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Résumé 
La ville de Moanda au Gabon est une ville à fondions minière et industrielfe à cause de t'implication de la 
COMILOG des sa création et durant son développement. L'intensification de l'extraction minière et la 
nouvelle venue ci'own'ers y ont rendu necessaire I'extm-on des installations existantes et la création des 
infiastructures manquantes tant au niveau de I'extradion qu'a celui des sfrudures économiques et 
sociales. Selon le stéréotype de la ville minière, l'épuisement du gisement de manganèse initial ou la 
relocalisation de la compagnie qui en fait I'extracEion devrait signer l'arrêt de mort de Moanda. 
Cependant, au murs des années, des activités diversifiées se sont développées pour desservir cette 
nouvelle population, mais il n'est pas acquis que cette diversification puisse assurer la permanence et la 
survie de la ville si la compagnie devait disparaître. 

De plus, en zone d'exploitation minière, il y a lieu de s'intermger sur l'intégration des villes qui s'y trouvent 
à des réseaux urbains faiblement constitués. E s t e  que la ville de Moanda fait partie du réseau urbain 
gabonais ou s'agit4 plutôt d'une viIle4solat? Bref, a-t-elle atteint un niveau de maturité suffisant pour 
pouvoir survivre si la COMILOG devait un jour cesser ses activités? 

L'objectif de œ mémoire est detablir le degré de diversificatÎon fondionnelle de la petite ville minière de 
Moanda et la replacer dans le réseau urbain du Gabon. La méthodologie est divisée en quatre grandes 
parties : la revue de fa littérature, I'observation sur le t m i n ,  la cartographie de la ville et de ses fonctions 
puis i'analyse. Ainsi, nous avons démontré que le réseau urbain auquel Moanda appartient est incomplet 
au niveau national, il présente un aspect tri-polaire mai hiérarchisé et extraverti. Tout de mgme, la ville 
joue un r6le positff dans ce réseau urbain. Par contre, la ville n'a pas atteint un stade de diversification 
fonctionnelle souhaitable pour assurer sa durabilite sans équivoque à l'intérieur du réseau. Mais, la ville 
continue de connaitre un développement géographique, hnomique et social qui augmente ses chances 
de durabilite. Nous pouvons tout de meme suggérer que la stabilité de Moanda peut être renforcée si 
nous acceptons Ffanceville - Moanda comme conurbation. 

Abstract 
The city of Moanda in Gabon is a rnining and industrial aty because of the implication of the COMILOG in 
its creation and its development. The intensification of extraction and the amval of workers forced the 
extension of exisüng installations and the cteation of rnissing extradion, economic and social 
iriffastnidures. According to the mining city stereotype, the exhaustion of the manganese ore or the 
relocation of the Company would sign the death sentence of Moanda. But, through the years, there was a 
diversification of activities. However, it is not yet established that this diversification will ensure the 
sumival of the city if the company disappears. 

Also, we have to ask ourselves about the integration of mining cities in weak national urban systerns. Is 
the crty of Moanda a part of the gabonese urban system or is it isolated from it? Has the city reached a 
sufficient level of maturity to ensure suMval if the COMILOG must stop its adMties? 

The objective of this paper is to establish the functional diversification level of the mining city of Moanda 
and to replace it in the gabonese urban system. The methodology employed is divised in four parts : 
review of Merature, observation, cartography of the &y and its fondions and analysis. Thus, we have 
demonstratecl that the gatxxiese urban system is incomplete. At a national level, the system presents a 
polaized aspect, is non-hierarcbised and extraverted. But we can say that Moanda plays a positive role 
in this system. However, the city has not yet reached a satiçfadory state of fundional diversification to 
ensure its durability wiaiout doubt Adually, aie city to develop beif geographically, 
econornically and socially and thus increases its chan- of durability. We can still suggest that the 
stability of Moanda can be reinforcd if we accept Moanda and Franwville as a conurbation. 



crEn effet, qu'est-ce qui n'apparaît pas merveilleux quand se présente 

une connaissance pour la première fois ? Combien de choses, 

aussi, apparaissent impossibles tant qu'elles ne sont pas 

véritablement exécutées ?s 

Gaius Plinius Secundus AD. 23 - 79, Natural History, Mc VII, sec. 6 
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1. Introduction 

L'urbanisation des pays africains s'est graduellement accélérée depuis les 

indépendances pour atteindre des proportions assez massives. De grandes villes 

africaines se démarquent : Kinshasa, Lagos, Douala et plusieurs autres. Les progrès 

dans le domaine de la santé provoquent un accroissement de la population sans 

précédent. De plus. principalement a cause de facteurs et économiques, les 

paysans ont délaissé leurs champs pour se concentrer dans les villes. 

Certaines villes, créées aroficiellernent par des compagnies minières, posent un 

problème d'intégration et d'échange dans le système urbain du pays. Ce mémoire 

compte analyser la situation d'une ville minière dans un pays en voie de développement. 

soit Moanda au Gabon. 

Le Gabon se situe sur la côte ouest de l'Afrique et occupe une superficie de 267 667 

km? Le pays compte un total de 1 014 976 habitants selon le recensement de 1993 et 

possède une densité de 3,8 habitants par kilomètre carré (Direction Générale de la 

Statistique et des Études Économiques, 1993, p. 2). Le pétrole et ses industries 

constituent le secteur économique clé de l'économie gabonaise tandis que le secteur 

minier est considéré comme une activité importante même si seulement deux mines 

sont en opération : la mine d'uranium à Mounana et la mine de manganèse a Moanda. 

Le travail se divise en cinq sections : le cadre théorique, la présentation de la ville de 

Moanda, la méthodologie, le réseau urbain du Gabon et la stabilité de la ville de 

Moanda. Tout d'abord, le concept de classification fonctionnelle sera abordé et la ville 

minière sera définie. Quelques exemples de villes minières dans le monde suivront 

pour ensuite dore le premier chapitre par quelques théories de base qui tentent 

d'expliquer les réseaux urbains. Deuxièmement, la ville choisie, Moanda, sera décrite 



historiquement, par son site et sa situation, par son plan, par sa structure administrative 

et par la présence de la compagnie minière établie dans la ville. Ensuite suivra la 

pnhntation de b méthodologie utilisée pour l'élaboration du travail en soulignant 

quatre points : la période B l'étude et les sources documentaires. l'identification des 

variables à l'étude, l'organigramme méthodologique et les problèmes rencontrés. Le 

cinquième chapitre débutera par fa présentation des réseaux urbains africains. Puis, le 

réseau urbain gabonais et i'intégration de Moanda dans celuici seront abordés. 

Finalement, au chapitre six, la stabilité de Moanda sera évaluée en vérifiant la stabilité 

au niveau fonctionnel avec et sans la participation de fa Compagnie Minière de 

IIOgooué, et en vérifiant la stabilité au niveau social, c'est-àdire en dégageant la 

structure démographique et en soulignant les infrastructures sociales et les événements 

sociaux. 



2. Cadre théorique 

2 1  Problématique 

Avant l'implantation de la Compagnie minière de l'Ogooué (COMILOG), Moanda n'était 

qu'un petit village près de Franceville dans la province du Haut-Ogooué au Gabon. A 

cette époque, le village constituait une chefferie traditionnelle. Les principales activites 

économiques étaient l'agriculture, la chasse. la m e ,  l'artisanat et le commerce. 

Au cours d'études géologiques, le Russe Bons Choubert découvre un gisement de 
manganèse à Moanda le 10 août 1934. Par la suite. plusieurs missions sont lancées 
pour prendre connaissance de la région et, en 1951, les premiers travaux de 
prospection débutent. Dans les années 1950-1953, la population de Moanda se 
déplace le long de la nouvelle voie de communication qui relie Franceville à Libreville. 
En 1953, le village était sans infrastructure et sans centre médical. La COMILOG est 
crée  le 29 septembre 1953 avec un capital de 150 000 000 FRANC C.F.A. (environ 
375 000 en dollars actuels) (Villien - Rossi, 26 mars 1977, p. 168). 

La petite ville de Moanda est une ville à fonctions minière et industrielle à cause de 
l'implication de la COMILOG dès sa création et durant son développement En effet, la 
mise en valeur du gisement de manganèse exigeait une main-d'œuvre importante. 
Celle-ci est venue de la population des villages environnants qui constituent maintenant 
les nouveaux quartiers de la ville. 

L'intensification de l'extraction minière et la nouvelle venue d'ouvriers ont rendu 
nécessaire l'extension des installations existantes de Moanda et fa création des 
infrastructures manquantes tant au niveau de l'extraction que celui des structures 
économiques et sociales. Dans les années soixante, une grande partie des activités 
économiques non-minières et de l'organisation -ale résultaient directement ou 
indirectement des activités de la COMILOG (Lerat, oct. - déc. 1966, p. 361-362). 

Vraisemblablement, selon le stéréotype de la ville minière, l'épuisement du gisement de 
manganèse inlial ou la relocalisaüon de la compagnie qui en fal l'extraction devrait 
signer l'arrêt de mort de Moanda Cependant, au cours des années, des activités 
diversifiées se sont développées pour desservir cette nouvelle population comme 
I'installation de commerçants, l'organisation de seMces administratifs. etc. De plus, la 



demande de la COMILOG en électricité, en eau et en infrastnidures de toutes sortes a 
suscite la mise en place d'installations de la Societe d'Eau et d'Électricité du Gabon 
(S.E.E.G.) et la Société de Travaux du Haut-ûguoue (SOTRAHO) (Wllien - Rossi, 
op-cit., p. 305). La fonction industrielle initiale engendre aussi une structure 
résidentielle, une variété de commerces (formels et infomk), des seMces financiers, 
des services de responsabilité publique (administration, éducation et santé) de création 
et de transmission (diffusion et rayonnement) et même touristique (voir définition des 
fonctions dans Beaujeu-Garnier, 1980, p.43-48). Elle maque son empreinte sur la 
campagne environnante, probablement par 18ag&utture qu'elle stimule ou par les 
activités de loisirs et de sport (pêche, chasse, résidences secondaires) auxquelles elle 
donne naissance. Cependant, il n'est pas acquis que même cette diverNication puisse 
assurer b permanence et la survie de la ville si la compagnie devait disparaître. 
L'exemple des villes du cuivre du ZaTre méridional nous apprend que la créativité 
populaire pourrait déjouer nos prévisions pessimistes. (< ... des citadins qui s'étaient 
habitues à twt recevoir d'en-haut et jouissaient il y a quinze ans encore d'un niveau de 
vie dans le fond très au-dessus de leurs moyens, et puis le château de cartes s'est 
écroulé, et chacun a dû trouver sa propre réponse aux questions brutales du véw 
quotidien. a (Bruneau, 1989, p. 454). Des initiatives populaires naissent alors pour 
compenser, une nouvelle organisation de l'espace s'effectue et un développement plus 
autocentré s'installe pour amver à Itautosuffisanœ alimentaire. 

De plus. une ville occupe normalement une place dans un réseau de villes. Elle 
entretient des rapports avec les autres villes de ce réseau (échanges de biens et de 
services), auxquelles elle est reliée par divers moyens de transport et de 
communication. Pour le cas de l'Afrique tropicale, Pierre Vennetier prétend que 
l'influence plus ou moins forte des villes sur leur arrÏère-pays s'avère insuffisante pour 
que se constitue de véritables réseaux urbains hiérarchises (Vennetier, 1991, p. 221 ). 

Surtout en zones d'exploitation minière, il y a lieu de s'interroger sur l'intégration des 
villes qui s'y trouvent à des réseaux urbains faiblement constitués. Plus 
particulièrement, le Gabon dispose-t-il d'un réseau urbain, ou au moins d'un embryon de 
réseau urbain ? Si oui, la ville de Moanda en faitelle partie ? Quelle est son aire 
d'influence et quel rôle joue-telle? Ainsi, les diverses voies de communication 
refléteront sari rôle de carrefour dans le réseau. Ou s'agit-il plutôt d'une ville-isolat, sans 
infiuence véritable sur la région environnante, n'entretenant qu'une liaison fragile avec 
les autres villes du réseau ? Bref, a-telle atteint un niveau de maturité suRsant pour 
pouvoir survivre si la COMILOG deval un jour cesser ses activités? 



2.2. Buts et objectifs 

L'objectif principal de œ travail est d'établir le degré de diversifcation foncüonnelle de la 
petite ville minière de Moanda et la replacer dans le réseau urbain du Gabon. 

Plus spécifiquement, il faut : 

identifier les fonctions non-minières générées par la COMILOG et leur nature 
(primaire. secondaire. tertiaire, quaternaire) ; 

identifier les fonctions qui ne sont pas générées directement par la COMILOG et leur 
nature (primaire. secondaire, tertiaire, quaternaire) ; 
évaluer la répartition géographique de ces activités ; 
analyser l'organisation sociale de la population de Moanda ; 
analyser la structure municipale de Moanda ; 
déterminer I'infiuenœ passée et actuelle de la COMILOG aux plans économique. 
social et municipal ; 
dégager la durabilité de la ville et, s'il y a stabilité, déterminer si elle est locale ou si 
elle nécessite des investissements extérieurs ; 
situer la ville dans le réseau urbain national. 

2.3. Hypothèses scientifiques 

Pour permettre d'atteindre notre objectif. nous avons développé deux hypothèses à 
vérifier : 

1) Moanda joue un rôle positif dans le réseau urbain gabonais où elle est à la fois 
carrefour routier national et centre d'approvisionnement et de services pour la région 
environnante; 

2) Moanda a atteint aujourd'hui un degré de stabilité ou de diversification 
fonctionnelle suffisant pour lui permettre de survivre à la cessation des activités de la 
COMILOG. 



2.4. Classification fonctionnelle 

La ville est à la fois un regroupement humain et un regroupement de leurs activités. Elle 

se définit par son paysage, la densité et l'importance de sa population et par des 

fonctions qui sont liées aux secteurs primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Elle 

est une organisation spatiale particulière d'un système socio-économique et culturel. La 

définition d'une ville varie dans le temps, mais en général, on peut considérer que : 

a A city can be described as a amcentration of people with a distinctive way 
of Me in ternis of employment patterns and Iifestyle. A high degree of 
specialised land uses and a Mde variety of social. economic, and political 
institutions that coordinate the use of facilities and resources in the city make 
them very cornplex machines. B (Hartshom, 1992, p. 3) 

P. Merlin définit les activités urbaines comme des : 

a rapports économiques entre les entreprises, entre celles-ci et leur main- 
d'œuvre, d'une part. puis au fur et à mesure de leur apparition, avec 
l'administration, les milieux sa-entifiques et culturels, etc.. qui ont entraîné, 
sinon la création des villes, du moins la grande vague d'urbanisation 
moderne. B (Merlin, 1973. p. 18) 

Selon Perloff and Wngo (Perloff et ah, 1969. p. 4-5), il y trois niveaux ou dimensions en 

économie urbaine: 

1. les relations de la communauté urbaine avec l'extérieur : soit la relation de la ville à la 

nation comme un tout où la ville est un sous-système (relation de la ville avec le 

réseau) ; 

2. les relations internes entre ses parties soit la dimension intramétropolitaine. L'aire 

métropolitaine englobe le marché de main-d'œuvre et le système de communications; 

3.I'bconornie publique de la communauté urbaine et ses dimensions 

intergouvernementales. Les demandes de services publics et d'activités publiques 

ont augmenté 6 muse d'une agglomération d'industrks et de personnes. 



Ces mêmes auteurs traitent de deux points intéressants, parmi d'autres, pour établir une 

théorie de croissance urbainerégionale : 

La dimension de la population : les villes qui ont une bonne croissance économique 

augmenteront aussi en population plus vite. La croissance reagl à la dimension et la 

dimension réagl à la restructuration de l'économie locale pour continuer la 

croissance économique. 

L'impact de la dimension sur les ressources locales : quel que soit la source primaire 

du développement économique régional, I'entrepreneurship doit être la base de 

comparaison de croissances régionales. Les grandes aires urbaines auraient 

l'avantage dans les fonctions critiques d'invention, d'innovation. de promotion et la 

rationalisation du nouveau. La stabilité et l'institutionnalisation de I'entrepreneurship 

peut-être la force principale des grandes aires urbaines. Les facteurs coopératifs de 

production et la main-d'œuvre sont aussi des forces de grands centres uhains. Une 

grande proportion de petites entreprises est dans les services locaux. De telles 

activités sont donc plutôt dérivées de la croissance régionale et non un déterminant 

de cette croissance (Perloff et al., 1969, p. 52-54). 

Dans la recherche de œ qui distingue les villes les unes des autres, on a d'abord 

constaté que certaines villes aexportaient beaucoup de biens et de senices et que 

d'autres en exportaient moins ou pas du tout,. Cette constatation s'est exprimée dans 

la théorie de l'économie de base. Selon celle-ci, la base d'une ville provient de la vente 

de biens et services en dehors de la communauté. Les fonctions de base (ou 

spécifiques) impliquent la création, le traitement ou l'échange de biens ou de services 

pour des populations ou des entreprises situées en dehors des limites de la ville. Les 

revenus de telles ventes contribuent à l'expansion de la ville : ce sont des activités qui 

forment la ville. Les emplois reliés aux ventes locales dans la communauté sont appelés 

fondions non-basiques (ou banales). La raison d'être première d'une ville minière est 

une fondion basique : elle naît essentiellement pour exporter. 

II est possible de mesurer de façon élémentaire l'importance respective des secteurs 

spécifiques et banaux selon la méthode de Hoyt En effet, 



Ou N, est le nombre demploi d'une &vit6 cians une ville, 
P. est la population de la ville, 
P, est la population nationale et 
N, est le nombre d'emplois de cette activité pour toute la nation. 

Si le résultat est égal ou inférieur à 1, l'activité est moins représentée dans la ville que 

dans la nation : donc cette activité n'est pas basique. Si le résultat est supérieur, 

l'activité constitue une fonction de base de la ville : elle génère un surplus 

#exportable B. Si nous tentons d'appliquer la méthode de Hoyt au contexte de la ville de 

Moanda, elle ne peut que donner des indications douteuses. Tout d'abord, cette 

methode ne tient pas compte de plusieurs facteurs comme des variations locales. des 

localisations régionales, de la productivité des travailleurs,. .. Le calcul est relativement 

simple pour le secteur minier où les données sont plus précises mais d'autres sedeun 
d'activités n'affichent pas de statistiques fiables (particulièrement le cas du secteur 

informel OU il n'existe aucun chiffre pour la ville de Moanda). 

De façon plus précise, nous pouvons distinguer entre une activité minière banale (non- 

basic) et une activité minière spécifique (basic). La première implique des types 

d'extraction qui sont de nécessité locale (à la ville) : sable, gravier. pierre, etc. Nous 

retrouvons œ type d'extraction à la fois dans les villes minières et dans les villes non- 

minières- L'activité minière spécifique retient l'extraction de minerai plus typique de 

régions géologiques en particulier : minéraux métalliques, pétrole, manganèse, etc. 

Cette activité devient donc le moteur de la croissance spatiale, seules les villes minières 

en sont caract6risées. 

II existe cependant plusieurs problèmes avec la théorie de l'économie de base. Par 

exemple, il est difficile de déterminer exactement les frontières entre les aires locales et 

les aires d'exportation. II y a une différence si l'aire locale est définie selon les limites de 

la ville. la superficie urbanisée ou le système urbain journalier. De plus. la classification 

d'une adivité dans la fonction basique ou non-basique est subjective (Hartshorn, 1992, 

p. 122-123). Cette théorie s'est vite butée à la cornplexit6 fonctionnelle des villes 



modernes. II y eut donc un glissement de h théorie de l'économie de base vers la 

théorie de la fonction dominante. 

Une ville peut exercer une fonction dominante en association avec plusieurs fonctions 

secondaires. Généralement, on retrouve sept fondions qui peuvent être légèrement 

différentes selon les auteurs (Voir aussi Merlin, 1973, p. 25) : 

la fonction industrielle ; 

la fonction commerciale ou d'entrepôt ; 

la fonction touristique ; 

la fonction financière ; 

la fonction résidentielle ou d'accueil (tourisme, retraite, etc.) ; 

la fonction de responsabilité (administration, éducation, santé) ; 

la fonction de création et de transmission (effets et moyens de liaison par 

transports) (Beaujeu-Garnier, 1980, p. 43 a 48). 

Habituellement, la fonction industrielle est considérée comme force créatrice d'autres 

activités. C'est-àdire que I'industrie peut engendrer, par la force salariée qu'elle 

emploie. les autres fonctions, particulièrement la fonction commerciale. Cependant, il 

peut survenir une situation ou la fonction de responsabilité (administrative) est localisée 

de façon artificielle et que, par la suite, elle entraîne un développement des autres 

fonctions (ex. : Brasilia au Brésil). 

Selon C. Hanis (Harris, 1943. p. 88), il existe neuf classes de villes (l'étude de Hams a 

porté précisément sur les villes des États-unis et, par extension, sur les villes des pays 

développés) : 

1. Villes industrielles pures : ou les emplois dans I'industrie équivalent à 74 % et plus de 

la valeur totale des emplois dans l'industrie et dans le commerce, ou à 45 % et plus 

des emplois dans l'industrie. 

2. Villes à fonction industrielle atténuée : où les emplois dans I'industrie équivalent à 60 

% et plus de la valeur totale des emplois dans I'industrie et dans le commerce, ou 

que l'on retrouve 30 % et plus des emplois dans I'industrie. 



3. Villes minières : où l'emploi dans les mines équivaut à 15 % ou plus des emplois 

salariés (s'applique seulement aux villes dépassant 25 000 habitants). 

4. Villes de commerce de détail : où les emplois dans le commerce de détail équivalent 

à 50 % et plus de la valeur totale des emplois industriels et commerciaux, ou que le 

nombre d'emplois dans le commerce de détail est d'au moins 2.20 fois plus élevé que 

le nombre d'emplois dans le commerce de gros. 

5. Villes à fondion d'entrepôt (commerce de gros) : où les emplois dans le commerce 

de gros équivalent à 20 % ou plus de la valeur totale des emplois industriels et 

commerciaux. ou que le rapport entre les emplois dans le commerce de gros et les 

emplois dans le commerce de détail égale ou dépasse 45 %. 

6. Villes nœuds de transports : où les emplois dans les transports et les 

télécommunications équivalent à 11 % ou plus des emplois salariés, que le rapport 

entre les emplois dans les transports et les télécommunications, et les emplois 

industriels équivalent ou dépasse le 113. ou que le rapport entre les emplois dans les 

transports et les télécornmunicatons, et les emplois commerciaux égale ou dépasse 

les Z3. 

7. Villes universitaires : où le nombre d'étudiants est égal ou supérieur à 25 % de la 

population de la ville. 

8. Villes de repos et de retraite : ou le taux d'activité (rapport entre l'emploi et la 

population) est inférieur à un seuil variable selon le type d'économie du pays. 

9. Villes muttifonctionnelles : où le nombre d'emplois industriels, commerciaux de détail 

et de gros est inférieur à 60 %. 20 % et 50 % respectivement des emplois totaux de 

ces activités regroupées. 

Cependant, même si œ mode de ciassification semble précis et intéressant. les seuils 

ne sont pas nécessairement adaptés a tous les pays et à tous les moments dans 

l'histoire. 

Avec le raffinement des outils méthodologiques (utilisation des ordinateurs), la these de 

la plu rifonctionnalité s'est finalement imposée. Les techniques statistiques peuvent 

alors s'appliquer à plusieurs variables simultanément. Les différents types d'analyses 

nous permettent maintenant de mesurer le degré de plurifonctionnalité de chaque ville 



et ainsi d'obtenir la hiérarchie urbaine d'un pays. Des villes qui, à l'origine étaient 

monofonctionnelles, peuvent avec le temps se diversifier et devenir plurifondionneIles 

(voir exemples de classification multivariée dans Hartshom, 1980. p. 68-72). 

Une autre théorie, celle du pôle de croissance discutée tout d'abord par Allen Pred puis 

raffinée par François Perroux. explique que le secteur subissant une bonne croissance 

entra'inera les autres secteurs d'activités. 

--+ Nouvelle industrisou 
industrie croissante 

U Nouveau seuil de m 

1 

I population 1 
I 

I I~nvention ou innovation I I 

Possibilit6 accrue d'invention 
ou d'innovation 

Figure 1 : Sch6ma de la croissance circulaire et cumulative 

Tout d'abord, la croissance est concentrée disproportionnellement à certains points 

dans l'espace. La forme élémentaire est appelée l'industrie propulsive qui génère une 

croissance par ses propres achats et ventes. Plus cette industrie se développe 

rapidement. plus l'effet est intense. De plus, une grande interaction avec d ' a m  

entreprises augmente la croissance. L'expansion d'une entreprise ou d'une industrie 

créera un effet multiplicateur dans les emplois puisque t'argent circule dans l'économie. 

Le nombre d'emplois peut accroître dans plusieurs secteurs comme les industries 

manufacturières, les transports, les ventes détail ou autres. Cette expansion peut alors 

amener une augmentation de la population qui, à son tour, peut augmenter les emplois. 



Et, ainsi, on assiste à une missance cimufaire et aimulative (Hartshom. 1992. p. 123- 

124). 

- 
Provision of bettw 

infrasîmctum for population 
and industrial devekpment - 

Expansion of local Development of extemal rads. fadory sites. pubk 
empbyment and economies for formw's utilities, heakh and edustian 

~oouMon oroducLion senrices. etc. 

w 
Increase in local p w I  Oevelopment of ancillary 
for ûained industrial industry to sripply fornier 

F labor I wiai i n ~ u t  etc. 

v 
gwemement funds through 

Atbaction of capital and 
enteîprh to exploit expanding 
demands for locally produced 

Expansion of 
I 

+ Expansion of general 
industries and others serving weam of community 

local market 

Figure 2 : Schéma du modèle de distribution de développement économique 
selon le processus de Myrdal. 

Selon le modèle de Myrdal illustré ci-dessus, la création de nouvelles industries amène 

une croissance de l'emploi local et de la population. Cette croissance attire les capitaux 

et les entreprises pour exploiter la demande de biens et services locaux et ainsi on 

assiste à la croissance des industries de services et autres setvices locaux- 

Évidemment, la richesse générale de la communauté augmente. puis les 

investissements gouvernementaux font de même via l'augmentation des taxes. La 

population et le développement acquièrent donc de meilleures infrastructures comme 

des routes. des seMces de santé et d'éducation, etc. Puis, ces nouvelles 

infrastructures attirent de nouvelles industries. Et le cycle sJ intensifie.. . 



En certaines villes minières, la dynamique de I'adivite initiale (c'est-à-dire minière) peut 

s'exercer de telle sorte qu'elle entraîne la mise en place de plusieurs activités 

complémentaires qui, avec le temps, prennent de l'ampleur et peuvent même devenir 

prépondérantes ou devenir d'égales importances. C'est la diversification fonctionnelle. 

La stabilité de la ville est représentée par une économie qui ne repose plus sur la seule 

fonction minière (donc diversifiée). Cette fonction, dans le cas d'une baisse ou même 

d'un arrêt, n'entraînera pas la chute de la ville. 

D'une façon simple, le modèle temporel de Martin illustre bien la croissance urbaine par 

étapes (Deshaies. 1 977, p. 153-1 55) : 

1 lere étape : Mine. facteur d'urbanisation. 
i 

Ze étape : La croisée des chemins à la diversification des activités 

urbaines; il existe deux possibilités . 
1 

t - aucune diversification et stabilisation démographique 

(reliée à la stabilité de l'activité minière). 

- diversification et relance de la croissance par d'autres 

fonctions. 

Figure 3 a : €tapas du mod&le temporel de Martin 



3= étape : Le point de non-retour de la croissance ou de 

décroissance. II existe trois possibilités. 

- arrêt de l'activité minière. 

- plafonnement de la croissance après 

diversification. 

- croissance due aux économies externes et aux Mets 

d'agglomération. 

Figure 3 b : Etapes du mod&le temporel de Martin 



L'Bvdution des différentes m6thades de dasification démontre une adaptation au 
contexte des viltes dans l'espace et dans l'histoire. Ainsi. la ville de Moanda sera 

analysée dans œ travail sous un angle de pôle de missance comme d i  par Allen 

Pred puis par Françuis Perroux. 

2.5. Définition de ville mini&re 

La définition adoptée est celle de Deshaies : 

cr On considère (...) ville minière toute ville qui possède en partie ou en 
totalité une fonction minière et qui tire sa raison d'être directement ou 
indirectement (résidence, prospection. transport, administration) de 
l'exploitation du minerai. Pratiquement toute ville, même sans mine. peut être 
minière si elle pr6side d'une façm quelconque et significative à l'avenir minier 
ou si elle a une mine dans son champ urbain. B (Deshaies. 1977. p. 184-1 85) 

Selon la classification de Hams. la ville de Moanda est dairement une ville minière 

puisqu'en 1993 (Ministère de la Planification et de l'Aménagement du Temtoire, 1993, 

p. 65). 32 % de la population de Moanda-Mounana était employée dans le secteur 

minier (soit plus de 15 $6, seuil proposé par Harris) (Annexe 1). Cependant. Laurent 

Deshaies a aussi développé une méthode pour définir les villes de œ type. Une ville est 

considérée comme minière si, pour les subdivisions de 1000 habitants ou plus, le 

pourcentage de la main-d'œuvre totale dans les mines. les amères et les puits pétrole 

et de gaz, atteint 1,5 % de la population active dans ces secteurs. II faut ensuite vérifier 

s'il n'y a pas d'autres unités contigues qui pourraient être regroupées en agglomération. 

Finalement, on doit recalculer le pourcentage de travailleurs dans les mines selon 

l'agglomération définie à l'étape précédente. En appliquant cette méthode à la ville de 

Moanda, nous arrivons à la conclusion qu'elle est de type minier puisque 32 % de la 

population active (formelle) est impliquée dans œ secteur. 

Plusieurs problèmes sont associés aux villes créées de la mine : un taux de masculinité 

élevé, une forte proportion de célibataires adultes, une dépendance visà-vis l'industrie 

unique et du marché international. le coût élevé des services, les déséquilibres 

d'emplois selon les types et le sexe, la diffiailte de reconversion industrielle, une 



absence de services culturels et communautaires, une instabilite sociale et 

géographique, des probfbrnes familiaux, un sentiment de non-appaftenance. une 

absence de certaines catégories pmfesçionnelles, un arnhagement dQficient, un 

environnement délabre. un site urbain peu propice (Deshaies. 1977. p. 381). 

Une ville minière pure ou moneindustneile est plus vulnérable aux soubresauts de la 

croissance. En effet, la disparition brusque de la fonction minière peut entranier un 

dépérissement ou même une disparition de la ville. Cependant, au-delà d'un certain 

seuil. la ville peut subir une reconversion de ses fondions pour arriver à survivre. En 

reprenant le mod6le temporel de ia missance urbaine de Femand Martin, Laurent 

Deshaies distingue trois étapes la m i M n c e  des villes miniétes canadiennes 

(cependant. œ modéle pourrait &entuellement s'appliquer au cas de Moanda. Gabon) : 

(( t'implantation d'une activité mini&, d'où crdatian. d'une ville ou 
augmentation d'une ville déjà existante ; 

l'étape de la diversification des activités urbaines (industries liées ou attrait 
des économies externes) ; 

l'étape du processus cumulatif à cause de la grande taille de la ville (a take 
off B). B (Deshaies. 1977. p. 152-1 53) 

L'exploitation d'un gisement minier, méme s'il y a une migration d'une main-d'œuvre 

irnpartante. peut ne pas suffire à la création d'une ville. Cette exploitation ne doit pas 
paraitre trop sensible à la conjoncture mondiale p u r  pouvoir attirer d'autres activités 

connexes ou nonannexes Plus une viik avance dans les étapes décrites 

précédemment, plus ses chances de croissance et de survie augmentent. Afrivée a la 

dernière étape. la ville aurait dépassé un certain seuil où elle ne dépendrait plus de la 

seule fonction minière. 

La croissance passée de la ville de Moanda peut être attribuée à I'évolution positive de 

la demande mondiale en manganèse depuis l'établissement de la COMILOG. Avec des 

réserves de plus de 200 millions de tonnes, soit près du quart des r&erves mondiales 



reconnues (Laumonier, 1 995, p. 79), la COMILOG a su faire face à la situation difficile 

de la demande en manganbe (récession de la sid8mrgie) et ta baisse des prix depuis 

1992 (Annexe 2). De plus, la ville a subi une diversification des actîvités urbaines. non 

seulement avec une industrie de premières transformations du minerai (concassage- 

criblage, laverie), mais aussi avec le développement d'autres secteurs économiques. 

On assiste maintenant aux premières étapes de reconversion de l'économie urbaine. 

2.6. Exemples de villes mini&es 

Les villes minières peuvent se présenter comme des villes cr fragiles S. Plus le taux de 

la population active qui est employée dans le secteur primaire est élevé, plus la ville 

risque de ne pas survivre si les activités d'extraction cessent Puisque sa principale 

fonction est minière, si le reste de I'économie n'a pas pu atteindre un degré de 

diversification suffisant et que les échanges régionaux et nationaux avec cette ville 

restent minimes (ville enclavée), la ville peut s'effondrer. L'exemple de ia ville 

canadienne (voir annexe 3) de Minto au Nouveau-Brunswick est frappant. En 1961, 

47,5 % de sa population active était employée dans les mines de charbon, 6,6 % dans 

l'industrie secondaire et 41.3 % dans le secteur tertiaire (Deshaies, 1977, p. 134-1 35). 

En 1967, les maisons et les magasins sont abandonnés, la mine n'ayant plus sa raison 

d'être. A un niveau plus global, une fonction principale mono-industrielle peut s'avérer 

toute aussi dangereuse pour un pays en entier. Par exemple, i'industrie sucrière de 

Barbades subit une grave crise dans les années 7990, ce qui menace ce sedeur de son 

économie. Une des nombreuses causes de ta crise est attribuée au manque de 

diversification des productions (Dwrnmond and Marsden, 1995, p. 342-354). Par contre, 

le pays a pu se diversifier, donc se stabiliser, g&e au développement de petites 

industries et l'introduction du tourisme. 

Les industries d'extraction minière ont joue un d e  important dans la croissance urbaine 

du Copperbelt zambien et zaÏrois. L'exploitation des gisements a attiré une main- 

d'œuvre abondante. Certaines de ces villes affichaient une grande concentration de 

salariés dans le secteur primaire : plus de 51 % dans les petites agglomérations comme 



B a n d ,  Luanshya ou Mufulira, 26,4 1 à Ndola (soit 25 300 sabriés africains) et 20.6 

% & Broken Hill en Zambie en 1961 (Vennetier, 1991, p. 172). Longtemps leur 

caractère urbain M contesté puisque ces villes paraissaient plutôt d'immenses camps 

de travailteurç gérés par ta compagnie minière. Dans le cas des villes du Shaba 

méridional au Zaïre, la fermeture des mines entraina une aise m u ~ m e  aux niveaux 

d6rnographique. de la qualité de vie et socio-économique (voir Bruneau. 1989. p. 433- 

455) et provoqua la dispersion de la population. cr Ainsi des facteurs historiques. 

économiques. une simple réorganisation de la production font vivre ou condamnent les 

centres miniers. a (Denis. 1958, p. 26) Des villes fantômes peuvent émerger : par 

exemple. Makongonio et Etéké, des villes aurifères au Gabon (Mondjo-Boussiengui. 

1978, p. 24). 

Certaines régions africaines présentent un avenir plus prometteur. L'exploitation 

aurifère de Kalana au Mali emploie 465 personnes et rep-ente 28 1 des salaires 

industriels de la région. Longtemps les installations minières et l'habitat apparaissaient 

enclavés. mais l'amélioration des pistes et la wnstnidion d'un pont ont désenclavé la 

région du Sankarani. Ce désenclavement a contribué aux liaisons dans la région et aux 

liaisons avec le reste du pays ce qui améliore le développement de la région et sa 

relative stabilité. De plus, ta compagnie apporte un soutien financier aux villages 

environnants qui ne vivaient que de l'agriculture sur brûlis. La SONAREM (Socibté 

Nationale de Recherches et d'Exploitation des Ressources Minières) a organisé 

l'ouverture de classes. Cependant. quelques corrections restent à apporter : la ville 

présente un caractère dichotomique puisque les Soviétiques, des cadres. s'organisent 

en vase dos. à l'écart des ouvriers (Maharaux. 1986, p. 192-194). 

Les grandes compagnies minières sont souvent d'origine étrangère au pays d'accueil, 

particulièrement dans les pays en voie de développement qui ne peuvent pas toujours 

investir d'énormes sommes d'argent. Ces compagnies étrangères posent cependant 

certains problèmes : une mainmise étrangère qui diminue les chances de diversification 

des exportations. de formation du personnel de direction, de recherche en génie. de 

création de nouveaux services, etc. (Deshaies, 1977, p. 124). De plus, plus souvent 



qu'autrement, elles réinvestissent les profits dans leurs pays respectifs ou dans d ' a m  

pays ou elles diversifient leurs activités. Par exemple, la Cyprus Mines Corporation, une 

fimie américaine, s'est établie à Chypre dans le but d'y exploiter le wivfe. Une fois 

qu'elle réalisa d'énormes bénéfices, elle diversifia ses activités en créant des 

compagnies minières au Pérou (fer), en Australie (fer) et dans l'Arizona (cuivre), une 

compagnie maritime au Panama, une cimenterie à Hawaii, deux usines de produits 

chimiques aux Pays-Bas et d'autres activités socioculturelles aux États-Unis. 

Maintenant que la compagnie a appuyé ses activités dans d'autres champs et jugeant 

l'exploitation des mines de cuivre chypriotes moins rentable, eile se retira de Chypre en 

laissant plus de 2 400 chômeurs (Mondjo-Boussiengui, 1978, p. 16). 

Quant aux compagnies minières d'origines nationales, le problème majeur est de 

trouver des débouchés à l'étranger pour leur minerai puisque leur marché intérieur est 

souvent trop restreint Contrairement à la situation qui prévalait au début des 

exploitations. les marchés se mondialisent. Voilà aussi une forme de dépendance vis-a- 

vis des marchés étrangers. Le secteur minier subit alors les fluctuations économiques 

mondiales. Par exemple, au Canada cette dépendance se manifeste envers les États- 

Unis. 

De plus. l'activité d'extraction n'assure pas toujours une diversification du marché local. 

Si le gisement est éloigne, I'extraction se fait sur place et parfois une usine de 

concentration peut s'y installer. Cependant, les usines de transformation sont localisées 

près des marchés qui ne sont pas nécessairement dans le pays même. En effet, c'est 

le cas du pôle de Carajas en Amazonie brésilienne où l'économie ne s'est que peu 

diversifiée et ou la ville est considérée comme enclavée. La région environnante n'a pu 

récupérer qu'une infime partie des profits et des revenus de la mine avec le soutien de 

l'État (par l'adoption de lois) (Roberts, 1995, p. 385400). 

Les villes d'origine minière abandonnées par la compagnie extractive essayeront de 

faire appel à l'État pour s'en sortir. Cet apport a artificiel B n'est pas la solution idéale 



puisque aussitôt que le gouvernement ne pourra plus fournir les efforts et les fonds 

nécessaires, il ne pourra plus soutenir la ville. Celle-ci péricliteta. 

Selon les pays, un plan d'urbanisme global peut être ou peut ne pas être effectue avant 

le début des travaux sur le terrain. Certaines compagnies minières et certains des 

gouvernements ne se soucient guère de cette étape. œ qui peut résulter en une 

confision généralisée à mesure que la ville s'agrandit. 

a ... les villes minibres et mono-industrielles qui tiennent souvent le milieu 
entre la ville et le camp de meind'œuvre (...) se traduisent sur le plan de 
l'organisation intérieure de l'espace urbain par une séparation entre la a ville 
industrielle B et la ville tout court. u (Santos, 1971, p. 99) 

C'est le cas des villes comme Abadan (Iran) ou Luburnbashie (ex-Elisabethville au 

Congo Kinshasa). Cette séparation entre les cadres souvent d'origine étrangère et les 

ouvriers est aussi présente à Diamou (mono-industrie de ciment) au Mali (Maharaw. 

1986. p. 195-202). Toutefois, des pays peuvent exiger une planification plus précise. 

Par exemple, au Québec, une loi sur les villages miniers cx fournit des dispositions qui 

s'appliquent spécifiquement aux villes minières créées de toutes pièces. La majorité 

des villes minières canadiennes récentes ont eu un plan d'urbanisme global avant le 

début des travaux sur le terrain. 3 (Deshaieç, 1977, p. 129) Ces plans d'aménagement 

ne garantissent pas toujours le succès de la ville. II est difficile de prévoir la croissance 

de celleci, de la mine ou meme de la région. II est aussi difficile d'aligner ces plans sur 

les décisions qui s'étendent à I'échelle internationale dans le cas d'une compagnie 

étrangère. 

Selon Pierre Vennetier (Vennetier, 1991, p. 1 i l ) .  plusieurs villes amines  naissent de 

l'exploitation de gisements minéraux, mais aucune ne doit sa croissance à cette seule 

cause. Tout d'abord d'apparence de camps de travailleurs, ces villes ont connu une 

urbanisation avec I'amvée de main-d'œuvre, l'installation de commerçants, 

l'organisation de services administratifs, etc. Par exemple, un des facteurs qui a 

dédendié l'industrialisation et l'urbanisation dans le Haut-Katanga et le Copperbeft 



hodésien est le problème des transports (Denis, 1958. p. 71). En effet, puisque les 

gisements se localisent souvent dans des régions éloignées, il etait préférable d'avoir 

des usines métallurgiques a proArnité et d'être près des voies de transport Ceci 

amorce un processus d'industrialisation de plus en plus poussé. 

Les pays qui accueillent les compagnies minières mettent parfois en place des lois pour 

aider ou même financer l'exploitation. Au Canada, il existe : des encouragements 

fiscaux par les impôts et les droits, des organismes spéciaux pour régler les problèmes 

de certaines industries, une loi d'urgence sur l'aide à l'exploitation des mines d'or, des 
programmes de routes d'accès, des analyses de roches, des lev& géoiogiques, etc. 

Ces avantages ne sont pas offerts dans tous les pays ; les gouvernements n'ont pas 

toujours les ressources finanuères pour apporter une telle aide. 

2.7. Réseaux urbains 

Selon P. George, apour qu'il y ait réseau urbain, il Faut que soient décelées diverses 

relations établissant des rapports fonctionnels permanents entre les éléments urbains 

du réseau et entre eux et le milieu rural., (George, 1964). 

Quant à Beaujeu-Garnier, a... le réseau désigne un fait spatial de répatinion des 

éléments (ici les villes) à I'intérieur d'un cadre (la région, la nation...); l'armature est ce 

qui sert à maintenir, à soutenir, donc introduit une notion de fondion, d'organisation, de 

responsabilité. » (Beaujeu-Garnier, 1 980, p. 325). 

Trois éléments caractérisent les réseaux urbains : 

1) la masse de population, sa densité et sa répartition; la masse de production. sa 

répartition et sa valeur; la masse d'épargne; la masse de consommation, sa localisation; 

la masse d'équipement, etc. 

2) les flux de population, de produits agricoles et industriels, et monétaires. 



3) le temps pondère les deux déments précédents; il explique les disparités dans 

l'équipement. les infrastrudures agricoles. industrielles, de transports et de services, et 

au niveau culturel (Santos, 1971, p. 184-1 85). 

D'autres fadeurs secondaires peuvent aussi influencer la constitution d'un réseau 

urbain. particulièrement en pays en voie de développement comme la taille du pays, 

l'âge de la colonisation et de l'équipement primitif. le système de gouvernement. la 

politique mmmerciale. les types d'activités économiques et les structures sociales 
(Santos, 1971, p. 186-1 87). 

La répartition des villes qui constituent le réseau urbain est différente selon les territoires 

ou les pays. En effet, la densité et la localisation des villes d'un réseau peuvent 

dépendre d'une métropole centrale, peut se disposer selon une topographie accidentée 

ou peut se prhnter  de façon régulière. 

La distribution de l'habitat dans l'espace (villes, villages, métropoles) peut subir une 

distorsion a cause de la localisation des ressources et de I'évoluüon historique. Les 

voies de communication. liaisons nécessaires, subiront alors la même modification. En 

effet, rb géométrie de certains réseaux de voies de communication peut être en rapport 

très étroit avec le développement général des ressources régionales. » (Hagget. 1973, p. 

84) C'est dire que les routes, les chemins de fer. etc. sont reliés à la croissance 

économique de la région. Quel que soit le type de ressource en jeu (ressources 

agricoles, minières, humaines, etc.), l'accessibilité et la mobilité seront deux facteurs 

clés pour le succès de leur mise en valeur. 

Merlin distingue trois grands courants sur le plan des méthodes d'approche des réseaux 

urbains (Merlin. 1973) : 

1) L'APPORT DE CÉCONOMIE SPATlALE : 

- théorie de l'économie agricole de Von Thunen 

- théorie des focalisations industrielles de Weber 

- théorie des régions de A. Losch 



2) L'APPORT DES MODELES STATlSTIQUES : 

- loi rang-dimension 

- relation densité-distanœ 

- courbes de concentration 

- loi gravitaire (Reilly) 

3) L'APPORT DE L'ENQUÉTE GÉOGRAPHIQUE : 

- théorie des places centrales (Christaller) 

- rapports villescampagnes 

Sans nécessairement reprendre l'explication de toutes les théories concernant les 

réseaux urbains, certaines critiques ou explications sommaires des théories populaires 

s'imposent. a... Tout d'abord, la théorie de Christaller met l'accent sur les pôles que sont 
les places centrales dans un espace isomorphe occupé paf des activités agricolesr 

(Merlin, 1973, p. 153) en analysant les aires de marché. Dans la ligne de cette théorie, 

on considère les activités tertiaires comme banales. Ce sedeur a donc un file passif 

tandis que les autres secteurs, industriel en particulier, sont seuls moteurs de 

croissance (Bailly. 1986, p. 58). Toutefois, le secteur tertiaire peut être moteur de 

l'économie urbaine ou même régionale. 

Losch privilégie la division de I'espaœ en aires, soit en hexagones qui relient les places 

centrales entre elles. Sa théorie considère seulement t'ordre dans un réseau urbain, 

quant au désordre, il n'est que correctif à cet ordre. Plusieurs fadeurs viennent nuancer 

ce modèle : les éléments économiques (différence spatiale de prix, de qualité, de coûts 

de transport, etc.), les éléments naturels (différences de fertilité des sois et de 

possibilités de transport), les éléments humains (variété et spécificité des 

comportements individuels et des groupes) et les éléments politiques (États et frontières 

remodèlent les réseaux économiques) (Merlin, 1973, p. 138-1 39). 

Qu'on sol en pays développé ou en pays en voie de développement. certains elemeflts 

de ces deux dernières théories peuvent être modifiés. En effet, dans plusieurs pays en 
voie de développement, la capacité cfachats du consommateur est tellement faible que 



l'entrepreneur doit vendre à faible prix pour que son entreprise fondonne (brtshom, 

1992, p. 15 1 ). Puisque le pouvoir d'achat des paysans du milieu rural est bas, l'accès 

au transport est plus difficile œ qui limite l'application de ces modèles a w  réalités du 

pays en voie de développement- 

Merlin commente bien la théorie des graphes : 

{(Si on admet l'existence d'un certain nombre de points spécifiques dans 
l'espace - localités. villes ou gplaœs centralesa -, on conçoit que les hommes 
et les entreprises qui y exercent leurs activités souhaitent établir des liaisons 
entre eux. En l'absence de contraintes de coüt, toutes les liaisons possibles 
reliant ces points (nœuds) deux à deux seraient assuré es.^ (Merlin. 1991. p. 
46) 

La théorie de polarisation de François Perroux, qui explique la polarisation d'activités 

dans certaines villes. englobe les nations d'interdépendance, de complémentarité, 

d'intégration spatiale, de hiérarchie, de relation, de connectivité, de diffusion, etc. 

(Deshaies, 1977, p. 4647). 

Beaujeu-Garnier indique quelques méthodes pour étudier les relations villes- 

environnement (Ekaujeu-Garnier. 1980. p. 328-331 ) : 

+ Isochrones : conditions de temps dans lesquelles on peut atteindre une ville à partir 

d'un réseau de communications donné. C'est l'accessibilité potentielle. Cette 

méthode tient cependant compte de la nature et de la condition des voies. 

3 Étude des transports : par exemple, l'intensité de la circulation. 

> Étude du pôle central : notion de hiérarchie. Examine la quantité, la qualité et la 

variété des équipements. Par exemple. la théorie de Christaller. 

i Limites de l'influence urbaine : par exemple, la lai de Reilly. 

Pour caractériser un réseau urbain, il devient intéressant d'analyser le réseau de 

transport, Blement important de i'armature urbaine. Selon Merlin (Merlin, 1991. p. 48- 

49). certaines propriétés des réseaux de transports peuvent être définies : 



a La densité d'un réseau est souvent définie par le rapport en- les kilomètres tutaux 

de lignes et la surface de zone desservie (kmlkm2). 

o Un réseau est ouvert si on peut y accéder en n'importe quel point des lignes qui le 

constituent (ex.: routes. chemins). II est fermé si les points d'accès sont limités. 

constituant des nœuds de fait (réseaux de voie ferrée. autoroutier. aérien). 

a Un réseau est dit en site propre si l'infrastructure est réservée un type de véhicule 

(voie ferrée, canal). If est en site banal si des vehiailes variés peuvent 

(voirie urbaine OU rurale). 

o La consommation d'espace par les réseaux dépend de la largeur des emprises et la 

capacité de l'infrastructure. 

G. Dupuy (Merlin. 1991, p. 48) estime, quant à lui qu'un réseau de transport peut ëtre 

défini par cinq propriétés : 

1) la connexité : est ia relation entre les sous-systèmes d'un réseau territorial. Elle sera 

maximale si on peut atteindre tout autre point de façon directe. 

2) la connectivité : est la multiplicité des liaisons qu'un réseau connexe assure. 

3) l'homogénéité : utraduit l'indépendance entre les liaisons, entre les points et les 

caractéristiques des liaisons. » (Merlin. 1991. p. 48) 

4) l'isotropie : est les liaisons entre les points. 

5) la nocialité : est les relations des nœuds avec les autres points. 

À peu près tous les modèles de localisation urbaine et de structure urbaine ont une 

chose en commun : ils ont un certain degré mesurable d'ordre dans le comportement 

spatial. Voici six prémisses qu'on retrouve dans la plupart des modèles : 

1) La distribution spatiale de l'activité humaine reflète un ajustement au facteur de la 

distance. 

2) Les décisions de localisation sont prises en général pour minimiser l'effet de friction 

de la distance. 

3) Toutes les localisations ont un degré d'accessibilité mais certaines localisations sont 

plus accessibles que d'autres. 



4) 11 y a une tendance pour les activités humaines à s'agglom6rer pour promer des 

économies d'échelle. 

5) L'organisation de l'activité humaine et essentiellement hiérarchique. 

6) L'occupation humaine est focale (en un point) (Chorley and Hagget, 1968. p. 304. 

305). 

En général, on admet l'existence d'une hiérarchie dans les unités de peuplement d'un 

tenitoire. Cependant. le cas des villes minières peut échapper à cette règle. .Les 

groupements de villes minières dans le Nord de l'Angleterre, ou de petites villes 

cotonnières sur le Piémont appalachien, paraissent relever d'un ordre moins régulier, 

qui serait greffé sur le système "normal" des places central es.^ (Hagget, 1973. p. 143) 



3. Pdsentation de la ville de Moanda 

3.1. Histoire 

D'abord occupé par un peuple dont la culture avait apprivoisé la forêt, les Pygmées, le 

territoire de l'actuel Gabon M pén6tré subséquemment par des peuples venus de 

l'intérieur. (Voir annexes 4 et 5) La première migration dans la région du Haut- 

Ogooué, celle des Batéké, peupla les rives de l'Ogooué en amont de Lambaréné. 

D'autres migrations suivirent. celles des peuples Obamba et Bakota, puis Simba. 

Masango, Mitsogho, Bandzabi et Fiotte qui s'installèrent dans la @ion (Villien - Rossi, 

1977, p. 8). 

Anivés de l'ouest, par la mer, les Français abordèrent le pays par la côte où ils créèrent 

des comptoirs commerciaux d'où partirent les explorations pour l'intérieur. Au cours 

d'une des premières explorations, Savorgnan de Brazza tenta d'atteindre le centre de 

l'Afrique. En 1880, il atteint le confluent de I'Ogooué et de la Mpassa et il y fonde 

Franceville. II va ensuite à la rencontre de Makoko, roi des Bateké, au fleuve Congo ou 

il signe un traité de protectorat le 10 septembre 1880 (Rémy, 1977, p. 72). 11 y crée 

ensuite Brazzaville. Depuis ce temps, le territoire est passé graduellement entre les 

mains de la France. Avec l'Acte général de Bedin le 26 février 1885, les fmntières entre 

le Gabon et le Congo se délimitent, mais en 1888, les deux territoires sont réunis sous 

le nom de Congo français, Libreville étant la capitale. Le 15 janvier 1910, Brazzaville 

devient désormais la capitale du nouveau territoire d'Afrique Équatoriale Française qui 

regroupait quatre colonies : le Gabon, le Congo, l'Oubangui et le Tchad. Avant de faire 

partie du Gabon, la provinœ du Haut-Ogooué fut d'abord rattachée au Moyen-Congo en 

1925. Plusieurs raisons motivaient œ rattachement : les nécessités afférentes au 

chantier du Congo-Océan, l'isolement de la province au niveau géographique (massif du 

Chaillu et la forêt des Abeilles), une voie navigable trop difficile et les liens entre les 

populations alto-govéennes et congolaises (Pourtier. 1989, Tome 7, p. 1 19). La province 

retourna toutefois au territoire gabonais en 1946. Ce rattachement fut surtout accompli 

grâce a u  besoins en main-d'œuvre des chantiers forestiers gabonais. mais il faut aussi 



considérer la découverte d'un nouveau potentiel minier dans la @ion de Moanda qui çe 

confirma par la suite. Cette province, autrefois trop éloignée pour les autontés 

gabonaises. devient, par des circonstances excepüonneIles, une région prisée 

(découverte de manganèse, d'uranium, lieu de naissance du Mur président). 

Pendant la colonisation. a Obarnba et Bakota, alliés aux colonisateurs, devinrent chefs 

de terre, surtout dans la région méridionale forestière. Les Batéké par contre perdirent 

de l'influence. Ils abandonnèrent leurs domaines de la for& (...) pour s'installer sur les 

nouvelles pistes, (...). n (Villien - Rossi, 1977, p. 89)  En effet. les migrations se 

poursuivent de façon linéaire, c'est-Mira le long des nouvelles pistes créées dans la 

forêt et la savane. Le village de Moanda s'est vu enrichie des populations des villages 

environnants dans un rayon pouvant atteindre 20 kilomètres (Mllien - Rossi. 1977. p. 

410). L'ethnie Téké est descendue de ses plateaux à l'est et au sud de Franceville, ou 

les ressources etaient maigres. Elle bâtit des villages autour de Moanda et les habitants 

y devinrent agriculteurs ou petits commerçants. L'agglomération comme telle était 

située à l'origine sur une colline d'une plaine voisine. La cité de Moanda réunit les 

anciens villages de Mabinga, Makouma, Ya et Djokoroundja qui constituent maintenant 

ses quartiers. 

L'histoire de Moanda est intimement liée a l'installation et au développement de la 

Compagnie Minière de l'Ogooué. 

La présence du minerai de manganèse fut signalée des la fin du XIXe siècle, mais les 

premiers indices sérieux ont été trouvés par B. Choubert en 1944 dans les rapides de 

l'Ogooué, au pied du plateau de Bangombé. Par la suite, l'United States Steel 

Corporation et le Bureau Minier de la France d'Outre-Mer ont entrepris la prospection de 

la région de 1951 à 1953. La Compagnie miniere de ['Ogooué fut constituée en 1953. 

Elle reçut pour mission 

de poursuivre les travaux de reconnaissance du gisement, de rechercher la 
solution la meilleure, sur le plan technique et économique. pour évacuer ce 
minerai jusqu'à la mer et éventuellement de p d d e r  à l'exploitation et a la 
commercialiçation du manganèse. B (Lerat, 1966, p. 354) 



Les années 1957 à 1962 furent une période de grandes mnstmdions. Tout d'abord les 

installations minières furent mises en place, puis les cités furent construites pour le 

logement du personnel afncain et européen et la voie d'évacuation du minerai vers le 

Congo fut construite. La population s'est vue enrichie. à cause du besoin de main- 

d'œuvre de la compagnie. de citadins d'origines ethniques et provindales diverses. 

Cependant, il faut noter que le recrutement était généralement régional. Au moment de 

l'implantation de la compagnie, les échanges commerciaux se faisaient au village même 

ou de village à village. Les marchés étaient réguliers et bien organisés (Villien-Rossi, 

1977, p. 608). En général, les femmes vendaient le surplus de leur récotte devant leur 

case. 

Tableau 1 : Origine ethnique de la population urbaine de Moanda (en 1972) 

Batéké 
Obam ba 
Ndoumou 
Bakaningui 
Bahoum bou 
Mbahouin (*) 
Mindassa 

Bandjabi 1058 
Bawandji et autres Nzabi 1 033 
Babouvi 1 06 
Massango-Mitsogho 63 

Bassin de Franceville 

Massif du Chaillu 

Kota 
Bapounou-Eshira 
Fang 
Myéné 
Divers 

Total 7178 
' On appelle Mbahouin, dans le Haut-Ogooué, des populations Bakélé. 

Tiré de Pourh'er (1 989, Tome 2, p. 250). 

La construction de l'aéroport international El Hadj Omar Bongo à Mvengué en 1973 et 

l'inauguration du chemin de fer, le Transgabonais, par le Président Bongo en décembre 

1 986, reliant Libreville B Franœville, centre administratif, capitale provinciale, ville du 

Présidenb (Pourtier, 1989, Tome 2, p. 245) permit à la région de se désenclaver du 



reste du pays. La voie de 650 kilomètres, entreprise en 1973, et la construction du port 

dlOwendo en 1988 amènent la fermeture de la voie téléférique, qui évacuait le minerai 

de manganèse vers le Congo. 

3.2. Site et situation 

GABON 

au- Etab de rancienne AEF 

LE GABON EN AFRIQUE 

736 de &u&r (1989, Tome 1, p. 13) 

Figure 4 : Carte de la situation du Gabon 



Le Gabon se situe sur la côte ouest de l'Afrique et occupe une surface de 267 667 km? 

(Voir Annexe Ôj. Le pays compte un total de 1 û 14 976 habitants selon le recensement 

de 1993 (Diredion Générale de la Statistique et des Études Économiques, 1" au 31 

juillet i993, p. 2j et possède une densité de 3.8 habitants par kilométre carré. II est 

limité par la Guinée Équatoriale au nord-ouest, le Cameroun au nord et le Congo à l'est 

et au sua. 

La province du Haut-Ogooué est située au suciest du pays et esi iimitée par ies 

provinces de i'Ogooué-ïoio et de it0goou&ivindo puis au Congo au sud. Elle a une 

superficie de 36 547 km2. Sa population est évaluée a 104 301 personnes (Direction 

Générale de la Statistique et des Études Économiques, 1'' au 31 juillet 1993. p. 5). 

Le ciimat aito-govéen reste relativement ie même que dans ie pays. Cependant. ii 

existe queiques petites différences au sein de la région Franœviiie-Moanda : la région 

de Franceviile semDie pius sèche que d i e  de Uoanda, siiuée à environ ô0 km plus à 

i'ouest (voir tabieau de ia piuviométrie de queiques viiies gabonaises dans i'annexe Bj. 

Cinq bassins drainent la province du Haut-Ogooué : le fleuve Ogooué et ses quatre 

afffuents, ia Sébe, ia ïéconi, ia Lebombi et la Mpassa. Les nombreux rapides et chutes 

empëchent ia navigation mais offrent un bon potentiel hydroélectrique. En effet, les 

chutes cie Poubara, inventoriées en i927 et situees à 16 kiiornètres de Franœviiie, ont 

permis ia réalisation d'un barrage nydroeiectrique mis en marche ie 13 août 1972 (Petit 

Pou~araj (Anonyme, S.P. D, p. $56). L'eieciricRe produite est ensuite dirigée vers 

Francevilie et Moanaa. Avec loaugmeniaüon de ia aemande en éiectricité, ie projet au 

Grand Pou~ara est à I'etuae depuis une dizaine d'années (Anonyme, s.d. D, p. 157). 

Trois types de végétation existent dans ie Haut-Ogooué. Tout d'abord, la zone 

forestière couvre principaiemeni ies parties nord et sud-est et peut être entrecoupée de 

petites enciaves de savane. En deuxième heu, ia zone mixte de savanes et de forêts 

galeries s'étend dans ia par€ie ceniraie (Franceviiie-Moanda). Cette savane herbeuse 

s'enchevêtre avec ies forSb galeries qui suivent ies cours d'eau. 



Figure 5 : Forêts galeries entre Moanda et Franceville 

Finalement, la zone de savane aux hautes herbes des plateaux Batékés recouvre l'est 

de la région. II semblerait que la savanisation du Haut-Ogooué serait surtout le résultat 

de la surexploitation de la forêt primitive par les populations et l'effet de la sécheresse 

du sol (Mondjo-8oussiengui, 1978. p. 124). Aux abords de Moanda, le paysage se 

caractérise par un mélange de savanes et de bosquets. de plaines, de corniches de 

grès et de plateaux. IA ou le manganèse est exploité, la végétation a été 

irr6rnédiabternent tuée. Cette absence favorise l'érosion particulièrement le long des 

nombreuses pentes. Le relief du plateau Bangombe est devenu un paysage de petites 

collines noirâtres. a stériles N de manganèse. 

La faune atto-govéenne a beaucoup souffert des changements au cours des années. 
Les animaux sauvages sont rares et fuient les régions autour des centres. Dans les 
années 1940-1950, on faisait 6tat de buffles, d'antilopes, de lions et d'éléphants 
(Anonyme, s.d. b, p. 24). Avec le développement des amies à feu, cette faune a 
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beaucoup diminué (et elle a presque disparu dans le cas des lions). 

nré de I'lnaïfuf Pédagogique Nafronal (Gabon) (1993, p. 66). 

Figure 6 : Échelle stratigraphique du Francevillien 

Trois éléments géologiques caractérisent le sol altogovéen : les plateaux Batéké (sud- 
est de la Mpassa jusqu'audelà de la frontière congo-gabonaise), les formations du 
Francevillien (centre et nord) (le Francevillien désigne une série précambrienne m- 
métamorphique) et le massif du Chaillu (sud et sud-ouest) (voir Annexe 7). Le 
Franœvillien revêt un intérêt économique dans la mesure ou on y trouve les gisements 
de manganèse à Moanda et d'uranium à Mounana (voir figure 6). On estime que le 
Gabon possède environ 6,5% des résewes mondiales en manganèse (Anonyme, 1994, 



p. 397). Le site de l'actuelle agglomération a été détermine par le gisement de 
manganèse du plateau Bangombé à environ 600 mètres d'altitude (Villien - Rossi, 1977, 
p. 297). La cuvette en contrebas du plateau de manganèse héberge les résidences et 
les installations sociales de Moanda. 

Moanda est placé sur un axe routier desservant la région entre Franœville, Lastourville 
et Koulamoutou. Le bitumage de la route entre Moanda et Franœville se fit en deux 
étapes : la première, 25 km en longueur, fut effectuée entre Mvengue et Franœville en 
1972 et. la deuxième. de 30 km. entre Mvengué et Moanda en 1975. La ville joua d'un 
terrain d'aviation mais il existe un aéroport international à Mvengué à une trentaine de 
kilomètres. La ville de Moanda est la deuxième ville en importance de la province du 
Haut-Ogooué après Franceville, la capitale provinciale. 
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3.3. Plan 

En 1969, après l'implantation de la Compagnie Minière de l'Ogooué (voir Annexe 8 pour 

la carte de l'emplacement des travaux en 19521, Moanda comptait 38 quarüers sur le 

plan administratif, qui étaient saus l'autorité de 38 chefs de villages (Villien - Rossi, 

1977, p. 298). On y comptait un total de 8226 personnes. 

Tableau 2 : Population des quartiers de Moanda en 1969 

Bangoussou : 234 habitants 
Youlou : 193 
Moanda I et 11 : 290 
Moanda 11 : 122 
Lekolo 1 : 143 
Quartier Lekolo : 51 3 
Groupe Lekolo : 202 
Quartier Rond-point : 145 
Mavendji-Posse : 56 
Quartier Chic RP : 35 
Edouma : 54 
Djokoroundja : 58 
Cité Comilog AF : 773 
École Catholique : 939 
Aviation : 56 
Village Lekolo Femie : 55 
École Protestante : 123 
SOTRAHO : 121 
Village Mayila : 44 

Quartier Omoi : 5 1 7 
Onkoula : 371 
Ya : 822 
Montagne Sainte : 385 
Leyongassa 1 : 128 
Leyongassa Il : 41 7 
Petit Paris : 41 
Mokaga : 39 
cité Ngombé : 41 
Cite Cornilog PA : 192 
Quartier Chic : 39 
Mabenga : 64 
Cité Fonctionnaires et Moanda 
Centre : 71 
quartier Commercial : 190 
Douane Moanda : 16 
CEG Moanda : 125 
CET Moanda : 82 
École officielle : 522 
Mipoundi IV : 8 

Puisque l'émiettement des quartiers en 1969 était exagéré, il M décidé d'établir un 

regroupement qui constituerait une chefferie de 11 quartiers en 1970. Voici les quartiers 

qui furent retenus : Bellevue, Cornilog, Kabibi, Mont Moanda, Alliance, Administratif, 

Commercial, Bangombé (qui changera pour Leyima), Makima (qui changera pour 

Samba), Miosso et Montagne. Le chef de chaque quartier M déterminé par élection. 



Selon la carte suivante, dérivée des tirages de la ville produits par la Rdpublique 

Gabonaise, il y aurait aujourd'hui 14 quartiers : MontMoanda (non représenté), Matiti, 

Administratif, Moukaba 1, Moukaba II, Alliance, Citédes-Cadres, Montagne Sainte. 

Miosso, Commercial, Samba 1, Samba II. Leima et Yia. Cependant, Gertrude Mougondji 

(Mougondji. septembre 1982) en distingue 8 : Cité des cadres. Gendarmerie, 

Administratif, Alliance, regroupement des cités ouvrières, Centre commercial, Miosso, 

Montagne et Douane. 

On remarque une stratification des quartiers par fonctions, par classes sociales ou 

même par ethnies el qui plus est 

a la differenciation des quartiers reste sensible sur un double plan. D'une 
part les quartiers se distinguent les uns des autres par les fondions 
prédominantes qui s'y exercent : commerce, industrie. administration. 
résidence. D'autre part, à la stratification sociale répond une division, surtout 
pour la résidence et le commerce, en groupements plus ou moins fermés. D 
(Denis, 1958, p. 1 10) 





Quelles que soient les appellations ou le nombre, on s'entend pour distinguer la cr ville 

haute B de la r ville basse B. La cite des cadres. les quartiers administratif, Matiti. 

Moukaba I et II puis la partie est d'Alliance sont situés à fianc du plateau Bangombe et 

représentent la partie u haute B de la ville. La a ville basse ID est. quant a elle, formée 

des autres quartiers dans la partie sud de la ville soient : Alliance, MontagneSainte, 

Miosso, Commercial, Samba I et Il ,  Leima et Ma. 

La cite des cadres, tout comme son nom l'indique, est résewée aux cadres de la 

Cornilog. Autrefois réservé aux expatriés occidentaux, particulièrement français, œ 

quartier bien entretenu présente un paysage de jardin avec ses arbres et ses fleurs. II 

n'est pas très étonnant de retrouver une telle différence entre la cité des cadres et les 

autres quartiers de la ville. En effet. selon Roland Pourtier sr Les cités africaines sont 

organisées conformément au principe hiérarchique, en fonction du niveau de 

qualification professionnelle ; différenciation entre les lotissements destinés aux agents 

de maitrise, aux cr OHQ B et OQ 8 ,  a u  a OS B [OHQ : ouvrier hautement qualifie, 00 

: ouvrier qualifie, OS : ouvrier spécialisé] ou aux manœuvres. B (Pourtier, 1989, Tome 2. 

p. 246) 



Figure 9 b et c : Photos de la Cité des cadms, Moanda 



Le quartier administmt'rf regroupe à peu près tous les bâtiments administratifs de la ville 

: la préfedure. le cadastre, la perception, la police. etc. Le quartier commercial s'avère 

le cœur de l'activité de la ville. On y retrouve plusieurs services dont les banques, les 

batiments religieux (catholiques et protestants) et le marché couvert. 

Source: Photo prise par Mamaine Guay et Ibrahim Okanga-Souna (aoM 1996) 

Figure 10 : Photo du marche de Moanda 

Les cités ouvrières, situées a la fois dans la a ville haute B et dans la a ville basse . se 

caractérisent par l'uniformité des bâtiments dans les ilots. En effet, les îlots sont de 

constructions différentes mais les bâtiments dans chaque îlot sont semblables. Ces 

cités ont été construites par la Comilog sur des terrains remis par la commune, dans le 

but de loger son personnel ouvrier. 





Source: Photo prise par Maqblaine Guay et Ibrahim Okanga-Souna (ao& f996) 

Figure 11 c : Photos de cites ouvrières 

Un problème foncier se pose toutefois à Moanda car certaines parties de la ville 

revêtent encore un caractère anarchique. r Le cadastre de la ville est incomplet et les 

lotissements ne sont pas étendus à tous les quartiers, ou bien ils le sont partiellement. B 

(Mougondji, 1982. p. 93) Cette anarchie est surtout causée par une occupation du 

terrain avant même que le lotissement officiel, géré par le Cadastre, n'existe. Ceci 

constitue un indice d'une croissance urbaine plus rapide que celle des senAces. Le 

manque de réglementation ou son manque de suivi peut amener de nombreuses 

querelles quant aux limites de terrain. De plus, des problèmes peuvent survenir quand 

l'urbanisation grandissante atteint des zones d'occupation ancestrales. 



3.4. Structure adrninktmüve 

Les pouvoirs publics n'ont longtemps exercé qu'un pouvoir de fame. c'est-à-dire que 

les autorités de la COMILOG a dirigeaient B en quelque sorte la ville. La commune de 

Moanda est. depuis 1969, administrée par un maire assisté d'un conseil municipal 

tandis que la préfecture dirige le département II faut noter que le terne municipalité ne 

s'emploie pas au Gabon, mais est plutôt remplacé par l'appellation de commune. La 

ville loge aussi les services administratifs de la Chambre de commerce, de l'Inspection 

du travail, d'un bureau de Douanes, de la Perception et du Cadastre. La police et la 

gendarmerie sont assurées par l'État tandis que les pompiers sont formés par la 

COMILOG (Guay, 15 août 1996). 

La direction de la Compagnie Miii iè~ de l'Ogooué n'a pas cesse d'être influente au 

niveau de la mairie; en effet. le directeur général de la Compagnie a toujours occupé le 

poste de premier adjoint au maire. Jusqu'aw élecüons municipales de 1996, le 

directeur général était devenu le maire par intérim (Guay. 15 août 1996). 

Les autorités administratives s'activent à recueillir les doléances des populations de 

chaque quartier pour essayer de remédier aux problèmes. L'électrification et la 

distribution de l'eau sont en majeure partie assurées par la SEEG (Société d'Eau et 

d'Électricité du Gabon). La voirie est aussi en cours de développement mais ne semble 

pas suffire à toute l'agglomération. L'entretien des nombreuses écoles relève aussi de 

l'État. Cependant, plusieurs projets relevant habituellement des autorites 

administratives ont été accomplis par la Compagnie conjointement ou non avec la 

commune. C'est le cas du Lycée Henry-Sylvoz qui fut fondé par la Comilog mais dont la 

gestion passe graduellement à l'État (les enseignants sont payés par l ' b t  mais sont 

loges par la Compagnie), de l'Hôpital Cornilog ouvert à toute la population, des trois 

stades sportifs construits, gérés et entretenus par la Comilog, etc. 



3.5. Comilog 

Le fonctionnement de La Compagnie Minière de l'Ogooué est lié à la ville de Moanda. 

Le portral de I'agglorneration serait incomplet sans la présentation de la Compagnie. 

A la création de la compagnie, en 1 953, le capital initial était de 1 50 000 000 F .  CFA (soit 

environ 375 000 dollars canadiens actuels) (Villien-Rossi, 1977, p. 168) et était d'origine 

(Anonyme, s.d. b, p. 148) : 

B US. Steel Overseas Corporation 43,7 % 

B Le bureau de recherches géologiques et minières B.R.G.M. 19,6% 

B La compagnie de MoMa 16,9 % 

b La Samof 8,9 % 

rb L'État gabonais 9,Q % 

b Salariés et personnes privées 1 % 

La Comilog est actuellement une -été anonyme d'un capital de 21 875 000 000 

F-CFA (soit environ 54 687 500 dollars canadiens actuels) dont les actionnaires étaient 

en 1994 : 

2 État gabonais 30 % 

3 COFRAMlNES (France) 18 % 

= GENGABON (République sud-africaine) 15% 

= FORMANG (Hollande) 11 % 

SYCAMANG (France) 10 % 

-. Autres 16 % 

Depuis décembre 1995, le capital social de la Compagnie est évalué à 32 812 500 000 

F CFA (sol environ 82 031 250 dollars canadiens) (Compagnie Minière de I'Ogoou6, 

1996 b, p. 2) En 1995, elle a réalisé un revenu net de 9,4 milliards de FCFA, en 

hausse de près de 10 % par rapport à I'exerciœ de l'années 1994 (8,7 milliards de 

FCFA) N (Ndemeui'o Essono, vendredi 14 juin 1996). 



Les réserves de manganèse étaient estimées à 230 millions de tonnes (Anonyme. s.d. 

b. p. 148), soit plus du quart des réserves mondiales (International Market InsigM, 

1996). qui s'étendent sur quatre terrains. soit un total de 125 km2 : Bangombé (40 

millions de tonnes), OkoumbBafoula (1 00 millions de tonnes). Massengo et Yéyé. 

Aujourd'hui, seul le plateau de Bangombe est en exploitation. La formation 

manganèsifere. située sous 3 à 6 mètres de la surface. est relativement facile à 

exploiter. Le dépôt comme tel a 5 à 8 mètres d'épaisseur et la teneur du minerai 

métallurgique est de 51 % après lavage et celui de bioxyde de manganèse a une teneur 

de 81 % ~ n 0 ~ .  Ceci représente environ encore 70 ans d'exploitation au rythme actuel. 

A cause de la production de manganèse à Moanda, le Gabon se retrouve au troisième 

rang mondial de producteurs après l'ancienne U.R.S.S. et I'Afnque du Sud (Compagnie 

Minière de l'Ogooué, 1994 b). (Voir annexe 9 pour un aperçu de l'économie gabonaise) 

Comme l'indique le graphique suivant, la production et l'exportation de manganèse sont 

en baisse depuis 1991. mais ont légèrement augmenté en 1994. Cette baisse peut 

s'expliquer par le recul de la production mondiale d'acier depuis 1988 (République 

Gabonaise, 1992, p. 5). 

j Produdion a 

: + Enportations ' 
1 

Années 

Données ti&s de la Direcfron gtSn6raIe de la statistique et des Bhràbs BoonomQues (am7 1996, p. 14). 

Figure 12 : Évolution de la production et des exportaüons de manganbe (en 
tonnes) 



L'exploitation de la mine se fait par draglines (selon le Nouveau Petit Robert 1994, 

draglines signifie #Engin de terrassement qui racle le tenain à l'aide d'un godet traîné 

par un câblei~) de 750 tonnes à ciel ouvert puis est ensuite acheminé à l'usine par 

camions. Après le concassage, le débourbage et criblage. le lavage et la dassification 

géométrique (voir aussi Anonyme. janvier 1995. p. 33 à 43). le minerai marchand étal 

autrefois chargé dans un téléférique monocâble. Celui-ci, le plus long au monde, avait 

76 kilomètres et se rendait à M'Binda au Congo où le minerai était charge sur la ligne 

ferroviaire Carnilog (285 km) puis sur la voie du Chemin de fer CongcAMan (200 km) 

jusqu'au port de Pointe-Noire. Aujourd'hui, le minerai est maintenant transporté à la 

gare minédière par un convoyeur curviligne de 7 km et est chargé dans les wagons du 

Transgabonais qui acheminent le minerai au port minéralier d'owendo, près de 

Libreville. Le prix du transport du minerai par voie ferroviaire a été fixé a 1378 F.CFA la 

tonne entre la Comilog et l'État gabonais (Moni-Mambou, vendredi 26 juillet 1996. p. 1). 

Le minerai de manganèse, sous forme de ferremanganèse ou de silico-manganèse 

contenant 75 a 80 % de manganèse. sert surtout (95 %) à la désulfuration et a la 

désoxydation de la fonte et de l'acier, mais une partie de la production est utilisée sous 

forme de bioxyde de manganèse comme composant dans les piles électriques, dans 

l'industrie du verre. dans la chimie, etc. 

Depuis 1962, la Comilog a extrait plus de 60 millions de tonnes métriques de 

manganèse (Compagnie Minière de l'Ogooué, 1996 b. p. 3). Depuis ses débuts. 

l'exploitation a progressé rapidement passant de 6û0 000 tonnedan en 1963 à 1.29 

millions de tonnesian en 1993. 
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Tableau 3 : Production et exploitation de manganbe 

Production totale 
dont: 
Manganèses 

m4tallurgiques 
Bioxydes 

ExporÉatiom totales 
dont 
Manganèses 

métallurgiques 
Bioxydes 

Chiffre d'affaires 
77.. de la DireCaon Générale 4 

tonnes 

tonnes 

tonnes 
tonnes 

tonnes 

tonnes 
M f .CFA 

? la Statisbque et ( 

45 000 41 685 39 800 
s Études &onom~ues (1 993, p. 58). 

Les principaux destinataires sont les pays industrialisés dont I'ltalie, l'Espagne, la 

France, les États-unis, le Canada, le Japon, etc. mais aussi quelques pays en voie de 

développement comme I'lnde. la Côte-d'Ivoire, le Cameroun, etc (Compagnie Minière 

de l'Ogooué, 1994 b). 

La mine employait 1407 personnes en 1995 réparties comme suit : 

O 67 cadres supérieurs; 

O 1 12 cadres moyens; 

O 191 agents de maîtrise; 

0 1037 agents d'exécution (Compagnie Minière de l'Ogooué, 1 996 b. p. 8). 

La gabonisation des postes progresse puisque 4 % de I'effedif total est expatrie tandis 

que 51 % des cadres supérieurs et 77 % des cadres moyens sont d'origine nationale 

(Compagnie Miniete de l'Ogooué, 1996 b, p. 8). La Compagnie s'est impliquée dans la 

réalisation de certains projets : une usine de production de piles (SOGAPIL) fut 

construite en 1975 mais dût fermer ses portes; après la fermeture du téléférique, la 

Cornilog réalisa un projet d'élevage et de pisciculture a Bakoumba. ville consacrée au 

téléférique. Certains projets sont encore à l'étude dont : la construction d'une usine de 

ferro-manganèse sur le site (SAGAFERRO), la production de produits chimiques 

dérivés de manganèse (SOGADEMA), la Cornilog a investi 10 % du capital de la 



SOMlFER qui doit mettre en valeur le gisement de fer de Mékambo. La compagnie a 

aussi investi a l'étranger. (voir Annexe 1 O) 

En bref, la Cornilog est étroitement liée à la ville de Moanda. Au long de son histoire, 

l'agglomération a particulièrement profite de la présence du minerai. Le site a été 

modifié par I'exploitation. le plan de la ville a été influencé par les nombreuses 

constNdions de la compagnie. De plus. même la structure administrative, quoique 

officiellement indépendante, a bénéficié de l'aide de la Cornilog. 



4. Méthodologie 

4.1. Période à l'étude et sources documentaires 

L'étude se concentre principalement sur la situation actuelle ou l'état présent (1996- 

1997) de Moanda. Toutefois. à cause du caractère évolutif du sujet, une description 

historique fait partie intégrante du travail. En effet, pour bien comprendre ce qu'est 

devenue la ville de Moanda aujourd'hui. il faut connaître ses caractéristiques lors de son 

implantation et au cours de son développement. Le sujet. so l  la diversification 

foncüonnelle et le rôle de la ville dans le réseau urbain gabonais. est en cunstante 

évolution dans le temps. Donc, l'étude se concentre essentiellement sur l'état actuel de 

la ville mais impose de fréquents retours en amère. 

Les sources documentaires sont de natures variées : des monographies, des articles 

scientifiques, des annuaires divers, des publications gouvernementales gabonaises, des 

périodiques, des intewiews, des documents Intemet, des mémoires et des thèses. des 

journaux et des cartes diverses. Tout en utilisant les sources les plus récentes 

possibles, quelques références âgées (de 1943 à 1968 par exemple) ont été employées 

pour présenter les explications avancées dans certaines théories dont celles de Hams 

et de Hoyt. La méthode de Harris définit les fondions d'une ville tandis que la méthode 

de Hoyt mesure, de façon élémentaire, l'importance respective des secteurs spécifiques 

et banals. De plus, quelques documents ont et6 obtenus diredement du gouvernement 

gabonais ou de la Compagnie Minière de l'Ogooué puisqu'ils étaient non-disponibles 

dans les bibliothèques canadiennes ou même gabonaises. 



4.2. Identification des variables à l'étude 

Pour définir la ville minière, il existe plusieurs indicateurs. La classification de Harris 

utilise la variable principale suivante : le pourcentage de la population active d'une ville 

employée dans le secteur minier (il faut atteindre ou dépasser le seuil arbitraire de 15 

%). La même variable se retrouve dans la méthode de Laurent Deshaies mais il précise 

que c'est la main-d'œuvre totale employée dans les mines, les camères et les puits de 

pétrde et de gaz (et le seuil est de 1,s % dans ces secteurs). Pour vérifier si la ville de 

Moanda se classifie aujourd'hui comme une ville minière, nous avons pris le total des 

habitants de Moanda-Mounana occupés dans les secteurs de production de pétrole, de 

raffinage de pétrole, de forage, recherche de pétrole et de minerai, d'extraction de 

minerai métallique et d'extraction d'autres minerais et nous l'avons divisé par le nombre 

total des habitants occupés des mêmes agglomérations dans le recensement officiel de 

1993 (voir Annexe 1). 

Pour la ville de Moanda, les sections traitant de l'histoire, du site et de la situation, du 

plan, de la structure administrative et de la Comilog font l'objet d'une description plutôt 

qualitative. Seule la variable production de manganèse est utilisée pour décrire 

quantitativement l'activité de la Carnilog. C'est plutôt au chapitre suivant que ces 

variables seront utilisées. En plus d'une description qualitative de l'implication de la 

Compagnie a u  niveaux économique et social dans la ville ou dans la région, des 

données statistiques touchant les secteurs d'activités ont été obtenues du Ministère de 

la Planification et de l'Aménagement du Territoire (1993). De plus, un décompte 

sommaire des entreprises de Moanda non-affiliées à la Comilog a été effectué, ce qui 

nous donne un aperçu de la diversification économique de la ville. Pour décrire ta 

structure démographique particuliee à la ville, en plus de nous appuyer sur cetle de la 

population nationale, des variabies telles que le lieu de naissance, la répartition entre 

les sexes et les âges pour les populations locales ont été utilisées. Cependant, 

l'alphabétisation, la fréquentation scolaire, le niveau d'instrudion et le taux de fécondité 

sont des données dérivées de la province du Haut-Ogooué. Certaines indications quant 

à la composition ethnique de chaque quartier seront données mais ces données 



remontent plus ioi-n dans le temps (1972-1978). Pour teprésenter l'état du 

développement sodal, un dénombrement et une répartition des infrastnidures sociales 

prinapales mises en place sans ou avec rapport de la Comilog ont été réalisés. De 

plus, les événements sociaux ou récréatifs sont considérés dans le développement 

social de la ville. Les chances de stabilité de la ville seront ensuite évaluées à partir de 

la diversité fonctionnelle de la ville : plus sa structure affiche une répartition diversifiée 

dans toutes les catégories d'âge, plus les infrastructures sociales sont développées et 

plus l'apport financier de sources distinctes de la Comilog (c'est-à-dire gouvernement 

national. la province. la commune, la ville et surtout l'entreprise privée) c& de l'emplois. 

Plus cette création d'emplois indépendants de la Comilog augmente, moins la ville est 

soumise aux aléas de la Cornilog. Cette diversification des sources d'emploi 

s'accompagne nécessairement de la mise en place d'un réseau de liaison avec d'autres 
villes du pays. plus particulièrement les capitales régionale et nationale. et 

subséquemment de son renforcement. Elle s'accompagne aussi d'une offre croissante 

de services à la population environnante. 

Au chapitre 5, en nous appuyant sur quelques théories utiles du fonctionnement des 

réseaux urbains dont la loi de Reilly, le modèle de L6sch. la méthode de l'étude des 

transport ou autres. nous donnerons un aperçu de I'état des réseaux urbains africains et 

nous analyserons particulièrement I'état du réseau urbain gabonais. Cette dernière 

analyse, sera effectuée a l'aide de cartes de répartition des villes. de migrations et 

d'approvisionnement en biens et services, de I'état du réseau. des transports et des 

télécommunications et particulièrement de statistiques sur les transports ferroviaires. 

portuaires, aériens et routiers. d'un modèle de la dynamique de l'espace gabonais et 

des taux d'urbanisation. Finalement, le rôle de Moanda dans le réseau urbain sera 

dégagé au niveau régional ou provincial par sa zone d'influence, le centre d'emploi. la 

hiérarchie des villes ou villages, la facilité de liaison et l'approvisionnement, et au niveau 

national par le rôle économique. les liaisons, le centre d'emploi et de formation. Le rôle 

joué par la ville dans le réseau urbain influencera aussi sa stabilité dans le temps. 



4.3. Organigramme méthodologique 

ia méthodologie est divisée en quatre grandes parties (voir figure 13): la revue de la 
littérature. l'observation sur le terrain, la cartographie de la ville et de ses fonctions, puis 
I'analyse pour finalement amver à vérifier les hypothèses. 

Tout d'abord, la revue de la littérature a &e effectuée principalement dans la phase 
précédant l'observation sur le terrain; elle s'est poursuivie jusqu'à la fin de la recherche 
avec des mises à jour périodiques. Cette étape vise à classifier les villes et à expliquer 
leurs fonctions. à définir les villes minières, à identifier différents exemples dans le 
monde et surtout en Aftique, à darifier la notion de stabiSÏ6 d'une ville. a découvrir œ 
qu'est un réseau urbain à I'aide des théories existantes. à décrire quelques réseaux 
urbains africains, à chercher des statistiques et des informaüons générales sur le Gabon 
et à établir le site. la situation et le plan de la ville de Moanda. A I'aide de ces 
informations, un questionnaire préliminaire a été élaboré pour aller chercher des 
données touchant les aspects qui n'étaient pas clairement abordés dans la littérature. 

Deuxièmement, œ fut I'obse~ation sur le terrain ou j'ai tenté de compléter mes données 
par la consultation de ministéres (Ministère de la planification et de l'aménagement du 
territoire. Ministère des Mines et de l'Énergie), de la bibliothèque de runiversité Omar- 
Bongo et de I'lnstiut National de Cartographie situés à Libreville. puis, par la 
consultation de la COMILOG. de la prkfedure. de la mairie à Moanda et de la Chambre 
de Commerce de Franceville. Certaines dimensions de l'étude. en particulier 
l'implication de la COMILOG, ont fait l'objet d'entrevues. 

Ces deux premières étapes ont constitué la collecte des données essentielles pour 

I'étude qui sul. Ainsi, j'ai recueilli des informations sur l'histoire de Moanda, des 

statistiques sur les fonctions de la ville, des d o n n h  de la COMILOG et l'influence de 

celleci sur divers plans, des informations touchant le réseau de transport gabonais puis 

le réseau urbain national. Une cartographie du plan de la ville et de ses fonctions a 

suivi. Puis, nous avons procédé a une analyse des données en quatre volets. Le 

premier volet concerne l'analyse directe des activités économiques et de l'organisation 

sociale de la ville à partir de la cartographie préalablement effeduée. Le deuxième 



volet touche l'analyse de Pinfluenœ de la COMILOG sur las activités économiques. 

l'organisation sociale et la structure municipale. La troisième partie analyse la stabilité 

de Moanda à partir de la diversification fonctionnelle, la structure démographique et la 

diversifcation des infrastructures sociales. Finalement, j'étudie le rôle de Moanda dans 

le réseau urbain gabonais et i'état du réseau national. 

De manière globale, l'approche dans la présentation de l'insertion de Moanda 

dans le réseau urbain du Gabon est descriptive faute de données suffisantes tandis que 

les données obtenues dans le traitement des fonctions urbaines de Moanda résultent 

dun test plus en accord avec une approche néepositiviste. 0' apparence hybride, la 

méthodologie découle d'une adaptation aux contraintes particulières d'un travail sur le 

terrain en milieu afRcain. 
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Figure 13 : Organigramme méthodologique 



4.4. Problèmes rencontrés 

Plusieurs facteurs ont influence Ie bon déroulement de la recherche, particulièrement 

sur le terrain. Certains problèmes anticipés se confirmèrent dès b première étape, celle 
de la revue de littérature, se déroulant tout d'abord au Canada. Une seule référence 

traitant directement de la vilfe de Moanda fut trouvée et celle-ci datait des années 1978. 

Les ouvrages traitant du Gabon globalement étaient plus accessibles quoique éparpillés 

dans plusieurs bibliothèques québécoises différentes. II fut quand même possible 

d'obtenir une bibliographie de base assez imposante. 

L'observation sur le terrain fut particulièrement ardue. Après avoir fait parvenir par éait 

une demande officielle de consultation aux différents ministères gabonais, il M quand 

même difficile d'obtenir les informations requises au cours des premières visites. 

Plusieurs déplacements dans la ville de Libreville furent nécessaires puisque les 

différents ministères et leurs départements sont parfois situés dans des quartiers 

différents. Quelques volumes pertinents devaient être disponibles aux Archives 

Nationales ou à la Bibliothèque de l'Université Omar Bongo mais se révélèrent perdus 

ou volés. Toutefois. les visites à l'Institut National de Cartographie s'avérèrent fort utiles 

et bien ordonnées. 

Les principaux documents statistiques achetés au Ministère de la Planification et de 

l'Aménagement du Territoire ont été d'une grande aide. Mais une mise en garde doit ici 

être formulée : pour le recensement général de la population et de l'habitat de 1993, le 

Bureau Central de Recensement ( E R )  n'a pu réaliser une enquête post-censitaire. 

après le dénombrement sur le terrain. œ qui ne lui a pas permis de satisfaire aux 

interrogations et controverses suscitées par le recensement, après la publication des 

résultats préliminaires. On a plutôt entrepris des missions de contrôle. II faut aussi 

noter que les omissions et les oublis, et les refus de participer au recensement peuvent 

être estimes à 5 % de la population totale du pays (Direction Générale de la Statistique 

et des Études Économiques, iw au 31 juillet 1993, p. 89-90). Les statistiques portant 



parüailierement sur la ville de Moanda étaient peu disponibles. Cependant. un tableau 

très intéressant de la population occupée par secteur dSacü.vité fut E k  du document 

Pnhdpaux R6suIt.t~ mais on y combinait les deux communes de Moanda et de 

Mounana œ qui amène une imprécision. Une liste complète des entreprises de 

Moanda aural dû être disponible a la mairie de Moanda. à la préfecture ou à la 

Chambre de Commerce de Franceville mais, à cause d'élections législatives, seule une 

liste partielle de ces entreprises a pu être dérivée des insmeptions au réseau 

téléphonique. 

Certaines rencontres pour obtenir des entrevues avaient été prévues mais à cause de la 

nondisponibilité du maire de Moanda (étant décédé) et du préfet de Moanda, puis des 

problèmes de santé de l'interviewer, elles n'ont pas eu lieu. Toutefois, des entrevues 

avec des autorités de la Comilog ont pu être effectuées. A cause des raisons 

précédentes, par manque de temps et de ressources, nous n'avons pas pu obtenir un 

échantillonnage de la population de chaque quartier pour en analyser leur contenu. 

Donc, les données de la ville de Moanda sont tirées des entrevues avec les autorités de 

la Comilog, des documents du Bureau Central de Recensement, de diverses 

publications et de mémoires ou thèses. 



5. Réseau urbain 

5.1. Réseaux africains 

Les traits généraux de l'organisation tenitonale des villes dans les pays sous- 

développés peuvent différer de ceux qu'on obsewe dans les pays développés. En 

effet, les pays sous-développés présentent des réseaux urbains embryonnaires 

dans leur tracé (voies de communication incomplètes ou en arêtes de paissons 

sans transversales). La densité du réseau des villes y est faible et les courants 

d'échanges uniquement intermittents à cause des conditions naturelles difficiles ou 

une production régionale peu diversifiée. De plus, les réseaux sont hétérogènes. 

c'est-adire qu'ils sont mal reliés entre eux (présence de zones de forte densité et 

déserts urbains). Finalement. les réseaux sont souvent vulnérables à cause d'une 

succession de mutations trop rapide ou a cause du décalage entre un changement 

rapide des structures des transports et de la consommation, et le retard de la 

transfomation des autres structures économques et sociales (Santos. 1971, p. 

172 à 174). 

Les puissances coloniales ont souvent créé des réseau de communication selon 

les besoins militaires ou en fonction des ressources importantes exportables du 

pays. Dans plusieurs cas, la construction de ces réseaux de transport ne tient pas 

du tout compte du développement économique à long terne du pays. Elle 

a provoquait I'h y percroissanœ et la congestion des villes portuaires, et laissait 

inaccessible un vaste arrière-pays figé dans son immobilité prirniOve.~ (Owen, 

1970, p. 28). Même aujourd'hui, le réseau de transport semble suivre les grands 

axes de prospérité. Les flots développés de ressources importantes sont reliés 

entre eux pour assurer l'exportation mais laissent pour compte une grande partie 

de la population INree à l'isolement. 
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A l'époque précoloniale, les villes d'Afrique étaient établies en fonction des 

courants commerciaux avec les grandes métropoles extérieures. Le reste de la 

population du territoire, vivant d'autosubsistance, n'aval nul besoin d'un réseau de 

transport très développé puisqu'elle couvrait l'essentiel de ses besoins. Les 

échanges intemes étaient donc limités (Venneüer, 1991. p. 221). Suite aux 

indépendances. le découpage poiitique du territoire africain a moule les réseaux 

urbains (Giraut et Moriconi-Ebrarc, 1991. p. 16). A cette époque, les nouveaux 

gouvernements, en quéte d'enrichissement, ont continué les exportations de 

matières premières. sans développer l'industrie de transformation. La fondion 

industrielle reste absente ou faiblement pbente et l'impact sur la campagne à 

peine perceptible. Les déséquilibres urbains nationaux se sont alors amplifiés, 

particulièrement avec l'exode rural qu'ont connu de nombreux pays. Les grandes 

villes ont exercé un drainage de la population rurale par le canal de voies de 

communication privilégiées. 

Ainsi, Pierre Vennetier prétend que l'influence plus ou moins forte des villes 

amines  sur leur arrÏère-pays s'avère insuffisante pour constituer un v6ntable 

réseau hiérarchisé ou chaque élément donnerait aune impulsion vigoureuse a leur 

transformation. D (Vennetier. 199 1, p. 221 ). Le problème d'une grande partie des 

réseaux urbains africains est la domination d'une seule métropole. soit la capitale. 

Cette ville abrite la majorité des fonctions du pays (politique, administrative. 

commerciale, industrielle, éducative). Les autres villes se sont implantées grâce 

aux autorités coloniales qui cherchaient à établir des postes administratifs ou pour 

acheminer les productions vers la grande ville. Les pays africains se sont vus 

dotés d'un semis urbain, souvent irrégulier et déséquilibré. Par la suite, la 

localisation des petites villes s'est vue influencée par l'implantation des axes de 

communication. 

Les villes secondaires forment l'essentiel du semis urbain africain mais elles 

n'influencent pas beaucoup la région. Elles suivent plutôt les consignes du pouvoir 

central où se situe souvent la fonction administrative. 



En bref. le développement des voies de communicatÏons dans les pays en voie de 

développement s'est fait en quatre phases : 

1) des petits prts et des comptoirs commerciaux sont éparpillés le long de la 

côte. Chaque petit port possède une aire commerciale à l'intérieur du pays. 

2) quelques lignes de pénétration importantes apparaissent. des centres de 

commerces intérieurs naissent aux terminus, et les ports &tiers pourvus de 

liaisons avec I'intérÏeur grandissent inégalement Ces axes peuvent être 

construits pour trois raisons : pour établir des liaisons politiques et militaires; 

pour écouler les ressources minières exploitables; pour drainer des régions 

capables de produire des denrées agricoles exportables. 

3) des voies secondaires se développent et on voit apparaitre des interconnexions 

latérales. Les centres intermédiaires grandissent. 

4) le processus de liaison et de concentration se répète (étude de Taaffe, Momll et 

Gould (1 963) cite dans Hagget, 1973, p. 93 a 95). 

5.2. Particularites du w u  gabonais 

Quand le secteur minier a su provoquer l'éclosion d'un secteur commercial, 

agricole et industriel prospère, il suffit de garder œ dynamisme au niveau régional 

pour prévenir la décroissance de la ville si la mine devait s'épuiser. 

Comme pour de nombreuses villes africaines, le réseau urbain gabonais actuel est 

le résultat de l'action des pouvoirs coloniaux et de l'État actuel. Pendant la 

colonisation, les deux villes de Libreville et de Port-Gentil servaient de comptoirs. 

Sauf les villes minières de Moanda, Mounana et Gamba, les postes mis en place à 

l'intérieur du pays sont maintenant devenus les centres administratifs du tedoire. 

<(La hiérarchie du réseau est le reflet fidèle de l'organigramme de l'administration 

temtoriale.~ (Pourtier, 1989, Tome 2. p. 264) L'économie extravertie du Gabon 



61 

a s'appuie sur une armature urbaine déséquilibrée et dysfonctbnnelle B (Leroy, 

1995, p. 44). 

hfucM6 de The Emmmist lntel@ence Unit (1922-7993, p. 37). 

Figure 14 : Carte du Gabon 

Avant la colonisation, la population occupait le territoire actuel du Gabon de façon 

très diffuse. Avec le développement des voies de communication, elle s'est 

déplacée pour s'en approcher. 



il& de Pourtier (1 989, Tome 2, p. 1 1 7). 

Figure 15 : L'espace linéaire contemporain 

Le taux d'urbanisation général a rapidement cru : en 1960, i l  était de 20%, en 

1985, de 60% et en 1993, de 73%. Toutefois, acet accroissement se tradul par un 

manque d'infrastructures de base et par des difficultés de mise en œuvre de la 

planification urbaine, (Ondo Ossa, 1994, p. 76). 11 existe trois grands pôles 

majeurs dans le reseau urbain gabonais : Libreville, la capitale, Port-Gentil, la 
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capitale économique et le bipôie FrancevilleMoanda. Ces trois villes comptent 

pour plus de la moitié d e  la population nationale et pour environ 80% des salariés 

du pays (Pourüer, 1989, Tome 2 p. 238). Libreville tend vers la rnacméphalie : 

en 1960, elle abritait entre 6 et 7% de la population gabonaise, en .1985, environ 

30% (Pourtier, 1989, Tome 2, p. 238) e t  en 1993 plus de 41% (Ministère de la 

Planification et de l'Aménagement du Territoire, ler  au 31 juillet 1993, p. 2). Port- 

Gentil et Franœville-Moanda tirent leur dynamisme de la fonction extractive. le 

premier étant un port pétrolier et le deuxième un centre d'extraction de manganèse 

et d'uranium. Les échanges entre ces pôles restent toutefois limités par manque 

d'infrastructures adéquates. En effet, Libreville et Port-Gentil n'ont aucune 

communication terrestre, elles concentrent plutôt 60% du trafic aérien intérieur 

(Leroy, 1995, p. 44). 

L'urbanisation ne s'est toutefois pas limitée qu'à ces trois villes ; les petites villes 

du pays ont aussi connu leur part de croissance. Cette croissance peut être 

attribuée en partie à la volonté politique. Par exemple, de gouvernement organise 

des fêtes tournantes pour célébrer l'indépendance : le a17 aoib est ainsi 

l'occasion de réaliser des opérations d'urbanisme dans les capitales provincial es.^ 

(Pourtier, 1989, Tome 2 p. 269) C'est-à-dire que l'État injecte de l'argent dans 

l'amélioration physique de la ville choisie (routes par exemple). 



Tiré de Pourfier (1989, Tome 2, p. 260). 

Figure 16 : Carte de l'attraction migratoire nationale de Libreville et Port- 
Gentil 

Pour analyser le réseau urbain gabonais, il est plus approprié d'utiliser la théorie 

de Losch que celle de Christaller. En effet, en conformité avec le modèle de 

Losch. Libreville offre tous les biens et services centraux présents dans le système 

économique gabonais. Cette ville jouit du plus haut degré de centralit6 

fonctionnelle et est appelée la ctmétropolex La répartition spatiale des villes 

démontre un déséquilibre dans l'espace gabonais. Les villes côtières (Libreville et 

Port-Gentil) s'approprient les deux tiers de la population urbaine nationale (67,2 %) 
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tandis que certaines provinces (Ogooué-lvindo et Ogooué-Lob) preSentent une 

faible armature urbaine. De plus, la distribution du nombre d'habitants dans les 

villes est inégale, particulièrement pour les mis premières villes : Libreville, Port- 

Gentil et Ranceville. Les villes qui suivent se démarquent par leur relative 

petitesse en population. 

TI& de la Direcfion GBnénIe de la Statistrkpie et des Éhrdes Économiques (1993, PMpaux 
Résultais, p. 68). 

Figure 17 : Carte de la population urbaine gabonaise (villes de 3000 habitants 
et plus) 



Tableau 4 : Population urbaine gabonaise 

Villes ou Communes 1 Résidents 1 Villes ou Communes 1 RBddtmts 

Libreville (c) 41 9 596 Mounana (c) 6372 

Port-Gentil (c) 79 225 Ntoum 621 9 

Franceville (c) 31 183 Lasîourville 6053 

Wem (cl 22 404 Okondja 51 93 

Moanda (c) ( 21 882 1 Leba"~h 1 -  
Mouila (c) 16 307 Ndende 4474 

Lambarérie (c) 15 033 Boue 41 95 

Tchibanga (c) 1 14054 1 

Bitam (c) 7473 Mekambo 33U4 

Gamba 7205 Lekoni 31 90 

:) : commune 
Né de la DirecfjOn GBnérafe de la Sfatisfique et &s Études Éconorn~ues (fer au 31 juillet 1993, 

Principaux Résultats, p. 68) 
Note : Au Gabon, on appelle ville tout centre urbain de plus de t d s  mille habitants. 

La notion de hiérarchie des villes est surtout introduite pour étudier l'aspect 

structural du réseau. Ce concept démontre la relation entre les villes et 

l'ensemble, et se mesure en termes de population ou de niveau d'emploi 

(Hartshom, 1992, p. 91). 11 faut toutefois indiquer que l'ordre de grandeur avancé 

par Hartshorn ne s'applique pas à de petits pays comme le Gabon. En effet, pour 

œ dernier. il faut plutôt ramener ces barrières a de plus petits nombres puisque sa 

population totale ne dépasse guère un million. Le premier ordre, la métropole 

internationale. so l  Libreville, sert de centre financier, corporatif, culturel et poiitique 

pour la nation. Théoriquement, par sa population, Port-Gentil pouml être ville de 

second ordre mais en réalité, elle pose probl8me. Cette ville devrait entretenir des 

relations avec le territoire national mais elle est souvent considérée comme ville- 

isolat. Son principal rôle est plutôt d'acheminer les produits exportables 



(particulièrement le mie) vers d'autres pays. Elle n'est atteignable des autres 

villes du pays que par voie aérienne. Les métropoles régionales, de troisième 

ordre, sont des lieux d'emplois pour leur région et jouent un rôle pour l'économie 

régionale dans les domaines des banques, de vente au détail et de services : ce 

sont les villes de FrancevilleMoanda. Oyem, Mouila. Lambaréné. Tchibanga, 

Koulamoutou et Makokou. La domination de Libreville reste toutefois très nette et 

éclipse les autres villes qui ont généralement peu de fondions. 

Les aires d'influence des villes peuvent aussi servir de base pour une analyse du 

&eau urbain. La loi de gravité de Reilly détermine les limites des aires d'échange 

autour des villes en utilisant les populations et les distances. En supposant une 

densité @ale d'occupation, un territoire isomorphique du territoire et des villes de 

tailles égales, la limite théorique entre les aires d'influence de deux villes se situe 

ou 50% des gens échangent dans une ville et Vautre 50%, dans l'autre ville. La 

limite ne se trace qu'après de minutieuses enquêtes. Les barrières physiques et 

les préférences des consommateurs interviennent pour déterminer un tracé plus 

réaliste de ces limites. Dans le cas gabonais, même s'il n'y a pas eu d'enquête 

véritable, il est malgré tout intéressant d'évaluer ces limites arbitraires (voir figure 

18). Les aires ont été calculées selon les distances par voies routières. 

Effectiiement, le &eau routier étant peu développé, il faut se fier à ces distances 

plutôt qu'aux distances à vol d'oiseau, peu conformes à la réalité. Évidemment, 

Libreville s'approprie la plus grande aire d'influence comparativement aux aires 

des cheMieux des provinces. La ville de Port-Gentil pose problème puisqu'elle 

n'est pas atteignable par route mais plutôt par voies aérienne et maritime. De plus. 

la limite entre Libreville et Koulamoutou n'est qu'arbitraire et peut ne pas se 

conformer à la réalité puisque la route qui les relie est doficile et longue. 



œ -- --- * --- 

Note: Les limites d'aiies d'influence ne sont qu'à tiffe indk&ïf et ne phtendent pas être 
comp(etement pdùses. 
Source de la cade de fond : institut Pédagogique Na0;Onel. (1 993) Le Gabon. p. 7 16. 

Figure 18 : Carte des aires d'influence des chefs-lieux de province 
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Les transports jouent un rôle primordial dans le M u  urbain. Ils constituent les 

liens entre les villes et permettent les déplacements de population et de 

marchandise. L'étude des infrastructures de transport au Gabon s'avère donc 

nécessaire pour bien comprendre le fonctionnement et les échanges dans le 

réseau. 

En 1987, on comptait 762.7 kilometres de routes bitumées, 25835 kilomètres de 

routes en terre de latente et 30270 kilometres de pistes (ZomeYebe, 1993. p. 72). 

Le réseau routier reste donc sousdéveloppé à l'échelle nationale et son entretien 

n'est pas constant Ces dernières années. l'État accorde plus d'attention a la 

construction de nouvelles routes mais le travail à faire reste grand. Selon Zorn* 

Yebe, certains axes et les voies débouchant sur ces axes ou sur le chemin de fer 

devraient constituer une priorité pour la mise en place de nouveaux pôles 

d'intégration à l'échelle nationale (Zomo-Yebe, 1 993, p. 223-224). Enectvement, le 

gouvernement, avec le financement d'organismes internationaux. a entrepris des 

travaux de bitumage sur plusieurs tronçons de routes dans le cadre du Programme 

d'aménagement routier (PARR). Les objectifs envisagés sont de ufavoriser les 

échanges entre les différents centres urbains, l'intégration nationale et féconder 

l'activité économique en permettant l'évacuation des produits locaux~ (Diop, lundi 

29 janvier 1 996. p. 2). 

Tableau 5 : Budget d'investissement dans I'infrastmcture de transport (en 
milliards de F CFA) 

INFRASTRUCTURE 

Routes, ponts, voin'es 
r 

Chemin de fer 

*non compris financement d'am&& 

Marine marchande 

Aviation civile / Telécum. 

201361 

38770 

1341 10 

4768 

2371 3 

41563 

1984 

3û426 

5 

1 148 

25448 

2151 

20605 

93 

2599 

24095 

7 9445 

3633 

1017 

10049 

7293 

Io00 

48509 

44444 

1533 

397 

1359 

428 

2104 



Le parc automobile augmente d'environ 10% par année. Au début de 1983. on 

comptait 25080 véhicules. dont 17193 à Libreville. Les voitures neuves 

proviennent principalement du Japon (3588 véhicules vendus en 1993) mais aussi 

de la France (323 véhicules vendus en 1993) (Direction Générale de la Statistique 

et des etudes Économiques. 1993. p. 61). 

Tableau 6 : Ven 

I dont taxis 

l 
Utilitaires 

- - 

Cars 

Poids lourds 

TOTAL 8487 
! 

f r r é  de la Diredon générale de la stat 
de l'économie, p. 38.) 

e de véhicules neufs au Gabon 

&QG et des Btudes économiques (avril 1996, Tendances 

Depuis son inauguration en 1987, le Transgabonais relie efficacement la province 

du Haut-Ogooué, longtemps à l'écart, à la capitale nationale, assurant ainsi une 

meilleure intégration entre ces deux régions. Ce chemin de fer a été constmit 

dans le but de relier les dépôts miniers et les ressources forestières avec les ports 

d'exportation (voir figure 19). 11 faut cependant noter, qu'à œ jour, le tronçon 

Booué-Makokou-Belinga n'a pas été encore construit. 



Figure 19 : Carte des dhpôts minbraliers et du chemin de fer 

Tableau 7 : Recettes du transport ferroviaire 

Voyageurs 

Colis 
Bois* 
Manganèse* 
Autres 

879 

62 
21 63 

1516 

Total 3?71 

1129 

87 
3400 

1512 

w 

* note : Par exemple, pour l'année 1995. le tonnage en bois transport6 était de 942 745 tandis que 
le tonnage en mangandse transport6 était de 1 844 823. La différence de recettes entre le bois et 
le manganèse réside dans le fal que la Cornilog possède une dente pafthli8re avec POCTRA 
pour le banspart de sa marchandise par voie ferroviaire. 
TI& de la Diredion gbn4rale de la statistique et des études économiques (avdl1996, Tendances 
de l'économie, p. 34). 
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1 841 

179 
51 16 
1091 
3084 

9291 

1 833 

219 
5101 
891 
3000 

8992 

2008 

257 
7580 
91 9 
2623 

261 2 

380 
1 3337 
1669 
3436 

11122 18442 



Les recettes de œ transport sont en hausse constante (voir tabkau 7). Mais, 
depuis 1982, IFOCTRA (OiKce du chemin de fer transgabonais) accumule des 

déficits qui comptent pour 80% de l'ensemble des dettes des entreprises publiques 

du secteur des transports. 

Au niveau des transports aériens, on compte une soixantaine d'aérodromes dont 

trois de classe internationale (Libreville, Port-Gentil et Franœville). 

Tableau 8 : Nombre de vols aux aérodromes g6rh par Asecna au Gabon en 
1993 

Total A&onefs 

Transports 
commerciaux 
(nombre) 
Transports non 
commerciaux 
(nombre) 

lïr6 de la DireCtjoi n générale de la statistique et des études bnomiques (1993, Annuaire 

L'avion, pour bien des régions, reste le moyen de transport le plus efficace, surtout 

sur de longues distances. puisque le réseau routier est peu développé. Le 

transport intérieur est assuré par Air Gabon et par des compagnies privées. Au 

niveau international, en plus d'Air Gabon, plusieurs autres compagnies desservent 

le pays : Air France, Sabena, Swissair, Nigeria Airways. Cameroun Airlines, Royal 

Air Maroc. 

Tableau 9 : Trafic de 1' 
1 -?996; 

L 
PASSAGERS 557 21 8 646 015 647 792 

MOUVEMENTS D'AVIONS 38 286 37 476 33 251 
FRET ET POSTE (t) 13 707 15 841 13 059 

580 168 

37 986 
12211 

î ï ~ 4  de la Direction gédrale de la statisfique et des études économiques (avril 1996, Tendances 
de l ' b m m i e ,  p. 37). 
Note : II faut prendre garde aux données avancées dans les tableaux 8 et 9 puisqu'il semble sWe 
gliss6 une eneur seion les documents. 
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Le réseau portuaire se limite aux villes principales de Libreville (complexe portuaire 

d'ûwendo) et de Port-Gentil. Les installations portuaires du Gabon sont gérées 

par i'OPRAG (Office des ports et rades du Gabon) et connaissent, comme 

I'OCTRA, des difficultéç. 

Tableau I O  : Trafic  ort tua ire (en tonnes) 

Quant au réseau fluvial. les seules voies navigables sont les cours inférieurs des 

LlBREViLLE (OWENDO) 

grands fleuves. soit le Komo, de Kanga à Libreville. et l'Ogooué, de Ndjolé à Port- 

Gentil. Autrefois, les cours d'eau étaient utilisés pour le flottage du bois mais celui- 

447 949 

2211 906 

ci est maintenant principalement transporté par la voie ferroviaire. Au total, 3000 

Entrées 

Sorties 

kilomètres de voies fluviales sont potentiellement utilisables mais ne le sont pas. 

619 585 

487 434 

PORT-GENTIL 

Les liaisons avec l'arrière-pays restent donc difficiles à cause du faible 

454 521 

2 312 879 

460 962 

622 271 

développement des infrastructures routières et du réseau fluvial. 

439 757 

2 062 583 

119 701 

16 976 568 

Entrées 

Sorties 

Le réseau urbain gabonais présente donc un aspect tripolaire mal hiérarchisé et 

J 

7 7 .  de la Di-n g&ém/e & la siatiidïque et &s éi- &onom@ues (avn'll996, Tendances 
de I'éçonomk, p. 34). 

extraverti (voir Annexe il). Le grand axe de transport se situe de Libreville à 

Franceville, les deux points terminaux du chemin de fer. Port-Gentil se trouve 

129 900 

12 492 714 

i l 7  793 

6 3 1 4 M  

isol6e. seulement atteignable par voie aérienne. Les autres régions, généralement 

312 100 

7 164 000 

105 289 

12 763 196 
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vides de population. présentent de petites villes reliées entre elles par des routes 
souvent mal entretenues ou par voie aérienne. 

Pour remédier au problème de déséquilibre du réseau, la valorisation des villes 

secondaires s'avère nécessaire. Selon Oncio.Osa. pour la &liser, il faut : 

- y implanter les infrastructures priontaires qui y iont defaut ; 

- y mettre en piaœ un cadre administratif approprie ; 

- garantir la survie de ses habitants et assurer un débouché pour les productions 

agricoles du monde rural en y créant des empiois producafs (industriels et 

tertiaires) ; 

- y disposer des logements et des équipements nécessaires (Bducation et 

formation, services socioculturels, moyens de communication. équipements 

sanitaires et sociaux) (OndoIosa, 1994. p. 80). 

De plus, œs changements doivent aller de pair avec l'amélioration du réseau de 

transport. particulièrement du réseau routier. 
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.3. R61e et stabilité de Moanda dans le rdseau urbain 

Figure 20 : Carte de la région de Franceville 
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Les relations de la ville de Moanda avec les autres villes de la province peuvent 
déterminer, en partie, la stabilité de la ville au plan régional. En examinant la 

figure 36, Moanda est considérée comme un centre urbain régional complet. 
deuxième en importance après Franœville, capitale provinciale. Les deux villes 

entretiennent des relations, fortes de Franceville vers Moanda et moyennes, de 

Moanda vers Franceville. De plus, selon œ schéma, Moanda entretient aussi des 

relations avec les villes de Mounana (fortes), de Bakoumba (moyennes) et 

Okondja (faibles). Puisque cette figure ne fait pas mention des villages de la 

province, il faut quand même savoir qu'il existe des relations fortes avec les 

villages environnants de la ville. 

Franœville a une fondion administrative tandis que les villes de Moanda et de 

Mounana sont des créations d'entreprises minières- Selon Kamara, ail existe une 

hiérarchie urbaine centrée sur Franceville et Moanda autour desquelles gravitent 

des cellules primaires et secondaires., (Kamara. 1983, p. 290) Les villes de 

Franœville et de Moanda assurent l'encadrement de la province en offrant certains 

services à la population rurale comme les services de santé, d'éducation, 

d'administration (voir Annexe 12 pour une enquête sur la caractérisation des 

centres urbains du Haut-Ogooué). Moanda offre des services de sécurité 

(gendarmerie, police, renseignements généraux, douanes et aéroport), de santé 

(hôpital Comilog et hôpital publique), d'éducation (présence de plusieurs écoles 

primaires et Lycée) et de nombreuses activités induites (commerces, transports, 

loisirs, banques, etc.). Franceville reste toutefois la ville administrative provinciale 

par excellence tandis que les seMces d'administration offerts à Moanda sont plut& 

utiles à la population de la commune et de son département propre. La ville 

minière de Moanda f w n n e  l'organisation de l'espace, principalement 

économique, de la province par les salaires injectés et les œuvres sociales. Dans 

œ cas, la hiérarchie entre Francevilie et Moanda est moins distincte et on peut 

parler plutôt d'une compl6rnentarité entre les villes (Kamara, 1983, p. 290). 

Certains services, localisés entre Franœville et Moanda. débordent la région dont 



1. Limites provinces. - 2. Limite État. - 3. Faibles. - 4. Moyennes - Réciproques. - 5. Fortes 
6. Centre urbain complet. - 7. Centre urbain II. - 8. Centre urbain 1. - 9. Centre rural. 
Td de emara  (7983, p. 289). 

Figure 21 : Carte des activités et rôle de Franceville 

la radiophonie en ondes moyennes et courtes de Moyabi et la fabrication de sucre. 

De plus, le bi-pôle de Moanda-Franceville constitue un centre évident 

d'approvisionnement pour la région du Haut-Ogooué. 
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Tableau 11 : Classification des centres urbains 

Moanda 2 

Okondja 3 

Bakoumba 4 

Akiéni 5 

Léconi 6 

Mounana 7 

Boumango 8 

Tdde Kamara (1983, p. 291). 

Les villes de Franceville et de Moanda sont les seules villes de la provinœ à être 

complètes au niveau des équipements offerts tandis que les villes d10kondja et de 

Bakoumba sont considérées comme des cellules serniiurales et qu'Akiéni, Léconil 

Mounana et Boumango sont plutôt des centres à caractère rural (Kamara. 1983, p. 

291). 

La présence d'une compagnie minière a Moanda a grandement infloenœ le 

développement des infrastnctures de transport tant au niveau f6g ional qu'au 

niveau national. Au niveau régional, l'ancienne voie ferroviaire vers le Congo 

assurait un lien d'approvisionnement puisque le lien avec le reste du Gabon était 

difficile œ qui donnait à la ville de Moanda un caractère enclavé. Même au niveau 

routier, les liaisons se Faisaient vers le Congo par la route FrancevilleMoanda- 

Mbinda (145 km). l a  route nationale 3 de Libreville à Franceville. particulièrement 

difficile en saison des pluies, ne suffisait pas aux besoins d'approvisionnement de 

Moanda. A cause de ses besoins économiques et sociaux, la Compagnie Minière 

de l'Ogooué se voue aussi au transport. La voie ferroviaire M ensuite construite 

en 1987 pour reprendre en main le transport du mangandse et par le fait même 

réunifier la province du Haut-Ogooué avec la cote (voir figure 22). Depuis lors. la 
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ville jouit d'une bonne communication avec Libreville cornparatÏvement aux régions 

plus au nord. Le Transgabonais, se terminant a Franœville, passe par Moanda où 

il y a une gare pour le minerai et pour la population, Cette nouvelle voie oblige 

donc la construction du port minéralier dlOwendo. 

7ïré de Paurtier (1989, Tome 2, p. 232). 

Figure 22 : Carte du transport du manganèse 
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II est naturel que les routes de la province convergent principalement vers 

Fmnœville, la capitale régionale, mais Moanda entretient aussi sa part de relations 

avec les autres villes ou villages. La relation entre Franceville et Moanda reste la 

plus forte. En effet, une enquête en 19784979 a indiqué que cet axe comptait 

pour 72.5% du trafic de passagers et de marchandises de la province (Kamara. 

1983. p. 287). 

a La construction d'une route bitumée viable entre œs deux localités a 
donné une forte impulsion à cet essor à la fois humain. économique et 
sodaII par le dynamisme des activités de transports. Cellesci ont joué 
et continuent de jouer un r6le de catalyseur en faveur de cet essor. 
Sans œ rôle, les communications et les échanges seraient faibles et 
non adaptés; l'essor économique et social serait asphyxie, rallenti. voire 
stagnant. B (Odjouomy, 1983. p. 92) 

Les échanges entre les deux villes se font aisément par voie routière bitumée, 

tandis que la population d'autres petites villes ou villages de la région circule par 

routes en latérite. Toutefois. par manque d'entretien les routes s'avèrent parfois 

difficiles. Quelques villages de la province restent difficiles d'accès n'étant 

atteignables que par pistes. 

A l'époque où le Transgabonais n'existait pas, la voie aérienne aurait pu paraître 

un choix de prédilection pour l'approvisionnement de Moanda. Toutefois, œ mode 

de transport était très irrégulier et imprévisible. Aujourd'hui, l'aéroport international 

El Hadj Omar Bongo, situé entre Moanda et Franceville, joue le rôle de 

complément important à la voie ferroviaire, surtout pour les déplacements de 

passagers. 

Le rôle premier de Moanda reste celui de pourvoyeuse de matière première. sol  le 

manganèse, qui est ensuite acheminé vers Owendo par train. La ville joue alors 

un rôle positif dans le réseau urbain national, mais elle ne peut pas être considérée 

comme un carrefour routier national. En effet le réseau routier étant peu 
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développé à l'échelle nationale, le double centre de Moanda-Fanceville 

représente plutôt un des carrefours nationaux de transports aerien et ferroviaire. 

Les transports d'aujourd'hui étant œ qu'ils sont, la stabilité de la ville due aux 

transports ne s'accroiba dans les années a venir que dans b mesure ou elle 

deviendra pluri-fonctionnelle. Le gouvernement a adopté des politiques de 

développement et d'amélioration du réseau routier au niveau n&onal. Mais 

Moanda ne pouna en proiiter que si h demande intérieure pour des biens et 

services augmente. Malgré quelques problèmes financiers avec I'OCTRA, le 

réseau de chemin de fer est le mode de transport le plus enicace à l'heure actuelle 

dans l'évacuation et I'approvisionnement de Moanda. Malgré les quelques 

irrégularités de la voie aérienne, elle agit de complément à la voie ferroviaire. 
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6. Stabilité de la ville de Moanda 

6.1. Stabilitb fonctionnelle : diversification et répartition géographique 

6.1 -1 . En relaüon avec la Comilog 

A l'origine et actuellement tel que démontré à la section 1.4. selon la méthode de 

Harris, la ville de Moanda reste encore dairement une ville minière puisque 32 % 

de la population de Moanda-Mounana est employée dans le secteur minier. En 

prenant la méthode de Laurent Deshaies, nous arrivons aux mêmes conclusions. 

Certaines activités se sont toutefois développées avec l'aide directe ou indirecte de 

la Comilog. Ces activités se situent au niveau des secteurs primaires, secondaires 

et tertiaires. 

A ses débuts, la Comilog employait beaucoup de main-d'œuvre non seulement au 

Gabon mais aussi au Congo, le long de la voie téléférique (voir figure 23). Mais à 

Moanda, la majeure partie de la main-d'œuvre était recrutée sur place. Attirés par 

œ nouveau centre d'emploi, des villages entiers venaient s'y installer. Seuls les 

techniciens spécialisés et les cadres sont recrutés dans d'autres régions ou dans 

d'autres pays. Selon les stahistiques de 1993, 1488 emplois existent dans le 

secteur de l'extraction des minerais pour les communes de Moanda et Mounana 

(voir Annexe 1). Plus précisément, la Compagnie Minière de l'Ogooué est la 

source directe de 1407 emplois en 1995 (Compagnie Minière de l'Ogooué, 1996 b, 

p. 8). Mais, il faut aussi tenir compte des emplois créés par cette compagnie en 

dehors du secteur de l'extraction minière. 

Grâce à l'implantation de la Compagnie. les commerces de la ville et de la région 

tout entière, ont bénéficié d'une nouvelle maind'œuvre. Les salaires font rouler 

I'bconornie de Moanda et de la région (par exemple, dans les années 1990. la 

compagnie injecta$ 500 millions de FCFA par mois en salaires (Guay, 15 août 

1996). De nouveaux commerces s'ouvrent pour répondre aux nouvelles 
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demandes de la population. Un nouvel intérêt se développe pour la région du 

Haut-Ogooué. 

77d de Pourtier (1989, Tome 2, p. 252). 

Note : Ceite carte ne camporfait pas d8écheiIe 

Figure 23 : Carte du bassin régional d'emploi pour le pôle minier du Haut- 
Ogooué 

Les apports démographiques devraient entraîner une stimulation de l'agriculture 

dans la région puisque les nouveaux arrivants doivent être ravitailles. La Comilog a 

elle seule consomme en moyenne 30,6 tonnes par an de légumes (Pissibanganga 

dans Compagnie Minière de l'Ogooué, trimestre 1994, p. 16-17). Le 
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développement de I'agriaitture dans la région devral s'accompagner aussi d'une 

modification des plantations : en effet. les demandes changent à cause de 

i'amïvée d'étrangers qui apportent de nouveaux besoins (Wlien-Rossi. 1977, p. 

176). Cependant. en réalité, la nouvelle cite dépend surtout de I'ext&eur pour son 

approvisionnement (Lerat, 1966, p. 361382) : 74.7 % des légumes nécessaires a 

la compagnie sont importés (Pissibanganga dans Compagnie Miniere de l'Ogooué. 

Ze trimestre 1994, p. 1617) par voie aérienne et ferroviaire. Selon Villien-Rossi, 

les méthodes agricoles n'ont pas vraiment changé à I'amvée de la Comilog : les 

hommes défichent les plantations et les femmes cultivent toujours de façon 

traditionnelle (Villien-Rossi, 1977, p. 497498). Les transformations se situent au 

niveau de la population rurale originelle qui devient graduellement un prolétariat 

mi-urbanisé dépendant des importations des aliments de base. Cette 

transformation se démarque par la décroissance de la superficie de terres 

cultivées (Barnes. 1992. p. 87). 11 faut quand même noter qu'il y eut quelques 

tentatives agricoles modernes de la part de la compagnie mais c'était plutôt pour 

combler ses propres besoins. Particulièrement au début de l'exploitation, la 

compagnie s'activait aux plantations de bananiers pour ravitailler les équipes de 

prospection de géologues et elle a crée une fime qui a mis en valeur, sur la route 

de Franceville, une centaine d'hectares d'ananas. de bananes et de cuitures 

maraîchères dans les années 1960-70 (VÏllien-Rossi, 1977. p. 525). Le potager 

Cornilog, exploité en collaboration avec I'USTM (Université des Sciences et 

Techniques de Masuku) depuis le début des années 1990. est situe près de la Cité 

des Cadres et s'étend sur 4367 m2. On y cultive des cultures en plein air et sous 

serre (voir Annexe 13, tableau 1) (Pissibanganga dans Compagnie Minière de 

I'Ogooué. trimestre 1994, p. 16-1 7). Les récoltes savent à approvisionner 

l'économat en produits maraîchers frais mais. selon les autorités de la compagnie, 

le potager se veut aussi un exemple et un encouragement indirect pour le 

maraîchage dans la région. 

D'une certaine façon, la compagnie s'est aussi introduite dans le secteur de 

l'élevage dans la région de Moanda. Un terrain appartenant a la Comilog, situ6 sur 
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le plateau dlOkouma, a été prête gratuitement pour IS&ablissement d'un ranch. 
Par la suite, I'ûffice Gabonais d'Amélioration et Production de Viande (Ogaprov) a 

été créé en 1971 pour cr mettre au point une technique d'élevage par l'amélioration 

du @turage naturel, la conduite du troupeau et la formation du personnel. B 

(Vdlien-Rossi, 1977. p. 534) 11 y a eu aussi la M o n  en 1964 d'une W o n  

avicole couvrant 18 hectares dans le quartier Alliance. Elle ravitaille la Comilog et 

la Comuf (Compagnie Minière d'uranium de Franœville) en poulets. L'implantation 

de la Cornilog a eu un impact substantiel sur l'économie en général. Selon Villien- 

Rossi : 

a Les résultats les plus intéressants ont été obtenus dans le domaine 
industriel. L'extraction pure et simple du minerai relève certes de 
l'ancien système colonial. Mais il y a une première transformation de œ 
minerai à la laverie. la production de bioxydes (...) a (Milien-Rossi. 1977. 
p. 627) 

Ainsi. une entreprise de première transformation du minerai fait partie des activités 

de la Compagnie Minière de I'ûgooué. II n'y a pas vraiment d'autres activités 

industrielles qui se sont développées dans la ville grâce à l'aide de la Cornilog sauf 

par induction indirecte comme les construdions locales requises par la compagnie 

(marché, logements). Pendant un certain temps, il existait une fabrique de piles 

électriques, la Sogapil (Société gabonaise de piles électriques), créée en 1974 à 

Franœville, qui s'approvisionnait en manganèse à la Comilog. La Cornilog 

possédait 14'5 % du capital de cette entreprise en 1982 mais elle n'est plus en 

marche en 1996. La Société d'Eau et d'Électricité du Gabon (SEEG) et la Société 

de Travaux du Haut-Ogooué (Sotraho) ont dii être créées suite à la grande 

demande en eau et en électrÏcité de cette compagnie. 

Plusieurs projets ont été réalisés par la compagnie et ont ainsi contribué au 

marché de la main-d'œuvre. Par exemple. en 1969, la Comilog a bitumé une 

partie de la ville de Moanda et a ainsi mis une certaine maind'œuvre sous contrat 

(Guay, 15 août 1996). La sous-traitance des réparations à la Comilog est chase 

courante et parfois elle est accordée aux entreprises locales. 
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l a  Cornilog contribue également au développement de la région entière II y a une 

nette amélioraüon de l'infrastructure des communications. Par exemple, quand le 

téIWrique était en fonction, la route qui le longeait a débloqué i'extrêrne sud 

gabonais (Lerat, 1966, p. 361-362). De plus, les vols vers Franceville et 

Lastoursville ont augmenté. Le Haut-Ogowé étant un territoire autrefois 

complètement coupé, les liaisons avec le Congo se développèrent a la signature 

d'un accord au début des années 1980 a qui stipule que le manganèse sera 

transporté par le Congo Océan jusqu'à l'an 2000. ID (Aicardie de Saint-Paul, 1987, 

p. 73). Par la suite. les liaisons se renbdrent avec le reste du Gabon quand la 

voie ferrée transgabonaise atteigne la région de Moanda-Franceville. La voie du 

Congo fut définitivement abandonnée en 1992. Ainsi, la présence d'une route et 

d'une voie ferrée réorganise le transport à l'intérieur même du pays. 

Plusieurs grandes sociétés établissent des économats dans leur ville. L'économat 

de la société minière de l'Ogooué est un commerce réserve aux travailleurs et aux 

autontés locales. II offte des produits à moindre coût et s'approvisionne en biens 

importés par avion. Durant les années du téléférique. les fniits et les l&umes 

arrivaient du Congo. Pour accommoder l'ensemble de la population, la Comilog a 

constr~it et financé un marché public accessible à tous. Dans quelques années œ 

marché reviendra à la commune. 

Depuis I'amvée de la Comilog à Moanda, le tourisme s'est graduellement 

développé. On retrowe deux types de visiteurs dans cette ville : premièrement 

des gens d'affaires, des administrateurs et des hommes politiques venus 

initialement pour la Cornilog ou d'autres entreprises mais qui s'y attardent. et des 

voyageurs des régions environnantes, des nationaux pendant leun congés 

(Villien-Rossi, 1977, p. 31 3). Pour cas gens, le mess de la Comilog sert d'hôtel. 

Au niveau économique, la Comilog semble avoir peu investi directement dans la 

ville ellemême. II existe toutefois des projets en région qui ont Mnefkie de son 

appui et de son financement. Par exemple, la ville de Bakoumba située à 50 km 
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de Moanda, qui dépendait presqu'exdusivement du teI6férique Cornilog, s'est 

trouvée en mauvaise posture a la suite de sa fermeture difinitive. Une partie de la 

main-d'œuvre dût prendre une prémi te  ou être licenciée. La Cornilog décida de 

créer la Sodepal (Société d'exploitation du parc de la Lekidi) qui recycla une partie 

de la maind'œuvre restante. Ainsi. une pisciculture, un élevage de potamochères. 

de buffles et d'antilopes, puis la culture de champignons et de tilapias ont été mis 

en marche. De plus. la compagnie est actionnaire dans la SMEB (Société 

industrielle alimentaire et d'élevage de Boumango) qui produit poulets et œufs et 

cultive riz et mais, dont le chifke d'affaires global est de 4094 millions de F.CFA en 

1993 (voir Annexe 13 tableau 2). dans la SOSUHO (Société sucrière du Haut- 

Ogooué) dont le chiffre d'affaires est de 8137 millions de F-CFA en 1995 et dans la 

SEEG (Société d'eau et d'électricité du Gabon). 

D'autres projets importants appuyés par la compagnie sont en cours d16tude ou de 

réalisation (voir Annexe 10) : la Sogaferro (Société gabonaise de ferroalliage) 

créee en juin 1975 et acquise à 60 % par la Comilog, la Sogadema (Société 

gabonaise des dérivés de manganèse) en construction depuis la fin des années 

1970 et la Somifer qui exploitera un gisement de fer à Mékambo et dont la 

compagnie déüent 20 % du capital en 1994. 

Donc. au niveau du secteur primaire à Moanda, la Comilog a su développer 

quelques projets mais uniquement dans l'intérêt de s'approvisionner elle-même en 

légumes et en viandes. En région, elle a plutôt investi dans des exploitations de 

grande envergure qui. à part de fournir certains emplois a la population régionale, 

ne suffisent pas pour régler le problème de l'approvisionnement en produits locaux 

et la trop grande dépendance, encore aujourd'hui. de l'importation de produits 

alimentaires étrangers. Au niveau secondaire, nous pouvons affirmer que la 

compagnie n'a pas contribué à d'autres industries sauf celle de première 

transformation du manganèse. Les investissements dans le secteur secondaire se 

situent ailleurs surtout en région ou même en milieu international, ce qui ne 

contribue pas au maintien de la ville elle-même. Au niveau tertiaire, la compagnie a 
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investi peu de façon directe (sauf pour le marché) mais contribue au maintien et 

même au développement des entreprises de façon indirecte. En effet, c'est grâce 

à la présence de la main-d'œuvre Cornilog que les entreprises ont atteint leur 

développement actuel. 

Selon Deshaies, la proximité des grandes zones métropolitaines (dans le cas de 

Moanda, il faut considérer Franceville comme centre majeur dans la région mais 

qui, toutefois, n'est pas aussi attractif que Libreville, ville éloignée) et la présence 

d'une zone d'influence peuplée augmente les chances d'une diversification des 

activités urbaines (commerces, services, industries) (Deshaies, oct. 1 977. p. 4 25). 

6.1 -2. Sans la Cornilog 

Tableau 12 : Secteurs d'activités dans les communes de Moanda-Mounana 

Secteur primaire 4 5 3  
Agriculture 
Qevage 
Pêche 
Exploit fafest syiviculture 
Producüon de pétrole 
Forag, rech, pétmle, minerai 
Extraction minerais métalliques 
Extradion autres minerais 

Secteut secondaim 
lndustne du bois 
Raffinage du pétrole 
Industries agro-alimentaires 
Fabric. boissons, glace ind. tabac 
Autres industn*es 
Indus. textile habillement & cuir 
Industrie chimique, métallurgie 
Prod., distrib. eau & Bledricite 
B. Tp., g6nie civil 

- .  . . 

Secteur tertiaire 3440 
Transport terrestre 5,66 
Transport maritime 0,l 1 
TraBsport aérien 0,23 
Auxiliaires de transport 0,17 
Postes et t6l6communications 0.60 
Services de réparation 2,21 
HMels, cafés, restaurants 0.21 
Services bateliers 0,04 
Sewices rendus aux entreprises Y , I O  
SeMces rendus aux parti&fiers 7.10 
Services domestiques 2,m 
Commerce, import-export 1433 
Banques 0,21 
Assurances 0,02 

Secteur quaternaire 1433 
Administration &État 12,18 
Administ, de sécurit6 sociale 0,IO 
Autres administrations 0,29 
Ambassades et consulats 0,04 
Omisations internationales 



Tout en étant une ville principalement à fonction minière. elle peut se démarquer 

par d'autres fonctions. En analysant les autres secteurs actuellement présents à 

Moanda, on retrouve une diversité de fonctions qui assurent à la ppulaüon de la 

ville et de la région, des services qui leur sont utiles. 

Selon le recensement de 1993, I'agricutture occupait 681 personnes. soit 13.1 % 

de la population active; elle était pratiquée a 86% par des femmes pour les 

communes de Moanda-Mounana. C'est qu'encore aujourd'hui. cette adivité est 

largement &en/& aux femmes. soit à 95 % d'entre elles (Wllien-Rossi, 1977, p. 

629). Elles plantent, entretiennent, récoltent et transportent les récoltes. Elles 

cultivent principalement dans le but de noumr la famille et de revendre les surplus 

au marche. C'est une agriculture d'autoconsommation vouée aux cuiture vivrières 

comme le manioc, les bananiers, les arachides, I'oseille, les aubergines, les 

ignames et autres. Ce sont des cuftures faites sur bdlis à I'exterieur de la ville 

mais assez près pour que les femmes puissent y accéder relativement facilement. 

Toutefois, il existe une particularité agricole dans la région de Moanda-Franceviile, 

l'agriculture n'est vraiment pratiquée que dans les cuvettes tandis que les plateaux 

s'y prêtent moins faalement. 

a ... en dépit de la relative importance des revenus salariaux distribués 
en ville, une activité agricole s'y maintient et semble même s'étendre. 
Les petits salaires couvrent difficilement les besoins alimentaires des 
familles, contraintes de compléter leun ressources par une culture 
d'appoint. B (Pourtier, janv.-mars 1980, p. 61) 

L'agriculture dite traditionnelle qui est encore relativement importante ne suffit pas 

à produire des surplus pour nourrir toute la population. II existe toutefois de petits 

jardins commerciaux à Moanda dans les quartiers de Mont-Moanda et d'Alliance, 

qui contribuent, quoique avec insuffisance et irrégularité. au ravitaillement de la 

population en produits frais. (Voir figure 24). Un maraîcher s'était même établi le 

long de la voie du téléférique, au bord de la rivière Miosso (Mougondji, 1982, p. 86- 

87). Même avec la vente des surplus de cuitures tradiüonnelles et les quelques 



Figure 24 : Plantations industrielles et élevage dans le Haut-Ogooué 

jardins existants, la demande de la population de Moanda reste plus grande que 

l'offre locale. On doit donc avoir recours à l'importation de denrées alimentaires de 

l'extérieur. Particulièrement avant l'arrivée du Transgabonais, le ravitaillement de 

la population de Moanda posait problème. Le problème étal surtout lié c< à 

l'éloignement des zones agricoles et à la consommation d'une population à haut 

niveau de vie. B (Lebigre, 1980, p. 177) En effet, une large partie de la population 

de Moanda, dépendante des salaires de la Cornilog, a appris à consommer 

différemment. Les cadres expatriés, qui ne consomment pas ou peu de produits 
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locaux, ont introduit de nouvelles habitudes de arnsommation. Tout comme le 

pétrole a pu fournir assez d'argent pour importer de nouvelles denrées au niveau 

national. le manganèse a appwte a la population de Moanda les moyens de 

s'approvisionner en produits importés. 

La pêche et la chasse ne sont pratiquées que de f w n  artisanale pour la 

consommation familiale et parfois pour vendre la viande au marché. De même 

que les produits vivriers, la population consomme maintenant largement de la 

viande irnporiée. Pourtant, à quelques dizaines de kilomètres l'est de Moanda. 

le ranch de Lekabi, appartenant à Agrogabon I Sogadel. élève des bovins. En 

1993. on y comptait 7865 têtes dont des taureaux. des vaches. des veaux et des 

animaux de boucherie (Diredion générale de la statistique et des Btudes 

économiques, 1993, p. 32). Les familles peuvent élever leurs propres petits 

animaux domestiques comme les volailles, les moutons ou les chèvres qu'elles 

consomment surtout à l'occasion d'évènements spéciaux. 

En région, l'exploitation foW&e a surtout pris de l'expansion à la suite de 

l'implantation et du développement de la Comilog (ouverture de la voie du 

t6léférique par exemple). Seulement. 27 personnes y travaillaient en 1993 

(Direction Générale de la Statistique et des Études Économiques, lW au 31 juillet 

1993. p. 65). Au niveau national. l'exploitation forestière revêt une grande 

importance, mais dans la région de Moanda-Mounana, elle est sous-représentée. 

ia région, peuplée surtout de savanes, n'offre pas un bon potentiel forestier. 

A cause de la présence de la Comilog à Moanda et de la Comuf à Mounana. le 

secteur de l'extraction minière est largement sur-représenté par rapport aux autres 

secteurs. En Met, en 1993, 1637 personnes étaient affectées à ce secteur, soit 

31.5 % de la population active. En plus de ces deux compagnies, une nouvelle 

possibilité minière s'offre maintenant à la région. Un nouveau projet d'extraction 

d'or à Bakoudou, situé au sud de la ville de Moanda, a ét6 mis sur pied aprés 

l'acquisition de 75 % des intérêts par la compagnie canadienne Adamas 
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Reçoumes (Adamas, 21 août 1996). Pendant l'année 1997, cette compagnie 

espère commencer une production limitée d'or. 

Seulement 31 2 personnes seraient employées dans le sedeur secondaire, œ qui 

équivaut à 6 % de la population active de Moanda-Mounana. Tout comme dans le 

reste du pays, œ secteur est largement sous-représente. A Moanda, on retrouve 

des entreprises comme une de distribution d'électricité industrielle, une ferronnerie, 

des menuiseries, des briquetteries, une entreprise de tuyauterie et de soudure, 

mais aussi certaines sociétés liées au gouvernement comme la Sotmho (SaciétB 

des Travaux du Haut-Ogooué) qui s'occupe du bâtiment, des travaux publics et du 

@nie &il. Cette dernière société emploie le plus grand nombre de personnes et 

est suivie par les industries agro-alimentaires. 

De toute évidence, le secteur tertiaire est développé à Moanda (voir Annexe 14 

pour liste partielle des commerces à Moanda). Ce qui a permis ce développement. 

est la présence d'une population de salariés diversifiée : fonctionnaires, employés 

de la Cornilog et autres industries (Villien-Rossi. 1977, p. 307). Pour les communes 

de Moanda-Mounana, 1788 personnes travaillaient en des services diversifiés. 

Officiellement, en 1977, on dénombrait 431 petits commewnts à Moanda 

seulement. Toutefois, il faut tenir compte que de nombreux commerces sont 

informels et difficilement quantifiables. À part les grands magasins ou les grandes 

chaînes, il existe de petites boutiques de toutes sortes principalement tenues par 

des Afi-icains de l'Ouest et du Nord. Ils se sont installes sur la rue principale ou au 

marché municipal (Mougondji. 1982, p. 72-75). Le marche central, qui reviendra à 

la commune dans quelques années, joue un rôle économique essentiel dans la vie 

urbaine de Moanda. En plus. d'être un lieu de vente et d'achats, il représente un 

lieu de rencontre sociale non-négligeable. 

Deux banques, signes de la présence d'activités économiques, desservent la 

population de Moanda : la BlPG et la BICIG. 
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Les bansports publics au Gabon en general manquent d'effectifs. Toutefois, il 

existe 22 taxis interurbains publics (Odjouomy, 1983, p. 35) localisés a Moanda 

mais qui sont a s s u e  par des transpoiteurs privés. Une grande part des 

transporteurs œuvrent dans l'illégalité. On retrouve aussi des transporteurs et 

distributeun officiels de produits alimentaires dans la ville. 

Dans la ville elle-méme, le secteur des postes et télécommunications est @sent 

mais on le retrouve aussi dans h région de Moanda-Franœville où le ClOM 

(Centre international d'Ondes courtes de Moyabï) qui difise les émissions de la 

chaîne Africa No 1 et sert aussi de relais, s'est installé. 

Le secteur quaternaire comprend les services de l'administration de l'État 

principalement En effet, on y retrouve b préfecture, la mairie, le service de 

douanes et transitaires. Le gonflement des activités administratives est dû à 

l'accroissement démographique de ia ville, œ qui nécessite un encadrement plus 

poussé. 745 personnes étaient affectées à ce secteur en 1993 a Moanda- 

Mounana- 

6.2. Stabilité au niveau social 

6.2.1. Structure démographique 

(Voir annexe 15) 

La province du Haut-Ogooué, qui a une superficie de 20740 km2, comprend 

104301 personnes dont 76378 habitaient en milieu urbain et 27923 en milieu rural. 

La province est donc majoritairement urbaine tandis qu'on retrouve une densité de 

2,8 habitants 1 km2. Depuis le recensement de 1960, la population alto-govéenne 

est passée de 42274 personnes à 104301 personnes en 1993 (Direction Générale 

de la Statistique et des &des Économiques, 1' au 31 juillet 1993, p. 5). 



Pour pouvoir dériver la pyramide des âges de Moanda, nous devons nous fier au 

tableau 13. Pour l'ensemble de la province. il y a une bonne répartition entre les 

sexes. Pourtant. plus l'âge avance, c'est-à-dire pour les 50 ans et plus, plus le 

Tableau 13 : Résidents du Haut-Ogoou4 selon les grands groupes d%ge et le 
sexe 

rapport devient féminin. 

moinsdet5ans 45-4Sarir 5Uansetplus 

hommes femmes hommes fëmrnes hommes m m e s  

1 Urbain 17821 17837 15652 16926 3663 4479 

Rurai 5939 5797 4318 51 17 2863 3889 

Tofal 23760 23634 19970 22043 6526 8368 

Plusieurs groupes ethniques sont représentés dans la province du Haut-Ogooué. 

Le plus grand groupe, les Mbede-Teke (581 85 personnes), est suivi des Nzabi- 

Duma (181 13 personnes), des étrangers (10237 personnes), puis des Kota-Kele 

(8458 personnes) (Direction Générale de la Statistique et des Études 

Économiques, 1 er au 31 juillet 1993, p. 19). 

L 

Tiré du Ministere & la Planiikation et de l'Aménagement du Temtoie (Iw au 31 juillet f993, 
Primipaux résuttais, p. 11). 



Tableau 14 : Populaüon par ethnie de la province du Haut-Ogooué en 1993 

Mbede-Teke : 58 385 

Nzabi-Duma : 18 113 

Étrangers : IO 237 

Kota-Keie : 8 458 

Shira-Punu : 4 017 

Fang : 2 704 

Okando-Tsagho : 901 

Pygmées : 469 

416 

83 

Chez les 6 à 14 ans, 90,4 % fréquentaient l'école tandis que le nombre sJAlevait à 

63,4 % pour les 15 à 19 ans (Direction Générale de la Statistique et des Études 

Économiques, lm au 31 juillet 1993, p. 27). Selon le tableau 15, la population 

urbaine possède en général un plus haut taux d'instruction que le milieu niral. 

Tableau 15 : Pourcentage des résidents du Haut-Ogooub de 15 ans et plus 
par milieu, selon le niveau d'instruction 

Niveau d'instruction 
. . .-.- .... . ...- . . ... -. * ........ .--.. .. ... . * - ----- 

Sans Primaire Sec 1 Sec 2 Supérieur Autre Total 

Urbain 28,O 36.7 24,8 5,3 2,3 2,8 40025 

Rural 50.2 33.1 1 2,7 2 2  0 8  1.2 161 87 

Ensemble 344 35,7 21.3 4,4 1 3  2,3 5621 2 

Tiré de la Diredion Générale de la Sfatiaque et des &des Économiques (lW au 3l  juilet f 993, 
Principaux Résuitats, p. 29). 

Au Gabon, statistiquement, on établit l'âge de procréer entre 15 et 49 ans. Le taux 

de fécondité générale du Haut-Ogooué est de 180,Z pour mille tandis que celui du 
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pays est de 151.7 pour mille en 1993. Selon le Rapport Mondial sur le 

Développement Humain, sur une base de 100 en 1970, l'indice synthétique de 

fécondité du pays est de 110 en 1994 œ qui constitue une augmentation de la 

fécondité. L'infécondité est relativement élevée dans la province. mais a quand 

même connu une baisse : en 1960, 34,8 % des femmes de 45-54 était sans 

enfant. tandis que le pourcentage a diminué à 15,8 % en 1993. En milieu urbain 

aito-govéen, on compte 5,5 personnes pour chaque chef de ménage tandis qu'en 
milieu rural on en compte 4,4 pour chaque chef (Direction Générale de la 

Statistique et des Études Économiques, IH au 31 juillet 1993, p. 57). Cette 

difference pourrait être expliquée par les conditions de vie plus difficiles à la 

campagne tandis que les gens de la ville peuvent généralement se permettre plus 

d'enfants. ayant accès à de meilleurs services de sant6 par exemple. 

Moanda fait partie du département de Lebornbi-Leyou qui comprend les 

communes de Moanda et de Mounana. et les cantons de Lebombi-Lekedi et de 

Lebombi-Leyou œ qui totalise 30 583 habitants (Diredion Générale de la 

Statistique et des Études Économiques, lH au 31 juillet 1993. p. 86). La population 

de œ département est à 92.4 % urbaine, soit le plus haut taux de toute la province. 

Tableau 16 : Résidents par division du Département de Lebombi-leyou 

Commune de Moanda 2t 882 
Commune de Mounana 6372 

Canton Lebombi-lekedi 1531 
Canton Lebomk'-Leyou 798 
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Tt15 de l'lnstituf Pédagogique National (Gabon) (1993, p. 7 16). 

Jre 25 : Carte de la densité de population avec divisions adminisaativ 'es 

Pendant les premières annees de la Cornilog, plusieurs employés furent recrutés 

des environs mais aussi de régions un peu plus éloignées. Entre 1965 et 1967. 
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Moanda a accueilli des environs 1768 personnes ressortissantes du département 

de Ranceville. 858 et 1293 personnes originaireç dJOkondja et de LBconi. Au 

total. 1 835 personnes sont parvenues des villes de Lastourville, Koulamoutw ou 

d'autres villes gabonaises tandis qu'on comptait 200 cadres expatriés 

(majoritairement français) (Mondjo-Boussieng ui. 1 978, p. 1 27-1 28). 

En 1971. on comptait 7436 émigrés vivant dans le district de Moanda. dont 3751 

hommes et 3685 femmes (voir tableau 17). On remarque que contrairement à 

plusieurs villes minières du monde. la ville de Moanda ne démontre pas un grand 

écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Déjà à cette époque. la 

ville démontrait une certaine stabilité au niveau de la structure démographique, 

plus précisément de la répartition entre hommes et femmes. 

Tableau 17 : Total des higrés vivant dans le district de Moanda en 1971 

* : Emigrés en provenance d'autres régions du Gabon. 

note : une currection a dû 6tre apportée puisqu'wie erreur s'était glissée dans le total du tableau 

original 

7ïré de Mondjb-Bousibngui (1978, p. 729). 



I Haut-Ogooué 

I Esîuaire 

O Moyen-Ogooué 

Ngounib 

Nyanga 

R Ogoou&lvindo 

I Ogooué-Lolo 

Q Ogoou& 
Maritime 
I Woleu-Ntem 

I Étrangers 

Données ti&s du Minist6re de la Planification et de l'Aménagement du Tenitoim (lu au 31 juillet 
7993, Principaux résultats, p. 63). 

Figure 26 : Graphique du lieu de naissance de la population urbaine de 
Moanda-Mounana en 1993 

Le recensement de 1993 ne dénombrant pas la population de chaque quartier de 

Moanda. nous devons nous fier à des statistiques anterieures pour obtenir un 

aperçu de la composition de ces quartiers. 

Tableau 18 : Évolution de la population par quartier 
Quartiers 

*-&Xnimtif . 

Alliance 
Bellevue 
Comilog Employ6s 
Cornilog Cadres 
Commercial 
Kabibi 
Leyima 
Miosso 

Montagne 
Mont Moanda 
Samba 

Ethnies dominantes 1971 
ou nationalités 

.. .. ... * - . 

Meles 379 - - 

Bawandji, Bandjabi 341 
Bandjabi, Bahoumbou 437 

MQIBs 1 355 
Expatriés français 233 

Males 296 
Bhoumbou 92 

Bateke, Mbahouin 1146 
Bawandji,Obamba, 1027 

Batéké 
Bandjabi 368 
Bawandji 704 

Obamba, Bateké, 1508 
Ndumu ----- -.--- 

Total 7886 7655 7708 8633 8347 
Ti& de Mougondj7 (sept. 1982, p. 45). 



Selon A. Rose (Rose, 1962, p. 627), deux points caractérisent la vie urbaine : tout 

d'abord. une forte densité de personnes de types différents dans un espace 

restreint amène une ségrégation de personnes socio-cuiturellement homogènes 

dans des quartiers séparés, et d'un autre côté, le manque d'espace entre les 

habitants débouche sur un contact social entre eux, œ qui a tendance à effacer les 

différences sociales et culturelles et encourage l'assimilation et l'acculturation, sol 

I'efbt u meiüng pot B. ERectvement, à Moanda, les quartiers démontrent une 

certaine ségrégation ethnique qu'on reamnait dans le tableau de I'évolutton de la 

population par quartier ci-dessus. Par exemple, la cité des cadres a longtemps été 

réservée aux Français. Toutefois, dans les quartiers ouvriers construits par la 
Compagnie, les populations se mêlent puisque la -Mation y est plutôt 

professionnelle. Pour chaque quartier qui a une domination ethnique, il faut 

ajouter un certain nombre d'étrangers commerçants comme des Portugais, des 

Maliens, des Sénégalais ou autres (Villien-Rossi, 1977, p. 263). 

Dans la ville, en 1993, 2902 hommes sont des chefs de ménage, contre 777 

femmes. Mais, 73,3 % des hommes chefs de ménage et seulement 39,O % des 

femmes chefs de ménage occupent un emploi. II est intéressant de remarquer que 

56.6 % des femmes chefs de ménage sont recensées inactives (Directi-on 

Générale de la Statistique et des Études Économiques. lM au 31 juillet 1993, p. 

58). Toutefois. devant soutenir leur famille, ces femmes ne peuvent pas être 

totalement inactives et pratiquent des tâches informelles pour survivre. 

Sur le plan sociologique, les structures familiales tradlionnelles se sont modifiées 

à l'arrivée de la compagnie. Les grands travaux de modernisation et le côtoiement 

d'expatriés aux goûts différents entraînent des changements dans les habitudes 

des hommes et des femmes. Par exemple. les hommes veulent, après une 

journée de travail se divertir tandis que les femmes aspirent à une certaine 

émancipation. Toutefois, a Moanda, a il n'y a pas eu beaucoup de changements 

chez les personnes âgées, pour des raisons de routine et plus encore d'int6rêt. u 
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(Wllien-Rossi, 1977, p. 615) Donc, malgré la modemkation des infrastructures et 

de certains comportements, les structures sociales sont derneurtbs relativement 

inchangées (Villien-Rossi, 1977, p. 61 5) 

6.2-2. Infrastructures sociales et événements sociaux et de loisirs 

Les infrastructures a Moanda revêtent une grande importance pour la 

population de la ville elle-même mais aussi pour la r6gion (voir Annexes 16 et 17 

pour les schémas des infrastructures sociales). Villien-Rossi considère même la 

ville de Moanda comme centre des études et centre médical pour les campagnes 

et les villages environnants (Villien-Rossi, 1 977, p. 6 13). 

A Moanda. il existe plusieurs écoles de niveaux différents mais aussi d'origines 

differentes. Certaines écoles ont été créées par la Comilog, à l'origine réservées 

aux enfants de ses employés, mais aujourd'hui accessibles à toute la population. 

C'est le cas du Lycée Henry-Syhroz qui. tout en étant passé aux mains du 

Ministère de l'éducation depuis 1978 (Compagnie minière de l'Ogooué. 2' 

semestre 1995, p. 25). affiche certaines caractéristiques de la compagnie encore 

aujourd'hui : les enseignants sont maintenant payés par l'État mais sont encore 

logés par la Cornilog. Ce lycée offrira pour l'année scolaire 1997f98 un 

enseignement de la année à la terminale pour la population de Moanda, 

Mounana et Bakoumba. L'école conventionnée (une écde qui fondionne selon le 

système français pour éviter que les étudiants. d'origine ftançaise. ne soient 

ddpaysés), qui fait maintenant partie du groupe Henry-Sylvoz (institution qui 

regroupe plusieurs niveaux), est dans la même situation que le Lycée. C'est une 

école de niveau primaire ouverte à toute la population. Le groupe Henry-Sylvoz 

compte environ 377 élèves en 1995 (Compagnie minière de l'Ogooué. 26 semestre 

1995, p. 25). Toutefois, la compagnie gère trois écoles maternelles réservées aux 

enfants des employés de la Comilog où les enseignants sont payés par celleci. II 
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existe aussi un L y d e  technique qui était tout d'abord un centre de formation 

profkssionnel pour la Comilog et accueillait en 1982, 372 personnes (Mougondji, 

1982, p. 80). Si la Comilog a pris en charge l'éducation de seulement les enfants 

de ses employés à l'origine, l'État a vite fait de compenser les insuffisances pour 

les autres enfants de la ville. II y développa des jardins d'enfants et des écoles 

publiques de quartier (École Leyima, École Mont-Moanda, etc.) qui regroupent plus 

de 1600 élèves (Mougondji, 1982, p. 7 ï  a 79). Au fil des années, ces écoles se 

sont avérées trop petites. A cause du manque de financement de la part de l'État, 

la Comilog, soucieuse de la satisfaction de la population. a offert la construction de 

salles de classe à ces écoles. A ces établissements, s'ajoutèrent aussi une école 

catholique et un collège catholique où les classes de b 6' à la année sont 

offertes depuis 1961, une école protestante et, récemment, un établissement 

secondaire Alliance chrétienne. Ces trois types d'établissements enseignent à 

plus de 2400 enfants (Mougondji, 1982, p. 78). 

Dans le domaine de la santé, l'hôpital publique, construite il y a un dizaine 

d'années, assure un minimum de soins avec ses 40 lits en 1982, mais rencontre 

plusieurs difficultés d'approvisionnement en médicaments. Par contre, l'hôpital 

Comilog a longtemps représente l'hôpital moderne de la région puisque la 

compagnie avait les moyens d'en assurer le bon fonctionnement- Cet 

établissement est ouvert à toute la population et était gratuit jusqu'a il y a 3 ou 4 

ans. L'engouement de la population à se faire soigner à cet endroit a amené les 

autorités de la compagnie à devoir imposer certaines restrictions et ainsi demander 

i 000 F CFA par consultation (Guay, 27 août 1996). 11 possède un bloc opératoire 

moderne depuis 1992 (Compagnie minière de l'Ogooué, trimestre 1993, p. 15) 

et 55 lits en 1982. 

Aujourd'hui, au niveau des services publics, la police, la gendarmerie, les douanes. 

le cadastre, le trésor national et la poste sont assurés par l'État. En effet, à la suite 

de l'implantation de la Comilog, il devint nécessaire d'assurer une administration 

efficace pour œ petit village devenu ville en expansion. II existe des lacunes en œ 
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qui concerne l'assainissement public. En effat. comme partout au pays. les 

autorités municipales éprouvent de la difficult4 a fournir un seMœ de collede de 

déchets efficace. la Comilog se charge toutefois du nettoyage de ses propres 

cités. Le service des incendies est plutôt limité puisque œ sont quelques agents, 

formés pour les feux sur le site de l'usine, qui peuvent prêter assistance à 

l'extérieur du site. 

Quoique le transport des agents Comilog soit assuré (les cadres ont leur voiture. 

les ouvriers profitent du transport par bus), le transport en commun n'existe que 

sous forme de taxis ou taxis-bus. 

Au niveau des logements, la compagnie o h  des cités construites pour ses 

employés tandis que les autres habitants se prennent eux-mêmes en charge. On 

compte une dizaine de cités Comilog œ qui équivaut à environ 700 logements où 

l'eau, l'électricité et le gaz sont généralement fournis (Guay, 15 août 1996). De 

plus, les cadres sont agréablement logés dans un quartier fleuri à flanc de 

montagne. 

Tableau 19 : Logements selon le statut d'occupation Moanda 

Propriétaire Locataire Logé par Logé par Log4 gratuit Aube Total 

employeur famille 

f 713 909 881 1 64 24 2 3693 
I I 

7315 du Ministere de la Planificabon et de I'Am6nagernent du Tem'foire (7- au 37 juillet 7993, 
Princrpaux résultats, p. 58). 

Tableau 20 : Logements selon la nature de construction à Moanda 

Provisoire Traditionnelle Améiiorée Moderne Total 
320 1 536 920 917 3693 , 

Tiré du Mini&= cfe la PlanifmtKM et de \'Aménagement du T e m m  ( P a u  31 juilef 1993, 
Pnircpaw résuliats, p. 58). 



Tableau 21 : Équipement des logements a Moanda 

1 Nombre de Adduction d'eau Branchement WC hydraulique Habitant. 1 pi* 1 
logements electrique 
3693 ? 589 2852 i014 1,30 

TKB du MinjlStere de la Planfication et de I'Am6nagement du Temroire (lW au 31 juillet 1993, 
Pni ic~ux résuitats, p. 59). 

On peut généralement affirmer que tout regroupement d'individus relativement 

important cherche à se divertir par n'importe quel moyen. sinon il est voué à subir 

des stress importants. 

Dans la ville de Moanda, la Compagnie minière de IOgooué s'est grandement 

impliquée à œ niveau pour créer un sentiment d'appartenance, un sentiment de 

satisfaction parmi la population. Au fil des ans, elle a créé des équipes sportives 

dont de football, de basket-ball, de volley-ball, d'athlétisme, de judo, de boxe 

(Anonyme, s.d. b, p. 150). Ces dernières années, la 

compagnie a développé d'autres activités comme le golf et l'équitation (Guay, 27 

août 1996). À cet effet. elle a construit des infrastructures qui y étaient 

nécessaires, notamment, trois stades sportifs qui sont fort appréciés par la 

population. Le nouveau terrain de golf a été aménage en 1995 (Békan. Jeudi 4 

mai 1995, p. 9). La Comilog finance une équipe de football professionnelle, 

dénommée Mangasport, qui joue au niveau national mais aussi international. A la 

saison sportive 1993-1994, l'équipe a gagné la Coupe du Gabon (Compagnie 

Minière de l'Ogooué, 1994 c, p. 26) ce qui l'amène ensuite à jouer en coupe 

d'Afrique en 1 995 (Compagnie Minière de l'Ogooué, 1995 a, p. 33). 



Figure 27 : Stade de football de Moanda 

La compagnie a aussi instauré ses propres politiques sociales. Par exemple, le 24 

décembre. elle offre des cadeaux de Noël  aux enfants d'agents de O à 12 ans. 

Pendant les vacances scolaires, elle organise une colonie de vacances qui 

regroupe de 50 à 60 enfants d'agents entre 8 et 12 ans et les envoie, pendant trois 

semaines. dans une autre ville du Gabon. A cette occasion les parents n'ont 

aucun fiais à débourser, la compagnie prenant toutes les dépenses à sa charge. 

En 1995 et 1996, les enfants ont eu la chance de visiter la ville de Port-Gentil 

(Compagnie Minière de l'Ogooué. 1995 a. p. 27) tandis qu'en 1997. il est prévu 

une visite à Libreville. 

La Sainte-Barbe est une fête très célébrée à Moanda. Cette féte est célébrée par 

les mineurs. les pompiers, les marins . les artilleurs, tous ceux qui utilisent le feu 

dans leur vie professionnelle (Compagnie Minière de l'Ogooué, 1994 c). En effet. 

à chaque premier samedi du mois de décembre, la Direction de la Mine organise 

des manifestations sportives. musicales. culturelles et humoristiques, en terminant 

par un dîner dansant. 
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D'initiative indépendante de la Cornilog, des étudiants du Collège St-ûominique de 

Moanda ont créé un club cr Jeunes en création » pour rencontrer d'autres jeunes 

du pays et ainsi discuter des a problèmes qui minent b jeunesse. dont la 

délinquance juvénile scolaire. B (Leyigny, lundi 3 avril 1995, p. 12). De plus, un 

œrde culturel, ouvert à toute la population. offre des s e ~ c e s  comme la 

bibliothèque, une salle de cinéma. une salle de jeu, un bar. une salle 

d'alphabétisation et autres (Villien-Rossi. 19n, p. 209). C'est ainsi qu'on remarque 

que la population de Moanda entreprend certaines activités pour prendre soin de 

sa communauté. 



Commune de Moanda, Gabon 
Infrastructures sociales et administratives 

Rbalide par Maqolaine Giiay 
Lieu I Jn~e l t i t é  de Sherbrooke Canaad 

Odlc 14 ciiivier 1 9 9 7  
SOUISU AgutiIW üalxi iuai .  ~ i i u  es 

de Moanda, Etchelle 1 S W O ,  1 % ~  
1 '34'2H' Wroleclian Ellipsoide da C.larke 1880 



1 O 8  

6.3. Stabilité de la ville de Moanda 

Si nous prenons l'exemple de la ville de Bakoumba, l'avenir n'est guère reluisant. 

En effet, cette ville dépendal presque uniquement du téléférique. employé par la 

Comilog pour le transport de son manganèse. jusqu'a sa fermeture définitive en 

1992. Les aaivités qui étaient générées par le téléférique étaient étroitement liées 

à celui-ci. Ainsi, à Bakoumba, le téléférique nécessite une centrale électrique. des 

ateliers mécaniques, une menuiserie, un parc de bennes et pylônes. Évidemment, 

cette activité industrielle a entrainé les fonctions administrative, politique, 

commerciale, médicale, cufturdle et cultuelle (Ayangala, sept 1983, p. 33) mais 

pas assez pour soutenir la ville naturellement après la fermeture du téléférique. 

Ce qu'on entend par naturellement, c'est que sans l'intervention de la Comilog en 

créant un projet d'élevage et de pisciculture à Bakoumba, une grande partie de la 

population aurait dû migrer par manque de travail. Même avec l'élaboration de œ 

nouveau projet, certains anciens employés ont dû prendre une retraite anticipée ou 

être relocalisés. Même dans les années de fonctionnement du téléférique, l'unique 

établissement d'enseignement secondaire de Bakoumba avait dû fermer ses 

portes faute d'élèves (Ayangala, sept. 1983, p.33). 

La situation de Moanda ne semble pas alarmante pour l'instant. En effet, les 

réserves de manganèse sont encore suffisantes pour assurer un fonctionnement 

pendant plusieurs dizaines d'années. C'est plutôt le cours des marchés mondiaux, 

leurs fluctuations, qui entraîne la Comilog sur des hauts et des bas. Toutefois, la 

compagnie, au cours des années, diversifie beaucoup ses investissements, ce qui 

aide a sa stabilité. Tout cela ne peut être que bénéfique à la ville elle-même 

puisqu'elle profite ainsi toujours du soutien économique et social de la compagnie. 

De plus, plus le temps avance, plus la ville prend de l'ampleur, développe ses 

fonctions et ainsi augmente ses chances de durabilite au niveau interne mais aussi 

avec l'appui régional. 



Même si nous avons établi que la ville de Moanda étai sans aucun doute une ville 

minière, la ville affiche d'autres fondions secondaires relativement importantes qui 

pourraient assurer sa stabilité si la fonction minière devait se dégénérer. 

Selon la méthode de Harris (Merlin, 1973, p. 26-27). pour déterminer si les 

communes de Moanda-Mounana sont des villes à fonction industrielle atténuée 

(revoir les définitions de Hams). il faut que : 

E ind 2 0.30 
Salariés 

E ind 2 0.74 
E ind + E corn 

E : emplois dans i'industrie 
E ,, : emplois dans le commerce 

Secteur ind-el 
Industrie du bois 
Raffinage du pétrole 
Industries agro-alimentaires 
Fabric. boissons, glace ind. tabac 
Autres industries 
Indus. textile habillement & cuir 
Industrie chimique, métallurgie 
Prod., distrib. eau & éimcité 
B. Tp., génie civil 
Total 

Nombre d'emplois 
50 
4 
57 
2 
38 
12 
1 

25 
123 
31 2 

Eind = - 312 = 6 %  
Salaries 5198 

Alors seulement 6 % de la population active est employée dans l'industrie, donc le 

premier critère (minimum de 30 O/o) n'est pas atteint. Les communes sont par 

conséquent très peu industrielles. 

Pour vérifier si les communes sont des villes de type commercial, il faut distinguer 

entre le commerce de détail et le commerce de gros. Puisque dans le 
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recensement de 1993 nous ne pouvons pas distinguer les deux, nous tentons de 

modifier la formule pour établir si les communes sont de types commerciales. 

Où E : emplois dans le commerce de detail 
E , : emplois dans le commerce de gros 

€cd 2 0.50 
(E ind + E corn) 

Eco 2 0,20 
(E ind + E corn) 

E cd + ECF~ 2 0.50 + 0.20 
(E ind + E com) (E ind + E mm) 

Ecd+Eccl r0,fO 
E ind + E corn 

E c 2 0.70 
(E ind + E corn) 

Secteur commercial 
Services de réparation 
Hôtels, cafés, restaurants 
Services hbteliers 
Services rendus aux entreprises 
Services rendus aux particuliers 
Commerce, importdxprt 
ToW 

Nombre d'emplois 
115 
11 
2 
57 
369 
745 
1 299 

E c = 1299 = 80,6% 
(E ind + E corn) 1611 

Nous pouvons donc affirmer que, selon la méthode Harris, les communes de 

Moanda-Mounana se présentent aussi comme des villes à fonction fortement 

commerciale. 

Pour qu'un ville soit nœud de transport, il faut que : 



Où E : emplois dans les trampts et les telécommunications 

E t  20 , t l  
Salariés 

E t  2113 
E ind 

Secteur des transports 
Transport terrestre 
Transport maritime 
Transport aérien 
Auxiliaires de transport 
Postes et télécommunications 

Total 

Nombre d'emplois 
294 
6 
12 
9 
31 
352 

E t  = 352 =6,8 O h  

Salariés 5198 

Le premier critère n'est pas observé, donc les communes de Moanda-Mounana ne 

sont pas des villes nœuds de transports. Toutefois, il faut noter qu'il existe des 

moyens de transport informels qui ne sont pas comptabilisés dans les statistiques, 

ce qui pourrait modifier les résultats. 

Finalement, nous pouvons conclure que les communes de Moanda-Mounana sont 

de type bi-fonctionnel puisqu'elles présentent des taux suffisants, selon la méthode 

de Harris, pour s'accaparer des titres de ville minière et ville commerciale. Selon 

cette affirmation, nous pouvons déduire que si la fonction minière devait 

disparaître, la fonction commerciale suffirait pour soutenir la ville. 
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Cependant, il existe des insunisanœs maquées dans certains secteurs dont les 

activités primaires et secondaires autres que celles qui sont reliées à i'extracüon 

du manganèse et sa transformation. Problème qui n'est pas nouveau, même à 

l'échelle nationale, l'approvisionnement en produits alimentaires laisse encore B 
désirer même avec le développement de certains projets à Moanda et en région. 

L'idéal serait d'acquérir une autosuffisanœ en matière d'aliments (végétal et 

animal) pour subvenir ainsi aux besoins de la population urbaine. II reste vrai qu'il 

est difficile d'évaluer l'ampleur des produits cultivés de façon traditionnelle (c'est-a- 

dire les cultures que les femmes pratiquent et recdtent puis peuvent revendre sur 

le marché), mais les commerçants vendent beaucoup de produits importés 

d'autres régions et surtout d ' a m  pays. Au niveau secondaire, les activités 

restent encore trop limitées. Si la Comilog devait partir, la masse de main-d'œuvre 

ainsi libérée aural des difficultés à se trouver du travail. II y aurait donc un certain 

déplacement de population suite à la fermeture de la Compagnie mais les autres 

activités de la ville et de la région ne pourraient absorber, qu'en prüe, œ nouvel 

afflux de travailleurs. 

Au niveau provincial, Mondjo-Boussiengui affine que l'économie du Haut-Ogooué 

en général est désarticulée et excentrée (Mondjo-Boussiengui, 1978. p. 140). œ 

qui ne contribue pas de façon positive à une stabilité naturelle de la province. II 

serait cependant utopique de s'attendre à œ que toutes tes régions du monde 

soient assurées d'une telle stabilité a l'avenir. Selon lui, si la région manque 

encore de diversification industrielle, c'est une conséquence de la division 

internationale du travail. Pour corriger cette situation, il faudrait créer des activités 

secondaires à intégration verticale dans les principales zones minières de la région 

(Mondjo-Boussiengui, 1 978, p. 14 1 ). 



7. Conclusion 

La ville peut faire l'objet de diverses classifications : selon la théone de l'économie 

de base. dont la méthode de Hoyt, selon une ciassification fonctionnelle, par 

exemple les classes définies par Hanis et selon la théorie des pôles de croissance 

discutées par Allen Pred, puis par François Perroux. La théorie de l'économie de 

base distingue les activités de base (ou spécifiques) des activ'iés non-basiques 

(ou banales). Hoyt a ensuite développé une méthode pour mesurer, de façon 

élémentaire, l'importance respedive des secteurs spécifiques et banals. Hams 

classifie les villes selon leurs fondions : industrielle pure. industrielle atténuée, 

minière, cornmerciale de détail, commerciale de gros, de transports, universitaire. 

de repos et de retraite et multifonctionnelle. Selon la théorie des pôles de 

croissance, le secteur subissant une bonne croissance entrahera les autres 

secteurs d'activités. Une ville minière est donc une ville qui possède une fonction 

minière et qui tire sa raison d'être de cette exploitation. Elle peut se présenter 

comme une ville fragile si une diversification fonctionnelle n'est pas en cours et si 

les échanges régionaux et nationaux restent minimes. C'est le cas de Minto au 

Canada, les villes du Shaba méridional au Zalre ou autres villes ou la fermeture 

des compagnies d'exploitation minière a entrainé de graves aises ou même 

l'abandon de la ville. 

La région de Moanda - Franceville a été découverte après les explorations de 

Brazza qui tentait d'atteindre le centre de I'Afnque vers la fin des années 1800. 

Depuis la délimitation des temtoires africains en 1885, la province du Haut-Ogooué 

a fal  partie tour a tour du Congo français. de I'Afnque équatoriale française, du 

Moyen-Congo puis du Gabon en 1946. La découverte d'un nouveau gisement de 

manganèse en 1944 a amené un recrutement de personnel à l'emploi de la 

Compagnie Minière de l'Ogooué. La région consiste en un mélange de forêts et 

de savanes qui accueillait autrekis un faune imposante (lions, éléphants, buffies, 

antilopes. maintenant devenus rares). La ville de Moanda est divisée en 14 



quartiers qui présentent une stratification par fonctions, par classes sociales et par 

ethnies. Toutefois. l'anarchie de certains quartiers présente un probléme foncier 

certain. Les pouvoirs publics de Moanda conjointement avec la Comilog ont 

longtemps administré la ville. Encore aujourd'hui, il est pratique courante 

d'accorder le rôle de maire adjoint au Directeur général de la Comilog. La ville et 

la compagnie sont très liées. La Comilog exploite le minerai de manganèse et lui 

fait subir une première transformation avant de la charger sur la ligne ferroviaire 

transgabonaise. La compagnie employait 1407 personnes en 1995. Elle s'est 

impliquée dans de nombreux projets sur le territoire national. 

De manière globale, une description de l'insertion de Moanda dans le réseau 

urbain gabonais a précédé un traitement des fonctions urbaines de cette ville. La 

méthodologie employée est surtout celle de cueillette d'informations par une revue 

de littérature extensive, une obsenration sur le terrain se divisant en trois parties : 

collectes de données à Libreville, à Franceville puis à Moanda où il y a eu 

interview de deux autontés de la Comilog. Ensuite, des outils. sol des cartes, ont 

été élaborés et finalement l'analyse des données obtenues. Des limites se sont 

marquées tant au niveau de la collede sur le terrain qu'au niveau de la méthode 

de démonstration employée. Des indisponibilités de documents et de personnes. 

une démonstration statistique simple et une approche hybride contreversée ont 

restreint la portée des données recueillies. 

En réponse à la première hypothèse posée, soit : Moanda joue un rSle positif dans 
le &seau urbain gabonais où elle est B la fois canefour routier national et centre 
d'appmvisionnement et de services pour la région environnante, nous avons 
démontré que le réseau urbain auquel Moanda appartient est incomplet. Au 
niveau national, il présente un aspect tri-polaire mal hiérarchisé et extraverti. 
résultat d'une colonisation et de la prédominance du secteur primaire (extraction) 
tourné vers l'exportation. Ce réseau urbain est encore fragile et toutes les régions 
du pays ne sont pas encore reliées efficacement entre elles; particulièrement, le 
réseau routier est peu efficace. La région de Moanda-Franœville vient à peine 



d'être désenclavée et reliée à Libreville. De plus, Port-Gentil, ville d'ou provient la 
plus grande part des ressources budgétaires du pays, est encore actuellement 
endavée et son aire d'influence imprécise. Au niveau provincial, les relations entre 
Moanda et Franceville, et Moanda et les autres villages de sa périphérie sont 
importantes. La ville de Moanda joue un d e  positif dans œ réseau urbain car elle 
fournit du minerai de manganèse qui est transporté par voie ferroviaire jusqu'au 
port dtOwendo. Moanda n'est toutefois pas un canefour routier national, les routes 
étant peu développées sur tout le territoire. Ce sont plutôt les modes de transports 
aériens et ferroviaires qui sont efficaces. Moanda et Franceville jouent ensemble 
le rûle de centre d'approvisionnement pour la province du Haut-Ogooué. 

A savoir si Moanda a atteint aujourd'hui un degré de stabilite ou de diversification 
fonctionnelle sufisant pour lui permettre de survivre 8 la cessation des activités de 
la COMILOG, nous pouvons répondre que la ville n'a pas atteint le stade de 
diversification fonctionnelle souhaitable pour assurer sa durabilité sans équivoque 
à l'intérieur du réseau. Actuellement, au sens de la méthode de Harris, l'entité 
Moanda - Mounana reste une ville clairement minière puisque œ secteur emploie 
32 % de la population de Moanda - Mounana, mais elle a aussi acquis le titre de 
ville commerciale puisque un peu plus des trois quarts de la population y est 
affectée (80.6 %). Aux débuts de la compagnie, celle-ci employa& beaucoup de 
main-d'œuvre d'origine gabonaise mais aussi congolaise puisque le minerai était 
évacué via le Congo. Grâce à son implantation, les commerces de la ville et de la 
région tout entière ont bénéficié d'une nouvelle main-d'œuvre et d'une nouvelle 
clientèle. Les salaires des employés de la Comilog font rouler l'économie de la 
ville et de la région. Au niveau économique, la Comilog semble directement avoir 
peu investi dans la ville elle-même. Par contre, grâce à elle, des projets 
d'amélioration des infrastructures de communications ont été développés. Au fil 
des années, le secteur tertiaire s'est grandement développé dans la ville. 
Toutefois, le secteur primaire, principalement l'agriculture, est resté au stade 
d'autosubsistance. Quant au secteur secondaire, sauf les emplois fournis par la 
compagnie minière, il est largement sous-représenté. Le secteur quaternaire est 
représenté par les services de l'administration de l'État dans la ville. Pour l'instant, 
les réserves de minerai sont encore suffisantes pour assurer un bon 
fonctionnement de la compagnie. Celle-ci, en diversfiant ses investissements 
(internationaux, nationaux et locaux), reste stable. La ville elle-même continue de 



connaître un développement géographique, économique et social qui augmente 
ses chances de durabilit6. Cependant, des insuffisances existent encore aux 
niveaux primaira (approvisionnement agricole local entre autres) et secondaire qui 
devraient être corrigées. 

Nous pouvons tout de même suggber que la stabilité de Moanda peut être 

renforcée si nous acceptons Franœville - Moanda comme conurbation. C'est-a- 

dire qu'à l'échelle nationale, ces deux villes se rapprochent dans leur tissu urbain 

et leur complémentarité (I'une étant minière et de services et l'autre au moins 

clairement administrative); leurs interrelations multiples renforcent la durabilité de 

lune et I'autre. A rimage de la déchéance de ûakoumba après le quasi retrait de 

la Compagnie Minière de l'Ogooué et la fermeture éventuelle de la COMUF B 
Mounana, il y aurait avantage à renforcer cette cornpl6mentarïté. Si le flot de 

circulation ou les liaisons entre les deux villes augmentent, nous pourrions 

entrevoir la naissance d'un embryon de mini-mégalopole où ies villes dépendent 

largement I'une de l'autre. Si les ententes entre les deux villes se multiplient, c'est- 

à-dire s'il se crée une synergie entre certains seMces publics tels la police, la 

collecte des ordures ou autres, leur interdépendance augmentera. De cette façon, 

il existerait une entité administrative unique pour les deux villes. donc une 

planification unique, a l'exemple de grandes villes américaines telles Minneapolis - 
St Pauls. Toutefois, pour qu'il y ait durabilite. Moanda ne devra pas être 

considérée comme protubérance de Franceville. 

Plusieurs questions importantes restent à Wudre  : comment achever un réseau 

urbain pour assurer sa durabilite au niveau national ? Comment stimuler 

efficacement la diversification foncüonnelle de Moanda pour qu'elle occupe 

durablement sa place à l'intérieur du réseau urbain gabonais 3 Quels sont les 

investissements requis pour assurer à la fois la diversification des activités de 

Moanda et le renforcement du réseau urbain gabonais ? 
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Annexe 1 : Tableau de la population occupée de t O  ans et plus de 
MounanaMoanda par secteur d'activit6 et par sexe 

Agriculture 
Éievege 
P?&e 
mploit. f m  sylviculture 
Industrie du bois 
Produdion de petriole 
Raffinage du pétrole 
Forag, rech. pétrole, minerai 
Extradion minerais rnetalliques 
Extraction autres minerais 
Industries agro-alimentaires 
Fabric. boissons, gtace ind. tabac 
Autresindwtries 
Indus. textile habillement & cuir 
Imprimerie, presse, édition 
Industrie chimique, m6tallurgie 
FaMc. mat. construc., ind. verre 
Industrie W n i q u e  
Prod., distrib. eau & blectricit6 
B. Tp., @nie civil 
Transport terrestre 
Transport maritime 
Transport aérien 
Auxiliaires de transport 
Postes et téîécommunications 
Services de réparation 
Hatels, cafés, restaurants 
Services hbteliers 
Services rendus aux entreprises 
Services rendus aux particuliers 
Services domestiques 
Commerce, import-export 
Banques 
Assurances 
Administration d'etat 
Administ de sécuritd sociale 
Autres administrations 
Ambassades et consulats 
Organisations internationales 
.Organismes religieux 11 6 17 
Total 1 36%) 1 548 51 98 

finisfeIe de la Planification et de PAMnagernent du Tenifoim (y au 31 
jui'lllef 1993, PMr'paux ri9suhts, p. 65). 
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Annexe 2 : Production et exportation de manganbe B Moanda 



Annexe 3 : Distribution de fkéquence théorique des villes 
minieres canadiennes selon les types 

1 : villes non nées de la mine mais B fonction minihm 

2 : villes nées de la mine fonctions diversifiées 

3 : villes nées de la mine spécialisées (villes Bldmentaires) 



Annexe 4 : Bref historique du Gabon 

L'histoire de la Mion du Gabon avant l'arrivée des cl Blancs B est peu 
documentée. Les Pygmées furent la premih ethnie B s'établir sur le territoire que 
consatue maintenant le Gabon. Les premiers indices de migrations bantuphones 
dans la région : du Cameroun au sud du Bas-Congo, remontent à 1000-200 BC 
(Obenga, 1985, p.98). a Le bantu désigne un groupe de langues commun & près 
de 150 millions de Noirs africains, disséminés en plusieurs ethnies (...). Le 
domaine linguistique bantu occupe ainsi l'Afrique centrale, orientale et australe 
( )  w (Obenga, 1985, p. 13). Vers 1 100, il y eut b migration d'autres soci6tés 
Bantu qui se dispersèrent dans la partie sud du Gabon dont les Fangs de la mion 
du Cameroun qui se sont dirigés vers le sud (voir carte des ensembles ethniques 
du Gabon). Cependant, meme avec les nombreuses ethnies présentes, la dense 
fo& tropicale ne put permettre l'établissement d'agglom&ations elaborées. 

L'amvée des Européens dans la région a Bté principalement motivée par 
l'obtention de ressources. En 1471, les Portugais firent leur apparition mais 
concentrèrent leur attention sur l'le de Sao TomB. Les Hollandais, les Français et 
les Britanniques furent ensuite atarés par rivoire et la traite des esclaves. Le trafic 
d'esclaves a été entretenu par les tribus dtières qui servaient d'intermédiaires 
pour piller les villages de l'intérieur a la recherche d'esdaves. Éventuellement, 
cette traite détruisit le tissu social du pays en accordant un pouvoir déséquilibré 
aux soci6tds côtières par rapport aux nombreuses soci6tes de l'intérieur. Vers le 
début du l S e  siècle, la traite des esdaves tirait enfin à sa fin. Le Français Bou&- 
Willaumez signa un traité le 9 février 1839 (Pourüer, 1989. Tome 1, p. 45) avec le 
chef Mpongwé Rapontchombo (roi Denis) qui raconnaissal la souveraineté des 
Français en échange de tissus, de poudre, d'armes, de tabac et de chapeaux. Dix 
ans plus tard, les Français interceptèrent un bateau rempli d'esdaves qu'ils 
libérèrent d l'embouchure de la riviere Komo, fondant ainsi la ville de Libreville. A 
la même epaque, les missionnaires catholiques et protestants affiuérent pour 
a civiliser les sociétés païennes B. 

Vers la seconde moitié du lge siècle, quelques explorateurs naviguèrent vers 
l'intérieur dont Du Chaillu qui explora le territoire et contribua ainsi à la 
connaissance ethnographique et géographique du pays. La premi6re exploration 
de Savorgnan de Brazza en 1876-1 879 permit de 6 r  l'espace colonial équatorial 
(Pourtiar, 1989, Tome 1, p. 79-80). 11 navigua la rivière Ogoou6 à la recherche du 
fleuve Congo. A l'époque de la division des terres africaines, la France hérita de la 
région du Gabon et Libreville devint la capitale du Congo français. Cependant, 
quelques années plus tard, la capitale changea pour Brazzaville. En 1910, le 
Gabon faisait dorénavant partie d'un des quatre territoires de l'Afrique Equatoria~e 
Française. Toutefois, la province du Haut-Ogoou6 ne M rattachée au Moyen- 
Congo qu'en 1925 et au Gabon qu'en 1946 (voir Cartes du Congo français 191 1 et 
du petit Gabon 1934). 



Carte der, ensembles ethniques du Gabon 

736 cCs Rw&r (7989, Tome 1, p. 28). 



TI& de l'Instifut Pédagogique National (Gabon) (1 993, p. 24-25). 

Note : On remaque une e m r  dans les échelles ats cartes. L'echelle be la carte du Congo 
français se rapprocheraif plus de la &/it& 

Cartes du Congo français 1911 et du petit Gabon 1934 

En 1912. Albert Schweitzer. un Alsacien, s'établit à Lambaréné pour y fonder son 
hôpital. Pendant la meme période, les compagnies privées françaises exploiterent 
les nombreuses ressources forestières gabonaises en utilisant la main-d'œuvre 
locale. Les Français développèrent très peu les infrastructures et l'agriculture. 
Pendant longtemps. selon eux, la seule activité bromique d'intérêt était celle de 
la foresterie le long de la côte. 

Le maire de Libreville, Léon M'Ba forma le premier parti, le Bloc Démocratique 
Gabonais (BDG) qui devint autonome en novembre 1958. 11 fut élu le premier 
président après 11ind6pendanœ du Gabon le 17 août 1960 pour un mandat de sept 
ans. Le gouvernement débuta avec deux prüs politiques forts. Le chef de 
l'opposition. Jean-Hilaire Aubame de l'Union Démocratique et Sociale Gabonaise, 
devint premier ministre. En 1964. Aubame et les militaires firent front commun 
pour renverser le pdsident avec succès. Cependant, l'armée française intervient 
pour replacer M'Ba à la tête du pays. Celuici mourut en novembre 1967 et Albert- 
Bernard Bongo, le vice-président, lui succéda. Après la prise de pouvoir, Bongo 
dissout tous les partis politiques et fonda un parti unique, le Parti Démocratique 
Gabonais (PDG), institutionnalisé en 1968. Le pays jouit d'une relative stabilité 



politique durant les années 1970. Cependant. le MORENA (Mouvement de 
redressement national), qui émergea en 1981, accusa le président de comption et 
d'extravagance et demanda l'instauration d'une democratie muiü-partiste. En 
novembre 1982. les membres du groupe furent accusés de mefaits contre la 
sécurité nationale et furent exilés (Englebert dans ANONYME, 1994, p. 397). Le 
président Bongo décida par la suite d'inviter les exilés B retourner au pays pour 
parüaper & un débat d6mocratique. 

Les exploitations de manganbse et d'uranium débutèrent peu aprb 
l'indépendance. Avec la découverte du pétrole dans les années 1950 qui amorça 
le a Miracle gabonaisw. le PIB doubla en ternes &ls vers la fin des années 1960. 
L'augmentation des prix du pétrde et I'acaoissement de la produdion gabonaise 
enrichirent le pays. Le pays devint membre officiel de l'OPEP (Organisation des 
Pays Exportateurs de Pbtroie) en 1975. Bongo se convertit a I'lslam en septembre 
de cette même année et devint El Hadj Omar Bongo. L'État entreprit de nombreux 
projets ambitieux que la chute des prix envoya sur les tablettes, a l'exception du 
Transgabonais. Cette voie ferrée fut entreprise en 1973 et inaugurée en 1986. Sa 
construction M un des projets les plus coutew de I'Af'rique depuis les 
Ind6pendances. Tout en assurant l'accessibilité aux ressources minières 
(manganèse, uranium et éventuellement le fer), elle a permis le désendavernent 
des espaces nationaux et des hommes. Cependant, le maintien de œ projet 
coûteux est aussi une a affaire de fiert6 gabonaise n et une façon de tenir tête A la 
Banque Mondiale. En effet, le président Bongo affirma en 1973 : 

a Je l'affirme devant vous : avec ou sans fa Banque mondiale, le 
Transgabonais se fera. II se fera d'une façon ou d'une autre, avec les 
uns ou avec les autres. Et s'il feilal pour œ faire pactiser avec le 
diable, nous pactiserions avec le diable. B (Pourtier, 1989, Tome 2, p. 
22&229) 

L'inauguration du Port d'ûwendo en décembre 1988, a permis l'évacuation du 
manganèse en territoire gabonais. 

Les bonnes relations avec la France se détériodrent à la suite de l'élection du 
président socialiste français en 1981. L'intérêt des États-unis pour le Gabon 
amena la France à se réconcilier rapidement. Entre 1985 et 1987, les revenus du 
pétrole dégringolèrent dramatiquement et pour la première fois le chômage devint 
un grave problème. Bongo essaya de dsoudre le pmMBme en expulsant les 
immigrants illégaux et en coupant les dépenses gouvernementales selon les 
recommandations du Programme d'ajustement stnidurel du FMI accepte en 1986. 
Cach6vement du Transgabonais contribua B la Mledon de Bongo en 1986 avec 
99,97% des votes (Newton, 1994, p. 368). 

Plusieurs gréves et d6monstrations par les étudiants et les travailleurs au début de 
1990 traduisirent le mécontentement grandissant du public suscit6 par les mesures 
économiques ausths. Le 22 février, une commission spéciale pour la démoaaüe 



fut établie et condamna le mode de parti unique. La journée suivante. Bongo 
annonça des reformes politiques fondamentales qui abouthnt B I'introducfion d'un 
système mufti-partiste à partir du 9 mars. Après la mort suspede du secrétaire 
gériéral de l'opposition, des émeutes eclatArent à Libreville et a Port-Gentil. Un 
couvre-fieu fut mis sur pied pour protéger les expatriés français et un Btat 
d'urgence M imposé dans la mion de Port-Gentil où les foms policihs avaient 
dû intervenir pour y remettre l'ordre. 

Les élections législatives étaient prévues pour le 16 et le 23 septembre 1990 mais 
plusieurs électeurs protestèrent qu'il y aval fraude. Une commission du PDG et 
des partis d'opposition fut établie pour prévenir les irrégularités. En odobra, le 
PDG gagna les élecüons. 

En septembre 1991, des affrontements eurent lieu entre les démonstrateurs 
suppottant le RNB (Rassemblement des bûcherons) et le PDG. Les gdves et les 
demonstrations continud~nt en 1992 soulignant les protestations des étudiants qui 
demandaient des bourses additionnelies. L'universitd fut fermée et les 
démonstrations et les rassernb!ements publics furent bannis. 

Aux éledions présidentiek de 1993, Bongo est M l u  avec 51.18 % des vates. œ 
qui enflamma les opposants. La forte kpression par la garde présidentielle fal 
quelques victimes. Dans une atmosphère tendue. l'opposition et le PDG négocient 
et aboutissent à la signature des Accords de Paris. ou la transparenœ est a 
l'honneur. en octobre 1994 (Odzamboga, 1997). En janvier 1994, les États-unis 
critiquèrent le gouvernement pour avoir négligé les droits humains de trois des 
dirigeants d'opposition qui essayaient de quitter le pays. On inaugura le président 
Bongo le 22 janvier. M'Ba Abessole pria ses supporters de refuser de payer les 
taxes et de boycotter les élections gouvernementales locales. La dévaluation du F 
CFA. qui marque cette année, asséne un rude coup à l'économie. Les tensions 

existent toujours apds la fermeture de l'université. puis après l'expulsion 
d'environ 40 000 immigrés clandestins (État du Monde 1996). 

Suite aux élecüons locales et législatives de décembre 1996, le PDG conserve la 
majorité de l'Assemblée (Anonyme. 1997) tandis que le chef opposant est glu à la 
mairie de Libreville, 



Annexe 5 : Popuktion gabonaise 

La population totale du Gabon, estimée à 600 000 personnes en 1983 (État du 
Monde 1983). &al de 1 014 976 habitants en 1993 (Diredicm GBnémle de la 
Statistique et des Études Économiques, 1" au 31 juillet 1993, p. 2). La population 
s'accfoit de 2,s % annuellement La densité moyenne s'6ldve a 3.8 habitants par 
kilometre carré, mais varie de moins de 1 hab/krn2 à plus de 10 hablkm2 selon les 
departements. La provinœ de l'Estuaire jouit de la plus haute densite, sol de 22,3 
haWkrn2. a cause de la présence de la capitale de Libreville, suivie de la provinœ 
de I'Ogoou&Maritime avec 4.3 hablkmZ puisqu'il y a la présence de la capitale 
économique de Port-Gentil et, en troisi6rne phce, nous retrouvons la provinœ du 
Haut-Ogooue avec 2.8 habkm2. 

756 de la DirecbQn GBnérak de la Statistique et des &des Éoonomiques (IY au 31 juillet 1993, 
P-4)- 

Carte de la densité de population par departement 

Le sous-peuplement du Gabon pourrait s'expliquer tout d'abord de façon physique, 
c'est-Sdire que la dense fwet équatoriale a limite l'implantation humaine dès le 
début. Mais il peut aussi s'expliquer de façon historique, parüculierement par le 
déciin dernographique survenu ap& fa colonisation (introduction de maladies. 



reautements sur les chantiers qui provoquent famines et dés6quüibres entre les 
saxes, etc.) (Pourtier, 1989, Tome 7, p. 1 8 1  9). Même avec les progrès sanitaires 
actuels, l'espérance de vie reste encore basse, sol de 56 ans selon le Rapport sur 
le devefoppement humain. Une autre expliation : I'infecondite si élevée de la 
population qu'elle a suscite la M o n  du ClRMF (Centre intemational de 
recherches medicales de Franœville) pour l'étudier. Aussi, la mortalitd infantile a 
longtemps été élevée mais l'urbanisation et la modernisation ont amélioré un peu 
la situation. De plus, il y a un dépeuplement apparent, mais non nécessairement 
réel, selon les recensements offiaels. Ce qui a amen4 certains a penser que la 
population a pu être surestimée pour accroftre le prestige du pays et pour 
a revendiquer sa p 4 œ  dans le concert des nations en -chant une population 
estimée plus confornie & sa ridiesse. ID (Pourtier, 1989, Tome 1, p. 25) 

Tableau des populations par provinces 

Rec. dernographique Rececisement offiad Rec. adminisbatif$ 
1960 1970 1960 1970 1980 1980 

Estuaire 
H t  Ogwue 

Moy.Ogooue 
Ngounib 
Nyanga 

Og. lvindo 
Og. Lolo 

Og. Maritime 
Woleu Ntem 

Total 444264 508063 630000 950009 1120000 6991 99 
736 de Pourtier (1989, Tonte 1, p. 22). 

En 1993. 73 % de la population totale vit dans les villes. La croissance 
vertigineuse du taux d'urbanisation (moins de 20 % en 1 960 (Pourtier, 1989, Tome 
2, p. 237) à 73 % en 1993) peut s'expliquer par l'indépendance qui donna un 
regain de vie a la capitale. De plus, le pétrole et IDexploMon des gisements 
minéraliers attirent une main-d'œuvre rurale aspirant à de meilleures conditions de 
vie qu'à la campagne. Particulièrement, I'enrichissement général de l'et& 
résultant de la rente pétrolière en particulier, contribua aussi a œ dynamisme. Le 
modernisme se développe à un rythme accéléré à la ville tandis que la campagne 
reste dans l'oubli. 



et sexe (93) - 
lïré de la Ditedian GBnémk de é Statisfique et des &udes Écomm~ues (lm au 31 juillet 1993, 
P- 8) 

Pyramides d'âge 

Les provinces de l'Estuaire, de l'Ogooué-Maritime et du Haut-Ogooué représentent 
aussi les plus hauts taux de population urbaine, avec 92,4 %, 89,5 % et 73.2 % 
respectivement. L'exode rural est un phénomène très présent dans la société 
gabonaise et affecte les pyramides d'âge des milieux urbain et niml (voir les 
pyramides d'âge précédentes). En effet, la pyramide du milieu rural affiche un 
grand crew dans la catégorie d'âge de la main-d'œuvre adive. II ne reste en 
milieu rural qu'une population très jeune et vieille. Au contraire, la pyramide du 
milieu urbain se présente de manière plus régulière illustrant une meilleure 
répartition entre les génémtions. 



TNé de la Direcfion G&érale de la Statistique et des Étubes Économiques (lW au 31 juilet f993, p. 
62). 

Carte des grands flux migratoires vers Libreville 

Les trois grands pôles de migrations sont Libreville, Port-Gentil. puis la région de 
Franceville. Libreville, la capitale, demeure sans conteste la ville ayant le plus 
grand attral Elle concentre 41.3 % de fa population nationale, soit 419 596 
personnes en 1993 (Diredion Générale de la Statistique et des Études 
Économiques, la au 31 juillet 1993, p. 2). Ses multiples services modernes, ses 
nouvelles fonctions publiques et parapubliques attirent la population (voir la carte 
des grands flux migratoires vers Libreville). Sa croissance est surtout attribuée au 
fait politique : l'indépendance et le nouveau statut de capitale de Libreville 
acdlerent cette croissance (Pourtier, 1989, Tome 2, p. 256). L'amélioration des 
réseaux de communication (routes. voie ferrée, voie aérienne) contribuent à la 
œntralité grandissante de Libreville. 

Sans avoir une croissance aussi drastique que Libreville, Port-Gentil doit tout de 
même son développement à sa fondion de capitale &onornique. C'est un lieu de 
trafic portuaire de matières premi&es : bois et pétrole. Elle demeure toutefois 
sans liaison avec le reste du pays et on lui donne le qualificatif d'insulaire, œ qui 
tradul bien l'extraversion de l'économie du Gabon. Son attrait majeur réside donc 
dans les emplois industriels. 



Tiré de la Di-n Gdnbrale de la Statistique et ckrs Études Économiques (y au 37 juillet 7993, p. 
62). 

Carte des grands flux migratoires (autres que Libreville) 

La troisième zone d'attraction au Gabon est le pôle bicéphale constitue des villes 
minières Moanda-Mounana et de Franœville, capitale du Haut-Ogooué. 
L'urbanisation s'est accrue grâce au dynamisme minier (manganèse et uranium) et 
à une politique présidentielle (Bongo étant natif de cette région). Moanda constitue 
le pôle économique de la région, tandis que Franceville assure la fonction de 
centre administratif. 

Les quatre plus grands groupes ethniques sont les Fangs, les Shira-Punu, les 
Nzabi-Duma et les MbedeTeke (voir tableau suivant). Cependant, la présence 
étrangère est très marquée, soit 15,2 % de la population totale, principalement à 
Libreville. Les Équatdjuin6ens abondent et sont suivis des Maliens. des 
Béninois, des Camerounais et des Sénégalais. Les Français occupent la 8e place 
avec 5945 personnes. 



Tableau des résidents' par groupe ethnique selon la pmvince de résidence 

105 723 10 237 2897 271 8 1699 2164 1777 15385 10890 
T m  460 939 103 583 42 161 77 302 39249 48 751 43 80rl 97 585 96 901 

Tiré de la DirecfjOn Genérak de le Statistique et des Études Ibnorniques (lY au 31 juillet 1993, 

* dans les ménages ordinaires. 

L'indicateur de développement humain (IDH) s'avère un indimteur plus complet 
que d'autres pour représenter la réalité du développement. II est calcule selon la 
durée de vie (espérance de vie à la naissance), le niveau d'éducation (taux 
d'alphabétisation des adultes et taux de scdarisation combinés), et niveau de vie 
(produit intérieur brut par habitant). Le Gabon affiche un IDH de 0,557 en 1993, œ 
qui le place 120' au niveau mondial et parmi les plus hauts de l'Afrique 
subsaharienne. Toutefois, le mode de comparaison populaire, soit le PI8 par 
habitant, s'avère trompeur puisque dans œ cas. le Gabon se situe en 74e position, 
démontrant un écart de -46 avec PIDH (PNUD, 1996, p. 33). L'IDH du Gabon se 
situe audessus de la moyenne de l'Afrique subsahanenne (0,379) mais en 
dessous de la moyenne mondiale (0,746) et en dessous de la moyenne de tous les 
pays en développement (0,563). 

Le taux â'alphab6tisme s'élève à 72,4 % au Gabon. Nous remarquons une 
évolution de I'instnicüon au fil des années. Aujourd'hui, la scolarisation étant 
obligatoire jusqu'à 16 ans, nous observons un très haut taux d'alphabétisme chez 
les tranches les plus jeunes, que œ soit des hommes ou des femmes. En général, 
les hommes présentent des taw plus élevés dans toutes les catégories d'âge que 
les femmes. Traditionnellement, l'éducation de la femme n'était pas jugée 
nécessaire, elle devait plutôt vaquer aux travaux ménagers, aux soins des enfants 
et a noumr la famille. Une coupure dans le pourcentage d'alphabètes se 
démarque chez les femmes au-delà de 44 ans qui pourrait s'expliquer par les 
politiques de scdarisation à l'époque de l'indépendance. 



Tableau du pourcentage dSalphab&es selon les sexes et les groupes d%ge 

La taille des ménages dans le milieu urbain est de 5.3 personnes tandis que celle 
du milieu rural est de 5.0. Selon le Bureau Central du Recensement. cette 
différence seral la conséquence de l'exode rural des jeunes générations. L'âge au 
premier mariage est relativement avancé : 30'3 ans pour les hommes et 26.6 ans 
pour les femmes. Les femmes à 50 ans ont donne naissance en moyenne à 5.2 
enfants (Direction Générale de la Statistique et des Études Économiques, au 
31 juillet 1993. p. 2) dont le taux de mortalité infantile est de 99 pour mille 
naissances en 1990 (Institut Pédagogique National. 1993, p. 105). L'espérance de 
vie demeure relativement faible puisqu'elle est de 52.5 ans en 1990 (Institut 
Pédagogique National, 1 993. p. 1 05). 



Annexe 6 : Sib gabonais 

II fait face à I'oc&n Atlantique à l'ouest par un bassin sédimentaire de 800 km. Le 
pays amprend deux grands bassins : le bassin de la rivière Ogooué et le bassin 
côtier. Long de 1200 km. le débit de I'Ogooué atteint 10000 m3 1 seconde en 
saison de pluie. II draine 193 000 km2 de la stipefide du pays et aboutit dans 
l'Océan Atlantique. Libreville, la capitale. se situe à l'embouchure de l'estuaire ap 
nord. La Nyanga. le second Reuve en importance. draine un bassin de 22 500 km 
et se jette aussi dans l'Océan Atlantique. 

Carte du réseau fluvial gabonais 

Le relief gabonais est très varié. Plutôt accidenté, il présente trois zones : la plaine 
et les dépressions, les plateaux et les collines et les massifs montagneux. Le point 
le plus élevé du pays, le mont Iboudji, culmine à 1575 mètres. A l'est du pays, on 
distingue deux chaînes de montagnes : les Monts de Cristal et le Massif du Chaillu- 
Le territoire fait partie d'une plate-forme de sode cristallin et cristallophyllien 



(Direction générale de la statistique et des études économiques, 1993, p. 6). On y 
retrouve un des plus grands gisements de minerais de fer au monde qui est encore 
inexploité à cause de son isolement (un tronçon du Tramgabonais jusqu'aux 
mines de Belinga avait été prévu avant même le tronçon jusqu'a Franceville, mais 
il est encore sous forme de projet). Le Gabon est principalement reconnu pour son 
pétrole dans le bassin sédimentaire côüer et dans la zone manne. On y décèle 
aussi du plomb, du zinc, etc. tandis qu'il y a d'importantes extractions minières 
dont I'uranium a Mounana et le manganèse à Moanda. 

TI& de l'Institut Pédagogique Natronal (Gabon) (1993, p. 34) 
Carte morphostructurale 

Le Gabon possède un climat équatorial caractérisé par une chaleur constante, une 
humidité élevée et des précipitations abondantes (voir tableau suivant). La 
pluviométrie varie entre 1500 et 3000 mm annuellement et les températures 



moyennes se situent entre 22% et 25°C où le maximum est atteint entre février et 
avril et le minimum entre juillet et août- Le Gabon a un cyde de quatre saisons : 
une grande saison de pluie de mi-janvier a mai, une grande saison sèche de juin à 
septembre, une petite saison de pluie d'octobre à mi-décembre et une petite 
saison &Che de midécembre à mi-janvier. 

Moanda P 
h 

w a m b a  p 
h 
P 
h 

MiWC P 
h 

*Pmm : pluvic 
7MdelaCkie 
statistique du C 

um*dif& relative ($6) 56 68 nd 70 
mm 150,1m ~5oSWl45 li1,8l136 180 
urnidite dative (%) 74 74 73 nd 
mm 153,41iS3 125,fit29 tSqSH09 103 
umidité dative (%) 64 65 63 65 
mm f 23,W12û lûS.ZI36 W2tî24 112 
~miditd rofaWe (%) 67 64 66 67 
m t t ~  ist,erso iwirr xm,srirs 140 
~imJdit4 mfathre (36) 67 66 68 66 
mm Zt9,7rt?8 t56,WW $84 
midité relative j%) 63 64 66 63 
mm 1 18,- 1 O&7/W t 33,71101 168 
midite dative {%) 64 63 66 66 
rirnt t4û.arso rn,u~m i l r 2 ~ i ~ 1  98 
rmiâîté relative (%) 74 74 73 73 
mm 139,ti181 133,6191 146,81128 

' 

161 
rmidite Mative (%) 67 68 87 66 
mm 307,5M.15 290,OIfâû 24SB8/i44 260 
rirddit6 telathre [%) 69 73 74 63 
nm tû5,91181 216,81166 i61,t/t37 1 f7 
fnridïtd! dative (%) 64 64 66 a 
nm 168,1M38 155,2/122 f 41,WS 1 58 
midite rnlathr~ I%) 67 nd nd nd 
nm feSSSn2 17SS3i12Q 139,8!130 4 2 0  
imidM retafhis (%) 62 61 62 62 
nm 72,8155 i56,1n4 109,71f28 130 
mUai  refathre (%) 87 66 70 72 

d 

rn&& moyenne mensuelle en milIim&tms 
mn générale & la skati'stique et dres études &onorniQues (7993, Annuaire 
'ebon, p. 8-9). 

Les trois quarts du pays sant reeeuverts de ferêts denses. Six grands ensembles 
composent le domaine forestier du pays : la mangrove, formation côtière 
constitube d'arbres et d'arbustes, ia for& inondk et marécageuse, la for& non- 
inondée du bassin côtier, la forêt des montagnes, s'étendant dans les monts de 
Cristal et le massif du Chaitlu, la forêt des plateaux de l'intérieur et la forêt sans 
okoumé des plateaux du nord-est. 



. . 
Tiré de l'institut Pédagogique National (Gabon) (1993, p. 70). 

Carte des forêts du Gabon 



Annexe 7 : Structure gblogique du Haut-Ogoou6 

cu La structure géologique du Haut-Ogooué est constituée en grande partie par le 

système francevilien ou précambrien moyen qui s'étend par ses affleurements sur 

une superficie de 35,000km2 environ. La reconnaissance de œ système est 

redevable aux travaux de plusieurs géologues et en particulier ceux qu'ont réalisés 
H. Hudeley et ses collabotateurs Y. Belmonte et F. Weber. Le schéma rnacro- 
stratigraphique simplifie de ces travaux se p-nte comme suit : 

- Francevillien supérieur 2. série schisteuse supérieure : schistes, argile& et 

niveau de japse compact 

1. grès supérieurs, gr& fins quartzitiques. 

- Francevillien moyen 2. niveau à manganèse massif ou latérites fossiles. 

1. série schisteuse moyenne: schistes et argilités. 

japses éventuels. 

- Franœvilien inférieur gr& inférieurs, grès grossiers feldaspathiques avec 

niveau de conglomérats radio-actifs- 

Ces trois couches stratigraphiques du Franœvillien alternent 

successivement et se subdivisent à leur tour en plusieurs souscouches. B 



Annexe 8 : Carte de I'emplacement des travaux, Moanda, 1952 

MOANDA ACTUEL 
b 



Annexe 9 : Économie gabonaise 

On distingue trois périodes dans l'évolution du PI6 gabonais : 
1. le boom pétrolier (1 980-1 985) ; 
2. la récession (1 986-1 988) ; 
3. la reprise (1 989-1 992) (voir Thibaud, 18 au 24 mai 1995, p. 82-84). 

Tableau de l'évolution du PI5 par secteur 
(en milliards de F.CFA courants) . 

1985 lm6 1987 lm8 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
PI6 1825.4 1362.3 1156.1 1134,9 1335.5 1477.4 1524.2 1480,3 1530.8 2326.8 
secteur 796,O 374,6 388,6 321.8 W5,2 -9.5 ôû4.9 560,8 592.6 1171.7 
primaire 
sccbur 3û3,6 294,3 201.6 203.9 212.0 200.8 229,4 213.0 230.0 =,O 

iertiaim 
D'après la Dinxtbn g&érale de la sMMque et des &&s Bcanomiques ( a d  1996, p. 61) 

Au Gabon, le PI6 par habitant est de 4660 dollars US en 1992 (Lewis, dans 
Anonyme, 1994, p. 400). le plus haut revenu d'Afrique (mais on se souvient d'un 
IDH relativement bas). La main-d'œuvre totale est estimée à 85 000 personnes en 
1994. Elle est caract6risée par la présenœ contrastante de main-d'œuvre 
qualifiée d'une part, et d'un taux de chômage élevé d'une autre part (environ 18 % 
selon le recensement de 1993). 

Les nationaux gabonais semblent préférer les postes de collets blancs tandis que 
la demande de postes de collets bleus semble Gtre comblée par des Africains non- 
gabonais. Par exemple, dans le secteur de l'industrie textile, de l'habillement et du 
cuir, on retrouve 373 Gabonais pour 848 étrangers, tandis que dans le secteur des 
banques, on retrouve 1574 Gabonais pour 141 étrangers (Direction Générale de la 
Statistique et des Études Économiques, lw au 31 juillet 1993, p. 42-43). 
Cependant, les autontés gabonaises ont fal pression pour réduire la main-d'œuvre 
étrangère (politique de a gabonisation IP des postes) mais il y a toujours la 
présence de conseillers français dans les ministères gabonais. Cette présence 
française est très maquée dans l'économie gabonaise. En effet. l'aide publique 
française prend part à 80 % des concours extérieurs et les investissements privés 
français représentent 70 % des capitaux étrangers (Vernet, 18 au 24 mai 1995, p. 
101). De plus, les Français sont les principaux fournisseurs des biens et produits 
finis, soit 55 % des importations (Vernet, 18 au 24 mai 1995, p. 101). 



Trré de Vernet, Henri (1 8 au 24 mai 1995, p. 103). 
Graphique des importations du Gabon en provenance des pays de l'OCDE 

Données tirées de la Dire&-on gbndrale de la statistique et des études Bmnomiques (avril 1996, p. 
11). 

Graphique de 18~volution de la production pétroliéie au Gabon 



Le pétrole et sas industries constituent le secteur économique de de l'économie 
gabonaise. Ses activités ont généré 30 % du PIB en 1993 et la produdion de 
pétrole a atteint 15,s millions de tonnes (Anonyme, s.d. a). Avec la découverte du 
nouveau gisement au champ de Rabi (65 millions de tonnes de pétrole), mis en 
production en 1989, les réserves sont encore assurées pour plusieurs années. 
Une partie des revenus du pétrole est achemine à l'État par voie de rente 
pétrolière. Ainsi, selon le schéma suivant, quand la rente pétrolière s'accroît, l'État 
peut alors augmenter ses depenses dans le fondionnement général de l'économie 
et dans les investissements. L'injection de revenus dans l'économie générale est 
vraisemblablement inférieur a ce qu'elle pourrait être. Le f d  se dessine en 
comparant la position de rlDH (Indice de d6veloppement humain), 120e rang, à la 
position du PIB, 7 6  rang. Une am8lioraüon est possible. 

Kr15 de I'lnstitut Pédagogique National (Gabon) (1993, p. 202). 
Schbma de l'économie du Gabon 

Tableau des recettes du pétrole 

Après le sedeur pétrolier, le sedeur minier est considéré comme une activité 
importante, même si seulement deux mines sont en opération : la mine d'uranium 

1 1985 lm 1987 1 1989 
. 

W F  
CÇA 

422.5 

MMF 
CFA 

263,5 

% 

100 Recettes 

% 

100 

1993 
MMF 
CFA 

631.9 

1995 
% MMF 

CFA 
350.9 
157.3 63.2 PBtrole 

MMF 
CFA 

726.8 
.436,9 42.3 64.5 

% 

100 
44,8 399.7 

lW de la Direcfjon gdnérafe de fa statisücpe el des 6tUares émmriques (avnl7996, p. 51). 

% 

100 
60.1 

194.3 

M F  
CFA 

36.7 Hors 
pétrole 

% 

24.5)  68.0 
100 [258,7 

.232,2 
26.3 1178,6 
100 

73.7 184~6- 
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à Mounana et la mine de manganèse à Moanda. La production et l'exportation 
d'uranium subl un peu plus de soubresauts que celle du manganèse. La 
production a atteint un maximum en 1988 tandis que 1989 était l'année 
d'exportation la plus importante. Généralement. la producüon et I'expoftation 
d'uranium ont diminué depuis 1989. 

I Praduction 
+ Exportations 1 

I 

Données tirées de la DireCfron g&n&le de la statistique et des &tudes économiques 
p. 74). 

(avril 1996, 

Graphique de I16volution de la production et des exportations d'uranium (en 
tonnes) 

Tableau de la part des Mines dans le PI6 

1985 1986 1987 1988 1989 199û 1991 f992 1993 19-94 
PIB 1825.4 1362.3 1 156.1 1 134.9 1335.5 1477.4 1524.2 1480.3 1530.8 2326.8 
Mines 
- MM 49.6 40.6 33.3 38.1 55.0 46.1 32.9 33.7 24.9 49.1 

F CFA 
- O h  2.7 2.9 2.8 3.3 4.1 3J 2,1 2.3 1.6 291 

Tiré de la Dimiion g6néraIe CI@ la statistique et des Btudes &cornmiQues. (avril 1996, p. 61). 

Le pays a toutefois un grand potentiel minier dans les minerais de fer avec des 
réserves estimées à plus de 850 millions de tonnes, d'or où quatre dépôts 
principaux sont connus. de diamants qui sont recueillis artisanalement mais dont la 
qualité semble s'améliorer, de baryte ou les réserves semblent atteindre 1.2 million 
de tonnes, de phosphate (50 millions de tonnes (État du Monde 1 989-1 990)) et 
autres gisements. 

L'économie, dominée par le pétrole et l'extraction minière, reste très vulnérable 
aux aléas de la conjoncture mondiale. Cette dépendance vis-&vis des marches 



internationaux aurait dû entrainer une diversification de l'économie, surtout 
souhaitable au niveau agricole puisque œ dernier secteur manque de dynamisme. 
En effet, l'agriculture a longtemps et6 négligée au Gabon : seulement 2 % 
(Thibaud, 18 au 24 mai 1995, p. 92) de la superficie du pays est cultivée. 
Pourtant, le sol est fertile et les conditions climatiques sont favorables. Environ 50 
% de la population active pratique l'agriculture, mais cela représente peu de 
paysans puisque le pays est peu peuplé (Institut Pédagogique National, 1993, p. 
214). 

Dans le milieu équatorial, le pays est recouvert de forêts denses et variées. Dans 
œ contexte, on retrouve principalement une agriculture itinérante de subsistance. 
L'approvisionnement des villes en produits vivriers locaux reste un problème très 
réel. En plus, l'urbanisation effrénée ne contribue pas au développement de 
l'agriculture puisque les campagnes se vident : la population rurale recherche de 
meilleures conditions de vie. 

Le problème agricole prend ses sources de loin. À part l'agriculture itinérante 
pratiquée par les populations locales, les tentatives coloniales se révélèrent un 
échec (Pourtier. 1989, Tome 2 p. 274). Les suc& fulgurants du secteur minier 
amenèrent les gens à abandonner plusieurs projets agro-industriels. Les 
politiques actuelles adoptées en mati&re agricole tendent vers I'agro-industrie. 
mais la situation de pénurie en matière d'approvisionnement local ne semble pas 
sur le point de se résorber. La première entrave au développement agricole est le 
désintéressement de l'homme pour le travail de la terre, qui laisse donc 
traditionnellement ce lourd fardeau aux femmes. Aussi, la conjoncture 
économique a favorisé l'éclosion d'un approvisionnement varié à l'étranger. De 
plus. les jeunes. aspirant a un meilleur avenir. se dirigent vers les villes dans le but 
d'y étudier ou d'y travailler et laissent donc une population vieillissante à la 
campagne. 

La dynamique du développement aura alors des difficultés à prendre ses origines 
dans le milieu rural. L'urbanisation rapide dans un contexte de faible production 
agricole amène des changements profonds dans les habitudes de consommation 
alimentaire. Ces changements expliquent la forte dépendance de l'étranger : 85 % 
de sa consommation courante en 1984 (État du Monde 1985). La solution pourrait 
peut être venir en partie de l'agriculture urbaine fréquemment pratiquée dans les 
villes africaines. Cet approvisionnement en produits vivriers provient du 
Cameroun, parfois même du Nigeria (Pourtier, 1989, Tome 2, p. 228). Le Gabon 
s'approvisionne aussi en produits alimentaires européens destinés surtout aux 
étrangers mais aussi de plus en plus aux Gabonais. 

La prise de conscience du danger d'une économie agricole faible n'est que toute 
récente. Même si le pays n'est pas autosuffisant (Lewis, 1994, p. 400), grâce aux 
revenus de l'État (rentes) qui induisent un excédent de la balance commerciale, le 
Gabon a pu s'approvisionner en produits alimentaires à l'étranger. A un certain 
moment, l'État accordal plus ou moins d'importance au secteur agricole. Dans le 



1- plan quinquennal agro-alimentaire (1 966-1 970). l'État voulal favoriser œ 
secteur pour approvisionner les villes, mais il spécifiait que : u à l'inverse des 
autres pays africains dont l'économie est essentiellement rurale, l'agriculture n'est 
pas appelée à jouer dans la croissance économique du Gabon un rôle moteur. B 
(Simard, 1986, p. 12) C'est au 3' plan (1 976-1 980) que l'état commence à préparer 
l'après-pétrole par deux moyens : des actions diffuses, c'est-à-dire de petits projets 
de développement paysan, et des actions concentrées, c'est-à-dire de grands 
projets qui favorisent une agriculture intensive mécanisée, salariale et agro- 
industrielle. Au 5' plan (1 984-1 9881, l'État afkcte plus de crédits publics, soit 122 
000 millions de francs équivalent à 9'7 % des investissements publics. Seulement 
ces dernières années, après le choc pétrolier, on s'apperçoit réellement de la 
nécessite d'une agriculture développée puisque le pays n'est pas autosuffisant en 
matière de produits alimentaires. Les tentatives des Plans de développement pour 
redresser la situation ne font que commencer à porter fruit et c'est plutôt au niveau 
agmindustriel tandis que le monde rural traditionnel reste à l'écart. Selon l'État. 
sc Les besoins d'autoconsommation rurale sont estimés couvetts par la production 
(--.) B (Ediafric, 1977, p. Gabon-3) L'économie villageoise est donc restée à l'écart 
des investissements de l'État (Pourtier, 1989. Tome 2, p. 275). Les cultures 
d'exportation, plus rentables au niveau monétaire, ont pris part à la diminution de 
la main-d'œuvre agricole villageoise qui tente d'approvisionner le marché local. 

Différente de l'agriculture vivrière traditionnelle pratiquée sur brûlis, la production 
maraîchère semble augmenter graduellement. principalement autour des villes 
(voir carte de l'agriculture gabonaise). Cette production gabonaise reste beaucoup 
en-deça des besoins des villes, d'ou la nécessité d'importer fruits et légumes. 
Certains projets de maraîchage, dont le SDRM (Société de développement rural 
de Médouneu), démarrés dans les années 1970, ont connu des échecs. D'autres 
réussissent a survivre mais aucun ne donne des résultats durables par manque de 
relève une fois les gestionnaires étrangers partis, par faiblesse au plan de la 
gestion ou par désintéressement des commerces de Libreville (Pourtier, 1989, 
Tome 2, p. 296-297). La production vivrière a manqué d'innovation, de population 
active mais aussi d'une bonne commercialisation (Pourtier, 1989, Tome 2, p. 298). 
Les villageois cultivent pour leur autoconsommatjon, I'écoulement de leurs surplus 
étant difficile. Selon Pourtier, il est quand même possible d'améliorer la production 
vivrière à un point tel qu'elle assurerait l'approvisionnement interne en dépit du 
vieillissement de la population rurale (Pourtier, 1989, Tome 2, p. 298). Selon lui, la 
répartition sexuelle des tâches (hommes au demage et les femmes à la culture 
et la récolte) pourrait être surmontée si le but du travail était la vente du produl et 
non seulement la consommation de la famille. Un autre problème à surmonter : le 
transport et la commercialisation des produits. A l'échelle nationale, les régions 
sont mal reliées par des routes diMciles. Le transport de certains aliments 
périssables est donc limité. Le développement efficace ou l'encouragement de 
l'agriculture passe obligatoirement par le développement des voies de 
communication. Une commercialisation plus efficace suivra. 



firé de I'lnsbïut Pédagogique National (Gabon) (1 993, p. 21 6). 
Carte de l'agriculture gabonaise 

Les Plans de développement ont donc surtout favorisé le développement de 
l'agriculture industrielle capitaliste. Sans prendre une grande importance, cinq 
productions industrielles se sont développées : le cacao. le café, la canne à sucre, 
l'hévéa et les palmeraies. Depuis 1981, Hévégab exploite l'hévéa. l'arbre à 
caoutchouc. Les quatre plantations de la société totalisent 9000 hectares plantés 
de quelques 5 millions d'hévéas. À leur rendement maximal, soit en 2003, la 
production pouvait atteindre 18 000 tonnes de caoutchouc sec par année 
(HÉVÉGAB. 18 au 24 mai 1995. p. 80). Quant a la production d'huile de palme. 
Agrogabon. une organisation para-étatique. possède trois plantations près de 
Lambaréné avec un total de 7500 hectares cultives. Après des accords de 
coopération entre la Chine et le Gabon. quelques rizières ont été aménagées mais 
la formation de riziculteurs gabonais reste très difïicile. 



Tableau des productions agricoles au Gabon (tonnes) 
1990 1994 4992 1993 1994. 

€nt. indiid= 
Manioc 210 000 222 000 230000 207 000 211 140 
Banane plantain 220 O00 291 000 253 000 238 000 242 76û 
Taro 54 O00 52 000 49 O00 54 400 55 488 
Maïs (hors SîAEB) 16 600 17 000 19 700 20 350 20 757 
Riz decortiqub 150 108 1 53 160 163 
Arachide 14 800 16 000 14 700 15 300 15606 
Cafe 148 269 115 1 77 260 
Cacao 1502 1802 2925 1966 718 
Societes 
Mais (SiAEB) 6264 a?? 4935 6570 7526 
Soja (SMB) 3264 2287 2492 2338 1792 
Régimes de palme 55 505 77 570 72 105 71 250 73 290 
Canne B sucre 21 8 745 206 797 171 108 189 703 170 592 
* non comrnuniqwhs - estimations DGSEE 

de la Diaiion gbnarale de la statistique et des &des économiques (avnï 1996, p. 1). 

A cause d'une urbanisation croissante et de la difficulté d'obtenir de la viande de 
gibier (particulièrement en ville), l'élevage prend tout son sens. L'élevage a été 
longtemps limité par la présence de la mouche tsé-tsé. Toutefois. en 1980, un 
bétail résistant à cette mouche fut importé du Sénégal, de la Gambie et du Zaïre. 
L'élevage industriel est assuré principalement par la Sogadel qui possède trois 
ranch, à Lékabi, à Nyanga et à N'Gounie avec un cheptel total de 37 000 bovins en 
1 993. Cependant, il reste clair que, même avec cette tentative louable, le cheptel 
ne couvre pas les besoins nationaux en viande. Le problème majeur de l'élevage 
est le manque de main-d'œuvre compétente puisqu'une formation d'éleveur ne 
s'acquiert pas du jour au lendemain (Pourtier, 1989, Tome 2, p. 288) et une 
mauvaise gestion sape le moral des travailleurs. L'aviculture est surtout soutenue 
par les petites entreprises mais il existe un élevage de poulets à Boumango 
produisant 2818 tonnes de viande en 1994 (Direction générale de la statistique et 
des études économiques, avril 1996, p. 2). 

Selon le Ministère des eaux et forêts, seulement 9482 tonnes (Diredion générale 
de la statistique et des études économiques, avril 1996, p. 2) de poissons ont été 
capturées officiellement en 1994 tandis que la consommation annuelle atteint 35 
000 tonnes. Cependant, la pêche artisanale est très importante mais est assurée 
principalement par des étrangers africains (Sénégalais, Nigériens, Ghanéens, 
Béninois, etc.). Quant à la pisüculture en eaux dormantes, elle est une tradition, 
particulièrement dans la province du Woieu-N'tem, mais la production est faible. 
Quelques piscicultures existent ou sont en état de projet, mais le secteur reste à 
développer. 



Historiquement, l'exploitation forestière a joué un rôle important avant même 
l'indépendance du pays. L'okoumé, principale essence exploitée, a dynamisé 
l'économie pendant longtemps. Cependant, de même que l'extraction pétrolière 
et minière, cette exploitation reste à des fins d'exportation. Pendant la colonisation. 
les chantiers devinrent le lieu de rencontres des populations et de modernisation 
graduelle. 

Le potentiel forestier est énorme : sur 26 millions d'hectares. 400 espèces d'arbres 
vivent dans la végétation luxuriante du Gabon (dont l'okoumé, I'ozigo, le moabi, le 
padouk. etc.). La réglementation de la coupe, soit un arbre par hectare. aide à 
prévenir la déforestation. Le pays se spécialise dans le bois d'okoumé, excellente 
matière première pour le contre-plaqué. Le secteur de la foresterie semble 
s'améliorer graduellement à cause de la réorganisation de la SNBG (Société 
Nationale des Bois du Gabon) (Anonyme, s-d. a) et de la réduction de la 
production des pays asiatiques, principaux compétiteurs. La dévaluation profite 
aussi aux forestiers puisque les revenus doublent en F CFA et que les coûts 
d'exploitation n'augmentent que de 35% (Gouzi. 18 au 24 mai 1995, p. 93). Ce 



secteur constitue la troisième industrie gabonaise en importance, produisant 
environ un million de mètres cubiques de bois par année, dont 75 % est exporté. 

2500 , - - -  

) Production 

j +-Rations , 

Données tirées de la Direction gén6rak de la statistique et des &des économiques (1996, p. 8). 
Graphique de I'evolution de la production et de l'exportation de bois en 

grumes 

Tableau de l'évolution de l'exploitation forestière dans le PI8 

1Se 1986 1987 1 9 -  1- 1 9 ~ - - 1 9 9 1  ?_ fm 1?* 
PIB 1825.4 1362.3 1156.1 1 17%.9 1335.5 1477.4 1524.2 1480.3 1530,8 2326.8 

Exploitation forestière 
MM FCFA 22,4 21,7 19,6 20,9 20.7 24,4 19,7 21,7 31,9 95,9 

% 1 2  1 ,6 1,7 1 3  1 ,5 116 1.3 1,s 2,1 4,1 
Données tirées de la DirecfiOn générale de la statistique et des études économiques ( a d  1996, p. 
6 1). 

L'économie manque de dynamisme interne au niveau des activités industrielles. 
En effet, le secteur manufacturier ne comptait que pour 5.2 % du PIB en 1991 
(Lewis dans Anonyme, 1994. p. 403). Selon Aicardie (Aicardi de Saint-Paul, 1987, 
p. 97-98), les principaux obstacles a I'epanouissement du secteur secondaire sont 
: l'étroitesse du marché intérieur, l'adoption d'un salaire minimum garanti élevé par 
rapport aux nomes africaines et l'enclavement d'une grande par&ie du territoire. 
Le raffinage du pétrole et la transformation du bois comptaient pour les principales 
contributions dans œ secteur. Les autres industries incluent la production de 
concentrés de minéraux, la transformation de produits agricoles (café, farine, 



sucre, brasseries et boissons gazeusas), le ament. îe savon, la peinture, le gaz 
industriel, les cigarettes, l'impression textile. 

Tableau des productions dans le secteur secondaire au Gabon 

L'électricité est produite et distribuée par la SEEG (Société d'Énergie et d'Eau du 
Gabon). une compagnie semi-publique. La production était assurée par des 
installations thermiques utilisant le pétrole ou le gaz à Libreville et Port-Gentil 
jusqu'à œ que le barrage hydroélectrique de Kinguéle M wmplet6. À cause d'un 
réseau hydrographique élaboré, le pays a un grand potentiel hydroélectrique. 
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Quant au système de transport gabonais, il s'avère inadéquat. Le réseau routier 
est très peu développé au niveau national : en 1992, seulement 680 km des 8590 
km totaux de routes étaient paves. Le chemin de fer assure la liaison par voie 
terrestre entre Libreville et Franceville tandis que la voie aérienne dessert les villes 
majeures et les villages éloignés. 

. . . .  . . .  

Le potentiel touristique du Gabon est très grand vu la diversité de ses paysages et 
de sa faune. Plusieurs réserves fauniques existent sur le territoire ; en ne tenant 
compte que de la réserve de la LON, on y rencontre environ 50 espèces de 
mammifères, dont 10 espèces de primates, et 280 espèces d'oiseaux (Institut 
Pédagogique National, 1993, p. 264). Par contre, à l'heure actuelle, le tourisme est 
peu développé. Le transport aérien international pour les destinations de I'Afnque 
centrale reste dispendieux et le Gabon n'a pas enaxe acquis l'image de 
destination touristique de choix. Seule la ville de Lambaréné. ville du docteur 
Schweitzer, est reconnue internationalement. 

. . . . . . .  

La structure économique du Gabon reste sujette aux fluctuations des prix des 
matières premières. Les exportations se trouvent ainsi defhvorisées tandis que les 
importations sont de nature de produits finis et de services. Le haut taux 
d'importation de produits de consommation courante, soit 85 % (État du Monde 
1985)' est une des faiblesses de l'économie gabonaise. 
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' estimations t : tonnes 
de la Directron g&&m/e de la statistique et des &ides éwmmiQues (aW 7996, p. 75-78). 
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Tableau de ia stnieaire des exportations de biens et services (en %) 

Produits agricoles 
Produits de la pêche 
Bois en grumes 
Sois ouvr6s 
Petrote brut, gaz 
Manganh 
Uranium 
Autres minéraux 
Prod. industries alimentaires 
Boissons 
Textiles 
Produits chimiques 
Matériaux de construction 
Prod. du travail des métaux 
Produits pétroliers raffinés 
Transports 
Services 
Sentices d'assurances 

Tableau des importations CAF (en %) (Hors pays de I'UDEAC) 

Rd. agricoles 
Prod. de la sylviculture 
p&role b n ~  
Prod. miniers 
Prod. des carri&res 
Pmd. industrie alimentaire 
Boissons, tabac 
Tedies et cuir 
Prod. industries du bois 
Prod. imprimerie 
Ptod. industries chimiques 
P d .  pétroliers raffinés 
Matériaux construction 
Pmd. travail des métaux 
TOTAL 
Tiré de la Direct!on Gén&ate de la S itishaue et des Etudes Ewmrniques (avril 1996, p. 41). 
Note  : üans iè rn&m documentl les dondes sur bs impodat%ns diffi3rent iargement- -& Gb18au 
ci'auf est ti& des données de la Diredbn généraie des Douanes. 

Comme dans plusieurs sociétés africaines, il existe une dualité économique au 
Gabon entre le secteur formel et le secteur informel. Selon Hartshorn, on définit le 
secteur informel comme : 

r The inforrnal sector, (...), consists of a plethora of very srnail scale 
activities, invariaMy operated by one person, with IMe, if any, capital 



outlay. (...) This actMty essentially invoives the vending and peddling of 
goods and services in the streets. s (Hartshom, 1992, p. 43) 

Plus précisément. au Gabon, œ sedeur se définit comme : 
cr ... l'ensemble des activités de production de biens et services, qui se 
d6mulent endehors des structures modemes d'entreprises, c'est-à-dire 
des structures répondant à des nomes fixées par le gouvernement II 
regroupe toutes les activités nonarecensées par la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale (CNSS), productrices de biens et de services dont la 
taille peut atteindre 10 employés. B (Bamchambrier, 1 990, p. 238) 

La vulnérabilité de l'économie gabonaise est compensée par un secteur informel 
dynamique, mais difficilement quantifiable. 

Tableau de l'emploi dans le secteur informel et dans les PME en 1981 

Informel 
PME 
structure privh, 
hola PME 
Total 
T é  de &no-Chambd 

, Nombre 1 % Nombm % 
29 187 58.9 8847 10-4 

Même si les revenus des eqmMons restent largement audessus du coût des 
importations, le solde global de la balance des paiements demeure négatif. Après 
1990, le solde s'est amélioré jusqu'en 1992, où il a quadruple. Cette augmentation 
du solde négatif pour les années 1991 -1 992 serait attribuable : 

- aux bas prix du pétrole à cause de la surprodudion mondiale ; 
- a la réduction de l'activité bancaire ; 
- à la détérioration du secteur bâtiment et travaux publics. 

Tableau de la balance des paiements 

Selon la Diredion générale de l'Économie. le remboursement de la dette 
(Programme d'ajustement structurel contracté avec le FMI en 1986 a l'origine, 
suspendu en 1990 et repris en 1994) continue à accabler le rétablissement de la 
balance des paiements. 



Annexe 10 : 
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Structure des participations de la COMlLOG 

8 SEEG 

~ 2 6  Port M O 

GABON 

~ 9 9  SODEPAL 

b15 S M 3  

MAROC 

FRANCE 
1 

65 SFPO 

SUISSE 1 420 SACWTER ( 

BELGIQUE 1 - 1 1 0 0  SADACI 
L + 

100 M.M.M. 100 SADACEM 

U.S.A. 
G.C.M.C. 

I 100 EVANS CLAY 

100 : en pourcentage 

TNé de la COMPAGNE MIN@RE DE L~OGOOUÉ (1994. p. 17). 



Annexe 11 : Modèle d'organisation de l'espace gabonais 

ï7d de Lemy (1995, p. 45). 
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Annexe 12 : Caractérisation des centres urbains du Haut-ûgooue 

En 1978 une enquttc 
portant sur quclqucs indiateurs Signifiruifs @opulatioa toult. eoa- 
drrmait -fg\IQL(itatif a quantitatif, équipement saniWe eircci- 
-t. CO-) P prmir d'individualiser urbPinr en com- 
plet 0, moyen (M), faible (F) selon. le degré de leur ~quipemmt~. 

Un C2ntm sua duré complet s l  c o h  k maximum d'tiLniats 
de l'un dcs critères choisis (fig, 7). 



Annexe 13 : Production du potager de Moanda et Activité de la 
SlAEB 

Tableau f : Production partielie du potager en 1- 

736 de Pissibanganga dans COMPAGNIE MIN/&?E DE LDGOOUÉ (2 trimestre 1994, p. 16-17). 

Tableau 2 : Activité de la SIMB 

TT& de la Direcfion g6n6rale de la statistrque et des études économiques (1993, Annuaire 
statistique du Gabon, p. 33). 



Annexe 14 : Liste partielle des établissements du secteur 
tertiaire à Moanda 

SAEN (soaetd des anciens BtaMissements Nicdas) GabMhe 
6on marche 01CIG 
SAPLE BIAO Banque Méridien (BIPG) 
Bata 
Gaboprix (Cm-GADIS) 
t~ouüques de toutes sortes tenues par des étrangers H m b .  mm~m : 

SMAG (boulangerie) 
W é t d  de Distribution Import-Export (ciment) Hôtel Ampassi 
Nounisson Auberge le Mailebe 
hablissement Sidi Ould Bar-dub Dernier Souffle 
GabopieceS BarHippc 
SGEPP(Sociét6 Gabonaise d'entreposage de produits Boîte de Nuit Hevula 

~ 1 ~ )  8arMasuku 
SODEX Bar le Pippemiint 
Station Mobil Restaurant Hotel Relais Mont Boudinga 
SOFRIGAB (supermarch4) nombreux restaurants et vendeurs de c o u ~ u p é  
Station Shell 
Pharmacie 
Total Fina Gabon 
Matériaux Réunis 
Matériaux du Gabon 

Transport : 

Nter Transport Gabon 
Moanda Express Service 

Sek- nndus PUX p t i c ~ I i m  .t ~ U X  commerces : MTG et Transpoct Gabonais 
AirGabon 

Cabinet Dentaire de Moanda SO-n (Sociétb Ouest africaine d'entreprise 
SEEG maritime) 

Total fina Gabon (pétrole) Taxis 
Sipa 

Compilations d'après la République Gabonaise (1993) et la Répubhue Gabonaise (1996). 
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Annexe 15 : Définitions des ternes utilisés par la Direction 
générale de la statistique et des études 6conomiques du Gabon 

pour le recensement de 1993 

Centre urbain : Toute localité ayant une fonction administrative (Chefs-lieux de 
département, d'arrondissement et poste administratif) ayant au moins 2000 
habitants. 

Descendance finale : Nombre d'enfants nés vivants d'une femme a l'issue de sa 
vie féconde. 

Esoérance de vie a la naissance : Nombre moyen d'années de vie d'une 
personne pris B la naissance. 

Fécondité totale : (voir descendance finale) 

Inactif : Personne de moins de 18 ans ou personne sans travail rémunéré et qui 
n'en recherche pas. 

Indemndant : Personne de 18 ans ou plus qui exploite sa propre entreprise ou qui 
exerce pour son propre compte une profession ou un métier et qui n'emploie pas 
de salariés. 

Patron : Personne de 18 ans ou plus, qui exploite sa propre entreprise ou qui 
exerce pour son propre compte une profession ou un métier et qui emploie un ou 
plusieurs salariés permanents. 

Po~ulation active : Population constituée par l'ensemble des personnes actives 
occupées ou sans travail. 

Po~ulation résidente a une date donnée : Ensemble des individus ayant leur 
domicile ou bien connus comme vivant habituellement dans le lieu géographique 
où ils sont recenœs. 

Po~ulation résidente scolarisable : Population &dente dans une localité données 
et étant en âge de fréquenter l'école (6 a 16 ans au Gabon). 

Population ruraie : Population vivant en-dehors des centres urbains. 

Powlation urbaine : population habitant une localité ayant une fonction 
administrative. 

Profession : Genre de travail effectué par la personne pendant l'année qui a 
précédé le recensement 



R ~ D D O ~ ~  de déoendance : Rapport des efkd& d'inecbifs aux effeeofs d'acWs. Le 
rapport exprime le nombre d'inactif% par actif. 

Ramort de masculinité : Rapport dans une population de l'effectif masculin à 
I'effedif féminin; il est calculé pour cent (1 00) fsmmes. 

Salariés : Personnes qui exercent son activité pour le compte d'un patron d'une 
administration ou d'une société et qui re@ un salaire en contrepartie. 

Taux d'accroissement naturel rnoven : C'est la dinérence entre le taux brut de 
natalité et le taux brut de rnortalitb; ces taux sont calculés sur une période 
pluriannuelle et ramenés à une dimension annuelle. II est exprime en pourcentage 
(%) - 

Taux d'al~habétisation : Rapport entre les personnes capables à la fois de lire et 
d'écrire. avec compréhension. à l'effectif total de la population. II est généralement 
calculé pour les âgées de six (6) ans et plus. 

Tiré de la DlElCfjOn @n&ra/e de la statisbfue et des 6tudes e C 0 ~ ~ 1 ) q u e s  (1993, Annuaïte 
statistique 1993, p. 107 -7 02). 
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Annexe 16 : Schdma des infrastnictures sociales étatiques ou privées 
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Annexe 17 : Schéma des infrastructures sociales de la Cornilog 

E € 4  h g  las 






