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I. Background 

The attached Action Plan is the result of a process begun by Niger's Centre Nationale de 
Commerce Exterieure and the United States Agency for International Development, within 
the context of the Niger Economic Policy Reform Program. Beginning in 1989, NEPRP has 
supported a series of studies aimed at identifying existing constraints to improved economic 
performance in the livestock sub-sector and proposing policy and technical reforms aimed at 
alleviating those constraints. Studies conducted as part of this. process were conducted by 
teams of U.S. and Nigerien technicians, and included the following: 

Cook, Andy, Mani Yahana and Seydou Harouna, Niger's Livestock Export Policy. 
Integrated Livestock Production Project, Government of Niger/Tufts University/USAID, 
1988. 

Cook, Andy, Nigerian Markets for Livestock and Meat: Prospects for Niger, prepare 
pour l'USAID/Niger, 1989. 

Kulibaba, Nicolas, Transport du betail et de la viande dans Ie couloir Niger-Nigeria, 
Projet des strategies d'amelioration du marketing agricole (AMIS), USAID/Niger, mars 
1991. 

Kulibaba, Nicolas; Amani Hamidou, et Idrissa Seydou Magagi, Document de base, 
Seminaire surJa commercialisation du betail et de la viande. juillet 1992. 

Mooney, Timothy, et al., A Rapid Appraisal of the Marketing of Hides and Skins Sub
Sector in Niger, AMIS, USAID/Niamey, Nigeria, 1990. 

As a culmination of the NEPRP efforts to assist the livestock subsector in Niger, a 
seminar was held in Niamey in July 1992 which brought together representatives of the 
executive branch of government, public administrators, technicians, and members of the 
private sector to review research rmdings and propose a series of actions to improve 
performance of this vital element of the Niger economy. 

In order to set the stage for seminar debates, the authors of this Action Plan prepared a 
"Document de Base" (part I of this document) which identified and discussed a variety of 
constraints which face development of Niger's livestock sector: pastoral resource 
management, the role of government institutions in facilitating improved production and 
marketing, and administrative and other constraints to efficiency in livestock transport and 
marketing. At the conclusion of debates, working commissions comprised of all attendees at 
the seminar issued a joint statement (Communique Finale, Part II of this document). The 
actions proposed by these working groups constituted the core of this action plan. 
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It is important to note that the fIndings of the Niamey seminar were reached by 
consensus, following deliberations of three technical commissions working over the course of 
a two-day period. Although the recommendations of the commissions are non-binding, (and 
sometimes at variance with the opinions of the editors of the Action Plan) they provide 
critical insight to the preoccupations of those who derive their livelihood from livestock 
producti<?n and trade. 

ll. The Institutional Context of the Action Plan 

At the time when NEPRP was originally designed no one could have foreseen the 
political opportunities that the 1991-1992 period would present for liberalization of Nigerien 
society. 

During the course of discussions with private businessmen and civil servants the authors 
have been surprised by their reticence with regard to opportunities for political and economic 
change. Their belief in the inevitability of political and economic liberty is uniformly weak. 
The changes sought by the Conference Nationale remain, in the public mind, disembodied 
principles, with all apparent advantages accruing to the status quo. 

Skepticism among private businessmen should not surprise us: for private businessmen 
and civil servants alike skepticism is a way of hedging one's bets: if opportunities are to 
endure or grow, they can be taken advantage of later, when the political risks of activism are 
reduced. If dirigism wins out and the opportunities of the moment prove to have been 
illusory, nothing will have been lost by doing business as usual. 

It should come as no surprise that Nigerien businessmen still view the State as the 
principal force in political and economic life: a large number of recommendations to come 
out of the CNCE workshop commissions call upon the govermnent to resolve issues by fIat-
even where those changes would weaken the power of existing governmental institutions. 

The operative assumption among established Nigerien livestock producers and 
businessmen is that activism-- political or economic-- is ineffective and fraught with risk. 
While businessmen attending the workshop were quick to denounce unfair practices and 
corruption in the administration of trade, they are hesitant about assuming activist roles for 
themselves, either individually or as a group. The Nigerien businessman is not blind to the 
fact that corruption emerges through passivity and a series of ever increasing compromises. 
However, passivity and compromise vis a vis the public sector have been what it takes to 
survive in all but the highest echelons of the Nigerien business world. 
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Relying upon government institutions to foster change, as we have done with NEPRP, 
may have been the best strategy for 1988. However, it is anathema to the political realities 
of 1992. Experience has begun to teach us that the crypto-governmental, institutions such as 
the Chamber of Commerce and the purely governmental CNCE cannot be counted on to act 
as proponents of economic liberty. Their willingness to promote change is tailored to the 
sources of their own power: they do not practice or foment liberalism because it would 
significantly weaken their privilege as an instrument of governmental authority. The kinds of 
reform that we seek to promote would overturn the political and economic order; 
empowering the "operateur economique" would deliver the "operateur politique" into civic 
and professional servitude. 

The apparent lassitude in implementation of NEPRP reforms by CNCE and the Chamber 
of Commerce to date should not be interpreted as an intentional effort to subvert the reform 
process. The fact of the matter may be that, in an environment where policy change is 
usually defmed and directed from the top down, Niger's economic promotion institutions 
may simply noy knows how to play an advocacy role on behalf of their constituents. 

However technically sound the various sub-sector diagnoses sponsored by NEPRP may 
have been, the analytically-driven agenda has provided little guidance on advocacy or 
negotiation on behalf of the private sector. Commercial bottle-necks and dysfunctional 
administration have been identified, new objectives have been recommended and reiterated, 
and rationale economic outcomes and expectation have been forecasted should those 
recommendations be adopted. However, we are now faced with a need to defme the process 
by which change can be made to occur. Previous conference action plans are clear in their 
failure to address the process by which institutional and private attitudes can be encouraged 
to evolve. 

In the design of ASDG II and the Niger Agricultural Marketing and Export Promotion 
Project, USAID/Niamey places a great deal of emphasis on local management of technical 
and economic initiatives. Both projects recognize economic motives as a force for 
community action. 

III. Goals and Objectives of the Action Plan 

The Communique Finale and Action Plan reflect the principal concerns, frustrations and 
aspirations of a diverse group of institutional and economic actors. Their recommendations 

. provide a rich, if not always tenable, field of directives for government and economic 
institutions providing services to the livestock sector. 
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The principal goals and objectives of the Action Plan can be summarized as follows:' 

1. Pastoral Resource Management 

Participants in the seminar were forceful in identifying serious deficiencies in the 
availability and management of pastoral resources. Issues of equity in the administration of 
pasturelands, forage and water were forcefully expressed, particularly with regard to conflicts 
over agriCUltural and pastoral land use. The principal solutions to these problems, as 
proposed by the seminar, were: 

(a) Accelerated implementation of the Code Rural; 

(b) Redefinition of the legal status of pastoral resources and populations; 

(c) Conscientious application and adherence to existing legal texts governing resource 
use; 

(d) Economic incentives for destocking in. selected areas, as a means of restoring 
equilibrium between livestock and pastoral resources; 

(e) Redefining the role of public agencies and facilities to provide training in techniques 
for improved livestock production and resource management; 

(f) Greater legal freedom for the creation of non-governmental organizations for 
resource management and activism; 

(g) Liberalized licensing, but greater regulatory control, over the sale and distribution of 
veterinary pharmaceuticals and related products. 

2. Administrative and Informational Constraints to Livestock Marketing 

Considerable differences of opinion were voiced on this topic, reflecting chronic tensions 
between government administrative, fiscal and regulatory agencies and private actors. 
Nonetheless, consensus on the following recommendations was reached: 

(a) Improved dissemination of information on government policy, laws, rule, 
regulations, fiscal obligations and administrative.procedures; 

(b) Improved training of public officials in the implementation of existing laws, 
regulations and procedures; 
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3. Constraints to Domestic Marketing of Livestock and Meat 

These recommendations focused principally on the role, accessibility and management of 
public and quasi-public market infrastructure: 

(a) Modernization and improved maintenance of facilities for livestock slaughter, 
butchering, storage and marketing; 

(b) Privatization of modernized abattoirs, including refrigerated facilities-. 

4. Constraints to Export Marketing 

Private traders are mindful of Niger's extreme dependence on Nigeria as a market for 
livestock and meat. They presented forceful and repeated arguments for assistance from 
government and quasi-governmental agencies in identifying and promoting diversified 
markets. 

(a) Regular monitoring and diffusion of information on market demand and prices for 
livestock meat and related products in major regional markets, including Abidjan, 
Lome and Cotonou; 

(b) Assessments, feasibility studies, and forecasts of demand for livestock and meat in 
the markets of the Maghreb; 

(c) Organization of promotional and study missions to prospective new markets by 
private traders and participatory organizations (e.g. cooperatives, NGOs, etc.); 

Additional recommendations expressed frustration with the failure of government 
authorities to administer livestock and meat trade in a transparent manner: 

(d) Publicly disseminate information regarding market outlets of the defunct SONERAN 
parastatal company; 

(e) Revised procedures (e.g. competitive bidding) for the allocation of procurement 
contracts that are negotiated between government and foreigu agencies. 

5. Transportation and Risk Management 

The reduction of transport costs (the highest share of all marketing costs) and 
improvements in the efficiency and safety of livestock transport were a major preoccupation 
of the seminar, resulting in the following key recommendations: 
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(a) Reduction of transport costs through decreased administrative and fiscal charges, 
including reductions in fuel taxation; 

(b) Improvements in the efficiency and capacity of meat and transport vehicles; 

(c) Promotion of competitively-priced, reliable insurance coverage for livestock and 
meat shipments; 

(d) Improved public information on methods for using insurance as a risk management 
tool; 

(e) Improved, ongoing public information campaigns on the rights and responsibilities of 
private economic actors as a means of countering harassment and abuse by public 
administrators and control agents along transportation routes. 

6. Financial and Fiscal Constraints 

Preoccupation with Niger's dependence on Nigeria's markets and the need for more 
accessible financing of private economic activity were highly evident in debates on these· 
issues. Principal recommendations to emerge included: 

(a) Monetary policy reform, to promote stable exchange rates between Niger and its 
non-CFA trading partners (i.e. Nigeria); 

(b) Improved information on available sources of production and trade fmancing, 
procedures for obtaining credit, criteria for the evaluation of credit applications, in 
locallangnages as well as French; 

(c) The creation of alternative sources of credit, including cooperatives, credit unions, 
and mutual savings clubs; 

(d) Simplification of procedures for requesting and receiving credit from fmancial 
institutions, particularly for regnlar clients ill good standing; 

(e) Simplification of procedures and reduction of charges for all bank transaction, 
particularly for regnlar clients in good standing; 

Problems of efficiency and cost in cross-border financial transactions were of particular 
concern to exporters represented at the seminar: 

(f) Streamlining of banking procedures for the repatriation and transfer of export 
proceeds, to include improved communication between banks, the acceptance of 
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funds on deposit to guarantee foreigu exchange transactions, and the creation of 
availability of funds guidelines for banks. 

(g) Negotiation and identification of credit sources in export markets, including guaranty 
instruments and authorities. . 

Measures to reduce ·political patronage and increase social equity in fmancing were also 
proposed, following heated debate: 

(h) Depoliticization of credit allocation,(including "fairness in lending" criteria, 
implementation and reporting), and the prevention of credit abuse by elites and 
lending institutions; 

(i) Enforcement and strengthening of institutional rules that prohibit bribe-taking or the 
solicitation of favors by the employees of financial institutions. 

A fmal set of recommendations focused on the perceived complexity, irregular 
application, and high cost of fiscal obligations imposed by govermnent on private economic 
activity: 

G) Simplification and compression of fiscal procedures, fees, and administration; 

(k) Revision and greater dissemination of the "Charte des contribuables", in both French 
and local languages, and in broadcast as well as printed media. 

IV. Implementation of the Action Plan 

1. Institutional Roles in Implementation of the Action Plan 

While the Action Plan calls upon virtually all persons and institutions involved in the 
livestock sector to playa role in implementation of seminar recommendations, the greatest 
burden of implementation falls on the shoulders of govermnent institutions. While Niger's 
tradition of strong central govermnent provides insight to this phenomenon, the fact remains 
that no single institution was perceived by seminar participants as being able to take a leading 
role in Action Plan implementation. Both the Chamber of Commerce and the CNCE were 
viewed as having a representative function vis a vis the private sector, in addition to their 
state-mandated administrative functions. However, neither institution was viewed as having 
adequate political power or authority to serve as other than a catalyst vis a vis other 
institutions. 

The attribution of implementation responsibilities calls for three types of action: 

(a) Lead institutions are called upon to initiate reform actions; 
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(b) Implementing institutions are viewed as those who must either adopt or implement 
revised practices, procedures, or actions at the behest of government or their 
clientele; 

(c) Consultative roles are attributed to Nigerien and foreign institutions for the 
provision of technical assistance, capital subsidies, or monitoring of refonn 
implementation. 

2. Timing of Action Plan Implementation 

The broad political changes underway in Niger and the uncertainties associated with 
those changes were pervasive in seminar debates. Whereas many participants expressed 
optimism regarding the prospects for a newly liberalized environment following the 1993 
elections, others argued that the private sector must hedge its risks by assuming that the 
tradition of strong central government will continue indefInitely. They argued that the 
timetable for refonn would be a measure of the success of private sector activism. 

Seminar participants did not propose a time frame for Action Plan implementation. 
However, the authors of this document have attempted to forecast approximate timetables 
during which recommended refonns could be implemented, given adequate public support 
and activism. 

The time frame criteria that are proposed include: 

(a) Short-tenn implementation for measures which can be implemented by official fIat 
or internal administrative or private sector refonn during a 12- to 18-month period; 

(b) Medium-tenn implementation for measures that require fundamental changes in 
institutions, laws or regulations, or those which can only be implemented through a 
gradual process of refonn; 

(c) Continuous action for measures which, to be 'successful, will require a process of 
continual monitorm.g, adaptation and evaluation. 
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I. Introduction 

Pays a vocation agro-pastorale, Ie Niger tire une grande parne de son revenu national de 
son secteur primaire: 36 % du PIB dans les annees 80. L'elevage joue un role primordial dans 
la vie des populations et l' economie nationale, en rentabilisant les terroirs margmaux dans Ie 
nord et Ie centre du pays et offrant une complementarite aux activites agricoles "classiques" dans 
les zones la ou un agriculture intensive est possible. 

Sa situation enclave et sa base des ressources limitees exigent que Ie Niger cherche 
au-dela de ces frontieres la source d'une croissance economique acceleree. Done Ie Niger 
devralt se consacrer a l'exportation des produits dans lesquels il a un avantage par rapport a 
1'etranger, et a l'impol1lltion de ceux qui sont produits de fa~on plus efficiente allleurs. En 
termes de strategie economique, l'exportation du betail et de la viande r<!pond bien a ce defi. 

L'elevage est la plus grande exportation agricole du Niger, mesuree en termes d'appon 
de devises, et vient juste apres l'uranium au niveau de toutes les exportations. Dans un proche 
avenir, on ne prevoit pas une meilleure utilisation pour les terres et la main d'oeuvre avec 
lesquelles l' elevage est pratique. 

Dans Ie souci d'imprimer une nouvelle dynarnique au sous-secteur de commercialisation 
pastorale, il s'avere necessaire de proceder aux nouvelles options politiques et strategiques dans 
la commercialisation et exportation du betail et viande. Dans ce cadre, la deli est de maximiser 
Ie profit que Ie Niger tire de ces ressources pastorales. 

Le present seminaire se pretend d'etre un pas envers cet objectif. nest souhalte que ce 
document de base pourrait servir de role catalyseur dans la definition d'un nouveau partenariat 
entre les operateurs economiques privees-Ie vrai engin de l'economie--et les agences publiques 
qui, par definition, existent pour promouvoir Ie bien-etre economique et sociale du peuple 
nigerien. 

Les informations presentees dans ce document sont prises, pour Une large partie, des 
recherches realisees dans la contexte du Programme de reforme de la politique economique de 
I' Agence des Elats-unis pour Ie developpement international en partenariat avec plusieurs agences 
et representants du gouvernement nigerien. 

Les informations et opinions contenues dans ce document incombent uniquement aux 
auteurs, sauf si d'aulres sources sont· explicitement citees. Les opinions exprimees par les 
auteurs ne refletent pas forcement celIes du Ministere de l' Agriculture et de 1'Elevage, de la 
Chambre de Commerce, ou de I' Agence des Etats-unis pour Ie developpement international. 
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II. Aper,u general sur la production du Mtai! au Niger 

II.I Problemes d'interpretation des donnees sur la production animale 

La potentialite commerciale du sous-secteur elevage nigerien depend, sunout, de la 
disponibilite d'un surplus dans la production animale d'une annee 11 l'autre; ~a veut dire, 
l'excedent de la production qui n'est pas consomme 11 l'interieur du pays. 

Essayer de prevoir la possibilite de surplus 11 long terme au Niger est difficile. Malgre 
la simplicite apparente de la forrnule pour calculer les surplus, diverses raisons expliquent que 
l' on mette en cause l'interpretation et la fiabilite des donnees existantes dans la region 
sabelienne. 

Les techniques de collecte de donnees pour recenser les arnmaux varient non seulement 
d'un pays 11 l'autre mais egalement au sein d'un meme pays, suivant I'annee. II est des cas 011 
les donnees ne representent qu'une estimation grossiere faite par les fonctionnaires des capitaies. 
Dans d'autres, elles proviennent de recensements des arnmaux faits par sondages aleatoires ou 
de marnere systematique, conjointement avec les campagnes de vaccination, Ie recouvrement de 
la taxe par tete de betail au autres procedures administratives. Ce sont les techniques de sondage 
aleatoire qui sont les plus soildes du point de vue methodologique et qui degagent les ",sultats 
les plus exacts. Un recensement fait dans Ie cadre d'une campagne de vaccination apportera 
egalement des donnees fiables; en effet, les eleveurs ont tout interet 11 faire vacciner leurs betes. 
II y a lieu de sou~onner que les recensements realises dans Ie cadre de campagnes fiscales sont 
les moins fiables, puisque les producteurs vont chercher 11 sous-estimer Ie nombre de betes ou 
11 carrement essayer de frauder. 

Mais ce sont certaines questions fondamentales concernant l'utilite des don!1ees sur 
l' elevage qui sont les plus preoccupantes, aussi scientifiquement justes que soient ces donnees. 
Les donnees chronologiques donnent lieu 11 maintes interpretations concernant Ie nombre de betes 
et leur croissance dans Ie temps. Cette variabilite est due aux brusques changements de la 
population dans Ie court terme et aux pratiques de migration et de transhumance, des que 
dirninuent les ressources, phenomene qui caracterise la region entiere. Ces caracteristiques 
demandent que I'on interprete les donnees sur l'elevage dans l'optique de tendances cyc1iques 
dans Ie plus long terrne et sur la base regionale. 

II.2 Le Niger: etude de cas 

Une bonne etude de cas se trouve dans les donnees pour la periode 1978-88 au Niger. 
Les donnees chronologiques presentees sur Ie Tableau 2.1 indiquent I'instabilite de la population 
animale. La premiere collecte de ces donnees s'est faite lors du mouvement regional de 
reconstitution des troupeaux suite 11 la desastreuse secheresse qui a marque Ie debut des annees 
70. De 1978 11 1984, I'on voit nettement I'accroissemimt regulier dans Ie nombre de betes dans 
les pays saheliens. Mais un declin de 33% des populations bovines du Sahel s'amon;ait en 1985. 
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du a Ia plus grave secheresse qUl a frappe ia region de;:>Uls 1968~73. Ceue ba:sse a graI1cement 
vane d'un pays a l'autre SUlvant la gravue de ia secheresse dans lcs Glffere:!~es zones eu Sill~el. 
Au ~iger, Ies troupeaux d~ bovins ont ere decimes a 54 % alors 'iu 'au ~1ah :ls dlminualent de 
i4 % et au Burkina Faso de 5 %. En 1988, ies troupeaux aVaJent ere recor.s,;mes au Bu~kina 
Faso et au Mali, mails continuent a se n!trecir au Niger. 
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Les calculs a coun terme, soit pour la premiere, soh pour la deuxieme moitie de la serie 
chronologique ne feraient que deformer l'image de l'equilibre regional des populations 
d'animaux d'elevage, puisqu'il n'indiqueraient que les epicycles de changements spectaculaires 
dans des pays ou sous-regions specifiques. Les troupeaux des nations saheliennes sont parfois 
decimes a plus de la moitie de leurs effectifs par annee, puis reprennem une croissance 
relativement rapide. Prises en tant que telles, ces tendances dans Ie coun terme induisent en 
erreur et constituent des indicate1.!rs peu valables des tendances it long terme. 

II.3 Tendances de production 11 long tenne 

Meme si les donnees dans Ie plus long terme pour les nations saheliennes du Niger, du 
Mali et du Burkina Faso ne sont pas completes, l'on peut discerner deux tendances distinctes se 
rapponant aux perspectives d'expansion des exportations saheliennes d'animaux d'eievage: 
I' emigration des populations pastorales et les changements srrategiques dans la composition des 
troupe<!ux pastoraux. La composillon des especes a change, passant des bovins aux petits 
ruminants. Ces 20 dernieres annees, on a assiste 11. d'importants flux migraroires aussi bien 11. 

l'interieur qu'entre les ttatS, depla~ant ainsi Ie "centre de gravite" geographique traditionnel du 

4 



pastoralisme sahelien. Ce changement peut etre impute aux repercussions des secheresses 
successives dans la region ainsi qu'aux pressions sociales et demographiques exercees sur 
I'utilisation et la disponibilite des terres traditionnellement pastorales. 

les conditions prevalantes dans plusieurs pays cotiers ont egalement encourage 
l'immigration des eleveurs saheliens, suite d'une part a une politique deliberee (par exemple, 
C6te-d'Ivoire) ou, d'autre part, a l'ouverture de nouvelles zones pastorales (par exemple, 
Nigeria) ou jusqu'alors la trypanosomiase avait ete endemique.' le bassin de logone-Chari au 
Cameroun et au Tchad semble egalement accueillir des eleveurs du Niger. 

Ce sont surtout les Foulbes "Bororo"2 qui emmenent les troupeaux a l'exterieur de la 
zone sahelienne du Niger. Contrairement aux Touaregs, dont les racines historiques s'etendent 
un peu partout au centre et a l'Est du Niger; les Foulbes nomades ne sont arrives que 
relativement recemment. Le fait qu'ils ne possMent que peu de puits et autres ressources 
pastorales dans les gran,des regions de paturage compare aux autres groupes a probablement 
pausse les Foulbes a emigrer. 

Des annees de secheresse successives dans les zones pastorales du Niger, et ailleurs dans 
Ie Sahel, se sont surtout repercutees sur les especes de grands ruminants, comme les bovins, et 
dans une moindre mesure, sur les chameaux. La diminution des ressources dans les grandes 
zones de production semble non seulement avoir declenche les migrations des groupes dependant 
enorrnement de ces especes mais a egalement valu une ·reorientation de la composition des 
troupeaux en faveur des petits ruminants. 

Les donnees sur 20 ans du Tableau 2.2 indiquent c1airement la diminution progressive 
de la population bovine du Niger et la forte croissance correspondante dans la population ovine. 
n convient de noter que la penode representee par ces donnees englobe deux secheresses 
successives, chacune suivie par une periode de reconstitution des troupeaux dans Ie court terrne. 
Vu que les rapides taux de reproduction des petits ruminants perrnettent de reconstituer assez 
rapidement les troupeaux, on peut s'attendre a ce que les populations de moutons et de chevres 
restent plus ou moins stables dans Ie temps. 

, La politique ivoirienne visant a encourager les installations pastorales est decrite en detail 
dans Kulibaba et Holtzman (1990). Le lecteur est egalement prie de se rapporter a Williams 
(1989) pour un examen des facteurs a l'origine d'une plus grande population de bovins zebu au 
centre du Nigeria. 

2 "Borore" au "Anagamba:' sont des rubriques non-Foulbes qui se rapportent generalement 
aux lineages WoDaaBe Alijam, WoDaaBe Degereji, et Bororoji des Foulbes eleveurs. 
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Source de donnees: Minlstere de l'Agriculture et de l'Elevage 

Lorsqu'on convenit les donnees sur la population des animaux d'c!levage en unites de 
betail tropical (principale unite inter-especes de mesure du nombre d'animaux), on voit encore 
plus clairement la nouvelle Importance accordee aux petits ruminants'. En 1968, les petits 
ruminants constituaient uniquement 18 % du total, alors qu'en 1988 ce pourcentage etait de 37%. 
soit Ie double de leur' proportion au total. 

Le facteur economiqu~ a I' origine de ce changement reside dans la valeur plus elevee par 
uilite de poids des petits ruminants, en tant que produits cominercialises. L'analyse des donnees 
comparatives sur les prix reunis pour differentes regions et especes, mais pas encore synthetisees 
pat Ie Service d'information sur Ie marche du. Ministere de I'elevage, permettrait de mieux 
cerner ce phenomene, 

II.4 La crise de la production pastorale au Niger 

Par Ie passe, les systemes de pastoralisme traditionnel dans Ie Sahel ont veille a assurer 
l'equilibre entre elevage et fourrages disponibles, mesure du point de vue quantitatif et qualitatif. 
Ce systeme reconnaissait que l'elevage n'est limite que par les ressources nutritionnelles. Mais 
ces demieres annees, plusieurs facteurs exogenes som venus bouleverser ce systeme de 
production. ._ 

, Les equivalents d'une Unite de betail tropical (UBT) pour des especes particulieres sont: 
cr.ameaux = I,D: bovins = 0,8: petits ruminants = 0,1. 
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En 1985, Ie "debat national sur l'elevage", 'initie au niveau presidentiel, et une mission 
multidisciplinaire envoyee par Ie CILSS donnaient aux decideurs nigeriens un bien sombre 
tableau des tendances montrant la deterioration progressive de l'economie pastorale. Au titre 
des facteurs identifies: 

* 

* 

* 

Les secheresses de 1968-73 et 1983-84 ont exacerbe les contraintes environne
mentales, sociales et economiques pesant sur Ie pastoralisme traditionnel. Les 
symptomes de la crise se sont traduits par une forte mortalite animale, des ventes 
massives d'animaux aux investisseurs urbains et autres proprietaires absents, 
1'abandon de 1a profession parmi 1es eleveurs et une immigration vers les centres 
UIbains et les pays voisins. 

Mais la secheresse, si elle a certes precipire les choses, n'est pas 1a seule cause 
a cet etat de choses. Bien plus graves ont ere les pressions sociales et 
demographiques qui se sont exercees sur les ressources pastorales limitees, 
ajouree a cela 1'agriculture qui a de plus en plus empiere sur les zones pastorales. 

Un pastoralisme de plus en plus sedentaire et Ie fait' que les troupeaux 
appartiennent davantage a des proprietaires qui ne sont pas des eleveurs 
aggraveront la tendance a la baisse de la productivite. 

En ce qui conceme ce dernier point, les objectifs des eleveurs sedentaires (eJevage pour 
Ie marche, Ie fumier et travail.agricole) different de ceux des eJ.eveurs (production de lait et, en 
second lieu, de viande). On pretend que les proprietiires sedentaires et citadins ont tendance 
a accumuler les animaux comme signe visible de richesse et source de liquidires. Le paste
ralisme sedentaire exclut toute mobilire du troupeau, strategie permettant de pallier Ie manque 
de paturage pendant les periodes de secheresse. Aussi, les proprietaires sedentaires exploitent-ils 
les ressources pastorales au-dela des limites optimales, d'ou une dererioration des terrains de 
parcours. Toutefois, il est unJacteur complementaire que ni 1a commission presidentielle ni 
1'equipe du CILSS n'a envisage, a savoir 1'integration toujours plus grande de la production 
pastorale a l'economie centrale. Tel que la presente etude Ie notera dans les chapitres suivants, 
la zone pastorale du Niger a ete de plus en plus "happee" par 1'economie, surtout par Ie biais 
de la construction de routes. En 1'espace de tout juste trente annees, les echanges de produits, 
notamment 1'aide alimentaire, les cereaIes et les biens de consommation, se sont intensifies de 
beaucoup, declenchant une dynarnique economie monetisee. 

Le phenomene croissant d'un pastoralisme sedentaire' et "proprietes 11 distance", cite par 
Ia Commission president:ielle comme cause d'alarme, doit etre place dans I'optique des 
changements dans Ia composition des especes. Les donnees officielles ainsi que Ies observations 
montrent a l' evidence qu' en Afrique de l' Ouest, Ies zones d' eJ.evage des bovins se deplacent vers 
Ie Sud. Cette tendance non seulement permet a la production de bovins de se concentrer dans 
les meilleurs contextes ecologiques mais rapproche egalement les zones de production des 
marches terminaux. 
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n.s Est-ce qu'il e.xiste un surplus commercial des animaux au Niger? 

Pour mieux comprendre les potentialites du Niger dans ce domaine, il faut au moins 
reconnaltre certaines des lacunes apparentes dans'les stafistiques concernant la production 
animale et sa commercialisation, L'efficacite de la politique de soutien de l'etat au sous-secteur 
elevage nigerien depend, surtout, sur l'appreciation des reatites des systemes de la production 
et de commercialisation. 

Curieusement, aucun effort a prevoir un surplus commerciale dans'l' effectif aniinale nous 
oblige aussi 11 faire face 11 une estimation de la preponderance de la fraude dans les circuits 
commerciaux; on declare souvent que les statistiques officielles sous-estiment Ie volume des 
eXportations du betail, vu la grande proportion des exportations commerciales qui franchissent 
clandestinement la frontiere. 

En 1988 les chercheurs du Pro jet Elevage Integre ont essaye d' evaluer la proportion des 
exportations clandestine au Niger" TIs ont calcule dans un argument convaincant, si 
hypothetique, un taux officiel d'exportation moyen de 1,65 % pour Ie troupeau national nigerien 
pour les annees 1975-1987. Selon leurs ca1culs et des estimations obtenues des douaniers 
nigeriens, l'equipe a estime que les exportations enregistre pour la periode en question 
representaient que 10 % du total des bovins exportes, Par consequence, 90 % des exportations 
passait par les voies occultes. Meme si ils ont bien reconnu l'importance des exportations 
clandestines dans la commerce regionale, ils se sont trompes par Ie manque des ventes et 
abattages 11 l'int6rieur du Niger dans leurs estimations. ' 

Plus recennement Amani Harnidou, du Ministere de l' Agriculture et de l'elevage 11 
aborder cette meme question, 11 la recherche d'une estimation d'un surplus commercial des 
animaux au Niger (cf Tableau 2.3 ci apres). Dans ces tableaux les exportations officieiles et 
abattages controles sont compares aux estimations officielles de la taille du cheptel national pour 
les annees 1989 et 1990. 

Mt~me si les chiffres de base employes dans ses ca1culs ne couvrent qu'une cinquantaine 
des marcMs de betailles plus importants, il demontre l'existence d'un taux de ventes controles 
tres faible par rapport aux animaux pn!sentes. Si Ie taux de commercialisation tombent dans un 
cadre reaIiste pour la bonne exploitation des troupeaux, la faiblesse des ventes controlees suggere 
qu'une grande partie des animaux doit etre reabsorbe dans les troupeaux (etant "surplus 
commerciale") ou, beaucoup plus probablement, passe aux marches et abattoirs non-controles, 
y compris la fraude. La probabilite que ces animaux sont tous abattus 11 l'int6rieur du Niger est 
faible; it est hors du question que la consommation de la viande 11 l'interieur du Niger soit 
exponentiellement plus important que nous supposons. La suggestion des surplus comrnerciaux 
de l'ordre de 60% est peu liable et ne correspond pas au rythme de croissance de l'effectif ou 
de consomrnation observe par les services techniques competents dans les annees en question. 

4 cf. Cook et al.(1988) 
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III. Organisation de la commercialisation 

III.l Les marches 11 l'exportation 

Les marches de betailles plus importants en Afrique de l'Ouest continuent it se situer 
dans les grands centres urbains des pays du littoral. 

Le Nigeria est de loin Ie plus grand importateur de betail du Niger, avec une population 
d'environ 100 million d'ames. en meme temps il est Ie plus grand producteur et consommateur 
d'animaux des pays de la region. Son troupeau national de bovins compte entre 9 et 12 millions 
de tetes et ses petits ruminants sont environ 30 it 40 millions. De ces verites, les tendances au 
niveau des importations de betail et de 1a consommation de proteine au Nigeria sont d'une 
grande importance pour 1a sanre de I'economie nigerienne. Selon les sources, des estimations 
des exportations annuelles du Niger vers Ie Nigeria peuvent atteindre 300 mille tetes bovins et 
950 mille tetes des petits ruminants, par rapport aux chiffres officiels qui ne represent souvent 
que 10 pour-cent des echanges totaux.s 

Bien que Ie Niger ait un avantage comparatif sur Ie plan de l' elevage, il est un fait que 
ses principaux marches d'exportation sont proches des regions ou se concentre de plus en plus 
l' elevage du Nigeria. Par rapport au Sud du Nigeria, l' offre est abondante dans Ie Nord, ce qui 
deprime les prix. Par consequent, les recettes generales tirees des exportations sont limirees par 
la prevalence des exportations nigeriennes pres de 1a zone frontaliere, plutet que par Ie biais de 
la cete. 

Pour les raisons discures anterieurement, il est impossible de savoir combien d'animaux 
nigeriens sont importes par Ie Nigeria chaque annee. En 1989, Cook a compare des statistiques 
nigeriennes sur les exportations du betail et celles du Nigeria pour les importations du Niger. 
n a trouve que: 

"A moIns que les animaux ne soient inventes, les statistiques de 1a frontiere 
nigeriane constituent les meilleures mesures' pour les ecoulements transfrontaliers 
de bovins comparativement aux statistiques nigeriennes ... Les totaux nationaux 
annuels cumules pour les ecoulements internationaux (1976-85) indiquent 
constarnment que les chiffres des importations nigerianes depassent les chiffres 
des exportations nigeriennes, en moyenne d'un facteur de 2,6. ,,' 

5 voir Bureau d'Etudes de Philippe Queyrane (1980); Cook (1988); Cook (1989); Kulibaba 
(1991); Kulibaba et Holtzman (1991). 

6 Cook (1989), p. 44. 
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Les donnees disponibles concernant les exportations du Niger au Nigeria nous donnent 
tres peu d'idees sur Ie volume sur cet axe commercial; selon les statistiques officielles, en 1988 
Ie Nigeria n'a importe que 100 tetes bovins, 3644 en 1989; et 37.959 tetes en 1990. Au lieu 
de suggerer que Ie marcbe nigeriane accroit a haute vitesse, ces chiffres ne suggerent qu'un 
faiblesse dans les controles statistiques et un manque de volonte des commer~ants d'operer dans 
Ie secteur formel. 

Apres examen des donnees disponible sur la production, les importations et l'abattage 
pour Ie Nigeria, Williams (1989) conclut que la consommation totale de viande au Nigeria a 
quasiment double entre 1972 et 1986. La consommation, par habitant, de boeuf, de mouton et 
de volaille pour cette meme periode, a augmenre de pratiquement 50%. La consommation de 
viande de chevre est, quant a elle, restee relativement stable. Toujours sur cette meme periode, 
la production de bovins et de mouton a pratiquement double au Nigeria et la production de 
chevres a augmente d'environ 50%. 

Se10n Cook (1989), si Ie produit inrerieur brut du Nigeria continue a croitre a son rythme 
actue1 on peut prevoir une croissance annuelle de 4,5 % de la demande nigeriane pour la viande 
dans l'avenir. Etant donne que Ie naira semble atteindre un niveau d'equilibre, toute demande 
accrue devrait etre transmise au monde exterieur, et d'abord dans les pays avoisinant. 

On ne dlspose que peu de donnees sur la concentration de la demande pour la viande et 
les anirnaux au Nigeria. Toutefois, les informations demographlques et les recherches sur Ie 
terrain semblent indlquer que la demande de betail importe se concentre essentiellement dans les 
grandes villes du littoral, Lagos, Ibadan et Port Harcourt. Kano est un marche de consommation 
important ainsi qu'une etape pour Ie betail transpone aux fins de vente vers les villes du littoral. 

ill.2 Organisation traditionnelle des marches 

La typologie des marches saheliens du betail employe ci-apres identifie la place des 
marches dans la chaine de commercialisation, des types prectominants de transactions et du role 
des acteurs ecanomiques. 

2.1 Marches de ramassage . 

Les marches de collecte sont avant tout des lieux d'acces 11 la chaine de 
commercialisation. Sur ces marches, les principaux vendeurs SO!!t des eleveurs qui, d'ordinaire, 
offrent a la vente un ou deux animaux a la fois, pour eliminer de leurs troupeaux les Mtes 
affaiblies ou non productives et obtenir ainsi les liquidites dont ils ont besoin. Les principaux 
acheteurs sont des marchands qui rassemblent des troupeaux afin de les revendre ailleurs, aux 
bouchers locaux et d'autres eleveurs qui veulent reconstituer ou agrandir leurs propres 
troupeaux. 
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Les marches de collecte sont surtout situes dans les grandes zones d'elevage sur 
l'ensemble du Sahel ainsi que dans les regions de savanes et forets-savanes des cotes de 
I' Afrique de I' Ouest. 

Sur un marche de collecte classique au Niger, Ie nombre des animaux offerts 11 la vente 
varient selon les saisons. Lors des periodes de commercialisation les plus actives, generalement 
pendant la premiere moitie de la saison seche, I'offre de betail atteint un maximum. Le nombre 
et les ventes de betail baissent pendant la saison seche et chutent une fois que commencent les 
pluies. Maii! de nombreux marches de ramassage ne fonctionnent que pendant les periodes ou 
les troupeaux transhumants ou nomades sont dans les alentours, d'ou une variation dynamique, 
saisonniere et annueile dans Ie nombre de ventes et activites connexes. Lors des periodes de 
secheresse, quand l' elimination en grand nombre des animaux est la strategie de dernier recours 
pour 'assurer la survie d'une partie des troupeaux, il arrive que les marches de ramassage 
s'organisent spontanement dans les zones rurales 11 I'arrivee de groupes d'eleveurs et 
d'intermediaires. 

Bien que les marches de collecte soient avant tout des lieux d'acces 11 la chaine de 
commercialisation, un grand nombre de ces marches a egalement, dans Ie Sahel, un caracrere 
international. Sur les marches de collecte, les operations transfrontalieres sont motivees par une 
serie de facteurs. Comme la plupart des ventes effectu6es sur les marches locaux, la majoiire 
des ventes frontalieres sont faites par des eleveurs qui font paitre leurs betes dans des lieux 
proches, en fonction d'itineraires saisonniers. Cependant, comme les services de douane ne 
surveillent pas de pres un grand nombre de petits marches frontaliers, les marches de ramassage 
qui se trouvent Ie long des frontieres du Niger avec Ie Mali, Ie Burkina Faso, Ie Benin, Ie 
Nigeria et Ie Tchad attirent souvent une forte activite clandestine. 

2.2 Marches de redistribution ou de regroupement 

Les marches de redistribution ou de regroupement sont en general de gros marches 
implanres dans des centres de transport ou Ie long des grands axes routiers et ferroviaires. On 
les trouve surtout dans les zones meridionales des pays d'elevage. Cependant, il y a dans Ie 
Sahel un certain nombre de gros nrarches de redistribution (y compris Abalak et Ayorou au 
Niger) au milieu de grandes zones de production et loin des marches terminaux et de centres de 
transport. 

Sur les marches de regroupement, les ventes se font rarement toute I'annee; elles suivent 
Ie rythme des saisons et des disponibilites en paturage et eau. Les marches les plus 
septentrionaux du Sahel, par exemple, sont relativement inactifs pendant la saison. seche et 
chaude, quand la majorite des animaux sont en transhumance plus au Sud. De meme, ces 
marches ne sont que relativement plus actifs en pleine saison des pluies quand les marchands et 
leurs troupeaux ont des difficultes 11 se deplacer dans des routes boueuses non-ameliorees pour 
se rendre au marcM. L'activite la plus intense se situe en general vers la fin de I'annee, durant 
I'Harmattan, quand les palurages sont abondants et les marches facilement accessibles. 
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Sur les marches de regroupement, la majorite des operations sont effectuees par des 
marchands prives qui passent par des intermediaires professionnels. Les marchands qui ont 
groupe des betes sur les marches de ramassage ruraux offrent a la vente ces animaux a d'autres 
marchands qui assemblent de gros troupeaux destines aux marches des deux cotes de la frontiere 
Niger-Nigeria. 

La plupart des marches de redistribution saheliens sont situes dans les;.villes provinciales 
et les centres administratifs. Souvent aussi, l'infrastructure (dont les hangars, les bascules, les 
parcs et les rampes de chargement) est bien developpee dans les marches de redistribution. Ces 
marches sont Ie point de depart des troupeaux d'exportatio~ qui sont amenes sur pied au par 
cantion vers les marches du Ji,ttoral; on a donc ete conduit a y iniplanter des services 
administratifs, douaniers et veterinaires qui aident les marchands et les exportateurs. Meme dans 
les zones ou l'infrastructure du marche n'est pas tres developpee, on a souvent cree des centres 
administratifs pour repondre aux besoins des marches de betail. C'est particulierement vrai dans 
certaines regions de la zone pastorale ou les transhumants se rassemblent a certaines periodes 
de l'annee. 

2.3 Marches terminaux 

Les marches terminaux se trouvent dans'les villes ou 11 proximite; c'est la que se font 
presque toutes les ventes destinees 11 l'abattage et 11 la consommation sur place. Les grandes 
villes de la cOte sont les principaux marches terminaux d' Afrique occidentale, mais Niamey, 
Maradi, Zinder, Tahoua, Agadez et Arlit dans Ie Sahel rentrent aussi dans la categorie des 
marches terminaux en raison de leurs nombreuses populations et du grand nombre d'animaux 
achetes pour les abattoirs locaux. Sur les marches terminaux, les vendeurs sont presque 
uniquement des marchands, alors que les acheteurs sont pour la plupart des bouchers au des 
representants de groupes de bouchers. 

2.4 Multiplicite de fonctioDS de marche 

Vu que les marches ant une importance tant regionale (liens saheliens avec les marches 
cotiers) que locale, il n'est pas possible d'appliquer litteralement la classification tripartite des 
marches. En effet, certains marches individuels remplissent souvent des fonctions simultanees 
relatives 11 l'offre et It la demande·locales. . 

Ce phenomene s 'applique tout particulierement au commerce de betail entre Ie Niger et 
Ie Nigeria. Les marches frontaliers nigerians sont souvent des marches terminaux pour les 
marchands du Niger, mais ces marches sont situes,dans la principale zone d'elevage du Nigeria. 
Par consequent, dans Ie contexte du commerce national du Nigeria, ces marches sont· en meme 
temps des marches de ramassage et de regroupement. La population cotiere du Nigeria 
represente Ie plus grand.marche pour Ie betail sahelien, mais d'autres grandes villes dans les 
etats au Nord du Nigeria, par exemple Kana et Maiduguri, sont egalement parmi les plus grands 
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marches tenninaux de l' Afrique. Ainsi, les marches de Maiadoua et Danbaua, situes pres du 
centre de Kano, sont des lieux 011 s'effectue une grande proportion des achats des bouchers 
urbains, Ce qui en fait d'importants marches terminaux. 

En general, les animaux sont sunout amenes a pied sur les marches de tamassage et de 
regroupement. Le transpon du betail par route ou chemin de fer indique generalement une 
transition entre les marches de regroupement et les marches terrninaux. 

ill.3 Organisation interne dn marche et Ie role des professionneis 

. Au Niger et au Nigeria, Ie systeme de commercialisation du betail se catacrerise par une 
segmentation tres poussee, un caractere officieux et une grande importance accordee aux 
personnalires. A l'instar d'autres pays du Sahel (cf. Kulibaba et Holtzman, 1990), pratiquement 
toutes les transactions nationales et internationales de betail sont effectuees par des entrepreneurs 
prives qui travaillent dans Ie cadre de systemes de commercialisation traditionnels. La 
composition ethnique du negoce de betail et Ie role des divers agents de commercialisation sont 
decrits ci-apres. 

Les marches de betail sont generalement ollvert, il n'y a pas de barrieres officielles a 
I'entree, ni pour les vendeurs ni pour les acheteurs d'animaux, mais ils fonctionnent par Ie biais 
de reseaux etablis d'eleveurs, de marchands, d'intermediaires et de bouchers. Ces reseaux sont 
inter-ethniques mais leur structure interne est basee sur des relations etablies depuis longue date, 
souvent sur plusieurs generations, et 011 l' on peut deceler des factions regionales. Ainsi, existe-!
il bien des barrieres informelles de fait pour ¢netrer sur ces marches. 

Les reseaux de villages et de parente plus locaux sur les marches ruraux sont Ie pendant 
de ces liens regionaux et ethniques sur les grands marches urbains. De meme que cenains 
aspects de 1a vie civile au Niger et au Nigeria sont reserves aux chefs traditionnels, 1a 
supervision des marches traditionnels, urbains et ruraux, est generalement la prerogative des 
autorites traditionnelles locales. n n'existe quasiment pas d'intermediaires institutionnels et 
juridiques formels dans ce systeme, a I'exception des services publics (prophyJaxie veterinaire, 
traitement et controle de sante) ou diverses formes d'imposition pour les participants du marche. 

I.e systeme traditionnel de commercialisation du lietail se fonde sur des accords et 
sanctions qui, si elles ne sont pas codifiees, n' en sont pas moins bien connues et tres acceprees 
par la large communaute des agents de commercialisation. Les litiges sur la place du marche 
sont rarement resolus en ayant recours au systeme juridique officiel, sauf si les methodes 
traditionnelles de resolution de conflits ont ere epuisees ou si l' on soupc;onne les autorires 
traditionnelles de nourrir certains prejudices. Les plaintes emises sur la place du marche sont 
souvent imputees aux effets de 1a politique et des actions du Gouvernement prises par ses 
fonctioimaires. Ces marches restent, alors, un domaine informel et traditionnel dans leurs 
organisation et fonctionnement. 

14 



Les marchands de betail peuvent etre ranges en quatre grands groupes: marchands 
occasionnels, marchands 11 long rayon d'action, marchands 11 court rayon d'action et courtiers. 
Les bouchers, element complementaire et tres important sur les reseaux de marches, .constituent 
la majorite des acheteurs sur les marches terminaux. Les roles joues par ces agents sont decrits 
ci-apres. 

3.1 Marchands occasionnels 

Si Ie manque de capitaux d' investissement, Ie manque de connaissance du marche et 
I'affiliation etbnique constituent autant d'obstacles 11 la participation du commerce du betaiI, il 
n'en reste pas moins qu'un grand nombre de transactions sur Ie marche sont reaIisees par des 
particuliers qui ne s' engagent qu' occasionnellement dans ce commerce. Le commerce 
occasionne1 est souvent une premiere etape dans la carriere de personnes qui vont devenir des 
marchands a long rayon d'action, etape finale de la carriere d'un marchand plus age, ou une 
activite intermittente des fonctionnaires et des entrepreneurs qui peuvent obtenir des contrats 
d'approvisionnement aupres d'institutions des villes nigerianes et nigeriennes. 

Le commerce occasionnel n' est pas domine par un seul groupe etbnique au Niger ou au 
Nigeria. Bien plus, la composition etbnique parmi les marchands occasionnels reflete la 
demographie generale de chaque locaIit6 et comprend des representants des groupes traditionnels 
d'agriculteurs et d'eleveurs. 

Ces marchands rassemblent generalement des troupeaux petits ou moyens comprenant 
leurs propres animaux ou ceux des parents et amis. On n'investit que peu dans ces transactions 
et Ie court-circuitage des marchands intermediaires permet de diminuer les couts et d'augmenter 
les benefices. Les marchands occasionnels se trouvent surtout sur les marches de collecte et de 
regroupement, car c'est la qu'ils connaissent Ie mieux les conditions locales du march': et ou les 
deIais de livraison aux marches sont les plus courts. Les ventes effectuees par les marchands 
occasionne1s se font rarement a credit. 

3.2 Marchands du Sahel et du littoral a long rayon d'action 

Tel que nous I'avons deja note, Ie marche du betail est organise de telle fa~on que les 
avantages sont dus a la presence de liens ethniques et regionaux sur les marches urbains situes 
a une certaine distance. Pour reussir, Ie commerce sur de longs trajets ne peut pas etre une 
activite solitaire. En effet, les diverses etapes de la commercialisation exigent un travail de 
cooperation. C'est pourquoi les reseaux ethniques ou economiques auxquels participent plusieurs 
generations liees par des liens de parente offrent des avantages pratiques et permettent de 
diminuer les couts de la transaction ainsi que les risques lies au commerce. Le caractere 
informel du commerce et la pratique de plus en plus nlpandue des ventes a credit signifient aussi 
que les participants entretiennent des relations 11. long terme les uns avec les autres. 
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L'organisation sociale et economique sur de longs parcours correspond 11 la repanition 
ethnique du travail qui caracterise Ie Sahel. Les eleveurs entretiennent des liens etroits avec les 
membres de leurs ethnies qui vivent dans les villes ou avec les membres d'autres ethnies qui 
representent leurs interets politiques et economiques. La continuite de l' offre et la, connaissance 
de la sitjlation du marche et des prix sont assurees par des personnes qui vivent au debut (zones 
de production) et a la fin (marches du littoral) de la chaine de commercialisation. 

Le lieu d'etablissement des marchands, que ce soit sur les marches du Sahel ou du littoral 
influence, les flux de capitaux ainsi que Ie rapatriement ou le reinvestissement des benefices. 

Le couloir Niger-Nigeria et celui qui relie Ie Sahel a la Cote-d'Ivoire sont tout a fait 
differents de ce point de vue. Les marchands maliens et burkinabes ne panicipent pas 
generalement au m!goce de produits autres que Ie betail, probablement parce que Ie Mali, Ie 
Burkina Faso et la Cote-d'Ivoire ont une monnaie commune. 

Mais les marchands a long rayon d'action duNiger et du Nigeria peuvent exploiter a leur 
avantage les transactions faites dans deux monnaies (naira et franc CF A). La solidite du franc 
CF A par rapport a la naira depuis Ie milieu des annees 80 a stimule un commerce de plus en 
plus diversifie entre les deux pays. Au Niger, il existe une forte demande pour les biens 
produits au Nigeria et pour des importations relativement peu cheres, suite a la surevaiuation du 
franc CFA. Pour augmenter au maximum les benefices des entreprises commerciales, les 
marchands du Niger importent toute une gamme de biens et d'anicles du Nigeria, ce qui leur 
permet d'offrir un plus grand choix d'anicles. n arrive que des marchands saheliens soient 
specialises dans certains biens nigeriens, mais pratiquement tous d'entre eux importent des biens 
de consomrnation et autres marchandises du Nigeria. 

Plusieurs marchands interviewes pendant les travaux sur Ie terrain ont affirme que la 
vente des produits rapportes au Niger au chemin du retour, plutot que la seule vente de betail 
au Nigeria, garantit la rentabilite de 1'affaire.1 

n convient de signaler une autre difference entre marchand du .littoral et marchand du 
Sahel: elle conceme les economies.de couts en fonction du lieu. Tout au long de la chaine .de 
commercialisation, les ventes d'animaux d'elevage sont en general facilires par des courtiers qui, 
moyennant une commission, sont temoins des conditions de vente. Comme ils connaissent bien 
les marches locaux d' approvisionnement et les marches terminaux, les marchands du Sahel et 
du littoral sont en general en mesure de court-circuiter les intermediaires et de realiser des 
economies de couts sur leurs marches "de residence" . 

7 Un commerce bilateral pour Ie betail et les biens importes de consommation compliquent 
Ie calcul de benefices pour les marchands de betail. C'est dii au fait que chaque transaction 
comprend un melange unique de produits rapportes. 
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3.3 Marchands a court rayon d'action 

Les marchands a court rayon d'action se trouvent surtout sur les marches de 
redistribution et les centres de transport. De plus, un groupe plus specialise se concentre sur 
les echanges informels--sinon clandestins- de betail entre Ie Niger et les marches frontaliers au 
Nord du Nigeria. Alors que les marchands a long rayon d'action font souvent appel aux reseaux 
existants et peuvent identifier les acheteurs evenruels avant meme Ie depart des animaux du 
Sahel, les marchands 11 court rayon d'action.font davantage de speculation. n n'assument ni les 
couts ni les risques du transport des animaux sur de longues distances, se contentant de vendre 
sur les marches regionaux. _ n est evident que ceux qui se specialisent dans Ie commerce 
clandestin courent un risque plus eleve. Mais ce risque n'est pas aussi grand qu'il semble, car 
ces marchands ont etabli des relations economiques avec les representants officiels qui 
patrouillent les regions frontalieres. Cela semble resonner comme 'pots-de-vin' mais les 
personnes interviewees sur Ie terrain ont note que de nombreux agents frontaliers s'associent 
avec les marchands. 

C'est surtout sur les grands marches de redistribution tout Ie-long de la frontiere Niger
Nigeria que l' on remarque la plus grande cOlicentration de marchands 11 court rayon d' action. 
Les marchands saheliens arrivent souvent aces endroits sans'disposer de moyens suffisants pour 
effecruer la reex¢dition du betail. Par consequent, ils sont prets a consentir des remises s'ils 
voient la possibilite de repartir immediatement. Souvent,Jes marchands a court rayon d'action 
et les courtiers qui operent sur ces marches profitent du betail "en detresse" qui, juge,trop faible 
pour survivre aux rigueurs d'un long parcours, est vendu au rabais pour les abattoirs locaux. 
Les anirnaux achetes par les marchands a court rayon d'action sont souvent aussi destines aux 
abattoirs provinciaux qui, en raison de l'exiguite de la demande, ne sont pas bien desservis par 
les marchands a long rayon d'action. 

3.4 Courtiers 

L'intense activite de courtage au Nigeria est Ie resultat de plusieurs facteurs, dont 
I'irnportance des marches nigerians par rapport 11 ceux des autres pays, les possibilites de 
speculation sur la monnaie et les gra!l.ds marches urbains au Nord du Nigeria. Par tout ailleurs, 
les courtiers ne jouent pas un role absolument essentiel. 

Les operations de courtage se concentrent dans les grands marches de betail et de cereales 
tout au long de la frontiere du Niger et du Nigeria. Bien que la majorite des operations de 
courtage ne comptent qu'une seule vente intermediaire, il n'est pas rare de voir des ventes de 
courtage multiples. Les personnes interviewees ont note qu'elles ne couraient pas de grands 
risques. Comme ils n'ont en general pas besoin de payer au comptant au moment de leurs 
achats, les courtiers chevronnes peuvent commencer leur journee avec peu ou pas de capital 
liquide et rentrent dans leurs frais, majores d'un benefice, en deux 11 six heures. Dans de 
nombreux cas, les courtiers arrivent au marche ayant deja negocie la vente des animaux qui ne 
sont pas encore achetes. Si leur marge de manoeuvre sur les negociations de prix s'en !rouve 
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limitee, cela leur apporte par contre un benefice brut fixe perrnettant de comparer leurs propres 
negociations. Les marges beneficiaires des courtiers ne sont pas tres grandes, mais elles sont 
a la mesure de ce genre de speculations rapides et des risques modestes encourus. 

Les operations de courtage se font toute l'annee mai~ augmentent.de fac;on spectaculaire 
a la veille des fetes is1arniques du Ramadan et du Tabaski, au moment ou la demande des petits 
ruminants est la plus grande. C'est probablement 11 cette epoque que les acheteurs dependent 
Ie plus des courtiers, puisque la concurrence pour Ie petit betail est la plus serree et que les 
possibilites de benefices sont les meilleures. Faire appel a un courtier diminue Ie risque que 
court un marchand de ne pas pouvoir se procurer les animaux destines it une revente lucrative. 
Les benefices eleves en cette saison de l'annee perrnettent aux marchands d'assumer Ie cout plus 
eleve et de se procurer des animaux par Ie biais des ccurtiers. -

3.5 Intermediaires 

Le role des interrnectiaires (ou 'di1lalis") dans Ie cculoir Niger-Nigeria est plus important 
que dans les autres pays de la region. Toutefois, ce role est souvent mal compris vu la vaste 
garnme des services sociaux et economiques qu'ils rendent et Ie caractere tres ccnfidentiel que 
revetent toutes leurs activites. 

Sur Ie plan general, Ie dillali est un agent qui sert de trait d'union aux acheteurs et aux 
vendeurs moyennant une ccmrnission. Mais au Niger et au Nigeria, Ie dillali assume d'autres 
responsabilites, par exemple il s'occupe de l'hebergement des marchands, il garantit les ventes 
11 credit et il nourrit et garde les anirnaux qui doivent etre vendus. Les acbeteurs versent presque 
toujours des ccmrnissions au dillali (un montant fixe par rete qui est generalement uniforrne pour 
tous les interrnediaires qui interviennent sur Ie meme marcbe). A son titre d'interrnectiaire du 
marche, Ie dillali est charge de negocier les terrnes d'une vente particuliere. n arrive qu'on lur 
demande de servir de remoin pour justifier la legitirnire des transactions ccntentieuses reglees 
dans les ccurs is1arniques traditionnels.· 

Les participants du marche font confiance aux dillalis en raison de leurs liens etbniques, 
religieux et regionaux. Leur reputation et poids sur 1a place du marche se fonde, d'une part, 
sur 1a force de leur reseau economique et social et, d'autre part, sur leur integrire en tant que 
tierce partie ostensiblement neutre 11 toute transaction. Les marchands preferent generalement 
comme interrnediaires les membres de leurs propres groupes ethniques ou les membres d'autres 
ethnies qui ont des liens puissants avec leur lieu d'origine. Mais ces preferences peuvent laisser 
la place 11 d~autres caracteristiques lorsque, par exemple, les intermediaires sont connus, par les 
participants du marche, comme offrant des services de qUalite. 

• De nombreux dillalis emploient des agents qui agissent comme leurs assistants, mais il ne 
faut pas les confondre avec des agents salaries qui representent les proprietaires des troupeaux 
absents. L'on trouve surtout ces agents sur les marches' terrninaux ou ils representent les 
marchands ou groupes de marchands saheliens. 
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Actuellement, pratiquement toutes les transactions sur les marches de betail de Lagos et 
d'Ibadan exigent que les marchands fassent credit aux bouchers. Vu que la plupart des 
marchands de betail ne se trouvent pas sur les marches terminaux, ils dependent d'intermediaires 
qui doivent trouver des acheteurs solvables et agir en tant que garants du credit. 

3.6 Bouchers 

Malgre l'existence d'une vive concurrence, les bouchers comptent parmi les professions 
les mieux organisees politiquement dans la region, au poInt OU on les accuse de collusion. 
L'Etat Nigerian et les collectivites locales menent des carnpagnes annuelles pour des questions 
"d'integrite du marche" en reponse aux tentatives que feraient les bouchers pour faire augmenter 
les prix, en limitant l'abattage. 

Contrairement aux marches terrninaux de la Cote-d'!voire, les faits recueillis au Nigeria 
indiquent que la reglementation interne de la boucherie vise it eviter une proliferation de cette 
activite! Ces mesures informelles empechent peut-etre un comportement hyper-concurrentiei 
ainsi que les ,fortes pertes qui sont liees, mais elles risquent aussi de devenir des barrieres 
emp&:hant d'entrer ceux qui ne sont pas aides par les bouchers deja etablis, retrecissant ainsi 
la concurrence. 

1lI.4 Les elements de cou.t de commercialisation 

Grace a la recherche mene en 1990 et 1991 par Nicolas Kulibaba et Amani Harnidou 
nous pouvons evaluer les elements de cout dans la commercialisation du betail sur I'important 
axe Nigero-Nigerien.10 . 

L'achat des animaux constitue Ie principal facteur de' cOlit dans la commercialisation du 
betail, se situant dans une fourchette allant de 94% a 96% pour un echanti110n de troupeaux 
reUnIS sur Ie terrain. Les couts d'achat different des autres depenses de 
commercialisation,puisqu'il s'agit d'un investissement a court lerme plutot que d'une depense 
de fonctionnement. La possession'd'animaux, Ie fait de les regrouper entre consortium de 
marchands et I' acres a un credit inforrnel pour acheter les animaux sont autant de moyens 
pouvant se substituer aux ressources financieres necessaires pour l'achat. II est d~nc possible 

9 La reglementation interne prevoit certaines conditions d'apprentissage et un nombre 
limite(limite) d'apprentis, ainsi qu'une distribution des droits pour les encheres des betes de 
choix. 

10 L' elude en question a compare les elements de cout en utilisant des budgets de 
commercialisation mis au point a partir des donnees obtenues dans Ie cadre d'interviews 
informelles avec des marchands de betail au Niger et Nigeria. 
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que les couts d'achat du betail, compares aux couts de fonciionnement, soient plus faibles que 
ne l'indiquent les donnees sur Ie terrain. Cela laisse entrevoir qu'il faut peut-etre moins de 
capitaux qu'on ne Ie pense pour participer au commerce du betail. 

En fonction des donnees de dite etude, il n'etait pas possible de conclure qu'au Niger, 
soit Ie transport par carnion, soit Ie convoyage est implicitement plus efficace par rapport aux 
couts. Ce sont plutot d'autres couts que les transports et la manutention qui vont etre decisifs 
dans Ie choix d'un mode de transport particulier. 

Le cout des taxes officielles se situait entre 17% et 32 % pour les troupeaux convoyes et 
entre 12 % et 28 % pour les troupeaux transportes par carnion. Au Niger, Ie facteur de couts 
officiels constamment Ie plus eleve etait Ja taxe d'identification: taxe municipale appliquee aux 
achats de betail sur Ie marcM, d'un montant de 200 FCFA pour les petits ruminants et 500 
FCF A pour les bovins. Les couts officiels au Niger semblent egalement varier suivant Ie type 
de patente achetee par les marchands. Certains payent Ie type de patente qui s'applique aux 
intermediaires. Les frais de patente qui s' appliquent aux marchands sont nettement plus eJeves. 
n faut egalement tenir compte du fait que les versements pour Ja patente ne sont guere suivis sur 
les marches ruraux plus petits, d'ou un calcul plus faible pour les marchands et un 
amortissement plus long pour les frais de patente. Nombreuses personnes sur Ie terrain ont 
indique que, moyennant un petit pot-de-vin, les representantS officiels sur Ie marche etaient tout 
11 fait prets 11 noter des transactions inexactes, enregistrant un volume de ventes plus faible pour 
les frais par tete qui servent 11 calculer la patente. La suppression de Ja taxe 11 l'exportation du 
betail au Niger a nettement baisse la proportion des couts officiels dans les budgets du commerce 
du betail. 

Contrairement 11 ce qu'avaient pense les auteurs au depart, les couts lies aux pots-de-vin, 
extorsions et autres tracasseries administratives dans Ie couloir Niger-Nigeria n'etaient pas plus 
eleves que pour les autres pays de la region. La plupart des pots-de-vin et couts d'extorsion ont 
ete verses aux membres des services en uniforme affectes aux postes frontaliers et aux postes 
de controle Ie long des grandes routes. 

A I'encontre des autres pays de la region, les intermediaires au Niger et au Nigeria ne 
font payer que les acquereurs de betail. nest toutefois courant que les vendeurs offrent de 
l'argent aux intermediaires qui les ont aides 11 trouver des acquereurs. Les commissions pour 
l'acquereur sont fixees par tete, mais les cadeaux pour les dillalis sont determines par les 
vendeurs, en fonction de Ja relation qui existe avec l'intermediaire ainsi que du niveau 
d'assistance que celui a apporte pendant la transaction. Les commissions varient grandement 
en tant que proportion du total des couts, allant de 9% 11 48,7%. La seule'explication etant 
d'ailleurs les montants differents de commissions fixees 11 chaque marcM. 

n ne semble y avoir aucune correlation significative entre les benefices marginaux et Ie 
mode de transport utilise. Les benefices semblent surtout etre determines par la difference entre 
Ie prix paye pour Ie betail et Ie prix de vente. 
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Le tableau ci-apres recapitule la structure et la proponion relative des divers couts de 
commercialisation pour un echantillon de budget de commerce du betai!. Ces budgets provenant 
d'interviews avec seize marchands de six pays de I' Afrique de l'Ouest (Niger, Mali, Burkina 
Faso, Nigeria, Togo, et Cote d'Ivoire). Les donnees n!capitulees englobent les expeditions du 
betail par divers modes et combinaisons de modes, notamment par camion, convoyage a pied, 
et chemin de fer. 

Tableau 3.1: 

Analy~e comparative des couts et benefices 
du commerce du betail en six pays de I' Afrique de I'Ouest 

Article Cout total en pourcentage (%) de budget 

Maximum Minimum Moyenne 
Achat de betail 95,9 56,7 79,5 
Commissions 3,1 0,5 1,5 
Transport et 

manutention 21,2 0,6 10,1 
Couts officiels 14,7 0,7 6,0 
Taxes sauvages 5,9 0,1 2,3 
Benefices 26,0 2,0 7,4 

Parmis les elements des couts, Ie probleme des taxes sauvages est paniculierement 
difficile 11 r6duire. Les donnees presentes auparavant indiquent que les "taxes sauvages" , c' est· 
a-ctire les paiements vers's aux agents assurant la securite aux frontieres et aux barrages routiers, 
represententjusqu'a 5,9% des couts de commercialisation . . 

Si la corruption est presente un peu partout dans la region, entravant Ie libre mouvement 
des hommes et des bien, peu de gouvernements ont ete en mesure ou desireux de prendre des 
mesures efficaces pour lutter contre ce phenomene. Le role du gouvemement en tant que 
principal gardien de l'interet public s'accompagne invariablement de la reglementation de 
l'activite commercials. Seulement Ie pouvoir sails limites, dont douissent certains agents pour 
accorder des autorisations administratives et controler les actions de commer~ants legitimes, 
entrainent souvent des abus de la liberte de chacun et de la confiance public. 

IV. Infrastructure, strategies et couts des transports 

Pays enclave, Ie Niger est separe de la mer par 600 km, si on prend l'endroit Ie plus 
proche. Le pays est tres -dependant des reseaux de transports routiers des pays voisins pour 
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avoir acces aussi bien aux voies maritimes mternationales qu'aux grands marches urbains des 
pays du littoral. A I'interieur du pays, de vastes distances separent les centres de population, 
faisant des transports routiers un element capital de la vie economique nationale. 

Les transports representent l'element Ie plus couteux de·la commercialisation du betail, 
apres I'achat des betes destinees a l'exportation. A I'encontre d'autres exportations saheliennes 
qui peuvent etre "prisonnieres" de tel ou tel mode ou axe de transport, Ie betail est un produit 
mobile qui peut etre amene au march!! et vendu avec benefice en Ie convoyant ou en utilisant des 
modes de transports commerciaux. 

Les marchands de betail choisissent un mode de transport apres de longues deliberations. 
TIs pesent les couts directs (par exemple, couts des vehicules ou couts de la main-d'oeuvre pour 
Ie convoyage) en fonction de divers autres criteres. Au Niger, la decision de court-circuiter les 
proc&lures officielles liees a l'exportation du betail ne laisse guere d'autre choix que Ie con
voyage. Mais les decisions concernant les modes de transport au Niger ou au Nigeria tiennent 
egalement compte de la disponibilire immediate des vehicules ou de la main-d' oeuvre et des 
delais caracreristiques, de la mortalire et des couts concomitants des divers modes de transport. 
Ces facteurs sont mis au regard des informations disponibles concernant les cycles actuels et 
prevus des prix sur les marches du littoral et du besoin plus ou moins urgent qu'a Ie marchand 
de rentrer dans ses frais et de realiser un benefice. 

Les principaux elements qui determinent les couts de transport sont: (a) l'observation 
ou la non-observation des formalites aux postes de transits frontaliers; (b) Ie mode ou les modes 
de transport utilises; (c) l'eloignement des marches terminaux; et (d) Ie caractere saisonnier de 
la demande pour Ie betail et les vehicules pour Ie transport du betail. 

Ces 20 dernieres annees, Ie convoyage a cede la place aux transports routiers qui sont 
devenus Ie moyen prefere d'amener Ie betail sur Ie march!!. Les modes de transport ont surtout 
change suite a l'emergence du secteur petrolier au Nigeria, qui a pennis de diminuer les couts 
du carburant et qui a apporte les capitaux d'investissement necessaires pour ameliorer 
l'infrastructure des transports. 

IV.l Convoyage 

Le convoyage, c'est-a-dire Ie deplacement a pied des animaux, est Ie moyen Ie plus 
utilise pour amener les animaux sur Ies marches lors des premieres etapes de la commercialisa
tion. Le convoyage predomine au Niger, c'est egalement Ie mode de transport prefere pour 
faire traverser au betailla frontiere vers les marches du Nigeria du Nord. 

Dans des circonstances ideales, les convoyeurs prendraient la route directe la plus courte 
entre deux marches, mals Ia majorite des routes de convoyage ne sont ni directes ni officielle
ment demarquees. La disponibilite d'eau et de paturage, subsistance des animaux pendant leur 
voyage vers Ie marche, est Ie principal facteur du choix de la route. Choix qui est egalement 
dicte par toute une gamme d'autres facteurs, allant des conditions environnementales (maladies 
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epizootiques) aux conditions sociale.s et politiques (series de vols de betail ou tracasseries de la 
part des fonctionnaires). Generalement, les proprietaires des troupeaux et les bouviers 
connaissent bien les conditions sur les routes qu'ils veulent emprunter avant leur depart. 

Les itineraires de convoyage sont souvent decides pour permettre aux marchands de se 
rendre sur tel ou tel marche hebdomadaire et aux troupeaux de se deplacer. plus lentement et 
d'avoir plus de temps pour paitre et garder ainsi mieux leur poids. 

Les routes de convoyage du betail au Niger vont generaIement du Nord au Sud, allant 
des zones pastorales peu peuplees vers Niamey et les regions plus peuplees pres des frontieres 
beninoise et nigeriane. 

Les couts du convoyage comportent deux grands elements: la main-d'oeuvre et les 
moyens de subsistance des bouviers. Le convoyage comprend d'autres couts accessoires qui lui 
sont uniques, par exemple, les indemnites versees pour les degats causes par Ie betail, frais de 
pacage payes aux autorites locales, frais d'abreuvement verses aux proprietaires des puits et 
paiement extorque par les agents forestiers, veterinaires et la police. 

Les donnees sur Ie terrain indiquent qu' en raison de la forte variation dans les couts du 
convoyage, Ie cout-efficacire du transport par carnion ou du convoyage depend de l'itinernire 
choisi ainsi que de la demande sur les marches provinciaux et terminaux. 

Au Niger, les bouviers demandent une commission fixe "par tete" d'animal convoye, 
supprirnant ainsi toute economie d' echelle du convoyage. Dans les autres pays, les bouviers 
demandent generalement aux marchands une commission fixe pour des itinernires particuliers, 
quel que soit Ie nombre d'animaux qui font partie du convoyage. 

Le convoyage local (sur des distances de moins de 30 kIll) signifie souvent deplacement 
d'un marche a l'autre, ce qui fait que les bouviers ont tendance a demander plus pour de courts 
deplacements. Les couts par tete et par Jan sont les plus eleves pour les courts deplacements 
sur les grands marches de regroupement. Ces couts se situent dans une fourchette de 750 a 
1.333 CFNlOO Jan pour les petits rnminants et 1.00011 2.000 CFNlOO km pour les bovins. 

Les longs deplacements s'effectuent generalement Ie long des grandes arteres ou dans les 
zones pastorales peu peuplees. Les frais par tete demandes par les bouviers pour ces 
deplacements sont comparativement plus faibles, mais viennent s'y ajouter des frais plus 
importants de subsistance quotidienne, en raison d'une duree plus longue. Contrairement 11 
d'autres regions du Sahel, les bouviers au Niger ca1culent les couts de subsistance par tete 
d'animal plutot que sur la base d'une indemnite journaliere. Mais meme si I'on combine les 
couts (frais du bouvier plus subsistance), des deplacements de plus de 50 Jan reviennent moins 
chers par tete que des deplacements plus courts. CeJa indique qu'au Niger, les economies 
d'echelle sont fonction des distances parcourues plutot que du nombre d'animaux convoyes. 
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IV.2 Transport par carnion 

La situation enclavee du Niger a favorise l'essor d'une industrie diversifiee des transports 
routiers qui s'est developpee au meme rythme que l'infrastructure routiere nationale. Mais Ie 
developpement irregulier a laisse des lacunes qui continuent d'entraver l'expansion des 
exportations de betail. 

La capacite existante de fret routier ne represente que 75 % a 92 % des besoins pour tous 
les bovins exportes et entre 31 % et 40% pour les petits rurrrinants. n semble y avoir une bien 
plus grande insuffisance de la capacite de transport pour les exportations cumulees des deux 
especes. 

De 1977 it 1985, les villages et bourgs de la zone pastorale situes tout au long des routes 
des marches de betail ont ete desservis par une proportion relativement plus elevee de vehicules 
de fret par rapport aux vehicules de passagers, que les grandes routes d'exportation. On semble 
assister it un pMnomlme d'isolement de plus en plus grand des zones de production et de 
commercialisation des animaux d' elevage. Seuls 40 % it 45 % de toute la circulation a lieu a 
I'interieur du territoire nigerien et 55 % se fait entre Ie Niger et les pays voisins. 

Comme partout ailleurs dans Ie Sahel, les transports routiers au Niger Se caracterisent 
par des couts eleves et un manque d'efficacite. Les facteurs suivants en sont principalement la 
cause: (a) droits d'importation eIeves pour les vehicules, les pieces de rechange et Ie carburant; 
(b) frais adrrrinistratifs eleves pour I'inunatriculation et l'exploitation des vehicules; (c) baremes 
de transport fixes a un niveau trop bas, lirrritant ainsi la rentabilite et Ie reinvestissement; et (d) 
couts de transactions eleves sous fortne de pots-de-vin, extorsions et autres comportements· 
corrompus de la part des services en unifortne responsables du contrale. 

Les couts officiels des transports routiers ne pertnettent pas aux entreprises de transport 
de couvrir leurs depenses d' exploitation et de fonctionnement. Par consequent, les couts 
librement m!gocies sur la place du marche sont nettement plus eleves que ceux cites par les 
baremes officiels. Les couts de transport du betail sur un marche faisant appel a la concurrence 
repondent non seulement a l' offre e! a la demande mais sont egalement fonction de la valeur 
unitaire relativement plus elevee des petits ruminants sur la place du marche. A preuve, les 
couts de transport plus eleves pour les petits ruminants, comme on peut Ie voir dans les frais par 
tete et par tonne/km. 
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Les baremes publics se fondent sur des calculs de valeur unitaire et la distance. Mais 
dans les faits, les transponeurs calculent les frais par tete'pour Ie nombre d'ammaux transportes. 
Les couts negocies dans Ie prive pour Ie transport du betail peuvent diverger jusqu'a 67% par 
rapport au bareme officiel. Les couts negocies peuvent fluctuer jusqu'a 40% ou 50% suivant 
la saison. Ces fluctuations saisonnieres sont surtout dues a la demande maximum pour de petits 
ruminants sur les marches nationaux et d'exportation pendant la periode tout juste avant la fete 
musulmane d'Eid-el-Kebir ou de Tabaski. Pendant les periodes de demande competitive pour 
les transports, la difference de recettes tirees du transport des petits ruminants peut ailer jusqu'a 
creer d'importants goulots d'etranglement dans Ie transport des bovins sur les marches urbains. 

Les donnees comparatives sur les transports de betail donnent lieu a une seconde 
observation importante: de plus grandes expeditions de betail par route ne permettent pas de 
faire des economies d'echeile pratiques avec les vehicules disponibles de 30 tonnes. 

IV.3 Regiementation publique du commerce et des transports 

La reglementation officielle du commerce et des transports pousse a l'activite economique 
clandestine. Les reformes economiques ont tente de diminuer Ie cout et la complexite de son 
application, mais les procedures qui subsistent entravent la position competitive du Niger dans 
ses transactions avec les pays voisins. 

A l'instar des autres secteurs de l'economie, l'industrie des transports au Niger est tres 
reglementee et oberee de couts. Pour les entrepreneurs des transports intervenant dans Ie secteur 
du betail, il semble particulierement difficile de se faire une place. D'abord, les modalites de 
participation au secteur des transports, que ce soit pour creer une affaire ou pour elargir des 
operations existantes, sont discn!tionnaires et en partie regies par les concurrents. 

En comparaison, les procedures d'achat, d'immatriculation et d'exploitation des vehicules 
sont moins onereuses et plus simplifiees au Nigeria. Ceci incite les exportateurs du betail de 
transiter les frontieres clandestinement a la recherche du transport routiere des qu'ils arrivent 
dans les pays du littoral. 

V. La politique de l' etat en matiere de commercialisation 

V.I Soutien a la production animale et objectifs de deveioppement 

Au Niger comme d'autres pays saheliens les politiques et strategies de l'elevage ont ere 
longtemps dominees par l'action sanitaire, a laquelle se sont ajoutees plus tard l'hydraulique 
pastorale et la commercialisation identifiee comme etant les contraintes majeures. 

L'elaboration d'une strategie a long terme du developpement des productions animales 
a ete elabore a travers Ie plan quinquennalI979-1983; Ie plan interimaire de consolidation 1984-
1985; et dans Ie plan de developpement economique et social du Niger 1987-1991. 
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Parmi les grands objectifs fondamentaux exprimes dans ces documents on trouve: 

la consolidation et Ie renforcement de l'auto-suffisance alimentaire et Ie 
relevement du niveau de vie des populations; 

la securisation de I' elevage et de I' eleveur; 

la preservation et la restauration du potentiel productif agro-sylvo-pastoral; 

la diversification et la valorisation des productions animal~s. 

I.e Niger place en tete des priorites, l' accroissement de Ja productivite du secteur en vue 
de son integration meilleure a l' econoniie de marche, Ie developpement des exportations, et
l' accroissement des devises par consequence. 

De fa~on generale, I' eJ.evage, en raison de son importance dans Ie secteur rural et 
particulierement dans 1'economie nationale, a fait 1'objet de plusieurs projets de developpement 
integre. 

Les volets d'elevage sont principalement axe sur 1'embouche, la reconstitution de cheptel 
et 'Ja formation. 

1.1 L'embouche 

L' embouche consiste a un engralssement des animaux preleves de l' eJ.evage extensif ou 
semi-intensif. Cette operation allege la pression des animaux sur les zones de parcours et accroit 
la productivite agricole par Ja productions de fumier abondant et de meilleure quaiite. Cette 
operation peut s'inscrire dans Ie cadre d'un exploitation rationnelle du troupeau traditionnelles 
retombes socio-economiques permettent d'accroitre Ie revenu monetaire de 1'agro-pasteur et 
limite l' exode rural pendant Ie salson seche en fournissant travall et plus-value financiere. 

1.2 La reconstitutiou de" cheptel et centres de multiplication 

Huit centres de multiplications et stations d'elevage sont operationnels. ils constituent 
des sources importantes d' approvisionnement de reproducteurs et animaux de boucheries de 
qualite necessaire a la consommation interieures et aux exportations. 

De suite de secheresse OU l'elevage traditionnel paye souvent un lourd tribu, des 
operations d'achat et de distribution des animaux sont generalement organises en faveur des 
eleveurs desherites. C'est dire que la production de viande occupe une place preponderante dans 
Ie sous-secteur elevage. 
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1.3 Les Actions Sanitaires 

Les actions sanitaires consistent 11 des campagnes de vaccinations preventives associees 
11 des traitements curatifs. Cette prophylaxie bien que couteuse pour Ie Niger a ete Ie seul 
moyen de sauvegarder Ie troupeau bovin nigerien. 

Le projet "Vetophar" de construction de pharmacies veterinaires avec creation d'un 
reseau de diffusion et de vulgarisation de medicaments et materiel d' elevage devrait repondre 
en permanence et en tout lieu aux demandes exprimes par les eleveurs au apparaissant lors de 
l' execution des programmes de developpement de I' elevage. 

Des operations de diffusion et de vulgarisation des medicaments permettent de lutter 
contre les affections parasitaires par consequent ameliorer I~etat sanitaire des animaux. 

1.4 La Formation et la vulgarisation 

Une formation continue mise en oeuvre 11 travers un systeme de vulgarisation par la 
formation et des visites, la promotion d'auto-encadremi:mt chez les agropasteurs permettent de 
maitriser progressivement les techniques modernes d' elevage et ]a prise en charge graduelle par 
les eleveurs de ]a gestion des intrants, des credits et des activites de commercialisation. 

Ces operations ont pour objectif fondamental un changement dans la conception du 
systeme d'elevage traditionnel: les animaux seront mieux nourris, loges, proteges, et 
genetiquement ameliores pour etre competitifs sur Ie plan commercial. 

Les commer9IDlts de betail et les chevillards tout en s' appuyant sur Ie mouvement 
cooperatif du monde rural, pourront passer des contacts avec quelques groupements mutualistes 
pastoraux pour ]a fourniture d'animaux ou meme' financer 1'achat d'animaux maigres qu'ils 
placeront chez les emboucheurs. La formation des eleveurs et des cadres demeure fondamentale, 
mais elle reste encoure insuffisant aux enormes besoin d'encadrement de 1'6Ievage. 

V.2 L'rumlnagement de Ia zon~ pastorale 

L'amenagement de la zone pastorale'vise 11 accroitre la rentabilite de l'elevage dans cette 
zone. 

2.1 Gestion de parcours et l'IHevage au Niger 

Les interventions du "range management" concernent la gestion des paturages l'apport 
de complements alimentaires sous forme de produits agro-industriels disponible au Niger, les 
mesures sanitaires, la gestion de troupeaux a I'effet d'une exploitation rationnelle et 
l'amelioration de structures de commercialisation et l' organisation cooperative des eleveurs, 
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2.2 Equipement des pistes et marches de betaiJ 

Le pouvoir public avec l'aide des bailleurs de fonds a deploye d'imponants moyens 
necessaires 11 l'amelioration de l' equipement, de transformation et de commercialisation du betail 
et de la viande. 

L'encadrement commercial et industriel bien que timide aura facilite l'organisation des 
professionnels du betail et .de la viande, vue de moraliser les circuits de distribution et valoriser 
les productions animales. 

V.3 Exigences de I' etat pour Ie valorisation des productions animaies et moralisation des 
circuits de distribution 

Un accord No. 8/CB/CEBV ICM7 du 2 fevrier 1974 et en vigueur reglement les 
professions, touchant au commerce du betail et de la viande. Cet accord porte sur Ie 
recensement des acteurs economiques du secteur betail et de viande et les conditions de leur 
exercice. n sera suivi par un train de mesures qui conduiralent les professionnels serieux et 
com¢tents 11 contraler leur profession et 11 ecarter les incapables et les irreguliers. 

3.1 Controle des mouvements des animaux commercialises 

Les principaux axes de commercialisation des animaux s'orientent du nord-sud des zones 
de production vers les zones de consommation. Jusqu'11 dans un passe recent, l'important 
marche nigerian exerce·une pression irresistible sur les circuits. Cette tendance est favorisee par 
l'etendue de frontiere du Niger avec Ie Nigeria dont les zones frontalieres offrent des paturages 
inreressants. Cela constitue un important handicap au controle des exportations de betail . 

. Les contrales se font par l'intermediaire de passeport pour betail elabore par Ie CEBV, 
approuve par la CBLT et l'OCBV. dix-neuf pays sont concemes et l'utilisation de ce document 
est generalise. n devrait permettre d'obtenir des information plus fiables sur Ie betail 
commercialise. 

La creation et l'amenagement des pistes "betail" rei>ond a une necessire en raison de 
contrale sanitaire et de l' extension des cultures. 

V.4 Soutien de l'Etat 11 la commercialisation du betail 

Ce soutien se maoifeste de plusieurs fa~ons et a plusieurs niveaux. D' abord au niveau 
de la multiplication du betail et de sante animale OU intervien l'etat 11 travers les centres de 
recherche et les services de l' elevage qui assistent les eJeveurs sur l' ensemble du territoire 
nationale.11 lutter contre les epizooties. 
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De nos jour l'etat n'a plus les moyens de la politique de soutien tout azimut, ce qui 
explique la timidite de ses interventions ou la non gratuite de certains de ses services 
(vaccinations, produits pharmaceutiques, etc.). 

A priori tOllt commercialisation de viande est assujettie a un contrale sanitaire des 
services de I'elevage aussi bien en brousse que dans les grands centres urbains. Au dela du 
contrale de qualite, I'etat s'est attele a la mise en place d'abattoirs frigorifiques dans les grands 
centres urbains du Niger. 

V.5 Exigences de l'Etat en matiere de Commercialisation 

Le Gouvernement du Niger reglemente Ie commerce du betail pour trois raisons 
principales: 

o pour obtenir un revenu sur les taxes de commercialisation qui sont prelevees non 
seulement dans les marches, mais aussi aux postes de douane frontaliers et a 
presque chaque etape de la procedure administrative pour toute activite 
commerciale; 

o pour appliquer les reglement sanitaires enonces dans les traites internationaux; et 

o pour contraler Ie flux d'aulmaux en periodes de reconstitution du cheptel apres 
les grandes secheresses et epizooties. 

5.1 Pour la commercialisation du betail 

En matiere de commercialisation interne du betail, l' etat per~oit au profit de 
I'arrondissement ou la commune une taxe de marche par tete de betail. Pour Ie calcul de la 
taxes, les regles d'equivalence ci-dessous s'appliquent au marchand qui vendent moins de 25 
boeufs par an: 

1 cheval = I chameau = 3 boeufs 
1 bovin = 2 porcs= 5 anes = 5 moutons = 10 chevres 

Pour les autres marchands de betail non exportateurs, la taxe est definie de la fa~on 
suivante: 

Marchand vendant annuellement: 

Plus de 500 bovins 
De 200 a 500 bovins 
De 25 a 200 bovins 

24,000 FCFA 
18,000 FCFA 
9,000 FCFA 
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En ce qui concerne les exportateurs de betail, ils ooivent remplir comme tout autre 
exportateur les memes conditions ci-apres: 

1. Etre detenteur d'un registre de Commerce en qualite d'exportateur; 

2. Avoir un Certificat d'Imposition ou un Certificat d'Inscription,au role des patentes 
de l' annee en cours; 

3. Avoir une attestation de la Charnbre de Commerce 

4. Avoir une attestation du CNUT 

5. Avoir une autorisation d'exercice (pour les etrangers). 

Par ailleurs, conformement aux accords commerciaux signes par Ie Niger avec d'autres 
pays amis de la CEAO, CEDEAO, et I' ACP-CEEnos exportateurs de betail doivent se munirent 
de: 

6. Un certificat sanitaire attestant que Ie betail et en bonne sante; 

7. Un certificat d'origine attestant que Ie betail faisant I'objet de cette exportation 
est bien d' origine nigerienne. 

5.2 Pour Ia commercialisatiou de la Viande 

L'exercice de cette activite coniere la denomination de boucher a celui qui I'exerce. 
Cette profession de boucher exige une certaine qualification qui donne droit a nne carte de 
boucher deIivree par Ie Ministere du Commerce en collaboration avec Ie Ministere charge de 
I'elevage. 

V.6 Les critiques et Ies defenses du systeme actueI 

On entend souvent les critiques des exigences etatique parmi les professionnels du sous
secteur. Les critiques affirment qu'il entraine des frais administratifs inutiles et trop eleves, 
pour Ie Gouvernement du Niger ainsi que pour les exportateurs Iegaux. De plus, ils argumentent 
que Ie regiement est contre-productif dans Ie sens que ces frais et les taxes a payer aux differents 
niveaux de la procedure d'exportation offrent aux exportateurs potentiels des raison tres valables 
de faire sortir en fraude leurs animaux du pays. Non seulement, cela prive Ie gouvernement de 
revenus, mais la fraude en soi est une maniere inefficace d'exporter pour les operateurs: il y a 
des difficultes supplementaires lorsque I'on voyage la nuit et la solution a moindre frais que 
constitue Ie transport par carnion est presqu'automatiquementrejetee. Dans Ie cadre du systeme 
actue1, les statistiques officielles ne peuvent esperer refleter la reaIite et I'autorite 
gouvernemental est affaiblie par son manque evident de contrale. 
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Tableau 5.1: 

{;n precis des demarch~ adminu,1.r"ltives necesSaire:, 
pour I'exportalion legale du betail du :iiger 

Service Documents a Couts Duree de 
Procedure Conc:eme Produire (CFA\ Atttmle Validite 

Autori!lo1tlon P~fecture -Der.1a"'ld~ 0 vanwIe 2w 
prealdble Mm. Commerce -Cl!r...:-:.atlonali~ 

(?'tton-cltoyens ·Pem:.lssion (pour 
seulement) los etraJ1gers) 

-Attest. de banque 
-easier jUdlCiare 

(Personnes morale) -Pieces d'~Ult civtl 
,SIaM de I. socle .. 

No.d'enr~glStrcment au Oomaine -documents fanciers 
au domalOes 

Acte de Natssance Prefecture 500 1 jour IIIimi .. 

Cenificat de Prefecture -Demande 1000 3 jours llbmi" 
Nationalite -Acte de Naissance 

Attestauon CNSS -SiaM 0 1-3 Jours Ian 
CNSS -Reg. de Commerce 
(employees des 
soci~tes seulement) -Declaration 

. ~'employeur 

Casier Min. Justice -Acte de Naissance 600 18 jours 3 mois 
ludiciaire (minimum) 

Carte Prefecmre -paiement 0 variable 3 ans 
Profeslonnellel de la palente 
Autorisation 
d'cxercicc 
(EtraJ1gers) -demande manuscrite 25000 

-y 

variable 

. RegisLre Justice obtention d"une 2350 m!mejour carlere 
Commercial Autor,PrCalable 

(<!traJ1gers) 
Treser 300 sur plaee iUimi .. 

Impc)t ContrIbutions enregistrement au mcmejour annuel 
Forfairaire Divers Reg. Commercial 

(Secteur informel 2% de chiffre 
seulement) d'affaires 

estimes 
Patente Contributions ·Demande manuscnte 435000- memejour annue! 

Div~rs ·Enrcgistrement au 
. Reglstre Commercial T,mbre: 15000 

Cotisation: I.e Chambre de paiement de ta 50-200,000 meme Jour annuel 
Chambre de Commerce Patente 
Commerce 

Cotisation: CNUT pajcment de la 30-55,000 memejour annue! 
CNUT Patente .. _.- ---
Fiche Guichet 2000 memejour 3 mois (sans 
d'enregisuement UmqueiChambre .chat de devIses) 
Statistiques de Commerce 6 mois (avec 

achat de devises) 

Camet Elevage demarche prOcedente 0 memejou.r chaque 
Sanitalre convoyagc 

Taxe Stansuque Douan. (a I. demarcne pr~t:nte 4% de la meme jour chaque 
frontit:re) mercunale: convoyage 

bevins' 4S0/rete 
pet,rum: 135/tete 



De plus, certain critiques suggerent meme que Ie revenu gouvernemental des rentrees 
tirees des exportations serait l!£Q]! par une liberalisation du commerce international du betail: 
une baisse de la taxe neUe d' exportation payee par tete serait grandement compensee par 
l'accroissement du nombre d'animaux que les proprietaires exporteraient par les voies legales. 

En raison du caractere informel des operations de vente et d'achat du betail et de sa 
grand rotation sur les marches, les procedures administratifs existant semble inadaptee. 

Ceux qui defendent Ie systeme Ie font de plusieurs manieres. TI y a ceux qui soutiennent 
qu'i! n'y a pas de probleme de ftaude. La plupart, cependant, admeuent que la ftaude est une 
composante importante des exportations du betail du Niger. D'autre part, ils suggerent que la 
situation actuelle, bien qu'elle semble loin d'etre optimale, est la meilleure que I'on puisse 
obtenir. TIs doutent du fait que beaucoup plus d'exportate'urs soient attires par l'exportation 
legale si les taxes etaient reduites, et pensent que Ie resultat serait une reduction neue du revenu 
d'exportation pour Ie gouvernement. Un autre argument est que les etapes bureaucratiques qui 
doivent etre suivies ne sont pas de gros obstacles pour les exportations legales et qu'elles doivent 
etre defendues en tant que controles necessaires pour assurer l'integrire morale et financiere du 
secteur du betail. 

VI. Perspectives d'exportation pour la viande refrigeree et congelee 

Pour Ie moment, i! semble que ce soit surtout les problemeS economiques qui barrent la 
route aux exportations de viande refrigeree, congelee ou transformee du Niger. Les couts 
officiels de ce commerce sont eleves dans Ie secteur structure et Ie marcM n' offre guere 
d'incitations pour Ie moment au Nigeria. A moins d'un mouvement ala baisse dans les prix et 
couts noruinaux en franc CFA, de subventions pour Ie secteur de l'elevage ou d'autres politiques 
stimulant l'investissement dans ce commerce, cette situation n'evoluera probablement pas dans 
Ie court et moyen termes. 

Les faibles couts de transport au Nigeria retrecissent les marges de couts observees entre 
les marches du Nord et ceux du Sud. Ainsi, Ie fait que les marchands du Niger reaJisent la 
plupart des ventes dans les marches frontaliers au Nord Ife limite pas vraiment les recettes 
d' exportation. 

Les prix sont Ie principal facteur qui determine les possibilires de commercialisation de 
la viande du Niger sur les marches uigerians. Les donnees recueillies sur Ie terrain tout au long 
de I'etude indiquent clairement que, pour Ie moment, les exportations de viande du Niger 
risquent de ne pas etre rentables a cause de la surevaluation du franc CFA par rapport a la 
monnale uigeriane. Les prix pour la viande de boeuf desossee ne sont que marginalement plus 
eleves au Nigeria qu'au Niger. Les prix pour toutes les autres parties du boeuf sont plus faibles 
au Nigeria qu'au Niger. Meme si les prix nigerians n'etaient que marginalement plus eleves que 
ceux du Niger, d'autres facteurs iraient a l'encontre des exportations de viande de boeuf. 
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Toutefois, il est possible que les prix de la viande comparativement plus faibles au 
Nigeria n'excluent pas totalement la po_ssibilite d'accroitre les exponations. nes contrats 
d'approvisionnement a long terme, a des conditions de vente pre-negociees sont possibles pour 
Ie marcM nigerian en amont (c'est-a-dire les industries de transformation de la viande ef les 
bouchers specialises). Les marchands nigeriens qui ont suffisamment de capitaux de depart 
seront peut-etre attires par des accords d'approvisionnement dans Ie long terme et la possibilite 
d'amortir leur investissement. C'est Ie taux de rendement it long terme du capital qui sera Ie 
facteur decisif pour les exportations de viande refrigeree et congelee. C'est la raison pour 
laquelle de nombreux marchands de betail traditionnels pourmient, soit manquer de capitaux, 
soit Msiter a changer leur strategie de commercialisation. 

Actuellement Ie Niger ne dispose que d'une seule installation capable d'approvisionner 
Ie marcM d'exportation avec de la viande refrigeree. L'abattoir de Niamey, construit en 1967, 
est capable de produire 10.000 tonnes de viande n!frigeree par an, en sus des 14.000 tonnes de 
viande non-refrigeree destinee a la consommation locale. Seule une partie negligeable de la 
viande transformee dans celle installation est exportee. Aueun des trois "abattoirs industriels" 
provinciaux du Niger n' est equipe, actuellement, pour traiter la viande refrigeree, congelee ou 
transformee destinee a l'exportation. Situees 11 Taboua, Maradi et Zinder, ces installations ont 
une capacite combinee pouvant aller jusqu'lI environ 3.000 tonnes par an, ce qui leur permet de 
repondre 11 la demande urbaine_de leurs endroits respectifs. 

Pendant la recherche sur Ie termin, I'auteur n'a pu-trouver aucun vehicule immatricule 
au Niger qui conviendrait pour les exportations de viande refrigeree ou congelee. Par 
consequent, si I'on cherche 11 promouvoir immediatement les exportations de ce type, il faudrait 
utiliser les vehicules nigerians ou encourager, par Ie biais de diverses incitations, les 
investisseurs au Niger 11 acheter les vehicules qui conviennent. Vu les restrictions et problemes 
qui existent pour utiliser les vehicules nigerians lors du transport de retour, il est peu probable 
qu' on puisse Ies utiliser rentablement. 

Les acquereurs de viande au Nigeria interviewes pour la presente etude n'etaient 
generalement interesses que par des. types sp6cifiques de viande, transportee dans des conditions 
tres strictes. La demande de viande .refrigeree se limite aux carcasses et quartiers de boeuf, 
transportes dans des carnions rUrigeres. Cette viande doit etre suspendue 11 des crochets, avec 
suffisamment de place entre les quartiers ou les carcasses. n faut done des carnions 
speciaiement equipes, ce qui limite les possibilites de transport des marchandises au retour. 
Aucun vehicule nigerien n'est equipe de la sorte pour Ie moment. 

Les conditions. sont moins strictes pour les expeditions de viande congelee. Les 
acquereurs nigerians se sont montres interesses a acheter des quartiers de devant congeles et 
desosses; du boeuf desosse, pare et embaile sous vide et des morceaux -de premier choix pares 
et congeles. 'Cette viande, souvent emballee, peut-etre expediee dans pratiquement n'importe 
quel vehicule ou 1'0n peut maintenir la temperature en-dessous de zero. 
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Les couts eleves pour l'investissement, l'entretien et Ie fonctionnement du materiel de 
refrigeration et de congelation, y compris les vehicules de transport, ne permettent qu'aux 
entrepreneurs financierement les plus solides d'investir dans ce commerce. Si 1'0n pese d'un 
cote les risques d'intervenir sur Ie marche d'exportation et, d'autre part, les faibles marges 
beneficiaires possibles pour Ie moment au Nigeria, il n'est guere surprenant de voir Ie peu 
d'inreret que cela suscite au sein de Ia communaute des affaires au Niger. 

n conviendrait, toutefois, d'etudier davantage les accords d'achat a long terme avec de 
solides compagnies nigerianes. Meme si les marges sont .etroites dans ce commerce, de fermes 
accords prevoyant une actualisation periodique des prix offriralent aux fournisseurs un "tampon" 
contre les chocs du marche. Accords a long terme sigrtifient egalement possibilite d'amortir les 
couts d'investissement et seraient une, garantie pour negocier des credits aupres des institutions 
financieres. 

VII. Axes du debat 

La present rapport-a mis en evidence de nombreux problemes et dysfonctionnements dans 
l'organisation et l'administration du commerce du betail. Beaucoup de ces problemes 
proviennent d'insuffisances de l'infiastructure et de sa gestion, et ne peuvent etre regles qu'1\ 
moyen et long terme. D'autres sont de nature technique ou reglementaire et peuvent done faire 
l'objet d'un traitement precis dans Ie court terme. Le present rapport repose sur Ie theme 
present tout au long de ce rapport que la meilleure approche pour un commerce du betail 
ameliore sera de rrouire les couts et 1es charges liees a cette activite. 

VII.! L'economie regionale et son importance pour la prodUction et 
commercialisations du betan et viande 

nest 1\ rappeler que, dans Ie Sahel, Ie commerce du betail-comme la production animale
- a une caractere regional. Les systemes de production animale dans les zones ayant une base 
des ressources marginales derivent leur survie surtout de la mobilite. Les circuits de 
transhumance, comme Ies circuits ~ommerciales, profitent de la distribution des ressources et 
opportunites qni varient dans I' espace et dans Ie temps. 

Les systemes pastoraux de production animale, si efficaces dans Ie passe, se deteriorent 
progressivement sous l'assaut des contraintes sociales, politiques, et biotiques. La crise de 
pastora1isme dans Ie Sahel n'est pas uniquement liees 11 la secheresse. Si l'elevage traditionnel 
s'est montre tres efficace dans Ie passe, il se trouve au genou sous l'influence de la croissance 
demographique dans les zones pastorales et I'imposition des controles de plus en plus onereux 
sur les mouvements des hommes et troupeaux entre les regions et Ies etats. Alors qu'un faible 
pourcentage de gros eleveurs augment ses effectifs, une fraction de plus en plus nombreuse de 
pasteurs ne peut vivre qu'en emigrant ou en devenant bergers sur les troupeaux des investisseurs 
residant dans les villes. La non-attribution de I'espace et de sa gestion aux groupes pastoraux 
ont enleve aux eleveurs Ie controle des ressources fourrageres necessaire pour la survie de leurs 
animaux. 
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Tant que les donnees n' indlquent pas que les frontieres ouvertes pour les troupeaux 
transhumants a nui a l'ecologie pastorale ou la sante des animaux, il y a tout lieu de soutenir 
!'idee des frontieres ouvertes sous contr61es minimaJes. I.e Gouvernement du Niger a eu une 
position intelligente a cet egard, reconnaissant que la productivite marginale de la zone pastorale 
demande que les eleveurs aient la libene d'exploiter les terrains de parcours, avec Ie mmimum 
possible d'interference officieIIe. Si la tendance actuelle d'emigration des elevenrs et bergers 
se maintient,'il est possible que 1'0n assiste a de plus fortes pressions politiques pour stopper 
l'emigration. Mesure qui ne serait guere judicieuse, rti tres efficace. 

Les relations commerciales fondamentales pour tous les pays interieurs du Sahel sont 
orientees sur un axe Nord-Sud. Pour Ie Niger, les relations economiques avec Ie Nigeria ont 
une valeur primordiale; les autres pays du littoral (Bertin, Togo, et Ie Cote d'Ivoire) jouent aussi 
un role importants, si secondaires. Les perspectives pour un commerce rtigerien inregre avec 
d' autres pays littoraux ne seront promettant pendant qu' il existent des barrieres artificielles 
imposes sur les circuits deja couteuses et difficile a manoeuvrer. 

VII.2 Liberalisation de la politiqne 

Pour atteindre Ie but ultime qui est de developper Ie commerce intraregional du betail et 
de la viande, des mesures s'impoSent sur la reduction ou suppression des obstacles 
reglementaires et admirtistratifs contraires a l'efficience des echanges. 

Le Gouvernement du Niger a certes consolide les formalites necessaires pour les 
exportations de Mtail, mais on est loin de pouvoir parler de dereglementation. Les reformes 
economiques ont cherche 11 diminuer Ie cout et la complexite liee 11 son application, mais les 
mesures restantes entravent la position concurrerttielle du Niger dans ses transactions avec les 
pays voisins. La reglementation officielle du commerce meme que Ia r1!glementation des 
transports continue a inciter a l'activire economique clandestine. 

Les recettes doivent bien sur '<Ontinuer a guider l'ampleur du mouvement de liberalisation 
acceptable pour Ie Gouvernement du Niger, mais un certain nombre de reglements n'ont rien 
11 voir avec cette question. La consolidation des demarches administratives pour les activites 
commerciales est souhaitable au but faciliter Ie commerc~ au meme temps a ameliorer les 
revenus de gouvernement. une baisse de la taxe nette d' exportation payee par les commerc;ants 
pourrait etre grandeinentcompensee par l'accroissement du nombre d'animaux qui seront exporte 
par les voies legales. 

L'esprit de liberalisations et la cooperation regionale est bien vivant dans la programme 
de la Conference des Ministres de l'agriculture de I' Afrique de l'ouest et du Centre (autrement 
surnomme La Groupe Cissokho). En 1990 la Conference a propose des actions visant Ie 
simplification tarifaire a I'interieur de la region, y compris: 
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I'harmonisation des textes fl!gissent les echanges de produits d'elevage dans la 
region, y compris la taxation sur les produits du cru; 

un accord regional generalisant Ie passeport du betail accompagnant tout troupeau 
faisant I'objet d'une transaction commercial; 

un accord intergouvernemental sur un systeme de protection aux frontieres base 
sur une taxe unique et degressive; 

un accord regional instituant un timbre fiscal unique se substituant a I'ensemble 
des taxes fiscales; 

une directive regionale sur la securiw et la transparence des transactions portant 
sur Ie commerce des viandes foraines et autres; 

Les avantages explicites des mesures propOse par Ie Conference ont pour objective Ie 
liberalisation des marches regionales et standardisation des procedures administratives internes 
des pays, actue11ement fortement divergent et souvent a cout eleve. nest aussi propose que ces 
mesures pourront precipiter la suppression de toutes les tracasseries aux frontieres qui favorisent 
les transactions inforrnelles, et accroissent les perceptions de taxes illicites ou "sauvages". 

Toutes les taxes a caractere commercial encoure per~ues (taxes a I'exportation, a 
I'importation, de transit, de pacage, etc.) disparaltront et seront remplaeees par un "timbre 
fiscal" . 

D'une valeur faciale inferieure a la totalite des taxes, ce timbre appose sur Ie passeport 
du betail, ce qui conferera a ce document un interet certain, sera regIe au moment de la remise 
du passeport. 

Une telle mesure pourrait entralner des pertes ou des gains budgetaires pour certains 
Etats, selon leur situation proprl!. La Conference aver qu'il sera quand meme possible de 
concevoir des mesures compensatoires pour restaurer l'equi1ibr~ dans I'administration de 
commerce a l' <!chelle regionale. . 

Ces propositions ont aussi trouve l'approbation du Seminaire regional sur la 
commercialisation du betail et de la viande dans les pays du Sahel et de la cote, qui a eu lieu 
a Nouakchott en mars 1992, sous I'egide conjoint du Comite'perrnanent inter-etats de lutte contre 
la secheresse dans Ie Sahel (CILSS) et la communaute economique du betail et de la viande 
(CEBV) dont Ie Niger est membre. 

Si la realisation de ces mesures dans un cadre regional exigeront un processus 
labyrinthique, les accords similaires au niveau bilateral peuvent etre cependant negotie selon la 
volonte de I'administration nigerienne et ses partenaires commerciaux. 
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Part II: 

Recommend!ltions of the July 1992 Seminar on 
Livestock and Meat Marketing 



COMMUNIQUE FINAL 

Du 7 au 9 juillet 1992, s'est tenu a Niamey un seminaire sur la commercialisation du 
betail et de la'viande, organise par la chambre de commerce avec la collaboration de 
l'USAID. 

La Ceremonie officielle d'ouverture de ce seminaire a ete presidee par Ie Secretaire 
d'Etat au Commerce MR ADAMOU SALIFOU, en presence' du: 

President de la Chambre de Commerce, MR W AZIR MALAM ADJI 

Premier Vice-President de la Chambre de Commerce, MR 
AHMADOU MAYAKI 

Secretaire General de 1a Chambre de Commerce, MR MAINA 
ARI ADJI KIRGAM 

Representant de l'USAID 

President du Syndicat National des Commercants, EIlI. 
BAGUIDO ADAMOU 

Le Secretaire d'Etat au Commerce a situe l'importance de l'eIflVage dans l'economie 
nationale, less difficultes qu'il traverse avant d'orienter1es reflexions des seminaristes sur les 
questions ci-apres: 

la recherche de debouches pour nos produits animaux 

l'organisation des professionnels pour une meilleur 
activites 

efficacite de leurs 

et la mise en place de mecanismes de fmancement adequats. 

Auparavant, Ie president de la Chambre de Commerce a pris la parole pour inviter les 
seminaristes'il identifier les problemes de la fIliere betail-viande et de trouver les solutions 
qui s'imposent. 



Apres la Ceremonie officielle d'ouverture, les participants ont suivi successivement 
les communications suivantes: 

la presentation generale de la fIlere betail-viande par 
1'USAID 

Ie Consultant de 

la reglementation du Commerce Interieur par la Direction du Commerce 
Interieur et des prix 

la reglementation du Commerce Exterieur par la Direction du Commerce 
Exterieur 

la fiscalite par la Direction Generale des Impots 

les fonnalites douanieres et les statistiques sur les exportations de betail et 
viande par la Direction Generale des Douanes 

l' organisation et la promotion du sous-secteur betail et viande par la Direction 
de la Promotion de l' Artisanat et la Direction des Industries 

Ie fmancement du sous-secteur par la SONIBANK. 

Apres 1'audition des differents exposes, les participants ant ete repartis en trois 
commissions 

+ Commission: Production et Sante Animale 

+ Commission: Commercialisation 

+ Commission: Financement et Fiscalite 

A 1'issue des debats tres approfondis les participants ont fonnule les recommandations 
ci-apres: 

De Ia production et Ia sante animale 

Considerant Ia diminution progressive de l' espace pastoral due a l' extension 
des champs et a l'avancee du desert, 

Considerant Ie non respect des couloirs de passage par les agriculteurs, 

Considerant la disparition progressive du cheptd en certain endroit, Ie 
desequilibre cheptel-ressources naturelles et l'insuffisance d'organisation des 
eleveurs 
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Le Seminaire Recommande: 

+ la delimitation equitable de l'espace pastoral, Ie respect des· couloirs de 
passage, l'acceleration des travaux du code rural 

+ la creation de points d' eau dans les ZOnes riches en paturage, 

+ la redefmition du statut foncier des eleveurs et l'application des textes existant 
en la matiere, 

+ I'incitation au destockage en cas de besoin pour restaurer l'equilibre entre Ie 
cheptel et les ressources naturelles. 

Considerant la persistance de certaines maladies suite aux contacts avec les 
animaux de la sous-region, 

Considerant l' absence de circuits de distribution de produits veterinaires et 
intrants zootechniques, 

Considerant la vente anarchique de produits veterinaires par des personnes non 
agrees: 

La Seminaire Recommande: 

+ Un contrille rigoureux de deplacement inter Etats des animaux 

+ La mise en place d'un reseau de distribution de produits veterinaires et intrants 
zootechniques par des Structures et personnes agrees, 

+ La Responsabilisation des eleveurs et la dedynamisation des structures 
d'encadrement (associations, cooperatives, ONG), 

Considerant I'insuffisance des abattoirs et leur mauvais entretien, 

Considerant l' absence de formation des eleveurs sur les techniques de l' elevage 
intensif et semi-intensif, 

Considerant la contrainte . de gestion des abattoirs moderues et Ie manque 
d' organisation efficace des membres de ce secteur. 
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La Seminaire Recommande 

La redefmition du role des centres de multiplication, la formation et la 
sensibilisation des eleveurs et la vulgairisation des methodes modernes 
d'elevage, 

La multiplication des abattoirs modernes et la creation 
d'infrastructures permettant l'exportation de la viand~, 

L'organisation des professionels du secteur et l'instauration d'une journee 
nationale de l' elevage. 

De la Commercialisation Interne et Externe 

Considerant la meconaissance des textes qui regissent Ie commerce du betail et 
de la viande par certains operateurs economiques 

La Seminaire Recommande 

une plus grande campagne d'information et de sensibilisation des operateurs 
economique et leur associations aux prises de decisions relatives a leur 
domaine d'activite. 

I.e recours des operateurs economiques aux informations disponsibles tant a la 
Chambre de Commerce qu'au Ministere du Commerce. 

Problemes de debouches 

Considerant que Ie Nigeria constitue jusqu'a ce jour Ie principal debouche pour 
Ie betail nigerien 

Considerant les difficultes de plus en plus grandes que rencontrent nos 
operateurs economiques sur ce marche en raison notamment de la chute 
vertigineuse de la naira 

La Seminaire Recommande: 

+ l'exportation de nouveaux marches notamment au -Maghreb, dans les pays du 
Golfe et en Afrique Centrale 

+ Une plus grande justice dans l'attribution des bons de commande de betail. 

+ L'initiation de campagne pUblicitaire a l'etranger pour mieux faire connaitre 
nos produits pastoreaux 
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+ la production et la diffusion reguliere d'infonnations relatives aux prix du 
betail a l' etranger 

+ L'organisation de rencontres periodiques entre operateurs economiques 
nigeriens et ceux des autres pays 

+ la mise en contact des clients de 1'ex-SONERAN avec les exportateurs prives 
nigeriens 

+ L'approivisionnement des charcuteries de la place aupres des producteurs 
locaux de viande 

Considerant les difficultes de repatriement des recettes d' exportation a partir 
du Nigeria 

La Seminaire Recommande 

+ Le reglement des transactions en devises ou en nature 

Transport-Assurauce 

Considerant les tarifs eleves pratiques par les transporteurs nigeriens, 

Considerant la necessite de rendre nos produits plus competitifs sur les 
marches exterieures, 

Considerant les risques inerent a l' exportation du betail et de la viande, 

Considerant les multiples tracasseries que rencontrent nos operateurs 
economiques sur les routes du BURKINA FASO, 

La Seminaire Recommande 

+ Une reduction sensible des couts du transport par 1'allegement de la fiscalite 
routiere et la reduction du prix du carburant 

+ La souscription par les operateurs economiques de polices d' assurance 
appropri6es a leurs produits 

+ L'organisation de rencrontres aves les autorites du Burkina Faso en vue de 
faciliter Ie transit de nos produits d'exportation. 
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Au Financement et de la Fiscalite 

Au titre de Financement 

Considerant la manque total de fmancement du secteur, 

Considerant Ie manque d'infonnations suffisantes en Iangues nationales sur 
I' existence de ligues de credit et de certaines opportunites, 

Considerant les contraintes liees a I' octroi du credit, 

Considerant Ie manque de transparence dans I' octroi du credit, 

Considerant I'usmpation de fonctions, 

Considerant les contraintes structurelles, 

Considerant les problemes de repatriement des devises, 

La Seminaire Recommande: 

A I'Etat 

+ De mettre en oeuvre une politique de rehabilitation de ce secteur vital par la 
recherche et la mobilisation de moyens de fmancement n6cessaires a son 
developpement a tous les niveaux (production, commercialisation, 
consommation) . 

+ De promouvoir une politique tendant a combler Ie vide cree par la disparition 
de certaines structures intervenant dans Ie secteur notamment la SNCP, la 
SONERAN, VETOPHAR, BDRN, CNCA, SONlTAN ... 

+ De siguer des accords bilateraaux avec les pays voisins (Algerie, Lybie ... ) afm 
de faciliter Ie transfert des recettes issues des operations d' exportation du betail 
et de la viande. 

+ D'entreprendre en collaboration avec les structures d'encadrement des 
campagnes regulieres de sensibilisation et d'inforamtion en Iangues nationales 
a l'endroit des principaux intervenants dans Ie secteur. 
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Aux ODerateurs economiques du secteur: 

+ De s'organiser en cooperatives ou groupements d'interet en vue d'acceder plus 
facilement au credit bancaire. 

+ D'avoir un comportement actif en ce sens qu"ils doivent faire un effort pour 
alIer chercher 1'information utile a la promotion de leurs activites notamment 
a la Chambre de Commerce et aupres des organismes de fmancement. 

+ D'utiliser au mieux Ie circuit bancaire dans Ie cadre de leurs transactions avec 
l'exterieur. 

Aux institutions fmancieres 

+ D'ouvru des negociations avec les intervenants dans Ie secteur afm de 
convenir d'une procedure simplifiee d'octroi de credit. 

+ De traiter les dossiers d'octroi de credit avec impartialite, objectivite et equite. 

Au titre de la FiscaIite" 

Considerant 1'inadaptation du systeme fiscal aux realites socio-economiques 
nationales, 

Considerant 1'existence d'un phenomene de taxation sauvage. 

La Seminaire Recommande: 

+ La vulgarisation de la charte du contribuable en direction des populations afin 
de les informer sur leurs droits et leurs devoirs de citoyen en matiere de 
fiscalite. 

+ U ne etude systematique du systeme fiscal afin de l' adapter aux realires socio
economiques du-pays. 

Fait a Niamey, Ie 9 Juliet 1992 

LE SEMINAIRE 
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Part III: 

Action Plan for Improved Livestock Production and Marketing 
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