire plus de 
60% - provenait presque entibemcnt de dons, dc 
placements et d’autres transferts de capitaux d’origine 
étrangere. Qui plus est, pendant la guerre et les pre. 
miéres années d’aptes guerre, l’économie de la Palcs- 
tine a eu tendance B accuser, dans son budget courant, 
un solde encore plus serieusement déficitaire. Et 
depuis la constitution, en mai 1948, du nouvel Etat 
d’IsraCI, les possibilités qu’avait l’ancien territoire 
sous mandat de gagner des devises Ctrangères ont 
encore diminué, cependant qua ses besoins en devises 
Ctrangéres ne cessaient d’augmenter. 

3. Evaluation de la balance des paiements d’lsra#l 

en 1949 

A l’heure actuelle, selon les estimations des auto- 
rités locales, la situation de la balance des paiements 
d’lsratl peut, dans ses grandes lignes, gtre résumte 
comme suit: 

A. Paiements d effectuer 

1) Imporfations. Pour ce qui est de la balance visible 
du commerce, les marchandises d’importation dont 
I’entree en IsraCI pendant neuf mois do l’année 1949 
a et6 signal&, s’élévent B 59.800.000 f1. Les autorités 
israéliennes estiment quo les denrées alimentaires, les 
matiéres premiéres et d’autres produits importés do 
consommation courante, reprtsentont 75 % de cette 
somme, soit45.2OO.OOOfI. Le reste, soit 14.6OO.OOOfI., 
OU 25 %, est constitué par les machines, les matt- 
riaux de construction et d’autres biens de capital, ce 
qui indique le rythme remarquablement rapide auquel 
se consfituo a l’heure actuelle le capital Axe. 

Importatha pu cal(gorln a 
.JanrIw-aaptombm 194 

1. Importations pour besoins courants: 
a) Dentier alimentaires . . , , . , 
h) hl~tlkes premibras Industrisllec . 
c) Matitma pramlbres r~rlcolee . . 
<I) Cnrburrnts , . . , . , . . . < 
c) Dlvcrr , . a , . , I , , . . , 

10.111 
16.638 
33Y 
1.019 

12.523 
44.540 

2. Importntions de bisnr do capital: 
r# Oulillr~ industrlel . + . . . . 3.700 
6) Outillage agricole . I . . . . . 3.696 
r) Outlllaga divers . I . , . I . . 614 
rl) Matlriaux de construction . . , 
e) Tram.porta + . . . , , . . . , :% , 

14.649 _.. . _ 
TWII . . . < . . , . . . . SY.lR9 

P Sd m~rchandiur non cln~rb~ r’4lw~nl b environ Mwoo 81. 

Plus de 37 pour 100 des :ilarchandiscs importéci 
par IsraCI pendant Ics neuf premiers mois de 1949 on1 
6th achetées sur les marchts de I’hemisphérc occidental, 

Impsrtatloas ctassks par pays d’orlglm 

._--_._ .--.. . --.- 

1. Hlntfsphtire ocrithnral: 
n) Etats-Unis . . . . . . . . . . . . 16,3 
6) Autres pays de I’hCmisph6rc occidental 6,2 

._.-. 22,5 
2. Europe: 

0) Royaume-Uni . , . . . . . e , . , 399 
b) Autres pays d’Europe . . .’ . . . . 21,3 

_..-. 2lJ 
3. Asle . , * . * . . . . * . . . . . . , , . . 2,s 
4. AJrlqne . . , . . . . a . . . s . . . s . . s 4,b 
5.Auslralle .........I...n.... 1,9 
6.Aurrespoy.~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,l 

- 
Total . . . . . . 59,8 

Il semblerait toutefois probable que, si l’on a eu 
recours de façon aussi extraordinaire aux marchés 
de I’htmisphére occidental, cela n’est pas du enti& 
ment aux ntcessités strictes d’importation qu’il serait 
impossible de satisfaire, du moins en partie, dans le 
zone sterling et sur d’autres marches a monnaie 
faible. Il existe peut-&re un grard nombre de produits 
d’importation pour lesquels la livre sterling aurait 
un pouvoir d’achat pratiquement aussi efficace que 
celui du dollar. Une fois rétablies des relations com 
merciales normales avec les pays arabes, le nombre 
de ces produits augmenterait encore de façon notable. 
Cotte possibilité de substituer actuellement et dans 
l’avenir la livre sterling au dollar, devrait étre prise en 
considération lors do l’étude dos besoins de l’EtaI 
d’Israg1 on fait do devises Ctrangéres en 1950 et pew 
dant les années suivantes. 
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Sur I’cnsemblc des marchandises importkes, entrtes 
dans Ic pays pendunt les neuf premiers mois de 1949, 
44 millions de fl. approximativement, cc qui corres- 
pond B 58.600.000 fl. par an, ont CtC financés au 
mpgen d’allocations de devises ÇtrangCres uccordtes 
par les autorit& israéliennes de contr8le des changes. 
Au cnurs de cette pkriode. les livraisons d’outillage, 
tlnancks par l’Expo&Impur1 Bank n’ont pas, d’aprks 
les estimations, dCpnssC 800.000 fl., mais les cxpkdi- 
tions effectuées pendant les derniers mois de l’année 
porteront probablement le chilk annuel B environ 
6 millions de fl. 

Le reste du montant total des importations, soit 
15 millions de fl., ou pour une année, 20 millions de 
fl., reprtsentnit des produits non payables en devises 
Ctrangéres. Ainsi, outre les dons en nature et les avoirs 
personnels apport& par les immigrants, Ic Gouverne- 
ment a permis h des capitalistes étrangers de transférer 
des capitaux en Isratl sous forme de produits de 
consommation importés pour être revendus sur les 
marchts locaux. 

Au point de vue du mode de financement, on peut 
donc, en gros, dkomposer comme suit le commerce 
d’importation d’lsrael pendant Ics neuf premiers mois 
de 1949: 

1. Ra~tes du Gouvernement irraClien en 
devises Ctran@es . . . . . . . . . . . 

2. Dons. etc., en nature . , . , . . . , , 
3, Pr& de I’Expur/-/nrpor/ Bank . . . . . . 

44 
1s 

O*R 

59;ll 

Les estimations présentées ci-dessus, concernant les 
produits d’importation reçus en IsraCI sous forme 
de dons et d’investissements en nature et d’expéditions 
financées par les fonds de I’Exporl-lmporr Bank, 
peuvent Ctre utilisées pour calculer la balance des 
paiements d’IsraCI en 1949, sans risque d’erreur grave 
concernant les disponibilités actuelles d’IsraCI en 
devises ttrangéres. Toutefois, les importations finan- 
cCes au moyen des ressources en devises Ctrangères 
dont dispose le Gouvernement d’IsraCI posent le 
problkme technique habituel, B savoir que les produits 
d’importation reçus qui ont ttC obtenus grke & ce 
mode de financement ne correspondent pas g des 
engagements contractés en devises ttrangéres au cours 
du change en vigueur, mais B des engagements 
contractés plusieurs mois auparavant. Ainsi les mar- 
chandises d’importation arrivées au dtbut de 1949 
correspondent probablement B des engagements en 
devises Ctrangéres contract& pendant les derniers 
mois de 1948 ou m@me plus t6t. Ce décalage n’aurait 
pas de conséquences graves si le cours des monnaies 
faisant l’objet des engagements ttait demeuré le meme 
pendant la période examinée. Mais, Ctant donné que 
dans le cas d’Isragl ce cours a subi des variations 
brusqueg au cours des dix-huit mois &OUI~S, on ne 

saurait, sans risque d’erreur grave, se fonder sur la 
liste des produits recus pour bvaluer la balance des 
paiements de 1949. 

Ainsi, les autorités israéliennes signalent, pour les 
neuf premiers mois de 1949, des allocations de devises 
Ctrangéres s’dlevant h environ 32 millions de fl. soit, 
pour l’année, environ 42,500.OOOfl. Quant aux 
arrivtes de produits d’lmportatlon, tmancecs de lu 
mCme maniére, elles représentent, pour lu mbme 
période, 44 millions de fl. (58.600.000 fl. pour une 
année), ce qui indique pour l’année une réduction 
frappante: 16 millions de fl., soit prés de 30% du 
montant des allocations de devises Çtrnngtres. Etant 
donné que, selon les rapports, le Gouvernement 
israélien ne constitue pus de réserves, cette reduction 
indique probablement une pénurie croissnnte de 
devises Ctrangéres, qui peut avoir de graves cons& 
quences pour l’économie israélienne. 

Cette rCduction des allocations de devises Ctrongéres 
sera amortie, jusquI concurrence peut &re de 6 mil- 
lions de fl., par des livraisons de plus en plus frt- 
quentes de biens de capital essentiels, dont I’importa- 
tion est financée par Ic pret de I’E.vport-hporr Bank. 

*En fnit, ce prêt remplace, duns une certaine mesure, 
les contributions du monde juif, qui tendent B diminuer. 
Mais, étant donné que Ics fonds de I’Erporr-hrtporl 
Bank ne peuvent &re librement répartis pour répondre 
aux besoins g&néraux de devises etrangtres, mais 
doivent être réscrvbs h des projets Pr&is, Ic Gouvernc- 
ment israelicn n’a, apparemment, d’autre possibilitt 
que dc diminuer d’environ 10 millions de fl. les impor- 
tations payables en monnaies a cours libre, ce qui 
reprtsente une réduction nette de plus de 15 % sur 
le montant annuel des importations entrées dans le 
pays pendant les neuf premiers mois de 1949. C’est Ih 
un aspect particuliérement significatif du programme 
d’austtritt, qui devient plus grave $ mesure que la 
population continue d’augmenter et que diminue, 
par suite, la part du revenu national h laquelle chaque 
individu peut Pr&endre. 

En rCsumC, pour ce qui est de la balance des 
paiements, le passif au titre des importations de 
l’année civile 1949, peut Ctre approximativement 
estimé comme suit: 

EsUmatloa du purIl 
au th dw lmpœtatlan de 1949 

J<rWlW. Jl3WCI. 
Mode dr finanrratn, srpambrr dhmbrr 

IMlllloru dr Ilvrrt Irra4llrnn~s) 
-- ._-- -.-- _-------------. 

1. Engagementa en devises CtrangCrcs . 31,9 42,5 
2. Dons,etc.,enna1ure . . , . , . . 15 20 
3. Pr& de I’Exporl-lmporl Bank . . . . 0,s 68 - - 

47,l 68,) 

2. Paiemenrs invisibles. Les paiements invisibles 
signalés par les autorités isratliennes s’élévent B 
8.200.000 SI. pour les neuf premiers mois de 1949, cc 
qui laisse supposer, pour l’ensemble de l’année civile, 



un montant de 10.9oo.CW fl. Selon les rapports, 10 
fret et les romisos rotw6sontont une fraction importante 
do CO total. Le8 intbr6ts d’invo8t!88omont8 antbrioura 
n’ont pas dbpassé SOO.OOOEI. pendant la p6riodo 
janvier-septembre 1949. Toutefois, on 1953,108 intbrbts 
du prbt do I’Exporr-ftnport BU~&, 6 savoir 100 millions 
de dollars 6 3 %, remboursable8 on 24 annuitbs, 
augmenteront d’euviron 11 millions de dollars, soit 
ptb8 do 4 million8 do hVro8, CO pO8tO au pa88if do k 
balance dos paiements. 
8. Recelles 

1. ~XpO~lflliOtlS. LO8 CXpOrtatiOtl8 8igllakO8 pour 
10s neuf premiers mois do 1949 no dbparsaiont pas 
8.3OO.OOOEI., soit moina do 14 % do la valeur do8 
importations do la mCmo période. Toutofoi8, trois 
produit8 - 
fruit8 

108 agWmO8, 108 diamant8 Ot 108 ]US do 
- ropr68ontont 6 eux eouls prés do 90 % do la 

valeur do ces oxportationa, CO qui montre bien l’oxtr6me 
Ctroitosse du aecteiir d’exportations d’lsrael 6 l’heure 
actuelle. 

Exprbtbm d’Iœa#I 
Jsnvlsr-mptombra 1949 

11 est toutefois prCf6rablc pour 10 calcul do la balance 
des paiements, d’adopter, pour les recettes réelles on 
devises Ctraagéros provenant dos exportations, signaléas 
par 10 Gouvernement d’lsrael, le chiifre, 16géroment 
inférieur, do 7.700.000 £I. 

2. Tourisme, etc. Pour CO qui est dos recettes invi- 
sibles, 108 dépenses dO8 tOWiStC8, C~C., 80 8Ont 61ov6os, 
pour la période janvier-septembre, 6 environ 
5.700.000 fl., soit, pour un0 an&, 7.6OO.OWEI. 
Selon 108 rapporta, les avoir8 on monnaies 6trang6ros 
des immigrant8 arrivant dans 10 paya n’ont constitué 
qu’uno fraction nCgligo.ablo do ce total. 

3. Importations sans paiement. Aux importations 
sana paiement, qui SO eont Clov6os 6 15 millions do fl. 
environ, pondant la période janvier-septembre, doit 
naturellement correspondre ‘un crédit équivalent, au 
titre dos rocettos. voici Comment lea autorités israé- 
liennes Ctablissont le dtcompto do cette catégorie 
g6nCrale d’importation8 gnanc6.o sana versement on 
08péces : 

~portrtbpr-P8hIot 
Janvier-soptembm 1949 

Les faits 108 plus important8 qui ro88ortont do ce 
décompte sont poutdtro 108 suivants: d’abord I’ap 
pauvri88smont rotatif dos immigrant8 qui 80 rondont 
actuellement en laraB et, ensuite, I’impo88ibilit6 
d’attirer do I’btrangor un total suflisant d’invostisao- 
monta commerciaux, on d6pit do8 concassions accor- 
d6es, ainsi qu’il a 616 aignalb plus haut, par 10 Gou- 
veraomont, pour 10s capitaux on nature rmport6s pour 
Ctro revendus sur les marché8 ~XX~X. Los autoritbs 
ierablionnoa roconnaissont que la plus grande partio 
dos trantforta de capitaux on natUr0 qui 80 aont 610~68, 
pendant la p6riOdd janvier-septembre, 6 3.800.000 fl., 
est constituée par dos invo8ti88omont8 dits « SOnti. 
montaux » plut& quo par dos invo8tis8omont8 com- 
merciaux. A I’houro actuella, purmi 108 entropriso8 
purement commerciales do la premiéro heure, la 8oulo 

qui soit signal60 comme offrant dos possibilit6s 
d’avenir raisonnable8 oet uno usina d’appareillage 
électrique qui doit Ctro financea par la Soci616 Philips 
dos Pays-Bas. II est pou probablo quo cotto situation 
s’améhoro aUS8i lOngtOmp8 qu’il 8UbSi8tOra on ISraCI 
entre les salaires et la productivité un dbséquilibro 
aussi considbrablo qu’8 l’heur0 actuelle. Ainsi, au taux 
actuel do 2,80 dollars pour une El., 10 coQt do la main- 
d’auvro i8raéhOnnO paralt exorbitant B tout capitalieto 
Ctrangor soucieux do se8 bénéfices. 

4. InstItutions et fonds nationaux. Toutefois, 1’616. 
mont essentiel dos disponibilités d’lsraC1 on devises 
oxt6riouros provient do I’onsomblo des contribution8 
versées par la monde juif aux dinërentes institutions 
et fonds nationaux, tels quo l'llnlred Jewlsh Appeal. 
Dor:x tendances absolument divergentes 80 manifestent 
ici. D’une part, 10 total dos contributions vorsbcs par 
le monde juif pour venir en aido 6 108 comligionnairos 
en Isrdl et hOr8 d’lsrall, accusa uno diminution 
brusque. Mais, par aillours, B mesure quo les r6fugiCs 
juifs d’Europe 80 rendent on IsraCI, ce paya reçoit une 
fraction do plus en plus considérable du total dos 
contribution8 juives. 

Toutefois, dans l’ensemble, le montant dos dons 
efkCtiVCmOnt reçus par I8raCI, qu’il faut distinguer 
dos atiocations versées par 108 fonds do secours 
israélites B d’autres paya, seriblo accuser une dimi- 
nution trés nette. Ainsi, pondant la période do onxo 
mois allant d’octobre 1948 6 ao(lt 1949, le total dos 
dons versés 6 Israt!l est do 36 millions do fl., soit, 
pour une année, environ 40 millions do fl. Par contre, 
il faut constater quo, pour la ptriodo janvier-septembre 
1949,108 dons n’ont dCpass6 que do tr6s pou 20 millions 
do El., soit approximativement 27 millions do El. pour 
une année. Cette diminution considérable du montant 
dos contribution8 constitue une menace trés sérieuse 
do la 8tabilité économique de 1’Etat juif. 

5. Dtfblocage des soldes en sterling. Enfin, au cours 
de 1949, une fraction importante dos importations 
israétiennes a Ct6 Hnanc6o au moyen de 8Olde8 en 
sterling débloqués par le RoyaumsUnI. Ainri, pour 
la période do dix mois allant do janvier B octobre, 
10 Royaume-Uni a dbbloqué dos cr6dIts en sterling 
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6qulvalant 6 environ 8 millions de EL, dont 6.500.000 
ont 6t6 dQpons68 ou engagés pondant lea neuf premiers 
mois do I’annbo. Pour 10 resto dos avoir isra6Uonc on 
liVrO8 rtorling, les estimations variont ontro 25 ot 
30 millions do EL Salon certains rapports, do8 nbgo- 
ciations r’ouvriraiont d’ici pou au sujot do nouveaux 
&tlougcs dc CÇS soldes. 

A co propos il faudrait signalor quo dopuis le 14 no- 
vembro 1949. le D6r>artomont d’bmi88lon do l’An&- 
Pakesllnr Bu& of ~S&I a fait figurer ~1’68 do 24 millions 
do f1. do cas soldes on sterling comme couverture do 
la circulation Bduciairo. Toutefois, les autorité8 
israélIenne ont la forma intention do remplacer autant 
quo possible par dos engagements ccntractbs h I’int6- 
rieur du pays, ces avoirs improductif8 on monnaies 
6trangéros, car olios sont convaincues quo la population 
fait assez confiance 6 la monnaie du pays pour n’avoir 
pas besoin d’oncouragomonts psychologiques tels quo 
l’existence d’une réserva d’or ou do devises Ctiangéres 
dC8tinée A. couvrir l’émission. 

L’estimation approximativo donnte ci-dessus dos 
principaux postes de la balance do3 paiement8 peut 
Ctro r68Un: ’ dans le tableau suivant: 

Palrmenfs : 
Importalions: 
17) Enppmsnts libellés en 

monnales&nngbru3 . . 31,9 42,o 
b) Don~, ek., en MWO. . 1 $0 W 
c) Expert-tmport Bank : 

Mwchandises ofktive- 
ment cxp6dlb1 . . . . 0,s 

.-- 4;; .!? 680 
lmportrtions Invisibles . ’ 

2 
149 

- 

Totrl . . . 55,9 10,9 

Rtctttts : 
EkportBtioa1 .  .  I  *  .  *  *  

Tcurlsnte,rr. . . . . , . 213 
193 

1 $0 
7.6 

Donmt 8utrœ envols en nature 
InstitutIons et fonds nn1ionaux 
Avoin en aterlinp d4bloquk 

2$: 

98 

# 

Iv& de I’~port-fqtort Ban& 60 - - 
Total . . . SS,9 x3,9 

Ainsi 108 rocctto8 provenant do8 oxportationc, du 
touri8mo et do difl6ro&8 8ourco8 no cokront pas plu8 
de 18 million8 do fI.. toit amwoximativomont 23 % 
du total do8 paiomonk a offot%Üor, qu~~r’blbve actu& 
lomont A 79300.000 f1 par an. Lm resto, roit plus do 
61 millions do EL ou 77 %, n’est Ananc6 quo do façon 
incertaino par do8 contribution8 6trangbroa et d’autres 
apport8 do capitaux. Au point do vuo du rovonu natio- 
nal, ce8 tranrforta do capitaux roprkontont probablo- 
mont plu8 do 25 % do I’onssmblo do8 bien8 et 8orvicos 
actuellement A la di8pOcitiOn do la population d’I8ragl, 

II y a malhOUrCU8OmOnt pou d’espoir - pout-btro 
m6mo n’y on a-t-il aucun -. de voir disparattro d’ici 
peu cc dangoroux dés6quilibro do la balance des paio- 
monts. MCma s’il n’y avait pas d’immigration nou- 
vdc, il serait probablcmcnt impo::ib!c d’cffcctrwr deq 
Cconomios importantes sur le programma d’importa- 
tions do biens do consommation, qui a d6jA 6t6 r6duit 
avec une oxtrbmo rigueur. Au contrairo, il 8o pourrait 
que dos pression8 politiques intérieures forcent le 
gouvernement A rolAchor 88 politique actuelle d’austb- 
rit6, CO qui diminuerait encore davantage les rossource8 
d’lsralll on devis08 Ctrangéros. II serait bvidommont pos- 
sible do financer l’importation d’une plus grat,do quan- 
lit6 do biens de consommation on réduisant la pro- 
gramme d’investissements, mais cette mosuro aurait 
naturellement pour effet do retarder oncoro le moment 
oh le pays sera dovenu définitivement viable du point 
dc vuo Cconomiquo. 

Mais, do tous les facteur8 qui peuvent influer B I’avc- 
nir sur la balance dos paiements d’IsraCI, l’afflux inin- 
terrompu do8 immigrants est do beaucoup le plus dan- 
gereux. Beaucoup do milieux juifs semblent absolu- 
ment convaincus qu’IsraUl peut absorber jUSqU’A un 
million do nouveaux immigrants, cc qui doublerait 
sa population actuelle, dans la bref espace do quatre 
années. Mais depuis quelques maie, la Gouvorno- 
ment actuel sembla Ctre arrivé A la conclusion qu’il 
serait imprudent do laisser l’immigration on 1950 et 
1951 dCDa8ser le chiffre do 150.000 wrsonnos bar an. 
Toutcfck, Ctant donné la trés forte ‘pression politique 
qui s’oxerw sur les autorités pour les contraindre A 
lever toute restriction 8ur l’immigration, co serait 
peut-8tm faire pmuvo d’un pou trop d’optimisme quo 
d’estimer 6 ~50.000 par an le nombre dos immigrant8 
qui vil’,tirant si rapidement ajouter un fardeau sup- 
pICmoi .caim A uno économie d6jA surmenée. 

Quant aux d6pon8or onvisag6er pour l’absorption 
do8 immigrant8, lo8 autorités itraélionnoc citent fr6- 
quommont 10 chiffre do 2.500 dollar8 par tbto, qu’oUo 
P&ondant fond6 8ur l’expérience do8 an&8 ptbcé- 
dontes. 

Si, par absorption, 10 Gouvernement i8ra6liOn 
entend quo lo8 immigrant8 uno foi8 complbtomont 
« obrorb68 » devraient contribuer, diroctomont ou 
indiroctomont, i augmenter 108 recotto8 on devises 
Ctrangéms dan8 la m8mo proportion qu’il8 font aug- 
mentor 108 boooinr d’importation, ou, plu8 préci 
mont, quo I’onwmblo do l’unit6 économique, compte 
tenu dos nouveaux arrivants, devrait gagner autant do 
devises étrongém8 qu’ollo on déponre, Ier invo8ti88o- 
mont8 do capitaux n6cwahw pour pormottro aux 
nouvoaux immigrant8 do devenir 6conomiquomont 
indépondantr, dan8 10 801u qui vient d’&m indiqua, 
dtpa88oraiont probablomont do beaucoup le chiffre 
enviragé do 2.500 dOlk8. Ainsi, comme il a été &MI~ 
plu8 haut, la population, mbmo au niveau actuel d’un 
million d’habitant8, ne gagne pa8 plu8 do 23 % do 
so8 d6pon8o8 coumnto8 on dovice, Ctrangkror. . 
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Mais, mCms si on accepte la chiffre de 2.500 dollars, 
une nouvelle dilflculté surgit immédiatement: il est im- 
possible d’obtenir le dbtaii de cette somme, donnant 
la proportion do dovises Ctrangéres et do monnaies 
locales dont elle SC composa. Ici SO poso, bien entendu, 
la question délicate do la valeur des propri6tCs arabes 
saisies par le Gouvernement d’IsraQ. En outre, les 
autoritbs israbliennos hbsitont 6 donner une id6c mCme 
approximative de la période sur laquelle SC répartis- 
sont ces d6pcnses au titre des immigrants. il semble 
bien bvident que, si le pays reçoit, par exemple, I50.000 
immigrants en 1950, le Gouvernement israblien ne 
pourra absolument pas dbpenser en une seule année 
2.500 dollars par immigrant, m6me 6 supposer qu’il 
possédo les disponibilités do caisse nécessrires; mais 
pour déterminer la temps nécessaire a l’absorption 
compléta d’un immigrant, rien n’autorise 6 choisir 
plus judicieusement 3, 7, 10, ou m6me 15 années; 
il est Cvident que, plus la période est longue, moins 
l’ensemble du processus d’absorption devient Ccono- 
mique, car la charge en report que représente la néces- 
sit6 de pourvoir aux besoins courants do devises ttran- 
géres afftrentes 6 chaque immigrant constituera une 
fraction de plus en plus importante du cotlt total de son 
absorption. Ainsi, a supposer qu’il s’avère que la dur6e 
moyenne de la période d’absorption est, par exemple, 
do diA ans, le total des devises ttrangéres nécessaires 
pour faire face aux simples besoins de consommation 
des immigrants pourrait rattraper ou m6me d6passer 
le prix des importations d’outillage et d’autres biens 
do capital qui permettraient de les rendre définitivement 
indépendants du point de vue Cconomique. 

Dans l’ensemble, il est probable que les autorités 
israéliennus n’ont mCme pas réussi a établir 6 titre confi- 
dentiel pour elles-mbmes une estimation quelque peu 
sQre du total des frais d’absorption et du nombre d’an- 
n6es sur lesquelles ils se répartissent. II vaudrait donc 
mieux laisser do cBt6 entiérement ce chiffre envisagé de 
2.500 dollars et se consacrer 6 la tache plus restreinte, 
mais aussi plus fructueuse, qui consiste B Cvaluer ce 
qu’il en coQterait pour fournir aux 150.000 immigrants 
un logement convonablo, les services administratifs 
nécessaires et un emploi plus ou moins productif. 

A ce point de vue, le Ministére israélien des finances 
estime quo les besoins d’importation, compte non tenu 
des livraisons financtes par la pret de I’E.vporr-lmporr- 
Bank et des dons en nature, augmenteront d’environ 
1O.OOO.ooO de 0. en 1950 si le pays reçoit 150.000 immi- 
grants. Cette estimation suppose une augmentation 
d’environ 24 % des importations financees en espéces 
et principalement des importations de biens de consom- 
mation, alors qu’elle prévoit une augmentation de 
15 % pour la population et une augmentation probablo- 
ment moindre du produit national brut destin6 6 la 
consommation. Le chiffre envisagt de 10.000.000 do EL 
semble une approximation raisonnable, en attendant 
des enquetes plus pr6cise.s. 

Tout besoin d’outillage supplémentaire qui pourrait 
résulter de l’arrivée do 150.000 immigrants par an 

devrait Ctre largement satisfait grgco aux crédits d6ja 
obtenus de I’Exporr-Import Bunk. Selon une Cvalua- 
tion assez large, les IsraCliens rbussiront peut-etre 6 
mettra en oxploitation en 1950 un outillage ainsi 
financé d’une valeur de 35 h 40 millions dc dollars, ce 
qui laisserait 45 6 50 millions de dollrrs pour 1951/52. 
II n’y a aucune raison de a’rttendre h une nugmentntion 
sensible, ou m6me h la moindre augmontation des 
dépenses invisibles, non plus que d’espcrer une aug 
mentation murqu6o des recettes invisibles. 

Si la récolte est bonne, et la situation commerciale 
favorable, le proflt tir6 de l’exportation des agrumes 
et autres denrées pourrait peut-&tre s’élever 6 
13.000.000 de f  I., soit environ 30 % de plus qu’a l’heure 
actuelle. Mais naturellement, le principal poste dc 
recettes demeure les dons qu’lsra6l espke recevoir des 
institutions et fonds nationaux. Ainsi qu’on l’a d6jh 
signait, IsraCI est actuellement menacb de voir dange- 
reusement diminuer le montant des dons des institu- 
tions et fonds nationaux. Par consCqucnt, si, pour 
essayer de prévoir cc que sera la balance des paiements 
d’tsratl en 1950, on suppose que la valeur des dons 
reçus cette année-la ne continuera pas 6 diminuer 
jusqu’a devenir inf6rieure 6 celle de 1949, on risque 
probablement des erreurs par optimisme plut& que 
par pessimisme. 

Dans I’hypothése indiquée ci-dessus, le Gouvcrne- 
ment d’IsraU aurait besoin en 1950, pour ses impotta- 
tions essentielles, d’environ 52 millions de fl., et, 
pour Ics services, d’environ 1 I millions de fI., soit au 
total 63 millions dc fl. en devises Wüngkres, alors que 
ses cr6dits en devises étrangères nc dépasseront proba- 
blement pas 48 millions de fl.; ce qui semblerait 
laisser pr6voir un solde dtbiteur d’environ 15 mil- 
lions de f1. au moins, soit plus de 40 millions de dol- 
lars. Toutefois, Ctant donne que le chiffre de l’immigra- 
tion et les contributions du monde juif ont été Cvalu6s 
de facon plut& optimiste, il se pourrait bien que le 
déficit réel de 1950 aoorochc de 18 6 20 millions de El., 
soit environ SO a 55 %Ilions dc dollars. 

Le fait que CO déficit prévu pour 1950 ne sera pas 
n6cessairement un dtficit on dollars - la p6nurie 
d’autres devises 6tant encore autre chose - est d’une 
importance consid6rable. Ainsi qu’on l’a signal6 6 un 
autre propos, il existe incontestablement des possi- 
bilités d’acheter dans la zone sterling et dans d’autres 
pays 6 monnaie faible, des denrtes actuellement 
obtenues dans les pays 6 monnaie forte. II est donc 
tout a fait possible que la plus grande partie du 
dbficit actuellement prtvu soit comblée par un dCblo- 
cage de nouveaux cr6dits en sterling au bén6fice 
d’Isrdl. 

Par conséquent, si, 6ventuellcment, il convenait 
d’btudier les moyens extraordinaires de combler le 
d6ficit en devises ttrangérts prévu pour Israll en 
1950, le problémo du déblocage des 25 6 30 millions 
de EI. du solde israélien en livres sterling ne 
pourra pas manquer de prendre une importance 
capitale. 
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ANNEXE 111 

Besoins eu matiire de recherche et d’études techniques dans les pays du Moyen-Orlent 

Lu condition pr6ulable 21 la mise B extcution de 
tout projet de développement est une ttude technique, 
portant soit sur la rkgion et les mi+tiéres prcmiéres 
dont les possibilitks justifient le projet, soit sur 18 
technique de I’cxkution, soit encore sur les effets 
qu’aura la mise en œuvre du projet sur l’économie 
rkgionale ou nationale. Le point jusqu’oti il fuut pous- 
ser cette btude wie selon I’ttendue des travaux dkjn 
fuits sur le puys considérk; dans certains, il n’est pas 
besoin de déterminer les conditions géologiques ou 
gkographiques qui sont dkja bien connues; dnns 
d’autres, il n’cxistc aucun renseignement, memc sur 
les conditions climatiques fondamentales. Dans l’en- 
semble, les pays du Moyen-Orient rentrent dans ccttc 
derniére catbgorie. 

Il s’ensuit que tout projet de développement duns 
la rkgion du Moyen-Orient exige expressement des 
études techniques préliminaires. A défaut de ces 
Ctudes, on nc peut &tre assur que le projet puisse être 
mis B exécution; et mCmc si, en employant des agents 
compétents on wrivc il mener B bien la construction 
et autres travaux du m2me genre, de telle sorte que Ic 
projet en soi n’kchoue pas, rien ne prouve qu’on lui 
aura donne l’ordre de priorité convenable du point 
de vue rkgional ou mCme qu’il ait une valeur rCelle au 
point de vue national. Les projets de développement 
qui n’ont pas fait l’objet d’études techniques sut% 
santes sont, comparbs a des projets convenablement 
ttudiés, comme des fruits sauvages comparés B ceux, 
bien cultivés, d’un verger. 

Pour effectuer ces Ctudes, il est indispensable de 
disposer d’un nombre suftlsant de techniciens campé- 
tents. Malheureusement, dans les pays du Moyen- 
Orient (a l’exception d’lsra81) on trouve peu de spk- 
cialistes de ce genre, non seulement h l’tchelon de la 
direction, mais aussi b celui des cadres de mattrise 
technique. Le reconnaltre n’est pas sous-estimer les 
efforts dCployCs depuis une dizaine d’anntes ou plus 
par tous ces Etats - OP le manque de techniciens est 
clairement reconnu - pour former chez eux et B 
l’étranger des jeunes gens biens doués. L’envoi d’ttu- 
diants dans les pays occidentaux, et plus particulitre- 
ment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, est une 
modalité bien Ctablie de la politique d’enseignement 
supérieur. Les universités d’Egypte et de Beyrouth, 
les colléges universitaires de Bagdad et les institutions 
supérieures d’enseignement en d’autres endroits ont 
fait beaucoup dans cette voie. Mais l’offre reste encore 
bien infkrieure B la demande; proportionnellement B 
la population, elle est encore bien inférieure B celle des 
pays occidentaux; et pourtant les besoins y  sont infi- 
niment plus grands faute d’enquCtes antérieures et par 

suite de l’urgente nécessité dc la mise en valeur. De 
plus, il est pbnible de constater que les pays du Moyen- 
Orient n’emploient pas toujours aux travaux pour 
lesquels ils sont le mieux qualiBC* les techniciens 
locaux qui ont tté formts t\ grand fruis. Ceci est dQ 
en partie I un manque d’éducation (non pes au sens 
strict, mais au sens large du mot), qui empCche de 
reconnaRre toujours clairement « comment »et (( pour- 
quoi » il fuut utiliser les services de ces gens. Par 
exemple, dans un peys tout nu moins, des architectes 
qualifits se plaignent qu’on ne leur demande pas de 
foire les plans, meme de constructions importantes, 
du fait qu’une confusion tend B se faire, dans l’esprit 
du public en gtntral, entre le travail de l’architecte 
et celui du constructeur ou de l’entrepreneur (le mCmc 
mot arabe ttant souvent employé pour l’un et l’autre). 
Le fait que des traitements insuffisants sont payés aux 
techniciens des services gouvernementaux a aussi 
pour résultat de dttourncr de leur propre spCcialit6 
vers des postes gouvernementaux d’udministration 
gtndrale des hommes capables et ambitieux puisque 
c’est ainsi sculcment qu’ils peuvent avoir de I’avan- 
cernent. 

S’il est vrai que l’on pourrait faire appel plus large- 
ment aux talents locaux, il est cependant Cvident que 
la plupart des techniciens charges de faire les Ctudes, 
de concevoir et de tracer les plans en ce qui concerne 
les projets de développement indispensables au 
Moyen-Orient, devront venir de l’étranger. Non seu- 
lement cette assistance sera nécessaire pour combler 
les lacunes existantes et permettre d’utiliser une plus 
grande expérience pratique, mais on a constaté que 
les organismes internationaux dtcident souvent plus 
volontiers d’accorder des emprunts pour le financement 
de projets dont la « rentabilité bancaire » est garantie 
par une institution ttrangére au pays. 

Pour plus de commodité, on peut classer sous six 
rubriques principales les domaines OP les besoins 
d’assistance technique se font le plus sentir: 

1. Etude des ClCments de base, sol et eau, et de 
leurs produits, Ctude de l’activité de base, c’est-k 
dire l’agriculture, au sens large du mot; 

2. Examen de la deuxiéme source de biens pri- 
maires - richesses minérales; 

3. Etude du sdtveloppement industriel; 
4. Conseils techniques relatifs aux transports; 
5. Etude des questions konomiques et adminis- 

tratives soulevées par le développement ; 
6. Conseils relatifs aux effets sociaux du dévelop- 

pement. 



1. Les deux grands 616ments naturels les plus 
important8 pour le Moyen-Orient sont la sol, si sou- 
vont fertile et pourtant si aouvont laisa B l’abandon, 
et l’eau, bien rare, maie indispensable pour vivitlor 
CO sol. La combinaison do CO8 deux 616mOnts donna 
naissance aux produit8 Agricoles dont la culture cons- 
titae l’activité fonrlamentalc dc JR r6gion tout entiére. 
11 convient twjourn de donner sans r6sorve la prioritb 
B toute snqubto technique qui conduit au développe- 
ment dans CO domaine. 

On peut diviser err quatre groupos les typas d’études 
techniques auxquelles il est indispensable do procéder 
dans certains des pzys du Moyen-Orient ou dans tous 
ces pays, pour certains ou pour tous projets de dCvo- 
loppoment intéressant le sol, l’oau et l’agriculture. 

a) LOS promibtes ktudes qui s’imposent doivent por- 
ter sur la terre elle-mCme. 

Il va de soi que J’Ctudo fondamentale de cc genre 
doit porter sur la géographie du pays; c’est-h-dire Ctro 
un levt cartographique. Des cartes ont 616 partiollo- 
ment dressées dans chaque paya, mais presque par- 
tout elles sont inauffkantes. II convient de SO rappeler 
quo la technique moderne des levts photogrammétri- 
que8 aérions est facilement applicable aux PAYS du 
Moyen-Orient, et que cotte méthode permettra peut- 
Ctro do donner satisfaction 6 bien des besoins. 

Deuxiémemenf il est nécessair: de connattre la qua- 
lit6 do chaque sol; de8 Ctudes par des chimistes pCdo- 
loguos qualitiés sont 1cs préliminaires essentiels do tout 
dbvoloppemont en matiére d’irrigation et d’agriculture. 
Sur la base do COS Ctudos, il est possible do décider 
par exemple quel sora 10 rapport do l’irrigation au 
drainage, on tenant compte du danger d’augmonter la 
salinit6 des terrains; c’est souvent do la composition 
ohimiquo du sol quo d6pond 10 choix do la culture. 

Troisi6mement, il convient do surveiller la détbriora- 
tion du 801 par l’érosion duo B l’eau et au vont, dtt6- 
rioration ai répandue et qui, en maints endroits, cons- 
titue un fl6au chronique des terres du Moyen-Orient. 

. Il s’ensuit donc que des experts on matiére do défense 
contre l’érosion doivent examiner un grand nombre 
do r6gions et Ctu&r soigneusement les répercussions 
po88ib~O8 dos projets du point do vuo do 1’6rosion. Une 
telle ttudo sur la conservation du sol est Ctroitement 
relik 6 la sylviculture, et il y aura souvent profit 6 y 
faire procéder par des oxperts’dans les deux domaines. 

Finalement, avant de SO lancer dans de vastes pro- 
jota do dévoloppemont agricole, il est nécessaire d’envi- 
8agor l’utilisation actuelle de8 terres et, b l’aide dos 
donn&s recueillies au cours do la deuxiémo et do la 
troisi6me Ctudo, pr6conisCes ci-dessus, de tracer 10 plan 
des emplois actuels et futurs de la terre. En mCmo 
temps, il conviendra d’examiner la question du point 
de vue juridique de la propriCt6 fonciére, Ctudo qui 
aora sana doute mieux faite par des experts locaux 
quo par des experts Ctrangors. C&to question C8t 
d’importance fondamentale, car, avant quo l’économie 
puisse se d6veloppor librement et sans ontravo et quo 
108 fruits do co dbvoloppoment puitsont Ctro distribués 

impartialemont aux riches et aux pauvrea, il aora 
nécessaire do procbdcr B uno certaine r6formo du 
systémo de propri6t6 foncibro. 

En proddant 6 des cnqubtas et en dressant las plana 
découlant dos connaissances nouvolloment acquisos on 
matiéro de g6ologio, do chimie, do conservation et 
d’utilisrttion du sol, il faudra insister sur la nbcerrité 
do consultations en vuo do cr6er un syatémo ~dminis- 
tratif coordonné do miniat6ros pour l’utilisation du 
801, dont la fonction sera d’btudior et de dbvelopper 
cette richorso fondamentalo. 

b) La dsuxiémo grnndo rich0880 naturelle - col10 
qui, au Moyen-Orio.lt, joue 10 r8lo du sang dans 10 
corps - c’est l’eau, soit aoua forme de pluies, de 
riviéres alimont608 pet dos précipitations atmospht- 
riquos plus abondantes on un point donné et qui vont 
donner la vie B des r6gions arides éloignCo8, ou sous 
forme de ressources souterraines cachées et qui n’ont 
pas encore CtC exploitées. 

Premièrement, si certains paya du Moyen-Orient 
possédent des services mbtéorologiques, la plupart du 
temps ces services ont 616 constitués pour les besoins de 
l’wiation, et il resto encore B faire l’étude complétc 
dos facteurs m6téorologiques et climatiques do presque 
toua 108 pays de IA région. 

Deuxiémemont, mCmo lorsque l’on a une connais- 
sance 8Um8AntO des conditions climatiques ot, On par- 
ticulier, de8 précipitations reçues par la terre, il n’est 
pas possible do développer les ressources hydrauliques 
du pays sdns procéder 6 uno investigation approfondie 
des eaux de surface ou des eaux du sous-sol. Il s’onsuit 
qu’il est n6cessairo de fairo procéder par dos ingénieurs 
hydrauliciens particuliérement qualifiés 6 uno investi- 
gation technique du débit dos riviéros et des ressources 
en oau du sous-sol, non seulement pendant une courte 
durés, mais, do mCmo que pour 10 climat, pondant une 
pér5de prolongée. Il sera peutdtre nécessaire d’entro- 
prendre quelques travaux sur la base des données 
insuflisantes qui existent d6jh ou des résultats do son- 
dages pratiqués pondant une courte durée; mais, on 
g6n6ral, les observations doivent 80 prolonger sur une 
pkiodo de plusieurs annbes, et l’assistance technique 
pourrait SO concentrer sur la crtation d’une organisa- 
tion !I cet effet. En m6mo temps, il convient de s’atta- 
cher 6 la question des inondations, aux moyens de 
lutter contre 01108, car un des objectifs principaux 
d’un grand nombre de projets doit etre d’on faire 
disparaitre les déggts qu’elles causent. 

Troisiémement, il est certes tvidont quo les plans 
des travaux do construction, qui entralnont eux-mtmes 
do grosses d6penscs et dont l’échec peut occaoionner 
de grandes cataatrophcs, doivent etro trés soignouse- 
ment prépares par 108 meilleurs techniciens dont on 
dispose. En particulier, sans parler dos aspects intércs- 
sant 108 questions de construction en gCnCra1, il con- 
vient do veiller de trés prés A 1’6tudo géologique do la 
nature du sol sur lequel doivent reposer les barrages et 
des pO8Sibiüt6s d’in5ltration do l’eau retenuo dans 108 
réservoirs. 
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Quatriémomcnt, avant d’entreprendre dos projets do 
développement hydraullquc, dos inp6niours comp6tontr 
en mati6ro d’irritation devront btudicr l’utilisation do 
I’cau canalisée & ommagasin6c dans dos r6sorvoirr; 
il faut aussi, on collrboration avec les agronomes, pro- 
ctder A I’estlmntlon non seulement du rCsccru dc www 
qui doivent conduira l’eau dans les torrcs, mais aursl 
des droits que devra payer chaque rbglon, en gardant 
pr6scnts A l’esprit la naturo do la culture onvisagbe ot 
les rbsultats qu’auront donnés les travaux dos chi- 
mistes pédologuos. En mCmo temps quo les questions 
d’irription seront examinbes au point do vuo tech- 
nique, il conviendra d’examiner les projets do drai- 
nage, qui sont les complbments nécessaires des proJets 
d’irrigation. 

Enfin, il convient d’envisager, comme faisant partie 
dos plans d’ensemble do travaux, un autre aspect de 
l’utilisation des ressources hydrauliques: le dbveloppc- 
ment de l’énergie hydroélcctrique; des sp6cialistcs en 
cotte matibro doivent Ctudior, non seulement les aspects 
techniques de la production d’énergie Clectriquc, mais 
aussi les mtthodcs de distribution rt la demande. 

II faudra Ctudicr on mCmc temps le ciJvoloppcmont 
de la production d’6lectricitC r!uns les usines ther- 
miques, 

c) L’(Icuvro des agronomes est dc la plus grande im- 
portance; et, de mCmc qu’il convient do rattacher 
l’évaluation technique et le développement des rcs- 
sources hydrauliques A l’étude du sol lui-mCmc, de 
m6mc convient-il do les rattacher A la production 
agricole, l’objectif principal du dévcloppcmont des 
ressources en terre et en eau Ctant do stimuler cette 
production. 

Prcmiércmcnt, dans le domaine du choix doscultures, 
Ics spbcialistes devront examiner la r6gion et préciser 
les types do culture qui conviennent 10 mieux aux 
terres irriguées et aux tcrros non irriguées; il leur fau- 
dra odmor les besoina en engrais, donner des conscils 
sur l’rtsolcmont, faire des cssair sur Ics cspAccr qui 
conviennent 10 mieux A la culture do Ia r6gloa et on 
proposer l’emploi, aider A produire et A distribuez dca 
semences ambliotbes, élaborer de moiUcurcs m6thodca 
do culture, donner dos conseils sur I’organisatIon d’un 
service de vuIgariaation do ces méthodes. Cte aorvices 
tcchaiquca consultatifs devront aussi e’appliqucr A 
l’horticulture. 

Dcuxiémsmont, btant donn6 qu’uno grando partie 
du Moyen-Orior# est depuis un temps immémorial, 
et 8cra toujours, pays do pasteurs, il est important dc 
s’arsumr les wvica do spbcialistcs on mntiérs d’blo- 
vage. 

Troisibmomcnt, A quoi servirait-il do développer 
soigncuscmont la culture ou I’CIcva#e d’une r6gion si 
lec produita do cette culture ou do cet 6lcvap doivent 
ho détruita par des fl6wx fioudains, tels quo les sautc- 
mIla, les 6pizootia1 mourtrkcs, qui frappent depuis 
ri lon 

P 
~8 l’agrioulturc oriontalc? Il a’oruuit donc 

qu’il aut entrcprcndm dac rccherch~ 8ur l8 phyto- 
miIologie ot la Iutto oontrc la 6phouw, ainsi que 

sur les méthodes A employer contre les insectes tava- 
geurs. 

D’autre part, 10s méthodes do répartitlon des pro- 
duits doivent 6tro btudiées du point do vue do I’écono- 
mie agricole, ot il serait utllo d’entreprendre une btudc 
wr la powihllitb de crbet des coapbrativcr apicolss do 
vente. 

Enfin, l’assistance technique sera n6ccssairo pour 
dttcrmincr 10 nombre, la nature, l’omplaccmcnt et 
l’bquipcmont des stations do recherches aItricolos néces- 
saires pour rcnsoigncr sur la situation do la rbgion aux 
points do vue climatique et autres. 

d) II faut entreprendre au Moyen-Orient une Qtude 
technique sp6cialo sur la possibilité do développer les 
pkhories. Une autro Ctudo plus importante (qui a 
d’ailleurs reçu un commencement d’cx6cution) s’im- 
pose dans le domaine do la sylviculture. On a d6jA par16 
plus haut do la sylviculture A propos do la consorva- 
tion du sol; mais des spbcialistcs forestiers qualifiés 
peuvent faire beaucoup on procédant A des Ctudes 
tcchniqucs sur l’utilisation effective do la production 
forcstiérc, sur la surveillance et la roforcstation qui 
s’imposent en vue de la production du bois, et mtmo 
sur la formation de forestiers compétents, ce qui 
constitue en soi une ceuvrc sptcialisk 

2. Nous avons d6jA briévcmcnt fait mention dans 
cc rapport d’une Ctudc gtologiquc prtalablo pour les 
grands travaux de construction, et constat6 que le tra- 
vail du chimiste pédologuc est la prtparation indispcn- 
sable A tout plan d’irrigation et d’agriculture; mais 
nous n’avons pas encore par16 do l’autre grande ros- 
source primaire de la région, A savoir ses richesses 
min6ralos. On sait que do nombreuses ré,gions du 
Moyen-Orient contiennent dos minerais; et dCs les 
temps pr6hlstorlqucs, comme dans l’antiquité, des 
mines ont 616 exploitées dont on ignore presque 
aujourd’hui l’emplacement. II est probable quo 10 
Moyen-Orient pourrait do nouveau produits des qwn- 
Ut68 consid6rablor do minerais et do produit, chi- 
miques. En con&quoncc, il acrait utile de proc&r 
,rapidcmcnt A une technique tr6a powsbs do la gbo- 
loglc @néraIe do la ph~part des pays do Ia r6glon. 
Apr& quoi, de-s ing6nioun des mines devraient oxa- 
miner lcc possIbiIit6c d’cxploltation de minorais détor- 
minés, sans perdre do vuo ni l’énergie qu’il serait pos- 
sible de produite d’apr& Ica rcchcrchan des ingénieun 
hydraulicionr, ni des moyens do transport dans 10 
pays. Dans un acul domaine, la richcssa min6ralo du 
Moyen-Orient a fait l’objet d’étudcc et do rechcrchm 
techniquoe détaillées. Dc grandes industriea, qui ont 
ou uno in6urwo dbcirivo sur l’économie dc la rbgion, 
oc sont fond&s sur l’exploitation des énormes ns- 
courw on p6troIo. Cependant, m8mo on ca domaine, 
il cat encore possible de proc4dor A des prorpcctions, 
et des rcchcrchcs techniques entreprises au compte 
~w#;~~mcnt8 eux-m&ncs pourraient ne par 

. 

3. Si l’on développe Ia Production primakc 8ans 
t’attador rutRummont A l’indwtric wcwiakc, 11 



peut en résulter un déséquilibre de I’6conomio. L%lC- 
vation du niveau dc vie ou tout au moins du pouvoir 
d’achat d’une collectivitb qui peut résulter de projets 
do dbveloppement accroltra aussi la demande de biens 
de consommation. 

Cependant, pondant quelque temps encore, il sera 
in6vituble que lu plus gronde pvrlie des importntions 
consiste en biens do capital destinés au d6veloppe- 
ment. L’accroissement du pouvoir d’achat résultant 
du développement et des dépenses qu’il entraine doit 
cependant ttre rCsorb6, sans quoi l’inflation s’ensui- 
vrait. Il est donc souhaitable de dtvelopper les indus- 
tries secondnires des pays du Moyen%rient ; h cet 
effet. des so6cialistes de I’ornanisation industrielle 
doivent proc6der 6 des ttudes iechniques portant sur 
les disponibilit6s de matiéres premitres, de main- 
d’acuvre, d’tnergie, de moyens de transport et sur les 
possibilitts du marché. Pour construire des usines et 
sans doute aussi pour les diriger au debut, il sera 
ntcessaire d’avoir recours h des experts industriels 
venus de l’étranger qui en dresseront les plans et en 
surveilleront I’ex6cution. En particulier, des spécia- 
listes seront nécessaires pour organiser les industries 
de transformation qui peuvent offrir, sous une force 
commod6ment transportable et exportable, les pro- 
duits d’une agriculture plus évolu6e. Par exemple, des 
6tudes techniques pourraient porter sur le rafbnage 
du sucre, I’Bgrenage du coton et la production de 
textiles, les industries du vin, des spiritueux et des jus 
de fruits, l’extraction des huiles vtgetales, les indus- 
tries de la conserve et de l’emballage, la transformation 
des produits laitiers, etc. D’autres Ctudes spécialisées 
peuvent 6tre faites par des ingénieurs chimistes en 
vue de l’utilisation, pour la fabrication de produits 
chimiques (et tout particulitrement la production des 
engrais) B partir des mintraux extraits dans le pays. 

4. Si I’6conomie du Moyen-Orient ne dispose pal4 
de moyens de transport adequats, le dtveloppement 
sera paralysé. Un ou deux des pays du Moyen-Orient 
disposent d’un systéme ferroviaire suffisant et d’un ou 
deux ports maritimes au moins; d’autres (Irak et 
Egypte) posscdent aussi un systéme trés complet de 
voies navigables; aucun de ces pays n’a de réseau 
routier vraiment impraticable. Mais aucun non plus 
ne saurait prétendre que ses moyens de transport 
rtpondent parfaitement 6 ses bisoins présents ou qu’ils 
soient m6me susceptibles de répondre aux demandes 
cr66e.s par le développement Cconomique ou l’accrois- 
sement de la population. L’absence des moyens qui 
permettraient d’introduire dans le pays les machines 
et les fournitures nécessaires et de les y distribuer para- 
lysera le développement dts ses débuts; des moyens 
insuffisants de distribution et d’exportation des pro- 
duits l’étoufferont au cours de son Cvolution. 

Il s’ensuit que les services d’experts techniques, 
pouvant Ctudier le réseau actuel de transport et con- 
seiller les gouvernements sur les moyens de l’améliorer, 
seront indispensables dés la premitre période du dCve- 
IoppemenGdu Moyen-Orient. II convient des’attacher 

dCs le dbbut aux facilités portuaires, puisque c’est grgce 
6 ces darniéros que les biens de capital doivent p6n6- 
trer dans le pays; les plans et les IevCs dCtaill6s rela- 
tifs au dbvaloppement routier doivent recevoir une 
priorit6 sensiblement Cgale. Il doi: en 6tre presque de 
mCmo pour la modernisation et la gestion des chemins 
dc fer au point dc vue dc la rcntabilitt, ct mCmc 1’6tudc 
spécialisée des moyens de transport aérien. 

5. Les consultations, les 6tudes et la recherche tech- 
niques, visées aux quatre parngraphes précédents, por- 
tent surtout sur des questions concrétes; mais l’acuvre 
du technicien a en réalité un inter& aussi pressant et 
aussi pratique dans trois autres domaines importants 
et Ctroit ‘n--lit connexes. II s’ngit: a) des relevés statis- 
tiques; 6) des 6tudes tconomiques; et c) des rtformes 
administratives. Si l’on ne s’attache pas 6 ttudier ces 
questions, on ne réussirn pas h coordonner le d6velop- 
pement en géneral, et les projeis particuliers, meme 
s’ils sont eux-mtmes couronn6s de suc&, ne joueront 
pas dans la vie nationale le r6le qu’ils pourraient y 
jouer. 

a) Tout plan économique se fonde sur des faits 
connus; le rassemblement de faits de certaines catt- 
gories est l’un des objectifs principaux des études et des 
recherches techniques 6num6r6e.s ci-dessus. Les statis- 
tiques ne sont que des faits exprimts sous forme numt- 
rique, et les r6sultats du calcul statistique jouent, si 
l’on peut dire, pour I’tconomiste et le fonctionnaire, 
le r6le de cartes d’aprés lesquelles ils peuvent se guider 
et d6cider si les projets de dtveloppemcnt se justifient 
et quelle priorité il convient de leur accorder. 

La qualité et la quantité des renseignements statis- 
tiques sur le Moyen-Orient varient Cnormément; ils 
ne sont complets nulle part, et bien que dans plusieurs 
pays les informations statistiques soient en voie d’amC- 
lioration, en gtnéral clles n’en demeurent pas moies 
vagues, insuffisantes et peu sures. Actuellement, les 
pays du Moyen-Orient reçoivent une assistance tech- 
nique sous forme d’études portant sur les systémes 
statistiques existants, et aussi sous forme d’une aide 
pour la création d’organismes de statistique; cette 
assistance devra continuer dans le rnew sens. 

En particulier, il convient de concentrer l’assistance 
technique sur l’amélioration des statistiques dtmogra- 
phiques: mortalitt, morbidité, travail et emploi; sur 
1’6valuation de la production agricole au moyen de 
techniques de sondages et autres; sur l’organisation 
et l’interprttation d’enquetes sur place; sur le recense- 
ment de la production; sur l’am6lioration des statis- 
tiques actuelles du commerce et sur la production 
de statistiques claires et exactes des transports. Sont 
particuliérement importantes certaines statistiques 
d’ordre tconomique, telles que celles qui portent sur 
le calcul du revenu national, sur la balance des paie- 
ments, sur l’indice du tout de la vie et sur l’indice des 
prix de gros. Dans le domaine moins important, mais 
trés spécialisé, de la mecanisation des travaux statis- 
tiques, il faudra aussi s’assurer l’assistance d’experts. 
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h) La recherche et 10s conrultations Cconomiquas 
joueront un r6la essentiel dans le dbveloppcment des 
pays du Moyen-Orient. II n’est pos exagCrC de dire 
quo dans aucun pays il ne doit Ctre crCC do conseil 
du développemont qui ne comprenne un secrétaire 
phh;~l posséd;rnt UIC wwkaux Ctcnduc dcç pro- 
blémos tconomiques, ussisté d’un conseiller Ccono- 
miquo spCcinlisC et hnutemcnt qualiRC. De plus, il 
faudru des spécialistes des diwrs domaiines de I’tcono- 
mio pour Ctudier les problémcs purticuliers. Entre 
autres, la production doit Ctrc CtudiCa du point de 
vue des salaires et des prix de revient, aussi bien quo 
des ressources on main-d’<ruvre; en mCme temps, 
il faut Ctudier attentivement tout le domaine de lu dis- 
tribution, la structure des prix, l’organisation du com- 
merce do dttail, le systbmo de ventes et d’achuts, la 
nkessité d’un réseau coopératif, et les possibilités 
d’exportation. Les merdaces d’inflation, qui consti- 
tuent dCjh un grave protlème dans la région, doivent 
Ctre ttudites de trb près, particulikment en ce qui 
concerne la pression que le processus de dCveloppement 
lui-mCme risque d’exercer sur I’économio du pays. 
Dans le domaine financier il faut aussi traiter du bud- 
get, du marcht financier, du crCdit et autres questions 
connexes; il faut examiner le régime fiscal et, on parti- 
culier, les incidences des impats sur les diverses classes 
de la population et l’utilité de ces impats comme 
moyen de financement d’un programme de travnux 
publics. Il conviendra aussi d’çtudier trés soigneuse- 
ment la situation financiérc exterieurc de chaque pays 
ct la situation de sa balance des paiements. 

c) Finalement, le développement, qui ne saurait 
Ctre imposb g un pays par une institution qui lui soit 
cxtérioure, et qui no peut Ctre qu’aide et guidé par elle, 
présuppose l’existence d’un organisme gouvernemental 
compétent, capable de jouer le ralo qui lui revient dans 
l’expansion do l’économie et do gtrer les nouveaux 
projets une fois consiitués. Pour assister cet organisme, 
il faudra des spécialistes de l’administration publique, 
qui donneront doa conseils sur l’organisation gouver- 
nemontale, on gtnCral, et qui prendront dos mesures 
soit par la voie d’organismes privts, soit par la filiére 
gouvornomentale, pour faire dttachor dos fonction- 
naires des pays du Moyen-Orient auprés d’administra- 
tions Ctrangéres plus au point et, Cventuellomont, pour 
crtor des contres do formation. II est possible qu’il 
faille s’attacher tout spécialement B certaines questions 
telles que I’ttudo et la réforme du régime fiscal, pour 
assurer que les imp6ts soient répartis Cquitabloment 
entre toutes les classes do la population. II sora peut- 

@tro I~QVV r.éccssairc de fuire appel B des consullents 
sur la question de la rCformo juridiquo et constilu- 
tionnolle. 

6. On ne saurait trop souligner que. IoCnn r;i lw 
Ctudos mentionnées ci-dessus sont bien faites et bien 
intCgrCos Cconomiquement, le développement du pays 
n’atteindra pas son but rtel qui est d’éliminer la souf- 
franco humaine et de relever le niveau do vie do lu 
grunde masse do lu pcpulation misCrablo du Moyen- 
Orient, s’il ne s’accompngne pas de réformes sociales 
trés Ctendues. II s’ensuit que des consultations tech- 
niques seront ntcessaires duns le domaine du travail et 
des questions sociales, do I’hygiéne et d’autros encore. 
Des mesures d’hygiéne publique trts Ctendues devront 
Ctro adoptées - et ces mesures exigeront des ttuder 
techniques dCtaillCes pnr des experts hautement qua- 
IifîCs et des recherches prolongees sur las principales 
maladies endémiques. En gtnéral, le niveau de I’tdu- 
cation est trts bas dans les pays du Moyen-Orient, a! 
il se produira de grands changements qu’il faudra 
convenablement diriger. En particulier, la recherche 
en matitre d’Éducation IV s’est guère tournée, jus- 
qu’ici, vers les aptitudes particulitres B l’enfant de ces 
pays; trop souvent, l’enseignement n’est qu’une imi- 
tation insuffisante d’un enseignement européen. MCme 
dans le domaine do la police et de la circulation, il y  
aura place pour des ttudes et des consultations tech- 
niques. 

On constatera qu’aucuno des Etudes techniques 
dont le besoin a Ct6 exposé plus haut, ne saurait Ctre 
faite ni produire de résultats en restant dans l’abstrait. 
L’acuvre accomplie par le chimiste agronome n’aurait 
que peu de valeur si elle n’ktait mise h profit par I’agri- 
culteur; et, 01 son tour, I’ngriculteur peut projetor cer- 
taines cultures qui no produiront aucun résultat si son 
travail n’est liC B celui de l’expert on irrigation. L’&~O- 
nomisto peut analyser un problCme avec la plus grande 
acuité, mais son auvro demeurera puremont théorique 
si ollc n’est adaptée aux conditions locales et ai les 
spécialistes no lui donnent le sens qui lui convient. 
Ainsi, ce n’est pas seulomcnt quelques-unes do ces 
Ctudes qui doivent Ctro montes ensemble et en mCme 
temps, c’est la majorité d’entre elles. Los conseils 
nationaux de développement et les institutions tech- 
niques internationales qui pourraient Ctre C&es, en 
collaboration avec les institutions spécialistes dos 
Nations Unies et d’autres organismes du mCme genre, 
doivent donc, 10 plus rapidement possible, ttablir un 
programme complot précisant l’ordre de prioritC dos 
recherches. 



ANNEXEXV 

Liste annotee de certains des projets de dbveloppement intbressant le Moyen-Orient 

Nous avons essaye, dans les pages suivantes, de 
prksanter sous forme de tableaux certains des projets 
de developpement doct les membres de la Mission ont, 
soit pris connaissance sur place, soit discuté avec des 
fonctionnaires des gouvernements, ou qui font l’objet 
de documents rkunis par la Mission. II serait pratique- 
ment impossible et, dans les circonstances actuelles, 
absolument voin d’énumérer tous !es projets qui ont Cté 
esquissks B propos des pays du Moyen-Orient. Cer- 
tains de ces projets ont été d&ïnitivement abandonnés, 
d’autres ne sont que des propositions provisoires, et 
bon nombre ne sont que désignes par un nom dans 
des etudes générales détaillées. II est probable que cer- 
tains de ces derniers ne seront jamais mis h exécution, 
et l’or peut guère se procurer des renseignements 
a leur sujet. D’autre part, faute d’etudes prealables, il 
n’est, dans bien des cas, ni possible ni souhaitable 
d’entrer dans le détail, même s’il s’agit de projets 
importants dont l’exécution est sérieusement envi- 
sagée. 

Dans l’ensemble, les projets qui figurent dans la 
présente annexe se rapportent à ceux des travaux de 
dlveloppemcnt intéressant les pays du Moyen-Orient 
qui sont les plus importants ou dont I’execution parait 
la plus probable. Pour faire un choix, nous uous 
sommes bas& sur plusieurs critéres. Nous avons fait 
place dans la liste aux travaux qui sont dejà entrepris 
mais qui ne sont pas achevés, ainsi qu’aux principaux 
travaux que les gouvernements se proposent de mettre 
A exkution A bref délri. Nous avons également men- 
tionné les projets importants dont l’execution est 
recommandee dans divers rapports gtneraux, comme le 
fondement de l’œuvre de développement, ainsi que 
d’autres projets qui ont fait l’objet de recommanda- 
tions précises de la Mission ou de quelque organisme 
technique B l‘occasion d’études antérieures. 

Si donc il s’en faut de beaucoup pour que la liste 
soit compkte, les travaux 4numtres donnent une id& 
genérale assez satisfaisante de l’orientation B suivre 
pour le développement des pays de la région. Nous 
avons consacre une attention particuliere aux projets 
qui intéressent l’agriculture, c’est-à-dire l’activité prin- 
cipale de l’ensemble de la région, ainsi que la conserva- 
tion des deux ressources naturelles: le sol et l’eau. 

Il convient de signaler que la liste n’tpuise pas tous 
les aspects des projets et que bon nombre des previ- 
sions relatives aux délais d’exkution et aux dépenses II 
engager sont nécessairement provisoires. Nous ne 
saurions Pr&endre que les tableaux sont rigoureuse- 
ment exacts; ils comportent certainement des omissions 
et des erreurs. 

Pour deux ‘pays - savoir l’Egypte et Israll - 
les indications des tableaux ne sont oas aussi d6taillke.s 
que pour les autres pays, ni fondées’sur des donnéos de 
source aussi autorisbe. En ce qui concerne l’Egypte, la 
Mission n’a pas et6 en mesure de procéder $ un exa- 
men dbtaillé des plans de développement avec les pou- 
voirs publics, et les indications relatives aux projets qui 
intéressent l’Egypte sont tirPes exclusivement des ren- 
seignements que la Mission a pu se procurer. Pour les 
raisons exposées dans le corps du rapport, nous 
n’avons pas presenté de projets-témoins en ce qui 
concerne l’Egypte et IsraCI. Les sections de la présente 
annexe qui ont trait a l’Egypte et Israbl n’ont donc 
pas le caractère d’un document de travail; nous les 
avons r&digées davantage dans l’intention de brosser 
un tableau complet pour l’ensemble de la région et de 
montrer que les projets de certains pays se chevauchent 
ou exigent un effort de coopération. 

Nous attirons particuliérement l’attention sur la 
colonne (5): « Etudes complémentaires necessaires ». 
Dans certains cas, cette colonne revtt une importance 
notable du fait mgme qu’elle est incompléte. Nous 
nous sommes efforcés d’y indiquer, d’aprés les meil- 
leurs renseignements disponibles, 10 travail prelimi- 
naire qui reste a effectuer pour que l’exécution des pro- 
jets puisse Ctre amorcee. Mi?me pour composer cette 
colonne, nous avons constate que les renseignements 
disponibles sont insuffisants et, si l’on sait qu’il est 
nécessaire de reunir des donnees techniques complé- 
mentaires pour la plupart des projets, il n’est parfois 
mtme pas possible d’indiquer dans quelle mesure on a 
dkja répondu B ce besoin. 

Les abréviations utilisées s’expliquent d’elles- 
mgmes: M. pour million, m. pour métre, etc. En r&gle 
&nCrale, le montant des frais a Cte exprime en monnaie 
locale; voici les taux de conversion de ces monnaies: 

1 fE. (une livre Cgyptienne): 2,87 dollars des Etats- 
Unis; 

1 fl. (une livre isratlienne): 2,87 dollars des Etats- 
Unis; 

1 D.I. (un dinar irakien): 2,80 dollars des Etats-Unis; 
1 £P. (une livre palestinienne): 2,80 dollarsdesEtats- 

unis; 
1 EL. (une livre libanaise): environ 32 cents des 

Etats-Unis au taux du marché libre; 
1 ES. (une livre syrienne): environ 30 cents des Etats- 

Unis au taux du marche libre. 
Nous espkrons que la prtsente annexe fera ressortir 

immédiatement l’étendue des observations de la Mis- 
sion et fournira une liste de réf6rence.s utile pour 
l’établissement de plans futurs. 
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Pour IsruCI, on peut résumer comme suit les prin- 
cipaux projets dc dCvcloppcmcnt : 

1. PROJETS D’IRRIOATION 

1. Le plan principal de développement des res- 
sources en eau de la Palestine ost dkrit dans 10 rap- 
port intituk « Propositions pour le d6voloppemont du 
systémo d’irrigation ot dos insta!lations hydro-élec- 
triques on Palestine», par James B. Pays, juin 1948. 
Dans CO rapport, il est prévu quo Ic développement 
des ressources en eau de la Palestine s’effectuera en 
huit Ctapes. On connait trop bien ces Ctapes, parmi 
lesquelles on peut citer 1% construction du canal do 
la Méditerranée ,2 In mer Morte avec installations 
hydro-électriques annexes, pour qu’il soit ntkossairo 
de donner ici des détails; cependant, la plupart des 
étapes de ces travaux exigent une coopkration inter- 
nationale sous quelque forme. Le projet de construc- 
tion d’un canal avec installations hydro-électriques 
annexes n’est pas exclu des prtoccupations gouver- 
nemcntales; mais, g l’heure actuelle, il semble que 
l’attention des pouvoirs publif:J se porte surtout sur 
les parties du plan qui sont mentionnées, avec d’autres 
projets, au paragraphe 2 ci-dessous. Le montant total 
dos depenses entraînées par les travaux do construction 
prkvus dans le plan :iays a étC primitivement évalué 
à 251.198.000 dollars des Etats-Unis. 

2. L’exkcution des projets d’inté& immtdiat Cnu- 
mCrks ci-aprés est soit B I’&udo, soit commencée: 

1) 
2) 

3) 
4 

5) 
6) 

7) 

8) 
9) 

Réservoir de Yarkon (propos&) . . . . . . 700 
Projet relatif A I’utili&ion ,des eaux du rése+ 
voir de Yarkon dans le sud . , . . . . . . 9.ooO 
Projet de Beisan . . . , . . . . . . . . . 3.600 
Projet concernant l’approvisionnement en eau 

de la GaIil& occidentale . . . . . . , . l.LXlO 
Rtservoir de Gishon . . , . . , . . . . . 800 
Mise en valeur de la vallée de la Na’aman et 

utilisation des eaux de;lcrue du Halazon . i.ooC, 
Projet hydraulique de la vallée du Jourdain pour 

l’approvisionnement en eau des colonies 
d’immigrants . . . . . . . . . . . . . , 300 

Projet hydraulique de la vaU6e du Harod . 400 
Conservation~ des eaux de CNC d’hiver des 

ouadis de la plaine CbtiCre . . . . . . . 2.ooO 

TOTAL lS.WO 

11. PRWRAMME INDUSTRIEL 

IsraCI oncourago l’industrie, et les principaux inves- 
tissemonts dans l’industrie juive prévus pour la période 
de cinq ans commencée en 1946 sont les suivants: 

Mlllltrr 
de dollurs 

1) 

2) 

3) 

4) 

7) 

8) 

M6tallurSie (surtout industrias do Iransformation 
des métaux l6~en). . . . . I . + . . . . I 

Textiles (Importation do mrtériel cl mise au point 
d’un nouveau type do nylon) , , . . I . , . 

MalCriaux do construction et industries du bois 
(notamment expansion doa winoa do ciment do 
Neshor ot achbvomont dea winos do Shimlon) 

Industrie du vorro (oxpannlon do la production 
annuelle do 72O.ooO ma B 2 mlllions do mg de 
verra B vitre) . . . . . . . . . . . . . . . 

Papior, omballagem, imprimerio , . . I . . . . 
Industries chimiques (expansion des usines do 

fabrication do produits pharmaceutiques et du 
produits chimiquea, notamment de3 usines do 
fabrication d’acide sulfurique et de super- 
phosphate) , . . . . . . . I I . . . . . . 

Industries alimentaires (industries des aliments 
conservés ot prOparCs, doa boissons CL du tabac, 
et on particulier des industrlos des concent& 
d’agrumes) . . . . . . , . . . , . . . . . 

Industries diverses (matCrie Clectriquo, foumi- 
luros opliquos, dentaires et chirurgicales, appa- 
reils mtnagers, instruments do précision) . . I 

16.000 

26.000 

6.ooo 

1.900 
2.000 

4.500 

II.500 

3.500 --_- -. 
TOTAL 7O.SOO 

111. AUTRES Dl!VELOPPEMENTS 

Voici la liste dos autres principaux programmes do 
d&veloppement onvisagts: 

Ddprn1t.S 
rn rnl//lW 
de dullm 

Programme concernant les t6lécommunications, 
premi6re (tape . . . . . . . . . . . . . . 12.ooo 

Moyens !do transport mdcaniquos (services de 
camions ot d’autobus: Iwa&l re$oit do grandes 
quantités de nouveaux autobus, et le pays on 
:ura besoin d’autres encore . . . . . . . . .20.003 

Chemin, do fer (y compris la ligne do Tel-Aviv 
B Hodera: Cventuellement auesi, prolongomont 
dea lignea vers le NCgeb et reconstruction do la 
ligne de Jtruaaakm) . . . . . . . , , . . . 9.m 

Amtnagement dos ports (le projet int6rewmt Tol- 
Aviv et dont tes frais d’exécution ont Ct6 6valds 
& 20 millions do dollars n’a pas encore 616 
entrepris, mais les pouvoirs publica vont mettre 
en train B Halfa dea travaux dont le montant 
pourra s’élever g SO millions de dollar@. . . 2oslOo 

Achats de navires . . . . . . . . . . . . . . 5.000 
Transports driens. . . . . , . . . , . . . . Pas de ren- 

6eigIIOnWJ ._-- 
TOTAL 66.000 
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En outra, on pout citer les projets suivants: communication). La but ultime ost do boisor 200.000 
hoctaras, 1. Reconstitution do la SocittC dos potasses do 

Palostino; B l’houro actuollo, les usines du nord sont 
détruites et SO trouvent on territoire jordunion. Los 
usines du sud n’ont pas d’accés fucilo, mais il est 
possible quo l’on construiso une route. 

2. Augmentation importanto de la capacitt do 
production des ccntrnlcs thermiques cxiswws. 

3, Roboisomont (programme de quatre ans pur- 
tant sur uno superficie do 80.000 hectares, y  compris 
dos plantations d’arbres le long dos routes do grande 

4. Construction do routes, y  compris une artbro 
do grando Dmmunicotion entre Tel-Aviv et Hdfa et 
dos routes d’accés au NCgob. 

5. Vasto programma de construction d’habitations, 
d’h8tels et d’établissomonts industriols. En raison do 
Iü dwbitC JC loger Ics immigrants, Ic programme 
do construction d’habitations revCt uno importance 
primordiale: l’objectif pour 1950 ost d’on construire 
50.000. 
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ANNEXE V 

Descripi-ions kt &iiiaî’o~t~ approximatives de dt$enses 

ProJets-témolns 

Les membres de la Mission économique d’btude ont 
eu des entretiens avec des fonctionnaires des Gouver- 
nements de Jordanie, de Palestine arabe, du Liban, 
de Syrie, d’Irak, d’Egypte et d’Isra&!l, et son personnel 
technique a inspecté dans tous ces pnys, sauf l’Irak et 
l’Egypte, certains emplacements se prêtant h des pro- 
jets de développement. A la suite de ces entretiens et 
de ces visites, on a choisi des zones pour des dévelop- 
pements a titre de projets-temoins, 

En Egypte et en Irak ainsi qu’en Israël, des pro- 
grammes de developpement des ressources sont dejh 
en voie de réalisation et les gouvernements respectifs 
élaborent ou ont terminé des plans pour une nouvelle 
expansion de leurs programmes. Les types de projets 
choisis dans les autres pays ne sont pas identiques 
mais présentent tous entre eux certaines analogies. 
L’emplacement de chacun de ces projets occupe une 
situation centrale tl proximitb de centres de popula- 
tion. Chaque projet interesse l’ensemble d’une région, 
nécessitera les efforts d’un grand nombre de personnes 
et servira B la formation du personnel nécessaire pour 
la réalisation de nouveaux projets de développement 
de plus grande envergure. 

Etant donné la diversitl de la nature des projets, 
chaque pays ou rbgion fait l’objet d’un expose dis- 
tinct. Des tableaux, qui font suite a la description des 
projets de chaque pays, donnent une estimation des 
dépenses et du temps nécessaires pour mener a bien 
chacun des projets-témoins. 

Jordanie 

PROJET DE L’OUADI ZERQA 

La valICe du Jourdain constitue pour la Jordanie la 
@ion fa plus importante que l’irrigation puisse rendre 
propre B la culture. Une évaluation approximative 
donne B penser que 37.500 hectares (375.000 dunums) 1 
du sol de la vallés ront irrigables. Sur cette superficie, 
on pratiquerait actuellement l’irrigation sur 18.800 
hectares. On semble ignorer l’6tendue do la euper- 
8cie réellement irriguée chaque année. Seule une faible 
proportion de ces terres est soumise B une culture inten- 
sive et il est probable que la superficie irrigute chaque 
année n’est que de l’ordre de 10.000 hectares. 

Depuis plusieurs anntes, le Gouvernement de la 
Jordanie envisage la possibilitl de développer les 

1 1 hscrrm = 10 dunuma. 

ressources de la vallte grâce a une utilisation compléte 
de l’ensemble des eaux du Jourdain, du Yarmouk et 
des divers ouadis. On a deja commence h prospecter 
ces possibilités. D’autres Etats voisins possèdent des 
droits sur les eaux de ce fleuve et de ses affluents et il 
faudra peut-i?tre longtemps pour déterminer quelle est 
lu part de ces eaux qui revient h la Jordanie. 

Ces difficultés n’existent pas en ce qui concerne les 
Caux des ouadis car elles appartiennent a la seule 
Jordanie et, meme si un vaste système d’irrigation, 
utilisant les eaux du Jourdain et du Yarmouk, vient 
un jour a ttre etabli, il n’en faudrait pas moins tirer 
le parti maximum des eaux des ouadis. On ne peut y 
arriver que par la conservation des eaux des crues 
d’hiver dont la plus grande partie s’ecoule actuelle- 
ment sans être utilisée, de leurs bassins de réception 
jusqu’au Jourdain. 

Toute l’irrip?tion actuelle se fonde presque entiére- 
ment sur la serie de 9 ou 10 ouadis, dont 1’Ouadi 
Zerqa, qui se déversent du cote est de la vallCe. Le 
bassin de 1”Ouadi Zerqa est le plus vaste de tous ceux 
des ouadis a l’est du Jourdain. Sa superficie totale, 
jusqu’a son confluent avec le Jourdain a mi-chemin 
environ entre le lac de Tibériade, au nord, et la mer 
Morte, au sud, est de 2.100 kilomètres carrés environ. 
Sit&e juste au nord d’Amman, capitale de la Jorda- 
nie, l’aire d’alimentation de cet ouadi est constitute 
en grande partie par des collines stériles, aux pentes 
escarpées et dtnudees. L’irrigation n’est actuellement 
pratiquée que sur de petites superficies au fond de ls 
valICe de I’ouadi, tandis quo 3.000 hectares environ 
de la vallee du Jourdain sont irriguée chaque année 
par la crue non contr6lee de cet ouadi. Bien que l’eau 
soit indispensable B la mise en culture do cette région 
aride, il n’existe actuellement aucun réservoir pour 
conserver les eaux de crue du cours supérieur de 
I’ouadi et en permettre l’utilisation pour l’irrigation 
de la valICe pendant la saison sbche, et l’alimentation 
en eau. Ainsi, aujourd’hui, une grande partie du debit 
annuel se dtverse par le Jourdain dans la mer Morts 
sans qu’il en soit tir6 parti. 

On 80 propose d’aménager l’ensemble de ce bassin 
considCrC comme un tout, c’est-a-dire de construire 
les routes &essaires pour desservir la région, d’assw 
rer une irrigation permanente en construisant des 
rCservoir8, do construire les petits barrage8 de contrt% 
n&ceesaîres sur les principaux ravins pour diminuer 
l’ensablement, de proc4dor B tous les travaux d’affe 
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restation et de terrassement nécessaires, et de planter 
des arbres fruitiers I.a oh cela paraît possible. On 
prévoit également, dans le plan de developpement, la 
construction d’un village central destiné B fournir des 
logements convenables aux ouvriers employés aux 
travaux et B satisfaire partiellement pour l’avenir les 
besoins permanents d’habitation dans la région. 

Pour conserver tes eaux de I’Ouadi Zerqa, il faudra 
construire un barrage, probablement juste en amont 
du point oh la route de Soveileh a DjCrach le traverse. 
On possede les donnees sur le débit de l’ouadi pour une 
année 8 et des cartes au l/SO.OOO existent pour toute la 
rbgion. Tel qu’on le voit de la route de DjCrach, l’ouadi 
coule dans une profonde vallee. Un emplacement qui 
paraît se pr&er a la construction d’un barrage se trouve 
I) 1 kilomttre environ en amont du pont routier. On a 
observé un affleurement rocheux (de grés dur, semble- 
t-il) sur la rive droite et d’autres affleurements sur la 
rive opposée. On ne possède pour le moment aucun 
renseignement géologique sur l’emplacement du bar- 
rage et des renseignements topographiques comple- 
mentaires seront nécessaires au sujet de l’emplace- 
ment et du réservoir lui-même. Etant donné I’insufIi- 
sance des donnees sur le débit et la teneur des matiéres 
en suspension de I’Ouadi Zerqa, on se propose de ne 
donner initialement au barrage qu’une hauteur minima 
tout en mbnageant les possibilités de le surélever plus 
tard. On nz pourra déterminer la hauteur définitive 
du barrage que lorsqu’on possédera, pour plusieurs 
anntes, les donnees nécessaires sur le débit et la cadence 
d’ensablement de l’ouadi. D’après les renseignements 
qu’on possede actuellement, un barrage de 35 métres 
de haut environ devrait fournir une capacite suffisante 
pour la mise en œuvre du projet pendant les dix pre- 
mitres années environ. Il parait tout B fait vraisem- 
blable qu’il faille plus tard surélever le barrage, peut- 
être de 10 metres. 

Le barrage serait un barrage en enrochement avec, 
en amont, un parement étanche en moellons bruts, 
doublé d’un remblai en pierres séches, tandis que la 
hase pourrait être constituee par des décharges de 
moellons. 

Le concours d’un géologue compétent serait néces- 
saire pendant la construction et le conducteur génér a1 
des travaux dev-ait &tre parfaitement au courant des 
constructions lourdes dont les fondations peuvent 
exiger un jointoiement étendu destiné B en assurer 
I’&nchéité. 

En plus du barrage-réservoir, il faudra établir un 
vannage au point oh l’ouadi entre dans la plaine du 
Jourdain. Ce vannage conduira l’eau dans un canal 
d’irrigation principal et de la dans des canaux secon- 
daires et leurs ramifications. La capacité et le plan de 
ces canaux dépendra du programme agricole qui ne 
Pourra &tre déterminé exactement qu’aprés plusieurs 
années de recherches, mais se développera graduelle- 
ment dés le d6but. 

-. 

On estime en gros que, grlce B l’Établissement d’un 
réservoir et au contrale du debit de l’ouadi, on pourra 
approximativement doubler le volume d’eau dispo- 
nible actuellement pour l’irrigation en pbiode d’étiage. 

Ainsi, la construction des routes essentielles et de 
logements, et la conservation de l’eau du bassin de 
I’Ouadi Zerqa, permettront la mise en œuvre d’un pro- 
gramme agricole Clatgi dans la région. 

Aujourd’hui, I’tconomie de la vallée du Jourdain 
repose essentiellement sur la culture des céreales. Les 
ceréales l’emportent sur toutes les autres cultures qui, 
toutes ensemble, n’occupent qu’une superficie reiati- 
vement faible. On cultive quelques legumes et dans 
l’extremité nord de la vallee on a introduit le bananier. 
L’utilisation des eaux d’irrigation pour la culture des 
cértales dans cette vallee représente un gaspillage de 
ressources que la Jordanie ne posséde pas d’ailleurs. 
La vallee se trouve a plusieurs centaines de pieds au- 
dessous du niveau de la mer et ses produits agricoles 
arrivent a maturité bien avant les produits analogues 
des régions avoisinantes. La rbgion peut ainsi bénéficier 
des prix élevés auxquels se vendent généralement les 
primeurs. 

On propose donc, au cas où l’on déciderait la réali- 
sation d’un vaste plan d’irrigation, et mgme si l’on 
utilise seulement B plein les eaux de l’ouadi, de conver- 
tir autant que possible l’économie de la vallée, actuel- 
lement fondée sur la culture des céréales, en une éco- 
nomie fondée sur la culture intensive de produits 
beaucoup plus lucratifs tels que 1) plantes industrielles 
comme la canne à sucre et le coton, ou 2) produits 
alimentaires comme les légumes et les fruits, ou 3) les 
fourrages, si l’industrie laitiere paralt devoir &tre pro- 
fitable, ou encore 4) ce qui est le plus probable, une 
combinaison de tous ces produits. 

Ce n’est qu’aprés des recherches et a la lumiére de 
l’expérience, qu’on pourra adopter une décision défini- 
tive quant B la direction la plus avantageuse dans 
laquelle il convient de développer l’agriculture de la 
vnllee du Jourdain, et d’utiliser les eaux précieuses de 
ces ouadis et rivitres pour en tirer le meilleur parti et 
en obtenir le meilleur rendement. 

Le projet actuel relatif ii 1’Ouadi Zerqaest trés impor- 
tant pour l’avenir de la région. Il a été conçu à la fois 
comme une expérience, une démonstration et une 
entreprise de développement. L’expérience que l’on 
pourra acquérir dans ce projet permettra de déter- 
miner le meilleur parti à tirer des possibilités d’irri- 
gation de la region, les cultures a pratiquer, les besoins 
en eau des cultures choisies, la mesure dans laquelle 
les ressources en eau et d’autres considérations per- 
mettent une culture intensive, les meilleures méthodes 
dc culture et les modes de fumure. En tant que demons- 
tration ce projet présentera, du point de vue agricole, 
les divers aspects de la conservation du sol et de l’eau 
et de l’utilisation du sol et, dans ses diverses phases, 
servira de guide pour le développement futur d’autres 
regions. En tant qu’entreprise de développement, il 
augmentera la superficie cultivée et accroîtra la 
production, non seulement par la mise en culture de 



nouvel!es terres, mais aussi par l’lmtlioration du ren- 
dement des terres d&ja cultivées. D’aprés les données 
dont on dispose, 5.600 hectares dc bassin de cet ouadi 
sont enregistr6s comme irrigués, mais, par suite du 
système d’assolement, on estime que 2.800 ti 3.000 hec- 
tares seulement sont irrigues chaque ann6e. On ignore 
actuellement la superficie totale de la zone irrigable, 
mais au cours d’un voyage d’inspection on a pu cons- 
tater que des terres couvrant une superfkie trés impor- 
tante h l’inttrieur ou & une faible distance du bassin de 
I’Ouadi Zerqa, se pretaiant B l’irrigation. 

Les activités agricoles g entreprendre immkdiate- 
ment porteront principalement sur: 

1) La crkation d’une station temporaire de rwher- 
çhes dans le bnssin de 1’Ouadi Zerqa. A cette station 
on procédera h des expériences sur place destin& 
:I fournir les données de base sur les divers problkmes 
d&ja mention&; 

2) Dçi mesures pratiques de conservation du sol et 
de l’eau dans 10 bassin de rkception de l’ouadi. Elles 
consisteront essentiellement en travaux de terrasse- 
ment et d’afforestation en arbres de haute futaie, 
arbres fruitiers ou arbres de bois de chauffage, selon 
les essences les mieux adaptees, et dans le comblement 
des ravins pour raffermir le sol et diminuer l’ensable- 
ment. 

Les a,,;ivités de recherches exigeront: 
a) Le recrutement, h titre temporaire, d’un agro- 

nome étranger Comp&tent, spécialiste de la produc- 
tion des fruits et si poosible, de la culture en terrains 
irrigués. II aura besoin de deux adjoints diplBmés 
pour les recherches en matiére d’agriculture et de 
production des fruits et des légumes; 

b) L’acquisition (de prtfkrence ?I une location U 
long bail) de terres dans la valk, pour l’installation 
de la station de recherches, à moins que ne s’y 
prgtent des terres appartenant B 1’Etat; 

c) La fourniture du matériel et ia disposition des 
bltiments nkcessaires. La stativn envisagke ne 
tepondant qu’8 un besoin temporaire, les blti- 
ments devraient &re aussi simples et aussi peu co(l- 
teux que possible. 

Une période de cinq ans s’kcoulera avant qu’on 
ait pu réunir des données fondées sur Ics expériences 
d’agriculture proprement dite bien qu’on puisse 
attendre, pour une date plus rapprochte, certaines 
indication8 qui justifieraient des mesuros de dtveloppe- 
ment dans certaine8 diwtions. Les arbres fruitiers ne 
commenceront & produire qu’aprés cinq ans, mais il 
est probable qu’on peut disposer dés g prknt de 
renseignements provenant des recherches effectuées 
dans les stations horticoles de Baqoura, dans la partie 
nord de la vallCo du Jourdain, et de Jkricho g proxi- 
mit6 immtiiate de la vall&, et qu’on pourra ainsi 
choisir 10s vari&& fruitiéres les mieux adaptées aux 
condition8 locales. 

L’Ctendue des mesures de conservation du sol et de 
l’eau nécessaires ne pourra ttre dCterminCe qu’aprés 

<. 

une étude du bassin d’alimentation. II faudra runs 
doute au moins cinq ans pour terminer les relavk du 
terrain, car la rdgion paralt s’ktendre sur environ 
200.000 hectares. 

Grke D un tel programme de développement coor- 
donné, le bassin de I’Ouadi Zerqa servirait de projet- 
témoin pour le développement ult&iaur des ressources 
naturelles de la Jordanie. 

Palestine arabe 

PROJET DE L’OUADI QILT 

L’Ouadi Qilt coule vers l’est, par de profondes et 
étroites gorges, des collines situées au nord-est de 
Jérusalem k la plaine du Jourdain prk de Jkricho. II 
est situC dans la partie centrale de la Palestine arabe et 
est traversé par la route principale qui se dirige par 
Jéricho vers 10 nord. Son aire d’alimentation 8e com- 
pose de collines extremement escarpkes, rocheuses et 
stériles. Actuellement, l’eau souterraine est dktournke 
par un canal supérieur et utilisk0 pour l’irrigation 
d’un petit secteur de la plaine du Jourdain prés de 
JCricho. Il n’existe ni rkservoir ni mesures de conser- 
vation des eaux de crues pour leur utilisation pendant 
la saison sèche. On pourrait cependant crk un réser- 
voir en construisant en enrochement un barrage haut 
mais court et analogue g celui qu’on a décrit pour 
1’Ouadi Zerqa en Jordanie. 

Le Pater Rescarch Bureau (Bureau des recherches 
hy+auliques) de Palestine a estim6 que l’eau de ruis- 
sellement allant B 1’Ouadi Qilt reprksenterait un peu 
plus de 10 % des prkcipitations, soit 4.300.000 m&res 
cubes par an, cette eau venant s’ajouter au débit des 
sources situkes dans l’aire d’alimentation. 

En plus du barrage-rkservoir, il faudrait établir un 
vannage au point 05 les eaux de l’ouadi entrent dans la 
plaine du Jourdain. Ce vannage dirigerait l’eau dans 
un canal d’irrigation principal et de 18 dans des canaux 
secondaires et leurs ramifications. La capacitk et le 
plan gCnCra1 de ces canaux dependront des rkltats 
obtenus au cours des recherches agricoles. 

Une vaste zone de terres appartenant au Gouvcrne- 
ment B l’ouest du Jourdain et des deux c6tés de la 
route de JCricho ne manquent que d’une alimentation 
suffisante en eau pour &tre mises en valeur, aprés 
qu’on aura procédé aux recherches agricoles néces- 
saires. Comme dans 10 plan d’aménagement de 1’Ouadi 
Zerqa, la conservation de l’eau de 1’Ouadi Qilt et son 
utilisation rationnelle fourniront la base d’une exten- 
sion de l’agriculture dans cette région. 

Avant de pouvoir déterminer 10 systémo agricole 
& adopter pour la mise on valeur dos terres ainsi ron- 
duos cultivables, il faudra Ctudior b la fois 10s possibi- 
lit& d6ja connues do la rkgion et réunir dos données 
complCmentaires grko g dos oxp&ioncos sur 10 terrain. 

Il existe dbja, tout prCs dos terres incultes, uno bonne 
station horticole dans les faubourg8 do JCricho. Les 
onquttos menées, grlko B cette station, par l’ancien 



-- 
,Annaxe V 111 

gouvcrnemcnt de Palestine, ont montre que de nom- 
brcuscs variétés de fruits telles que les olives, les ba- 
nanes, les raisins, les grenades, les papayes, les agrumes 
et les dattes viennent bien dans les conditions dc sol 
et de climat do ccttc région s’ils sont suffisamment 
alimentés en eau. L’expfrience ainsi iICqUiSC fournira 
une indication précieuse sur les possibilités horticoles 
du projet. 

Les renseignements sur I’agriculturc proprcmcnt 
dite sont actuellement muins exacts, bien qu’a faible 
distance des terres en question les cultures irriguées de 
legumes et autres donnent de bons résultats. II con- 
vient toutefois de compléter ces connaissances par dc 
nouvelles experiences. Les conditions qui régnent 
dans la region qu’on se propose dc mettre en vnleur ne 
paraissent pas différer beaucoup de celles qu’on ren- 
contre dans le bassin de I’Ouadi Zerqa, sauf en ce qui 
concerne l’altitude. Le sol de I’Ouadi Qilt se révllcra 
peut-êtreaussi plusalcalin: peut-Ctre faudra-t-il l’amen- 
der pour le rendre propre a des cultures variées. Cet 
aspect du projet va faire l’objet sous peu d’une enquete 
de prospection du sol qui vient d’&tre organisée. 

Etant donni: la grande ressemblance qui existe 
entre I’Ouadi Oilt ct 1’Quadi Zcraa. il oaraît inutile 
d’entreprendre -des recherches approfondies sur le 
terrain en ce qui concerne I’Ouadi Qilt et il suffirait 
de procéder dans cette région A des essais, pour deter- 
miner la mesure dans laquelle on peut y appliquer les 
résultats obtenus a la station de recherches agricoles 
que l’on envisage dans le cadre du projet de I’Ouadi 
Zerqa. Ce travail n’entraînera que de trés faibles 
dépenses. II n’y aura pas besoin de b:itiments spé- 
ciaux, car on pourra trouver les locaux nécessaires h 
Jericho. Le groupe d’agronomes de la station de I’Ouadi 
Zerqa pourra facilement contrôler les essais sur Ic 
terrain dont sera chargé un personnel ngricolc affecte 
au développement de cette région. 

Le fait qu’il est désirable de compléter les connais- 
sances qu’on posséde sur les possibilites agricoles de 
la région, avant de décider de façon définitive lc type 
d’agriculture a adopter, ne retardera en rien le déve- 
loppement dans l’intervalle. Comme on l’a déjh 
indiqué, ce que l’on sait des possibilités dc production 
des fruits et des légumes suffit pour justifier Ic déve- 
loppement dans ces directions, dés que l’irrigation le 
permettra. La mesure dans laquelle on pourra fmale- 
ment pratiquer une culture intensive dépendra, tou- 
tefois, du volume d’eau fourni par l’irrigation et aussi 
des produits cultivés. La proximité de Jéricho permet 
de penser que la culture des plantes fourragères pour 
le cheptel laitier jointe A la production de fruits et dc 
légumes pourrait être rapidement tres rémunératrice. 

Il faudra déterminer, par une enquête effectuée SUI 
place, les mesures à prendre contre l’érosion du sol 
et l’ensablement de 1’Ouadi Qilt. La région est entiére- 
ment dépourvue d’arbres et de végétation. Une poli- 
tique d’afforestation ainsi que de couverture et de 
stabilisation du sol sera adoptée si la prospection 
montre qu’elle est necessaire ct possible dans les condi- 

tions locales en cc qui concerne les precipitations 
atmosphériques. 

En plus dc sa valeur cducative en tant que demons- 
tration de la façon d’utiliser et de développer des 
ressources naturelles analogues, ce projet, une fois 
realisé. permettra l’établissement permanent d’un 
certain nombre de personnes sans foyer, puisque les 
terres A mettre en valeur appartiennent h I’Etat. On 
peut se demander si cette région pourrait jamais autre- 
ment être mise en valeur d’une façon satisfaisante et 
cconomique. L’irrigation est indispensable. Les possi- 
bilités de developpement des eaux souterraines, qu’on 
étudie actuellement, ne paraissent pas particuliérement 
favorables et l’irrigation par pompage des eaux du 
Jourdain présenterait dc grandes dificultes et occa- 
sionnerait de gros frais. Comparé t\ d’autres solutions, 
le projet actuel présente la meilleure méthode de déve- 
loppement de cet!e region en vue du peuplement et de 
lu culture. 

Cc programme coordonne de développement ferait 
du bassin de 1’9uadi Qilt un projet-témoin pour Ic 
dfveloppement futur de la Palestine arabe. 

Liban 

PROJET D’ETUDE DU LITANI 

Le Litani est incontestablement la principale res- 
source naturelle du Liban. Judicieusement conservées 
ct utilisées efficacement, ses eaux pourraient procurer 
en abondance et à bon marché l’énergie électrique 
nécessaire pour assurer l’éclairage et l’alimentation en 
eau des maisons dans toutes les villes, grandes et 
petites, et dans les villages, pour augmenter le volume 
d’eau pompée aux fins d’irrigation, pour assurer la 
conservation des denrces alimentaires, ce qui élargirait 
les possibilités agricoles, et pour permettre enfin 
l’expansion de l’activité industrielle et accroftre ainsi 
le nombre d’emplois. 

Le Litani constitue en fait la clé de l’avenir du Liban. 
Prés de 80 % de l’ensemble de son bassin de 2.168 kilo- 
metres carrés sont situés au-dessus de la cote 800. Les 
précipitations annuelles moyennes dans le bassin 
sont dc 690 millimètres environ. Dans son cours inf& 
rieur, le Litani passe, a la sortie de la plaine de 
Béqaa, d’une altitude de 850 métres au niveau de la 
mer sur une distance d’environ 100 kilométres. La 
plus forte dénivellation est de 650 métres environ sur 
une distance de 40 kilombtres seulement. 

Le cours inférieur du fleuve au-dessous de la plaine 
de Béqaa offre de nombreuses possibilités pour la 
construction de barrages, bien qu’il y ait de grandes 
failles dans cette région. II paraît tout à fait possible 
d’établir, au-dessous de la plaine de Béqaa, un réser- 
voir suffisant pour contrôler le débit du fleuve. Ceci 
est important. En effet, une étude complète peut réve- 
Ier la possibilité de conserver entre la plaine de Beqaa 
et la bande côtiére un volume d’eau suffisant pour 
installer une centrale d’une puissance d’environ 
200.600 kW. qui pourrait produire, estime-t-on, 



750 millions do kilowattheures par an. Une &udo 
plus compléta pourrait également rMlor qu’entre la 
plaine do Btqaa et le point oh le fleuve, qui se diri- 
geait vers le sud, tourne subitement vers l’ouest, il serait 
possible d’installer une centrale d’une puissance de 
150.000 kW. environ qui pourrait fournir 550 milliorr; 
de kilowattheures par an. En plus de la production 
d’énergie Cloctrique, 10 volume d’euu dos r&ervoirs 
depasserait do loin les besoins éventuels on eau de la 
zone irrigable le long de la c8to de Tyr B SaIda. 

Los stations hydro-tlcctriquos pourraient ttre situées 
B une distance permettant 10 transport facile de cou- 
rant aux principales villes du Liban. La distance a 
vol d’oiseau do la rtgion (emplacement du barrage le 
plus proche) h Beyrouth n’est quo do 40 h 50 kilo- 
métres. D’oQ l’importance du Litani; son dévoloppe- 
mont complot permettrait de fournir du courant C~CC- 
trique if 250.000 consommatours, soit à peu prés 
quatre fois le nombre actuel, qui pourraient consom- 
mer chacun 2.000 kilowattheures, soit environ cinq 
fois plus quo la consommation mlnagére actuelle. 
Cette consommation no représenterait que les deux 
tiers environ do l’bnorgio disponible et le resto pour- 
rait servir d l’expansion do la production agricole et 
au développement industriel. 

En raison de son importance, il faut &udior et traiter 
le Litani dans on ensemble. Son développement exigera 
une mise de fonds assez considérable. Si ce d&eloppc- 
mont est convenablement étudit et pr&par6 de façon 
a assurer le rondement maximum, il devrait se r&éler 
if la fois extr~mcment utile et oxceptionnollomont 
r6munératour. Ce projet-timoin consisterait on une 
6tudo compléta du cours d’eau. L’ttudo devrait ombras- 
sor l’ensemble du bassin afin de permettre la pleine 
utilisation des ressources latentes. Si le fleuve est 
amenage de façon fragmentaire sans plan d’ensemble 
préalable, on no pourra peut-etro jamais tirer de cette 
ressource du Liban tous les avantages qu’elle offre. 

L’Ctudo do l’ensemble du cours d’eau doit aboutir 
;i la présentation d’un rapport technique accompagn6 
do recommandations précises. Le rapport technique 
tracerait les plans d’un systémo de barrages qu’il 
recommanderait et préciserait l’emplacement do 
chaque barrage, la capacitt dos réservoirs et la puis- 
sance des génératrices Clectriquos. L’aspect Ccono- 
mique de chaque ClCment du systémo ainsi quo son 
ensemble dev:ait gtre clairement défini. L’Ctudo don- 
nerait Cgalement dos renseignements d&aillCs sur le 
prix du courant et sur l’utilisation de l’énergie, ainsi 
que sur le revenu qu’on pourrait en tirer. Enfin, elle 
présenterait dans leurs grandes lignes dos propositions 
pour 10 programme de chacune des ctapes des travaux 
de construction. Une telle ctude d’ensemble, qui d&er- 
minerait dans leurs détails 108 traVfUIX it OffCCtUCt ainsi 
que les aspects &onomiques et financiers do l’entre- 
prise, permettrait d’obtenir une r@onse précise sur 
la question do savoir si le plan d’ensemble est Ccono- 
miquement réalisable. Il ne resterait plus qu’g ttablir 
les plans d&aiUCI des ouvrages B effectuer dans la pre 
mi& phaeq, avant d’cntroprondre les travaux. 

Cotte &ude sur l’aménagement global du Litani 
devrait traiter les points suivants: 

1. GPologie 

Le calcaire prédomine dans la structure g6ologiquc 
do la vallto du Litani. CC calcaire se dissout au 
cours de périodes géologiques de plusieurs centaines 
d’ann6os. On rencontre &alement, dans la struc- 
ture do la valICe, do grandes failles qui sont le 
résultat d’anciens trembloments do terre. La tcch- 
niqar actuelle dans le domaine des travaux publics 
ct do la géo3gie permet de surmonter avec suc& 
ces obstacles g&e B un matériel nouveau et de 
nouveaux ptoc6dés employés dans l’onploration et 
Ntablissement dos fondations. C’est ainsi quo, dans la 
valICe du Tennessee, les difficultés présentées par un 
terrain calcaire extr@momont défavorable ont Cté 
surmontées lors de la construction des grands bar- 
rages de la TVA. Dos géologues sptcialisés dans les 
recherches relatives B la construction des fondations 
de structures hydrauliques en terrain calcaire seraient 
indispensables pour cotte Ctude. L’enqubte g&ologique 
cffectu6o par ce personnel exptrimenté devrait com- 
prendre la prospection gCnCralo de tout le bassin avec 
des recherches plus d&aillées sur l’emplacement de 
cbpque r&orvoir. Elle devrait pr&senter, sur l’cmplacc- 
mont do chaque barrage envisagé, une Ctudc d&ailléc 
avec les donntos de sondage. En outre, les géologues 
devraient &udior 10s divers emplacements possibles 
pour le tunnel amenant l’eau if la centrale, ainsi que 
l’emplacement des tunnels do dérivation et dos dever- 
soirs. On ne saurait trop insister sur la nécossit6 de 
s’assurer le concours do ,g6ologuos spécialistes des 
terrains calcaires. 

2. Hydrologie et météorologie 

11 est indispensable do poss6dor dos données com- 
plttos dans les domaines hydraulique et mMorolo- 
giquo, notamment 10s chiffres relatifs aux précipita- 
tions et au ruissellement, aux perturbations atmospht- 
riquos, au dCbit moyen, aux crues et if l’&iage. Il 
faudra Cgalomont déterminer soigneusement la portta 
critique, car c’est d’elle et du plan d’exploitation du 
barrage quo dépend la capacité des d&orsoirs. 

3. Recherches effectu&es sur les emplacements 
de barrages 

Les résultats dos sondages et do 1’enquCto gColo- 
giquo détermineraient les emplacements des batragos- 
réservoirs. On Ctablirait dos plans préliminaires do 
barrages pour chacun des emplacements envisagés et 
l’on procéderait onsuite B do nouvelles Etudes topo- 
graphiques do ces omplaccmonta on vuo de déterminer 
avec plua de précisioti les types do barrages & adopter. 
Il conviendrait de déterminer la caoacit6 dos d&vor- 
soirs pour chaque emplacement ainsi quo les rotonucs 
amont ot aval et &a flottaisons amont et aval. Le8 
plans provisoires permettraient de déterminer la quaw 
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titt de matériaux nécessaitcs pour la construction du 
projet et l’on procéderait h une étude de I’emplace- 
ment de chaque barrage et de chaque rbservoir envi- 
sagés afin de déterminer si leur construction en tant 
qu%léments du dkveloppement d’cnscmblc se justifie 
du point de vue konomiquc. 

4. Kzchcrchcs sur I’emptacemen f des r&rvoirs 

Lorsqu’on construit un barrage, il est évident qu’une 
certaine Ctendue de terrain se trouve submergbe en 
amont. II conviendrait d’étudier cet effet pour chaque 
emplacement envisagé et de procéder B la prospection 
minérale dans la zone h inonder, sinsi qu’examiner 
les bords du rbservoir pour voir s’il faudraeffectuet 
des travaux dans la partie immergée du pourtour. Ces 
recherches sur les emplacements de réservoirs devraient 
Bgalement Jmporter toutes rectifications nécessaires 
au trac6 des routes et prévoir le déplacement des habi- 
tants de la rbgion submergée. 

5. Recherches sur t’ensablement 

II faudrait déterminer le taux approximatif d’ensa- 
blement en *se fondant sur des ktudes effectuées 
pendant une’période de dkbit 61ev6. Des travaux de 
terrassement, la construction de digues de retenue, 
I’afTorestation et d’autres mesures pour la protection 
des rkervoirs, seraient recommandés. En déterminant 
la capacité des réservoirs, il faudrait tenir compte 
d’une certatne marge pour compenser les effets de 
l’ensablement. 

6. Programmes de consfruction 

Une fois les enquêtes relatives $ chaque cmplace- 
ment de barrage terminées, il faudrait définir le nombre 
et les emplacements des kléments du .yst&me et &a- 
blir un ordre de priorité. Une étude sur chaque ouvrage 
et un programme de construction seraient notamment 
rédigés. Ces programmes de construction feraient 
partie intégrante du rapport sur le développement 
d’ensemble. 

7. Esrimation des d&penses 

On présenterait une estimation des dépenses affé- 
rentes A chaque barrage en indiquant notamment les 
frais d’acquisition du ,errain et de construction des 
routes, du barrage, des tunnels de dérivation, des déver- 
soirs, les frais de pose des conduites d’eau et d’instal- 
lation des centraies électriques, ainsi que la dépense 
totale. Ces estimations seraient fondées sur les plans 
provisoires et les quantités de matériaux et d’outillage 
nécessaires pour leur rkalisation. 

8. Energie ktectrique 

On procéderait à une étude coordonnée du régime 
du système de réservoirs en vue de produire la plus 
grande quantite d’énergie possible. Les grandes lignes 

du plan de fonctionnement des rtservoirs seruient 
exposées dans le rapport, qui définirait également Ii1 
part prévue de chaque réservoir dans la production 
potentielle de l’ensemble du systéme. Le rapport don- 
nerait également une analyse d&aillke de la puissance 
requise de chaque Hément du systéme en tant que par- 
tie de l’ensemble. On étudierait également les questions 
Je l’utilisation de l’énergie et de la vente &I courant 
ainsi que la structure possible des tarifs et on anaiysc- 
rait les recettes afférentes aux divers tarifs appliques. 

9. Aspects &orromiqucs du projet 

Le rapport comporterait une étude compléta des 
aspects économiques de chaque #ment du systéme, 
ainsi qu’un plan de financement des diverses phases 
de la construction. Pour ces études konomiqlw, on 
examinerait la dépense ‘otale occasionn&e par le 
plan de d6veloppement du point de vue de la contribu- 
tion de celui-ci, d’une part, en énergie et, d’autre part, 
en eau pour l’irrigation et la consommation ménagére. 
On comparera les avantages offerts par chaque élé- 
ment du système A son prix de revient pour détermi- 
ner s’il constitue une entreprise rentable. 

Le choix de l’emplacement de chaque barrage, la 
capacité de chaque réservoir, la puissance de chaque 
génératrice et le plan d’exploitation des réservoirs 
sont des facteurs fondamentaux qui exercent leur 
influence sur l’économie de l’ensemble. C’est pour- 
quoi on recommande que le bassin soit étudié comme 
un tout et qu’on élabore un plan de développement 
coordonné. L’étude et la mise en œuvre d’un plan de 
ce genre, qui porte sur des ressources aussi impot- 
tantes, ile devrait être confiée qu’ii un personnel qua- 
lifié possédant l’expérience des problèmes de cette 
ampleur et de cette complexité. 

10. Elude ~erhrrique d’ensemble d’un réseau jhrvial 

L’étude d’ensemble du réseau du Litani et de son 
bassin exige les compétences spéciales de nombreux 
techniciens. Elle exige les efforts conjuguks d’une 
équipe de spécialistes comprenant des géologues, des 
ingénieurs spécialis& dans les questions hydrauliques, 
les travaux publics, la mécanique et l’électricité, des 
architectes, des économistes, des spécialistes de l’éta- 
blissement des prix de revient, des ingénieurs du génie 
civil et des spécialistes du financement de projets de ce 
genre. II est probable que I’ttude prendra au moins 
un an. 

Syrie 

Dans le développement des deux ressources fonda- 
mentales de la Syrie, le sol et l’eau, la priorité revient 
h la plaine du Ghâb. C’est l’une des plus grandes res- 
sources latentes du pays. Elle est Situ&e prks de centres 
de forte population et son développement pourrait 
constituer la premiére étape d’un programme étendu. 
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de d8veloppement économique de la Syrie. C’est pour 
cette raison que la région a et& choisie pour lu mise en 
awre d’un projet-témoin de développement des res- 
sources naturelles. 

PROJET DE LA PLAINE DU OHÂU 

La plaint du GhiIb est une vnste dépression maréca- 
geuse &tuCe au nord-ouest de la Syrie. Elle commence 
Ih ob I’Oronte sort de la gorge dc Sedjar pour entrer 
dans la plaine d’Acharne et finit g Karkour & neuf kilo- 
métres environ en amont de Djisr ech Choghour. Entre 
ces deux points, la longueur de la plaine est de 63 kilo- 
métres environ, alors que la longueur du lit de I’Orontc 
est d’environ 125 kilométres entre les mêmes points. 

Cette plaine, facilement accessible des r6gions plus 
peuplées- de Djisr ech Choghour, Homs, Hama et 
Lattaauié. contient nrés de 34.000 hectares de terres 
riches-qui n’attendent que leur bonification et leur 
mise en valeur. La plaine du Ghfib est sitube dans l’une 
des rarzs régions de la Syrie OQ le développement com- 
plet de3 ressources du sol et. de l’eau s’effectuerait d 
proximite de centres possédant des excedents de popu- 
lation qui pourraient participer B sa mise en culture et 
ainsi profiter directement de la rkalisation du projet. 

A une époque reculee, une coul6e volcanique a com- 
blé le lit dc I’Oronte au-dessous de Karkour. Un grand 
lac s’est forme par la suite. Avec le temps, les sédi- 
ments de 1’OrJnte et l%rosion des montagnes voisines 
ont comblé le lac. Le fleuve s’est alors creusé un lit 
jusqu’h Djisr ech Choghour et de Ih a repris son ancien 
tracé par Derkouche et Antioche jusqu’à la Méditer- 
ranée. Lorsque le fleuve a repris son cours, sa pente 
était pratiquement nulle et, par suite, il ne s’est pas 
creuse un lit d’we capacitb suffisante pour absorber 
les crues. C’est ainsi que la plaine entre Sedjar et 
Karkour a étC inondée et que les terres fertiles de la 
plaine se sont transformées en markages. 

La premiére chose a faire en vue du développement 
de la région serait le drainage. Dans l’ensemble de la 
région, I**s précipitations annuelles sont de 600 & 
1.000 millimétres. Avec ces prtcipitations abondantes, 
une vaste superficie actuellement marécageuse pen- 
dant tout ou partie de l’année pourrait, une fois 
drainée, produire des récoltes. Cette premiére phase des 
travaux une fois achevée, et avant de passer g la 
deuxiéme, il conviendrait de procéder a des recherches 
sur l’utilisation de ces terres pour l’agriculture et sur 
les besoins en eau, ainsi qu’g une étude d’ensemble du 
débit du fleuve et des mesures de lutte contre les inon- 
dations, y compris la recherche des effets du drainage 
de la plaine du Ghgb sur les inondations dans la région 
du cours inférieur de 1’Oronte. 

On envisage 10 développement de la plaine du Ghiib 
conaidé& comme une unit6 Cconomique. Cc dCve- 
loppement exigerait la construction des routes n&cs- 
saires dans la région, des travaux de drainage, le creu- 
sement do canaux et la construction d’un barrage si 
les Ctudoo indiquent qu’il est indispensable pour créer 

;. 

un réservoir destiné h retenir les eaux de crue pcndunt 
les périodes de fort débit et l’eau nécessuire pour l’irri- 
gation pendant les périodes d’étiage, rt si cela est 
possible, fournir une source supplémentaire d’énergie 
hydro-électrique. Lc plan de développement comprend 
également la construction d’un village central destin6 
uu logement des ouvriers employés aux travaux, et 
plus tard B satisfaire partielloment les besoins permrl- 
nents d’habitation dans la région. 

Au cours des ann&s, un certain nombre d’études 
techniques d’ensemble ont été effectuées pour cette 
rfgion par des inejnieurs français et outres. Chacun de 
ces plans comportait essentiellement, d’abord le 
drainage, ensuite la lutte contre les inondations, CI 
enfin l’irrigation. 

Les propositions d’assèchement comportaient l’éta. 
blisscmcnt d’un réseau de canaux pour le drainage dc 
la zone marécageuse au-dessous d’Acharne, la cons- 
truction d’un tunnel il Kféir pour contribuer h l’éva- 
cuation des eaux de crue et dés ouvrages de contrblc, 
de I’Oronte au tunnel. Pour faciliter la lutte contre les 
inondations, les plans comportaient h Acharne, un 
barrage destiné ti créer un réservoir de capacité suf- 
fisante pour retenir l’excédent des eaux de cruo et les 
rclacher selon les besoins pour l’irrigation d’été et 
éventuellement pour la prodb ;tion d’énergie hydro-élec- 
trique. Ce barrage emp&cherait également l’inondation 
de la région du cours inférieur de 1’Oronte qui sinon 
se produirait par suite du drainage des marais du 
Ghâb. II faudrait en outre créer un systéme de canaux 
ct de vannes pour l’irrigation. 

Avant de commencer les travaux, il faudrait exa- 
miner soigneusement toutes les études antérieures CI 
les compl&er selon les besoins par de nouvelles 
enquêtes, prospecticnr et plans et procéder notamment 
iI une étude économique des avantages respectifs du 
pompage et de l’écoulement par gravité pour l’irri- 
gation. Ce projet-témoin comporterait d’abord une 
étude économique, technique et agricole qui formerait 
la base du plan de développement unifié de la plaine 
dans son ensemble, et ensuite un programme de tra- 
vaux bien coordonnés pour la mise en œuvre du plan. 
Ainsi, grace & la conception et h la construction des 
ouvrages essentiels, notamment du systémc do drai- 
nage, des routes et des logements, du systéme de lutte 
contre les inondations et des installations d’irrig 
tion et de production de courant hydroélectrique, il 
deviendrait possible de développer l’agriculture dans la 
plaine du Ghab. 

Du point de vue agricole, cette région, une fois 
asséchte, constituerait pour la Syrie une trés précieuse 
ressource dans les doux sons principaux: 

a) En tant quo région de peuplement pour la 
population excédentaire dos districts voisins; 

b) Pour la production do matiéros promiéres dont 
la Syrie a besoin pour le développement de ses 
industries. 

Une fois drainé et irrigué, le sol devrait se révéler 
trér productif et SO prgter g un systéme agricole fond6 
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sur de petites exploitations. Avec un tel sysdme et des 
exploitations de 8 A 10 hecttres, la zone de 34.000 hec- 
tares devrait ttre sufflsante pour 1’8tablissement de 
quelque 4.000 familles, soit 20.000 personnes. 

II faudrait dbterminer par l’expkrience les cultures 
les mieux adapt&s au terrair et les plus rentables dans 
ces conditions. Au nombre des cultures Cventuelles, 
figurent le coton il fibres longues, la canne h sucre et les 
graines oléagineuses, cultures qui sont toutes nécec- 
saires pour le dkveloppemcnt et l’expansion des indus- 
tries syriennes. La production fruitiére ne constituera 
vraisemblablement qu’une activid secondaire. Le 
r8le de l’agriculture mixte dans la rdgion mérite d’&tre 
examin& 

A cette fin, il sera nkcessaire de crk une petite sta- 
,, don temporaire de recherches pour procéder B des 

essais sur place. Une superficie de 40 hectnres suffirait, 
et la station pourrait recueillir en cinq ans les renseigne- 
ments nkcessaires pour répondre aux besoins de la 
rbgion. 11 n’y aurait pas h prkvoir de batiments CO& 
teux. La Syrie ne posdde pas actuellement d’agro- 
nome suffisamment qualifié pour diriger ces recherches. 
On recommande, pour procéder & des recherches agro- 
nomiques générales en Syrie, le recrutement d I’Ctran- 
gcr d’un ogronomc de premier ordre, qui serait charg6 
dc s’occuper de la station de recherches du GhBb. 

Ce programme coordonnk de développement trans- 
formernit la fertile plaine du Ghgb, d’une région mark 
cageuse stérile, en l’une des rkgions les plus productives 
de Syrie, et servirait de projet&moin pour le dkvelop- 
pement ultkrieur des ressources naturelles fondamen- 
tales de ce pays. 

Estimation approximative de d&emses et délais ohssalres 
Projets-témoins de dbveloppemeat des ressources naturelles dans le Moyen-Orient 

Jordanie Ouadi Zcrqa 
PalesCinc a&’ : : Ouadi Qilt 
Liban Projet d’&ude du Litani 
Syrie . : : : : : : Plaine du Ghâb 
----. .-_ ._~ --. 
IMnation des dbpenses totales . . . . . . . . 

-..-~ _. 
210.000 5O.ooO 4. I so.ooo 4.830.ooo 

17.ooo 28.000 98O.ooa 1.081.000 

6Goo 4LxGal 
25o.ooo 2so.ooo 
25o.ooo l5.75kOo 16.460.000 .--~------ -_-.- .~..--. -. _-.._ 

287.ooO 876.000 578.ooo 20.880.000 22.62 1 .OOO’ 

TABLEAU B 

Jordanie Ouadi Zcrqn 
Palestine Emile : : Ouadi Qih 
Liban Projet dUtude du Litani 
Syrie . : : : : : : Plainedu Gh%b 

:: 
2.254.000 2.219.000 119.ooo Il9.aoo 119.lwo 
1.026.CUKJ 17.ooo 16.ooO 1l.ooo 11.oat 

: 
25o.ooo 

4.aoo.oao 3.7so.ooo 2.910% 2.wTw 2.9GaCNl -:-------- - 
blimation des dépenses totales . . . . . . . - 

D Pour plus de cIart&, la monnaie des Etats-Unis a 6th 
uW& comme base d’estimation. 

b Y compris un relevé cartographique et agricole de la zone 
de l’aire d’alimentation et un programme de lutte contre I’Cro- 
Sion et de reboisement e’&cndant sur cinq ans. 

c On estime que. les travaux de construction seront termi& 
en deux ans. 

* On estime que les travaux de construction seront termink 
cn un an et que les recherches agricoles prendront trois ans. 
L’Mimstion des dépenses pour les recherches agricoles en ce 
qui concerne ce projet se fonde sur I’hypothk qu’un travail 

7.53o.ooo S.986.ooO 3.045.Mlo 3.030.ooo 3.030.ooo 

analogue sera effectué au sujet de I’Ouadi Zerqa et qu’il n’y 
aura pas lieu de l’entmprendm pour 1’Ouadi Qilt. 

* Il est impossible de &Voir les dépenses de construction 
avant que l’&ude technique na soit termbk. 

’ L.e rapport de ta Mission kmomique d’étude ne compmnd 
pas de programme de financement. Toutefois, il convient de 
noter que le rapport provisoire envisageait certains travaux 
sur I’Ouadi Qilt et I’Ouadi Zerqa comme parties du programme 
de secours et de travaux publics. Les fonds disponibles au titre 
de ce programme assumraient la rkalisation des travaux de 
construction de I’Cwadi Qilt et des deux tiers de ceux de ?Ouadi 
Zerqa. 
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