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AVERTISSEMENT
 

Ce rapport est publi6 dans le cadre de I'dtude "Echanges, politiques agricoles at 
dynamiques des espaces r6gionaux en Afrique de l'Ouest" (voir prdsentation gdn~rale en 
p. 2 de couverture). II s'inscrit plus particulierement dans le second volet de ce 
programme, qui porte sur I'analyse de la dynamique r~gionale dans le sous-espace Est 
(Nigeria, B~nin, Cameroun, Niger et Tchad). 

L'objectif g~ndral de ce volet est d'analyser I'impact de I'6volution de I'dconomie nig~riane 
sur la sdcuritd alimentaire et le d~veloppement agricole des pays voisins, afin de proposer 
aux responsables des politiques nationales et des agences de coop6ration une rdflexion sur 
les perspectives de coopdration r6gionale dans cette zone. 

La d6marche retinue consiste b p~riodiser les 6changes frontaliers et r6gionaux, de chacun 
des pays avec le Nigeria, en fonction de I'6volution des principaux d~terminants de ces 
6changes. L'6volution de I'dconomie nig~riane, principal d6terminant, constitue la base de 
la p6riodisation ; mais d'autres facteurs, propres 6 chacun des pays voisins, sont 
dgalement pris en compte : en particulier les crises 6conomiques et les politiques 
d'ajustement structurel. 

Le but de cette d6marche est de preparer une r~flexion future (en termes de scenarios) sur 
le devenir des 6conomies agricoles du sous-espace en fonction d'hypotheses sur les 
6volutions possibles de 1'dconomie nig~riane. L'analyse repose 6 la fois sur des eniqu6t-s 
de terrain (rdalisdes en 1991 debut de l'ann6eet au 1992 dans plusieurs pays du sous
espace) et sur la synthese des recherches conduites sur ce theme au cours des dernibres 
anndes.
 

La synthese des travaux pr6sent6e ici s'appuie sur trois rapports "pays" (Bnin, Cameroun, 
Niger ) et un document de travail sur I'agriculture du Nigeria : 

* John 0. IGUE, Agriculture b~ninoise et environnement r~gional. 

* Jean ENGOLA OYEP et Dominique HARRE, Le Cameroun sous l'emprise 
commerciale du Nigeria ? Le cas des produits alimentaires. 

. Johny EGG (coord.), L 'conomie agricole et alimentaire du Niger : vers une 
int~gration au march6 du Nigeria ?1 

. Alix Servais AFOUDA et Bio Goura SOULE, Le Nigeria : de la crise h la relance de 
I'agriculture. 

Textes de Chacko CHERIF, Johny EGG, Emmanuel GREGOIRE, Seyni HAMADOU, Harouna KORE, Mouctar 
MAMOUDOU, Dominique MAS, David NAUDET et Bio Goura SOULE. 
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INTRODUCTION
 

La question rdgionale en Afrique de I'Ouest se r6vile plus complexe qu'on ne I'imaginait
jusqu'ici. La vision unitaire de cette sous-r6gion adopt6e par les responsables politiques
semble en effet ne plus correspondre A sa dynamique rdelle. Les connaissances acquises 
sur la zone, b partir de I'tude des 6changes commerciaux et de leurs d~terminants, 
permettent d'opposer une autre vision plus proche de la r6alitd, car fond6e sur les 
pratiques r(elles des agents dconomiques comme des Etats. Cette nouvelle approche de 
la dynamique r~gionale actuelle conduit A diff6rencier au sein de la r6gion trois sous
ensembles, plus fonctionnels parce que mieux int6grds1 . 

La prdsente 6tude tente de d6crire le fonctionnement de I'un de ces sous-ensembles, celui 
situd A I'est, dort les caract6ristiques reposent sur !a forte emprise du Nigeria, g6ant de 
I'Afrique tant par sa population, l'importance de ses ressources dconomiques que par la 
richesse de ses cultures. Du fait du poids du Nigeria, la zone d'dtude est structur~e Apartir
d'un p6le dominant autour duquel gravitent des Etats satellites, le B6nin A l'ouest, le Niger 
et le Tchad au nord, et un Etat plus autonome mais rattachd A cette mouvance, le 
Cameroun. 

La fonction polarisante du Nigeria confure au sous-espace Est deux caract~ristiques 
principales qui font son originalitd par rapport aux autres sous-ensembles 

- une structuration de I'espace regional trbs avanc~e,
 
- un degr6 dlevd d'int6gration des marchds.
 

Le caractbre avancd de l'intdgration de l'espace peut 8tre appr6ci6 A travers I'importance 
et la qualitd des infrastructures de transport ainsi que la densitd des marches frontaliers, 
disposes de part et d'autre de la ligne de partage en marches jumeaux. Les plus actifs 
d'entre eux sont devenus des villes frontalires extr~mement dynamiques, tant par les 
6changes commerciaux qu'elles animent que par les migrations pendulaires dont elles 
b~n~ficient. 

L'organisation des espaces frontaliers autour des 6changes rdsulte avant tout de la volontd 
des populations victimes de la partition coloniale de sauvegarder leur unit6 culturelle et 
historique. Mais les dirigeants politiques ont ensuite soutenu ce mouvement en engageant
des projets d'int~r6t commun d'une certaine envergure. En dehors des routes, les 
rdalisations industrielles conjointes telles que la cimenterie d'Onigbolo et le complexe
sucrier de Save entre le BEnin et le Nigeria o0 le projet d'agrandissement du barrage de 
Kaindji entre le Niger et le Nigeria, renforcent les liens entre les Etats du sous-espace. 

Les travaux conduits de 1987 6 1989 par I'quipe INRA-IRAM-UNB sur la commerce r6gional de produits agricoles 
ont conduit A distinguer Irois sous-espaces, au sein desquels les dchanges sont plus denses ot les politiques
dconomiques d'avantage inddpendantes. IIs'agit : 
* du sous-espace Ouest qui, autour de Ia Guin6e et du Sn6gal, regroupe Ia Mauritania, le Mali, la Gambie at Ia 

Guin6e Bissau ; 
* du sous-espace Centre form de deux pales c8tiers, Ia C6te d'lvoire at le Ghana, du Togo at de doux pays

sahbliens enclaves, le Mali et le Burkina Faso ;
 
- du sous-espace Est marqud par 'emprise du N'geria sur ses 
voisins (Niger, Bdnin, Tchad, Cameroun). 

-3
 



C'est aprbs la guerre civile (suite au soutien apport6 par les pays voisins contre la 
secession biafraise), et avec les revenus du p6trole, que le Nigeria officialise sa fonction 
polarisante sur le sous-espace en appuyant le ddveloppement des zones frontalieres. Mais 
par la suite, l'intense activit6 commerciale de ces zones et surtout I'ampleur de la fraude 
qui s'y ddroule, deviennent des facteurs de nuisance pour son dconomie et sa s6curit6. Le 
gouvernement nigerian prend alors plusieurs mesures pour contrecarrer cette activit6: il 
expulse les travailleurs 6trangers en janvier 1983, ferme les fronti6res terrestres en avril 
1984 et crde une zone de protection contre la fraude, le long de la frontibre (the Border 
Zone), en novembre de la m6me annee. Ce changement d'attitude est d'autant plus 
marque qu'aucune de ces mesures de protection ne fait l'objet de concertation avec les 
pays voisins. 

Tout en aggravant la crise 6conomique du Nigeria, ces mesures ternissent fortement 
l'image du geant africain dans la sous-rdgion. Aussi, aprbs !'arrivee au pouvoir du General 
Babangida, les frontibres terrestres sont rdouvertes en fWvrier 1986, puis une nouvelle 
politique de bon voisinage, portant sur la cogestion des espaces frontaliers, est mise sur 
pied. Les autorites nigerianes eotrent en contact avec les pays voisins pour leur proposer 
des conferences de concertation sur la cooperation transfrontali.re. Cette exp6rience qui
debute avec le Benin en mai 1988 rencontre un succ~s. Si elle peut tre concrdtis6e sur 
'ensemble des espaces frontaliers, elle en modifiera certainement la nature et engagera

le processus actuel d'integration du sou.-espace par les march~s dans la voie d'une plus 
grande conuertation entre les Etats. 

Le second trait d'originalit6 du sous-espace tient la forte interference entre les march6s 
des diffdrents pays. L'integration regionale par le march6 est l'oeuvre depuis longtemps 
dans le sous-espace, 6 travers le dynamisme des r~seaux marchands transfrontaliers et la 
forte solidarit6 qui lie les groupes ethniques situes de part et d'autre de la ligne de partage 
entre les Etats. Mais cette inteqration se renforce aujourd'hui sous I'effet de la crise 
dconomique, qui n'6pargne aucun pays du sous-espace, et sous I'impact des politiques de 
libralisation des marches. Les frontieres sont ainsi "fragilisdes" par la grande disparit6 des 
politiques d'ajustement de chaque pays et par I'affaiblissement des moyens des Etats. 
Ceux-ci ne parviennent plus b proteger leur espace national face b la distorsion croissante 
des politiques qui stimule le commerce transfrontalier. Resultat: l'integration par les 
marches s'6largit au point d'englober aujourd'hui I'espace camerounais rest6 jusque lb en 
retrait de ce mouvement. 

L'historique des relations commerciales entre les pays du sous-espace, en particulier entre 
le Nigeria et ses voisins, montre que le. 6changes s'appuient A chaque periode sur un 
determinant principal different. De la periode coloniale aux inddpendances, ce determinant 
est mondtaire, avec la supr6matie de la livre sterling sur le franc CFA. En raison du 
protectionnisme en vigueur dans le. solonies francaiseset de I'abondance de marchandises 
sur le marchd nigerian, approvisionnd par le vaste empire britannique, le Nigeria exerce un 
attrait considerable sur ses voisins. Cette tendance se renverse b la fin des ann6es 
soixante, avec la guerre du Biafra qui paralyse I'dconomie du Nigeria et le conduit 6 
abandonner la convertibilit6 de sa monnaie, au moment oO les pays voisins lib6ralisent leurs 
economies. Ces derniers deviennent les relais indispensables 6 I'approvisionnement de la 
Federation en crise. 

http:transfrontali.re


A partir du milieu des ann6es soixante-dix, c'est le boom p(trolier qui impulse la dynamiq;je
r6gionale. Fort de ses revenus 6levds et dans l'incapacit( de satisfaire la demande 
croissante de ses consommateL!rs et de ses industries, le Nigeria fait appel, pour compl(ter 
son approvisionnement, aux productions des pays voisins, mais aussi A leur capacitd 
d'importation que procure le franc CFA. Aujourd'hui, c'est de nouveau le facteur mon6taire 
,jui est le principal stimulant des dchanges. La chute du taux de change du naira et le 
besoin aigu en devises des opdrateurs nig6rians provoquent une inversion des flux. Les 
produits nigerians envahissent les marchds voisins avec pour principale contrepartie: le 
franc CFA. 

Si les transactions r(gionales sont toujours r(alisdes par les mgmes acteurs, quelles que
soient les marchandises ou les p(riodes, les produits qui font l'objet principal des dchanges 
different dans le temps, en fonction des besoins des 6conomies. Traditionnellement, les 
dchanges reposaient sur la compl(mentarit entre b6tail oe la savane et cola de la for~t, 
auxquels s'ajoutaient des importations du monde mdditerran(en. La p(riode coloniale 
diversifie les produits de I'extdrieur b partir du vaste march6 des empires. Aprbs les 
ind(pendances, la gammL de produits locaux dchangds s'6largit ; elle comprend aussi des 
denrdes d'exportation -or ,me le cacaoIarachide et dont les flux transfrontaliers sont 
stimul6s par la disparit( des politiques agricoles. Aujourd'hui, les 6changes sont largement
diversifies. Ils portent a' 3nt tout sur le p~trole, une large gamme de produits manuiactur(s 
et des denr~es alimentaires produites localement ou importdes let r6export~es). 

Ainsi, dans le sous-espace est, le processus d'intdgration r(gionale apparait beaucoup plus
avancd qu'b l'ouest et au centre de la sous-region. Mais cette integration se r6alise avant 
tout par les march~s et le dynamisme des populations et des commercants. Malgr6 les 
investissements r~alisds 6 certaines p~riodes dans les infrastructures, les Etats restent en 
dehors de ce processus. La crise 6conomique actuelle renforce au contraire les tendances 
centrifuges et la fragmentation politique du sous espace. La diplomatie nig~riane n'a plus
d'ambitions r6gionales et la strat~gie du p6le du sous-espace se limite 6assurer sa s6curit6 
aux fronti~res 6 travers une politique de cogestion des zones frontali~res. Quant aux pays
lirnitrophes, ils limitent leur action r~gionale 6 des strat6gies visant h tirer parti de la 
disparit~s des politiques 6conomiques. 

En conr(quence, le foss6 se creuse aujourd'hui entre I'int6gration par le march6 qui
s'dlargit et la coop6ration r6gionale qui pi6tine. Cette situation affaiblit les Etats, au point
de mettre en cause leur avenir dans les pays limitrophes du Nigeria. Celui-ci apparait 
d'autant plus incertain que les politiques actuelles privil(gient le court terme en favorisant 
la consommation et le d6veloppement du commerce informel au d(triment des activit(s
productives. De surcrolt, les contraites de I'ajustement structurel rendent encore plus 
difficile la d6finition dans les pays limitrophes de politiques A moyen et long termes visant 
b d(velopper de v(ritables compl~mentaritds avec le Nigeria, p6le structurant du sous
espace.
 

C'est b ce d6bat sur les enjeux de la cooperation r(gionale dans le sous-espace est que ce 
rapport voudrait contribuer. 



Le document est organis6 en six chapitres. Le premier prdsente les caractdristiques 
g~ndrales du sous-espace : if brosse rapidement les principaux traits du milieu physique, 
rappelle quelques 6lments de I'histoire de la zone (notamment l'organisation des (6seaux
marchands) et souligne les sp~cificit~s g~o-6conomiques de chacun des cinq p3i.s qui 
composent le sous-espace. 

Le second chapitre propose une p~riodisation des 6changes commerciaux au sein du sous
espace, de 1945 au milieu des anndes quatre-vingt, qui repose principalement sur 
I'6volution 6conomique (et politique) du Nigeria. Une telle d~marche vise A pr6parer
I'dlaboration ult~rieure de scenarios qui seraient h m6me de simuler les impacts de 
changements de la politique dconomique nig~riane sur les pays voisins. 

Le troisi~me chapitre cherche 6 apprehender les consequences sur I'agriculture nig~riane 
des mesures d'ajustement structurel mises en oeuvre dans ce pays , partir de 1986. En 
effet, depuis quelques anndes, if se produit une inversion des flux commprciaux au sein du 
sous-espace, le Nigeria devenant largement exportateur de produits marlufacturds et 
agricoles. La question qui se pose alors est de savoir si ce phdnom~ne r6sulte d'une 
augmentation de la production et de la productivit6 au Nigeria ou plut6t de !a forte 
d~pr6ciation du naira A I'doard du franc CFA. 

Le quatribme chapitre 6tudie comment chacun des pays limitrophes subit d'une mani~re 
sp~cifique les effets de la politique d'ajustement engag~e par le Nigeria. I montre 
notamment que les objectifs affiches des programmes d'ajustement structurel sont 
largement contrecarr~s, dans chacun des pays, par l'emprise croissante de I'dconomie 
nigdriaie. 

Sur la base des r~sultats des parties pr6c~dentes, le cinquibme chapitre pr~sente les 
principaux traits du fonctionnement actuel du sous-esp-3ce. II esquisse ensuite diff6rents 
scdnarios possibles d'6volution de cette dynamique r~gionale, qui correspondent b autant 
d'hypothbses sur le devenir de I'dconomie nig~riane. 

Enfin, la dernibre partie souligne les enjeux de la coopdration r~gionale dans cette zone de 
I'Afrique de I'Ouest et formule un certain nombre de propositions pour la mise en oeuvre 
de cette cooperation, 6 court et moyen terme. 



CHAPITRE I"
 
LES CARACTERISTIQUES GENERALES
 

DU SOUS-ESPACE EST
 

/
 



La partie de I'Afrique de I'Ouest qualifi~e ici de sous-espace est repr~sente le secteur 
oriental de cette sous-rdgion auquel s'ajoute une portion de I'Afrique Centrale. Elie est 
formde des Etats du Bnin, du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad1 . Par rapport 
au sous-espace Ouest 2 , dj6 dtudid, ce sous-espace est beaucoup plus peupl6 : environ 
120 millions d'habitants en 1991 contre seulement 25 millions b I'Ouest. La densit6 de 
'occupation de I'espace (30hab/km2) y est dgalement plus dlev~e que dans la partie 

occidentale de la sous-r~gion (9 hab/km2) 3 . 

Le sous-espace Est abrite des groupes ethniques homog~nes, les Haussa, les Yorouba et 
les Ibo, d6passant chacun plus de 20 millions d'individus. Ces groupes qui ont jou6 un r6le 
historique determinant dans la mise en place du peuplement de la zone sont h la base du 
rayonnement culturel du sous-espace. 

Enfin, I'dcart avec la zone ouest est tout aussi important dans le domaine des ressources 
naturelles, notamment en raison des dnormes richesses agricoles et surtout mini~res du 
Nigeria et, dans une moindre mesure, du Cameroun. C'est donc dire que le sous-espace 
est se singularise dans toute I'Afrique de I'Ouest par I'importance de ses resssources 
naturelles et humaines. De ce point de vue, le Nigeria occupe une position exceptionnelle 
et apparait comme I'6lment structurant du sous-espace est, b la diffdrence du secteur 
ouest, plus disparate, qui tire son originalit6 du poids de 'islam et de la forte emprise du 
riz dans les habitudes alimentaires. 

I. LES TRAITS DOMINANTS DU SOUS-ESPACE 

La zone d'dtude pr~sente trois grands traits d'originalit6 qui tiennent A la compl~mentarit6 
des diffdrents milieux naturels, b I'histoire et au poids exceptionnel du Nigeria. 

1.1. Les compldmentaritds g6ographiques 

Elles rdsultent de I'existence de milieux naturels tr~s varids cr6ant entre les Etats des 
oppositions qui renforcent leur besoin d'unit6. Quatre principaux milieux participent A ces 
compl~mentarit~s : 

* La zone foresti~re qui s'dtend le long de la c6te. Elle est tr~s riche en ressources 

mini~res et agricoles. Elle favorise I'ouverture du sous-espace sur le monde ext~rieur 
A partir de la mer. 

I Auxquels on pourra? ajouter le Togo, pays charni~re entre le sous-espace est at le sous-espace centre, mais 
laraement inscrit auloutd'hui dens la zone d'influence du Nigeria. Toutefois, faute d'enqu6tas Aquivalentes aux 
autres pays. le Togo ne sera pas inclus dens cette 6tude. 

2 Compos6 du Mah. de la Mauritanie. du Sneqal. de la Gambie, de la Guin6e Bissau at de Ia Guin6e. Voir COSTE et 

EGG (19911. 

3 Le sous-espace Est couvre une superficie de plus de 4 millions de km2 tandis qua les 5 Etats du sous-espace Ouest 
s'dtendent sur 2,75 millions de km2. 
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* La zone soudano-guindenne, qui fait suite A lar~gion foresti~re et sert de transition 
avec les pays sahdliens. Elle est peu peupl6e, mais offre de grandes potentialitds 
agricoles tant pour les cultures c6rdalibres que pour les tubercules. 

' Les zones sah6liennes, s6ches et enclavdes, qui dominent au Niger et au Tchad. 
Elles d~pendent 6troitement de la partie sud du sous-espace, A la fois pour leur 
approvisionnement alimentaire et pour leurs relatinns commerciales avec le reste du 
monde. 

* La cuvette du Lac Tchad qui s'dtend sur le Borno. Elle unit quatre pays de la zone 
d'dtude: le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Elle est centr6e autour du Lac 
Tchad, zone "de vastes mardcages sans rives certaines1' ". Elie demeure le plus
important centre de stockage de b~tail du sous-espace. Elle fut avant la p6n6tration 
europ6enne la partie vitale de la region, grace aux brillantes civilisations qu'elle a 
abrit~es. L'intensit6 des activitds commerciales de cette 6poque a cr66 un sentiment 
de solidarit6 entre les populations du pourtour du lac, qui se maintient encore 
aujourd'hui. 

1.2. Le r6le de I'histoire 

Anciennement carrefour du continent africain, le sous-espace a connu d'importantes
migrations de peuples qui ont d~termind le paysage ethnique actuel. Cecui-ci est constitu6 
d'un ensemble ethno-culturel largement domin6 par les groupes suivants: 

- les peuples du Bornou-Kanem d'oO sont issus les Haussa et les Kanuri; 

- les peuples Manding largement repr6sent6s par les Dendi ou Djerma du Bnin et du 
Niger. Dans cette cat6gorie peuvent 6galement se situer les Peuls ayant conquis, au 
debut du 196 sicle, la moitid nord du Nigeria et du Cameroun; 

- le groups Yorouba-Adja largement repr~sentatif des populations du sud Bdnin et du 
sud-ouest du Nigeria; 

-enfin les Bantu, les seuls Ane pas avoir une histoire commune avec le bassin du Lac 
Tchad. Ces derniers peuplent le sud-est du Nigeria et le sud du Cameroun et sont 
largement reprdsent~s par les Ibo, les Bamil~k~s et les Bamoun. 

Ces groupes majoritaires se sont impos~s A une dpoque assez avanc~e de I'histoire aux 
populations autochtones qui, en fuyant les nouveaux envahisseurs, ont trouv6 refuge sur 
les hauts plateaux volcaniques du centre du Nigeria et du nord-ouest du Cameroun. Ces 
dernibres sont nombreuses et dynamiques; les groupes les plus connus sont les Igala, les 
Tiv (Nigeria) et les Kirdi du plateau Mandara (Cameroun). 

Ces populations, notamment les derni~res venues, ont su mettre en place un systbme 

La ROCHE (1968. p.1 1). 1 



politique dlabord, structurd autour d'une aristocratie dont la bonne gestion du territoire a 
favoris6 le d6veloppement d'un important r6seau urbain pr6colonial garant par la suite de 
la dynamique r6gionale. 

Ce syst~me politique hi~rarchisd doit largement sa force A la position centrale qu'occupe 
le sous-espace en Afrique. Celle-ci justifie, sans nul doute, la convergence des routes 
reliant les diff6rentes parties du continent entre elles. L'existence de ce r6seau routier a 
favorisd l'ouverture du sous-espace h I'ensemble du continent et le d6veloppement d'une 
activit6 commerciale exceptionnelle en pays haoussa et autour de la cuvette du Lac Tchad. 
Les activitds marchandes ont A leur tour ouvert la r6gion aux influences maghr6bines, 
arabes du Moyen-Orient et Bantu de I'Afrique de I'Est. Elles ont aussi renforc6 les entit6s 
politiques de I'dpoque et favorisd le d~veloppement des villes, dont la plupart 6taient des 
march6s relais. C'est autour de ces principaux noeuds commerciaux, que les anciennes 
confrdries marchandes se sont perp~tu~es jusqu' aujourd'hui. 

Ces diff6rents p6les d'dchanges pr~coloniaux ont favoris6 la diversit6 dconomique du sous
espace, de m~me que son dvolution socio-culturelle, comme en t6moigne la finesse et le 
caractre imposant de I'art Yoruba. 

Lorsque les Europ~ens sont entrds en contact avec cette r6gion, au d6but du 16 6 sibcle, 
ilsont d'abord cherche profiter de ce dynamisme commercial 6 partir d'un "produit" qui 
leur dtait cher, le "bois d'eb~ne". Ainsi se substitu~rent aux 6changes des produits locaux, 
ceux des hommes, notamment dans les regions c6ti~res, c'est le d~but de la traite des 
esclaves. 

Celle-ci a eu un impact tr~s n6gatif sur I'6quilibre de la r~gion, fond6 sur le partage
dquitable des zones dinfluences commerciales. IIs'en est suivi de profondes rivalit~s entre 
les diff~rents r~seaux de pouvoir et d'affaires, dont la cons6quence fut I'affaiblissement 
des anciennes solidaritds et laconqu~te coloniale effective. 

1.3. Le poids exceptionnel du Nigeria 

Ce poids se marque en premier lieu par la superficie (923.768 kiM2), la population (90
millions d'habitants) et les 6normes potentialits dconomiques qui r6sultent de la diversit6 
du milieu naturel. Le Nigeria poss~de toutes les nuances g6ologiques et climatiques 
majeures de I'Afrique de I'Ouest, depuis la mer qui baigne la partie sud sur plus de 600 km 
jusqu'aux confins septentrionaux marquis par le Sahel. Celles-ci sont domindes par cinq 
ensembles bien distincts: 

* La c6te caractdrisde par du delta du Niger et ses 6normes richesses en p~trole et en 
gaz naturel. Le delta se d~ploie en vaste 6ventail sur plus de 350 km de large et 
125 km de profondeur, constituant ainsi l'un des plus grands deltas du continent. 
Celui-ci poss~de d'importantes potentialit~s dont deux sont abondamment exploit~es:
le palmier b huile dont la commercialisation a donn6 le nom d'Oil Rivers" , la r6gion 
et le p~trole qui est venu par la suite confirmer cette appelation. Malgr6 son sous
peuplement, le delta du Niger apparaTt, 6 partir de ces deux ressources, comme [a terre 



providentielle du Nigeria. 

- Les bas plateaux s~dimentaires et cristallins, domaine de la for~t, se distinguent par
leur forte densit6 de population et par leurs richesses agricoles avec d'importantes
plantations de cacao et d'hdvda et laproduction de tubercules, manioc notamment. 
C'est aussi [a r6gion urbaine par excellence et le p6Ie de d~veloppement dconomique. 

- Une zone de transition climatique et d6mographique connue sous I'appelation de
"Middle Belt" separe les plateaux forestiers de la partie nord. IIs'agit d'une rdgion de 
contact de civilisations entre les populations du sud et du nord, marqu6e dans le passd 
par de violentes luttes tribales qui expliquent aujourd'hui sa faible densit6 en d~pit de 
ses 6normes potentialit6s agricoles. La faiblesse du peuplement se traduit par
d'abondantes terres vacantes aujourd'hui rdcupdrdes par quelques entreprises
agricoles, telle que lagrande ferme de Mokwa, qui s'dtend sur 32.000 ha. Le transfert 
de la capitale f~d6rale b Abuja, en plein coeur du "Middle Belt", prefigure la 
transformation de cette zone, nagubre marginalis6e, par son integration h ladynamique 
du d~veloppement national. 

- Les hauts plateaux cristallins et volcaniques, comme ceux de Bauchi, sont connus 
par 'ardeur au travdil de leurs populations appel~es les "paiens", leur richesse en 6tain 
et leur ancienne civilisation de Nok, dont on a rdcemment d6couvert les vestiges. 

-
Les plaines du nord sont dens~ment peupldes, t,-Jt comme la partie forestire, et 
supportent les brillantes civilisations Haussa-Peul qui ont su b~tir d'importantes villes 
dans le sillage du commerce transsaharien. Elles sont le thdAtre d'une activitd 
marchande exceptionnelle en Afrique de I'Ouest. 

Ces diff~rents milieux naturels confbrent au Nigeria plusieurs atouts fondds sur les 
compldmentaritds r~gionales et les richesses exceptionnelles de son sous-sol en dtain,

colombite, fer, plomb, charbon, et surtout, p6trole et gaz naturel.
 

La d6couverte du p~trole date de 1956, depuis le d~but des anndes soixante-dix, la
production s'est accrue de facon spectaculaire, jusqu'b la crise du march6 mondial des 
hydrocarbures de 1981. Toute la frange c6ti6re situ6e , I'Est du lac Lekki poss~de des 
reserves dnormes en p~trole et en gaz naturel, qui permettent de penser b un nouveau 
boom p~trolier A moyen terme. Plusieurs facteurs vont dans ce sens: la qualitd excellente 
du produit (bonny light) tr~s prisd sur le marchd international, I'dnorme effort consacr6 
actuellement A I'exploration et les conditions favorables accord6es aux grandes
compagnies pour I'exploitation et I'exportation. 

Fort de ces perspectives de revenus du p~trole et du gaz, le marchd nigerian apparaft de 
nouveau comme I'un des plus prometteur du continent. Toutefois, dans les ann6es 
soixante-dix, 1'exploitation de cette richesse a portd un coup d'arr&t au d~veloppement de 
I'agriculture qui 6tait consid6rde comme I'une des plus performantes des pays tropicaux.
Entre 1960 et 1966, ce secteur contribuait Apros de deux tiers du P.N.B. et trois quart des 
exportations. Le Nigeria 6tait le premier exportateur mondial d'huile de palme, le deuxibme 
producteur et exportateur de cacao, le troisi~me producteur d'arachide, sans oublier le 



caoutchouc (56 rang mondial) et le bois. 

Ces records rel~vent desormais de souvenirs lointains. Aujourd'hui, malgrd la chute des 
revenus p6troliers et les efforts consacres depuis 1986 h la relance de I'agriculture, ce 
secteur contribue Amoins de 10% des recettes d'exportation. Par contre, ces efforts ont 
permis de reduire la d6pendance alimentaire du pays devenue chronique durant le boom 
p6trolier. 

La reprise de la production agricole et les perspectives de nouvelles richesses p~troli~res 
crdent ici des conditions favorables au developpement. Celles-ci peuvent s'appuyer sur le 
dynamisme de la population hdrite d'un riche pass6 historiqUe. 

Bien que nde des hasards de la colonisation, la F~dration nigdriane offre une richesse 
culturelle exceptionnelle. Le coeur du pays, le plateau bauchi, a abritd I'une des plus 
anciennes civilisations du continent, celle de Nok (du nom d'un petit village au sud-ouest 
de Jos). Cette civilisation se serait dpanouie du V6 si~cle avant J.C. au 1116 si~cle de notre 
bre. C'est d'elle que seraient issus les principaux qroupes ethniques actuels. En ddpit d'une 
tradition orale souvent contradictoire, les mat~riaux archeologiques decouverts ANok, qui 
ont de profonds liens avec tout I'art actuel du Nigeria, notamment celui des Yoruba d'lf6 
et des Edo du Benin-City, laissent penser que la civilisation de Nok a legu6 un fond 
commun h toutes les cultures du Nigeria. 

Ce facteur d'unitd a malheureusement 6t6 detruit par les influences extdrieures, de I'islam 
et du christianisme, qui ont coup6 le pays en deux parties, le nord et le sud aux traditions 
differentes, fortement teintees de croyances religieuses. Quoiqu'il en soit, le dynamisme
historique, tant de I'dpoque ancienne que des temps modernes, a fait du Nigeria actuel le 
point de depart d'un important rayonnement ethnique qui a couvert tous les pays 
limitrophes. Ainsi, les Haussa, dont la base historique est a Daoura, ont emigre pour 
conquerir une bonne partie du N\';ler. Les Peuls, partis de Sokoto, ont su b~tir A la fin du 
si~cle dernier le plus vaste empire africain A I'aurde du Sahel, s'6tendant jusqu'A la limite 
occidentale de la Republique Centrafricaine. Cette influence peul a aussi atteint les pays 
yoruba du Sud. Elle crde aujourd'hui une forte solidaritd entre les populations du nord 
Nigeria et du nord Cameroun. Dans ce secteur nord, les Kanouri de la cuvette du Lac 
Tchad ont cre6 des liens 6troits, autour de cet important couloir de passage, entre I'Afrique 
de I'Ouest et le Moyen-Orient. Or, ces derniers 6tant les cousins directs des Haussa, un 
profond sentiment d'unitd s'est forge au sein de toutes les populations de la frange nord 
du sous-espace, ciment6 A la fois par I'islam et les activit~s marchandes. 

Les Yoruba, Apartir d'll&-1fd, (leur base historique), ont rayonn6 jusqu'au delta du Niger au 
sud et AI'embouchure de la Volta Al'ouest, couvrant ainsi de leur influence tout le Golfe 
du Benin. Cette influence est d'autant plus marquee qu'en participant activement A la traite 
des esclaves, ils ont largement domin6 la culture n~gro-am6ricaine du nouveau monde. Les 
mouvements de reflux des anciens esclaves vers leurs pays d'origine, A partir du milieu du 
196 si~cle, ont considdrablement renforcd cette influence yoiuba dans la zone, tant par le 
caract~re imposant de leur civilisation que par leur r6le de premieres 6lites dans I'entreprise 
coloniale. 



Carte n- 3:DENSITES DE POPULATION (base 1990) 

I'i I 

II/ 
/ 

JjI 
I' 
jII 

I I 

I 

I jf1 
I 

I; 

,'< 

I 

I 

I 
\I 

I I 

PLU DE10 

EED 

a (a 

0 

SOURCE: 

100 200 300km 

OC E AN ATLANTIQUE2 

PROIET CINEM~E I BAD I OCDE 

( 11111 

111 

BO- 160 
- 80 

10 -20 



Mais ce r6le leur sera contest6 ensuite par les Ibo de I'est qui ont su rayonner jusque vers 
les marges occidentales du sud Cameroun. Bdneficiant des avantages des oeuvres 
missionnaires catholiques, ces Ibos se sont massivement scolarises pour devenir des relais 
indispensables b la colonisation britannique tant au Nigeria que dans le sud-ouest du 
Cameroun rest6 pendant longtemps sous tutelle anglaise. Mais ce sont les leqons tir6es de 
la guerre du Biafra qui ont enracin6 davantage le peuple Ibo dans le sous-espace, dans la 
mesure o6 ils ont su transformer leurs migrations forcees en une dynamique de solidarit6 
et d'affaires. 

Comme on peut le constater, I'histoire du Nigeria d6borde largement le cadre strictement 
territorial de ce pays pour impliquer intimmement tout le sous-espace est b partir des faits 
haoussa, peul, kanouri, yoruba et ibo. C'est finalement le r6le que jouent ces diffdrents 
groupes socio-culturels dans leur sphere d'influence qui conf~re au Nigeria son 
rayonnement exceptionnel dans la zone d'6tude. Celui-ci est renforc6 pa," le poids 
d6mographique qui fait de la F6deration la plus grande nation noire du monde actuel. 

Peupld de 90 millions d'habitants, le Nigeria regroupe b lui seul les 4/5 de la population du 
sous-espace (voir carte n'3). L'importance d~mographique est renforcd par la forte 
urbanisation du pays. 

Les villes font en effet partie integrante de I'histoire de fa Federation. Les plus importantes 
d'entre elles ont dt6 fondees alors que les principaux groupes socio-culturels se 
constituaient. L'histoire des Yoruba et des Haussa est d'abord celle de leurs cites. 
Aujourd'hui, 40 A 50 % de la population nigeriane est citadine (60 h 80 % en pays 
yoruba). Aux citds traditionnelles A forte personnalit6 historique, se sont ajoutds des 
centres urbains issus de la conqubte europ~enne ou fondds plus r6cemment pour contr6ler 
la gestion de 1'espace national. Le pays compte plus de 400 agglomerations superieures
b 5.000 habitants, offrant ainsi 'image du r6seau urbain le plus dense d'Afrique noire. 
L'importance de ce reseau est devenu un 6lement dynamique de la polarisation spatiale. 

Cette forte urbanisation a servi de support b I'dmergence d'une dlite intellectuelle, 
marchande et militaire. Sur le plan intellectuel, le Nigeria est le pays d'Afrique de I'Ouest 
qui possbde les infrastructures scolaires et universitaires les plus performantes. 

Sur le plan commercial, tous les rdseaux marchands de la sous-rdgion ouest africaine sont 
directement relies a ceux du Nigeria, tandis que sur le plan militaire, ce pays poss~de les 
meilleures institutions de formation et accueille parfois des 6lves officiers du Niger, du 
Bnin et du Cameroun. 

A partir de ces atouts en ressources humaines, le Nigeria fonctionne comme un p6le 
d'entratnement regional dont I'influence d6passe largement le cadre du sous-espace. Cette 
influence s'est consid6rablement renforcde avec l'exploitation des richesses p6trolikres et 
I'dtendue du march6, dont I'extension regionale est fondee aujourd'hui sur la faible parit6 
du naira. 

Toutefois, ces atouts, en particulier le p6trole, constituent en m6me temps les principales 
faiblesses du pays. D'une part les richesses petrolieres sont mal r6parties et provoquent 



de fortes tensions r~gionalistes voire tribales ; d'autre part, elles ont conduit les Niqprians 
A d6velopper de grandes ambitions 6conomiques qui se sont solddes par un lourd 
endettement. Celui-ci est d6sormais devenu une des causes de l'instabilitd mon~taire et 
de I'6rosion du pouvoir d'achat du naira. Tensions sociales et instabilit6 mon~taire font 
finalement du Nigeria un colosse aux pieds d'argile, r6duisant trbs sensiblement ses 
ambitions r6gionales. 

II. LES DISPARITES GEO-ECONOMIQUES DES ETATS 

Les autres pays du sous-espace n'ont pas autant d'atouts que le Nigeria, A I'exception du 
Cameroun, dont la gdographie et I'histoire ressemblent 6trangement Acelles de son voisin 
de I'Ouest. Ce pays se prsente comme une puissance moyenne, aux ambitions r6gionales 
similaires A celle du Nigeria, mais tourn6es davantage vers I'Afrique Centrale. 

Le Cameroun poss~de des milieux naturels encore plus varies que son voisin. De la c6te 
vers le nord se succ~dent environ six paysages naturels diff~rents: les regions volcaniques 
du sud-ouest domin~es par le Mont Cameroun, les plateaux bamil6k6 du sud, les 
"grassfields" du nord-ouest, les r~gions foresti6res du sud-est, enfin, les plateaux foulbd 
et Mandara dans I'extrgme nord. Ces milieux offrent chacun des potentialit~s diffrentes 
largement exploit6es sur le plan agricole et minier. Ils sont colonists par des groupes socio
culturels 6galement diversifi6s au sein desquels dominent les Bamil6k6 d'une part et les 
Foulb6 de I'autre. Les premiers occupent la partie sud du pays et exercent une forte 
emprise sur I'dconomie; les seconds, rayonnant h partir de Ngaound6r6 au nord, se 
distinguent par leur organisation socio-politique fortement hi6rarchis~e et les relations 
commerciales qu'ils entretiennent avec le Nigeria. 

Le principal atout du Cameroun rdside dans ses ressources 6conomiques fond6es sur une 
activit6 agro-exportatrice prosp~re b base de cacao, cafd, banane et huile de palme et sur 
l'exploitation, depuis quelques ann6es, du p~trole dont les reserves ne sont pas 
negligeables. 

Ces diffdrentes ressources permettent A ce pays de r~sister A I'emprise du Nigeria et de 
maintenir une volont6 d'autonomie dans le sous-espace. Celle-ci peut se fonder sur une 
conscience nationale assez forte et une structure socio-6conomique solide au sein de 
I'UDEAC, gr~ce A l'importance de sa population (environ 12 millions d'habitants), A la 
competence de ses nombreux cadres et Ason tissu industriel pouvant concurrencer celui 
du Nigeria. Cette position concurrente par rapport A son voisin a rendu les relations 
conflictuelles entre les deux pays sur le plan officiel. Mais les liens historiques, fondus 
d'une part sur les relations familiales entre les Foulb6 du nord Nigeria et du nord Cameroun 
et d'autre part sur la forte immigration Ibo dans la partie anglophone, attdnuent ces conflits 
A travers les relations commerciales qu'entretiennent ces groupes entre eux. 

Ainsi, lorsque l'on analyse les dchanges du Cameroun dans toutes leurs dimensions, ceux
ci se r6vblent nettement plus importants avec le Nigeria qu'avec la zone UDEAC A 
l'intdrieur de laquelle le Cameroun 6prouve des difficultds A rayonner face A l'emprise du 
Congo et du Gabon aux revenus plus importants. 



Si le Cameroun poss~de des atouts dconomiques qui lui permettent de resister 6 l'emprise
du Nigeria, tel n'est pas le cas du Niger, du Tchad et du Bdnin. Ces trois pays sont mal 
desservis par la nature et font figure d'appendices du Nigeria. C'est particuli~rement le cas 
du Niger et du Tchad dont la production agricole est soumise aux alias climatiques et don t 

les surfaces utiles sont limitdes. Les contraintes au d6veloppement de ces pays se 
traduisent par une forte d~pendance vis-a-vis du Nigeria. Celle-ci est d'autant plus marqu~e
qu'ils rencontrent des difficultds b faire dmerger un Etat moderne en raison des vives 
tensions inter-ethniques qui les traversent, avec la question touareg au Niger et avec les 
luttes de pouvoir au Tchad. Enfin, les possibilit6s de fonctionnement autonome sont 
toujours entrav6es par le manque de cadres form6s et les difficult6s b diversifier les 
relations de coop6ration. 

Le B1nin, au contraire, bdndficie d'avantages climatiques malgr6 la raretd des ressources 
mini~res facilement exploitables. Mais ces avantages sont insuffisants pour lui permettent
de surmonter les contraintes dues b sa faible superficie (112.600 km 2) et 6 I'dtroitesse de 
son marchd (4,8 millions d'habitants). Couloir de passage mis en place par la France pour 
assurer aux pays sah6liens un acc~s a la mer et pour prendre position dans le Golfe du 
B6nin contr61 par les Anglais et les Allemands, ce pays n'a jamais 6t0 conqu pour jouer 
le r6le d'un Etat moderne et ind6pendant. Son origine explique sa fonction actuelle d'Etat
entrep6t fond6e sur d'importantes activitds de transit et de rdexportation. Celles-ci peuvent
prendre appui sur les dquipements et infrastructures hdrit6s de la colonisation (chemin de 
fer Bnin-Niger, warf, etc...) et sur les anciennes relations issues de la traite des esclaves. 

A ces disparitds g~o-6conomiques entre les Etats du sous-espace s'ajoutent celles de 
I'h6ritage colonial, car les logiques de d6veloppement mises en oeuvre pal chaque 
puissance colonisatrice ont 6t6 tr~s diffdrentes. Ainsi, la France qui assure le contr6le de 
quatre pays du sous-espace depujis la perte du Cameroun par les Allemands apr~s la 
premibre guerre mondiale, a mis I'accent dans sa politique sur les avantages de 
l'assimilation et de l'int6gration b 'dconomie de la m6tropole. Les Britanniques au contraire 
ont jou6 sur une politique "indig6niste" (indirect rule) et donn6 la priorit6 au d~veloppement 
des structures commerciales. De ce fait, le Nigeria b~n~ficie aujourd'hui d'une sup6riorit6
dans le contr6le et la gestion de ses ressources par rapport b ses voisins francophones. A 
partir d'une vision plus responsable de l'avenir, ce pays dispose aujourd'hui de potentialit6s 
humaines et techniques que les Etats soumis h I'influence de [a France mettront encore 
plusieurs d6cennies 6 acqu6rir. A titre d'illustration de ce propos, on peut mentionner les 
politiques de formation au Nigeria (scolaire, universitaire, professionnelle et technique) et 
en particulier leur enracinement dans la culture locale, qui fait d~faut dans les pays 
d'expression frangaise. 

De ce point de vue, les bases d'un v6ritable d6veloppement existent d6j, au Nigeria, alors 
qu'elles sont , construire dans les pays voisins. Mais la plus grande diff6rence r6sultant 
des influences coloniales est dans les politiques d'all6gence A la mbre patrie. Alors que le 
Nigeria a nettement pris ses distances 6 I'6gard de son ancienne tutelle, les Etats 
francophones constituent le "pr6carr6" de la France pour qui la solution A I'essentiel des 
probl~mes de la nation passe toujours par Paris. Cette relation privil6gi6e est source 
d'avantages, mais ceux-ci ne profitent qu'6 une minoritd de la population. Cette in6galitd
dans la distribution des rentes tirdes de I'aide extdrieure est devenue le facteur c16 du 
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d6veloppement du secteur informel si intense dans le sous-espace est. Pour les populations
rest6es en marge de cette distribution, le Nigeria a toujours W b la fois une r6fdrence et 
un pays refuge. Cette bipolarisation, politique et sociale, des pays francophones constitue 
certainement I'une des plus grandes originalitds de ce sous-espace, compard b la zone 
ouest o6 I'influence dominante de la France efface cette dichotomie. 

Au total, la disparitd des Etats du sous-espace se pr~sente ici comme I'6l6ment essentiel 
de la dynamique r6gionale. Cette disparitd se manifeste par de forts contrastes spatiaux 
et socio-6conomiques dont le Nigeria tire parti grace au dynamisme de son march6 tant 
convoitd par les Etats de la zone. IIen r~sulte une certaine integration de fait des march6s, 
nettement plus forte ici que dans le sous-espace ouest. Cette integration r(duit en partie
les pays limitrophes au rang de satellites du Nigeria, mais elle n'est fait pas pour autant des 
vassaux, car I'appartenance 6 la zone franc leur garantit une certaine autonomie 6 I'dgard 
de la F~d6ration. 

Ill. LES FACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA DYNAMIQUE REGIONALE 

Mis Apart les diffdrences globales entre les Etats, plusieurs facteurs sp~cifiques expliquent
l'intensitd des 6changes transfrontaliers et, en consequence, la dynamique r6gionale du 
sous-espace. 

3.1. Le dynamisme des r6seaux marchands 

Les opdrateurs dconomiques qui animent les activitds commerciales dans le sous-espace 
sont nombreu×. Mais tous fonctionnent sur la base de rdseaux marchands qui tirent leur 
origine d'une tradition cornmerciale ancienne. Parmi ces r6seaux, quatre sont 
particulirement actifs: 

* Le r~seau haoussa-kanouri peut kre consider- .omme de loin le plus ancien et le 
plus important. Sa constitution date du I0 e siecie enviror, avec l'ouverture de la zone 
au commerce transsaharien. Mais son extension s'est r~alis~e apr~s la chute de 
I'empire Songhay en 1491, qui donna un coup d'arr~t 6 la fr6quentation des routes 
trans-sahariennes reliant les principaux marches ouest-africains au Maghreb. C'est 
ainsi que les commercants ddtourn~rent leurs activit~s d'ouest en est en ouvrant de 
nouvelles pistes qui favorisbrent le pays haoussa et le bassin du Lac Tchad. 

Ces nouvelles routes partant de Tripoli et du Moyen-Orient avaient pour d~bouch~s les 
villes de Kano et de Kukawa (Ma'fduguri aujourd'hui). Autour de ces p~les 
commerciaux se sont constitutes de puissantes communaut6s marchandes d'origine
haoussa et kanouri. A partir de Kano, les Haussa rbgnbrent sur I'ensemble de I'Afrique
de I'Ouest et les Kanouri sur une bonne partie de I'Afrique Centrale avec le commerce 
de la cola, du b~tail et des tissus fabriquds en pays haussa. Aujourd'hui, ces r6seaux 
se sont adapt6s aux changements apport6s par la colonisation. Tout en contr6lant les 
anciens trafics de cola et du b6tail, les commergancs haussa-kanouri pratiquent aussi 
le commerce de transit et de r~exportation portant sur les produits manufacturds 
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originaires des pays du Nord et d'Extr~me-Orient. Limitde au d~part aux confins nord 
du Nigeria et au sud du Niger et du Tchad, leur activit6 couvre ddsormais un vaste 
domaine s'6tendant jusqu'A la c6te. 

* Le rdseau haussa-kanouri est second, par le rdseau foulb6 du Nord Cameroun 
jusqu'b la hauteur de MaYduguri, qui englobe les villes ni0 rianes de Yola, Mubi, 
Gashika et Bama. L'implication des Foulbd dans la vie politique du Cameroun sous le 
r~gime du president Ahidjo a dtendu leur influence jusqu'au sud du pays nagu~re 
contr616 par les Bamil~k6. 

* Les Yorouba de la partie sud-cuest du Nigeria actuel sont arriv6s au Cameroun par 
le biais de la traite des esclaves, activit6 florissante dans [a zone forestibre entre le 176 
et le 196 si~cle. Grce b leur solide structure politique fond~e sur les citds-Etats et 6 
la finesse de leur culture, il ont rdussi A exercer une main mise presque totale sur les 
activitds commerciales de tout le Golfe du Bdnin, depuis le delta du Niger A I'est 
jusqu'b I'embouchure de la Volta h l'ouest. Apr&s la traite n6gri6re, ils se sont 
convertis au commerce de pacotilles avec les comptoirs europ~ens install~s le long de 
la c6te du Golfe de Guinde. A travers ces dchanges commerciaux, ils ont d~veloppd 
avec les autres groupes ethniques de la c6te, tels les Adja-Fon du Dahomey et les 
Akan du Ghana, une forte solidarit6 d'affaires qui a su rdsister b la partition de cette 
rdgioti c6tibre entre plusieurs puissances colonisatrices. Le commerce parall~le, si 
intense actuellement dans la zone foresti~re et c6tire, est le produit tie cette relation 
transversale dynamique. 

* Les Ibo, originaires de la for~t du sud-est du Nigeria, vivent en communautds rurales 
dans les Etats d'Abia, Anambra et Imo, ob la densit6 de population d6passe
500 habitants au km'. Le peuple Ibo a trouvd sa cohesion 6 travers des r~seaux 
d'entraide et s'est engag6 dans le commerce b la suite de la guerre du Biafra et de 
I'dpuisement des terres aqricolus dans sa region d'origine. Aujourd'hui, grace b cette 
dmigration forc~e, les Ibo constituent une ccmmunautd marchande dynamique qui a 
su s'infiltrer dans tous les Etats du sous-espace oO ils contr6lent plusieurs fili~res. Leur 
activit6 est axle d'une part sur le commerce de la friperie et des cigarettes, et de 
I'autre sur le trafic des devises avec la zone franc. 

Ces diffarents r~seaux maruhands sont 1'expression des facteurs historiques et culturels 
qui marquent la dynamique r~gionale. Le r6seau haussa-kanouri demeure de loin le plus
important en termes d'enracinement historique et d'aire de d6ploiement. Au Cameroun, ce 
r6seau tend de plus en plus b se confondre avec le r~seau foulb6, du fait de I'appartenance 
des deux groupes A la religion islamique. De m~me, le r~seau yoruba s'est enrichi avec 
I'apport des Gun du Bdnin. Quant au rdseau ibo, bien que cantonnd dans le sud-est du 
Nigeria et le sud-ouest du Cameroun, il s'est 6tendu sous forme de diaspora b I'ensemble 
du continent africain et m~me aux Etats-Unis et en Extreme-Orient. De ce fait, bien qu'ils
soient arrives les derniers dans les activit6s commerciales (aU debut des ann~es soixante
dix), les Ibo disposent aujourd'hui, grce t cette diaspora, d'une grande efficacit6 dans les 
6changes avec le reste du monde. 

En marge de ces r6seaux autochtones, deux autres groupes se sont introduits dans les 



activit6s commerciales du sous-espace : les Libano-Syriens et les Indo-Pakistanais. Les 
premiers contr6lent en grande partie (except6 au Cameroun) 'importation, la 
transformation et la distribution du bl et de la farine de b16; les seconds, moins visibles 
dans le commerce agro-alimentaire, exercent une forte emprise sur celui de produits 
manufacturds. 

3.2. La diversit6 des productions agricoles 

Elle tient avant tout A la vari~t6 des dcosyst~mes, mais aussi aux diff6rences dans les 
politiques nationales de ddveloppement. Cette diversitd est un atout pour le sous-espace 
car elle cr6e de nombreuses compldmentaritds, notamment entre les r~gions c6ti~res et 
soudano-sah~liennes. 

Les cultures vivribres viennent de loin en t6te des activit6s agricoles dans le sous-espace. 
Elles sont rdalis6es dans le cadre d'une petite production paysanne, selon les techniques 
traditionnelles, avec dans certains cas I'utilisation de la traction attel6e et des engrais. 

La production cdrdali~re est dominante dans la partie nord des pays c6tiers ainsi qu'au 
Niger et au Tchad. Elle atteint au total entre 11 et plus de 13 millions de tonnes, selon les 
ann6es, en mil, maYs, sorgho, dont 70 h 75% pour le seul Nigeria (cf annexe statistique). 

La production traditionnelle de cdr6ales s~ches, 6 laquelle s'ajoute un apport non 
n6gigeable en riz (entre 800 et 850.000 t.) et nettement plus faible en b16 (au maximum 
80.000 t.), est compldt6e par les 16gumineuses, dont l'aire d'extension correspond 6 peu 
pros b celle des c6r6ales. Parmi celles-ci, la production d'arachide est en r6gression, alors 
que celle de ni6bd au contraire s'accrolt. 

Mais la production de racines et tubercules est de loin la plus importante, en raison de leur 
haut rendement b 'hectare. Elle est concentr6e sur deux pays: le Nigeria totalise a lui seul 
entre 15 et prbs de 40 millions de tonnes selon les estimations (divergentes!), mais la 
production du Bdnin (pr~s d'un million de tonnes) n'est pas n.gligeable. II en rdsulte une 
d~pendance croissante des autres pays, en particulier pour ce qui concerne I'igname dont 
les bernins du Cameroun sont assurds en grande partie par le Nigeria. C'est d'ailleurs grace 
aux prog, s de ces cultures que les consommateurs nigdrians ont pu faire face 6 la 
reduction dles importations de b16 et de riz depuis le milieu des ann6es quatre-vingt. 

La production vivri~re traditionnelle est compl6t6e par celle des grands am~nagements 
hydro-agricoles. Le Nigeria et le Cameroun ont fourni des efforts exceptionnels dans ce 
domaine, concentr6s dans le nord des deux pays. 

Le Nigeria a cherch6 a combler son d6ficit alimentaire, h partir du troisi~me plan 
quinquennal (1975-1980), par Vemploi de techniques intensives et la cr6ation de grands 
pdrim~tres irrigu6s pour la production de bld et de riz. Ainsi par exemple, dans I'Etat du 
Borno, les autorit6s ont lanc6 plusieurs grands projets ax6s sur la m6canisation, I'utilisation 
d'intrants chimiques et I'irrigation. Le plus important, le South Chad Irrigation Scheme, 
initi6 en 1975, prdvoyait la construction de barrages de retenue sur la rivi~re Yerdjira et 
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Alan, pour la fourniture d'eau b la ville et I'irrigation des p6rim6tres, la mise en culture 
de 87.000 ha de bfd et de riz b Baga et New Marte et I'installation de 4.500 families 
d'exploitants. Cependant, la mise en oeuvre reste encore trbs 6loignde des objectifs 
initiaux: en 1987, seulement 3.000 hectares seulement dtaient cultiv6s, un tiers des 
agriculteurs faisant du bl, alors que le riz n'occupait qu'une part insignifiante (3%) des 
superficies emblavees 1. 

Le Cameroun, avec le slogan "l'agriculture comme base de I'dconomie camerounaise" lanc6 
au lendemain de l'inddpendance, a lui aussi dlabord un grand nombre de projets. C'est dans 
ce cadre que la valorisation de la riziculture est devenue une priorit6 avec le souffle 
nouveau donn6 au debut des ann~es soixante b la SEMRY (Soci6td d'Expansion et de 
Modernisation de la Riziculture de Yagoua) mise en place en 1946. Ce projet avait pour but 
d,) d~velopper les r6gions du nord et d'approvisionner en riz le sud du pays en se 
substituant aux importations. 

Initialement limitds b la region de Yagoua, les amenagements se sont 6tendus sur toute la 
vallee du Logone, de Yagoua h Kousseri. Mais I'exploitation de ces am6nagements reste 
IAaussi nettement en deca des possibilit6s: dans la zone de Yagoua, sur un potentiel de 
82.000 ha, 60.000 ha sont am~nag~s dont un tiers seulement sont exploit~s. Aujourd'hui
les diffdrents perim~tres de la SEMRY produisent environ 52.000 tonnes de paddy dont 
prbs de 30.000 tonnes sont vendues au Nigeria 2 . 

Dans les autres pays, les amdnagements rizicoles sont moins importants. Au Niger, ils 
concernent le secteur de Niamey, Tillab6ry, Dosso et Diffa. Les perim~tres am~nagds 
couvrent environ 6.400 ha en 1990, pour une production de paddy de l'ordre de 
50.000 tonnes. Au Benin, d'abord cantonnds dans la basse valle de I'Oudmd, les 
am~nagements rizicoles se sont 6tendus le long des autres valldes des principaux cours 
d'eau : vallde du Zou, moyenne vallee du Niger, secteur de D6v6 et de Kpinou dans le 
Mono. L'ensemble couvre environ 5.000 ha en 1989 et fournit 8.000 tonnes de paddy. 

Les cultures de rente participent ellas aussi b la richesse des ressources agricoles du sous
espace. Dans la zone foresti~re, elles ont assure le succ~s du secteur d'agro-exportation 
au Nigeria, jusqu'au debut du boom p6trolier, et au Cameroun. Les sp6culations 
dominantes portent sur le cacao, le cafe, I'huile de palme, le palmiste, la banane et lp 
caoutchouc. En r6gion de savane, depuis le d6clin de la production d'arachide, il s'agit 
essentiellemFnt du coton pour lequel de gros efforts ont dtd consentis ces derni~res 
annees, en particulier dans les pays francophones. Ici, I'agriculture paysanne traditionnelle 
cohabite avec les plantations et des syst~mes de cultures intensifi6s. La modernisation a 
connu davantage de r~ussite que dans les grands am6nagements hydro-agricoles consacr6s 
aux cultures vivri~res, mais les productions ont Wr6 fortement affect~es, au Nigeria par le 
boom p6trolier et au Cameroun par la chute des cours internationaux. 

Enfin, il faut signaler l'importance de I'6levage et des exportations de betail pour le Niger 

Selon le DAILY TIME, 24 ao~t 1987. 

2 Cf OYEP et HARRE (rapport Cameroun). 



et le Tchad. Cette source de revenus, la premiere dans le commerce avec le Nigeria, est 
aujourd'hui en partie compromise par les politiques nig6rianes. La forte d6prdciation du 
naira r6duit la comp~titivit6 du b~tail sah6lien, alors que 'augmentation du cheptel dans 
le nord du Nigeria et le d~veloppement de la production de volaille dans le sud diminue ses 
ddbouch~s.
 

Le Nigeria et le Cameroun sont les pays qui ont accompli les plus grands progrbs dans 
I'agriculture, hormis durant la p~riode du boom p6trolier particulirement nWfaste b la 
production nig~riane. Malgr6 ces efforts, les objectifs assign6s A la production agricole 
sont loin d'&tre atteirts tant sur le plan de la couverture des besoins alimentaires que sur 
celui de la contribution A la balance des paiements. Si les importations de c6rdales sont 
rdduites aujourd'hui 6 moins d'un million de tonnes1 sous 'effet de la protection du march6 
nigerian, I'ampleur des besoins de la FHd ration stimule le commerce de r~exportation b 
partir des pays voisins. 

3.3. Le r6le du p6trole dans la dynamique r6gionale 

II est primordial car les revenus des hydrocarbures soutiennent l'activitd dconomique du 
p6le du sous-espace. De 5.000 barils/jour en 1958, I'exploitation du p~trole au Nigeria
s'est rapidement ddvelopp~e pour atteindre le chiffre record de 2,3 millions de barils/jour 
en 1979. Le Nigeria devient ce moment I le 66me exportateur mondial et de loin le 
premier du continent. Mais la recession du marchd mondial des hydrocarbures, qui fait 
suite au conflit entre I'lran et Irak, entraine 6 partir de 1981 le d~clin rapide des 
exportations et de la production. Aujourd'hui celle-ci tourne autour de 1,7 millions de 
barils/jour. 

Bien que la chute des recettes en devises tirdes du p~trole (de 25,6 milliards de dollars en 
1980 6 10,8 milliards en 1983) constitue la cause principale de la crise 6conomique
nig6riane du d6but des anndes quatre-vingt, I'dconomie du Nigeria reste 6troitement 
d6pendante de cette ressource qui lui procure toujours pros de 85% de ses revenus en 
dollars. De ce fait, l'or noir continue 6 6tre le moteur de I'dconomie du Nigeria et un des 
principaux determinants de la dynamique commerciale du sous-espace. 

3.4. L'in~gal d6veloppement industriel 

Le d~veloppement industnel reste encore trbs in6gal dans le sous-espace. Deux pays
seulement, le Nigeria et le Cameroun, sont avanc~s dans ce domaine, grAce , I'importance 
de leur march6 de consommation et aux revenus tir6s d'une activit6 agro-exportatrice 
prosp~re, puis des richesses p~trolires en particulier dans le cas du Nigeria. 

Aujourd'hui on compte plus d'un millier d'dtablissements industriels au Nigeria, contre 
environ 200 au Cameroun. Ailleurs le tissu industriel est quasi inexistant, mis A part
quelques biasseries, huileries, meuneries, et unites de production de textiles et de ciment. 

Elles atteingnaient 3,6 millions de tonnes en 1985 



Ce d~calage constitue un facteur important de d~veloppement des 6changes commerciaux 
dans le sous-espace, dans la mesure ob le Niqeria peut offrir Ases voisins une large gamme 
de produits manufactur6s: mat6riaux de construction, produits de lessives, engrais,... 
Cependant, la crise dconomique actuelle r6duit considdrablement la capacit6 productrice 
des entreprises nig6rianes, en grandes difficultds pour leur approvisionnement en mati~res 
premibres et en pi~ces de rechange. 

De ce fait, le march6 nigerian continue de d6pendre des produits manufactures du sud-est 
asiatique, souvent troqu6s contre le p6trole. Dans ce domaine, le Nigeria poss~de un 
avantage dG aux relations que ses commergants entretiennent depuis longtemps avec leurs 
correspondants en Asie. II devient ainsi un relais pour I'entr~e de ces produits dans les 
pays limitrophes oi le niveau dlev6 du taux de change r6el de la monnaie entrave le 
d~veloppement industriel. 

3.5. Le r61e primordial des monnaies 

L'6volution des 6changes est 6troitement lie au rapport existant entre la monnaie 
nig6riane et le franc CFA. Ce rapport a connu de grandes fluctuations, suivant les dtapes 
de I'6volution dconomique du Nigeria. La plus marquante de ce point de vue est le 
changement des signes mon~taires intervenu apr~s la fermeture des fronti~res terrestres 
de la F~d6ration en avril 1984. Ce changement d6cid6 unilat~ralement par les autorit~s de 
Lagos entraTne la chute du taux de change parallble du naira, de 180 h 125 FCFA. La 
d~pr~ciation de la monnaie nig~riane s'accdlere ensuite lorsque le gouvernement nigerian 
s'engage en 1986 dans une politique d'ajustement structurel et devalue le naira par le biais 
de la crdation d'un double march6 de change, le premier rdservd aux transactions 
financire' de I'Etat vis-6-vis de I'ext~rieur, I'autre aux op~rateurs priv6s. 

A partir de ce moment 16, la d~cote du na'ra sur le march6 parall~le est frein6e, mais elle 
est loin de disparaitre comme le souhaiterait le FMI (cf chapitre III). Actuellement, les taux 
officiel et parall~le du na'ra continuent 6 diverger en raison de la forte demande de francs 
CFA qui s'exerce sur le march6 parallle. Celle-ci est entretenue par les op~rateurs priv6s 
et les nombreuses banques commerciales qui cherchent aupr~s des march~s de la zone 
franc les devises que la banque centrale du Nigeria ne peut leur offrir, faute de recettes 
d'exportation en dollars suffisantes. De ce fait, l'offre de na'ra est tr~s dlevde sur le 
march6 parall~le, ce qui acc~l~re la d6pr6ciation de la monnaie nig6riane. Sur ce march6, 
sa valeur s'6tablit aujourd'hui (janvier 1993) Aenviron 11 F CFA pour 1 naYra, ce qui limite 
au strict minimum les importations nig~rianes des pays voisins. 

En laissant se d~velopper l'industrie et I'agriculture 6 partir de mati~res premieres et de 
moyens de production import6s, le boom p6trolier a cr 6 un besoin structurel de devises 
dans I'dconomie nig~riane, que la faiblesse actuelle des revenus du p6trole ne permet plus 
de satisfaire entibrement. Le d~calage entre I'offre et la demande de devises est d'autant 
plus grand qu'une partie importante des recettes d'exportation est d6sormais consacr6e 
au remboursement de la dette ext6rieure et A !'approvisionnement d'un budget special du 
gouvernement federal. Ce manque de devises est en partie compens6 par les entr6es de 
francs CFA gagn6s dans le commerce avec les pays voisins. 



Ainsi, le besoin cruel en devises des opdrateurs nigdrians est devenu un puissant facteur 
d'intensification des 6changes entre les pays de la zone. Mais cette situation a pour effet 
de complexifier s~rieusement la question mondtaire dans le sous-espace, b tel point qu'une
modification des taux de change ne parviendrait probablement pas aujourd'hui b rdtablir 
I'dquilibre des 6changes entre le Nigeria et ses voisins. En effet, si la ddpr6ciation continue 
du naYra constitue un gros handicap pour les productions des voisins du Nigeria, elle 
renforce dans le m6me temps I'emprise du franc CFA dans la zone. Celui-ci assure Ala fois 
I'approvisionnement A bas prix des consommateurs et des entreprises de la zone franc et 
une partie de la capacit6 d'importation du Nigeria sur le march6 mondial. 

CONCLUSION 

Au total, les caractdristiques gdn6rales du sous-espace est mettent en 6vidence b Ia fois 
des ressemblances et des oppositions entre les cinq pays du sous-espace. Celles-ci sont 
source de nombreuses compl6mentaritds sur lesquelles peuvent s'appuyer les dchanges 
r6gionaux. 

Les determinants structurels de ces 6changes sont nombreux. Ils tiennent b l'organisation 
ancienne des reseaux marchands, Ala structuration de I'espace issue du partage colonial, 
A la dotation en ressources fortement diff6renci6e des Etats et aux choix de politiques 
6conomiques souvent oppos6s, dictds par les relations avec les anciennes puissances 
coloniales, notamment en matiere mondtaire. 

Ces facteurs structurels d~terminent en th6orie les avantages comparatifs. Mais plusieurs 
facteurs conjoncturels lies aux politiques 6conomiques des Etats ou h I'occurence de 
facteurs exogbnes viennent modifier p~riodiquement les d6terminants et les conditions des 
dchanges. Les al6as climatiques, source de fortes variations des productions agricoles dans 
le Sahel, jouent un r6Ie important dans la d6termination des 6changes ext6rieurs du Niger 
et du Tchad. Les fluctuations des cours mondiaux des produits agricoles et, surtout, des 
hydrocarbures au Nigeria, influent fortement sur les revenus des pays du sous-espace et 
par IAsur la demande et les dchanges r~gionaux. Enfin, les modifications fr6quentes des 
politiques dconomiques et aujourd'hui les mesures d'ajustement, agissent dgalement sur 
les conditions d'6changes entre les pays. De ce point de vue, la forte ddpr6ciation du naira 
et I'attrait croissant de la devise CFA pour les op~rateurs nig6rians sont aujourd'hui les 
principaux facteurs explicatifs de la dynamique r~gionale du sous-espace. 



CHAPITRE 11: 
L'EVOLUTION DES ECHANGES
 
ET DE LEURS DETERMINANTS
 



L'objectif de ce chapitre est d'expliquer I'dvolution des dchanges entre le Nigeria et ses 
voisins. 

L'dvolution du commerce transfrontalier sur longue p6riode est loin d'6tre lin~aire. En effet, 
la dotation initiale en facteurs des 6conomies n'explique que partiellement les 6changes. 
Plusieurs variables, fonction des politiques dconomiques de chaque Etat ou fonction de 
facteurs exogbnes (climat, prix mondial des ressources exportables .... ), viennent modifier 
l'effet des determinants structurels des 6changes. 

Depuis la cr6ation de la fronti~re entre le Nigeria et ses voisins, ces variables ont dvolu6 
de manibre tr~s contrast~e. De ce fait, il est possible de distinguer diff~rentes p~riodes 
dans I'dvolution dconomique du sous-espace, auxquelles correspondent des configurations 
particuli~res des 6changes, tant du point de vue des produits concern6s, que de la direction 
des flux et du volume du commerce. 

Le Nigeria exercant un poids preponderant sur le sous-espace, ces p~riodes sont marqu6es 
principalement par I'dvolution 6conomique de la Fd6ration. Ce sont les changements de 
la politique 6conomique du Nigeria, d~termin6s par des facteurs externes (en particulier le 
march6 mondial des hydrocarbures) ou internes, qui d~finissent le contexte des 6changes 
r~gionaux et, en partie, celui des politiques dconomiques des pays voisins. 

Face aux changements de la politique 6conomique nig~riane sur lesquels ils n'ont aucun 
moyen de peser, les pays voisins de la zone franc ne reagissent pas de la m~me mani~re. 
Selon les p~riodes et les caract~ristiques propres b leurs dconomies ils cherchent, chacun 
b leur facon, A tirer parti ou au contraire 6 se proteger de la nouvelle c rnjoncture nigdriane. 

Pour rendre compte de ces caract~ristiques du sous-espace, nous adopterons une 
d6marche de p~riodisation des 6changes h partir des diffdrentes configurations 
6conomiques du sous-espace induites par I'6volution du Nigeria 1 . Pour chaque p~riode, 
nous cara.,6riserons sch~matiquement le contexte qui influence les 6changes, puis nous 
analyserons, pour chacun des voisins du Nigeria, I'6volution des dchanges, les stratdgies 
6tatiques et le comportement des agents dconomiques face 6 cette conjoncture2 . 

Cette methode permet de pr6parer une r6flexion en termes de scdnarios quant b l'impact 
des changements de la politique dconomique du Nigeria sur les pays voisins. 

Nous reprenons ic Is demarche mise en oeuvre dons EGG (in SEDES), 1987. 

2 La difficultd de cet exercice tient au fail qua les donnes disponibles ne permettent pas de suivre I'dvolution des 
dchanges sur longue pdriode. Los statistiques officielles enregistrent les flux do manibre trop partielle, de aurcrolt 
trop indgale dens le temps, pour constituer une base de donndes utilisable; alors que los enquAtes plus pr6cises sont 
nhcessairement limitdes , certaines zones et A certaines pdriodes. Ceci dit, los travaux existent sur le commerce 
bnino-nigerian et nigdro-nigdrian fournissent une information bien meilleure qua sur los autres pays d'Afrique de 
I'Ouest et permettent, ne serait-ce qua qualitativement, de cerner 1'6volution des 6changes. 
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I. DE L'APRES-GUERRE AUX INDEPENDANCES 

Cette p6riode est marqude par la prosp6rit6 de I'6conomie agro-exportatrice du Nigeria, le 
r6le prdpond6rant de la livre sterling et le d~veloppement des cultures d'exportation dans 
les colonies franigaises. 

1.1. Les caractdristiques de la pdriode 

* Vattrait du march6 nig6rian 

Durant cette p~riode, les pays de la zone sterling exercent un attrait considdrable sur les 
populations des pays voisins. Au Nigeria, I'dconomie paysanne agro-exportatrice est Ason 
apogde. Reposant sur une base diversifi6e (arachide, cacao, palme, coton, caoutchouc), 
elle a 6id stimul6e par la demande mondiale, notamment durant la derni~re guerre, et va 
doubler le volume de ses exportations dans la d~cennie pr~c~dant l'ind6pendance. 

Largement approvisionn6 par le vaste empire britannique, le marchd du Nigeria peut offrir 
une gamme vari~e de produits manufactures Ades prix relativement bas. A l'opposd, dans 
les colonies francaises, les produits import6s sont chers et moins abondants. La puissance 
coloniale, soucieuse de pr6server ses march6s, maintient en effet ses colonies sous un 
r~gime de contr6le des changes et de contingentement des importations, en contrepartie 
de d~bouch~s 6 prix garantis comme pour I'arachide du Niger. 

Ainsi, par le biais d'une insertion diff~rente des 6conomies de la r6gion 6 I'espace 
international, le march6 du Nigeria constitue une sorte d'appel au franc CFA (IGUE, 1985). 
Cette situation, qui se prol-ngera apr~s les ind~pendances jusqu't la guerre civile nig~riane, 
cr~e les conditions pour le d~veloppement des dchanges transfrontaliers. 

* la d~preciation du franc CFA sur le marchd parallble 

Durant cette periode, les deux zones mon~taires s'interp~n~trent largement et la livre peut 
6tre dcharig~e dans toutes les oanques des pays voisins. Toutefois, le contr6le des 
changes dans Iis colonies francaises, qui limite I'acc~s h la livre sterling, et [a r6ticence des 
opdrateurs face aux circuits bancaires, conduisent au d6veloppement d'un marchd 
parall~le des changes. Sur ce march6, le franc CFA se depr~cie rapidement par rapport au 
cours officiel de la livre en raison de I'importance des exportations nig~rianes1 . 

Selon CHEVRIER el NIVOLLET (1964), Ia decote du franc CFA est de I'ordre de 35% de 1955 A 1963; selon 
d'autres sources, elle est de 15% en 1960. 
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1.2. Les dchanges avec le Nigeria 

* Au Niger, cette pdriode est marqude par le d~veloppement de la culture arachidi~re, b 
l'abri de la protection accordde par la m~tropole, et par la perturbation des courants 
d'importation du Nigeria suite A la d6prdciation du franc vis-,-vis de la livre. 

C'est I'5ge d'or du commerce clandestin de I'arachide. Alors que le nord Nigeria devient 
durant cette p~riode le premier producteur et exportateur mondial d'arachide, la production 
se d~veloppe rapidement au Niger aprbs la guerre dans les r6gions de Maradi et Zinder, 
proches de la ligne de partage entre les Etats. L'arachide devient le produit qui donnera 
lieu, aprbs le b6tail, aux plus grands mouvements clandestins b travers la fronti~re. La 
traite arachidi~re tant 6troitement associ~e a l'importation de produits manufactures, c'est 
I'ensemble des transactions frontalires qui se trouve dynamis6. 

J.D. Collins montre que I'amplitude de ces 6changes de graines est en g6n6ral corr6l~e au 
diff6rentiel de prix des deux c6t6s de la fronti~rel. Celui-ci est influenc6 par I'dvolution du 
taux de change, mais surtout par les politiques de prix b la production dans les deux pays. 
Jusqu't la fin de la guerre, le Niger perd de cette mani~re une partie importante de sa 
production au profit du Marketing Board nigerian 2 . Dans les ann6es suivantes, les flux 
changent frequemment de sens. 

Dans le m~me temps, I'abondance de procluits manufactures h bas prix relatifs sur les 
march~s c6tiers stimule I'exportation traditionnelle de b6tail sur pied du Niger 3. Par contre, 
la d~cote du franc CFA sur le march6 parallble freine l'importation traditionnelle de certains 
produits agricoles du Nigeria comme la noix de cola. 

* Au Cameroun, la prosp~rit6 de 1'economie agro-exportatrice limite l'influence du Nigeria 
dans la partie sud du pays, d'autant plus que celle-ci est s~parde t cette 6poque du Nigeria 
par le territoire du Cameroun anglophone. Le nord Cameroun, au contraire, jouant sur le 
r6seau foulb6 et la tradition du commerce caravanier, est 6troitement li au Nigeria par 
I'exportation de b~tail, ainsi que du poisson s6ch6 et du natron du Lac Tchad (HARRE, 
ARDITI et IGUE). 

* De la meme manibre, le Tchad est en relation 6troite avec le Nigeria par I'exportation 
de b6tail et I'importation de produits manufactures. 

* Au Bdnin (Dahomey), c'est avant tout par le commerce de produits manufactur6s que 
le pays est int6grd au march6 nigerian. IIvend 6 son voisin des alcools, du tabac et des 
tissus imprimds et lui ach~te des fusils, de la poudre b canon et une quantitd importante 
de bicyclettes anglaises. Le financement de ces achats est assur6 avant tout par 

Cf COLLINS (1974 0t 1976). 

2 Colins estime cette perte h 20 a 40% de Ia collecte dens le district de Magaria entre la fin des anndes 30 at le 
milieu des ann42s 40. 

3 Ainsi, un commerpant de I'ouest nig6rien rapporte qu'il pouvait acheter, au d6but des ann6es soixante au Ghana, 
une belle de coton . 1.500 francs CFA et la revendre 10.000 francs au Niger (BELLOT, 1982). 
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1'dcoulement sur le march6 nig rian, en contrebande, du peu de cacao produit dans le 
secteur de Pob6-K6tou et du cafe de la r6gion de Niaouli-Allada. 

Conclusion 

D'une mani~re g~n~rale, pendant la colonisation, les dchanges avec le Nigeria sont 
aliment6s par les marchandises que les zompagnies commerciales frangaises ne 
parvienne;it pas b fournir de manibre ad6quate et par dps produits agricoles d'exportation
mal rdmundrds localement. Les 6changes jouent un r6le important dans le maintien de la 
solidaritd entre les populations victimes du partage colonial. 

II. DES INDEPENDANCES A LA GUERR DU BIAFRA (1960-66) 

Cette p6riode ne se distingue pas fondamentalement de la pr6cddente quant A sa toile de 
fond 6conomique: les march6s du Nigeria restent approvisionn~s en produits manufactures 
A bas prix relatifs par le Commonwealth, quoique moins largement qu'auparavant, et le 
franc CFA continue b &tre d6pr6ci6 par rapport b la livre nig~riane. 

Les seuls 6i6ments nouveaux sont la cr6ation d'organismes publics de commercialisation 
au Niger et les modifications des fronti~res, notamment entre le Cameroun et le Nigeria. 

* Au moyen de deux organismes cre6s par I'Etat en 1962 (laSONARA et la Copro-Niger) 1, 

le Niger adopte une politique commerciale offensive vis-a-vis de son voisin. Pour 
contrecarrer les fuites de I'aract ide vers le Nigeria (qui pr6occupent les autoritds 6tant 
donnd le r6ie croissant de ce produt ddns le financement de 1'6conomie nationale), la
 
SONARA s'engagc dans une polititoue de prix au producteur suffisamment 6lev~s pour 
renverser les rapports de 1'dchar'ge frontalier d6favorables A I'arachide nig~rienne 2 . 

3Cette politique de maintien de prix "comp~titifs ' ' , qui permettra effectivement de stabiliser 
les flux au profit du Niger, est rendue possible par le soutien de la France aux exportations
nigeriennes. Mais elle est aussi facilitde par I'attitude des responsables du nord Nigeria qui
n'attachent gu~re d'importance au commerce frontalier et, surtout, qui op~rent un 
pr6lvement important sur la paysannerie par I9 biais du Marketing Board, principal 
instrument du financement de lar6gion du Nord 4 . 

La SONARA estchargee de lacommerciahsation de I'arachide al d6tientlemonopole de sot, exportation (effectu6e
auparavant par les agents prives) ei laCopro-Niger a pour fonction de concurrence, les maisons de commerce 
europ6ennes dens lavenie des produits manufaciurds. 

2 "Une politique de manipulation explicite du mouvement de I'arachide b travers lafrontihre" commentere Collins. 

Celte politique souligne une limite au developpement des dchanges transfrrontaliers de produits commercialis6s parlesoffices publics le gain pour l'Etat d'un c6t de lafrontire signifie une perle pour l'Etat voisin. Par contre, les
producteurs et surtout lescommercants des deux pays en tirent b6ndfice. 

4 Cf. HELLEINER (11966). 
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* Durant cette periode, le Cameroun connaft des relations conflictuelles avec son voisin 
suite 6 la modification de la fronti~re entre les deux pays. Lors du r6fdrendum du 11 f~vrier 
1961 pour I'autod~termination des territoires camerounais sous mandat britannique (depuis 
1916), la partie m6ridionale du Cameroun britannique choisit son rattachement au 
Cameroun francophone independant depuis janvier 1960. Par contre, la partie
sdptentrionale opte pour le rattachement au Nigeria. Cet 6vdnement politique ne modifie 
pas fondamentalement les flux d'6changes marchands entre les deux pays, mais il 
constitue le point de d6part de relations conflictuelles entre les deux Etats1 , qui
emp~cheront plus tard le Cameroun de profiter autant du march6 nig6rian que le B6nin et 
le Niger. 

* Par contre, au Benin, cette periode marque le d6but d'une politique d'ouverture vers le 
Nigeria, A la suite du rapatriement de ses travailleurs des pays africains francophones 2 . 
L'dchec de [a f~d6ration de I'AOF, ajoutd h la defiance des pays francophones vis-,-vis de 
ses ressortissants, conduit I'ancien Dahomey A prendre I'initiative de la crdation d'une 
Union des Etats di Golfe du B~nin devant regrouper, outre le Dahomey, le Nigeria, le Togo 
et le Ghana. Bien que finalement non concr~tis6e, cette initiative marque une 6tape 
d~cisive dans I'dvolution de la politique beninoise A I'6gard de son voisin de I'est, nagubre 
ignore des preoccupations diplomatiques. 

III. DE LA GUERRE CIVILE DU NIGERIA AU PREMIER CHOC PETROLIER (1967-1973) 

Cette periode est marquee par une double crise conjoncturelle: la guerre du Biafra ci la 
grande secheresse du Sahel. Du point de vue des 6changes rdgionaux, la guerre civile est 
toutefois I'6l6ment determinant :elle entraine la sortie du naira de la zone sterling et 
conduit b couper le nord Nigeria de ses r6seaux commerciaux du sud et donc de I'acc~s 
direct au march6 international. 

3.1. La situation au Nigeria : les consequences de la crise politique 

* la guerre civile et la rupture des circuits d'approvisionnement 

Depuis I'independance proclamee le 1er octobre 1960, la vie politique de la F~deration est 
dominoe par les conflits entre les trois (puis quatre) grandes regions qui la composent. 
Celles-ci cherchent A la fois A preserver la large autonomie que leur a conf6ree la 

Le conflit a pour origine les richesses p6trolibres de Ia baie de Bonny qui so prolongeaint au delb des frontibres du 
Nigeria dans le territoire sous manda britannique. Ala suite du r6flrendum, le Nigeria nobtient pas la contr6l, qu'il
esp~rait de ['ensemble de ce bassin. Cette situation entraine de! contestations sur a ddlimitation de Ia frontibro qui
perdurent encore aujourd'hui. 

2 Los Dahomdens qui occupaient les principaux postes administratifs dans les anciennes colonies francaises (d'ocj 
leur surnom de "seconds colons"J, sont v;utimes h celte p~riode do Ia d6colonisation au m6me titre qua los 
rossortissants de Ia m6tropole. 
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constitution1 et b s'octroyer un accbs privilgi6 au pouvoir f6d6ral. Aprbs de multipies 
tensions, la guerre civile dclate en juillet 19672. 

Au-del, de la manifestation des difficult~s Ag6rer les dquilibres socio-politiques fragiles de 
la F~d6ration, la guerre du Biafra a des repercussions imm~diates sur le commerce 
transfrontalier. Elle coupe les circuits d'importation de la region nord du Nigeria et, plus
gdn6ralement, conf~re aux pays voisins une fonction de relais dans les approvisionnements 
Apartir du march6 mondial. 

* le renversement du rapport entre le franc CFA et le naira 

La sortie du Nigeria de la zone sterling en 19673 introduit de profonds changements dans 
les dchanges :elle renverse 1qs termes de la situation pr6c~dente d~favorable au franc 
CFA. Cette d~cision du gouvernement f~dral aboutit Ala non-convertibilitd de la monnaie
nig~riane, au contr6le des changes et b la restriction des importations par un syst~me de 
licences.
 

D~sormais, le passage d'une monnaie b I'autre n'est officiellement possible que par
I'intermddiaire des banques centrales et les banques de la zone franc n'acceptent plus les 
naira du commerce frontalier effectud en dehors du circuit officiel. La seule autre voie par
laquelle les transactions des commercants peuvent s'effectuer est le marchd parallile des 
changes.
 

Une nouvelle situation est cr6de, qui va profiter d'autant plus rapidement au franc CFA que
le contr6le des changes a dtd lev6 dans tous les Etats membres de I'UMOA, avec la 
crdation de I'Union Douanibre des Etats d'Afrique Occidentale en 1965. La forte demande 
nigdriane qui s'exerce sur les march~s frontaliers en raison de la crise de la F~dration va 
provoquer un excddent de naira sur le march6 parallble des changes et prdcipiter la chute 
de la monnaie nig~riane 4 . 

Sous la pression des 61ites du nord, qui ont agit A plusieurs reprises la menace d'une s6cession (BACH et LALEYE, 
19861. 

2 La crise se precipilte avec les coups d'Etat militaires successifs de 1966, mends tout d'abord per des officiers ihos, 
puis par des militaires du nord, qui entralineront le massacre de milliers de r6sidents ibos dans les villas du nard aprbs
I'chec d'une confdrence nationale sur I'avenir constitutionnel du pays. Le 30 mai 1967, le Gndral Ojukwu
proclame l'ind~pendance de la "Republhque du Biafra" et les premiers combats avec I'arm6e fdddrale du gdndral Y.
Gowon iclatent an juillet. La guerre va durer trente mois et fera pros de deux millions de marts, victimes c j famine 
pour la plupart. Cf BACH et LALEYE (1986). 

3 Instaurde en grande partie pour contrer la s~cession du Biafra. 

4 Le naira subit une ddcote de 42% en 1968 et de 50% en 1969 par rapport A son taux officiel, it est d6valu6 en
1970 et se deprdcie ensutae de 10 h 15% sur le marchd paralltle jusqu'en 1973. Ainsi le naira, qui valait prs de 
800 francs CFA sur le marchd parall6le au ddbut des anndes soixante, s'dchange h 400 francs an 1968, 350 en 
1970 at 245 en 1975. 
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3.2. La situation des pays voisins :une p-riode de grands changements dans le commerce 
avec le Nigeria 

La baisse du naira sur le marchd parallile devait en th~orie favoriser les exportations du 
Nigeria et d~courager celles des pays de la zone franc dans les transactions frontalires. 
Mais les 6changes n'ont pas suivi ce schema, car d'autres facteurs ont joud en sens 
contraire durant cette pdriode. Celle-ci est en effet marqu6e par la conjugaison de plusieurs 
facteurs exogbnes: aux effets de la crise politique du Nigeria s'ajoutent pour les pays 
voisins ceux liis b la suppression de la protection accord6e par la France A leurs cultures 
d'exportation, puis A la grande s~cheresse qui marque le Sahel. 

Pour le Niger et le Bnin, cette pdriode est celle du d6veloppement exceptionnel des 
dchanges avec le Nigeria et de la prosp6ritd des grands commergants haussa et yoruba. 
Au-del de I'accident conjoncturel de la guerre du Biafra, ces anndes constituent un 
tournant dans le commerce transfrontalier avec l'engagement massif dans les activit6s de 
transit et de r~exportation, le d~veloppement des 6changes parall~les et clandestins (suite 
A la non convertibilitd du naira) et le d~clin de la culture de I'arachide au Niger. 

I'essor d'une nouvelle activit6 : le commerce de transit et de r~exportation 

Perturbds dans leurs circuits d'importation par la guerre civile, les op6rateurs du Nigeria 
se reportent sur les marchds du Niger et du Bdnin. Les grands commerpants, les Alhazai 
de Maradi1 d'une part et les Yoruba de Porto-Novo d'autre part, se lancent dans 
I'importation (par les ports de Cotonou et Lom6) et la r~exportation vers le Nigeria. Celle-ci 
concerne tout d'abord la friperie, puis surtout, b partir de 1970, les cigarettes et ensuite 
les tissus2 . 

Le commerce de r~exportation tient A une conjonction de facteurs. Son organisation 
s'appuie sur les liens historiques entre les commergants du sous-espace. Les puissants 
n~gociants du nord et du sud du Nigeria avancent A leurs correspondants du Niger et du 
Btnin une partie des capitaux n~cessaires au lancement des operations de transit. Le 
determinant conjoncturel de ces dchanges est la guerre du Biafra, mais ce sont les 
changements de politique dconomique qui fournissent l'opportunit6 de cette nouvelle 
activitY. C'est en effet A I'abri de la protection de l'industrie nigdriane (l'importation de 
cigarettes est interdite au Nigeria) et en relation avec le monopole d'organismes publics 
que le transit se d~veloppe. 

Ainsi, par exemple au Niger, les grands commergants organisent, A partir de leur fonction 
de grossiste pour la Copro-Niger 3 , le transit de cigarettes anglaises et am~ricaines pour le 

I Cf. E. GREGOIRE (1986). 

2 GREGOIRE note que cette activitd permettra aux Alhazai de Maradi et h quelques autres grands commergants de 
Niamey at Zinder de gagner des sommes considerables qu'ils investiront, au Niger ou au Nigeria, dans le commerce,
le transport at l'immobilier (qui fournit une caution pour les pr6ts bancaires n6cessaires au transit). 

En 1970, Ia Copro.Niger, chargde do I'importation de produits manufactures, a le monopole des importations de 
cigarettes. Elle a abandonnE tocommerce de dMtail et traite avec un nombre limit6 de grands commer~ants nig6r;ens
inscrits au registre du commerce (6 Alhazai de Maradi et 3 commergants de Niamey). 
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compte des grands n6gociants de Kano, Katsina et Daura. Le trafic atteint une telle 
ampleur (pris de 600 millions de francs CFA en 1971) que la Copro-Niger d6cide 
d'organiser ells-meme ce transit : les n~gociants agre6s passent commande avec une
 
garantie 
 fournie par les banques, la soci6t6 organise l'importation et achemine la 
marchandise jusqu'aux entrep~ts de Maradi obJ les douanes nig~riennes prdlivent une taxe. 
Ensuite les cartons sont charges sur des camions nigerians qui les transfirent 
frauduleusement de I'autre c6t6 de lafrontiere (GREGOIRE, 1986). 

* Le Bnin, de son c6t6, joue un double r6le de relais pour le Nigeria vis-6-vis du march6 
international: comme le Niger, il contribue 6 I'approvisionnement du Nigeria en guerre, mais 
il
participe aussi 6 I'6vacuation des produits d'exportation. Le cacao nigerian devient ainsi 
le premier produit d'exportation du Bnin durant lap6riode 1 . 

* Le Cameroun, par contre, du fait de ses rapports conflictuels avec les autoritds 
nig~rianes et de sa position de neutralit6 dans le conflit, ne participe pas dans la m6me 
mesure b I'approvisionnement du Nigeria en guerre. 

le cas particulier du Niger 

Les avantages que le Niger tire de la crise nig~riane sont particuli~rement importants pour 
son dconomie, car ilspermettent de compenser le d6clin des revenus de I'arachide et de 
mettre en place un m~canisme de soutien de ses dchanges avec le Nigeria: 

- le declin des exportations d'arachide 

En 1967, en application de la convention de Yaound6 sign~e par la CEE et les pays
ACP, I'arachide du Niger perd le d6bouch6 protege qui lui6tait accordd sur le march6 
frangais. Pour s'aligner sur le cours mondial, lafili~re doit d6sormais r6duire ses coots 
d'exportation. Or la guerre du Biafra entraine au contraire une augmentation des coots 
en obligeant 6 dvacuer I'arachide par le port de Cotonou. C'est le d6but du d6clin de 
I'exportation d'arachide qui sera amplifid quelques anndes plus tard par la chute de la 
production consecutive 6 las6cheresse. 

-I'ouverture du "compte de Kano" 

A la veille de la guerre du Biafra, les gouvernements du Niger et du Nigeria d6cident, 
dans le cadre de leur premier accord commercial, I'ouverture r~ciproque d'un compte 
aupr~s des banques commerciales dans le pays voisin2 . Ce dispositif a pour objet de 
faciliter les 6changes suite b Ia non-convertibilitd du naira. 

II va jouer un r6le important de soutien aux exportations de b~tail et de ni6b6 du Niger 
lors de la d~prdciation du naira. En effet, aux termes de cet accord de compensation, 

1 Cf IGUE (1976). 

2 En fait seul le Niger respectera cet engagement; it ouvrira deux comptes auprbs de Is BIAO, I'unh Kano et I'autre 
A Lagos. La mise en place de ce dispositif prenait I prtexte de I'importance du commerce de b6tail, mais elle avait 
en rdalit pour but de faciliter I'approvisionnement an matdriel de I'armde f~drale 1IGUE, 1988, p.22 8 ). 
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les exportateurs nigdriens peuvent d~poser sur "le compte de Kano" les naira qu'ils
obtiennent de leurs ventes au Nigeria et sont crdditds b Niamey A un taux de change
n~goci6 (entre le cours officiel et parall~le)1 . La compensation permet au Niger de
rdgler notamment les achats de carburant de la SONIDEP (Soci~td nig~rienne du 
pdtrole) au Nigeria. 

* les effets de la s~cheresse sur le commerce transfrontalier 

La s~cheresse provoque un important recul de la production c6r6ali6re au Sahel et une
chute de celle d'arachide. La production du nord Nigeria est elle aussi affect6e, quoique
dans une moindre mesure. Mais selon les informations disponibles, il ne semble pas que
les c~rdales du Nigeria supplent en partie au d6ficit des pays sahdliens. Sur l'ensemble 
de la p6riode, le Niger reste encore davantage exportateur qu'importateur de cdr{ales du 
Nigeria. 

Par contre, les exportations de b~tail de la zone sah~lienne augmentent d~s le d6but de la 
guerre civile nig~riane. Mais les 6leveurs, principales victimes de la s~cheresse, ne pourront 
gu~re tirer parti de la perturbation des march~s car les prix s'effondrent au Sahel et ils 
bradent leur cheptel aux commercants (en 1974 surtout). 

Conclusion 

C'est dans cette p6riode que I'activitd des rdseaux marchands se renforce et que se 
constituent les oligopoles en tant que force dconomique organis~e b I'dchelle r~gionale. 

IV. LE BOOM DES RENTES MINIERES (1974-1981) 

Cette p~riode est marquee par le boom p~trolier du Nigeria et ceux, de moins grande
ampleur, du pdtrole au Cameroun et de I'uranium au Niger. La valorisation brutale de ces 
ressources mini~res a un impact tr6s important sur les dchanges A partir d'une hausse
rapide de la demande et des effets de la diffusion des revenus du p~trole qui sont 
particuli~rement marquds au Nigeria. 

Ce qui retient I'attention, c'est la rapiditd des effets de la diffusion de la rente nig~riane
dans I'ensemble du sous-espace et leur impact diffdrencid d'un pays A I'autre. 

Mais le compte de Kano va aussi b.ntrearler d'importants mouvements ap6culatifs sur les changes: certainsopdrateurs dlposent sur ce compte des n'rra acquis sur le march6 parallele do change, au moyen do facturesfictives de transactions commerciales. Lr compte sera ferm6 en 1985 , 'initiative du gouvernernent nig6rian. 
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4.1. Les effets de la rente petrolire au Nigeria' 

L'accroissement des recettes en devises provoque, selon le ph6nom6ne du dutch disease2 , 
une appreciation du taux de change et une modification des rapports de prix entre les 
diffdrents secteurs de I'dconomie, au detriment de la production. 

Deux ans apr~s le quadruplement des prix du p~trole, le Nigeria devient une "dconomie 
d'importation". En 1975, les augmentations r6troactives de salaires accorddes par le decret 
Udoji stimulent brutalement la demande urbaine et I'inflation (la masse mondtaire double 
en une seule ann6e). Les grands travaux d'infrastructure Ianc6s par I'Etat, la creation 
d'entreprises privdes et publiques et la multiplication des activit6s du petit commerce 
accdl~rent la circulation des revenus du petrole et entralnent un fort exode rural qui stimule 
la demande urbaine. 

La production agricole ne pouvant r6pondre 2 cette hausse subite de la demande, le 
gouvernement se tourne vers le marchd mondial en abaissant les barri~res douani~res. Les 
importations augmentent rapidement (celles de c6rdales passent de moins de 500 000 t 
en 1975 6 2 millions de tonnes en 1978), d'autant qu'elles sont stimul~es par la 
surdvaluation du naira. Cette politique favorable aux consommateurs urbains, qui s'appuie 
sur les bas prix des produits importes, a plusieurs effets :la consommation de bld et de 
riz s'6largit, les circuits se multiplient, et les producteurs sont coup~s d'une partie de leurs 
debouches dans les villes. 

L'agriculture est la principale victime du boom p6trolier. Le manque de main-d'oeuvre et 
lahausse des coots de production entrainent une stagnation de laproduction. Les cultures 
vivri~res se substituent progressivement aux productions de rente dans le revenu des 
agriculteurs et les exportations agricoles disparaissent de labalance commerciale, 6 
'exception du cacao (sous 'effet principalement de la croissance du marchi int~rieur). 

Le blocage de laproduction a lieu dans une p~riode oO les d~penses affect6es 6 
I'agriculture n'ont pourtant jamais 60 aussi importantes. L'Etat intervient au moyen de la 
fourniture d'intrants subventionn6s 3 , selon un schema de "revolution verte", et de grands
projets 4 qui, pour la plupart, sont situ~s dans le Nord. Dans la conjoncture de 
d~sorganisation de I'6conomie propre au boom petrolier, ces d6penses de I'Etat fournissent 
de nombreuses opportunitds pour le developpement des circuits parall~les5 . 

I Cf EGG. 1988. 

2 Cf COUSSY I1991). 

3 A partir do l'opdration "Feed the Nation" lancde en 1976, puis des "Agricultural Development Projects" (ADPs)soutenus par ta Banque Mondiale. des importations massives d'engrais sont ongagdes (500 6 800 000 t par an). 

' Les "River Basin Development Authorities" at les "Aqricultural Development Projects". 

s Alors que 'Etal se renforce avec lesrevenus du p~troh qu'l centralise, it perd en faitses moyens d'intervention
dans I'agriculture: les cutures commerciales ne passen plus par lesMarketing Boards at lacommercialisation desproduits vivriers reste assur6e exclusivement par lecircuit privd. 
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Durant cette p6riode d'intense activit6 dconomique au Nigeria, basde en grande partie sur 
les importations du marchd mondial, de nombreuses possibilitds de recycler le naira 
existent sur les march~s frontaliers (carburant, mat~riaux de construction, voitures .... ).
L'offre de naira dtant relativement maltris6e par I'abondance de contreparties au franc 
CFA, la d6c6te de la monnaie nigdriane est freinde sur le march6 parall~le. 

4.2. La diffusion de Ila rente nigdriane sur les pays voisins 

* Au Niger: une pdriode faste pour le secteur agro-pastoral et les consommateurs 

A partir de 1976, le boom dconomique du Niger li b I'augmentation des revenus de 
l'uranium a des effets semblables A ceux du Nigeria sur la demande. Mais contrairement 
au Nigeria, cette p~riode est favorable b la production alimentaire qui se relive apr~s la 
s~cheresse. Les 6changes nig~ro-nigdrians s'intensifient et les exportations du Niger
atteignent leur plus haut niveau. Mais I'Etat ne tire que partiellement bdn~fice de cette 
conjoncture faste, car la majeure partie des flux dchappe au contr6le douanier. 

Le Niger tire parti du commerce avec le Nigeria de quatre mani~res diffdrentes 

- les exportations de b6tail et de ni~b, 

Les exportations d'animaux sur pied profitent de la hausse de la demande et des prix de 
la viande dans les grands centres de consommation du sud Nigeria pour devenir la 
deuxi~me source de revenus du pays aprbs l'uranium1 . Les exportations progressent 
nettement, mais leur ampleur est difficile Acerner en raison de l'importance des flux non 
enregistr~s: les estimations nigeriennes portent sur 140.000 totes de bovins en 1981,
alors que les statistiques nig~rianes en enregistrent 335.000 (COOK, 1989). 

Toutefois, une concurrence s'exerce progressivement sur les march6s c6tiers du Nigeria
b I'6gard de ces flux, en raison du d~veloppement de la production locale de viande de 
vclaille et de I'importation de viandes extra-africaines 2 . 

La production nig~rienne de nidb6, destinde traditionnellement aux march~s des villes 
c6tibres, b6n6ficie encore plus nettement de la hausse de la demande nigdriane3 . Les 
exportations vers le Nigeria atteignent plus de 200.000 t. en 1979. Elles sont effectudes 
A plus de 90% par le circuit parallele, bien que la SONARA ait depuis 1975 le monopole 
de la commercialisation et de l'exportation de cette denrde4 . 

ID'aprs les donndes officielles, les ventes de bdtail se chiffrent 6 14,4 milliards de FCFA en 1981 (soil 68% du total 
des exportations d~clar6es vers le Nigeria) et h 8,1 milliards en 1982 (57%). 

2 Inexistantes en 1972, ces importations atteignent 44.000 tonnes en 19b.J. 

3 Elle passe de 92.000 ten 1973 6 plus de 260.000 1en 1978. 

4 	Avec des prix d'achat nettement nflrieurs 6 ceux du marchi, la SONARA ne collecte en effet qu'une tris faible 
partie de la production. Elle exporte 19.000 t. en moyenne ennuelle de 1978 h 1983. 
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- les flux de r6exportation 

Ils continuent b progresser en rdponse A la demande et au contingentement des 
.importations du Nigerial 

- les importations d'enqrais 

Elles tirent leur origine de la politique de large diffusion d'intrants b bas prix adoptde par
le Nigeria qui suventionne les engrais 2 

b 80%, alors qu'au Niger, les subventions pour les 
m~mes produits varient entre 20 et 50%. L'effet de la ddpr6ciation du naira sur le marchd 
parall~le accro~t encore le diffdrentiel de prix. 

Les producteurs nig~riens s'approvisionnent sur les marchds frontaliers et les grands
commergants de Maradi et Zinder se lancent dans I'importation du Nigeria, appuy~s ensuite 
par la Centrale d'Approvisionnement de I'UNCC 3. L'importation d'engrais b~ndficie ainsi
h tous les agents 6conomiques du Niger, y compris V'Etat qui r~alise une dconomie 
budg~taire et de devises. 

- les importations de c~rdales 

Dans cette p~riode, le Niger devient structurellement importateur de cdrdales du Nigeria.
Les estimations indiquent des mouvements importants: entre 100.000 et plus de
200.000 t de mil, sorgho et mats, selon les campagnes, depuis la fin des anndes soixante
dix 4 . En outre, de nombreux commercants nig6riens vont acheter du riz A Kano ou m~me 
Lagos, et concurrencent les importations de l'OPVN achemindes par Cotonou ou Lom6. 

Ces flux s'expliquent en grande partie par les politiques d'ouverture au march6 mondial 
mendes au Nigeria, comme au Niger. Au Nigeria, l'approvisionnement 6 bas prix des 
consommateurs urbains en bl6, riz et mais (Ades prix infdrieurs aux producticns locales) 
a pour effet de limiter les d~bouch6s urbains des cerdales locales produites dans le nord. 
Celles-ci se reportent sur les marchds frontaliers. II en va de meme au Niger oo l'OPVN 
approvisionne en prioritd la capitale et les zones du nord et laisse aux commerpants la 
t~che de fournir de nombreux autres march~s A partir des c~r6ales du pays voisin. 

Ces importations frauduleuses (en raison de I'interdiction d'exportation du Nigeria et du
monopole de I'OPVN) amdliorent la s~curitd alimentaire des consommateurs nig~riens, mais 
perturbent la gestion du march6 par l'office c6rdalier. 

I Ils portent sur plus de 10 milliards de francs CFA on 1977 at ils augmentent encore A partir de 1980. IIs 
reprdsentent alors plus de 70% des recettes douanibres de Maradi (GREGOIRE, 1986). 

2 Destinies en majorAre aux projets situds dans les dix Etats du Nord. 

3 De 1979 a 1U84, pres de 60% des achats de Ia Centrale seront r6ahs6s au Nigeria par I'intermddiaire des 
commerqants agr66s. 

4 ARNOULD (1983), SCOTT (19831 at IGUE (1985). Toutefois, les mouvements de cdrdales sont variables et limit~s
h certaines pdriodes de I'annee, les diff6rences de prix de part et d'autre de Ia frontibre ne sont on gdndral pascar 
tr&s 6levdes. 
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* Au Tchad : la sdcurit6 d'approvisionnement 

C'est incontestablement le Tchad, en guerre, qui profite le plus des effets du boom 
pdtrolier nigdrian. Dans cette p~riode, le pays n'a en effet pratiquement pas d'autre activitd 
possible que le commerce. Cette conjoncture lui permet de valoriser les rares ressources 
disponibles (par I'exportation de bdtail, de poisson sdchd et de natron), d'assurer une partie
de sa sdcuritd alimentaire et de trouver sur le march6 nigdrian la quasi-totalitd de sa 
consommation en produits manufactur6s, carburant et mat6riaux de construction 
notamment. 

Durant cette pdriode, les 6changes du Tchad avec le Nigeria n'atteignent pas le niveau de 
ceux des autres pays du sous-espace, en raison des contraintes que la guerre fait peser

1sur le commerce . Mais ce dernier permet d'assurer I'approvisionnement de la capitale
bordant la fronti~re et, surtout de maintenir en activitd tout le r6seau marchand kanuri
choa, en ddpit de la guerre. 

* Au Cameroun : le d~veloppement d'une strat6gie autonome 

Les hausses des prix internationaux du p~trole (dont I'exploitation ddbute en 1978) et 
celle, en 1977 et 1978, de ses produits agricoles d'exportation traditionnelle (cacao, 
caf .... ) permettent au Cameroun de connahre, comme le Nigeria, une pdriode de 
prosperit6. 

Mais b la difference de son voisin, il g~re mieux ses revenus du pdtrole (en 6vitant 
notamment de les budg6tiser) et les utilise pour d~velopper une agriculture industrielle. 
L'intensification de la production de riz, encadr~e par la SEMRY 2 , dans la vallde du Logone 
(nord du pays) participe de cette logique. 

La forte hausse de la demande alimentaire du Nigeria et la bonne tenue du naira favorisent 
les exportations du Cameroun vers le march6 voisin, bien que les autorit6s n'optent pas 
pour une politique d~lib6r~e de valorisation de ce marchd. Le Cameroun contribue de deux 
manibres A I'approvisionnement du Nigeria : 

- par la r exportation de riz et de farine de bl, via les march6s du nord, qui ddmarre 
durant cette p~riode 3 ; 

- mais surtout par l'exportation des produits de son secteur agro-pastoral : aux flux 
agricoles traditionnels et au b6tail s'ajoutent d6sormais les cdrdales, mil, sorgho, ma's 
et en particulier le riz de la SEMRY. Plus de la moiti6 de la production de la SEMRY est 
6coul6e au Nigeria entre 1977 et 1982, par les commercants camerounais en relation 
avec leurs homologues nigerians. Certes, la localisation de la SEMRY, excentrde par 

I Ainsi, les exportations de b6tail vers le Nigeria ne portent qua sur 120 h 150.000 t6tes de bovins par an an 
moyenne, alors qu'enes se monteront A 350.000 totes an 1987 (SEDES, 1976). 

2 La Socidtd d'Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua. 

3 La rdexportation est facilitde par la voie ferr6e (transcamerounaise) qui relie le nord Cameroun ala c6te depuis 1974. 
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rapport aux zones de grande consommaton de riz du sud camerounais, a toujours fait 
du Nigeria le d6bouchd naturel du riz de la SEMRY. Mais la vocation exportatrice de 
cette dernibre ne s'dtait jamais traduite aussi explicitement. 

Si le systeme de production camerounais rdpond aussi bien b la demande nig6riane, c'est 
qu'il connaTt une modification importante durant cette periode. En effet, I'attrait pour les 
hauts prix du marchd nigerian ne se traduit pas simplement par l'exportation de surplus
Iocalisds, mais par une incitation des agriculteurs 6 produire davantage pour le march6. 
Ainsi, plus que la politique agricole, ce sont les initiatives des producteurs, sous I'influence 
de la conjoncture nigeriane, qui expliquent la forte croissance de la production du nord 
Cameroun1 . 

En contrepartie des produits agro-pastoraux, les commerqants camerounais 
s'approvisionnent en produits manufactur6s de fabrication nigdriane ou importds :voitures 
Peugeot, fer b beton, ciment, d6tergents divers. 

En resume, durant cette periode les produits agro-pastoraux camerounais s'dchangent 
contre les produits manufactures du Nigeria. 

* Au Benin : I'affirmation de I'Etat-entrep6t 

Les dchanges avec le Nigeria connaissent un developpement exceptionnel durant la 
p6riode, encore plus important que lors de la guerre du Biafra. En dehors de la hausse des 
revenus au Nigeria, le changement d'orientation politique du Benin, I'adoption deavec 

l'iddologie marxiste-l1niniste 
 par I'Etat, stimule paradoxalement le commerce 
transfrontalier. 

Cette nouvelle orientation coupe le Benin de ses soutiens traditionnels et des rentes qui en 
rdsultent. Mais le boom nigerian va lui fournir l'occasion de faire face A cette situation. 
Ainsi, malgr6 I'option socialiste du pays, la necessitd de disposer des moyens necessaires 
pour gerer I'Etat conduit le pays h la formulation d'une politique de r6exportation qui se 
traduit dans les faits par I'ouverture du Bnin A tous les marchds internationaux sans 
preference tarifaire. 

Ainsi, pour tirer au mieux parti de la rente petrolibre du Nigeria (et aussi de la rente de 
I'aide internationale du Niger), I'Etat renonce 6 appliquer son id~ologie sur le 
fonctionnement de la societ. ii adopte une politique commerciale lib6rale en ouvrant son 
marchd b tous les partenaires internationaux, sans pref6rence tarifaire, dans le but de 
renforcer sa fonction de relais pour le Nigeria. IIproc~de ensuite, apr~s la nationalisation 
des banques, A la modification des conditions de cr6dit au profit des nationaux et au 
d6triment des anciennes soci6t6s de traite. C'est I'affirmation de la fonction d'entrep6t. 

L'activit6 de r6exportation porte sur une valeur totale de 90 h 150 milliards de F CFA par 

ROUPSARD. 1987
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an entre 1974 et 1982, soit I'dquivalent de 23 b 65% du total des importations b~ninoise1 

(IGUE et SOULE, 1992). Elle concerne principalement les produits de luxe (habillement, 
wax hollandais, dentelles d'Autriche, .. )2, et les produis alimentaires manufacturds 
(boissons, alcools, cigarettes). 

Par ailleurs, le Bnin exporte aussi des produits agricoles locaux (cossettes d'igname, gari, 
huile de palme). Comme les autres voisins du Nigeria, il importe des produits p~troliers, des 
vdhicules, des pieces ddtach~es, des d6tergents ....et, cas particulier, du cacao. 

Le marchd b6ninois devient un enjeu financier important, ce qui entraine la fragmentation 
de la socidt6 en plusieurs groupes de pression aux int~r6ts parfois antagonistes. Ainsi les 
commergants libanais, puis le r~seau ibo entrent dans I'activit6 de r~exportation contr6lde 
A l'origine par le r~seau yoruba. Cette situation fragilise le pouvoir de I'Etat qui n'est plus 
en mesure de jouer un r6le r6gulateur, en d~pit des 6normes b~n6fices qu'il tire de la 
rdexportation et des liens de clientele qu'il tente de nouer avec certains commergants. 

Conclusion 

Durant cette p~riode, la diffusion de la rente p~troli~re du Nigeria avant tout, mais aussi 
la valorisation des ressources d'exportation du Cameroun et du Niger, instaurent une 
conjoncture de hauts rc.'enus dans I'ensemble du sous-espace et renforcent l'int6gration 
des marchds. 

Le Bnin est forternent int6grd au march6 nigerian, le Niger I'est en grande partie par ses 
villes marchandes proches de la fronti~re, le Tchad est intdgrd dans sa partie sud par ses 
liens avec Maiduguri. Par contre le Cameroun 'est moins, bien que ses dchanges avec le 
Nigeria aient un impact sur son agriculture. 

Dans les pays de la zone franc, la plupart des acteurs tirent avantage des 6changes avec 
leur voisin, y compris I'Etat. Mais, parce que nettement moins pourvus que les autres en 
ressources exportables, le B1nin et le Tchad mettent en oeuvre les stratdgies les plus 
efficaces pour capter les rentes offertes par le marchd nigdrian. 

V. LA CRISE FINANCIERE DU NIGERIA (1982-1985) 

La crise financi~re et 6conomique du Nigeria est le determinant principal des 6changes 
durant cette p~riode. Ses effets s'dtendent progressivement A I'ensemble des pays 
voisins : ils s'ajoutent aux facteurs internes de r6cession au Cameroun et au Niger par suite 
de la m~vente des mati~res premieres et sont directement reponsables de la crise 
6conomique au Bnin. 

IGUE et Soul r, 1992 

2 Les tissus viennent an tte de Is r6exportation (environ 60% du total an valeur). 
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5.1. Les manifestations de la crise au Nigeria 

Suite au retournement du march6 international des hydrocarbures, la chute brutale des 
exportations de 25,6 milliards de dollars en 1980, annde record, b 18,3 milliards I'ann6e 
suivante, puis 10,7 milliards en 1983) marque le debut de la crise nig~riane. Mais celle-ci 
sera progressive. 

Dans un premier temps, le gouvernement puise dans les rdserves en devises pour soutenir 
les importations et les qrands chantiers. Le "modile dconomique rentier" n'est pas remis 
en cause et les importations alimentaires augmentent au contraire pour atteindre leur 
maximum en 1981 et 1982 (2,4 et 2,3 milliards de dollars). En 1983, elles sont encore 
supdrieures , leur niveau de 1979 (alors que le revenu en devises du p~trole est inf~rieur 
de 6 milliards de dollars). 

Face b I'aggravation de lacontrainte financibre, le gouvernement Shagari prend une s~rie 
de mesures pour limiter les importations: retour au contr6le des changes (assoupli en 
1980), 6lvation du tarif douanier et restrictions quantitatives. Ces mesures provoquent 
la chute du cours parall~le du naira qui passe de 294 FCFA en 1981 A 185 FCFA en 1983. 
C'est le debut de lacrise dconomique et lamanifestation de I'dchec de la gestion du 
president Shagari. Pour masquer cet 6chec, le gouvernement expulse pros de 2 millions de 
travailleurs 6trangers en janvier 1983, portant ainsi un coup d'arr~t A la vis~e r6gionale du 
pays affih:ne durant le boom p~trolier et privant tous les secteurs de I'dconomie d'une 
partie de leur main-d'oeuvre. La crise financiere ira en s'accentuant avec les d~penses de 
la campagne 6lectorale pr~sidentielle et les nouvelles mesures de restrictions. Celles-ci 
entrainent une fraude sans precedent, notamment sur le riz et le carburant dont les fuites 
sont estim~es A 50.000 barils/jour. 

Alors que lafraude menace lacohesion de la FHd~ration, les militaires reprennent le pouvoir 
aux civils le 31 d~cembre 1983. Ils s'engagent alors dans une politique d'austdrit6 en 
proc6dant au changement de signes monetLires (pour contr6ler la circulation fiduciaire et 
obliger au rapatriement des naira qui inondent les marchds voisins de la zone franc1), en 
fermant les fronti~res avec leurs voisins, en avril 1984 (sans consultations de ces derniers) 
et en restreignant encore les importations, notamment de c~rdales. Ces diff6rentes 
resures exacerbent lacrise et provoquent une nouvelle chute du naira sur le marchd 
parallile de change, jusqu'h 100 FCFA en 1985. 

Au total sur la p6riode, les rigidit6s du module rentier et la structure de I'6conomie 
nig~riane basde sur les importations conduisent le Nigeria A appliquer une politique de "stop 
and go", alternant les phases de protection et de r6ouverture partielle du march6. 

Dans I'dconomie b~ninoise, lamasse mondtaire en nairaest plus dlevde que celleen monnaie nationale. 
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5.2. L'adaptation des pays voisins 6 la crise nigdriane : [a reexportation de c6rdales 

La baisse du naira sur le marchd parall~le et les mesures d'austerit6 ont de fortes 
r6percussions sur les dchanges frontaliers. L'activitd commerciale aux frontibres est freinde 
par la baisse du pouvoir d'achat et la diminution des produits manufactur6s de contrepartie 
sur le march6 nigerian, m~me si elle est par ailleurs stimulde par les restrictions 6 
l'importation au Nigeria. 

L'impact de la fermeture des frontibres terrrestres du Nigeria (d'avril 1984 6 f6vrier 1986) 
est diffdrent suivant les pays: alors que I'activitd commerciale du Bnin, basde sur la 
rdexportation, est fortement perturb6e, le Niger connaft au contraire une pdriode 
d'expansion de ses exportations (y compris enregistr6es) de bdtail et de nidb&l. 

Outre la baisse du volume du commerce transfrontalier, le fait significatif de la p6riode est 
I'adaptation de I'ensemble des pays voisins , la politique de restriction aux importations
du Nigeria, en particulier des c6reales. Toutefois, cette adaptation ne r6sulte pas du seul 
souci des pays limitrophes de profiter de la conjoncture de crise du Nigeria, elle est due 
avant tout b la strat6gie des commercants nig6rians qui ont recours b leurs correspondants 
des pays voisins pour detourner les restrictions et approvisionner leur pays. 

* Le Cameroun est le premier A se lancer dans la reexportation A grande 6chelle de riz et 
de farine de bW6 vers le Nigeria, 6 partir de la fonction de transit qu'il exerce depuis toujours 
pour le Tchad et la Rpublique Centrafricaine. Cette pdriode marque I'apog6e des flux de 
riz: entre 110 et 200.000 tonnes par an sont r~exp6dides vers le nord Nigeria de 1982 A 
1985. Dans le m~me temps, la SEMRY accumule des stocks de paddy et de riz usin6, 
faute de ddbouch~s tant sur le marchd intirieur que sur celui du Nigeria. 

2* Le Benin suit egalement cette opportunit , mais ce n'est qu'A partir de 1986 que Ia 
rdexportation de c~reales prendra une grande ampleur. Durant la p~riode, I'activitd de 
rdexportation est domin~e par les tissus, en particulier le wax hollandais, mais,
globalement, elle d~cline, passant de 100 milliards de FCFA en 1982 A 70 milliards I'ann~e 
suivante et 21 milliards seulement en 1984g. 

* Le Niger ajoute lui aussi, quoique de facon plus irr~guli~re, le riz et la farine de b16 Ases 
activitds de transit et rduxportation. Les flux de riz atteignent 85.000 t. en 1985. 

Conclusion 

La crise met fin b I'ambition du Nigeria de jouer un rile determinant dans I'int~gration
r6gionale ouest-africaine. Mais dans le meme temps, elle renforce les liens commerciaux 

Seules les importations entegistrees du Niger diminuent durant cette p6riode. Mais au total, il ne semble pas qua
Ia lermeture de [a frontilre parvienne b entraver is 6changes bien organis6s au sein des rdseaux haussa. 

2 Les importations de tiz passent de 30.000 t. on 1980 b 57.000 t. en 1983, puis 6 136.000 t. en 1984. 

3 Voir IGUE at SOULE (19921. 
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qui se sont ddveloppds dans la p~riode prdcddente de prosperit6, les op~rateurs nigdrians 
ayant recours aux pays voisins pour leur approvisionnement. Dans cette p~riode, les 
dch . ,ges transfrontaliers offrent une s~curit6 d'approvisionnement aux consommateurs 
du N,geria. 

VI . UN BILAN GLOBALEMENT FAVORABLE POUR LES PAYS LIMITROPHES 

Cette revue des diff~rentes phases des dchanges dans le sous-espace montre que les 
ddtermnants de ce commerce sont frdquemment rrodifids. Elle montre aussi que les 
voisins du Nigeria ont toujours pu s'adapter au'< diff rentes conjonctures de son dconomie. 
Certes, h1 'exception du Bdnin et de la r~exportation, ils ont rarement mis en oeuvre une 
strat~gie commerciale offensive et, le plus souvent, ils ont subi les changements de 
conjoncture imprimds par le Nigeria. Mais globalement ils ont pu ou su en tirer parti, en 
jouant sur toutes les facettes de leur commerce extdrieur: l'exportation de produits locaux, 
l'importation de produits alimentaires et de produits manufactures A bas prix relatifs, et la 
r6exportation. 

Parmi les diffrentes conjonctures de I'dconomie nig~riane, deux situations tris contrast~es 
apparaissent plus profitables que les autres aux pays voisins: celle de forte expansion de 
l'6conomie nig~riane et celle, au contraire, de crise gravp de la F~dration. 

Durant les temps forts de I'agro-exportation, puis du boom p6trolier au Nigeria, les pays 
voisins ont pu d~velopper leurs exportations et profiter d'un approvisionnement diversifid 
et h bon compte. La croissance des revenus et le taux de change relativement soutenu du 
naira ont 6levd le niveau des prix au Nigeria, ce qui a stimul les ventes des pays
limitrophes, alors que la relative abondance en produits manufacturds sur le marchd 
nigdrian et les subventions accorddes aux facteurs de production et 6 certains biens de 
consommation fournissaient 6 ces derniers des conditions d'achat avantageuses. 

Pendant la guerre du Biafra, les pays limitrophes ont pu jouer sur un autre registre en 
assurant une fonction de relais du marchd mondial pour I'approvisionnement du Nigeria, 
grace b l'organisation transfrontaliere des rdseaux marchands. Mais ils ont 6galement pu 
saisir l'occasion d'accroltre leurs exportations de produits du cro. 

Par contre, les situations interm diaires paraissent moins favorables aux voisins du Nigeria. 
C'est le cas lors de la crise financibre et 6conomique de la F~dration au debut des ann~es 
quatre-vingt :certes les restrictions 6 I'importation du Nigeria ont permis d'augmenter les 
flux de r~exportation, mais les 6changes ont t6 globalement frein6s par la mauvaise 
conjoncture du Nigeria. La reduction c'u pouvoir d'achat des consommateurs et la baisse 
du taux de change parallle du naira ont handicap6 les exportations des pays voisins, alors 
que I'offre du marchd nigerian, moins bien approvisionn6, devenait moins intdressante pour 
elix. Par ailleurs, les modifications fr~quentes de la politique de protection nig~riane (la
politique de stop and go) ont entraind une instabilit6 du marchi pr~judiciable , la 
stabilisation des courants d'dchange et 6 la definition de strategies vis-6-vis du grand 
march6 voisin. 
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CHAPITRE III: 
L'AJUSTEMENT DE L'ECONOMIE NIGERIANE ET SON 

IMPACT SUR L'AGRICULTURE 
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Dans ce chapitre, on pr~sentera la politique d'ajustement structurel adopt~e par le Nigeria 
b partir de 1986 et son impact, en particulier sur le secteur agricole. 

Ds le d6but de I'ajustement, on constate une inversion des flux entre le Nigeria et ses 
voisins, la Fdd6ration devenant largement exportatrice de produits manufactures et de 
denr~es agricoles. Notre analyse mettra donc I'accent sur les param~tres qui influencent 
le rayonnement r6gional de l'6conomie riig~riane. De ce point de vue, il s'agit de savoir si 
la presence accrue des produits nig6rians sur les march6s voisins rdsulte davantage d'une 
augmentation de la production et de la productivit6 au Nigeria que de l'approfondissement 
des diff6rences de politiques mondtaires et fiscales. 

On verra ci-dessous que la r~ponse b cette question ne peut btre tranch6e nettement, bien 
que le facteur mondtaire joue un r6le primordial. En effet, d'une part, les donndes 
disponibles sont insuffisantes pour 6tablir un dagnostic precis des effets de Iajustement 
et, d'autre part, les diff6rents facteurs qui expliquent les 6changes du Nigeria avec ses 
voisins sont trop imbriquds les uns dans les autres pour en tirer des causalitds univoques. 

Pour comprendre le caract~re dramatique de la crise 6conomique et financi~re qui affecte 
le Nigeria 6 partir du d6but des ann6es quatre-vingt, il faut se rem6morer I'euphorie de la 
p6riode du boom p6trolier. Celui-ci avait permis 6 la F6d~ration d'atteindre un niveau de 
revenu jamais 6gal6, de prdtendre acceder au statut de puissance interm~diaire (le Brdsil 
fait 6 cette 6poque figure de module pour le Nigeria) et d'atficher des pr6tentions de 
leadership sur le continent. Par comparaison b cette p~riode, le choc de [a crise et de 
I'ajustement est donc plus fort pour les populations nig6rianes que pour celles des autres 
pays africains. 

I. LA POLITIQUE D'AJUSTEMENT DE L'ECONOMIE NIGERIANE 

La chute des revenus du p6trole (de 25,6 milliards de dollars en 1980 6 10,7 en 1983) a 
rendu les changements de politiques in6luctables, mais comme on I'a vu dans le chapitre 
pr6c6dent, le Nigeria est entr6 b reculons dans i'ajustement. Ainsi, de 1981 6 1986, 
malgr6 diverses mesures portant surtout sur la restriction des importations, "le module 
rentier" rdsistc et la situation dconomique se d6grade 1 . Cette conjoncture va renforcer la 
n~cessit6 de I'ajustement, mais aussi les contraintes b la d6finition de cette nouvelle 
politique. 

1.1. Les contraintes de I'dconomie nig6riane A la veille de I'aL'stement 

Elles rdsultent A la fois de distorsions cr6des par le boom pdtrolier au detriment des 
secteurs productifs et des effets de la crise economique et financibre qui a entraind une 
forte baisse des revenus de la population et a caus6 l'endettement de la Fdddration. 

Depuis le milieu des anndes soixante-dix, 1'6conornie est devenue 6troitement d6pendante 

Voir notamment FORREST T. (1988). 



des revenus du p~trole (entre 85 et 90% des recettes en devises) et donc de I'dvolution 
du march6 international des hydrocarbures1 . Les produits agricoles ont pratiquement 
disparu de la balance des paiements, en partie en raison de la demande accrue des 
transformateurs locaux, mais surtout des difficult6s d'exportation suite 6 la sur~valuation 
du naira. 

La d~pendance de Idconomie nig6riane ne se limite pas aux hydrocarbures, elle concerne 
aussi I'approvisionnement alimentaire, les facteurs de production et le marchd des 
capitaux. Les importations alimentaires A bas prix relatifs ont pris une place importante 
clans les consommations, notamment des urbains, et dans la balance des paiements (en 
1981, elles absorbent 21% des devises tirdes du petrole). Le programme ambitieux de 
modernisation de I'agriculture selon le schema de la "r6volution verte", qui repose sur la 
diffusion subventionn~e d'intrants en grande majorit6 import6s et sur les grands projets
d'irrigation, est lui aussi coCteux en devises. Mais investissements et subventions 
n'emp~chent pas la production agricole de d6cliner sous I'effet de I'exode rural, des 
rapports de prix d~favorables avec les autres secteurs, ainsi que de la taxation op~rde sur 
le secteur d'exportation par les Marketing Boards et la politique de change 2. Enfin, malgrd 
la diversitd des ressources locales, le fonctionnement de I'industrie nig~riane est 6galement 
bas6 cur le recours au march6 mondial: pros de 50% des mati~res premibres sont 
importdes et une part plus grande encore des dquipements 3. 

Avec la crise 6conomique et la rarefaction des devises, c'est donc 6 la fois le module de 
consommation et celui de production de I'dconomie nig~riane qui sont affect~s. Pour 
d~tendre cette contrainte, le gouvernement s'engage dans un recours accru aux capitaux 
extdrieurs. Lendettement qui 3 commenc6 A prendre de I'ampleur en 1977, passe de 12 
milliards de dollars en 1981 A 18 milliards en 1983 et 23 milliards en 1986, faisant entrer 
le Nigeria dans le groupe des plus grands d~biteurs mondiaux hors OCDE. Avec 
I'augmentation des emprunts priv~s t des taux peu favorables, le service de la dette 
devient une contrainte tr~s lourde pour la balance des paiements : il atteint le record de 
40% des exportations en 1985, r~duisant d'autant la disponibilitd en devises pour 
I'approvisionnement des industries en facteurs de production. 

La situation est d'autant plus critique que la crise dconomique et financi~re et les premieres 
mesures de restriction de la demande ont fortement r~duit le pouvoir d'achat des 
consommateurs et donc la taille du march6. Le ch6mage s'est accru (de 130% de 1981 
A 1986 selon les statistiques officielles) surtout dans les villes et chez les jeunes ; le salaire 
minimum est bloqud en 1982 et aura perdu [a moiti6 de son pouvoir d'achat en 1986. 

L'approfondissement de la crise aura finalement raison du "modele rentier", mais les 
contraintes 6num~rdes ci-dessus vont expliquer la forme particulibre que va prendre 
I'ajustement structurel au Nigeria. 

Voir notamment IWAYEMI A. (1988). 

2 Voir notamment EGG J. (1988). 

Voir notamment PHILIPPE J. (1988). 



1.2. La politique d'ajustement structurel 

La premiere originalitd de la politique d'ajustement de I'conomie nig6riane est que celle-ci 
est adoptde sans accord avec le FMI (dans un premier temps), b la suite d'un d6bat 
national lancd par le g~ndral Babangida 1 . 

Le programme d'ajustement structurel (PAS) lancd en juillet 1986 se fixe 4 principaux 
objectifs2 : 

- restructurer et diversifier les secteurs productifs afin de rdduire la d~pendance vis b 
vis du p6trole et des importations, 

- gdn6rer un dquilibre fiscal durable et r6tablir celui de la balance des paiements, 

- contr6ler 'inflation et construire les bases d'une croissance 6conomique non 
inflationniste, 

- rdduire la participation directe du secteur public 6 la production et amdliorer 
I'efficacitd de ce dernier tout en 6largissant le r6le du secteur privd. 

La mise en oeuvre du PAS s'appuie sur plusieurs volets de politique 6conomique, dont le 
principal est la modification du taux de change. On verra ci-dessous que si 'ensemble des 
interventions de I'Etat gardent le cap de 'ajustement, la politique de stop and go, qui a 
marqu6 la transition entre le boom p~trolier et le PAS, n'est pas abandonn~e pour autant. 
Les interventions continuent i fluctuer, quoique bien str dans une moindre mesure, entre 
r6cession et expansion et entre protection/subvention et lib~ralisation. 

* la politique de change 

Elle est la clef de vo ite du PAS nigerian et la mesure qui a le plus d'impact sur les pays 
voisins. La devaluation doit permettre de modifier les structures de I'6conomie bas~es sur 
I'importation et d6courager celle-ci, en stimulant la production, les exportations et I'afflux 
de capitaux extdrieurs. 

Une premiere d6valuation a lieu mi-1986 avec la cr6ation d'un double march6 des changes 
et la suppression du systbme de licences d'importation qui servait 6 I'allocation des 
devises. Le premier guichet est r~serv6 aux transactions de I'Etat (paiement de la dette) 
et le second, le SFEM (Second tier Foreign Exchange Market) permet I'accis aux devises 
des op~rateurs 6 travers des enchbres hebdomadaires. Celles-ci sont r6alis~es sur le 
marchd interbancaire, 6 partir de I'offre de devises de la Banque Centrale et de la demande 
des op~rateurs. 

Au terme de ce ddbat, l population refuse I'accord avec le FMI, mais le gouvernement adopte la plupart des 
mesures de ce programme. IIregolt I'appui de Ia Banque Mondiale. 

2 Federal Republic of Nigeria (1986). 



La libdralisation du regime de change va connaltre plusieurs 6tapes. En 1987, le syst(me
des "ench~res hollandaises" est introduit', puis les deux guichets sont unifi6s dans un FEM 
(Foreign Exchange Market). On a alors de fait trois marches de change: le FEM aupr~s de 
la CBN (Central Bank of Nigeria), le march6 interbancaire des fonds autonomes et le 
march6 parall(le. En 1989, les deux premiers sont unifi6s dans I'IFEM (Interbank Foreign 
Exchange Market) et un nouveau march6 apparaft avec I'ouverture des bureaux de change 
priv(s dans lesquels les transactions en devises sont libres (le taux s'approche de celui du 
march6 parallble), mais limitdes aux billets et aux devises d'origine priv(e (ne provenant 
ni de I'IFEM, ni des banques) 2 . 

Le r(gime de change sur I'IFEM reste en fait largement administrd par la CBN 3 , malgr6 sa 
d(nomination de marchd aux ench~res. Plusieurs tentatives sont faites depuis 1991 pour
le libdraliser, la dernibre datant de mars 1992, quand la d6cote du naira sur le marchd 
parall~le s'6lve b nouveau (elle atteint 80%), soulignant le caract~re artificiel du march6 
officiel. Le taux de change, ddtermin6 par les n6gociations entre banques et entre banques 
et clients, est alors en thdorie totalement libre. Mais en pratique, la CBN continue ses 
interventions r6gulatrices (d'autant plus facilement que I'essentiel des devises provient des 
exportations de p~trole du gouvernement) 4 , ce qui permet de dire que le taux de change 
est toujours administr65 . 

A partir de la premi6re devaluation de 1986 qui triple le prix du naira en dollars, la monnaie 
nig~riane se ddpr~cie fortement et de mani~re continue (mis 6 part une stabilisation 
temporaire en 1989). De 1985 6 1988, le taux officiel passe de 1,1 dollar b 0,2 et de 460 
FCFA h 68. En 1989, le passage AI'IFEM entraTne une nouvelle forte baisse, accentu(e en 
mars 1992 lorsque le naira est d6valu6 de 60% par rapport au dollar. 

Las banquis n'obtiennent plus les devises au taux marginal de la souscription, mais au taux auquel elies ont 
sournlisso 1 m.. 

2 Salon L'HE! TEAU at al. (1991), ces bureaux no traitent quasiment qua le dollar at Ia livre (avec une aurc6te de 
20% par rapport au marchd officiel en novembre 1990). Ils ne concurrencent donc pas I'activit6 des marchds 
parall&les *classiques lids aux transactions frontali~res avec Ia zone franc. 

3 Le volume de devises mis aux enchbres est en fait rdparti A I'avance par Ia Banque centrals entre les diffdrentes
banques classdes en 6 cat6gories, afin d'assurer une rdpartition des allocations aux banques sur I'ensemble du pays. 

' Ce qui confirme le r6le central de Ia CBN dens Ie PAS. Rappelons qu'en 1988, Ia Banque Centrals est sortie de la 
tutelle du Ministare des Finances pour Atre rattach6e directement au gouvernement. 

Voir L'HERITEAU at al. 11991) et Bulletin d'information 6conomique de I'Ambassede de France A Lagos, n'21, 
octobre 1992. 



Tableau n 3.1.
 
Evolution du taux de change du naira
 

(taux annuel moyen en $ ou FCFA pour 1 naira)
 

ANNEES Officiel Officiel Parallle D~cte 

1970 
$ 
1,4000 

FCFA 
389 

FCFA 
350 

(%) 
10.0 

1971 1,4000 389 345 11.3 
1972 1,5200 383 325 15.1 
1973 1,5200 339 300 11.5 
1974 1.5891 382 275 28,0 
1975 1,6239 348 245 29.6 
1976 1,5960 381 280 26.5 
1977 1,5466 437 243 44,4 
1978 1,6482 419 197 53.0 
1979 1,6591 461 201 56.4 
1980 1,8286 529 201 62,0 
1981 1,6534 534 294 44,9 
1982 1,4856 507 287 43,4 
1983 1,3822 555 185 66,7 
1984 1,6085 584, 124 78.8 
1985 1,1206 460 100 78,3 
19865 0,7686 425 100 76,5 
1987 0,2519 91 60 34,1 
1988 0,2204 68 44 35,3 
1989 0,1358 40 32 20,0 
1990 0,1243 35 28,5 18,6 
1991 0,1009 32 24 25,0 
1992 00572 14 12.5 10.7 

Source CBN fpour le $), BCEAO et enquetes (pour le FCFAj 

Graphique n' 3.1. 
Evolution r6cente des taux de change officiel et parallele du naira par rapport au FCFA 

(novembre 1990 h mai 1992, en FCFA pour 1 naira) 
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Source :Donnd~es bi-mensuelles SIOPVN (Niger) 



Au total, depuis 1985, la monnaie nig~riane est d6valu~e vis-a-vis du dollar par un 
multiplicateur de 10 jusqu'en 1990 et de 20 jusqu', 1992. IIest intdressant de noter en 
comparant les indices d'dvolution que la d~valuation 6 I'dgard du FCFA a 6td plus forte: 
elle se traduit sur le marchd par un multiplicateur de 13 jusqu'en 1990 et de plus de 30 
jusqu'A aujourd'hui. 

Tableau n' 3.2.
 
Evolution comparde des taux de change du naira et des prix 6 la consommation
 

(en indice, 1985 =100)
 

1986 1987 
 1988 1989 1990 1991 1992 
Naira / S 159 485 554 899 982 1210 2134

Naira / FCFA 108 506 677 1152 1317 1440 3292
Prix consommation 105 116 181 273 293 338 524 

Sources : taux de change :tableau 3.1.
 
indice des pro, a la consommatnon :F.O.S Sauf 1992 . Ambassade 
 de France 6 Lagos, bulletin d'information 
n*21. 

La comparaison de I'dvolution des taux officiels de change et d'inflation ne laisse aucun 
doute sur la baisse tr~s forte du taux de change rdel de la monnaie nigdriane (l'indice des 
prix A la consommation est multiplid par 5, contre 20 et 30 pour les changes)1 . On peut
probablement m~me se demander si le taux de change du naira n'est pas sous-6valu6 
aujourd'hui, refltant davantage la raretd des devises que la valeur 6conomique de la 
monnaie nig6riane2 . 

Contrairement b d'autres pays ouest-africains sous ajustement, comme le Ghana ou la 
Gambie, les autorit~s mon~taires ne sont pas parvenues h dliminer ou limiter V'activit6 du 
marchd parallle de change. Celui-ci est tr~s actif et le naira subit toujours une ddcote par 
rapport au taux officiel. Si le diffdrentiel entre les deux marchds a pu btre globalement 
rdduit depuis 1986, comme le souhaitait le FMI, il s'est dlargi h certains moments, comme 
au ddbut 1992, obligeant le circuit officiel A s'ajuster au taux parallble3 . 

I Voir L'HERITEAU at al. 1991) pour Ia discussion our Is calcul du taux do change r6ol at la comparaison plus adapt6e 
aux pays voisins par les prix respectifs at [a taux de change parallhle. 

2 La cotation plus ,lavde du naira an dollars sur les marchds internationaux qu'b Lagos pout le laissor pensar (GUERIN 
M., 1992, d'aprhs AED, 23 mars 1992). 

3 Aux dires des experts, Ia CBN semble d6cid6e fin 1992 Astabiliser le naire autour du cours pivot do 19,5 naira pour 
I dollar (soit 0,051 dollar pour un nairal. 



En fait, ilsemble que la logique de fonctionnement du march6 parall~le n'it pas chang6
depuis lafin des anndes soixante-dix :c'est toujours l'insuffisance de I'offre de devises de 
la Banque centrale qui conduit les op6rateurs 6 s'approvisionner sur le circuit parall~le oo 
la forte demande de devises acc~l~re la d6pr6ciation du naira. Dans la p6riode du boom 
p~trolier la demande de devises dtait stimulde par les rentes AI'importation, aujourd'hui elle 
est motiv6e par la limitation de l'offre. En raison de la faiblesse des revenus du p6trole et 
notamment de la part conacr~e au service de ladette, l'offre de devises de la CBN 
(environ 60 millions de dollars par semaine) est en effet loin de pouvoir satisfaire le besoin 
des op6rateurs'. Ceci explique que le march6 parall~le n'ait pu 6tre stabilisd jusqu'ici 2 . 

Enfin, ilfaut signaler qu'6 c6td du marchd parallble "classique", hors du syst~me bancaire, 
le march6 des fonds autonomes a donn6 lieu 6 une floraison de petites banques, "les 
banques champignons" don: les pratiques illicites dlargissent le circuit parall~le. En principe 
ces banques devraient pratiquer les tau;' r6sultant de I'IFEM (avec une marge n'exc6dant 
pas 1 %), mais en r6alitd elles n6gocient les devises avec un diff6rentiel pouvant exc~der 
20%. L'attrait des b~n6fices r6alls~s A partir de ce diff~rentiel a provoqu6 I'ouverture d'un 
grand nombre de banques ;ainsi, mi-1991, 120 banques commerciales et d'affaires 
participaient A I'IFEM contre 41 fin 1986. Une part de celles-ci appartenant Ades hommes 
d'affaires non specialisds dans le secteur, mais qui ont obtenu les licences n6cessaires A 
leur installation, on peut penser que la rente sur le diffdrentiel de change se substitue dans 
la p6riode du PAS b la rente sur les importations soumises A licences de lapdriode 
ant~rieure 3. 

Le syst~me de change Ataux multiples du Nigeria comporte donc 4 marches: celui, encore 
largement administr6 de I'IFEM, et 3 autres qui sont apparent~s, tout ou en partie, aux 
circuits parall~les ile march6 des fonds autonomes, les bureaux de change priv6s et le 
march6 parallble proprement dit). 

* la politique mondtaire 

Elle cherche et parvient, dans un premier temps, A contenir I'inflation en retirant des 
liquiditds du march6 financier. Mais en 1988, soucieux de relancer I'dconomie, le 
gouvernement reltche cette politique et la masse mon6taire augmente de 44%. L'inflation 
s'6lve alors entre 40 et plus de 50% (selon les modes de calcul) en 1988 et en 1989. 

Catte situation semble s'am6iorer an 1992 oO I'ofre de dollars devrait approcher Iototal annual de 3,75 milliards 
de dollars, contre 3 milliards en 1991 et 2,5 en 1990. (Bulletin d'information do rAmbassade de Franca 6 Lagos, 
n'22, d6cembre 19921. 

2 La diffdrence avec leGhana at Ia Gambie tient an grande partie A Istaille du marchd nig6rian: Is c6di ghanden a pu 
Mtre stabilis6 par un apport massif d'aide financibre ext6rieure, ledalasi gambien par Ia contrepartie en FCFA des 
flux de riexportation, rem~des qui sont insuffisants pour stabiliser le taux parallble au Nigeria en raison de I'amplaur
des besoins an moyons de paiements internationaux. 

Pour une analyse d6taillde, voirLHERITEAU at al. 1991). 



Le retour Aune politique restrictive permet de la r~duire', mais elle reprend rapidement en 
1991 (41,3% officiellement) et diffdrentes estimations la situe entre 65 et 100% de juillet 
1991 A juin 19922. 

En 1987, le cr6dit est liberalis6, entrainant une flambde des taux, jusqu'h 30%, qui frappe 
particulirement les entreprises industrielles. 

* la politique budgdtaire et le secteur public 

Face A [a baisse des revenus du p~trole, le gouvernement cherche b r6duire les ddpenses 
en bloquant l'emploi et les salaires du secteur public, en coupant une grande partie des 
transferts aux entreprises parapubliques et en op6rant une s~lection dans les projets en 
cours. IIprivatise un grand nombre d'entreprises, dont les offices de commercialisation 
agricole, et r~duit ses participations dans d'autres. 

Par ailleurs, les subventions t la consommation sont en grande partie supprim~es. Une 
exception de taille est faite, contre I'avis du FMI, pour les produits p6troliers et les engrais
dont les subventions sont r6duites de 80% pour le caburant), mais maintenues. Un fonds 
extra-budg~taire est cr66 pour financer la poursuite ou la mise en oeuvre de grands
chantiers, tels que celui de la nouvelle capitale Abuja et, selon la Banque Mondiale3 , pour 
completer certaines subventions dont celle aux engrais 4 . Enfin, le remboursement de la 
dette est limit6 30%/ des recettes d'exportation. 

Malgr6 ces mesures, I'Etat ne parvicnt pas b atteindre ses objectifs et le d~ficit budg~taire 
s'accroit : il passe de plus de 8 milliards de naira en 1986 (11 % du PIS) b plus de 23 
milliards en 1990 (soit 10% du PIS au lieu des 3%/ escompt6s). Mais surtout, la structure 
des d~penses se modifie au detriment des investissements dont la part relative passe en 
dessous de 40%. 

I[a politique de commerce extdrieur 

D~s le d6but du PAS, la politique de restriction des importations est assouplie avec la 
suppression des licences, la r~duction du nombre de produits prohib~s (qui passent de 74 
A 16) et une baisse des droits de douane (qui sont relevds cependant en 1988, A 28% en 

1 Entre 1986 at 1992. Ia CBN aura retir6 des march6s financiers pres de 25 milliards de naira. Las difficult6s qu'elle 
a b contr6ler la masse mon~tare en circulation laissent songeur" et donnent una indication sur l'importance du 
march6 parallele (GUERIN M., 1992). 

2 Bulletin d'information de I'Ambassade de France au Nigeria, n*21, octobre 1992. 

3 Entretiens b Lagos. 

4 Bien qua le budget soit encore entach6 selon le FMI d'un manque de transparence quant A I'estimation des recettes 
pdtrolires et qu'l soit difficile de pr6ciser ce qui est hors budget, on peut noter qua 'le compte inddpendant du 
Gouvernement fed6ral" est dotd de 2,2 mili:sards de naira en 1990, 4,8 en 1991 at 6,9 en 1992. Par ailleurs le 
budget comprend "des fonds spdciaux" nclus dans le compte f6ddral g6ndral (dotds de 2,3 milliards de naira an 
1990, 3,2 en 1991 at 4,7 an 1992 pour un montant budgdtis6 du compte fdderal de 94,3 milliards cette dernibre 
annde). Bulletin d'information de I'Ambassade de France au Nigeria, n' 18 avil 1992.
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moyenne)1 . Des concessions tarifaires sont ensuite accorddes aux exportateurs de produits
manufacturds pour l'importation de matibres premieres et de biens interm~diaires. En fait, 
le regime d'importation est loin d'6tre compl6tement lib~ralisd et le Nigeria fait une 
exception de taille au standard de l'ajustement structurel en maintenant une protection 
"totale" de certaines branches agricoles et industrielles. 

La lib~ralisation des exportations est dans un premier temps plus complete: les Marketing 
Boards, les licences, les interdict . z et les droits de douane sont supprim6s. Pa- ailleurs, 
les operateurs hors secteur p6trol,er sont autorisds Aconserver les devises issues de leurs 
ventes A 1'ext6rieur. En 1990 toutefois, suite A des p6nuries de produits de base, une 
nouvelle liste de produits prohib~s I'exportation est publide. Elle concerne principalement 
les produits agricoles: denrdes alimentaires locales, produits alimentaires import6s et 
produits agricoles non transformds (cacao graine et palmiste). 

1.3. La politique agricole 

D'une mani~re g6ndrale, elle illustre tien le compromis adoptd rlans le PAS nigerian entre 
lib~ralisation et protection selective, ainsi que les difficult~s A mettre en oeuvre ce 
compromis. 

La relance de I'agriculture est attendue principalement des r6formes macro-dconomiques 
prdsent~es ci-dessus et en particulier de la devaluation du naira par rapport au dollar. Mais 
un certain nombre de mesures propres au secteur agricole sont adopt6es. 

*I'objectif g~ndral 

Le secteur agricole se voit assigner, une nouvelle fois pourrait-on dire, une place centrale 
dans la nouvelle politique 6conomique. Avec la relance de la production, il a pour objectif 
d'assurer I'approvisionnement alimentaire des populations, de fournir des mati~res 
premibres aux industries et de participer au rdquilibrage de [a balance des paiements. Mais 
il doit aussi contribuer 6 r6duire le sous-emploi dans I'ensemble de I'dconomie et 6 relever 
le niveau de vie des populations rurales. 

La politique agricole donne la prioritd A l'intensification de la production de la petite 
paysannerie qui contribue b plus de 80% des r6coltes au Nigeria. 

Des objectifs ambitieux d'autosuffisance alimentaire sont fix6s pour les produits de base: 
, court terme pour le malis, mil, sorgho, igname et manioc; A moyen terme (3 b 5 ans) pour 
le nidb6, le poisson et les oeufs et 6 plus de 5 ans pour le riz, le bl, Ia viande et les 
produits laitiers. Un accent particulier est mis sur la production de malfs, de riz et des 
produits du palmier, b travers un programme national de distribution d'intrants. 

Le systeme de taxation reste tr6s h6tdrogbne : sur 26 produits agro-alimentaires (non prohibds A l'imporiation), la 
taxation varie de 11 h 214%, avec un taux moyen de protection de 54% (GUERIN, M., 1992). 



* le financement 

Le financement du gouvernement f~dral b I'agriculture est augment6, modestement dans 
un premier ternpst , plus nettement en 1990-922. Mais, suite b la suppression des 
entreprises parapubliques, le budget peut btre davantage consacr6 6 la vulgarisation des 
technologies am~lior~es aupr*s de la paysannerie. Ce financement est complt6 par des 
investissements dans les infrastructures rurales. 

Par ailleurs, 'allocation de crddit h I'agriculture augmente b travers les banques 
commerciales, dans le cadre du fonds agricole garanti par la Banque centrale (Agricultural
Credit Garantee Fund) 3 , et la NACB (Nigerian Agricultural and Cooperative Bank) 4. 

* la lib6ralisation du march6 

La politique agricole s'ins*re dans le cadre g~n~ral de libdralisation de I'6conomie d6crit ci
dessus. D~s le debut du PAS, les Marketing Boards sont supprim6s. Ce sont ddsormais les 
opdrateurs priv~s qui seuls commercialisent et exportent dans un march o6 les prix sont 
libres. Par eilleurs, les entreprises publiques ou para-6tatiques engag6es directement dans 
la production sont fermdes ou privatis~es. 

La politique de lib~ralisation du march6 est temp~r~e par I'initiative du gouvernement 
f~dral, en 1987, de lancer un ambitieux programme national de stockage portant sur 1 
million de tonnes de cdr~ales. Dans ce programme, 15% des c~r~ales seraient contr6les 
par le gouvernement f~d~ral (5%) et les Etats (10%), 6des fins d'interventions r~gulatrices 
et de reserves strat~giques (le reste 6tant t la charge du secteur privd: agriculteurs,
cooperatives, commercants et industriels). En complment des capacit6s existantes 
(estim~es a 225.000 t.), un silo moderne devrait 6tre construit dans chacun des 31 Etats 
(5 seulement sont en place fin 1992). 

* la protection 

Parall~lement A la politique de prix, dont il attend la principale incitation A [a relance de la 
production, le gouvernement maintient son soutien b la petite paysannerie. 

La protection par le change est ainsi renforc~e par deux mesures principales: la prohibition 
des importations auxquelles la production nationale est censde pouvoir se substituer et la 
subvention aux engrais : 

1II passe de 4,8% en 1981-85 A 5.1% du budget de la pdriode 1987-89 qui se monte au total 6 19 milliards de 
naira. 

2 Cf AFOUDA ET SOULE, rapport Nigeria. 

3 Cf AFOUDA et SOULE. rapport Nigeria. 

4 	Les credits de la NACB augmentent modestement, mais its sont r6orients vers les productions v6g6tales, au 
d~triment de I'elevage et de [a p~che. 



- I'interdiction des importations 

A celle de riz et de maYs en vigueui depuis octobre 1985, s'ajoutent ddsormais celles de 
bld et de farine de b16, d'huiles v~gdtales et de quelques autres produits. Cette mesure vise 
b soutenir le ddveloppement de la production, mais aussi ,* contraindre 'agro-industrie A 
s'approvisionner en matires premieres locales' afin d'6conomiser des devises. 

Pour ce qui concerne le bl6 en particulier, cetre d6cision est courageuse car elle heurte de 
nombreux int~r6ts 2 du fait du volume dlevd des importations (jusqu'b 1,5 million de tonnes 
en 1991). Elle sera du reste suspendue fin octobre 1992. 

A I'abri de cette protection, une activitd importante de r6exportation de riz et de farine de 
b16 se d~veloppe b partir des pays voisins. A plusieurs reprises, les autorit6s nig6rianes 
tentent, sans succ(s, de juguler la fraude par un contr6le accru aux frontibres. Malgr6 ces 
flux, les importations sont nettement r6duites par rapport 6 leur niveau du debut des 
ann6es quatre-vingt Ide l'ordre de 2/3 ou de la moitid pour le riz et de 2/3 h 3/4 pour le 
bld). 

° Tableau n 3.3.
 
Importations de riz du Nigeria (directes et via le Bdnin et le Cameroun)
 

(en mil;er de tonnes)
 

Annees Importations Importations via le BE6nin et le Cameroun 

directes 

Total B6nin Cameroun 

1980 450 64 
 2 62
 

1981 657 111 
 52 59
 

1982 539 251 
 51 200
 

1983 544 140 23 117
 

1984 365 
 210 99 111
 

1985 351 282 
 84 198
 

1986 
 312 167 155
 

1987 
 361 349 12
 

1988 
 290 245 45
 

1989 	 50 50 
 0 

1990 129 129 0 

Sources 	 Importations directes AFOUDA et SOULE (Rapport Nigeria), d'apr6s FAO et CEN. 
B6nin : Estimations d'aprbs les importations du port autonome de Cotonou. 
Cameroun : HARRE et ENGOLA OYEP (rapport Cameroun). 

Et, dans le cas de8la meunerie/boulangerie et des bresseries notamment, Amodifier les processus de production en 
fonction des substituts disponibles localement. 

2 Les meuniers et les exportateurs amdricains de bid en particulier. Le gouvernement amdricain menacera du reste 
6 plusieurs reprises le Nigeria de reprdsailles commerciales. 

(1C)
 



- la subvention aux enqrais 

Bien que rdduite officiellement dans le cadre du PAS (de 75 A 60%, puis h 30% selon le 
budget 1991), la subvention est maintenue. En tenant compte de la devaluation du naira, 
la subvention est en rdalitd beaucoup plus dlev~e : elle atteint 80 A 90% et se chiffre selon 
certaines sources A 1,3 milliard de naira en 19891 et b 2 milliards en 19902. Ce coot est 
donc tres dlev6 par rapport au budget de I'agriculture 3. 

La proportion encore dlevee des importations et la hausse des coots de la production 
nationale expliquent I'ampleur de ces depenses. La capacit6 de production d'engrais a 
double avec l'ouverture en 1987 de I'unit6 de production de la NAFCON (National Fertilizer 
Company of Nigeria) b Onnd (dans le River State) qui s'est ajoutde A celle de Kaduna4 . 
Mais les estimations divergent quant t la part prise par l'offre nationale dans la couverture 
des besoins estimds h 1,3 million de tonnes5 . 

La non-transparence des donndes tient aux divers trafics qui entourent la distribution des 
engrais. Celle-ci est entibrement contr6l1e par I'Etat A travers le FPDD (Fertilizer 
Procurement and Distribution Division) et la NAFCON au niveau national et par les ADPs 
dans les Etats. Plusieurs etudes montrent qu'une part importante des engrais n'arrive pas 
aux producteurs (detourne dans le transport et le stockage ou export6e frauduleusement 
vers les pays voisins) ou ne leur parvient qu'b des prix dlev~s 6. 

* I'investissement dans le developpement rural 

Les RBRDAs (River Basin and Rural Developement Authorities) qui avaient la charge des 
grands projets d'irrigation dans la pdriode pr~cddente sont restructurds en 19867. Ils 
abandonnent leur engagement dans la production pour se concentrer sur 
I'approvisionnement en eau. Les ADPs (I jricultural Development Projects), soutenus par 
la Banque Mondiale, sont multiplies (avec l'objectif d'un projet par Etat). Ils deviennent 
I'instrument principal de la nouvelle politique d'intensification de la production par la 
diffusion de semences amelior6es et d'intrants. 

I Banque Mondrale (1989, annexe 11. 

2 NWOSU (1991), d aprfs la Banque Mondiale. 

3 	La Banque Mondiale 1989) note qu'en 1987 I'allocation aux engrais (140,3 millions de naire) reprdsente plus do 
40% des d6penses en capital du budget de I'agriculture En rdahtd les d~penses semblent beaucoup plus dlev6es, 
ce qui con!irme l'existence d'un financement hors budget. 

' 	 La NAFCON produit un complexe urieaamonec-NPK et l'unit de Kaduna du superphosphate simple. 

6 Salon la Banque centrale, la production est passee de 1 h 1,3 million de tonnes de 1988 h 1990 (AFOUDA et 
SOULE, rapport Nigeria); selon ta FAO elle atteint 317.000 t. en 1989 et les importations 220.000 t. (NWOSU,
1991 ) : enfin, salon d'autres sources, la capacit6 actuelle de production est do 800.000 t. (Bulletin d'information 
de I'Ambassade de France au Nigeria, n*21, octobre 1992). 

6 Voir Banque Mondiale (1 989i. NWOSU (1991) at CBN/NISER (1992). 

7 Et r~duits de 18 & 11 
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Dans leur t~che de d~veloppement rural, ilssont second~s par deux nouvelles institutions 
extra-ministdrielles. La principale, le DFRRI (Directorate of Food, Roads and Rural 
Infrastructure), est charg6e d'amdliorer les infrastructures rurales (routes,
approvisionnement en eau ) etet dlectricitd .... I'emploi. La seconde, la NDE (National
Directorate of Employment) est consacrde 1'emploi et 6 la formation technique. 

En dehors du programme de stockage de cr6ales mentionnd ci-dessus1 , le gouvernement 
f~ddral a pris une autre d6cision qui va , l'encontre des principes du PAS (et de 
l'exp~rience des ann6es prdcddentes): la crdation de complexes agricoles de 30 6 50.000 
ha dans chaque Etat. Cette d6cision qui est motiv6e par la crdation a emplois, reste encore 
au stade du projet, mais efle ne semble pas 6tre abandonn~e2. 

Conclusion 

Ce survol de la politique mise en oeuvre depuis 1986 montre que I'ajustement structurel 
prend une forme particLlibre au Nigeria (qui lui vaut encore aujourd'hui des d6m6lds avec 
le FMI). Tout en libdralisant largement 1'6conomie, le gouvernement fait des entorses de 
taille 6 la version "classique" de I'ajustement, notamment en accentuant la protection de 
son agriculture. Par ailleurs, ilcherche b maintenir un certain contr6le sur I'dconomie en 
gardant une part d'intervention sur les changes, le rnarch6 c~r~alier, le commerce ext~rieur 
et m~me la production. 

Cette politique qui consiste b preserver une marge de manoeuvre 6 I'Etat dans plusieurs 
secteurs contribue au maintien des rentes et de I'affairisme, en ce sens qu'elle cr~e des 
diff~rentiels de prix (sur le march6 des changes, des engrais ....)qui peuvent 6tre exploit~s 
par les agents 6conomiques les mieux places. Mais elle est aussi une forme de r6ponse aux 
nombreuses contraintes auxquelles le gouvernement doit faire face (endettement, 
d~pendance du ptrole, faiblesse des secteurs productifs, chute des revenus de la 
population et tensions politiques). 

II. L'IMPACT DE L'AJUSTEMENT 

D'une manigre g6n~rale, les effets de I'ajustement sur I'dconomie nigdriane sont mitig6s.
La productivitd s'am~liore dans plusieurs branches et laproduction est relancde, mais les 
cots de production et les prix 6 la consommation restent dlev6s et le revenu r6el baisse 
ou stagne selon les secteurs. 

Bien que la crise 6conomique et financi6re ait ddjb fortement dbranl6 le "mod~le rentier" 
issu de lap~riode du boom p~trolier, Ia principale rdussite du PAS est d'avoir engagd une 
modification des structures de I'dconomie. La nouvelle politique conduit 6 une meilleure 
allocation des ressources. Elle a redre~s en partie le ddsdquilibre villes-campagnes en 

L'information manque pour se faire une idde de I'incidencv. budgitaire de ce programme qui est mentionn6e comme 
importante (CBN/NISER, 1992). 

NWOSU (1991). 



augmentant les investissements dans les zones rurales. Elle a r6duit le biais d~favorable 
aux activitds de production et h 'exportation. Elle a modifi6 la structure des importations 
au profit des biens d'dquipement et des mati~res premieres (qui repr6sentent maintenant 
pros de 3/4 des achats sur le march6 mondial). Enfin, elle a provoqu6 un changement dans 
les attitudes, avec un regain d'intdrdt pour la production et la maintenance1 . 

La croissance est relancde dans !'agriculture comme on le verra plus loin, mais surtout dans 
l'industrie (ob le taux de croissance atteint 9% de 1986 h 1989). Les entreprises recourent 
davantage aux mati&res premieres locales et les activites d'exportation sont stimul6es. 
Mais la capacit6 d'utilisation reste encore faible, malgr6 une nette am6lioration dans 
certaines branches (brasseries et textiles) qui ont su utiliser les matibres premibres locales. 
La d~valuation a pour effet d'augmenter les coots de production et de rendre prohibitif les 
pi~ces de rechange et I'6quipement import~s. La croissance de la production est de surcrolt 
limit6e par les prix elev6s A la consommation et la contraction de la demande. 

Tableau n' 3.4.
 
Evolution du salaire minimum r~el
 

(indice, 1985 = 100)
 

1986 1987 1988 1989 1990 1991
 

Salmire 95 86 55 37 34 59minimum 

Source : FOS (Federal Office of Statistics) 

En effet, le pouvoir d'achat des populations urbaines, mais aussi rurales est en nette 
baisse, comme le montre I'indice du salaire minimum rdel. Le ch6nage augmente, les 
salaires ont 6t6 gel6s jusqu'er, 1990 et la suppression ou la diminution des subventions a 
contribu6 A augmenter fortement les coots de transport et d'approvisionnement en eau, 
les services medicaux et les charges 6ducatives. 

2.1. L'impact sur le secteur agricole et I'dIevage 

La faible qualitd de I'information emp6che de faire un diagnostic prdcis de I'6volution de 
I'agriculture durant ces derni6res ann6es. En premier lieu, les donn6es sur la production 
sont marqu6es par une forte disparitd suivant les sources. L'exemple le plus frappant est 
la diff6rence d'estimation de la production de manioc et d'igname: 36 millions de tonnes 
en 1990 selon la FAO et 15 millions de tonnes selon la Banque Ceittrale. L'estimation des 
revenus est elle aussi sujette h caution, car I'6volution des pri: r6els au producteur est 
surestim6e (l'inflation 6tant en r6alitd sup~rieure au taux officiel utilis6 dans les calculs),
alors que le prix des intrants, notamment des engrais, est au contraire sous-estim6 (le prix
de march6 des engrais 6tant trois fois sup6rieur au prix de cession officiel). Enfin, la plupart 
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des informations disponibles constitudes desont donn6es agrdg6es par secteurs et A 
I'dchelle nationale et les enqu~tes d~tailldes qui permettraient de confirmer ou infirmer les 
tendances globales sont rares. 

Le manque de concordance entre les sources d'information ouvre les portes A plusieurs
diagnostics diff~rents, tout aussi argumentds les uns que les autres. Une vision, que nous 
qualifierons d'optimiste, de lacroissance de la production alimentaire (5% par an de 1982 
A 1989) peut 6tre soutenue A partir des statistiques de laFAO appuy6es par les r6sultats 
spectaculaires des producteurs encadr~s par les ADPs 1 . Une vision pessimiste pourrait au 
contraire 8tre d~velopp6e sur la base de I'information du Federal Office of Statistics (FOS)
qui prdsente les rdsultats de production les plus faibles. Elle pourrait prendre appui sur 
certaines enqu~tes auprbs de la petite paysannerie (largement majoritaire au Nigeria) qui
montrent, notamment dans le nord c6rdalier, que les petits paysans ont fortement souffert 
de la politique d'ajustement 2. 

En gdn~ral, les analystes retiennent une vision interm~diaire, probablement plus rdaliste, 
bas~e sur une combinaison des donn~es de laBanque Centrale (CBN) et de la FAO 3 . Dans
 
ce diagnostic, laproduction vivriere a augmentd, 
comme celle de rente, mais faiblement, 
la forte hausse des prix aux producteurs ayant dtd en grande partie compens~e par

l'inflation et I'augmentation des prix des intrants et du transport. C'est ce diagnostic que
 
nous r6sumerons et discuterons ci-dessous. 

2.1.1. L'dvolution des productions agricoles 

* la production vivri~re 

Elle augmente globalement, probablement avant tout sous I'effet de la crise dconomique 
qui a entraTn le "retour 6 laterre" de nombreux citadins et la pratique de I'agriculture 
comme revenu d'appoint. 

Cette augmentation est due principalement A I'igname et au manioc qui retrouvent leur 
niveau de production de 1970 (ou qui doublent quasiment ce niveau selon la FAO), tandis 
que la production totale de c~rdales diminue selon certaines sources ou augmente 
taib!ernent pour d'autres. 

MIJINDADI N.B. and JONES P.v. 1991). 

2 MEAGHER K. (1991). 

3 CBN/NISER (19921 et IWOSU A.C. 01591). 



Tableau n' 3.5. 
Productions vivribres 1970-1991
 

(selon deux sources, en milliers de tonnes)
 

MaTs 
CBN FAQ CBN 

Riz 
FAO CBN 

BId 
FAO CBN 

MIR 
FAO 

Sorgho 
CBN FAO 

Total 
CBN 

cdrdales 
FAQ 

1970 
1975 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

1 143 
1 332 

612 
594 

1 058 
1 190 
1336 
1 202 
1 217 
1 338 
1 762 
1 850 

310 
1260 
7550 
1600 
1058 
7 196 
1336 
1357 
2080 
2 132 
1 832 
7900 

230 
504 
105 
145 
157 
196 
283 
297 
529 
687 
765 
799 

162 
170 
360 
422 
429 
339 
468 
479 
660 

1 090 
825 

7051 

19 
18 
24 
26 
27 

132 
139 
159 
257 
272 
278 

7 
18 
21 
32 
45 
40 
15 
30 
50 
60 
90 
85 

3 106 
2 550 
2354 
2 783 
3349 
3684 
4 111 
3905 
3 720 
3 802 
4 386 
4600 

3284 
3000 
3130 
2300 
3200 
3600 
4 111 
4393 
4 117 
4 770 
5 136 
3497 

4053 
2 920 
3346 
3 292 
4608 
4991 
5455 
5 182 
3 298 
3346 
3647 
3833 

4080 
3590 
3800 
2300 
4608 
4991 
5455 
5890 
4948 
4831 
4 185 
4346 

8551 
7324 
6441 
6840 
9 199 
10061 
11 317 
10725 
8923 
9430 

10832 
11 360 

8843 
8038 
8861 
6654 
9340 
10166 
11385 
12 149 
11855 
12883 
12068 
10879 

Prd-PAS 

PAS 
Variation % 

947 
1 380 

46 

1285 
1 850 

44 

166 
570 
243 

397 

763 
92 

18 
207 

1 070 

39 
58 
47 

3 272 
3 953 

21 

3033 
4 604 

52 

4 297 
3 868 

-10 

3966 
4 964 

25 

8700 

9 978 
15 

8720 
12 239 

40 

m 
Cn 
-q 

r-

I
m. 

0-o 



Tableau n' 3.5. (suite)
 
Productions vivrires 1970-1991
 

(selon deux sources, en milliers de tonnes)
 

Igname Manioc Total racines et tubercules 
CBN FAO CBN FAO CBN FAO
 

1970 12303 13000 5224 9084 17527 22084 
1975 8620 15 000 2 324 10500 10944 25 500 
1980 5248 17000 942 11000 6190 28000 
1983 4047 16625 513 9950 4560 26575 
1984 4600 18500 1 209 11 800 5809 30300 
1985 4738 21200 1 378 13500 6116 34 700 
1986 5209 19750 1564 14700 6773 34450 
1987 4 .86 20000 1 436 17000 6322 37000 
1988 5042 16000 1 587 14 000 6 629 30000 
1989 9 172 9609 3 727 15425 12899 25034 
1990 9887 13624 4098 19043 13985 32667 
1991 10629 16000 4 609 20000 15238 36000 

Pre-PAS 4462 18 775 1033 11 750 5495 30525 
PAS 7247 14808 2712 16367 9959 31 175 

Variation % 62 -21 162 39 81 2 

Nctes: Pre- PAS = moyenne 1983-85 
PAS = moyenne 1987-90 

Sources : CBN - NISER (19921, compldtd par CBN. 
FAO, Annusires de la production. 

La plupart des sources signale une regression de la production de sorgho1 qui compense 
en partie I'augmentation des autres cdreales. L'expansion des surfaces en coton et 
arachide se serait effectuee au detriment de celles en sorgho. Le malfs et le bid ont connu 
une forte croissance, tandis que celle du riz est controversee par les diffdrentes sources 
(elle fait plus que quadrupler selon CBN et diminue d'apres la FAO). Quoi qu'il en soit, b 
l'exception de la production de ma's qui approche 2 millions de tonnes, les r6sultats de la 
production de cdr6ales (riz et surtout bid) sont inf~rieurs aux attentes suscit6es par la 
prohibition des importations. 

Les faux espoirs d'atteindre I'autosuffisance en bid sont probablement definitivement 
depus, comme semble le montrer la decision de rdouverture des importations fin octobre 
dernier. Bien que la controverse sur le niveau de production soit encore plus forte dans le 
cas du bl6 2 , il est peu probable que I'offre nationale depasse 100.000 t. (I'USDA estime 

1 Les divergences entre les sources portent 6 la fois sur la production des derni~res anndes (plus faible pour la FAO 
et NWOSU que pour CBN/NISER) et sur celle des anndes pr6c6dant le PAS (au contraire plus 6lev6es pour la FAO 
et NWOSU). 

2 Les autoritds nig6rianes surestiment les chiffres de production en r6ponse au gouvernament am6ricain qui invoque 
la concurrence d6loyale des importations de raine de bl6 europ6enne par les marches frontaliers depLis la fermeture 
officielle des importations Wdont la quasi-totalit6 provenait des Elats-Unis jusqu'en 19E6). 
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qu'elle atteint au maximum 60.000 t.)'. 

L'augmentation globale de la production semble relever davantage d'une amdlioration des 
rendements que de I'extension des surfaces. De 1987 b 1989, les surfaces en cdrdales 
diminuent au totai (de pros de 4%) sous V'influence de la r{duction des emblavures en mil 
et sorgho, alors que les surfaces consacr~es aux racines et tubercules augmentent de pros 
de 5%. Par contre, les rendements s'am6liorent pour toutes les productions, en particulier 
pour I'igname (pr~s de 8%) et dans une moindre mesure le manioc2 . 

* les cultures commerciales 

Si le PAS ne peut avoir un impact b court tcrme sur les cultures p~rennes, les cultures 
annuelles, en particulier le coton, connaissent une forte progression. Dans le nord, la 
production d'arachide augmente principalement par extension des surfaces, alors que celle 
de coton croTt sous I'effet des surfaces mais surtout des rendements. Parmi les cultures 
p~rennes du sud, la production de cacao augmente sensiblement, de m~me que celle 
d'huile de palme, alors que les productions de palmiste et de caoutchouc rdgressent. 

Tableau n' 3.6.
 
Productions commerciales 1970-1991
 

(en milliers de tonnes)
 

I Cacao J Palmiste Coton Huile Arachide 
I I Ide Palme 

1970 305 
1975 216 

1980 153 

1983 140 

1984 150 

1985 110 

1986 123 

1987 105 

1988 230 

1989 256 

1990 221 

199; 180 


Pr.-?AS 133 
PAS 203 

Variation % 52 

Notes Prd-PAS = moyenne 1983.1985 
PAS = moyenne 1987-1990 

Sources : CBN - NISER, cnmplet6 par CBN 

315 
295 

279 

279 

340 

360 

350 

353 

545 

600 

620 

589 


326 

530 

62 


858 
313 

77 


120 

108 

114 

100 

80 

194 

187 

276 

270 


114 

184 

62 

488 1 581 
500 449
 
650 674
 
500 396
 
550 591
 
615 621
 
650 640
 
715 657
 
700 586
 
700 812
 
720 830
 
725 842
 

555 536
 
709 721
 
28 35 

USDA, 1992. BE-'ST AVAILARLE COPY 
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2.1.2. Prix et revenus 

La politique d'ajustement structurel, la d~valuation du naira et la prohibition des 
importations de produits alimentaires de base entrainent une forte augmentation des prix 
A la consommation comme A la production. Mais 'inflation et en particulier la hausse du 
cotit des intrants rdduisent considdrablement les bdn6fices que les producteurs peuvent 
tirer de cette situation. 

* les prix h la production 

Les donndes moyennes recueillies par la Banque Centrale montrent que les prix nominaux 
A la consommation augmentent moins que les prix A la production'. 

Ceux-ci connaissent une forte hausse: de 1983-85 A 1987-89, ils augmentent de 40 b 
140% pour les principaux produits alimentaires2 (b I'exception de I'arachide d6cortiqude), 
et davantage encore pour les cultures commerciales (177% pour le palmiste, 491 pour le 
cacao et 521% pour le coton). 

Par contre en termes rdels, I'augmentation des prix au producteur est nettement plus 
faible: comme le montre le tableau n13.7., elle est n6gative pour tous les produits 
alimentaires AI'exception du riz (23%). Seules les cultures commerciales et d'exportation, 
en particulier le coton et le cacao, voient leur valorisation fortement accrue3. 

Tableau n" 3.7. 

Prix rdels au producteur (en naira/tonne) 

Mais Riz Mil Sorgho Igname Manioc Cacao Palmiste Coton 

1983 767 1093 532 569 944 1 176 1400 230 560 
1984 781 1336 713 885 872 810 1074 286 501 
1985 1219 1 662 563 567 609 547 1 019 272 577 
1986 1 167 1 535 372 410 675 428 2261 258 846 
1987 
1988 

358 
802 

1 356 
1 788 

349 
687 

360 
683 

533 
729 

533 
958 

4396 
4663 

498 
424 

2344 
1 907 

1989 823 1 902 495 595 731 808 2256 301 1 384 

Prd-PAS 922 1 364 603 674 808 844 1 164 263 546 
PAS 661 1682 510 546 664 766 3772 408 1878
 

Variation % .28 23 -15 -19 -18 -9 224 55 244 
Sources : D'apr~s CNB -NISER (1992). les prix nominaux sont d(flats par Iindice CBN des prix A la consommation 

Pr6APAS = moyenne 1983-1985 
PAS = moyenne 1987-1989 

Cf NWOSU (1991). annexes statistques. 

2 Mats: 43%, sorgho: 59°, mil: 64%. igname: 66%, mansoc: 88% et riz: 138% (d'aprbs CBNNISER, 1992). 

3 Le caoutchouc est le seul produit commercial dont les prix r~els naugmenten pas durant cette periode. 
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En tenant cot. pte que le taux d'inflation officiel (utilisd comme dflateur) est probablement
sous-estimd, on peut conclure que le PAS n'a pas jusqu'ici un effet d6terminant d'incitation 
par les prix de la production alimentaire1 . 

* les prix des intrants 

L'dvolution des prix des intrants semble .;onfirmer que la situation dconomique de la 
majorit6 des poducteurs ne s'arniiore pas substantiellement avec le PAS. 

Tableau n' 3.8.
 
Prix des facteurs de production (en naira courant)
 

Salaire Engrais Pesticide Carburant Location 
agricole (sac de 50 kg) (litre) (litre) Tracteur 

Uour) Officiel Marche (ha) 

1983 5,6 2.6 0,15
1984 6,3 5,5 12,5 0,20 671985 7.0 8.2 18,0 14,0 0,20 69
1986 10,0 9,2 23.0 15,0 0,40 68
1987 12,0 9.2 23.8 0,40 100
1988 13,0 14.0 35,0 35,8 0.42 112
1989 15.0 14.0 55.0 45.0 0.42 126 

Sources :CBN NISER (1992) at MEAGHER i1991) 

Sous le double effet de la devaluation du naira et de la reduction des subventions,
I'ensemble des facteurs de production est soumis Aune forte hausse des prix durant le 
PAS. Le prix officiel des engrais est multiplli par 3 de 1984 A 1989, puis par 2,5 entre 
1989 et 1991 (atteign2nt 40 naira le sac) 2. De surcrolt, le prix de march6 est plus de 3 
fois supdrieur b celui fix6 par I'Etat. Les prix de la main-d'oeuvre agricole et de la location 
de tracteurs augmentent relativement moins, alors que les produits chimiques de 
traitement et le materiel import6s subissent la plus forte hausse. 

La comparaison de I'dvolution des prix rdels b la production et des intrants montre que les 
revenus de la production vivri~re ne sont pas v6ritablement amdliords et que
I'intensification n'est pas encourag~e, sauf dans le cas du riz. Par contre, les cultures 
commerciales telles que le coton semblent nettement plus rentables. 

On remarquera notamment que Is forte augmentation de I production do racines t tubercules no o'explique ps 
par lesprix qui baissent on termes rielssolon les donnes disponibles. 

Cf AFOUDA etSOULE. rapport Nigeria 
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° 
Tableau n 3.9. 
Evolution compare des prix au producteur et des prix des facteurs de production 

(en indice) 

PRIX INTRANTS 
AU PRODUCTEUR 

Mais Riz Mil Colon 
Salaire agricole 

(,our) 
Engrais (sac de 50Kg) 

Officiel Marche 
Carburant 

(lItre) 

1983 100 100 100 100 100 100 100" 100 
1984 102 122 134 89 80 150 - 93 
1985 159 152 106 103 84 215 214 87 
1986 152 140 70 115 116 204 260 167 
1987 47 124 66 419 125 208 153 
1988 104 164 129 341 98 150 260 120 
1989 107 174, 93 247, 80, 162, 289 80 

estimation 
Sources :CBN- NISER 0 9921 etMEAGHER 0 9911 

Cette analyse globale est confirm~e par les enquetes menses par le NISER sur un 
dchantillon d'exploitations'. Entre 1985 et 1989, 'augmentation de la rentabilit6 financibre 
de la production de ma'is est plus forte dans les syst(mes de culture traditionnels que dans 
ceux qui ont recours aux intrants. L'augmentation de la marge par hectare dans la 
production de riz en technologie amdliorde est faible (ndgative en termes r6els), alors que 
celle de cacao, dont la rentabilit6 6tait n6gative en 1985, est forte. 

2.1.3. Les effets diffdrenci6s sur les systmes de production 

L'impact du PAS est tres different selon les systbmes de production/commercialisation. Les 
donndes manquent pour asseoir ce diagnostic, mais on peut sch6matiquement distinguer 
3 categories de producteurs : 

* la petite exploitation paysanne 

Les petits paysans qui fournissent I'essentiel de la production sont relativement peu 
touch6s par les changements de politiques. D'une part, ilsne commercialisent qu'une faible 
partie de leur production, d'autre ilsn'ont rarement acc~s auxpart que intrants 
subventionnds. 

Ainsi, malgr6 le maintien des subventions et I'augmentation de I'offre d'engrais, if semble 
que le niveau d'intensification baisse de manire g~n6rale durant le PAS. Ceci s'explique 
pricipalement par I'affairisme qui entoure la distribution d'engrais par les agences de I'Etat, 
qui oblige lamajort des producteurs 6 s'approvisionner sur le march6 parall~le A des prix 
tr~s 6lev6s. Cette situation est renforc6e par les difficult6s d'acc~s au cr6dit, les 
institutions bancaires continuant , favoriser les grands projets et I'aviculture. 

CBN NISER 11992. chap. V . 
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Une enqu~te men~e aupr~s de diffdrentes catdgories d'exploitants dans deux villages des 
Etats de Kano et de Katsina, au nord Nigeria, confirme la baisse du revenu reel des petits
producteurs et ladegradation de !eur capacitd de production relativement aux autres 
catdgories 1. 

Les petits producteurs de ces villages voient leurs coots de production augmenter car ils 
n'ont plus accis aux engrais subventionn{s, ni au cr6dit et que le prix de la main-d'oeuvre 
augmente sous la pression de la demande des grandes exploitations (qui, elles, ne peuvent
plus recourir aux tracteurs). Ilsne peuvent pas tirer parti de la lib~ralisation du marchd car 
ilssont contraints de vendre , une p~riode et sur les march~s proches oo les prix sont les 
plus bas. Etant en majoritd des acheteurs nets (d~ficitaires), et n'ayant pas la capacit6 
d'augmenter leurs cultures de rente, ilssont au contraire p6nalis6s par le march6. De ce 
fait, ils emploient moins d'intrants qu'avant et adoptent des techniques moins intensives.
 
Leur situation dconomique se d~grade, notamment avec la r6duction du revenu 
non 
agricole des femmes, et I'on voit rdapparaitre des pratiques d'emprunt sur gage de la 
rdcolte A venir. 

* I'exploitation paysanne moyenne ou grande 

Les agriculteurs encadr~s par les APDs et les RBDAs sont dans une situation plus favorable
 
car ils bndficient d'un acc~s 
direct aux engrais (htravers une allocation du Ministre
 
fdderal de I'Agriculture). De fait, ilsaccroissent leur utilisation d'engrais, de 
semences 
am~lior~es, de pesticides, des services de tracteurs et augmentent leur production. Mais 
ils ne peuvent 6tre consid~r~s comme reprdsentatifs de la situation g6n~rale de 
I'agriculture 2. 

C'est probablement dans les exploitations paysannes de taille moyenne ou grande3 que se 
trouvent les unites qui augmentent leur production et permettent de pallier la r6duction des 
importations de cereales. L'enqu~te dans les villages du nord montre, en contrepoint des 
"smallholders", que les exploitations disposant d'une plus grande capacit6 de production 
et d'adaptation au march6 parviennent b mieux organiser leur approvisionnement en 
intrants et b tirer parti de lahausse des prix 4 . De m~me, une enqu6te dans I'Etat d'lmo 
conclut que la rentabilit6 par hectare augmente avec un recours plus large 6 lamain
d'oeuvre extdrieure et aux services de tracteurs (bien que les surfaces moyennes par 
exploitation diminuent) S. 

La libdralisation du marchd semble avoir pour effet d'accroltre les disparit~s dans 

MEAGHER K.11991). 

32 Les pro)ets ne couvtent que "des enclaves dans chaque Etat" (NWOSU, 1991, p. 6). 

3	Kate Meagher definit lesexruoitations moVennes comme celles qui se procurent sur lemarchd 50% ou plus desbesoins en main-d'oeuvre. et les grandes exploitations, plus de 90% (ou une production de plus de 100 sacs en 
annee moyenne IMEAGHER. 1991. p.16). 

A MEAGHER 1991). 

6 NWOSU 11991. 



I'agriculture paysanne. 

* les grandes exploitations mdcanisdes 

Ce sont principalement les anciennes fermes d'Etat privatisdes et les grandes exploitations 
crd6es par des opdrateurs priv6s ou des industries 6 la veille de la crise1 . Elles sont les 
principales victimes de I'ajustement structurel. La forte d6valuation du naira et la hausse 
des taux d'intdr6t (qui atteignent 32% en 1991 ) rendent prohibitif le coot des tracteurs et 
autres t6quipements import6s. Le manque de pibces de rechange, le coot dlevd de la 
maintenance et I'augmentation du prix des intrants ont conduit un grand nombre de fermes 
A abandonner leur activit6. Les exploitations qui subsistent sont celles qui sont parvenues 
A int6grer les activitds de production et de transformation au sein de stratdgies agro
industrielles. C'est le cas par exemple de la production de malis ou de sorgho, des 
industries d'aliments de b~tail ou des brasseries. Mais l'installation de nouvelles fermes a 
virtuellement cessd. 

2.1.4. L'agro-industrie 

La prohibition des importations de plusieurs produits de base a des effets diff rents sur ce 
secteur: elle cr~e de grandes difficultds aux industries qui dtaient basdes sur I'utilisation 
de mati~res premieres importdes (meuneries, brasseries, alimentation du b~tail, textile....) 
et favorise au contraire celles qui transforment les produits locaux. 

Ainsi, nombre de rizeries et d'huileries, abandonnees ou en d~clin, sont relancdes. La 
production ces premieres double et celle des secondes augmente de moiti6 2. La 
transformation artisanale est aussI stimulee, surtout celle de manioc en gari, dont les 
ddbouchds sur les pays voisins s'elargissent avec la deprication du naira3 . 

En raison de la forte hausse des coots de production et de la baisse de la demande, toutes 
les grandes unitds fonctionnent largement en dessous de leur capacitd de production 
installe. Parmi ces unites, I'alimentation du betail et le textile augmentent I'utilisation de 
leur ca--acit6 (de 24 h 42% et de 35 6 54% respectivement, de 1983-85 A 1987-894), 
ainsi que leur production (de 75 et 90%). Au contraire, I'utilisation des capacit6s diminue 
dans la meunerie (de 60 t 23%) et les brasseries (de 33 h 18%), de m~me que la 
production (de 60 et 40% respectivement). 

L'amdlioration de la production d'aliments du b~tail montre que I'industrie est parvenue A 
trouver des sources locales d'approvisionnement suite A [a prohibition des importations de 

I Plusieurs compagnies d'import-export ont investi dans I'agriculture h ce moment-lb, pour r6pondre aux incitations 
du gouvernernent et b~n~ficier de licences d'importations dont la distribution Atalt confingent6e. 

2 Salon une enquite de 1990 sur un ichantillon de 69 agro-industries (CBNINISER, 1992). 

CBNINISER 1992. p 98) 
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mais. Pour cela, les unit~s ont engag6 une strat6gie d'int6gration verticale en investissant 
dans la production. II en va de m~me pour les brasseries qui substituent le sorgho et le 
maTs h I'orge import61 . La meunerie et les boulangeries se sont aussi investies dans une 
modification de leurs proc~ds de fabrication en incorporant du mil et du sorgho, du maYs, 
voire du manioc (dans le sud du pays) dans la farine panifiable 2. Mais ces industries 
doivent faire face t une demande r~duite par les effets de la crise: la biare et le pain sont 
devenus aujourd'hui des produits de luxe pour le consommateur nig6rian. Par ailleurs, la 
meuneric est fortement concurrencde par les importations frauduleuses de farine de bl6 b 
partir des pays limitrophes. Celles-ci sont rendues possibles par la hausse importante du 
prix de la farine qui est pass6 de 330 naira/tonne avant le PAS 6 4.560 naira en moyenne 
en 1987-893. 

II n'en reste pas moins que la demande en produits agricoles des industries exerce une 
forte pression sur le marchd. C'est en particulier le cas pour le ma's et It, sorgho pour 
lesquels les brasseries, I'alimentation du b~tail et la meunerie entrent en concurrence. 

D'une mani~re gendrale, le secteur de la transformation semble b6ndficier de la nouvelle 
politique. Certes ses coots de production sont 6lev~s, mais on peut penser qu'ils incluent 
des investissements r~cents (notamment dans la production agricole) qui seront amortis 
dans les ann6es A venir. Plusieurs 6l6ments indiquent que la transformation , en particulier 
de riz et de manioc, devient une activitd plus rentable que la production4 . 

2.1.5. L'exportation 

Les exportations agricoles sur le marchd mondial sont relancdes, mais dans une modeste 
mesure. Les volumes atteints par celles de cacao (667.000 t. en moyenne 1985-89) et de 
noix palmiste (369.000 t.) restent bien en dessous du niveau du debut des ann6es quatre
vingt, alors que celles de caoutchouc d6clinent. Cette stagnation des exportations 
s'explique en partie, comme avant 1986, par la forte demande sur le march6 int6rieur, 
notamment pour le coton. I'arachide et I'huile de palme. 

La valeur des exportations progresse par contre nettement suite A la d~valuation du naira 
elle double en dollars en 1989 (par rapport A 1983) et ddcuple en monnaie nationale. De 
ce fait, la contribution de I'agriculture A la balance des paiements (qui repose A 85% sur 
le cacao) s'est dlargie dans un premier temps, passant de 3,2% en moyenne 1984-86 A 
plus de 9% en 1988. Mais ce gain ne peut 6tre consid~rd comme durable. Face A la baisse 
des cours mondiaux, le gouvernement encourage aujourd'hui la transformation locale du 
cacao. Par ailleurs, il faut noter que la suppression des Marketing Boards et V'entrde de 

1IIfaut noter que certaines mati6res prernibres, notamment le malt doivent toujours atre import6es. 

2 Cf AFOUDA et SOULE. rapport Nigeota, p.32. 

3 CBN'NISER (1992. p. 9 
8). 

4 CEN,'ISER (1992). Par alleurs, ce ,apport note que la sp6culation sur la commercialisation des produits de I'agro
induntrie sernble r6dudte dans la pi*rode r6cente. les prix de producti-in se rapprochant des prix de d6tail. 
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nouveaux opdrateurs dans la collecte ont conduit b une baisse de qualitd du produit, en 
particulier du cacao. vec une incidence sur les revenus d'exportation. 

Quant aux exportations agricoles sur les pays voisins, elles ne paraissent pas constituer 
un objectif de la nouvelle politique. Au contraire, elles sont vues comme une "fuite" 
pr~judiciable 6 la s~curitd alimentaire du pays et font l'objet d'une interdiction depuis 1990. 

2.1.6. L'dlevage et la pfche 

Au contraire de I'agriculture, I'impact du PAS sur I'dievage et la p6che est nettement 
d~favorable. La production de prot6ines animales diminue depuis 1986. 

Aprbs avoir connu une hausse entre 1984 et 1986, le cheptel semble stagner ou diminuer 
d'aprbs les donn~es globales. L'enqu6te sur un 6chantillon d'exploitations conclut h une 
nette diminution du nombre d'animaux en 1987-89 par rapport b 1984-86 (prbs de 40% 
pour les bovins, 50% pour les caprins, 30% pour les ovins et les volailles)1 . 

La baisse de la production du secteur provient principalement des 6levages industriels ou 
semi-industriels de volailles. Ceux-ci contribuaient au d~but des ann~es quatre-vingt 6 20% 
de la production de viande de volailles et davantage pour les oeufs. Une partie d'entre eux 
est d6cimde en 1985, suite b la fermeture des importations de ma'fs, puis lasituation du 
secteur se d~grade avec lahausse du prix du ma's (l'aliment du b~tail repr6sente plus de 
70% du coCit de production) et celles des produits vdtdrinaires et des taux d'intdr6t. On 
estime que pros de 3/4 des dlevages ;ndustriels ont fait faillite 2. 

La protection dU secteur c~rdalier handicape donc lourdement I'dlevage industriel, soit 
directement par I'augmentation du prix du ma's, soit indirectement par la concurrence des 
autres industries pour I'approvisionnement en c6r6ales. 

Le d~clin de la p~che artisanale depuis I'ajustement structurel est encore plus prononc6: 
la production de poisson serait passee de pres de 3 millions de tonnes en moyenne 1975
80 b 800.000 tonnes en 1986--8 3 . L'activit6 des p6cheurs est entravde par la forte 
hausse des cooits de production, notamment du prix des pieces de rechange des moteurs 
qui ne peuvent ktre remplacds. La production artisanale, en nette diminution, est en partie
compens6e par celle des chalutiers et par les importations de poisson congeld. Les 
importations de poisson qui s'dtaient accrues au d~but des ann~es quatre-vingt continuent 
A augmenter (au taux moyen de 200% au d6but du PAS) et contribuent, avec plus d'un 
million de tonnes, b pros de 60% de I'approvisionnement en 1986-884. 

CBNINISER (1992). 

2 SOULE (1992). 

3 CBN/NISER (19921, d'apris lesdonn6es du FOS. 

CBN/NISER (1992). d'apr s lesdonndes du FOS. 
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Au total, malgr6 cette forte augmentation des importations de poisson, les disponibilitds 
en protdines animales diminuent nettement avec le PAS. 

2.2. L'impact sur la situation alimentaire 

Le manque de donn~es sur la consommation constitue une limite difficile Ad~passer pour
6valuer l'impact de I'ajustement sur la situation alimentaire des populations nig6rianes.
L'approche classique par les bilans alimenraires indique que I'approvisionnement global de 
la population s'est am6lior6 avec V'ajustement. Mais cette approche est sujette a caution, 
car elle s'appuie sur les deux donn6es les plus controvers6es au Nigeria: la production 
agricole et la population1 . 

Les bilans nutritionnels de la FAO, relatifs 6 la quantitd consommde, indiquent au contraire 
que le contenu en calories et protdines de la ration alimentaire s'est d6grad6 avec 
I'ajustement structurel. Les enqu~tes menses par le NISER sur un dchantillon de manages 
ruraux A travers le pays confirment la d6gradation de la situation alimentaire et, plus 
gm6nralement, du niveau de vie. 

La consommation des ruraux a chang6. D'apr~s cette enqu~te, ils consomment nettement 
moins de pain et de riz, surtout moins de produits riches en prot6ines (viandes2 , oeufs, lait, 
poisson). La consommation s'est donc reportde sur les denr6es agricoles de base: farine 
d'igname, gari, plantain, mil et sorgho et mais. Une 6tude dans le River State montre que
la consommation de pain s'est reportde d~s 1988 sur le gari, I'igname et la banane 
plantain, allant jusqu'6 z.r~er des pdnuries pour ces produits 3. Toutefois, la quantit6 
consomm~e par personne d'igname et de gari est en baisse par rapport A la p6riode d'avant 
le PAS. ce qui indique une nette d~gradation de la ration alimentaire des ruraux 4 . 

Le niveau de vie des populations rurales est u; aussi en baisse. Sous l'effet de la hausse 
des prix, notamment des services de sant6, 6ducation et transport, le revenu rtel diminue 
depuis 1986, de m§ne que 'dpargne. 

Bien que l'on ne dispose pas de donndes pr~cises sur la situation des populations urbaines, 
on peut penser qu'elle est moins bonne en raison de I'augmentation du ch6mage, de la 
perte de pouvoir d'achat des salaries et de la baisse des activit6s du petit commerce. En 
fait, les consommateurs urbains apparaissent comme les principales victimes de 

I Dons cette approche, reprise par plusieurs analystes Apartir des donn6es de toFAO, la consommation est d6duite
de la production (moons !es utiltsations non alimentaires) at du commerce ext6rieur, puis divis6e par la nombre
d'habotants. L'exercice tenid par AFOUDA et SOULE (rapport Nigeria) montre que Ia ddficit c6r6alier de 1,5 million 
da tonnes en 1989, calcule h partir des anciennes estimations de ta population (116 millions d'habitants), fait place
b un exc~dent de 2 millions de tonnes si I'on lient compte des r6sultats du dernier recenseament ddmographique 
(85,5 millions). 

2 La consommation de viande accuse le plus fort diclmn (plus de 40% salon rAchantillon). 

3 Dens cat Etat, le prix du pain est passe de 90 kobos A 300 kobos an 1988. MORO at CHUKUIGWE (1988). 

CBN,'NISER (1992). 
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I'ajustement. Alors qu'ils avaient 60 largement favorisds dans la p~riode pr~c~dente par 
la politique de surdvaluation du naira et d'approvisionnement sur le march6 mondial, ils 
subissent aujourd'hui le renversement de politique : "les Nigdrians consomment moins, 
mais d~pensent davantage" pour leur approvisionnement alimentaire1 . 

CONCLUSION 

* sur la situation agricole et alimentaire du Nigeria 

Comme annonc6, la faible qualit6 des donn .es disponibles empeche de conclure ce 
chapitre sur des certitudes. On essayera donc ici de rassembler les tendances qui nous 
paraissent dtablies ou rdalistes. 

La ration alimentaire moyenne se d6tdriore depuis 1986 en qualit6 et probablement aussi 
en quantitd. Pourtant les consommateurs nigerians consacrent une part plus grande de 
leurs revenus b I'alimentation. Malgrd cela, il semtb e que la production agricole augmente 
sensiblement. Cette augmentation rdsulte avant tout de la baisse des importations (suite
6 la prohibition des entrdes de cdr~ales et b la d6valuation du naira) et du retour aux 
activit6s de production des ruraux et d'une partie des urbains en raison de la baisse des 
revenus et de la r6duction des activit6s dans les autres secteurs. 

La tendance g~n~rale n'est pas 6 l'intensification de I'agriculture pour le march6, car une 
grande partie des petits paysans semble ne pas bdn~ficier de la nouvelle politique. De plus, 
la forte d~valuation du naira et la hausse des taux d'int~r~t sont tr~s pr6judiciables aux 
grandes exploitations mdcanis6es. Par contre, la transformation semble tirer parti de la 
conjoncture cr6se par le PAS : le secteur artisanal et semi-industriel peut se d~velopper b 
partir de la nouvelle demande de produits locaux et les grandes unit(s parviennent, hormis 
la meunerie, 6 recentrer leurs approvisionnements sur les matieres premieres locales. Mais 
leur production est limit~e par la faiblesse de la demande. 

L'augmentation de la production agricole n'est toutefois pas suffisante pour 6viter une 
forte hausse des prix. Celle-ci est accentu~e par la chute du taux de change du naira qui 
alourdit les charges de la plupart des activit6s economiques, encore largement d6pendantes 
des importations du marche mondial. Associ~e 6 la r6duction des subventions , la 
consommation, la hausse des prix aggrave la chute du pouvoir d'achat des populations 
d6j entamde par la crise du milieu des anndes quatre-vingt. L'dconomie nig~riane se 
trouve confront6e au dilemne bien connu : comment relancer la demande pour soutenir la 
reprise de la production sans stimule( l'inflation ? 

NWOSU, 1991, p.46 et 47. 



sur la capacit6 de rayonnement r~pional de l'aqriculture niqeriane 

Les responsables de la politique agricole nig~riane ne prennent pas en compte jusqu'ici les 
ddbouch~s que peuvent procurer b leurs agriculteurs les march6s des pays voisins. lar 
contre, les paysans et surtout les op6rateurs priv6s saisissent cette opportunitd. Quels sont 
les facteurs qui expliquent l'augmentation de ces exportations ? 

La demande alimentaire n'dtant globalement pas satisfaite et la hausse des prix dtant 
dlev6e, on peut exclure I'hypoth~se d'excddents g6nralis~s de 'agriculture nigdriane 
exportds par les march6s frontaliers. Ceci n'emp6che pas des excddents locaux 
substantiels, comme dans certaines zones du nord ob les flux de cdr6ales h destinatio, g diu 
Niger sont importants1 . De mani~re g~ndrale, la forte demande en mais et sorgho des agro
industries et la baisse de la production de viandes laissent au contraire un espace que les 
exportateurs des pays voisins pourraient exploiter si le taux de change ne leur 6tait pas 
aussi d~favorable. 

Les exportations sont-elles dues h une nette hausse de la productivit6 agricole au Nigeria ? 
Cette hypothese semble aussi 6carter comme explication globale des flux de produits non 
transformds, car cette hausse est limit~e Acertaines categories d'agriculteurs et n'a pas
permis de faire baisser les prix. Cette hypoth~se est par contre h consid~rer dans I'industrie 
(y compris du secteur agricole) o6 le coot relativement bas de la main-d'oeuvre et de 
I'Unergie au Nigeria donne un avantage comparatif certain h plusieurs secteurs, par rapport 
aux productions des pays de la zone franc 2 . 

En fait, il semble que I'augmentation des exportations agricoles du Nigeria les payssur 
voisins soit lie 6 la conjugaison de trois facteurs: le taux de change extrdmement 
favorable du naira, le besoin de devises des opdrateurs commerciaux et la structure de 
coCits dlev6s de la production agricole nig~riane. Les enquetes de K. Meagher dans [a
r~gion proche de la fronti~re du Niger montrent que c'est le coit dlevd de production qui
conduit les grandes exploitations chercher un d6bouch6 plus r6mun~rateur au Niger ot 
les prix en naira sont pluL, 6levr~s. Ce commerce n'est pas ouvert b tous les opdrateurs. En 
raison de la barri~re que repr~sentent les coCits 6levds de transaction dans ce commerce 
prohib6 (de 25 30 naira par sac de mil-sorgho), les petits producteurs et comme. gants 
en sont exclus. On assiste au contraire, ces dernires anndes, b un mouvement de 
concentration de cette activitd aux mains des grands commergants qui disposent des
relations n6cessaires avec les agents de l'administration et qui peuvent effectuer le 
transfert de la marchandise par camions 3. 

I Les exportations A destination du Niger contribuent A faire monter les prix des c6r6ales, , certaines pdriodes, sur
les march6s nigdrians des regions de Kano at Katsina. En janvier-fivrier, lorsque le demande des brasseries est aussi
importante, les prix font un saut. de 120 A 160 naira le sac de mil-sorgho (Entretiens avec Kate MEAGHER, IAR 
de Zaria). 

2 L'dtude de la CCCE I'drablit clairement pour le ciment oCjles coCits au Nigeria sont 6 lois mains A1evds qu'au 
Cameroun et en C6te dlvoire, pour la verrerie (3.3 fois), les chaussures platiques (2 lois), leasbrasseries (1,4 6
3,4) et le textile (1,4), sans parler du raffinage du pdtrole (13 fois mains ondreux). Cf L'HERITEAU et al. (1991). 

3 MEAGHER (1991). 



Enfin, il faut ajouter que la version particulire de i'ajustement nigerian, qui fait une large
place aux subventions et b la protection et maintient le dynamisme des circuits parallbles, 
favorise les pays voisins. Elle leur permet un acc&s (inesp~r6 dans leur situation de crise 
6conomique) b des facteurs de production b tr~s bas prix relatifs, en particulier les ergrais 
et le carburant 1 . 

Le prix du carburant au Nigeria est de 70 kobos le litre A la pompe et 90 kobos chez les revendeurs (soil 1'Aquivalent
do 8 et 10,5 FCFA pour un taux de change parall1e d6but 93 de 11,5 FCFA pour 1 naira). IIfaut noter quo si le 
changement de poliltique r6clam, par le FMI se limitait h Ia suppression de Is subvention (estim6e A 50%), le
carburant nigerian resterait encore A tr6s bas prix relativement aux march6s voisins ob il est eu contraire taxd. 



CHAPITRE IV
 
LES PAYS VOISINS FACE A L'AJUSTEMENT
 

ET L'EMPRISE DU NIGERIA
 



Dans ce chapitre, on cherchera b voir comment les pays limitrophes subissent la nouvelle 
conjoncture du Nigeria ou s'y adaptent, en fonction de leurs sp{cificit6s et de leur mani~re 
diffdrente de s'insdrer dans le contexte r~gional. 

On mettra pour cela en oeuvre une analyse comparative de I'impact de I'6conomie 
nig6riane sur les dchanges, V'agriculture, la sdcuritd alimentaire et la situation macro
dconomique de chacun des pays. Le cas du Tchad ne sera pas trait6 ici, faute d'enqu6tes 
sur la situation actuelle1 . 

I. LE NIGER EN SITUATION DE DEPENDANCE ACCRUE 

Sous 'effet de I'ajustement de 1'6conomie nig{riane, mais aussi de la crise 6conomique et 
de la politique de lib{ralisation du Niger, le march6 de ce dernier pays s'intbgre en quasi
totalitd h celui de son voisin. 

1.1. L'impact sur les echanges avec le Nigeria 

Les 6changes du Niger sont marqu6s depuis 1986 par un mouvement qui va croissant de 
baisse des exportations et d'augmentation des importations et des rdexportations. 

* Les exportations 

Les exportations nigdriennes, qui reposent principalement sur le b{tail et le nidbi, et 
secondairement sur les textiles et d'autres produits agricoles (oignon, poivron, souchet .... ), 
ddclinent 2. Ce mouvement est davantages marqu6 pour le commerce enregistr6 que pour 
les flux parall~les. Alors que les exportations enregistrdes se chiffraient entre 15 b 20 
milliards de FCFA de 1980 h 1988 (25 milliards en 1987), elles sont r6duites b moins de 
5 milliards en 1990. 

La baisse de la demande au Nigeria, suite b la forte r6duction du pouvoir d'achat des 
consommateurs, et la chute du cours parallele du naira par rapport au FCFA, qui renchdrit 
les produits nigeriens, sont Its principales causes du d6clin des exportations. Mais la 
relance de la production agricole et allmentaire au Nigeria joue certainement aussi un r6le, 
de m~me que la redistribution dans I'espace des effectifs bovins, suite A la s{cheresse du 
Sahel de 1984/85. 

De ce fait, on peut se demander si au-delA de la conjoncture d~favorable du march6 
nigdrian, il n'y a pas une tendance plus profonde qui se dessine oo le Niger perdrait les 
avantages de sa sp{cialisation dans I'exportation de b6tail et de nifbt. N'a-t-on pas assistd 
ces derni~res annes Ades importations ponctuelles de b{tail et de viandes en provenance 
du Nigeria ? 

I En raison de Ia situation perturb6e du pays au moment des enqubtes dans Insous-espace. 

2 Voir SOULE (rapport Niger). 



Carte n: 9: FLUX DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES REGIONAUX 
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Les r~formes dconomique" entreprises au Niger, en particulier la lib~ralisation du march6 
et les mesures de soutien aux exportations, n'ont pas modifi6 cette tendance. La baisse 
de 50% des taxes A I'exportation sur le b~tail, la suppression de celles sur le ni6bd, 
I'allgement des procddures administratives, puis la libdralisation de la commercialisation 
du nifbt, ont certes, dans un premier temps, relanc6 les exportations1, mais cet effet 
positif a 6t6 rapidement supplant6 par la conjoncture d~favorable du Nigeria2 . 

Certaines exportations agricoles se sont cependant maintenues ou d6veloppdes. Mais elles 
sont de faible ampleur compar~es au b6tail et au ni6b6. C'est le cas des produits, comme 
le poivron, de contrepartie aux achats de c~r6ales nig~rianes effectu~s par les producteurs 
des zones frontalires. C'est )ussi celui du souchet dont les ventes au Nigeria sont les 
seules 6 avoir progress6. Enfin, ce sont les exportations, marginales mais nouvelles, de bl6 
et de coton qui se sont ddvelopp~es en raison de la protection du march6 nigerian. 

* La r-exportation 

Les flux de transit et r6exportation 3 augmentent au point de devenir, de loin, le principal 
poste des ventes au Nigeria. Alors que l'exportation de produits locaux est infdrieure b 5 
milliards de FCFA en 1989 et 1990, selon les statistiques douanibres, la rdexportation 
atteint pros de 45 milliards, dont 32 milliards pour les seules cigarettes, et rapporte plus 
de 2,5 milliards de recettes en douanes. 

Ainsi, dans le commerce du Niger avec le Nigeria, les r6exportations enregistr6es sont (en 
1989 et 1990) 9 fois plus dlevdes que les exportations et 2,5 b 3 fois plus que les 
importations. Elles reprdsentent l'emploi du quart des importations nig6riennes du marchd 
mondial. 

A c6t6 des cigarettes et des textiles, les produis alimentaires, notamment le riz et la fai:le 
de bWe, occupent une place non n~gligeable, quoique fluctuante4 , dans ce commerce. 
Destines A I'origine exclusivement au march6 nigerian et b~n6ficiant b ce titre d'un 
pr~lIvement douanier infdrieur, ces flux sont d~sormais dcoul6s en bonne partie sur le 
marchd nig~rien ("faux transit"). C'est le cas du riz surtout, mais aussi du bld : importds 

A rexception du quota temporaire mis A I'exportation du bWtail en 1986-87, pour favoriser Ia reconstitution du 

cheptel suite h Is secheresse. 

2 Voir D. MAS (rapport Niger). 

3 Au Niger, ces flux reqoivent rappcllation de transit, mais nous prdfdrons les qualifier de r6exportation pour les 
diffdrencier des flux qui transitent per Cotonou et Lom pour lapprovisionnement du Niger. La d6nomination de 
transit s'explique par l'origine de ces operations, commanddes et financ6es par las commergants nig6rians, lors de 
Ia guerre du Biafra (GREGOIRE, 1986). 

80.000 t. de riz an 1985 at ?0.000 t. I'annde suivante selon GREGOIRE. 
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par ce biais A bas prix, ils concurrencent les structures publiques du RINI et des Moulins 
du Sahel qui accumulent 6 certaines pdriodes des stocks invendus 1 . 

Cette activitd g~ndratrice de marges commerciales et de recPttes fiscales substantielles, 
repose sur la protection que le Nigeria accorde b certaines de ses industries et fili~res 
agricoles. Son avenir est donc incertain. IIrisque d'dtre compromis par I'approfondissement 
de la libdralisation de I'6conomie nig~riane que r~clame le FMI et, pour commencer, par la 
r~ouverture des frontidres de ce pays aux importations de cdr~ales. 

0 Les importations 

Elles augmentent durant la pdriode et, surtout, leur diffusion s'dtend AI'ensemble du pays. 
Le carburant nigerian, Iongtemps cantonnd aux zones frontalibres, est utilisd aujourd'hui 
jusqu'A Tillabdry et I'engrais import6 est m6me rdexportd vers le Burkina et le Mali. 

Cette augmentation correspond A une croissance et un dlargissement des flux non 
enregistrds et de la fraude 2 . On estime, par exemple, que 50% des achats de carburant 
sont effectuds aujourd'hui par les circuits parallles, contre 10 h 20% au d6but des ann~es 
qljatre-vingt 3 . De ce fait, I'ampleur de I'augmentation des importations ne peut 6tre cernde 
avec pr6cision, car les r tatistiques douani~res enregistrent au contraire une baisse des 
achats en valeur par rapport 6 la moyenne de 20 milliards de FCA de 1980 b 1988. 

L'augmentation des achats au Nigeria s'explique par la conjonction de pluiieurs facteurs: 
la ddpr6ciation continue du naira qui rend les produits nig6rians tr&s comp6titifs en zone 
franc, la crise dconomique du Niger qui abaisse le pouvoir d'achat des consommateurs et 
les incite a reporter leurs achats sur les produits nig6rians moins chers, la relance de 
certaines productions et le maitien de subventions A certaines filires au Nigeria, sans 
oublier la forte baisse du pouvoir d'achat au Nigeria et le besoin de devises des opdrateurs 
nigerians qui les conduisent A privilegier les transactions avec la zone franc. En pdriode de 
crise 6conomique, c'est certainement 'attrait du franc CFA qui maintient I'intdrit des 
opdrateurs nigdrians pour le march6 dtroit du Niger. 

Les importations du Niger peuvent 6tre classdes en 4 grandes catdgories (par ordre 
d'importance) 

I Dans le cas du bWt,I protection nig~riane conduit ainsi A une configuration particulibre des 6chringes: las
producteurs nigriens venderit leur bl au Nigerla, les Moulins du Sahel transforment principalement du bI6 fran:ais 
pour Is march6 intirieur, les commerqants importent de Iafarne qu'ils r6exportent en partie vers le Nigeria, mais 
qu'ils dcoulent aussi sur le marchd inidrieur ('faux transit"), concurrenQant le monopole des Moulins du Sahel. 

2 Nous patlons de fraude dans le cas des flux qui concurrencent un monopole public (cas des hydrocarbures au Niger) 
ou qui enfreignent ure proh,bition de commerce extirieur. Plusieurs de ces transactionj sort aussi frauduleuses du 
point de vue du Nigeria. Dans le cas de 'engrais. Ia fraude est double puisqu'un marcha parallile s'est constitu6 
au Nigeria en merge du monopole de distribution publique ct qua rexportation est ri(ioureusement prohibde (cf 
SOULE. chap. IIat MARTINET. 1991). 

3 Vir D. NAUDET (rapport Niger). 
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- Les oroduits ptroliers qui forment Ia majeure partie des achats au Nigeria enregistrds et 
non enregistrds, en raison de Ia subvention qui leur est accordde au Nigeria (au taux de 
change parallble actuel, le carburant cotite 8 FCFA le litre au Nigeria). De ce fait, le Nigeria 
subventionne V'dnergie et les transports au Niger et favorise I'int6gration des marchds dens 
ce pays et celle des marchds entre les deux pays. 

- Les oroduits aqricoles locaux. principalement les cdrdales et dans une moindre 
mesure la cola. Les flux de cdrdales se sont ddfinitivement invers6s et le Niger est 
devenu un importateur structurel de mil, sorgho et malts du Nigeria, A hauteur 
probablement de 100 6 150.000 tonnes suivant les anndes1 . 

La forte demande au Niger, associ6e A la ddprdciation du naira et 6 I'attrait du franc 
CFA pour les opdrateurs nigerians ont certainement joud le r6le principal dans 
l'augmentation des mouvements de cdrdales. Mais la politique de libdralisation du 
march6 au Niger a aussi contribu6 A encourager les importations avec la suppression 
des licences, agr6ments et taxes et a reduction des risqucs commerciaux 2. 

- Les produits manufactures locaux (matdriaux de construction, engrais, pices de 
rechange, produits de lessive, textiles, huiles .... ). A I'exception du ciment, ces 
importations progressent moins que les prdcddentes en raison de la baisse du pouvoir 
d'achat nigdrien. Bien que favorisdes par la d6pr6ciation du naira, ces exportations 
reflbtent davantage les changements de I'industrie nigeriane, en particulier dans le 
secteur artisanal et informel : gains de productivit6 dus au faible coot de la main 
d'oeuvre, production adaptde aux bas revenus, recentrde sur I'utilisation d'intrants 
locaux.... Quant aux importations d'engrais, elles s'expliquent principalement par Ia 
forte subvention qui leur est accordee au Nigeria. 

- Les produits manufacturds importes, d'Asie surtout, pour lesquels le Nigeria dispose 
d'avantages comparatifs (dans I'importation) en raison de la taille de son march6 et 
des relations anciennes que ses commerqa'ts entretiennent avec les exportateurs 
asiatiques. 

En rdsum6 : 

* Le Niger accuse aujourd'hui un deficit inquidtant dans les dchanges commerciaux 
avec son partenaire3 . Ses importations augmentent, alors que Ia r6exportation qui a 
pris le relais de I'exportation de produits locaux est menacde par la libdralisation au 
Nigeria. 

I Voir SOULE (rapport Niger). 

2 Cf D. MAS (rapport Niger). 

'estimation macro .conomique de I'Lquilibre ressources/emplois ITES), dont on dispose pour t'ann6e 1987, fail 
apparatlre un deficit du commerce exi6rieur non enragostr# du Niger de prbs de 55 milhardt do FCFA, imputable an 
grande parti aux Achanges avec le Nigeria. Cette annde.lb, les statistiques douanibres font Atal d'un d6ficit do 18 
milliarr' ..e FCFA et la balance des paements d'un d6ficil commercial de 32 millards (NAUDET, rapport Niger). 

3 

http:annde.lb


' Plus inqui6tante encore est la structure du commerce, extr~mement d~favorable au 
Niger: d'une part, ses ventes ne portent que sur des produits locaux bruts ou des 
marchandises de rdexportation, d'autre part il importe aujourd'hui du Nigeria tous les 
biens strategiques (dnergie, cdrdales, cimert) ou essentiels A la consommation 
courante des m~nages. II est donc rdelleme-', devenu d~pendant de son voisin. 

* Enfin [a part des 6changes non enregistr{s et de la fraude s'accrot de manibre sans 
pr6cedent, infirmant ainsi la thbse qui voulait que la libralisation du marchd favorise 
la l6galisation des transactions et augmente les recettes fiscales. 

1.2. L'impact sur I'dconomie du Niger 

D'une mani~re g~ndrale, les 6changes avec le N.iqeria ont dans la p~riode r6cente un impact 
ambivalent sur l'6conomie du Niger: tres defavorable aux entreprises du secteur moderne 
et 6 I'Etat, tr~s favorable aux consciinateirs, aux commerqants et au secteur informel et 
mitigd pour les producteurs agricoles. 

* I'impact sur I'agriculture et la s6curitd alimentaire 

Les avantages que I'agriculture nig~rienne a pu tirer des 6changes avec le Nigeria dans les 
p~riodes prdcdentes diminuent, mais sont loin d'avoir disparu. 

D'une mani~re g~n~rale, les revenus d'exportation du secteur agro-pastoral d~clinent 
nettenient, mais dans les zones frontali~res, les ventes au Nigeria jouent toujours un r6le 
important dans les revenus des exploitations. Par ailleurs, les fortes importations de 
c6rdales (mil, sorgho surtout et mais) ne constituent pas une concurrence directe pour les 
producteurs nig~riens: d'une part, la grande majoritd d'entre eux ne produit pas pour le 
marchd, mais en fonction d'une strat~gie de stcuritd alimentaire familiale, d'autre part, le 
gros des c~r~ales du Nigeria arrive sur le march6 nig~rien b partir de fevrier-rnars, soit 
apr~s que la collecte principale soit effectude au Niger. Ceci 6tant, la baisse des prix des 
c~rdales signifie une diminution des revenus des producteurs et un handicap sdrieux pour
le ddveloppement d'une production plus intensive destin6e au marchd. 

Ce handicap est partiellement compens6 par I'approvisionnement en intrants Abas prix du 
Nigeria et la rduction des coits de transport induite par I'utilisation du carburant importd.
Bien que la consommation d'engrais reste faible au Niger, la diffusion des produits
nigdrians s'est dlargie et couvre aujourd'hui I'ensemble du pays. 

L'analyse fine des effets sur I'agriculture des dchanges avec le Nigeria montre que ceux-ci 
sont en rdalitd plus complexes. Cela tient au caractbre globalenient d6ficitaire de 
I'agriculture nig~rienne, qui 6tablit un lien Jtroit entre production agricole et s~curit6 
alimentaire: la grande majorit6 des producteurs sont des acheteurs nets sur le marchA1 (ils
achbtent plus de c~rdales qu'ils nen vendent) et les producteurs exc~dentaires ont souvent 
recours au marchd pour une partie de leur approvisionnement. De ce fait, les effets de la 
baisse des prix des c~rdales sont ambivalents: le manque Agagner sur la mise en march6 



du producteur peut btre compensd par I'6conomie qu'il rdalise sur la ddpense de 
consommation. 

Les stratft ie:- et les contraintes des producteurs dans la region ddficitaire de Diffa,
frontaliere afc le Nigeria, sont rdv6latrices de ce mdcanisme. Ces producteurs se sont 
adapt6s au march6 du pays voisin qui leur offre un d6bouch6 commercial et une 
s~curisation de i'approvisionnement vivrier. Ils ont simplifi6 leur assolement en culture 
pluviale (mil et nidbe) et ont ddveloppd et diversifi6 leurs cultures irrigudes autour d'un 
objectif d'autoconsommation (riz, mars, bld) et d'exportation (poivron, b16). La production 
ne suffisant pas aux besoins, la vente du poivon au Nigeria permet d'acheter du mil. Mais 
les producteurs ne tirent pas tout le parti qu'ils pourraient de ces 6changes, car le besoin 
imm6diat de cereales et le manque de trdsorerie les contraignent h vendre le poivron d(s
la r6colte, au moment o6 son prix est au plus bas. Ainsi, c'est en augmentant leurs 
revenus et leur capacitd de production vivribre (qui leur permettraient de diffdrer la vente 
de poivron) que ces producteurs pourraient ameliorer leurs termes de I'6change avec le 
march6 nigerian . 

Si I'impact de l'int~gration des marches est mitig6 sur I'agriculture, il est par contre tr~s 
positif sur la securite alimentaire du Niger. La libdralisation et la baisse des coots de 
transport ayant ac-ru l'int6gration des march6s, "le Nigeria devient le grenier du Niger " 2 

et ses cr6ales (mil-sorgho) jouent un r61e r6gulateur du marchd nigerien structurellement 
deficitaire. Probablement davantage que I'aide alimentaire, peu efficace, les importations 
du Nigeria contribuent 6 stabiliser les prix sur les marches des zones deficitaires. Ainsi en 
p~riode de soudure, lors des campagnes 1989/90 et 1990,91 (ilest vrai peu deficitaires), 
le niveau des priy sur ces marches ne d~passe qu',i de rares exceptions pros le niveau des 
prix de Niamey 3 . 

Toutefois, on peut se demander si I'assurance de sdcuritd alimentaire 6 court terme fournie 
par le Nigeria n'hypoth~que pas la securte alimentaire , moyen et long terme du Niger. La 
baisse des revenus des producteurs ne va-t-elle pas decourager la production ?Et par quels 
moyens le Niger pourra-t-il financer ses achats au Nigeria ? 

* I'impact sur les dquilibres macro-dconomiques 

L'augmentation des dchanges non enregistrds et de la fraude a contribud h accroTtre 
fortement l'informalisation de I'dconomie nigdrienne. Ce changement de "structure" de 
!'conomie a eu des r6percussions fortes sur le secteur moderne et I'Etat 4. 

Les entreprises du secteur moderne et public sont les premieres victimes de ce 
changement. Nombre d'entre elles ont dCi fermer leurs portes sous la double concurrence 

Voir H. KORE (rapport Niger), 

2 MAS (Rapport Niger) 

3 Cf HAMADOU (rapport Niger). 

' Pour cette section. voir I'analyse detaillee de D. NAUDET (rappor; Niger). 



des importations , bas prix du Nigeria et du secteur informel au Niger. Ainsi, l'industrie 
textile nigdrienne, qui exportait pros de 70% de sa production au d6but des ann6es quatre
vingt, lutte actuellement pour conserver le marchd intdrieur. Et Maradi, qui avait dix ans 
auparavant une structure industrielle substantielle, n'est plus aujourd'hui qu'une place 
commerciale. 

Le d~clini de la production de plusieurs secteurs et l'informalisation de I'dconomie ont, avec 
la chute des revenus de I'uranium, un impact n~gatif sur la croissance :le Niger est le seul 
pays de l'UMOA b connaitre un recul du PIB (- 1,1% de 1981 b 1990, contre 3,1% pour 
le Burkina Faso et 2,1% pour le Bdnin). 

Les finances publiques sont les secondes victimes de cette dvolution. Elles se d6gradent 
nettement, en d6pit de I'ajustement. Le manque , gagner de I'Etat, par suite de fraude 
douani~re ou d'insuffisance de taxation du commerce d'import-export est trbs important. 
Le Niger est le pays de I'UMOA qui pergoit le moins de recettes fiscales sur importations 
et celui oO ce ratio a le plus baissd (passant de 4,6% en 1982 b 2,8% en 1989). Les 
recettes budg~taires sur lafili~re des hydrocarbures, qui atteignaient pros de 12 milliards 
de FCFA au milieu des ann~es quatre-vingt, sont inf 6,ieures A 5 milliards en 1990. De ce 
fait, les d6penses d'investissement reposent en quasi totalitd sur les financements 
extdrieurs et "l'dconomie est paralys~e par l'incapacitd financi~re de I'Etat"'1 . 

Enfin, les importations A bas prix relatifs du Nigeria ont un impact important sur le niveau 
des prix: aiddes par lastabilit6 de ceux du march6 international, elles ont eu un effet 
d~flaionniste sur I'economie nigrienne. La baisse des prix, en particulier des cdrdales, a 
eu un effet positif 6vident pour les consommateurs. Plus g~n~ralement, elle a permis 
d'amortir le choc de lacrise et de I'ajustement sur I'ensemble de I'6conomie. Mais elle a 
jou6 en partie contre les revenus des producteurs et contre lapolitique de lib6ralisation du 
march6 qut promettait un relIvement des prix 6 In production. 

Au totF', avec la baisse des exportations, lar~duction des recettes budgdtaires, la d~flation 
importee, lacroissance n6gative et I'augmentation de la part des activitds informelles, c'est 
I'ensemble du programme d'ajustement du Niger qui est contrecarr6 dans ses objectifs. 

En rdsum6 : 

0 Dans la conjoncture actuelle, les dchanges avec le Nigeria favorisent la 
consommation et le commerce au Niger, au ddtriment de la production. Autrement dit, 
la politique nigrienne de relation avec le Nigeria privildgie le court terme, au detriment 
du moyen et long terme. Cette politique permet aujouid'hui d'amortir le choc de la 
crise et de I'ajustement. mais, A terme, elle aura un coot tris dlev6 pour I'dconomie 
nig~rienne. 

* Les politiques d'ajustement et de libdralisation conduites dans les deux pays ont 
renforcd l'intdgration de I'dconomie nigdrienne A celle du nord Nigeria. Cette 

NAUDET (rapporl Nigeri. Les arrhrds de paiements de I'Etat reprdsenient en 1991 plus d'une ann6e de recettes. 



integration par les marchds se realise au d6triment du secteur moderne et de la 
capacitd d'action de I'Etat nigdrien ("qui n'P pas perqu les dividendes fiscaux de sa 
nouvelle politique')l. Elle pose aussi le probl~me de la d~pendnce du Niger par 
rapport A son puissant voisin. 

* La s~curit6 alimentaire du Niger. qui est en grande partie assurde par I'agriculture 
nig~riane, ne peut plus ktre financ6e aujourd'hui par les exportations de marchandises 
(en diminution). Elle repose en fait sur I'attrait du franc CFA pour les oprateurs 
nigerians. On doit donc se demander jusqu'b quand la sdcurit6 alimentaire du Niger 
pourra 6tre garantie par sa sdcuritd mondtaire ? 

I1.LE BENIN :UNE STRATEGIE D'ADAPTATION DE SA FONCTION DE RELAIS 

Suite 6 I'ajustement de I'dconomie nigdriane, la devaluation du naira est si profonde qu'elle 
provoque lapanique, tant chez lts hommes d'affaires qui animent les 6changes frontaliers 
qu'au sein de la population qui voit son pouvoir d'achat chuter tr6s fortement. Mais de 
fagon g~ndrale, I'impact du PAS nig~rian concerne 6 la lois le commerce, I'dvolution de 
I'agriculture et lasituation dconomique gen~rale du Benin. 

2.1. L'impact sur les dchanges avec IPNigeria 

Sur le plan commercial, I'arr~t total des importations de denrdes alimentaires de base (riz, 
bid, ma'is, et orge) au Nigeria a co'ncide avec I'amorce d'une politique de bon voisinage 
par le nouveau rdgime du Gdndral Babangida. Celle-ci s'est d'abord caractdrisde par le 
relachement de lasurveillance aux frontibres, devenue tr~s contraignante depuis leur 
fermeture en avril 1984, et par I'annulation des mesures cr~ant la zone de protection (the 
Border Zone) contre la contrebande. 

Profitant de cette atmosphere, les relations commerciales b6nino-nigdrianes passent par 
trois dtapes entre 1986 et aujourd'hui 

' 1986-1988 

C'est la p6riode de la rdouverture des fronti~res terrestres (en fvrier 1986) et de 
I'am~lioration des relations de voisinage 6 travers l'organisation des conferences bilatdrales 
sur la Cooperation transfrontali~re. debutde par celle de Badagry entre le BUnin et le 
Nigeria en mai 1988. 

Cette conjoncture donne une forte impulsion au commerce frontalier, notarment aux 
activit6s de rdexportation largement dominoes par les cdrdales import~es du marchd 
international :riz et farine de bld. Les importations b~ninoises de riz atteignent le cliffre 
record de 380.000 tonnes en 1987 dont environ 320.000 tonnes sont rdexportdes vers 
le Nigeria. La r6exportation de farine de bWr-p,:oche les 60.000 tonnes la mame anne. 

MAS. (rapport Niget) 



Le r~glement de ces ventes de cdrdales au Nigeria se fait en naira exclusivement et oblige
les commergants bdninois b recycler la monnaie convertible h travers produitnon un 
particuli~rement intdressant pour le marchd b(ninois, le p6trole. Mais l'importance de ce 
trafic ne suffit pas Ardsorber le volume de naira d~vers6 sur le march6 b~ninois en contre
partie des cdr6ales import~es. D'autres produits, manufactures localement ou import6s,
viennent ainsi compl(ter les achats bdninois d'hydrocarbures: savon, detergents, mat6riaux 
de construction, pi~ces d6tach6es de v6hicule, appareils 6lectro-m6nagers, pacotilles 
originaires d'Extrdme-Orient.... 

Ces importations massives du pays voisin ont pour effet de r6duire substantiellement les 
avantages que I'Etat et les anciennes compagnies de traite tiraient des 6changes avec le 
Nigeria. Une vive concurrence s'instaure sur les produits commercialisds par les soci~t6s 
d'import-export telles que la CFAO, la SCOA et John WALKEN. Plusieurs de ces soci~tds 
sont alors contraintes de fermer ou de changer de statut. Cette dvolution porte un coup
d'arr~t au profit que I'Etat b6ninois tirait du commerce avec le Nigeria par le biais de la 
fiscalit6 sur les entreprises. La situation est d'autant plus critique que le financement des 
achats de riz et de farine de b16 sur le march6 mondial se fait par le biais de credits 
bancaires octroy(s dans des conditions douteuses du point de vue du recouvrement des 
cr6ancEs. Ainsi, cette p(riode se traduit par lacrise des banques commerciales devenues 
totale.nent d(pourvues de liquiditds. 

* 1988-1990 

C'est lap(riode de crise dconomique aigGe du Bdnin marqude notamment par le non
paiement des salaires et le ralentissement de lar6exportation de c6r6ales, faute de credits 
docunentaires. Les importations de riz passent de 294.000 tonnes en 1988 h 191.000 
tonnes en 1989 et A 120.000 tonnes en 1990, celles de farine de bI6 de 126.000 tonnes 
en 1988 b seulement 32.000 tonnes en 19891. Mais les importations de produits nigdrians
dominent toujours le march6. Les fonctionnaires non r6mun(r(s par I'Etat s'engagent dans 
le commerce frontalier, en particulier dans l'importation des produits p6troliers. Toute la 
population b6ninoise est pratiquement concern~e par ce trafic devenu d'autant plus
int6ressant que le naira se d(pr6cie rdguli~rement sur le march6 parall~le. 

C'est donc en grande partie grAce aux produits import6s du Nigeria , bas prix que les 
salaries b6ninois r6sistent aux cons(quences de IAcrise budg(taire de I'Etat. Le caractbre 
aigu de celle-ci aboutit 6 la convocaion de la Ccni'rence nationale en f6vrier 1993 et au 
changement de r6gime politique, marqud par la ci'mocratisation des institutions. 

* 190-1993 

C'est la reprise des activit~s de rdexportation financdes en g"ande partie par les rentes de 
la nouvelle dmocratie b(ninoise. En effet, "le passage en douceur" du regime marxiste
16niniste A[a d6mocratie s'est traduit par un apport net de capitaux ext6rieurs, d'abord des 
exils b(ninois tr~s nombreux, ensuite des bailleurs de fonds sous forme de prir-,o A la 
ddmocratie. IIen a rdsult6 I'installation de cinq nouvelles banques qui, en moins de 

IGUE ET SOULE, (1992, p. 188). 
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quelques anndes d'activit6, ont rdussi b mobiliser plus de 100 milliards de FCFA d'6pargne.
Une bonne partie de ces fonds finance la reprise de la r6exportation qui porte d6sormais 
sur trois pincipaux produits : le riz, la farine de bl, et, fait nouveau, les voitures d'occasion 
venues d'Europe. 

A cette fonction classique de relais pour le march6 nigdrian s'ajoute d~sormais celle pour
le Togo, sinistr6, et pour le Niger, mal r~compensd pour ses efforts de d~mocratie. II en 
r~sulte une forte activit6 marchande au port de Cotonou. Le commerce marche d'autant 
mieux que la libert6 et la sdcuritd qui rdgnent au Bdnin sont source de confiance pour les 
op6rateurs dconomiques des pays voisins. Cette conjoncture permet au Bdnin de mieux 
faire face aux exigences du PAS. 

Ainsi, le pays joue ddsormais un r6le d'agent de change (et partiellement de banquier) pour 
son voisin de I'Est, en offrant aux commergants nig6rians une partie des devises (FCFA)
dont ils ont besoin pour faire fonctionner leurs relations commerciales avec le march6 
mondial. 

En rdsum: 

* Le Bnin tire parti de la nouvelle conjoncture du Nigeria par le biais des importations: 
celles de cdrdales du marchd mondial rdexport6es vers le Nigeria soutiennent son 
activite commerciale, tandis que celles en provenance du march6 nigdrian permettent 
A la population de pallier les effets de la crise dconomique. 

* Avec I'approfondissement des crises dconomiques et financi~res dans la zone, le r6le 
de relais du Bnin se renforce vis-b-vis du Nigeria (approvisionnement en c6r(ales et 
en devises) mais aussi d'autres pays voisins. 

2.2. L'impact sur I'dconomie b6ninoise 

L'conomie b~ninoise s'adapte au changement de la conjoncture nigdriane en modifiant sa 
fonction de relais pour le march6 voisin. Cette adaptation lui permet de prdserver son 
agriculture de la concurrence des produits nig{rians. 

* L'impact sur I'agriculture 

La relance de I'agriculture nig~riane dans le contexte du PAS renforce la concurrence sur 
les march~s frontaliers. En effet, la devaluation p~riodique du naira entre 1986 et 
aujourd'hui, rend les produits agricoles nigerians tr~s comp6titifs. Cela se traduit au B1nin 
par des entr6es ponctuelles de maYs et de nidbd, notamment dans les secteurs de Krak6,
Pobd, Kdtou et Nikki. On estime 6 environ 10 b 15.000 tonnes, la quantit6 du ma's 
nigerian commercialis6 au B1nin en 19901. Cette entree ponctuelle facilite 
I'approvisionnement vivrier du pays et abaisse le prix du ma's local, sans pour autant 

ONC-GTZ (1991) 



concurrencer la production b~ninoise, dtant donrA la faiblesse relative des volumes 
import6s. 

Ensuite, la baisse du naira sur le marchd parall~le stimule I'importation des intrants 
agricoles A partir du Nigeria : engrais, pesticides, vari6t6s semenci6res am6lior6es, moto
pompes etc... C'est ainsi qu'une bonne partie des engrais utilis6s pour la culture du coton 
(urge et NPK) dans le d6partement limitrophe du Nigeria provient de ce pays. En ce qui 
concerne les varidtds semenci~res am~liordes, ce sont surtout les boutures de manioc h 
haut rendement, sdlectionn~es A partir de I'IITA (Institut International d'Agriculture 
Tropicale) d'lbadan, qui entrent massivement au B1nin. GrAce 6 cette importation, le 
d6partement de I'Ou~md, accol6 au sud-ouest du Nigeria, fournit environ 295.000 tonnes 
de manioc par an, soit 30% de la production nationale. Dans ce d~partement, les r6gions 
frontali~res comme Pob6 et Kdtou enregistrent un rendement de 20 A 35 tonnes de manioc 
6 I'hectare contre seulement 7 A 9 tonnes de moyenne nationale. Hormis les boutures du 
manioc, on note une utilisation de plus en plus grande du ma's hybride nigerian dans les 
secteurs de K~tou et de Nikki. 

Quant aux moto-pompes, elles servent b irriguer les fermettes maralch~res de la valle du 
Niger b Malanville, r~put~e pour la culture de l'oignon. En 1991, environ 171 moto-pompes 
sont ainsi utilis6es dans la seule commune de Garou (sous prefecture de Malanville) pour 
irriguer les ch3mps d'oignons. Toutes sont achet6es au Nigeria, y compris leurs 
accessoires. 

La derni~re repercussion de la politique nig~riane d'ajustement sur I'agriculture b~ninoise 
concerne la trbs forte diminution des exportations agricoles b~ninoises vers le Nigeria. Si 
I'on considbre, par exemple, les cossettes d'ignames qui constituaient I'un des principaux 
produits vendus au Nigeria lors du boom p6trolier (avec 10A 15.000 tonnes par an 1 ), leur 
exportation ne d6passe pas 900 tonnes en 1991 et A peine 500 tonnes en 19922. 

D'une mani~re gdn~rale, la contribution des produits nig~rians A la stabilisation de I'offre 
agricole, en mais notamment, et A I'approvisionnement en intrants, a donn6 une nette 
impulsion A I'agriculture b6ninoise ces derni~res ann~es. Celle-ci se mesure par la tr~s forte 
performance du coton d'une part, du ma's et du manioc d'autre part. Pour le mats, le B6nin 
d6tient aujourd'hui le record de production par t6te d'habitant du sous-espace, de I'ordre 
de 64 kg par an, alors que celle-ci n'est que de 15 kg au Nigeria et 12 kg au Togo 3. Cette 
situation crde un exc6dent d'offre en mais, accru par les apports p~riodiques nig~rians, qui 
fait du B6nin le marchd A ma's du sous-espace, largement fr6quent6 par les commergants 
togolais, burkinabe et nig~rians. L'offre annuelle de mais avoisine 50.000 tonnes. Elle 
confbre au marchd vivrier b6ninois un dynamisme exceptionnel, caractdris6 par un degr6 
6lev6 dans I'organisation du marchd et par les acteurs4 . 

I IGUE (1985). 

2 ONC-GTZ (1991). 

3 ONC-GTZ (1992). 

IGUE ( rapport Bnin). 



*L'impact sur I'ensemble de I'6conomie 

L'ajustement structurel permet au Nigeria de mieux valoriser ses diffdrentes productions
agricoles et industrielles. Cette conjoncture limite considdrablement ia politique de 
rdexportation initide au B6nirn depuis 1973. L'activit6 reste aujourd'hui cantonnde aux 
seuls produits cdrdaliers importds de I'extdrieur pour lesquels les rdcentes mesures de 
libdralisation des importations de bld (et probablement du riz) par le Nigeria augurent des 
perspectives incertaines. La limitation de la r~exportation vers le Nigeria aux quasi seuls 
produits cdrdaliers rdduit considdrablement les recettes douani~res qui sont passdes de 29 
milliards de FCFA en 1982 6 8 milliards seulement en 1990. Cette baisse se rdpercute sur 
le budget de I'Eiat alimentd essentiellement par les entr6es fiscales. Ainsi, celui-ci a chut6 
de 57 milliards de FCFA en 1982 b 39 milliards en 1989, avec suppression des chapitres 
consacr6s 6 I'dquipement et 6 I'investissement. 

Par ailleurs, la concurrence des importations du Nigeria ruine toute tentative 
d'industrialisation sur le march6 dtroit du Bdnin. 

On peut donc dire que le PAS nig6rian a des effets tf s n6gatifs sur la fonction de relais 
que joue le Bdnin pour le Nigeria vis-6-vis du march6 international. Mais en mgme temps, 
cette conjoncture provoque une inversion de cette fonction en faveur des exportations
nigdrianes pour lesquelles le B1nin reste le principal relais vers les pays francophones 
int6ress6s par les fabrications nig~rianes b bas prix. C'est en effet h partir de Cotonou que
les Maliens, les Burkinabe et les Ivoiriens acc6dent au marchd nigdrian. L'inversion de sa 
fonction de relais permet au Bnin de continuer 6 tirer profit de sa proximitd avec le 
Nigeria, tout en rectant un important march6 financier 6 partir duquel le Nigeria 
s'approvisionne en devises CFA n~cessaires 6 ses 6changes avec l'ext6rieur. 

Cette situation, bien que profitable A court terme, crde n6anmoins une tr6s forte 
ddpendance I'6gard du Nigeria qui ne facilite pas la planification de I'6conomie b6ninoise. 
Que faire pour lutter contre cette ddpendance ? La rdponse n'est pas facile 6 donner, tant 
les contraintes lides au Nigeria p~sent lourdement sur I'avenir du pays. Les Bninois en 
sont si conscients qu'ils prdf~rent la speculation 6 I'imagination pouvant offrir des 
perspectives de changements plus dynamiques et plus durables. 

En rdsum6 : 

* L'impact du PAS nig6rian sur I'agriculture bdninoise est dans l'ensemble positif 
I'apport de produits agricoles nigdrians stabilise I'offre du marchd bdninois et 
I'approvisionnement en intrants et semences amdliordes favorise I'amdlioration de la 
production locale. L'exc6dent de production qui rdsulte de cette situation exige que 
le Bnin puisse exploiter les opportunit~s du grand marchd nigerian. Malheureusement, 
cette ambition qui permettrait au B.nin de renforcer la performance de son agriculture 
ne pourra se concrdtiser que si le taux de change du naira devient plus favorable aux 
exportations des pays voisins. 



* Le B~nin joue un r61e de relais pour l'offre nigdriane 6 destination des autres pays
francophones. Mais cette situation renforce sa ddpendancu I'bgard du Nigeria. 

IlI. LE CAMEROUN : UNE INTEGRATION RENFORCEE AU SOUS-ESPACE 1 

Les relations du Cam'3roun avec le Nigeria subissent de grands changements au cours de 
cette pdriode. Alors que le pays 6tait restd auparavant relativement 6 I'dcart du 
mouvement d'intdgration au march6 nigdrian et que ses producteurs tiraient parti de ce 
marchd par leurs exportations, la situation s'inverse dans ces derni(res ann6es : le Nigeria
devient un pourvoyeur de denrdes alimentaires et de produits manufacturds du Cameroun 
et les effets de l'intdgration au march6 nigerian se font sentir jusqu'b l'intdrieur du pays. 

3.1. L'impact sur les 6changes avec le Nigeria 

La concurrence accrue des produits nig6rians sur le rnarchd camerounais s'explique en 
premier lieu par la forte ddprdciation du naira. Ainsi, la pLndt ation du marchd camerounais 
devient particuli~rement nette 6 partir de 1988, au moment o6 la monnaie nigdriane
franchit un nouveau palier b la baisse. Mais elle tient aussi au d6calage dans les calendriers 
d'ajustement des deux pays. Du fait de la :estion prudente de .a rente pdtrolire, le 
Cameroun entre en crise financi~re plus tard que le Nigeria et c'est deux b trois ans apris 
son voisin qu'il prend des mesures d'ajustement. Ce d~calage explique en partie le 
dynamisme actuel de I'agriculture nigdriane dans la conqu~te du march6 camerounais. 

*Les importations 

De conjoncturels dans les anndes pr6cddentes, les flux en provenan,.:e du Nigeria tendent 
, devenir structurels. Les march6s urbains du nord et du sud-ouest camerounais sont 
aujourd'hui largement approvisionnds par divers produits agro-pastoraux et agro-industriels 
en provenance du Nigeria: ignames, mangues, past~ques, pistaches, oeufs, poulets, farine 
de maYs, farine de sorgho, huiles v~g~tales, margarine, sucre raffin6, lait et chocolat en 
poudre 2... II ne s'agit pas d'6changes de voisinage mais, dans la plupart des cas, d'un 
commerce de longue distance3 . 

Ces flux sont rdcents. Dans le nord Cameroun, les grossistes d'Amchid6 Banki (qui
approvisionnent Maroua) et ceux de Gashiga (6coulant sur Garoua) ddclarent avoir mis en 
place les circuits d'igname et de fruits depuis, respectivement, moins de dix ans et quatre 
ans. Dans le sud, ce commerce date aussi des dernires anndes. Une diff6rence de taille 

I Le r6daction do cetts section emprunte de nombreux passages au texts d'ENGOLA OYEP Ct D. HARRE (rapport 
Cameroun). 

2 Tous les produits alimentaires en provenance du pays voicin ne sont pas d'origine nig6riane: [o sucre raftinA, les
huiles v6g6talos et Is farina do sorgho, notamment, sont issus de Ia rdexportation. Malgrd Ia d6priciation du naire,
leur importation du march6 international ost favoris6e par une taxation plus foible au Nigeria qu'au Cameroun. 

3 Les ignames viennent du plateau du Gongola, des rdgions d'Onithsa ot do Jos. Les oeufs at las pommos do terra
proviennent do Is r6gion do Jos. les volailles de Maiduguri, Ia farina de mals de Jos at do Meiduguri. 



est cependant b noter entre les zones septentrionale et mdridionale du Cameroun : dans 
la premiere, ce sont les r~seaux haussa du Nigeria qui organisent la commercialisation, 
tandis que la communautd ibo installde au Cameroun contr6le l'importation dans la 
seconde. 

Un phdnombne nouveau apparaTt depuis 1990 dans la zone frontalilre m~ridionale avec 
I'arriv~e de bovins du Nigeria sur le marchi de Bamenda. Ces flux, de I'ordre de 2.000 
totes par an, sont modestes compares b ceux qui se ddroulaient en sens inverse dans les 
ann~es soixante-dix (environ 50.000 bovins dtaient achemin~s vers le Nigeria A partir de 
cette region), mais ils pr6figurent peut-8tre une inversion des flux qui pourrait prendre de 
I'ampleur. A I'heure actuelle, celle-ci s'explique principalement par I'attrait du franc CFAI. 

Enfin, il faut souligner que si les importations alimentaires augmentent durant cette 
p6riode, celles de produits manufactur6s et industriels (carburant, d6tergents, cosmitiques, 
mat~riaux de construction, engrais...) s'6largissent davantage. Elles sont de loin plus 
importantes en volume et en aire de diffusion au Cameroun. 

* Les exportations 

Durant cette p6riode et b I'heure actuelle, les exportations camerounaises de produits agro
pastoraux sont relativement modestes. 

Du c6td de !a frontilre mdridionale dominent toujoui-s les flux traditionnels des produits de 
cueillette et de gombo. Du c6t6 septentrional, les exportations de b6tail nont pas t(
interrompues, car les prix des animaux sont nettement plus faibles dans I'extrime nord du 
Cameroun que dans les grassfields du nord-ouest. Par ailleurs, des exportations officielles 
de coton sont venues s'ajouter, depuis 1989, aux ex;ortations frauduleuses 2 , suite 6 la 
conclusion d'un contrat d'approvisionnement entre des industriels nig6rians du textile et 
la SODECOTON, portant sur des livraisons annuelles de 5.000 tonnes. 

Le riz SEMRY demeure ndanmoins le principal produit d'exportation vers le Nigeria. La 
lib~ralisation de la filibre engag~e depuis 1987 ri'a fait que renforcer les sorties de paddy: 
le march6 nig6rian absorberait entre la moiti6 et les deux tiers du paddy commercialisd (soit 
entre 21.000 et 28.000 tonnes) 3 . Malgr6 la d~pr~ciation du naira vis-h-vis du FCFA, le riz 
SEMRY intdresse toujours les commerpants nig~rians car ils peuvent I'acqudrir auprbs des 
producteurs en dchange d'engrais ou d'autres produits manufactur6s 4 . 

."M6me si les 6carts de prix no sont pas substantiels entre Dorofi (Nigeria) et Bamenda (Cameroun), le transfart de 
bdtail nigdrian au Cameroun resta une op6ration fructueuse. Ella permet d'acqudrir des francs CFA qui, convertis 
en neira sur le march6 paralIle, conf~rent aux mequignons la capacit6 d'augmenter rapidement lours nouveaux 
echats de b6tail" (BOUTRAIS at al., 1992). 

2 Motiv6es pa Is volontd des producteurs d'echapper au palomant de ls redevance do Is SODECOTON. 

3 L'exportation sous forme de paddy s'explique par Is pratique nig6riane d'dtuvaga event d~corticage, inexistante au 
Cameroun. 

4 A cat 6gerd, on dolt mentionnor qua las moulins A d6cornquer priv6s qui assurent Is transformation du paddy dens 
la zone SEMRY depuis 1989, sont importds du Nigarie. Quolques-uns appartliennent Ades n6gociants nig6rians, mais 
lour exploitation est assures par des prfte-noms camerounais. 



* La rdexportation 

Les flux de rdexportation de cdrdales qui avaient pris une ampleur soudaine en 1982/83 
se maintiennent durant cette pdriode en rdponse 6 la prohibition des importations 
nigdrianes. Mais leur structure se modifie nettement: le boom de la rdexportation de riz se 
termine en 1986, et les flux de farine de bid prennent le relais. 

Tableau n' 4.1.
 
Evolution des importations de riz et de farine de bid
 

au Cameroun selon diffdrentes sources (1982-91, en milliers de tonnes)
 

RIZ FARINE DE BLE 

ONPC Douanes ONPC Douanes 

1982 276 17 71 27
 

1983 192 76
51 22
 

1984 170 88
31 16
 

1985 264 92
48 37
 

1986 225 152
58 68
 

1987 98 70 203 123
 

1988 147 50 276 167
 

1989 100 250
28 214 

1990 74 50 292 

1991 126 101 362 241 

Sources : ENGOLA et HARRE 

On estime que plus de la moiti6 des importations de riz camerounaises ont 6td rdexportdes 
vers le Nigeria de 1982 6 1986 (soit une moyenne annuelle de 100.000 6 plus de 150.000 
tonnes). Bien que la rdexportation de farine de bid soit plus difficile A cerner1 , on peut 
penser qu'elle concerne une part environ dquivalente des importations et qu'elle augmente 

En raison du manque de donndes sur Is consommation nationale at de Ia baisse parallble des importations de b16 
(Cf OYEP et HARRE. rapport Cameroun). 



de manibre continue depuis 1987, en suivant le mouvement des importations (elle 
passerait ainsi de prbs de 100.000 t. en 1987 b 150.000 ou 200.000 t. en 1991) 1 . 

L'ampleur de la rdexportation s'explique par une conjonction de facteurs. Le premier tient 
A la disparitd des politiques de commerce extdrieur. Le Nigeria prend des mesures de 
restriction des importations A partir de 1981, puis de prohibition (en 1984 pour le riz et 
d6but 1987 pour le bl) qui entrainent une pression de la demande et une hausse des prix 
des cdrdales. A I'oppos6, le Cameroun suit depuis Iongtemps une politique d'importation 
libdrale et celle-ci se renforce avec le programme d'ajustement structurel. Ainsi les 
importations de farine de b16 sont lib6ralis6es en 1990 (tandis que celles de riz restent 
soumises , I'obtention d'une licence) et les droits et taxes demeurent modestes (20,5% 
sur le riz et 30% sur la farine2). Par ailleurs, la pdr6quation institu6e en 1988 sur le riz est 
peu respectde par les importateurs 3 . 

L'engouement pour cette activitd s'explique aussi par les facilitds accord~es AI'oligopole 
des importateurs par l'Etat (licences d'importation de riz) et les banques commerciales qu'il 
contr6lait (crddits documentaires), ainsi que par la pr~bende de commergants comme 
d'agents de l'administration. La comparaison de 'enregistrement different des importations 
par I'Office national des Ports (ONPC) et par les douanes (voir tableau n' 4.1.) permet de 
se faire une id6e de la fraude4 : 80% des flux de riz et 65% de ceux de farine 6chappent 
en moyenne Ala d~claration douanibre de 1982 A 1986 et le pourcentage devient identique 
pour la farine de bld t partir de 1987. 

Ainsi, I'activitd de reexportation est rendue possible par la politique nig6riane, mais sa 
rentabilitd est garantie par le pouvoir de I'oligopole (moins d'une dizaine de commergants 
importent r~guli~rement du riz et de la farine de bl), ses liens A I'Etat et le fonctionnement 
prebendal de ce dernier. La baisse de la rdexportation de riz au profit de la farine en 1986
87 ne s'explique donc pas seulement par la politique nig6riane (contr6le accru des 
importations frauduleuses de riz et prohibition des importations de bld), mais aussi par la 

1Le fonctionnement du circuit de r6exportation est tres simple. Le riz ou Ia farine de b6 d6barqu6s A Douala 

prennent Iadirection du nord opr~s les opdrations de dddouanement. Une grande partie des merchandises emprunte 
la voie de chemin de fer, surtout depuis la baisse des tarifs de Ia R6giefercam en 1989 at I'amd1ioration de Is 
s6curit6 du transport. Les produits sont distribuds entre les trois grandes villes du nord, event d'Atre vandus sur le 
tarritoire camerounais ou rdexports ou Tchad, au Nigeria ou en R6publique Centralricaine. L'entrie des produits 
Au Nigeria s'aflectue par deux principaux points : Amchid6-Banki, 6 partir de Maroua at Demso-Yola, h partir de 
Garoua. Le premier ronstitue le point d'entr6e des denr6es qui seront vendues A Maiduguri at le second concorne 
las marchandises qui seront commercialis~es dans la r6gion de Kano. Les ecteurs impliqu6s dans co circuit sont les 
importateurs, qui en sont les financeurs", les grossistes install~s dsns les villes du nord. les distributeurs sur les 
rnarch6s at entrep6ts frontaliers, les courtiers entre vendeurs camerounais at achoteurs nigdrians. Sauf quslques 
importateurs qui ne font pas de tiz, les commergants sont les m mes pour les deux produits". (OYEP et HARRE, 
rapport Caeroun). 

2 Une taxe additionnelle de 10% est port~e sur Ia farine importbe depuis juillet 1992. 

Les commercants se sont mobilis~s contra le systrma de p6drquation. Aprbs une operation "villes mores', ils ont 
obtenu un moratoire sur les arriitrs de paiement de 1989, puis, en septembre 1992, une baisse du pr61lvoment 
de 30 h 10 FCFA par kilo de riz import6. 

4 La fraude repose essentiollement sur des fausses d6clarations A la douane avec la complicitd des agents do cotte 
administration qui ne contr6lent pas Ia conformitA des quantitds d6clar6as aux quantitds r6ellement import6es. 



politique camerounaise de fonctionnement plus rigoureux de la pdrdquation sur le riz et de 
libdralisation des importations de farine de bl. 

En rdsumd : 

* L'int6gration du Cameroun au march6 nigdrian se renforce A un point jamais atteint
jusqu'ici. La pdn6tration des produits nigdrians, en particulier manufactur6s, s'6largit,
tandis que les ventes au Nigeria se r6duisent. Elles ne portent quasiment plus que sur
le bdtail, le paddy de la SEMRY et la rdexportation de c6rdales. Or cette dernibre est 
aujourd'hui en perte de vitesse (suspendue au non-respect de la r6glementation
commerciale et au laxisme du syst6me bancaire vis-a-vis d'importateurs trbs endettds). 

* Alors qu'au cours des anndes soixante-dix et quatre-vingt, l'avantage industriel du
Nigeria dtait contrebalancd par un relatif laavantage agricole du Cameroun,
d~pendance traditionnelle de ce dernier en biens industriels se double aujourd'hui d'un 
d6but de d~pendance alimentaire. 

3.2. L'impact sur I'dconomie camerounaise 

L'insertion croissante du Cameroun au marchd nigerian a des r6percussions importantes 
sur son dconomie et notamment sur les politiques de r~sorption de la crise. 

La concurrence des exportations nig~rianes a des effets n6gatifs sur la production du
Cameroun, qui s'ajoutent aux difficultds internes lides A la crise 6conomique. Dans ce 
mouvement global, l'agriculture est toutefois nettement moins p6nalisAe que Is secteur 
industriel. 

* L'impact sur I'agriculture et I'agro-industrie 

Les branches de I'agriculture les plus pdnalis~es par les importations nig6rianes sont les
complexes industriels lids 6 la production de sucre, des huiles v~g~tales, de la farine dema*(s et des boissons gazeuses. Les complexes de production d'huiles v~g~tales
connaissent une chute drastique de leurs chiffres d'affaires qui prive les producteurs demaTs, de coton et d'huile de palme d'une partie do leurs ddbouch~s. Les producteurs de 
coton sont aussi p6nalis6s par la concurrence qu'exercent les produits nigerians (pagnes,
friperie, tissus) sur la CICAM (cotonnerie industrielle du Cameroun). Au total, malgr6

I'utilisation des engrais nig~rians et la garantie d'un marchd annuel de 5.000 tonnes de
 
coton fibre au Nigeria, la SODECOTON (soci6t6 de ddveloppement de la culture du coton)
est frappde de plein fouet par les importations nig~rianes. 

Les ignames et les divers fruits nigdrians largement consommds au Cameroun 
concurrencent la production locale, mais cette concurrence est davantage pr6judiciable Ala province du Sud-Ouest (qui dispose d'un potentiol de production av6rd pour I'igname)
qu', celle de I'Extr6me Nord. Par ailleurs, face h la forte prdsence des produits nig~rians, 
aucun dlevage de poulets de chair ou de ponte n'est actuellement viable dans les provinces
de I'Extr~me Nord ot du Nord. Enfin, il faut noter qu'une intensification des flux de b6tail 



du Nigeria vers le nord-ouest camerounais fragiliserait davantage I'dlevage bovin local 
(notamment dans les grassfields) dont les ddbouch~s se retr~cissent sur le marchd local 
depuis I'arriv~e des viandes congeles europ~ennes au milieu des anndes quatre-vingt. 

Ceci dtant, les 6changes avec le Nigeria sont loin de p6naliser tous les producteurs
agricoles camerounais. Ainsi, la plupart des produits agricoles importds ne concurrencent 
pas directement les productions du Nord Cameroun (A ['exception des 6leveurs des 
grassfields). Quelques productions b~n~ficient m~me de la forte demande alimentaire au 
Nigeria. Les haricots, les pois, I'arachide et le mais, notamment dans I'Adamaoua, oi 
l'agriculture est plus performante qu'ailleurs, voient leur taux de commercialisation 
augmenter 1. 

Enfin, les engrais importds du Nigeria soutiennent de fagon tr~s significative la production
de coton et de riz du nord et les produits phytosanitaires celle de cacao du sud-ouest. II 
en est de m~me des ddcortiqueuses achet6es au Nigeria qui ont contribu6 b une forte 
r~duction du coat de transformation du paddy dans les zones SEMRY. Si l'on ajoute , cela 
que dans la phase actuelle de libdralisation du marchd, la demande nig§riane soutient la 
dynamique de la production du riz dans les plaines du Logone, il apparalt que le secteur 
rizicole du nord est fortement stimul6 par les 6changes avec le Nigeria. 

* L'impact sur le secteur industriel 

Comme on I'a vu pr6c~demment, c'est par les importations de produits manufactures que
I'6conomie camerounaise est en partie int6gr6e au march6 nig6rian. Six des dix provinces 
administratives du pays (Sud-Ouest, Nord, Extreme Nord, Nord-Ouest, Littoral et 
Adamaoua) peuvent 6tre consid~r~es comme dtant sous I'emprise commerciale du Nigeria
(b des degr6s diffdrents) pour divers produits : mat6riaux de construction (ciment, fer 6 
b6ton, t6les...), engins 6 deux roues (moto, bicyclettes), pi~ces d6ta..-4es pour
automobiles, pneumatiques, appareils dlectriques (dont 6lectrom6nagers), appareils video, 
lessives et d~tergents divers, textiles, cosm6tiques, produits pharmaceutiques et, bien s~r, 
le "fdd6ral" (le carburant nigerian). 

Ces importations, diversifides et relevant essentiellement des circuits parall~les, exercent 
une forte concurrence sur l'ensemble du secteur industriel camerounais, en particulier sur 
les entreprises du secteur moderne. La baisse du chiffre d'affaires, relevde de septembre
1990 b septembre 1991, est significative de la situation par branches :cuirs et chaussures 
(- 4%), textiles et confection (-28%), secteur alimentaire (-11 %), ciment et m6tallurgie
(-10,3%), matibres plastiques, caoutchouc et p~trole (-9,9%). 

Bien qu'il soit difficile do diffdrencier ['influence de 'expansion du marchd nig6rian do cells, concomitants, du 
marchd comerouneis. 

_Iw0 



IIest inddniable que le Nigeria dispose d'un tissu industriel plus d6veloppd et plus diversifid 
que celui du Cameroun. Mais ceci ne suffit pas b expliquer I'avantage relatif des produits
nig~rians sur le march6 camerounais. L'agressivitd commerciale des op6rateurs nig6rians
joue dgalement un r6le dans la p6ndtration du march6 camerounais t . Mais la faible 
comp~titivit6 de l'industrie camerounaise s'explique avant tout par le taux de change actuel 
d~favorable au franc CFA et par la structure de 'industrie camerounaise marqude par la 
rigiditd de I'appareil de production (et la lourdeur de 1'encadrement administratif), le coot 
dlev6 des intrants (sauf de ceux importds du Nigeria) et la localisation mal adapt~e au 
march6 des unit6s de production2. 

* L'impact sur les variables macro-6conomiques 

L'importation massive et A bas prix de presque tous les produits de consommation 
courante exerce un effet anti-inflationniste marqu6 sur les consommateurs camerounais. 
Ceci permet de pallier la chute du pouvoir d'achat d'une grande partie de la population due 
6 la crise 6conomique, notamment A la baisse de l'emploi (licenciements importants A la 
SEMRY, h la CICAM, h la SODECOTON, fermeture de la SODEBLE) et au blocage des 
salaires depuis 1985. On peut estimer que consommer nigerian multiplie par deux le 
pouvoir d'achat des m~nages selon OYEP et HARRE (rapport Cameroun). II est du reste 
significatif de noter que I'attrait des produits nig iians tient b leur prix et non Aleur qualitY, 
jug~e souvent mediocre pour les biens de consommation courante. 

Pour ce qui concerne les produits alimentaires, les consommateurs b6ndficient d'une baisse 
des prix (ou tout au moins d'une pression 6 la baisse) induite b la fois par le commerce de 
rdexportation et par les importations en provenance du Nigeria. En effet, des volumes 
importants de riz et de farine de bl, destines 6 la rdexportation, ont en fait aliment6 le 
marchd int~rieur et frein6 la hausse des prix. Ainsi h Yaoundd, le prix r6el du riz en 1989 
reprdsente 57% du prix de 1980 et celui de la farine de b16 70%. Certains produits
nigdrians, comme les oeufs et les volailles contribuent aussi A faire baisser les prix sur les 
marchds camerounais hors des zones frontalires. 

Le commerce entre le Cameroun et le Nigeria a globalement des r~percussions negatives 
sur le budget de I'Etat. Celles-ci sont avant tout indirectes, car I'Etat ne tire quasiment 
aucune recette des exportations agro-pastorales et des flux de riz et de farine de bld en 
direction du Nigeria. De plus, il ne parvient pas 5 percevoir des taxes sur les importations
du Nigeria qui empruntent en grande majoritd les circuits parall~les. 

Elle se manifeste notarnment par leur qu~te de produils porleurs sur Is march6 camarounais. Ainsi lea boissons 
gazeuses nigdrianes sont largement consomm6es au Cameroun (leur prix est de 40% infarieur aux boissons
camerounaises), mais il est parfois difficile de les identifier comma telles. car les industrials nigdrians utilisent des
omballages perdus des brasseries du Cameroun. Lorsque les industrials nigdrians passent des commandos de
produits de rdexportation on Aspe du Sud Est ou au Brtsil, ils intdgrent syst6maliquement les marchs des pays
voisins, afin de diminuer les coots unitaires (OYEP at HARRE, rapport Cameroun). 

2 Lo march6 du nord Cameroun est plus proche ou plus accessible pour les industries du nord Nigeria qua pour calles, 
les plus nombreuses, situdes dens le sud du pays. Les cooits de transport sont aussi moins dlev6s au Nigeria. Dons ces conditions, les industries situdes dens le nord du Camoroun (uno cirnenterie ot une savonnerie), dtant tributaires
d'un approvisionnement en matibre prernibre h partir du sud du pays, voiant leurs prix do revient sensiblement 
alourdis. 
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Par contre, le surcroTt d'importations dues aux activitds de rdexportation lui procure des 
rentrdes fiscales. Mais I'Etat camerounais est loin d'avoir tird les dividendes fiscaux qu'il
aurait pu obtenir de ce commerce en raison de I'ampleur de Ia fraude sur les importations: 
son manque A gagner est estim6 b 24 milliards de francs CFA sur les importations de riz1 

(16 milliards) et de farine de bid (8 milliards) de 1982 A 19892. Alors que les recettes sur 
le commerce extdrieur ont toujours tenu une place importante dans les finances publiques 
au Cameroun, Ia contribution du riz et de Ia farine de bl6 au budget est restde modeste, 
ce qui sugg~re que le diffdrentiel entre le prix mondial et le prix intdrie-j- j 6t6 accapard par 
I'oligopole des importateurs. 

Le manque A gagner pour les finances publiques est aussi tr~s important en termes 
d'imp6ts directs et indirects suite A Ia forte rdduction de I'activitd des entreprises et A Ia 
disparition de certaines d'entre elles. Dans cette conjoncture, I'Etat n'est pas parvenu A 
rdaliser les objectifs budgdtaires du programme d'ajustement. Ainsi, lorsqu'il augmente le 
prix du carburant de 190 b 280 FCFA/litre en 1989, il provoque au contraire une 
recrudescence des entrdgs de "f~ddral" et une diminution des recettes fiscales3 . Le 
manque b gagner de I'Etat dans ce secteur est estimd A 20 milliards de FCFA par an. 

Toutefois, si I'Etat ne tire pas de profit 6conomique des dchanges avec le Nigeria, il en tire 
un b6n~fice politique: I'approvisionnament des consommateurs urbains A bas prix relatifs
lui permet d'6largir sa marge de manoeuvre politique en p~riode de crise dconomique et 
d'ajustement financier. 

En rdsum6 : 

* Le secteur industriel moderne est Ia principale victime de Ia concurrence des 
importations nig~rianes. L'agriculture est 6galement p~nalisde dans Ia transformation 
industrielle, Ia production de plusieurs secteurs et l'exportation. Elle tire cepend. It 
certains avantages de I'approvisionnement A bas prix en engrais et dquipements,
auxquels s'ajoute pour le riz produit dans le nord une assurance de d~bouch6 
rdmun6rateur. Les 6changes profitent avant tout aux consommateurs camerounais et 
aux interm~diaires. Par contre I'Etat, qui ne s'est gu~re pr~occupd de ce commerce, 
n'en tire qu'un faible supplment de ressources budg~taires. 

* Confront6 depuis 1987 A une forte crise 6conomique et soumis A Ia contrainte de 
Ia profonde d6pr6ciation du naira, le Cameroun est ddsavantagd par rapport A son 
voisin qui a proc6d6 beaucoup plus t6t 6 un ajustement dconomique et qui a adoptd 
une politique de stimulation de I'offre agricole et industrielle. Dans ces conditions, 

Sur 42 mois, de juillet 1988 A janvier 1990, le recouvrement de Ia taxe de pdrdquation a portA sur moins de 2
milliards de FCFA contre 6,3 milliards attendus, soit moins du tiers. 

2 Les ressources g6ndries par les importations (totales) de farina de bl6 at de riz antre juillot 1985 at juin 1989 
s'1l6vent 6 12.9 milhards de FCFA. 

3 D'aprbs Ia SONORA. prbs des deux tiers de Is consommstion nationale de carburant, estim6a A 240.000 m3 
annuellemont, reposent sur le ddral". 



notamment de rappur! de change des monnaies, le march6 nigerian est actuellement 
davantage un facteur d'approfondissement de la crise au Cameroun qu'un atout pour
la rdsorber. La sortie de crise n(cessite que les flux transfrontaliers soient invers6s, 
ou tout au moins infl~chis, en faveur du Cameroun. 

CONCLUSION 

Les implications de cette analyse en termes de dynamique r6gionale seront tir6es dans le 
chapitre suivant. Ici, on retiendra deux principales conclusions quant A l'impact de 
I'ajustement de 1'6conomie nig6riane sur les pays limitrophes: 

* les strategies diffrenci6es des voisins du Nigeria 

Bien que tous les pays limitrophes d6pendent de I'dvolution I'6conomiede nig6riane,
chacun se trou je dans une position diffdrente par rapport au p6le r6gional du sous-espace 
et adopte UnF strat6gie propre dans les 6changes : 

- Le Benin exerce explicitement une fonction de relais pour le Nigeria, vis-,-vis du 
march6 mondial tout d'abord, mais aussi du march6 r6gional. Cette stratdgie lui permet
de captc,- une part des ressources de son puissant voisin. II adapte pour cela sa 
politique 5 la conjoncture du Nigeria. 

- Le Niger int~gre implicitement le march6 nigerian dans stratdgie desa s~curit6 
alimentaire. Pour assurer celle-ci, il cherche b jouer sur plusieurs tableaux: I'aide 
internationale, les importations b bas prix du Nigeria et l'exportation ou rdexportation 
vers son voisin. 

- Le Cameroun est dans une situation diffdrente. Parce qu'il a des structures de 
production agricoles et industrielles semblables Acelles du Nigeria, il est A la fois plus 
autonome et particuli~rement sensible b la concurrence de son voisin. 

- Le Tchad (bien que non traitd ci-dessus) est au contraire le pays qui a le moins de 
marges de manoeuvre par rapport A son voisin. En proie A de graves difficultds 
internes, il ne peut se passer du marchd nig6rian pour assurer sa sdcurit6 alimentaire. 

* I'ajustement par le march6 nigerian 

A I'image du Nigeria (et pour partie en raison de sa conjoncture 6conomique), chacun des 
pays limitrophes connait une crise dconomique et sociale aigoe durant cette p~riode. Bien 
que ce contexte de crise soit source de r~duction des revenus dans I'ensemble du sous
espace et de baisse du volume global du commerce regional, l'impact de I'dconomie 
nig~riane sur ses voisins ne diminue pas, au contraire il s'approfondit. 
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De ce fait, les programmes d'ajustement structurels mis en oeuvre dans chacun des pays
limitrophes sont sdrieusement perturb~s, voire contrecarr~s. Sous I'impact du marchd 
nigerian les prix intdrieurs stagnent ou baissent, emp8chant les producteurs dc tirer parti 
des politiques de lib~ralisation. La concurrence des importations nigdrianes, I'augmrantation
des activitds informelles et la r6duction des exportations sur le marchd r~gional ontravent 
la relance de la croissance dconomique. Enfin, I'6quilibre budg~taire devient un voeu pieux 
sous I'effet de la baisse des rccettes de I'Etat et de I'aggravation de son manque 6 gagner 
dans le commerce rdgional. 

Par contre, I'int~gration croissante au march6 nigerian perrmt aux agents 6conomiques des 
pays limitrophes d'amoindrir les effets d~pressifs de la crise et des politiques d'ajustement 
sur les revenus. Dans une p6riode ob les revendications des agents dconomiques sont 
particulirement difficiles Ag6rer, les Etats s'accommodent de cette situation. Ainsi les 
pays limitrophes mettent en oeuvre une forme particulire d'ajustement: celui-ci se rdalise 
en grande partie par le march6 nigerian, au d6triment des Etats et des PAS sign~s avec les 
bailleurs de fonds, mais aussi au d~triment de leurs secteurs productifs. 
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CHAPITRE V: 
LA DYNAMIQUE REGIONALE 



Dans ce chapitre, on tirera les conclusions des analyse. pr~cddentes quant Ala dynamique
r~gionale du sous-espace et on s'interrogera sur son avenir. Comme auparavant, I'accent 
sera mis sur l'impact de l'6conomie nig6riane sur les pays limitrophes. 

Dans un premier temps, on soulignera les grands traits de la situation actuelle ; puis on 
abordera les perspectives A court terme du sous-espace, pour introduire, ensuite, une 
r~flexion sur son avenir b moyen et long termes b partir d'une esquisse de scenarios sur 
les devenirs possibles de I'dconomie nigeriane. 

I. LA DYNAMIQUE ACTUELLE DU SOUS-ESPACE 

Depuis la crdation des fronti~res coloniales, le Nigeria et ses voisins entretiennent des
relations commerciales soutenues. Des inddpendances au milieu des anndes quatre-vingt,
celles-ci sont globalement favorables aux pays limitrophes (cf chapitre II). Par contre dans 
la p6riode rdcente, la situation change suite A I'ajustement structurel de I'dconomie 
nig6riane: les flux s'inversent et les pays limitrophes deviennent, compl6tement ou en 
partie, ddpendants du Nigeria (cf chapitres III et IV). Quels sont les grands traits de la 
dynamique actuelle du sous-espace caractdris~e par cette d6pendance des pays 
limitophes ? 

* L'emprise croissante de I'dconomie nigdriane 

Depuis 1986, date de la premiere devaluation du naira, I'emprise 6conomique du Nigeria 
sur ses voisins s'est considdrablement accrue. Limitde pendant longtemps Bnin, Aau 
certaines zones du Niger et du Tchad et aux marches frontaliers du Cameroun, elle s'6tend 
aujourd'hui A I'ensemble du sous-espace (jusqu'A Tillabdry au Niger et Yaound6 au 
Cameroun) et au delb, sur les autres pays de [a rdgion. 

Cette emprise a toujours exist6 sur les pays sah6liens et le B1nin, mais aujourd'hui elle 
s'dlargit au Cameroun et porte sur une gamme de produits plus diversifide, manufactures 
et agricoles. Paradoxalement, c'est en pdriode de crise dconomique que l'emprise du 
Nigeria atteint son apogee. Durant la pdriode prdc6dente, l'intdgration des march6s du 
sous-espace s'dtait renforc6e sous I'impulsion des hauts revenus du boom p6trolier.
Aujourd'hui, bien que les 6changes entre les pays du sous-espace diminuent en volume,
l'intdgration des marchds s'accentue en raison de la crise dconomique, qui conduit chacun 
des pays A chercher A amdliorer ses revenus par les dchanges transfrontaliers (le Nigeria 
par ses exportations, les pays limitrophes par leurs importations et I'activit6 de 
rdexportation). 

Dans la conjincture actuelle de baisse continue du taux de change rdel de la monnaie 
nigdriane, les pays limitrophes sont devenus d6pendants de leur voisin. Cette ddpendance 
est forte pour le Tchad et le Niger ; elle l'est aussi, quoique dans une moindre mesure, pour
le Bnin, et elle I'est devenue pour le Cameroun dont les importations de produits
manufacturds du Nigeria prennent un caractbre structurel. 
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Parce que l'int6gration des marchds se rdalise pour l'essentiel en dehors des circuits 
officiels et au d6triment du budget des Etats, et parce que la disparit6 des politiques 
mon~taires s'est consid~rablement largie, les pays limitrophes ont perdu la marge de 
manoeuvre qu'ils conservaient jusqu'ici A I'6gard de leur puissant voisin. Pour plusieurs 
secteurs, les politiques de protection sont devenues illusoires. Dans le cas extreme du 
carburant, qui coCite 40 fois moins cher sur le march6 nigerian, elles prennent m~me un 
caract~re surr~aliste. 

Dans la conjoncture actuelle, les dconomies des pays voisins deviennent donc en grande 
partie des satellites du Nigeria et seule I'appartenance h la zone franc les emp~che d'en 
Otre des vassaux. 

Officiellement, le Nigeria n'accorde pas une priorit6 h l'extension de son emprise sur ses 
voisins immddiats1 , il est avant tout preoccupd par la fraude qui se d~veloppe Atravers ses 
fronti~res. Mais en fait, il participe de manibre consdquente au financement de I'intdgration 
par les marches: une partie de la subvention qu'il accorde au carburant, notamment, 
permet d'abaisser les costs de transport dans I'ensemble des pays limitrophes. 

Le gouvernement f6d~ral partage cette charge de financement avec le Tr~sor frangais qui, 
en dernibre analyse, soutient les achats des pays limitrophes au Nigeria, en couvrant le 
d(ficit des operations en francs CFA. 

* Une int6gration r~gionale par les oligopoles marchands 

L'int6gration des marchds ne rdsulte pas de I'action des Etats. Certes, le r6gime militaire 
du Nigeria avait initid une politique en faveur de ses voisins durant le boom p6trolier2 , mais 
celle-ci fut abandonnde par le gouvernement civil et les militaires qui ont repris le pouvoir 
en periode de crise nont pu la relancer. 

Aujourd'hui, ce sont avant tout les commergants nig~rians qui contribuent b l'int6gration 
r~gionale des march6s, A partir de leur forte emprise sur la zone. Celle-ci tient Al'existence 
de plusieurs grands rdseaux marchands qui ont des ramifications dans tous les Etats 
limitrophes. Leur pouvoir est d'autant plus important qu'ils sont organists de longue date 
sur une base regionale, qu'ils entretiennent des relations de clientele avec les Etats et qu'ils 
bndficient d'une large capacitd financiere accumulde durant le boom p6trolier et des 
dconomies d'dchelle que leur procure I'dtendue du march6 nigerian. 

Les r~seaux op~rent b I'dchelle r~gionale de diffdrentes mani~res: 

La conquite des marchds r~gionaux ne figure pas explicitement dens les objectifs de la nouvelle politique 
6conomique. 

2 Dotation en infrastructures routibres de qualitd (route IIl(la-Birni N'Konni, Kamba-Gaya... au Niger, Idiroko-Porto 
Novo per Avrankou, autoroute Kwim6.Simd au Bdnin) et participation, sous forme de joint ventures, au 
d6veloppement dconomique (agrandissement du port autonome de Cotonou, constructionde le cimenterie d'Onibolo 
h Pob6, am6nagement du complexe sucrier de Savd eu B6nin, alimentation en dlectricit6 de la vile de Niamey h 
partir du barrage de Kenji.... 



- par des liens d'association avec les commergants des pays voisins sur plusieurs
marchds porteurs; c'est le cas notamment des rdseaux yoruba pour
l'import/rdexportation de riz, de farine de bl et de cigarettes ; 

- par d~lgation d'une partie des fonds de commerce dans les pays limitrophes sous 
forme d'ouverture de succursales ; c'est la pratique caract6ristique des rdseaux ibos ; 

- ou par crdation d'unitds commerciales et industrielles et par le contr6le de la chaine 
des transports dans les pays limitrophes ; de nombreux alhadji du nord Nigeria
interviennent de cette mani~re au Niger et au Tchad. 

Ces strat6gies sont toujours fonddes sur des associations transfrontalibres d'hommes 
d'affaire dont l'objectif est le contr6le des fili&res et la r~gle de fonctionnement le secret 
des affaires. 

Les politiques de libdralisation des marchds qui ont accompagn6 les programmes
d'ajustement structurel dans tous les pays du sous-espace n'ont pas modifid cet ordre des 
choses. Au contraire, plusieurs 6Ilments indiquent que le commerce transfrontalier s'est 
concentrd avec la crise financi~re au profit des grands opdrateurs. 

Face au pouvoir des oligopoles marchands, les Etats du sous-espace n'ont pratiquement 
aucune maitrise des 6changes r6gionaux. Ce constat s'applique aussi bien aux pays
limitrophes qu'au Nigeria, comme le montrent les difficult6s de ce dernier 6 faire respecter
I'interdiction des importations de riz et de farine de bid ou les troubles sociaux causes en 
1992 par les p~nuries p~riodiques de carburant. 

* Un recentrage sur les approvisionnements locaux 

Contrairement au sous-espace ouest dont les importations du marchd mondial progressent
nettement ces derni~res ann~es, le sous-espace est consomme aujourd'hui davantage de 
produits locaux que dans la p6riode pr6c6dente. 

Ceci est do principalement 6 la baisse des revenus et Ala politique nigdriane d'ajustement.
La reprise de la production nigdriane, I'incitation aux entreprises d'utiliser davantage de 
matibres premieres locales et le renchdrissement des achats extdrieurs do b la d6valuation 
du naira, aboutissent b ce que les importations du Nigeria diminuent b la fois en volume 
et en part relative des approvisionnements. 

Les pays voisins sont entraTn6s dans ce mouvement. Certes, leurs importations du Nigeria 
augmentent, mais d'une part celles-ci sont en majoritd compos~es de produits locaux 
(m~me si les inputs ou les produits importds du marchd mondial occupent encore une place
importante), et d'autre part elles se substituent Aleurs achats sur le march6 mondial. C'est 
le cas notamment du ciment, du carburant, du fer A bdton,... 

Le sous-espace fait donc globalement une 6conomie de devises par rapport A la p6riode
prdcddente, soit directement par la baisse des importations, comme au Nigeria, soit 
indirectement dans les pays limitrophes par une reduction des coots d'importation. 
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Cela ne signifie pas que que la dynamique du sous-espace s'autonomise par rapport au 
marchd mondial, car elle reste fondamentalement soumise A I'dvolution du cours des 
hydrocarbures, qui d~termine les revenus du Nigeria. Mais la r~duction globale des 
importations du marchd mondial dlargit I'espace des productions locales, mame si ceite 
ouverture est aujourd'hui confisqu~e par le Nigeria. 

* Un moyen d'assurer la scurit6 alimentaire et de pallier aux effets de la crise 
6conomique. 

Les importations h bas prix relatifs du Nigeria permettent de pallier les effets n~gatifs de 
la crise dconomique et des programmes d'ajustement sur les revenus des populations de 
tous les pays limitrophes. 

Les importations de mil, sorgho, et mals assurent la sdcurit6 alimentaire du Niger et du 
Tchad ; celles d'engrais contrebalancent la suppression ou la diminution des subventions 
dues 6 la politique d'ajustement ; celles de carburant r6duisent les coots de 
commercialisation et celles des autres produits manufactur6s r6duisent les ddpenses de 
consommation dans ]'ensemble des pays limitrophes. 

Par ailleurs, I'activitd commerciale lie aux 6changes transfrontaliers, notamment de 
carburant, est source de revenus et d'emploi appreciables en p~riode de crise dconomique. 
L'engouement des employ~s du secteur public, ("ddflatds" ou victimes de non paiement 
des salaires) pour ces activitds au Bnin, au Cameroun et au Niger, est significatif du r6le 
rdgulateur des tensions sociales que jouent aujourd'hui ces 6changes commerciaux. 

Par ce biais, le commerce transfrontalier est profitable aux Etats qui trouvent 16 un moyen 
d'assurer eux aussi leur s~curit6 en p~riode de crise. 

Le Nigeria tire dgalement des effets positif, en termes de revenus, de son commerce avec 
les pays voisins, bien que ceux-ci soient plus diluds en raison de I'6tendue du march6. Les 
producteurs et les commercants trouvent des prix plus rdmun6rateurs sur les marchds 
limitrophes, ainsi qu'un acc~s privil6gi6 aux devises. Les consommateurs, quant , eux, 
b(ndficient des bas prix relatifs des produits de r~exportation, mais I'on ne peut pas 
exclure qu'ils soient aussi victimes de p6nuries provoqu~es par la pref6rence , l'exportation 
vers la zone franc. 

* Une informalisation des activit6s 6conomiques particulirement d6favorable 6 
l'industrie et aux secteurs modernes des pays limitrophes 

Les industries et, plus g~ndralement. I'ensemble des entreprises du secteur moderne sont 
les principales victimes de la conjoncture actuelle dans les pays limitrophes. Sous la double 
concurrence des importations du Nigeria et de l'informalisation croissante des activit6s 
6conomiques, les entreprises connaissent de grandes difficult6s. Nombre d'entre elles ont 
du fermer leurs portes et la creation de nouvelles affaires est quasiment impossible. Cette 
situation est particulirement pr6judiciable au Cameroun qui voit son tissu industriel se 
degrader 6 un rythme rapide dans le contexte de crise actuel. 
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La concurence nigdriane est due aux gains de comp~titivit6 permis par la d~valuation et la 
reduction du pouvoir d'achat au Nigeria. Mais la politique d'ajustement est relay6e par 
I'agressivitd commerciale des opdrateurs nig~rians, attentifs b la nature de la demande 
dans les pays voisins . 

L'augmentation de la part des activit~s informelles, dans les dchanges comme dans la 
production, concerne aussi le Nigeria. De surcroTt, la fraude dans pays connaTtce une 
recrudescence ces dernibres anndes A partir des diff6rentiels de changes, des 
contingentements A l'importation et des subventions. Elle prend des proportions 
inquidtantes en menagant deux secteurs cl de I'dconomie: la monnaie et les produits 
p~troliers. La quantitd de naira qui circule dans les pays limitrophes est si 6levde2 qu'elle 
prive le pays d'une partie de sa circulation fiduciaire. Cet inconv6nient est compens6 par 
la cr6atior mon~taire rdalisde A travers le financement du d6ficit budg~taire, mais cette 
politique stimule I'inflation. L'importation frauduleuse des produits p6troliers repr6sente 
aujourd'hui environ le double des importat~ons officielles des pays limitrophes. Cette fraude 
repr~sente non seulement un manque A gagner pour I'dconomie nigdriane, mais elle 
ddsorganise son approvisionnement. Ainsi b deux reprises I'an dernier, de trbs fortes 
tensions sociales ont suivi des ruptures d'approvisionnement en carburant. 

C'est donc dans I'ensemble du sous-espace que l'on assiste A un mouvement 
d'informalisation croissante des activitds dconomiques. 

* L'affaiblissement des Etats 

La consequence du mouvement ddcrit ci-dessus est la r~duction de V'assiette fiscale dans 
tous les pays du sous-espace. Les Etats accusent un manque Agagner tr6s important dans 
la taxation douanitre qui les prive des dividendes de l'intdgration croissante des march6s. 
Que ce soit au niveau des importations frauduleuses de riz et de farine de bW6 du Nigeria 
ou de celles de carburant des pays voisins, la dynamique r~gionale actuelle a un impact 
n~gatif sur les budgets des Etats. 

La situation est particuli~rement critique dans les pays limitrophes oo les objectifs 
budg6taires des programmes d'ajustement sont contrecarrds. Au Niger, I'activit6 est 
paralys~e aujourd'hui par l'incapacitd financi6re de I'Etat. De plus, la r~ouverture des 
importations de bld du Nigeria prdfigure probablement une diminution des possibilit6s de 
r~exportation des pays limitrophes. Le Bdnin qui tire d'importantes recettes fiscales de 
cette activit6 a ddj6 vu ses taxes douani~res r6duites de 29 milliards de francs CFA en 
1982 A 8 milliards en 1990, sous I'effet de la baisse du volume global de ce commerce. 

Mais comme on I'a vu prdc6demment, la r~duction du pouvoir des Etats va plus loin qut 
la diminution de lelr capacit6 financi6re. Avec la libdralisation des march6s et les difficultds 

Voir ENGOLA OYEP et HARRE (rapport Cameroun). 

2 Le nombro important de cambistes dtablis dans les zones frontali~res (plus de 4.000 sur Is cordon binino-nig6rian) 
timoigne de I'ampleur de cette circulation r6gionale du naira. Solon nos estimations, Ia quantitd de naira 
actuellement en circulation au Bhnin d~passe I'dquivalent de 85 milliards de francs CFA 
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des piocessus de transition politique, ce sont l'ensemble des fonctions de l'Etat qui sont 
affaiblies tant dans les pays limitrophes qu'au Nigeria'. 

* Des effets ambivalents sur le secteur agro-pastoral des pays limitrophes 

Ce secteur est particulirement touch6 dans sa capacit6 d'exportation vers le Nigeria. Les 
flux de bdtail et de nidb6 du Niger diminuent, alors que les exportations de produits
agricoles du Cameroun et du Bdnin font place aujourd'hui, en grande partie, 6 des 
importations cons~quentes du Nigeria. Par ailleurs, I'agro-industrie du Cameroun, un des 
piliers de sa politique de d6veloppement et de ses exportations, doit faire face 6 une 
concurrence des produits nigerians sur son propre march6. 

Mais dans I'ensemble, la concurrence des importations nigdrianes n'est pas aussi nWfaste 
A I'agriculture des pays limitrophes qu'on aurait pu le penser. D'une part elle est 
compens~e par un approvisionnement en intrants, engrais surtout, subventionn6s par le 
gouvernement fdd6ral. Diverses 6tudes montrent que la suppression de cette subvention 
au Nigeria entrainerait un recul probablement fort de la consommation d'engrais dans les 
pays limitrophes 2 . D'autre part, les importations nig~rianes ne concurrencent en g~ndral 
pas directement les productions des pays voisins. Au Niger, les c~rdales nigdrianes arrivent 
sur le march6 aprbs la premiere collecte des produits locaux, au Bdnin elles compltent 
l'offre locale qui intdresse d'autres pays voisins. 

La concurrence sur les productions des pays limitrophes se pose donc avant tout en termes 
de r6duction des d6bouches des producteurs. 

L'analyse de la situation de I'agriculture nig~riane (cf chapitre Ill) laisse penser que celle-ci 
n'est pas encore suffisamment performante (en termes de productivit6 et de volume de 
production) pour couper toute possibilit6 d'exportation des pays voisins. A I'heure actuelle 
les flux sont principalement entravds par la d~pr~ciation du naira. 

* Le r6le pr6pond6rant du franc CFA 

La dynamique des 6changes du sous-espace repose sur deux principaux facteurs : la forte 
d6valuation du naira (plus 6lev~e b l'dgard du franc CFA que du dollar 3) et la convertibilitd 
du franc CFA. 

Ce dernier est devenu ddsormais la devise du commerce r6gional pour tous les pays 
Ouest -africains 4. Sa convertibilit6 et son pouvoir d'achat trbs 6lev6 par rapport aux 
monnaies non convertibles et ddvaludes des pays anglophones lui conf~re un intdrdt 

Au Nigeria, le pouvoir centralisateur du gouvernement fdddral east notamment r6duit par la crdation de nouveaux 
Etats dont le nombre est port6 h 30 aujourd'hui, 

2 Voir par exemple MARTINET ( 9911. 

3 Cf chapitre II1. 

4 A 'exception semble-t-il de la Sierra Ldone at du Libdria, qua I'exportation de diamants rattache au dollar. 
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particulier. De ce fait, la zone franc joue un r6le polarisant sur les 6changes rdgionaux et 
sur les hommes d'affaires des pays voisins. Ce r61e prend dimension plus grandeune 

depuis quelques anndes avec 
la p~nurie de devises qui affecte les opdrateurs nig~rians. 

Ainsi, alors que les exportations des pays limitrophes , destination du Nigeria se r6duisent 
et que I'activit6 de rdexportation est menacde, le franc CFA devient la seule contrepartie 
que ces pays peuvent offrir aux importations du Nigeria, dans les conditions actuelles de 
rapport de changes. 

La surdvaluation du taux de change r6el du franc CFA par rapport A la monnaie nig~riane 
et sa convertibilit6, sont h la fois la cause du dds~quilibre des dchanges avec le Nigeria et 
la garantie de la sdcurit6 alimentaire et du pouvoir d'achat dans les pays limitrophes. 

En dehors de ce r61e limit6 aux pays limitrophes, le franc CFA assure une fonction plus
globale dans le sous-espace :iljoue un r6le stabilisateur des relations dconomiques face 
au rnarch6 nigerian soumis aux fluctuations des cours mondiaux des hydrocarbures. 

* Une structure d~s~quilibrde des dchanges 

En raison principalement de la divergence croissante des politiques de change entre le 
Nigeria et ses voisins de la zone franc, la structure des dchanges dans le sous-espace est 
fortement dds6quilibr6e. Les exportations des pays de la zone franc d~clinent et ceux-ci 
accumulent les deficits commerciaux. L'exemple du Niger est le plus significatif: ses 
exportations officielles 6 destination du Nigeria ont diminu6 de 3/4 ces derni~res ann6es 
et leur niveau de 1990 est 9 fois infdrieur en valeur b celui de la rdexportation. 

Dans ce cas, ce desdquilibre est accentu6 parce que le Niger n'exporte que des produits
bruts alors que le Nigeria I'approvisionne en grande partie en produits transform6s, pour 
lesquels la baisse du coOt relatif de la main d'oeuvre lui a donnd un avantage comp6titif. 

Mais le d~s~quilibre des 6changes entre le Nigeria et ses voisins est inscrit plus
profond~mment dans la disparit6 des politiques mondtaires. Le naira n'6tant pas 
convertible, et subissant une d6cote sur le march6 parall~le, les exportateurs de la zone 
franc convertissent le produit de leurs ventes en achats de marchandises au Nigeria, ce qui 
soutient le commerce r~gional. Par contre, les exportateurs du Nigeria qui acquibrent des 
francs CFA ne les utilisent pas directement dans le commerce r6gional, mais sur le march6 
international ou dans des placements A I'extdrieur. 

* Des politiques de court terme 

Face A I'ajustement et I'emprise du Nigeria, les pays limitrophes adoptent des stratdgies 
de court terme qui permettent de pallier les effets de la crise et de I'ajustement sur les 
consommateurs. La consommation 6 grande 6chelle de produits 6 bas prix import6s du 
Nigeria 'en particulier le carburant) a un effet d~flationniste inddniable sur les pays de [a 
zone fanc. L'int6gration des marchds du sous-espace s'explique certes par I'ajustement
de I'fconomie nig6riane, mais il tient aussi aux politiques mendes dans les pays limitrophes 
qu. ont fait le jeu des groupes de pression les plus influents. 
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Dans la plupart des cas, ces politiques mettent en p~ril I'avenir de I'Etat dont les recettes 
budgdtaires d6clinent. Seul le Bdnin a 6chapp6 jusqu'ici en partie A cette tendance, en 
pratiquant une politique commerciale offensive bas6e sur la rdexportation. Mais dans tous 
les cas ces politiques font peser une lourde hypoth&que sur le d6veloppement des 
productions nationales. 

Ces compromis de court terme sont rendus possibles par la diffdrence structurelle de 
politique mon6taire qui entra~ne une compl~mentaritd de fait entre la zone franc et la zone 
naira en raison de 1'6tendue du marchd nig6rian. En effet, si le naira est non convertible sur 
le march6 bancaire, ila acquis de fait une certaine convertibilit6 par le biais de I'dchange 
marchand. GrAce A la diversit6 des marchandises que le Nigeria peut offrir, tout d~tenteur 
de naira dans la zone franc peut 6tre assur6 de trouver sur ce march6 de quoi satisfaire A 
bon compte son approvisionnement. De m6me, tout d6tenteur de mp.chandise au Nigeria 
peut tre assurd de trouver sur les march6s des pays voisins les moyons de paiements 
internationaux que ne peut lui offrir en quantitd suffisante le systeme bancaire nigerian. 

De cc point de vue, le sous-espace est marqu6 par une grande diffdrenciation: le Nigeria 
prdpare son avenir en adoptant une politique favorable A la relance de sa production, alors 
que ses voisins hypothbquent le leur avec des politiques d~favorables aux activitds 
productives. 

* Une dynamique r~gionale bas~e sur des relations dualistes 

L'absence de dialogue sur les politiques dconomiques avec le Nigeria conduit les pays 
limitrophes Aentretenir une dualit6 entre leurs relations politiques centr~es sur les pays du 
Nord, [a France en particulier, et leur relations economiques tourndes de plus en plus vers 
le Nigeria. Les relations avec les pays du Nord participent d'une logique oci sont 
uniquement impliquds I'Etat et ses clients imm~diats, tandis que celles qui se d~veloppent 
avec le Nigeria concernent la grande majorit6 des acteurs. 

II. L'INCERTITUDE DES PERSPECTIVES A COURT TERME 

La conjonction de changements politiques et dconomiques, en cours ou en projet, font 
entrer le sous-espace dans une p6riode d'incertitudes. Celles-ci concernent I'6volution du 
Nigeria et de son emprise sur les pays limitrophes, et aussi les avantages/inconv6nients 
que ces derniers tirent de la dynamique r~gionale actuelle. 

* Les incertitudes politiques 

Les difficultds rencontrdes par la plupart des pays dans le processus de transition 
d~mocratique n'augurent pas d'un d~veloppement favorable des relations bilat~rales et 
rdgionales, du moins dans le court terme. Hormis le B~nin qui semble avoir rdussi cette 
transition, tous les pays du sous-espace connaissent de vives tensions sociales, faute 
d'avoir pu stabiliser le cadre politique et institutionnel de leurs 6conomies. 
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Au Niger, en dehors des difficult6s 6 trouver des solutions h la question touareg, on assiste 
b une fragilisation des institutions de la transition d6mocratique provoqu6e par la raret6 des 
moyens financiers et la faible organisation des partis politiques. Au Cameroun, caractdrisd 
par de grands particularismes regionaux, 'organisation des recentes elections n'a pas
permis de renforcer la cohesion nationale garante de la prosperitd dconomique. Au Tchad, 
I'ambiance de guerre civile qui perdure recule I'amorce du processus democratique. 

Enfin au Nigeria, la remise du pouvoir aux civils par I'armee pose encore de nombreux 
problbmes, en raison des enjeux economiques du pays. 

Ces difficultds sont source de tensions sociales et d'incertitudes dans la d6finition des
politiques dconomiques. Elles peuvent devenir un facteur important de perturbation de la 
dynamique regionale, d'autant plus que lierla tendance des bailleurs de fonds est de 

I'apport suppl6mentaire de capitaux aux 
progr6s de la d6mocratie. 

* L'incertitude des politiques mon6taires 

Elle concerne aussi bien le franc CFA que le naira. L'incertitude qui entoure une dventuelle
 
devaluation du franc CFA (sa probabilit6, sa date, son taux, modalites)
ses entrave 
V'activitd 6conomique, notamment en favorisant la fuite des capitaux. La devaluation
 
permettrait de retrouver une certaine comp~titivitd dans la zone franc, mais elle pourrait

aussi avoir des effets n6gatifs sur la dynamique 6conomique du sous-espace qui repose
 
en grande partie sur la stabilitd et le pouvoir d'achat dlevd de cette monnaie.
 

Mais c'est au Nigeria que laquestion mon~taire parait laplus preoccupante en raison de 
la d6preciation continue du naira et de I'dnorme speculation sur les diffdrcitiels de change.
Celles-ci illustrent les difficultes du gouvernement federal 6 maltriser les politiques
mon6taire et de change et, plus largement, lagestion dconomique du pays. L'ensemble des 
operateurs nig6rians se plaignent aujourd'hui de la faiblesse du taux de change qui alourdit 
les coCits de production et, surtout, de son instabilit6 qui oblige A des anticipations 
constantes. Les commercants des pays limitrophes se plaignent aussi de cette situation 
qui les oblige 6 se d~saisir rapidement de lamonnaie nig6riane, sans pouvoir attendre 
I'occasion d'une bonne affaire. Nombre de commercants b6ninois et camerounais d6clarent 
aujourd'hui "se mefier du marchd nigerian" et chercher des alternatives dans des pays de 
la zone franc. 

* Les incertitudes commerciales 

Elles concernent les pays limitrophes et principalement Iactivit6 de r6exportation de 
cdrdales. Celle-ci est remise en cause par la recente lib6ralisation des importations de bld 
du Nigeria, que les exportateurs americains s'empressent d'exploiter A I'aide de 
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subventions de leur gouvernement 1 . Cette mesure qui affecte en particulier le Bnin (plus 
d~pendant que le Cameroun des b6n~fices de lar~exportation) pourrait 6tre largie aux 
autres c6r~ales, en premier lieu le riz. 

Mais les 6changes frontaliers sont aussi entrav6s par l'instabilitd du naira mentionn~e ci
dessus.
 

* La situation pr~caire de I'6conomie nig~riane 

Si les perspectives du Nigeria apparaissent plus favorables 6 moyen terme, avec la hausse 
attendue des revenus du pdtrole, elles sont incertaines b court terme. L'6conomie nigdriane 
est entrde dans une phase de transition marquee par des forces centrifuges. Alors qu'elle 
est engag6e dans un processus d'ajustement difficile (le service de la dette absorbe 30% 
des revenus d'exportation, le pouvoir d'achat des populations se rdduit, I'inflation n'est pas 
maTtris6e -plus de 60% en 1992- et larelance de la production n'est pas assurde), le FMI 
exige I'approfondissement de lalib~ralisation de I'6conomie, notamment lasuppression de 
la subvention au carburant et aux engrais. Dans le m~me temps, le processus cahotique 
de transition au regime civil est source de tensions sociales et d'incertitudes dans la 
conduite des politiques dconomiques 2. 

* Le risque de repli sur soi 

La situation politique et 6conomique du Nigeria ne lui permet pas actuellement de suivre 
une stratdgie conforme 6 son emprise commerciale sur la zone et 6 son ambition, affirm6e 
durant le boom p~trolier 3 , de jouer un r6le d'entrainement dans le sous-espace. En dehors 
des concertations bilat~rales qu'il organise autour de la coop6ration transfrontaliire, 
essentiellement pour assu er sa s~curitd, I'Etat n'a plus les moyens d'influer sur ses voisins 
imm~diats, ni sur la sous-r~gion ouest-africaine. Cette influence n~cessiterait une 
diplomatie attractive, ainsi qu'une injection de capitaux sous forme d'aide ou de 
participation 6 diff~rents programmes de d~veloppement des pays. Or A part son 
engagement dans la crise du Liberia, la dipomatie nig6riane est peu pr~sente sur la scbne 
ouest-africaine, contrairement aux anndes soixante-dix. 

Toutes los ventes americaines deputs Ia levee de Ia prohibition nig6riane ant 6td offectu6es dons Is cadre des 
subventions aux exportations du programme EEP. Les pidvisions d'importation do bi du Nigeria sont chiffr6es par
I'USDA h 1 million de tonnes pour Ia campagne 1992/93. Les importations de bid emdricain devraient donc 
remplacer rapidement les importations de farine europennes rdalisdes par lebiais des pays voisins. L'effets attendu 
est une baisse des prix de Ia farina et du pain. Le prix de [a farine a d6j.diminu6 dIe830 dollars/tonne avant Is 
libdralisation i 418 dollars fin novembre dernier, mais Ia baisse du prix du pain estplus lente. (USDA, ddcembre 
1992). 

2 Les rdsultats du premier sem 3stre 1992 publis per I Banque Contrals font Mtatd'un bilan flarmant treduisant les 
sympt6mes de Ia stagflation: hausse du PIB mais evec une inflation trbs dlevda at une flaro6e des taux d'intdr~t,
chute de Ia production industrielle, forte extension du secteur informal, d6ficit budg6tiire important suite & des 
lourdes depenses du gouvernement fdderal, utilisation de capitaux dbudg6tis6s at, pour Ia premibre fois,balance 
des capitaux d6ficitsire (Bulletin d'information dconomique at commerciale de I'Arrrbssade de France au Nigeria, 
n*21, octobre 19921. 

Cl BACH D. 1988). 
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Dans les pays limitrophes, la crise 6conomique et la forte concurrence des produits
nigdrians peut aussi conduire 6 des strategies de non cooperation r6gionale. Celles-ci 
peuvent s'exercer entre les pays de la zone franc du sous-espace, en concurrence entre 
eux pour sauvegarder un minimum de ddbouch6s sur le march6 nigdrian1 . Elles peuvuclt
aussi s'appliquer 5 I'encontre du Nigeria, dont les voisins se prot~geraient soit de mani .e 
unilatdrale, soit de faqon globale, comme par example dans le cas de I'initiative de 
renforcement de la cohdsion de la zone franc. 

Compte tenu du degr6 dlev6 d'intdgration du sous-espace par les marches, le refus de la 
cooperation rdgionale n'est certainement pas un moyen efficace et durable de sortie de 
crise. Mais I'analyse pr6c6dente de la dynamique r6gionale et des incertitudes qui p~sent 
sur les 6conomies permettent de comprendre pourquoi les pays du sous-espace privil6gient 
les politiques de court terme et les strat6gies autonomes. 

III. LES SCENARIOS DE MOYEN ET LONG TERMES 

Le devenir du sous-espace 6tant fortement influencd par I'volution du Nigeria, on 
poursuivra la m~thode utilisde dans les chapitres prdcddents en se demandant: quelles sont 
les 6volutions possibles de I'6conomie nigdriarie dans les 5 A 10 ans A venir et quelles
pourraient 8tre les r~percussions de ces scenarios sur les pays limitrophes ? 

Les perspectives de I'dconomie nig~riane b moyen et long termes sont difficile b tracer. 
D'une part, le pays est actuellement dans une phase de transition marquee par des forces 
centrifuges qui peuvent le conduire dans diffdrentes directions. Mais d'autre part, il a 
engag6 ces dernibies ann6es un boom de I'exploration p~trolibre 2 (le plus important au 
monde actuellement dans I'offshore). Cet investissement confid aux grandes compagnies 
internationales3 devrait lui permettre de porter sa production i 2,5 millions de barils/jour 
en 1995 (contre ,9 en 1991 et 2,15 en 1992) et de retrouver, avec la conclusion 
d'accords pou, la commercialisation du gaz, une conjoncture de revenus 6lev6s des 
hydrocarbures A moyen terme. 

En fonction de ces param~tres, on peut se lancer b esquisser quelques hypothbses, 
volontairement schdmatiques, autour de 4 scenarios d'dvolution de I'dconomie nig6riane 
(toutes choses restant dgales par ailleurs dans les pays limitrophes) 4 

Cotte concurrence peut s'exacerber par exemple sur Ia r6exportation A mesure qua Is Nigeria r(duira Ia listo des 
produils prohibds A l'importation. 

; L'objectif est aujourd'hui de 25 milhards de barils de rdserves prouvdos pour 1995 (I'objectif do 20 milliards fixds 
en 1990 Mtant ddjb atteint). 

3 Auxquelles le gouvernement f~ddral concede uno rdmundration des plus avantageuses (port6e en juin 1992 h 2.5 
dollar le baril). 

4 Les scdnarios prdsent6s ici no sont qua des esquisses. Leur dtude d6taillde, et si possible quantifi6e, dovrait 
constituer le prolongernent du prdsent rappoit. 



* le retour de la rente pdtroli-re 

Dans cette hypoth~se, le Nigeria retrouve des revenus dlevds en devises tires des 
exportations de pdtrole et de gaz. II6prouve des difficultds Aen maltriser les effets sur son 
dconomie: surdvaluation du naira, croissance de la demande, inflation et rapports de prix 
defavorables aux secteurs productifs (dutch desease). Mais on peut penser que le scdnario 
du boom pdtrolier de 1974-80 ne se rdp~tera pas h I'identique, car les structures du Nigeria 
ont change: le gouvernement fed6ral a perdu une grande partie de son pouvoir 
centralisateur suite 6 la lib~ralisation de I'6conomie et b la creation de nouveaux Etats (30 
actuellement au lieu de 12 au ddbut du precident boom). Les revenus du p6trole sont de 
ce fait mieux r6partis et les effets pervers d'une 6conomie distributive peuvent 8tre en 
grande partie 6vitds. 

On peut donc faire I'hypoth~se que I'effet ndgatif sur les secteurs de production, 
notamment I'agriculture, ne se produira pas. Les principales consequences de la nouvelle 
conjoncture seront la hausse du taux de change du naira et I'augmentation des revenus et 
de la capacit6 d'importation. 

Ce scdnario qui 6tait dans le pass6 le plus favorable aux pays limitrophes I'est moins cette 
fois-ci. L'appreciation du naira par rapport au FCFA r6duit la concurrence des produits 
nigdrians et permet aux producteurs des pays limitrophes de reconqudrir leur march6 
int~rieur. Mais il est peu probable que cet avantage puisse s'dtendre comme par le pass6 

I'exportation vers le march6 nigerian, car la production agricole du Nigeria se developpe 
elle aussi. Ce scenario profite au Cameroun, dont la production industrielle retrouverait son 
avantage comparatif sur le march6 national. IIest par contre moins favorable au Bnin, en 
raison de la baisse d'interet pour I'activit6 de r6exportation, et aux pays sah6liens 
d~ficitaires, dont le coit de I'approvisionnement alimentaire augmente. 

* La crise politique et 6conomique 

Dans ce scdnario, les difficultes rencontr~es dans I'ajustement de I'6conomie nig~riane, 
puis dans la repartition des revenus 6levds du p6trole, avivent les tensions sociales et 
entravent la mattrise de la transiuion politique. Les tendances cent ifuges de la Fed6ration 
conduisent 6 une crise politique et dconomique. 

A I'image de la crise de la fin des anndes soixante, c'est une situation qui profite aux pays 
limitrophes. IIpeuvent approvisionner la Federation en jouant b la fois sur le transit et sur 
I'exportation de produits locaux. Mais cet avantage n'est que transitoire. 

La croissance et la comp~titivit6 

C'est dvidemment le meilleur scenario pour le Nigeria: celui-ci maitrise la reprise de son 
dconomie (et Ia politique mon~taire), puis les revenus accrus du petrole d6tendent la 
contrainte financitre et soutiennent le d~veloppement de la production. Celle-ci devient trbs 
competitive sur les march6s voisins. 



En revanche, c'est probablement la conjoncture la plus d6favorable aux pays voisins qui 
sont concurrences dans tous les domaines par les produits nigdrians. Les exportations sont 
r6duites Aquelques rares crdneaux et les importations s'6largissent au point de faire de ces 
pays des consommateurs vassaux de leur puissant voisin. En fait, c'est le scenario de 
I'intdgration r~gionale par les marches, dans lequel les pays limitrophes perdent leur 
identitd. 

* Le stop and go 

Ce scdnario (b notre avis le plus "realiste" 1 ) est un m6lange dans le temps des hypotheses 
pr6c~dentes, en raison des difficult6s A maltriser les atouts et contraintes de I'6conomie 
nigdriane. La politique du Nigeria suit un mouvement de balancier entre lib~ralisation et 
protection, croissance et recession. Les gains de compdtitivit6 sont remis en cause par la 
hausse des revenus du p~trole; apr~s un certain d~lai, les effets n6gatifs de la rente 
p~troli~re sont corrig~s par des politiques de restriction de la demande et de soutien de la 
production; I'inflation et I'affairisme qui en d~coulent conduisent 6 liblraliser A nouveau 
I'6conomie, .. 

Cette situation, sans 6tre aussi pr~judiciable aux pays limitrophes que la pr6c6dente, ne 
leur est globalement pas favorable, car ilsdoivent s'adapter sans cesse aux changements 
de politiques du Nigeria. Les commerqants tirent parti de cette conjoncture, mais 
I'investissement dans les secteurs productifs est bloqu6 par I'instabilit6 de I'environnement 
dconomique. 

CONCLUSION 

Aucun des scdnarios sur le devenir de I'dconomie nigdriane, r 'est v~ritablement favorable 
aux pays limitrophes et les plus probables sont les plus n~gatifs. On peut donc conclure 
de cet exercice que ces pays n'ont pas intdret A poursuivre leurs relations avec le Nigeria 
selon le mode actuel. L'ab-cence de cooperation sur les politiques (ou la non cooperation2 ) 
les conduit h subir laconjoncture du Nigeria, puis h chercher ensuite les moyens de s'y 
adapter. Ils ont au contraire int~rgt 6 s'organiser pour r~6quilibrer les termes de I'dchange 
avec leur voisin. Pour cela ilsont le choix, sch~matiquement, entre deux politiques : 

-se prot6ger du Nigeria, comme tend b I'initier laproposition c renforcer I'int6gration 
de I'UMOA. Mais cette politique a peu de chance de succ~s. En premier lieu, elle fait 
abstraction de I'histoire des populations et des r6seaux marchands, ainsi que de la 
rdalit6 actuelle des march6s. L'exp6rience a montrd que la protection aux frontibres 
du Nigeria est coteuse et peu efficace. Ensuite, elle suppose une capacit6 de contr6le 
de I'dconomie de la part des Etats que ceux-ci n'ont plus aujourd'hui ; 

Dens cette hypoth~se, qui s'appuie sur l'expdrience pass6e de gestion de I'6conomie nig6riane, leNigeria reste "un 
dternel" pouvoir en puissance, capable do politiques embitieuses, soumis 6 des tensions qui contrecarrent ces 
politiques, mais faisant preuve d'un Monnant potentiel de rectification et d'edaptetion (BACH, EGG, PHILIPPE, 
1988).
 

2 Pour reprendre le terme de Jean COUSSY. 
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- ou reconnaitre I'int~gration actuelle par les marches, mais chercher A en modifier 
IVorganisation et lafinalitd. Cela implique d'initier un processus de coop6ration avec 
le Nigeria afin de r~duire les nuisances r~sultant de ladisparit6 dos politiques 

.6conomiques et de valoriser les compldmentarit6s dans le sous-espace' 

A I'image des pays du Bdn6lux qui ont dfini une spdcialisation antre eux pour n6gocier leur place dans un espace 
dconomique plus vaste, les pays limitrophes du Nigeria ont intdr6t 6 se coordonner dans una n6gociation avec leur 
voisin. 
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CHAPITRE VI :
 
LES ENJEUX DE LA COOPERATION
 

REGIONALE DANS LE SOUS-ESPACE
 



Dans ce chapitre, on se propose d'introduire le d~bat sur les enjeux de la dynamique 
rdgionale, b [a lumibre du diagnostic precedent. Dans le contexte actuel, quatre questions 
nous apparaissent au centre des enjeux de [a cooperation rdgionale pour les pays 
limitrophes: 

I. JUSQU'OU L'INTEGRATION PAR LE MARCHE EST-ELLE ACCEPTABLE POUR LES 
VOISINS DU NIGERIA ? 

La dynamique actuelle du tous-espace est marquee par l'int6gration croissante des 
marchds des pays limitrophes b celui OU ceux du Nigeria. Cette intdgration par les 
6changes non enregistrds crde une situation de forte ddpendance des pays voisins, 
pr6judiciable b leur tissu productif et A la capacit6 de financement de I'Etat. Jusqu'oo cette 
situation est-elle acceptable par les voisins du Nigeria ? Chacun est dans une situation 
diffdrente par rapport A cette question: 

I Le Niger 

Aujourd'hui, le prix des cdrdales (c'est-6-dire une grande partie du coot de la main d'oeuvre 
et du pouvoir d'achat nigerien) est fix6 A Kano, au Nigeria. Le Niger depend de son voisin 
pour sa securit6 alimentaire et les produits essentiels, alors que son approvisionnement 
n'est pas (et ne peut pas 6tre) une pr6occupation importante des autorites nigdrianes. Le 
Niger est donc dans une situation de veritable d6pendance 6 l'6gard de son voisin. 

Cette situation est d'autant plus alarmante que I'Etat est affaibli. Avec la libdralisation du 
marchd, il a perdu les moyens d'intervenir dans le commerce avec le Nigeria, en qualit6 
d'operateur mais aussi comme pouvoir de r6gulation. Certes, dans le pass6, son 
intervention n'a jamais dtd efficace, mais il n'en reste pas moins que le secteur priv6 est 
aujourd'hui quasiment le seul acteur des dchanges. Avec I'augmentation du commerce non 
enregistr6, de la fraude et des activit6s informelles, I'Etat a vu diminuer ses recettes 
budgdtaires et a perdu une grande partie de sa capacit6 d'action. Enfin, avec les difficultds 
de la transition democratique, il a perdu, pour l'instant du moins, son autorite et son 
pouvoir d'orientation de I'6conomie. 

Ainsi, c'est bien en partie I'avenir de I'Etat, celui de son r6le dans I'dconomie, qui se joue 
A travers I'dvolution actuelle des relations avec le Nigeria. 

L'intdgration au marchd nig6rian eSt-elle ineluctable ? L'expdrience pass6e montre que 
chercher A se prot6ger du Nigeria est une politique inefficace pour le Niger. L'Etat n'est 
jamais parvenu As'opposer Al'oligopole des grands commergants organisds de longue date 
en rdseaux marchands transfrontaliers. Ceci d'autant plus que les pouvoirs hidrarchiques 
de ces rdseaux sont bases au Nigeria. Ainsi, "dans un contexte ob tous les acteurs ne 
partagent pas le m~me point de vue sur le r6le de la fronti~re" 1 , on peut penser qu'il est 
trbs difficile au Niger d'dviter ou de refuser I'int6gration rdgionale de son march6 par des 
politiques volontaristes. 

CHERIF (rapport Niger). 
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* Le Cameroun 

La situation du Cameroun est de loin la plus critique, car sa structure de production plus
industrialisde subit de plein fouet A la fois les effets de la crise et ceux de I'int~gration au 
march6 nigerian. En fait, la conjoncture actuelle remet profond6ment en cause le modble
de ddveloppement d~fini par I'Etat, basd sur les industries de substitution aux importations
et de valorisation de la production agricole. Si Acourt terme, le commerce avec le Nigeria
joue le r6le d'une "soupape de s6curit&" dans la gestion de I'ajustement structurel (en
permettant d'en amoindrir les impacts sociaux), A long terme, il met en pdril I'appareil de 
production industriel du pays. 

Au cours des dernibres annes, ce risque s'est accru avec l'extension de I'aire de diffusion 
des produits nig~rians. Si I'essentiel des flux est destin6 aux r6gions frontalibres, une partie
des marchandises nig~rianes (notamment le carburant) atteint ddsormais les deux
principaux centres de consommation que sont Yaoundd et Douala. En contribuant b affaiblir 
le tissu industriel camerounais, I'emprise commerciale du Nigeria a des effets indirects sur 
la coh6sion politique et sociale du pays, actuellement en crise. 

* Le B6nin 

La situation du Bdnin reste atypique dans le sous-espace. Petit Etat ddpourvu de 
ressources naturelles facilement exploitables, il a developpd un fonctionnement particulier
fond6 en grande partie sur la mobilisation de moyens tires de V'extdrieur. Dans la p~riode
coloniale, c'est en exportant ses intellectuels dans les pays de I'AOF manquant de cadres 
bien form~s, qu'il a trouv6 les moyens de faire fonctionner ses propres institutions. 

Depuis I'inddpendance il tire ses revenus d'une politique commerciale bas~e sur la
r~exportation, c'est-b-dire sur I'exploitation des opportunit~s offertes b I'6chelle r~gionale 
par la diffusion des rentes de matibres premibres de certains pays voisins. Ainsi,
l'int6gration au marchd r6gional est inscrite depuis longtemps dans le fonctionnement de
I'Etat b~ninois. La majorit6 de la population y souscrit compte tenu de l'importance des 
liens historiques, notamment avec le Nigeria' . 

Le revers de cette strat~gie est la d~pendance du B1nin A I'dgard de son puissant voisin.
Ccnscient de cette contrainte, le pays a souhaitd, en 1963, dvoluer dans le cadre d'une 
union politique avec les pays du Golfe du B~nin: le Ghana, le Togo et le Nigeria. Mais cette
idle, bien que partag~e par la plupart des pays concern~s, n'a pas progiess6 en raison des 
crises politiques qui ont secoud le Nigeria 3 partir de 1966. 

Aujourd'hui ce sont les cadres et les intellectuels qui manifestent de I'inqui~tude quant ,
la perte de souverainet6 nationale que risque d'entrainer I'int~gration croissante au march6 
nigerian. Ils ont en effet des privilbges A d6fendre dans le cadre strict de l'ind6pendance 

Les habitants de Porto-Novo, la capitale du pays, ont toujours joui sur ces liens historiques pour obtenir ce qu'ils 
ddsiraient des autorit6s politiques, pr6textant de lour possibilitd, en cas de refus, de so replier sur le Nigeria. 



nationale, en termes de salaires, responsabilit~s politiques et administratives, stabilitd 
mondtaire, et peut 6tre aussi de socidtd plus calme et moins contraignante que celle du 
Nigeria. 

Pour minimiser ces risques, le Bnin cherche b renforcer son autonomie politique. Mais la 
capacit6 de I'Etat A rdsister A I'emprise du Nigeria est limit6e par la faiblesse de ses 
moyens financiers. Ceux-ci d6pendent des rentes extdrieures que le pays peut capter.
Aujourd'hui ces rentes proviennent en grande partie des bailleurs de fonds sous forme de 
prime A la d6mocratie. Mais, parce que ces apports financiers passent par le canal officiel 
et servent avant tout b faciliter la gestion de l'Etat et de ses clients imm6diats, ilsne 
b6n~ficient pas A tous les acteurs. 

Ce mode de gestion client6liste de I'aide ext~rieure et le d~veloppement exceptionnel du 
secteur tertiaire ont fait dclater la socidt6 en plusieurs groupes de pression aux int6rots 
antagonistes. Les groupes qui ne tirent pas d'avantages de I'Etat s'investissent dans le 
commerce. Pour ceux-ci en particulier, mais aussi plus largement pour I'Etat, la question
de I'inddpendance nationale ne se pose pas. C'est en effet lorsque le pays est largement 
ouvert sur d'autres espaces, le Nigeria ou d'autres pays d'Afrique de I'Ouest, qu'il trouve 
les moyens de son existence. 

La position du Bdnin par rapport 6 l'intdgration des marchds est donc tr~s diff6rente de 
celles du Niger et du Cameroun. Elle est en un sens mieux adapt~e 6 la conjoncture 
actuelle. 

II. QUE VENDRE AU NIGERIA ? 

Aujourd'hui, les exportations agro-pastorales des pays limitrophes vers leur voisin d~clirant
 
au profit de la rdexportation de produits prohib~s 
 'entrde du Nigeria. Cette situation tient
 
principalement aux politiques de change. Mais au delb de la n6cessaire modification de ces
 
politiques, abord6e ci-dessous, comment valoriser les complmentaritds de production au 
sein du sous-espace, comment recentrer les dchanges r6gionaux dans un sens plus
6quilibrd pour les diff~rents partenaires et, surtout, que peuvent vendre les pays 
limitrophes au Nigeria ? 

* Le cas du Niger 

La situation du Niger n'apparait pas favorable , cet dgard. De nombreux dl~ments 
permettent de penser que le d6clin constat6 ces derni6res ann~es des exportations de 
b~tail et de ni6b6 du Niger est le atrereflet d'une tendance de fond qui ne pourrait 
contrecarr6e que par une forte reprise de la demande au Nigeria. 

En effet, pour ce qui concerne le b6tail, on a assistd , une redistribution dans I'espace des 
effectifs bovins, au profit du nord Nigeria, en r~ponse 6 la d6gradation des conditions 
climatiques (en particulier [a s6cheresse de 1984/85) et 6 I'expansion des surfaces 



cultiv6es au Sahel. On estime que le cheptel bovin a diminud de moiti6 au Niger du debut 
.des ann~es 80 b 1990, alors qu'il aurait double dans le mime temps au Nigeria' 

Bien que la consommation de viandes et abats ait diminud au Niger de 17,5 kg en 1981 
A 12 kg en 1990, de nombreux autres changements dans la structure du cheptel 
(notamment la reconstitution plus rapide des espbces r~sistantes A [a s~cheresse, les 
caprins et les camelins) laissent penser que le disponible exportable du Niger va diminuer 
nettement dans les anndes b venir: certaines estimations le chiffre b 3.000 t. 6quivalent 
carcasses en 'an 2.000, soit le tiers de celui de 19902. 

Si l'on ajoute Acela que le Nigeria a nettement r6duit ses importations de b6tail et viandes 
ces dernibres ann~es, suite Aune baisse de la consommation de protdines animales (effet 
de la r6cession) et 6 une politique de diversification (fortes importations de poisson 
congel6), on voit que I'hypoth~se d'une remise en cause des exportations traditionnelles 
de bMtail du Niger est A prendre au s6rieux (m6me en cas de revalorisation du taux de 
change du naira) 3 . 

Quant au ni~b6, I'augmentation de la production du nord Nigeria donne A penser que la 
4pdriode faste des exportations nig~riennes est pass~e . 

Quels sont les produits qui pourraient prendre le relais de exportations de b~tail et de 
ni~bd? L'oignon est apparu ces derni~res ann~es comme une source de revenu d'autant 
plus intdressante que son dcoulement est r~parti sur plusieurs pays c6tiers, mais les 
difficult6s de conservation emp6chent les producteurs de valoriser correctement leurs 
ventes. Quant au souchet, qui est le seul produit dont les exportations ont augmentd dans 
les derni~res anndes, le d6veloppement de sa production fait peser une lourde hypoth&que 
sur [a conservation des sols. 

Comme on le voit, les alternatives agricoles (d'une ampleur significative) aux exportations 
actuelles sont r~duites. Des cr~neaux existent certainement dans les produits alimentaires 
transform6s de qualit6 telle que la viande boucan(e app6ci6e au nord Nigeria, mais ils sont 
limit~s. Etant donn6 que la situation est la m8ine pour les produits manufacturds, le Niger 
en est r6duit b jouer sur des opportunit~s temporaires offertes par le march6 nig6rian ou 
par Ia politique de protection de son voisin. 

De 3,5 millions de ttes, il serait pass6 h 1,7 million en 1990 au Niger, alors qu'il aurait augment6 de 6 -7 

millions A prbs de 14 millions de tates au Nigeria (JOSSERAND, 1992). 

2 BDPA-SCETAGRI (1991), citd par Josserand. 

3 Ceci dit. H. JOSSERAND fait remarquer qua cette tendance pourrait Atre modul6e par 1'6volution de la situation 
au Nigeria, car une augmentation de Ia consommation de viandes at abets d'1 kg par habitant dans ce pays 
reprdsenterait une demande de 100.000 t., dont le Niger pourrait, au moins an partie, bdn~ficier. 

4 Cf SOULE (rapport Niger). 
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* Le cas du B6nin 

Depuis 1975, les stratdgies de ddveloppement agricole du Bdnin sont fonddes sur 
l'existence de march6s rdgionaux dynamiques, celui du Nigeria surtout. Cette strat6gie 
s'appuie en grande partie sur l'exportation, particuli~rement florissante durant le boom 
pdtrolier, de malfs, cossettes d'igname, huile de palme et gari. 

Pendant cette pdriode, des accords ont t6 conclus avec le Nigeria pour la livraison de malis 
b6ninois, qui n'ont pu tre honor6s faute d'offre suffisante. La ddlocalisation de cette 
culture vers le secteur cotonnier du Nord, oii existent de bonnes conditions de production, 
permet de d6gager des exc6dents rdguliers pour l'exportation. Mais le placement de ce 
mass sur le march6 nigdrian est entravd par la faible paritd du naira. Celle-ci nonstitue 
dgalement une contrainte pour I'6coulement de la production de cossettes d.'igname 
recherchdes par les Yoruba de l'ouest nig6rian. 

En dehors d'une n~cessaire modification des rapports de change, ilfaudrait que les acteurs 
du march6 b56ninois adaptent la qualitd de leurs produits aux exigences des pays voisins. 
Les enquites que nous avons realis6es aupr~s de certains industriels nig6rians montrent 
en effet que des possibilit6s de vente au Nigeria existent malgr6 la devaluation du naira,
mais A condition que I'offre r~ponde aux normes de qualitd de I'industrie. Ceci n~cessite 
que I'Etat assure un minimum d'encadrement de la production et de lacommercialisation 
et qu'il apporte son soutien b lapromotion du secteur priv6. 

* Le cas du Cameroun 

II est different dans la mesure oO le pays b~ndficie d'une production plus diversifide 
reposant sur des zones agro-dcologiques et des systemes de production diff6rents. De 
surcrolt, les producteurs camerounais semblent plus sensibles (que ceux des pays 
sahdliens) aux changements de leur environnement 6conomique. Ainsi, lors de la p~riode 
du boom p6trolier nigerian, les agriculteurs camerounais ont rdagi aux opportunit~s offertes 
par le march6 nig6rian en augmentant assez nettement les quantitds commercialis6es. 

Outre le paddy et le riz provenant sur les pdrimetres de la SEMRY, I'agriculture 
camerounaise pourrait exporter vers le Nigeria une gamme assez large de denrdes vivri~res 
(tubercules, Idgumes, ... ) produites en quantit6s importantes dans les provinces 
occidentales (Sud-Ourcst et Nord-Ouest notamment). 
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III. COMMENT TRAITER LA QUESTION MONETAIRE ? 

La disparitd des politiques monrtaires est depuis longtemps la question centrale des 
relations 6conomiques entre le Nigeria et ses voisins de la zone franc. Mals elle I'est bien 
davantage aujourd'hui, car I'dcart entre ces politiques s'est creus6 b un point jamais atteint 
jusqu'ici. 

Malgrd la forte inflation que connait le Nigeria ces derni~res ann6es, il est ind~niable que 
le taux de change rdel du naira a baiss6, en particulier par rapport au FCFA (chapitre Il). 
De mime, quelles que soient les nuances que I'on peut apporter par secteurs 6 
I'accroissement de comp~titivit6 de I'dconomie nig6riane, ilest ind~niable que le diff~rentiel 
de comp6titivitd s'accentue au d6triment des voisins du Nigeria et que ce diff6rentisl tient 
en grande partie 6 la question mon~taire. 

Une modification des rapports de change entre les deux monnaies pourrait-elle contrecarrer 
cette tendance ? 

Cette modification ne peut intervenir que de trois fagons: soit par une rdvaluation du 
naira, soit par une d~valuation du franc CFA, ou encore par la modification concommittante 
des taux des deux monnaies. Dans tous les cas, la marge de manoeuvre des gouverments 
est extr~mement reduite: elle est relativement faible dans les pays limitrophes du Nigeria 
qui ne p~sent pas d'un grand poids ( I'exception du Cameroun) dans les choix de la zone 
franc ; elle est faible aussi au Nigeria dont les revenus en devises d6pendent du marchd 
mondial des hydrocarbures. 

Dans ce dernier pays, l'appreciation du taux de change du naira ne peut venir que d'une 
augmentation substantielle des revenus du p~trole. Les op6rateurs nig~rians ont un besoin 
de devises bien sup6rieur au volume que le syst6me bancaire peut leur offrir, en raison de 
la faiblesse actuelle des revenus du p6trole et du poids du service de la dette. Tant que cet 
6cart offre-demande persistera, les op~rateurs auront recours au march6 parall~le de 
change, ob leur demande de franc CFA accentuera la d~pr6ciation du naira. 

La politique dc forte expansion de la recherche pdtroli~re au Nigeria devrait contribuer 6 
I'augmentation des revenus de la Fdd~ration A moyen terme, mais en dernire instance 
c'est I'6volution du march6 mondial des hydrocarbures qui d6terminera le degr6 
d'apprdciation du naira. Les pays limitrophes ne peuvent donc pas compter dans I'imm~diat 
sur une rdvaluation de la monnaie nig~riane. 

Que peuvent-ils attendre alors d'une d6valuation du franc CFA ? Au vu de I'analyse 
pr~cddente, probablement moins que ce que veut la th~orie (encouragement 6 la 
production et b I'exportation et d6couragement des importations). 

Trois principales raisons expliquent qu'une modification du taux de change du FCFA ne 
suffirait certainement pas b renverser les termes de I'dchange vis-6-vis du Nigeria: 

10) Le taux de d~valuation envisageable ou acceptable dans la zone franc serait 
probablement insuffisant (toutes choses 6gales par ailleurs) pour modifier durablement 



la difference de comp~titivit6 avec le Nigeria (m~me si l'on peut penser que le cours 
du naira atteint aujourd'hui un plancher qu'il luisera difficile de d6passer). 

La modification du taux de change du FCFA ne pourrait avoir un impact r6el qua si elle 
dtait r~alis6e dans une p~riode o6 le naira connaTtrait luiaussi une modification, mais 
A la hausse. 

20) Dans le contexte actuel du sous-espace, on peut douter de I'efficacitd de Ieffet 
stimulation de la production et des exportations agricoles attendu d'une d6valuation. 
Par contre, on peut craindre I'effet hausse des prix sur la s6curit6 alimentaire, en 
particulier du Niger et du Tchad, et sur les coOts de production et de transport de 
Iensemble des pays limitrophes. 

La situation de ces pays est en effet particulire puisqu'ils important du Nigeria 6 la 
fois une grande partie de leur consommation et une grande partie de leurs facteurs de 
production. Les producteurs agricoles 6tant tr~s d~pendants des importations du 
Nigeria, ilest probable qu'en cas de devaluation [a hausse du coot de leur 
approvisionnement (en c6r6ales pour laconsommation, produits m6nagers, 6nergie et 
engrais) soit dgale ou supdrieure au b~n6fice qu'ils pourraient tirer d'un dcoulement de 
la production 6 meilleur prix. 

La condition pour que les producteurs puissant tirer parti de la hausse des prix sur le 
march6 est que lapart des importations qui entrent aujourd'hui dans leur coOt de 
production (alimentation et intrants) soit r~duite. Or ceci est peu probable 6tant donn6 
qua la convertibilit6 du franc CFA exerce un puissant attrait sur les exportateurs 
nigdrians. 

30) En raison de ladiffdrence de convertibilitd des deux monnaies, les dchanges avec 
le Nigeria ont une structure particuli~re, comme on I'a vu pr6c~demment. Les 
exportations des pays de la zone franc ne donnent pas lieu 6 une contrepartie 
mon~taire, mais , des achats de marchandises au Nigeria. Au contraire, les 
exportations du Nigeria se traduisent en acquisition de francs CFA qui sont pas 
r~investis dans le commerce r6gional mais sont destin6s en majeure partie h des 
achats sur le marchd mondial ou 6 des placements ext~rieurs. "L'avantage 
transactionnel du FCFA fait qu'une simple devaluation, quelque soit son niveau, ne 
permettrait pas de r6sorber le biais 6conomique qui caractdrise la relation entre le 
Nigeria et ses voisins"'. 

La vdritable question est donc celle de la diff6rence de convertibilitd des monnaies. Les 
dchanges ne pourront btre durablement r6quilibrds que si les deux monnaies acquibrent 
une valeur d'dchange international comparable. Cela implique soit que le naira devienne 
convertible, soit que le franc CFA devienne une monnaie flottante ou tout au moins que 
sa convertibilit6 soit limitde. Une r6glementation de celle-ci qui conduirait, par example, b 
ce que le FCFA convertible ne puisse 6tre utilis6 que pour le r~glement des transactions 
avec le marchd international r6dquilibrerait les 6changes r6gionaux dans le sous-espace: 

NAUDET (rapport Niger). 



les exportateurs nig6rians, ne pouvant plus acqu6rir de devises sur les march6s limitrophes, 
seraient forces de d6penser la contrepartie de leurs ventes en achat de marchandises dans 

1la zone . 

IV. QU'ATTENDRE DE LA COOPERATION REGIONALE ? 

Aujourd'hui, dans le sous-espace, I'int~gration des marchds par les 6changes s'oppose A 
la fragmentation politique par I'absence de coopdration r6gionale. Mais, h la difference du 
sous-espace ouest, la prise de conscience des enjeux de I'intdgration r6gionale est ici 
beaucoup plus avanc~e. 

Les pays de cette zone (Nigeria compris) partagent en effet des contraintes communes qui 
sont autant d'6lments favorables A la cooperation r~gionale: 

* Ils ne peuvent s'ignorer les uns les autres. Pour les pays de la zone franc, la 
proximitd du grand marchd nigerian est un atout et, pour le Nigeria, les relations de 
bon voisinage sont une garantie de sa propre s6curitd. 

* Aucun d'eux ne peut conduire avec succ~s une politique autonome. L'exp~rience a 
montr6 que les pays limitrophes ne parviennent pas A se prot~ger efficacement du 
Nigeria et que celui-ci ne peut r~duire, t lui seul, la fraude A ses fronti6res. Les liens 
historiques qui lient les populations du sous-espace entrainent des solidarit6s et des 
pratiques commerciales transfrontali~res qu'aucune autorit6 ne peut ignorer et 
auxquelles elle doit le plus souvent se plier. 

* Ils sont inscrits, de par leur configuration gdographique, dans des relations 
d'interddpendance. Les oppositions/compldmentarit~s entre le Niger et le Tchad 
sah6liens, le Bdnin entrep6t commercial, et les dconomies plus diversifi~es et plus
industrialis~es du Nigeria et du Cameroun, cr6ent des conditions favorables A 
I'int~gration des marchds dans le sous-espace. 

La politique de cogestion des espaces frontaliers engagde r6cemment par le Nigeria traduit 
cette communautd d'int6r~ts. 

Toutefois, si les Etats du sous-espace peuvent avoir intdr~t A [a cooperation rdgionale, ils 
ne sont pas pour autant tous dans les m6mes dispositions: 

* Le Niger et le Tchad se doivent d'entrer dans un processus de coop6ration avec le 
Nigeria s'ils ne veulent pas 6tre condamn6s 6 subir I'int6gration de leur march6 Acelui 
de la F6dration, avec les consdquences ngatives que ('on voit se dessiner 
aujourd'hui sur la production, la capacit6 de financement de I'Etat et l'identit6 
nationale. 

NAUDET (rapport Niger). 
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* Le Cameroun est aussi contraint de reddfinir ses relations avec le Nigeria s'il veut 
poursuivre sa stratdgie de "Jveloppement industriel. 

* Le Bdnin, par contre, n'a pas un besoin imp~ratif de rentrer dans un processus de 
r6gulation r~gionale des dchanges, car il sait tirer le meilleur parti des situations de non 
cooperation. 

* Le Nigeria, enfin, dprouve la n~cessit6 de n~gocier avec ses voisins pour assurer la 
s~curitd de ses frontibres. Mais son ambition de coop6ration r6gionale d6passe en fait 
les pays limitrophes pour se placer au niveau de I'ensemble de la zone franc. Prenant 
acte des relations privildgi~es de ses voisins avec la France, c'est en fin de compte 
avec cette dernibre qu'il voudrait renforcer sa cooperation. 

A partir de ces atouts et de ces difficult~s, quel contenu concret faut-il donner b la 
coop6ration r6gionale ? Pour dclairer cette question, nous proposons de distinguer les 
grands objectifs et la d6marche court terme. 

4.1. Les objectifs de la cooperation r~gionale 

* Stabiliser I'environnement des activitds 6conomiques 

D'une mani~re g~n~rale, la cooperation r~gionale devrait en premier lieu contribuer b 
I'dtablissement et au maintien d'un climat de paix dans la zor.s. Aujourd'hui, les processus 
de transition d~mocratique ont remis l'odre du jour la quEstion ethnique 6 travers la 
formation de partis politiques dont la zone d'influence ne d6passe gu6re celle des entitds 
socio-historiques correspondantes. Cette situation illustre les limites des Etats nations 
hdritds de la colonisation r~aliser le passage d'un syst~me de pouvoir hi6rarchique 6 un 
systeme d6mocratique. La cooperation r~gionale peut changer les dimensions de ce d~bat 
en oufrant aux entit~s ethniques d~chirdes par la colonisation la possibilit6 de retrouver leur 
6quilibre et de garantir I'avenir des Etats qui les abritent. 

* Rapprocher les politiques nationales des r~alitds 6conomiques et sociales 

Dans les pays limitrophes, la politique dconomique est en grande partie d~connect~e des 
r6alitds du march6. A I'exception du Bdnin, elle ne prend pas en compte le fait que la 
majorit6 des acteurs so=-t tournds vers le marchd nig6rian. De surcront, les relations 
privil6gides que les Etats de la zone franc entretiennent avec leur ancienne puissance 
tutellaire n'incitent pas b officialiser les relations avec le Nigeria. Le gouvernement frangais 
entretient en effet, lui aussi, un dualisme dans ses relations avec le p6Ie du sous-espace : 
alors que le Nigeria est sur le plan commercial et dconomiqiie un des tous premiers 
partenaires de la France en Afrique, il reste "un intrus" dans la politique de cooperation 
frangaise. 
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Pour que la cooperation r~gionale entre les pays du sous-espace permette de r~duire ce 
d6calage croissant entre politiques 6conomiques et r6alit6s du march6, les principaux 
partenaires ext6rieurs de la zone doivent 6tre associ~s 6 ce processus. 

* Rapprocher les politiques mon6taires 

La disparit6 des politiques rron6taires 6tant la principale cause de distorsion des relations 
dconomiques entre les pays de la zone franc et le Nigeria, le dialogue rdgional doit porter 
en prioritd sur cette question. Les d~veloppements prdcddents ont mis en dvidence que le 
probleme mondtaire ne saurait se limiter 6 un ajustement des taux de changes, ni A une 
discussion technique ; il renvoie 6 des consid6rations politiques et, plus globalement, 6 une 
redefinition des positions de chacune des parties ccncern~es (Etats ouest-africains, 
autoritds de tutelle de la zone franc, agences de cooperation bilat6rales et multilat6rales). 
De ce fait, I'harmonisation des politiques mon6taires est un objectif qui d6passe largement 
le sous-espace. 

Si les solutions ne peuvent 6tre trouv~es dans tn cadre spatial limit6, il n'en reste pas 
moins que le sous-espace est constitue un lieu privildgi6 de questionnement sur 
I'harmonisation de: politiques mon~taires, voire, plus loin, sur 'avenir de I'int6gration 
mondtaire africaine. C'ev" en effet ici, en raison de I'importance du march6 nigdrian, que 
le problbme est le plus pr~occupant du point de vue des dchanges rdgionaux et donc de 
I'avenir de I'int~gration r6gioale1 . 

* Valoriser les cripl~mentaritds 

Les compldmentaritds entre les productions des pays du sous-espace sont porteuses d'un 
riche potentiel d'dchanges r~gionaux et de croissance 6conomique. La cooperation 
r~gionale doit se fixer pour objectif de valoriser ce potentiel, aujourd'hui occult6 par la forte 
d~pr6ciation du naira. Cette cooperation doit porter principalement sur les domaines 
suivants : 

- La securitd aimentaire des pays sah~liens 

Le Niger et le Tchad sont inscrits dans des relations de compl~mentarit6s incontournables 
avec leurs voisins c6tiers, le Nigeria en particulier. Ils peuvent b(n~ficier d'un 
approvisionnement alimentaire h bon compte permettant de pallier les contraintes de 
I'enclavement et des fluctuations des productions agricoles soumises aux al6as 
climatiques. Ils peuvent donc obtenir de leurs voisins une garantie de s6curitd alimentaire, 

C'est Anotre avis un argument fort en faveur d'une rdflexion approfondie sur la question mon6taire dens le sous
espace. En effet, catte question est le plus souvent abord6o A partir des seuls probl6mes de I'endntternent des 
dconomies ivoiriennes et camerounaises, dens une logique qui privilhgie les relations avec les bailleurs de fonds
extttrieurs. Une rdflexion sur lavenir des relations entre le Nigeria at la zone franc permettrait de recentrer ce 
ddbat sur Ia valornsation des compldmentaritds entre les 6conomies ouest-africaines at sur les perspectives 
d'int6gration r6gionale. 
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b condition qu'ils soient en mesure de gagner par leurs exportations les moyens de 
r~glement de ces importations. 

- Les compl1mentaritds agro-pastorales 

Le Sahel dispose d'une gamme assez large de productions (b~tail, nifbt, oignon, souchet, 
natron, produits mara~chers, ...) qui peuvent trouver un d~bouch6 dans les pays c6tiers, 
h condition que I'offre s'adapte 6 la demande (notamment en terme de qualitd) et que les 
rapports de change soient r6fquilibr6s. 

En contrepartie, les zones foresti~res et de savane peuvent exporter vers le Sahel des 
tubercules, de la cola et divers produits des industries agro-alimentaires (sucre, huiles 
v6g~tales, boissons,...). 

Les compldmentaritds r~gionales existent aussi au sein de m~mes zones agro-6cologiques 
(cas des cdr~ales exportdes du nord Nigeria vers le Niger et le Tchad). 

IIfaut dgalement noter que, dans certains cas, le commerce r6gional permet de pallier le 
manque d'int~gration des march~s nationaux. Ainsi, pour plusieurs produits, le nord 
Cameroun est davantage relid au nord Nigeria qu'aux march6s de Yaound6 et Douala ; de 
la m~me mani~re, au Niger, la zone de Diffa ast davantage sous I'influence commerciale 
de Ma'iduguri que du marchd nigerien. 

- Les Produits manufacturds 

A la difference du sous-espace ouest, la zone 6tudi6e ici dispose d'un appareil de 
production industriel substantiel au Nigeria et, dans une moindre mesure, au Cameroun. 
L'ensemble des pays du sous-espace est peuvent tirer parti de cet atout selon, au moins, 
deux modalit~s : 

. en intensifiant I'approvisionnement des industries en mati~res premieres d'origine 
locale (en particulier les industries agro-alimentaires) ; 

. en d~veloppant l'utilsation dans la production agricole et la transformation des 
produits alimentaires, de biens industriels rdgionaux (engrais, matdriels de culture, 
moulins, ... ). 

- L'6nerqie 

C'est indiscutablement dans ce domaine que la coop6ration r6gionale peut 6tre la plus utile 
aux pays limitrophes. Comme le montre l'utilisation actuelle de carburant import6
frauduleusement du Nigeria, I'dnergie h bas prix est un atout de premibre importance pour 
pallier les contraintes structurelles dues aux co~ts 6lev6s de transport. Ces contraintes 
sont particulibrement fortes au Niger et au Tchad en raison de l'enclavement, mais aussi, 
comme au Cameroun, en raison de I'dtendue de ces pays. La large diffusion du carburant 



nig6rian ("le f6d6ral") favorise I'intdgration des march6 nationaux, comme de..3 march6s 
r6gionaux. 

Le Nigeria se pr parant b developper sa production de petrole et de gaz, ainsi que sa 
capacit6 de raffinage, de larges possibilit6s de cooperation pour I'approvisionnement en 
dnergie sont ouvertes pour les pays voisins1 . 

* Harmoniser les politiques dconomiques 

Les contraintes communes que p;- *agentles pays du sous-espace (voir ci-dessus) rendent 
n6cessaire l'instauration d'un diE jue regional sur les politiques 6conomiques nationales 
en vue de leur harmonisation. Cei *ci ne peut signifier une uniformisation des politiques, 
car les logiques politiques et dconimiques de chacun des pays sont trop diff6rentes les 
unes des autres. 

Si I'objectif global d'une harrionisation r~gionale des politiques nationales est de valoriser 
au mieux les ressources du sous-espace, ses dispositions concretes ne peuvent 6tre 
cdfinies dans I'absolu. Elles sont, en effet, 6troitement lides h la situation 6conomique du 
p6le du sous-espaca. Ainsi, dans le domaine cdrdalier, les derni~res annees ont 6t0 
marqu~es par les politiques de r~exportation du Bnin et du Cameroun qui r~sultent 
principalement des mesures de prohibition des importations de c~reales prises par le 
Nigeria. Aujourd'hui, ces politiques se trouvent remises en cause par la rdouverture des 
fronti~res nigerianps aux importations de b16. 

La mise en oeuvre d'un Irocessus d'harmonisation regional des politiques est donc 
indissociable d'une rflexion -,ur les 6volutions possibles de I'6conomie nig~riane et ses 
impacts b moyen et Ionn terme sur les pays voisins 2. 

Cette n6cessit6 d'une approche r~gionale des politiques dconomiques concerne aussi, b 
I'dvidence, les programmes d'ajustement structurel qui, jusqu'b present, se sont 
essentiellement focalis6s sur 'insertion des pays concernes dans les dchanges mondiaux 
au d6triment de leur place dans les march6s r6gionaux. 

Dans le cas d'une divaluation du franc CFA, on pourrait par example envisager une n6gociation entre lea pays 
limitrophes et le Nigeria ou entre is zone franc, globalement, at Is Nigeria pour que les effets n6gatifs de ce 
changement de paritE soient attdnuds par un approvisionnement en dnergie au Nigeria h un prix prdfdrential. 

Voir las scdnarios esquiss6s 6 Ia fin du chapitre V. 2 



4.2. La d~marche h court terme 

Les objectifs proposes ci-dessus n6cessitent un ddlai de maturation dans le processus de 
cooperation r6gionale. Dans 'imm6diat, trois types d'actions serr blent n~cessaires pour 
engager ce processus: 

- Le dialoque 

La conjoncture actuelle semble favorable au dialogue r~gional dans la mesure oo chaque 
pays du sous-espace rencontre des difficult~s 6 g~rer son dconomie. 

Les pays de la zone franc doivent chercher Apallier les effets n6gatifs de [a d~pr6ciation 
du naira et sont soumis 6 un mouvement d'infornialisation croissante des activitds 
dconomiques qui contrecarre les programmes d'ajustement structurel. Le Nigeria, de son 
c6t6, a bescin de resserrer les liens avec ses voisins pour mener sa politique de protection 
vis-a-vis du inarchd mondial, limiter la fraude AI'exportation et r~duire I'activitd du march6 
parall~le de change. 

Ce dialogue devrait se tenir 6 deux niveaux 

. Entre le Nigeria et ses voisins, avec la participation de leurs partenaires extdrieurs. 
Dans cet objectif, le dialogue engag6 sur les espaces frontaliers devrait 6tre poursuivi 
et 6largi. 

. Entre les pays limitrophes du Nigeria pour coordonner leurs stratdgies vis-A-vis de leur 
puissant voisin. 

L'6change d'informations 

Dans I'objectif de soutenir les 6changes commerciaux, de valoriser les compl6mentaritds 
rdgionales et de rapprocher les politiques des pays du sous-espace, I'Uchange d'information 
devrait porter sur : 

, Les prix et les marchds. Des syst~mes d'information sur les marches des produits 
vivriers existent ddj6 au Niger, au Bdnin, et partiellement au Cameroun; ils devraient 
6tre mis en relation et compl6t~s par des informations similaires sur le march6 
nig6rian. 

* Les unit6s de production-transformation et les op6rateurs commerciaux. 

. Les politiques dconomiques, notamment de commerce extdrieur et de regulation des 
marchds. 



- L'approfondissement de la r6flexion 

Pour pr6ciser les conditions du d6bat sur la cooperation r6gionale dans le sous-espace, les 
travaux en cours devraient 8tre approfondis, principalement selon quatre axes : 

. L'61laboration de scdnarios sur l'impact de diffdrentes hypotheses d'dvolution de 
I'dconomie nig6riane sur les pays voisins, tels qu'esquiss6s pr~cddemment. Ce travail 
initi6 jusqu'ici avec des chercheurs b6ninois, nigdriens et camerounais devrait 6tre 
conduit en collaboration avec des chercheurs du Nigeria. II devrait permettre de 
quantifier les effets de diffdrentes variantes de politiques 6conomiques sur le secteur 
agricole des pays du sous-espace. 

. La conduite d'une rdflexion prospective qui complterait ces sc6narios de moyen 
terme (dans I'attente d'une plus large harmonisation des politiques mondtaires)1 . 

. L'engagement d'une rdflexion sur les m6canismes de stabilisation des rapports de 
change.
 

. La rdalisation d'6tudes sur les fili~res-produits, incluant la transformation et la qualitd 
des produits, pour 6clairer les potentialitds d'6changes commerciaux entre les pays de 
la zone. 

Des dispositifs p3rtiels de compensation, comme le compte de Kano (voir chapitre II),pourraient 6tre 6tudids pour 
rdduire les effets n6gatifs de V'instabilit6 mon6taire sur les 6changes. 

"140 



CONCLUSION GENERALE
 

L'analyse de la dynamique r~gionale entre le Nigeria et ses voisins met en 6vidence la 
sp~cificit6 de ce sous-espace par rapport aux autres. Ce faisant, elle confirme que I'Afrique
de I'Ouest n'est pas un espace homogine auquel peuvent 8tre appliqu~es des politiques 
globales d'int~gration r~gionale. 

La comparaison de la dynamique r~gionale dans le sous-espace est et dans le sous-espace 
ouest 1 souligne ces diffdrences. Dans la zone ouest qui est d~pourvue de p6le d'attraction 
dconomique, les facteurs d'int~gration r~gionale sont nettement plus faibles. A I'oppos6,
dans le sous-espace est, I'abondance des richesses et le poids exceptionnel du Nigeria
accroissent les potentialit6s du commerce r6gional. Tous les voisins du Nigeria se sont 
adapt6s 6 cette donn~e et ont saisi les opportunit~s offertes par les dchanges avec la 
F~d~ration. 

Cependant, si I'int~gration des march~s est tris avanc~e dans le sous-espace est, celui-ci 
reste marqud par une profonde distorsion h~rit6e de I'histoire coloniale: [a coupure entre 
les spheres francophone et anglophone qui n'a jamais pu btre r(solue jusqu'ici au niveau 
des relations politiques. Certes les populations ont maintenu et renforc6 leurs liens A 
travers la fronti&re, mais l'int6gration du sous-espace restera d~s6quilibrde tant que les 
Etats n'auront pas mis la cooperation r6gionale au diapason des 6changes rdgionaux. 

Or aujourd'hui, loin de se rapporcher, la dynamique des 6changes et celle des politiques
semblent s'6carter. Ce d6calage croissant appelle b s'interroger sur les approches de 
cooperation r~gionales pr~conisdes par diff~rentes institutions. Que peuvent-elles apporter 
aux pays du sous-espace est ? 

L'approche globale pr~conis~e par la CEDEAO ne peut apporter de solutions aux 
problimes sp6cifiques du sous-espace. Les differences dans I'organisation et le 
fonctionnement des sous-espaces ouest-africains sont trop grandes pour qu'une approche
globale de V'int6gration r6gionale puisse vdritablement r6pondre aux besoins de chacun des 
pays de la zone. Une telle approche passe n~cessairement 6 c6t6 de la complexit6 des 
relations qui se sont tissdes au fil des d6cennies entre les acteurs de I'int6gration par les 
marches. Or on le voit bien dans le sous-espace est, 6 partir des difficult6s , mettre en 
oeuvre I'ajustement ou 6 appr6hender la question mon6taire, la d~finition des politiques ne 
peut faire I'6conomie de [analyse fine du fonctionnement des marchds. 

La strat6gie d'int6gration par zones agro-6cologiques, illustr6e par I'action du CILSS, n'est 
pas adapt~e non plus aux problimes du sous-espace dans la mesure o6, limit~e Ala r6gion
sahdlienne, elle ne peut mettre [accent sur la valorisation des compl~mentarit~s entre les 
diffdrentes zones. Enfin, [initiative de renforcement de I'int~gration r~gionale dans le cadre 

Nous renvoyons ic l lecteur AI'dtude portant sur Is Mali, Ia Mauritania, Is Sndgal, Ia Gambia, Is Guinde Bissau 
at Ia Guinde (cf COSTE eI EGG, dd., 1991). 
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de I'UMOA ne peut, b I'dvidence, rdsoudre les probl~mes des pays limitrophes du Nigeria, 
qui sont en premier lieu ceux des rapports avec une autre zone mondtaire. 

Certes, plusieurs problmes aussi importants que l'harmonisation des politiques 
mon6taires, ne pourront trouver de solution que dans le cadre d'une concertation englobant 
l'ensemble des pays et des partenaires de la zone. Mais, pour que les initiatives de 
coop6ration soient en phase avec le fonctionnement r6el des 6conomies, il est n6cessaire 
de les d6finir et mettre en oeuvre b I'dchelle d'espaces g~ographiques pertinents, telle que 
la zone 6tudide ici. 
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NOTE INTRODUCTIVE 

Les annexes ci-dessous fournissent quelques informations de base sur I'volution, au cours 
des vingt dernibres ann~es, de I'approvisionnement des pays du sous-espace pour les 
principaux produits alimentaires. Nous indiquons ici I'origine des donn~es utilis6es et, le 
cas 6chdant, les traitements dont ces donn~es ont fait l'objet. 

* Ddmographie (annexe n 1) 

Bien que les s6ries proviennent des publications du service des statistiques de base (SSB) 
de la FAO, elles ne sont pas sp6cifiques Acet organisme. II s'agit des donn6es recueillies 
et traitdes par le service des statistiques des Nations Unies. 

Pour ce qui concerne le Nigeria, [a s~rie pr6sentde en annexe n 1 correspond aux donn6es 
disponibles avant le recensement de 1991. Bien que les dcarts entre les rdsultats de ce 
recensement (88,5 millions d'habitants en 1991) et les estimations ant~rieures (115 A 120 
millions d'habitants en 1991) soient tr~s importantes, nous nous sommes appuyds sur 
cette seconde source, en I'absence de sdries reconstitudes A partir du recensement de 
1991. Les donn~es sur les disponibilit~s alimentaires prdsentdes dans les annexes n *9 et 
10 correspondent donc b un effectif surestim6 de la population nig~riane. 

* Production (annexes n'2 A 5) 

Les donn~es concernant le manioc, l'igname et I'arachide proviennent du service des 
statistiques de base de la FAO. Pour ce qui est des c~rdales, nous avons utilis6 les sources 
suivantes : 

. 1967 A 1969 D6partement d'Etat b I'Agriculture des Etats-Unis (USDA). 
• 1970 b 1985 FAO / SSB (Service des Statistiques de Base) 
* 1986 6 1990 FAO / SMIAR (Syst~me Mondial d'lnformation et d'Alerte Rapide)1 

Les volumes de production de cfrdales indiqu~s correspondent , des productions nettes, 
c'est h dire : 

* Pour le riz : production brute x 0,85 (sernences et pertes aprbs r6colte) x 0,65 
(transformation du paddy en riz). 

. Pour les autres cdrdales: production brute x 0,85 (semences et pertes apr~s r6colte). 

Importations (annexe n" 6) 

La m6thode retenue pour 6laborer les sdries relatives aux importations de c6r6ales tient 
compte de deux facteurs : 

1) L'existence de fortes disparitds (pour un pays, un produit et une ann6e donn6s) 
entre les diff6rentes sources internationales (CNUCED, USDA, FAO, ... ). Les 

1 Les sdries de production du Nigeria pr6sentes dans le chapitre 1116 parlir des donn6es FAO proviannent du service 
des statistiques do base. Cette "if16rence do sources (SSB at SMIAR) pour les ann/es rdcantes explique, an partie, 
les dcarts antre les donn6es du chapitre III at celles prdsentdes en annexe. 

*,1 '
 



comparaisons syst6matiques dtablies darts le cadre d'une dtude pr~c~dente 2 ont 
montr6 qu'il n'6tait pas possible d'dtablir une relation entre ces 6carts et des facteurs 
tels que I'origine de ('information primaire (pays importateur ou pays exportateur), la 
pdriode de r~fdrence (campagne agricole ou ann(e civile), ... Par ailleurs, les 
informations fournies par les ports des pays importateurs ou par les opdrateurs priv~s 
indiquent, dans presque tous les cas, des volumes d'importation sup6rieurs A ceux 
mentionn6s par les sdries internationales. 1Iapparait ainsi, d'une part, qu'il est difficile 
de retenir la m~me s6rie internationale pour tous les pays 6tudids et, d 'autre part, que 
les s6ries internationales sous-6valuent, dans la plupart des cas, le volume r6el des 
importations. 

2) Le d~veloppement de flux de rdexportations de cdr~ales vers le Nigeria A partir du 
d(but des ann~es 1980 (voir chapitres IIet I1l). 

Ce double ph6nom&ne nous a conduit A retenir la m6thode suivante 

* A partir de 1977 au B6nin et de 1982 au Cameroun, nous avons proc6d6 A une 
estimation des volumes rdexportds en nous appuyant, d'une part, sur les 
importations enregistrdes par les autorit~s portuaires (Port Autonome de Cotonou et 
Office National des Ports du Cameroun) et les donn~es de production nationale et, 
d'autre part, sur les estimations disponiblez: de la consommation int~rieure. Pour 
chaque annde et chaque produit (riz et bl), les quantit6s rdexportdes ont 6t0 retir6es 
du volume des importations des deux pays et ajout6es aux importations du Nigeria. 

* Les rdexportations pratiqu~es par le Niger ont 6t6 prises en compte uniquement pour 
1989 et 1990 (6 partir d'estimations fournies par FAO/SMIAR). 

* 	Pour les anndes sans r~exportation (et pour le Tchad sur I'ensemble de la p~riode), 
nous avons retenu (pour un pays, un produit et une annde donn6s) la valeur [a plus 
6levde parmi les trois s6ries internationales consult~es :FAO/SSB, USDA et CNUCED 
(d6clarations des pays exportateurs). Pour certaines anndes et quelques pays, cette 
m~thode conduit A une sur~valuation des volumes import~s. Ces sdries "valeurs 
maxima" doivent en fait 6tre seulement utilisdes pour des analyses de tendance. 
Lorsqu'il s'agit d'appr6hender les importations d'une annie donn6e, il est pr6fdrable 
de confronter 'ensemble des sources disponibles, y compris les sources nationales. 

Disponibilit6s alimentaires (annexes n'9 et 10) 

Les disponibilit6s th6oriques par habitant pour un produit donn6 en annie (n) sont calcul6es 
de la mani~re suivante : productiin nette de I'ann~e (n-1) + importations r~elles de V'annde 
(n) / population de I'ann~e (n). Faute d'informations suffisament pr~cises, nous n'avons 
pas tenu compte des flux transfrontaliers de produits locaux. Nous avons donc consid6r6 
que la totalit6 de la production est consomme dans le pays producteur. 

2 Voir : INRA-IRAM. - Inventaire des mesures de maitrise des changes exidrieurs c6ra6liers des pays d'Afriquc de 
rOuest, du Tchad et du Cameroun. - Dossier n Inventaire provisoire des flux d'importation de c- ales. 1988. 
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ANNEXE N" 1 

EVOLUTION 
(1967- 1990, 

DE LA DEMOGRAPHIE 
en millions d'habitants) 

ANNEE JI 
1967 

1968 19 8 

1969 

1970 

1971 
1972 

1973 

1974 
1975 

1976 
973. 

1977 
1978 

1979 
983,9 

1980 
1981 

1982 
9 33, 

1983 
1984 

1985 

1986 
1987 

1988 

1989 

1990 

BENIN 

2,49 

2,56,5*III 

2,63 

2,71 

2,77 
2,83 

2,9 

2,97 
3,04 

3,12
1 

3.21 
3,3 

3,39 

3,49 
3,6 

3.7
1 

3,81 
3.93 

4.05 

4,18 
4,31 

4.45 

4,58 

4.70 

II 

g 

II 

I 
I 
I 

I 

II 

II 

I 

II 

II 
I 

CAMEROUN 

6,24 

641 

6,58 

6,76 

6.91 
7,07 

7.23 

7.4 
7.58 

7,77 

7.97 
8.18 

8.4 

8.62 
8,86 

9., 

9,35 
9,61 

9.87 

10.14 
10.42 

10,69 

10,97 

11.26 

t 

II 

I 

II 

I 
I
I 

I 
I
I 

II 
I 

II 

II 

NIGERIA 

51,47 

53,32 

55.23 

57,22 

59,15 

61,14 

63,22 

65,39 
67.67 

70,06 

72.56 
75,14 

77.81 

80,56 
83,36 

86.23 

89,16 
92,15 

95,2 

98,46 
101,88 

105,44 

109,10 

112,88 

I 

II 

I 

1 

I 
II 
I
I 

I 
II 

II 

II 

II 

2 

3,93 

4,04 

415 

4,24 

4,34 

4,44 

4,55 
4,67 

4,78 

4,91 
5,03 

5,17 

5,31 
5,46 

5,62 

5,78 
5,95 

6.12 

6,3 
6,49 

6,69 

6,87 

7.06 

I tCA 

33,23,42 

3,49I 

I 3,57I 

3,65 
3.72 

I 3,80I 

3.87 

3,95 
I 4.03II 
I 4,11I 

4.20 
4.29I 

I 4,39
II 

4.48 
4,58 

I 4,68II 
g 4,79 

4,90 

I b,02II 

5,14 
5,27

I 

I 5,39II 
5,51 

5,63 

' 

g 

II 
I: 
II 
1 

I 

I 

II 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

TOTAL 

67,44 

69,71 

72,06 

74,49 

76,79 

79,18 

81.66 

04,26 
86,99 

89,84 

92,85 
95,94 

99,16 

102,46 
105.86 

109,33 

112,89 
116,54 

120.26 

124,22 
128,37 

132.66 

137,02 

141.53 

Source FAO/SSB 

BEST AVAILABLE COPY 
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ANNEXE N ° 2 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE CEREALES PAR PAYS 
(1967h 1990, en milliers de tonnes) 

RIz 
ANNEE BUnin Cameroun Nigeria Niger Tchad TOTAL 
1967 1 12 212 18 18 260 
1968 1 9 194 21 19 245 
1969 2 7 179 21 20 228 
1970 3 8 189 20 22 241 
1971 3 s 213 15 28 267
 
1972 4 5 246 17 22 294
 
1973 4 7 268 25 23 
 327
 
1974 5 13 289 17 20 344
 
1975 7 16 283 16 21 
 345
 
1976 10 26 213 16 
 28 293
 
1977 10 24 224 
 15 11 284 
1978 4 1 42 283 17 22 369 
1979 6 21 413 13 37 490 
1980 6 1 25 600 17 26 673 
1981 5 28 683 1 22 24 761 
1982 5 52 688 1 23 13 780 

* 1983 3 
 49 704 25 10 791
 
1984 I 4 52 715 27 1 799
 
1985 7 59 750 
 30 5 851 
1986 5 61 762 40 17 885 
1987 I 5 1 39 717 33 23 817
 
1988 5 1 47 693 34 41 819 
1989 
 I 5 I 53 693 39 58 847
 
1990 7 - 50 693 40 33 822
 

8LE
 
ANNEE Binin Cameroun ( Nigeria I Niger Tchad] TOTAL 
1967 0 18 0 7 I 25 
1968 i 0 17 0 5 
 22 
1969 00 17 o 7 24 
1970 1 0 16 0 6 22 
1971 1 0 17 0 6 23
 
1972 0 17 0 
 7 24
 
1973 
 0 13 1 6 19 
1974 J 0 15 1 6 23 
1975 I 0 15 2 4 21 
1976 1 0 17 1 5 23 
1977 __ _ 1 18 2 3 24 
1978 __ _ 1 19 2 4 26 
1979 1 20 1 
 5 27
 
1980 
 1 20 1 6 28
 
1981 1 21 1 5 
 29
 
1982 1 26 
 2 4 32 
1983 0 18 2 9 29 
1984 1 38 
 7 1 47
 
1985 1 9 6 
 4 19 
1986 1 13 7 3 24 
1987 1 26 1 3 30 
198 1 43 2 2 47 
1989 1 61 2 2 56 
1990 _ 77 2 3 82 

Sources FAO/SSB, FAOCSMIAR at USDA (voir note introductive) 

BEST AVAILABLE COPY 



ANNEXE N'2 (suite) 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE CEREALES PAR PAYS 
(1967h 1990, en milliers de tonnes) 

C4r68eee5 cea - meae. il.m. ho 
ANNEE 

1967 
1968 

1969 
1970 
1971 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1987 1 

Binin 
2G4 
245 

229 
236 
196 

224 
284 
274 
241 
219 

260 
347 
317 
284 
299 

290 
293 
402 
439 
418 

336 

1 

I 

Csmeroun 
518 
534 

660 
615 
667 

654 
644 
?36 
912 
669 

683 
689 
699 
727 
666 

751 
798 
581 
663 
762 

576 

Nigeria 
5890 
5945 

7165 
7311 
6713 

4506 
7113 
8266 
6665 
5880 

5680 
4509 
4798 
6829 
5887 

6357 
7024 
7536 
8319 
9487 

9959 

Niger 
1143 
808 
1175 
937 
1044 

960 
643 
940 
713 
1120 

1256 
1277 
1374 
1481 
1400 

1409 
1444 
869 
1516 
1484 

1176 

Tchad 
575 
572 
564 
529 
508 

364 
349 
460 
457 
445 

496 
506 
459 
404 
248 

263 
306 
235 
576 
616 

493 

TOTAL 
8390 
8103 
9791 
9628 
9129 

6707 
9033 
10676 

8988 
8333 

8375 
7327 
7647 
9724 
8500 

9070 
9866 
9622 
115i: 
?2768 

12540 
1988 469 876 9473 1981 585 13385 
1989 498 703 9823 1255 435 12714 
1990 445 663 8357 1186 460 11111 

TOTAL CEREALES 
AINNEE 
1967 

1968 
1969 

1970 
1971 
1972 
1973 

1974 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1981 

1982 
1983 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

I 
I 

I 

1 

Cnin 
264 

246 
230 

239 
199 
227 
288 

279 

249 
229 
270 
351 
323 
290 

304 

295 
296 

406 
445 
423 
341 
474 
503 

i Cameroun 
530 

543 
666 

623 
675 
658 
651 

749 

928 
696 
707 
731 
721 
753 

695 

804 
847 
633 

723 
824 
616 
924 
757 

Niaeria 
6119 

6156 
736r 

7516 
6944 
4769 
7393 

8570 

6963 
6110 
5922 
4811 
6230 

7449 

61;91 

7070 
7746 
8289 

9077 
10262 
10702 
1208 
10567 

Niger 
1161 

829 
1196 

958 
1059 
977 
869 

958 

731 
1137 
1273 
1296 
1388 
1498 

1423 

1434 
1471 
903 

1552 
1531 
1209 
2017 
1296 

Tchad 
600 

596 
591 

556 
542 
393 
378 

487 

482 
477 
511 
532 
602 
435 

277 

280 
324 
236 

685 
637 
519 
627 
494 

TOTAL 
8674 

8370 
10043 

9892 
9419 
7025 
9380 

11043 

9354 
8649 
8682 
7721 
8163 
10424 

9289 

9882 
10685 
10468 

12383 
13676 
13387 
14251 
13616 

1990 451 713 9128 1228 496 12015 

Sources: FAOfSSB, FAO/SMIAR at USDA (voir note introductive) BEST AVAILABLE COPY 
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ANNEXE N'3
 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE MANIOC PAR PAYS
 

(1967 h 1990, en milliers de tonnes)
 

ANNEE B4nin Cameroun Nigeria Niger Tchad Total 
1967 450 756 8581 169 90 10046 
1968 425 758 8801 198 110 10292
 
1969 500 595 9040 197 125 
 10457
 

1970 510 654 10206 182 140 11692
 

1971 600 
 662 9172 166 144 10744
 

1972 61E 9570 145
719 95 
 11144
 
1973 599 9600
732 156 136 11223
 
1974 578 811 10000 201 140 11729
 

1975 562 820 10600 176 160 12317
 
1976 624 830 10800 197 163 12614
 

1977 625 900 10600 180 170 12474
 

1978 721 1260 10500 205 175 12861
 
1979 735 1290 10500 224 180 12929
 
1980 I 583 1250 11000 162 210 13205
 

1981 575 1280 11000 188 225 13268
 

1982 610 I 1020 11700 220 240 13790
 
1983 580 1143 1 9950 165 7 250 12088 
1964 685 1385 11800 188 1 280 14338 

1985 708 1481 13500 196 i 290 16175 

1986 1 726 1473 14700 199 1 300 17397 

1987 1 570 1273 17000 f 200 I 305 19349 
1988 880 1300 20000 210 1 330 22720 

1989 977 _ _130D 25000 _ 210 330 27817 
1990 957 1400 26000 213 330 28900 

ANNEXE N'4
 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION D'IGNAME PAR PAYS
 

(1967 A 1990, en milliers de tonnes)
 
ANEE I .4nin Camerou. n Nigeria= Niger Tchad I Tota 
1967 5564 j 172 - 10646 _ 118 I 11500 

1968 648 178 j 12366 119 13311 

1969 530 161 ! 13817 120 14628 

1970 i 516 223 13000 120 13859 
1971 528 268 14400 121 15317 

1972 535 337 14300 123 15296 

1973 500 356 14500 _ 116 15472 

1974 428 364 15000 I 115 15907 
1975 446 300 15000 130 15876 

1976 I 599 250 15200 135 16184 

1977 552 230 15500 140 16422 
1978 643 200 16000 145 16988 

1979 699 200 16500 150 17549 
1980 694 200 17000 165 18059 
1981 666 210 17500 175 18551 
1982 672 210 18500 190 19572 

1983 620 170 16625 195 17610 
1984 819 138 18500 200 19657 
1985 777 95 19250 210 20331 
1986 875 134 19750 220 20979 
1987 835 111 20000 230 21175 

1988 922 130 21000 240 22292 

1989 1010 140 21300 240 22690 
1990 967 150 22000 240 23357 

Sources FAO/SSB 

prST A,,AII..ARt-E COPY 



ANNEXE N'5 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION D'ARACHIDE PAR PAYS 
(1967 h 1990, en milliers de tonnes) 

ANNEE 34nin Cameroun Nigeria TchadNiger Total 
1967 48 1558184 298 88 2176 
1968 49 193 1813 252 110 2418 
1969 50 201 
 1846 207 115 2419
 
1970 47 
 199 1581 205 96 
 2128
 
1971 42 1 219 1380 257 75 1972
1972 7 42 7 237 1 1350 260 70 1959 
1973 1 60 1 249 F 877 77 79 1341
 
1974 1 
 236 1935
42 I ] 129 90 2431 
1975 35 F 246 I 458 42 82 862
 
1976 ! 287
61 460 
 79 80 967
 
1977 i 64 267 603 82
i 95 1112
 
1978 64 115 701 
 99 88 1066
 
1979 66 155 507 88 94 
 910
 
1980 63 126 471 126 
 99 884 
1981 F 52 i 130 4419 102 86 788
 
1982 35 141 396 88 73 733
 
1983 34 
 120 591 
 74 78 896
 
1984 58 
 99 546 
 30 77 I 810 
1985 66 96 1 532 j 55 77 826
 
1986 60 98 
 I 896 1 60 F 105 1219 
1987 1 53 98 1 687 1 41 96 973 
1988 j 9872 815 4'5 79 1109
 
1989 T 69 i 100 1017 
 80 80 1346
 
1990 79 100 1166 60 80 1484
 

Sources FAO/SSB REST AVAILABLE COPY 
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ANNEXE N ° 6
 

EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE CEREALES PAR PAYS
 
(1967 h 1990, en milliers de tonnes) 

RIZ 
ANNEE B6nin Cmeroun Nigeria Niger Tchad TOTAL 

1967 7 9 2 1 0 19
1968 6 9 0 0 0 16
1969 8 10 5 0 0 23
1970 4 20 2 0 0 27
1971 8 32 5 0 0 45 
1972 12 28 11 1 0 62
1973 10 24 2 1 0 37
1974 3 17 5 1 2 28
1975 4 2 7 3 2 17
1976 19 22 122 4 2 169 
1977 22 33 428 7 2 492
1978 29 61 785 21 4 900
1979 28 110 680 22 7 848
1980 29 I 125 L 627 36 6 824 
1981 31 T 98 810 61 2 1002
1982 32 79 I 657 41 5 815 
1983 35 I 75 T 8L'3 15 4 932
1984 35 45 1 587 67 9 743 
1985 34 59 632 73 27 825
1986 I 37 69 323 35 17 481
1987 1 38 96 1 351 1 30 17 532 
1988 40 
 1 91 1 301 41 32 504

1989 41 i 96 i 85 F 45 10 276
1990 41 33 129-1 40 20 2 3 

OLE	E7 FARNE DE BLE 
ANNEE Binin iCameroun Nira Niger Tchd TOTAL 
1967 8 . 43 161 5 10 227 
1968 8 1 53 127 4 5 197 
1969 14 1 5 ! 192 19 10 2871970 1 16 70 272 16 10 384 
1971 1 23 78 511 7 9 628
 
1972 37 I 68 444 7 15 571
 
1973 1 26 ]79 455 22 15 
1974 1 11 69 325 32 

597 
12 449
 

1975 21 67 485 1 27 9 609 
1976 25 90 736 33 
 9 892
 
1977 40 1 102 960 22 
 21 1145
 
1978 
 38 118 1363 
 26 15 1560
 
1979 36 
 119 1171 34 
 15 1375
 
1980 43 
 134 1259 27 
 11 1474
 
1981 58 
 184 1517 65 20 
 1835
 
1982 58 
 161 1492 53 
 18 1782
 
1983 49 
 170 1650 43 
 32 1944
 
1984 
 49 182 1801 
 62 67 2161
 
1985 27 
 117 1808 75 
 95 2122
 
1986 31 
 160 1047 19 
 33 1290
 
1987 35 177 1005 20 25 
 1262
 
1988 
 32 181 408 29 20 

1989 40 
 101 250 
 26 
 32 529
 
1990 40 
 180 200 25 
 30 475
 

Sources FAO/SSB, FAWSMIAR, USDA, CNUCED at sources nationsles (voir note introductive). 
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ANNEXE N'6 (suite)
 

EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE CEREALES
 
(1967 h 1990. en milliers de tonnes) 

CEREALES SECHES: mil, maT o ho __________ Nie_____O A 
ANNEE Binin Cameroun igria Niger Tchad TOTAL 
1967 I 1 0 1 5 0 7 
1968 0 0 1 0 0 1 
1969 1 0 1 5 0 7 
1970 0 30 59 1 1 91 
1971 0 3 62 3 0 68 
1972 3 
 0 58 13 
 7 1a
 
1973 0 
 1 33 59 
 9 101
 
1974 4 
 1 59 151 65 280
 
1975 2 
 0 33 37 
 1 73
1976 7 
 0 43 56 
 10 116
 
1977 16 0 
 77 5 14 
 113
 
1978 1 1 
 95 
 26 34 157
 
1979 1LL 
 3 140 27 13 
 183
 
1980 
 10 3 199 26 
 20 259
 
1981 _ _13 4 T 299 29 31 
 376 
1982 j 47 75 349 75 50 596
 
1983 
 25 7 215 70 
 30 347
 
1984 20 
 1 10 1 131 43 80 284
 
1985 I 11i 18 218 27 139 664 
1986 i 6 13 1 57 86 58 220 
1987 28 I 13 60j 21 20 142
 
1988 1 55 40 F 113 65 99 372 
1989 3 i 10 55 35 12 115
1990 8 16 i 575 116 

TOTAL CEREALES 
ANNEEI___o B_n I Nier Tchad TOTAL 
1967 16 
 52 1 164 i 12 10 253
 
1968 14 i
62 128 5 5 
 213
 
1969 23 
 63 198 24 
 10 317
 
1970 F 21 120 
 333 18 
 11 502
 
1971 31 113 ! 
 578 F 10 
 9 741
 
1972 
 I 52 97 F 513 j 21 22 705 
1973 36 , 103 490 82 24 
 735
 

1974 18 
 87 389 184 j 79 757
1975 1 27 
 69 525 F 67 12 
 699
1976 1 
 112 1 900 F 3 21 1177
 

1977 
 F 78 135 1465 34 37 1749 
1978 67 180 1 2243 73 53 2616
 
1979 65 
 232 1991 
 ± 83 35 2406 
1980 82 262 2085 90 
 37 2556
 
1981 102 
 286 2626 146 53 
 3213
 
1982 137 
 315 2498 
 169 73 3192
 
1983 110 252 
 2668 128 66 
 3223
 
1984 104 
 237 2519 
 172 156 3188
 
1985 
 72 194 2658 426 261 
 3611
 
1986 74 
 242 1427 140 
 108 1991
 
1987 101 
 286 1416 71 
 62 1936
 
1988 127 312 
 822 
 135 151 1546
 
1989 
 84 287 390 106 54 921
 
1990 89 
 229 379 140 
 67 903
 

Sources FAO/SSB. FAO/SMIAR USDA.CNUCED at 
sources nationales (voir note ilroductive). 

BEST AVAILABLE COPY 
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ANNEXE N" 7 
EVOLUTION DE L'AIDE ALIMENTAIRE EN CEREALES PAR PAYS 

RIZ 
(1980 h 1990, en milliers de tonnes) 

ANNEE B6nin Cameroun Nigeria Niger Tchad TOTAL 
1980 0 0 0 0 6 61981 0 3 0 0 2 4 

1982 0 0 1 0 5 7 

1983 2 0 0 2 0 5 
1984 1 0 0 4 4 9
 
1985 6 11 0 10 19 47 
1986 4 3 0 13 16 36 
1987 4 
 2 0 6 10 22
 
1988 
 0 0 0 23 11 34
 
1989 5 0 0 
 3 4 12
 
1990 5 0 0 3 0 8
 

BI at farine do b16 
ANNEE B6nin ] Cameroun Niaerra Niger Tchad TOTAL 
1980 3 1 I 71 9 84 
1981 5 6 I 6 2 18 
1982 5 11 4 3 33 
1983 a 5 , 4 16 34 
1984 2 1 3 30 36 
1985 8 3 58 735 142 
1986 1 0 1 0 18 14 33 
1987 2 0 0 19 0 21 

1988 3 1 0 0 [ 4 00 7 
1989 4 0 0 i 15__ 3 22 
1990 6 0 0 70 1 1 13 

Ciriales siches-

AN!NEE I 
1980 
1981 1'1 

mil.maris, sorgho 

Benn Cameroun 
3 1 
6 66 

erir 

______ 

Nger 
8 
9 

Tchad 
1 
11 

[ TOTAL 
12 
28 

1982 3 11 57 21 91 
1983 i 5 5 _ _5 20 35 
1984 3 1 _ 6 35 45 
1985 

1986 T 
7 

6 
I 
1 

3 

1 i 
_ 

0 
153 

58 
71 

23 
234 

88 
1987 8 1 0 T 0 12 20 
1988 7 1 0 I 0 30 21 58 

1989 1 2 0 0 8 12 22 
1990 j 3 0 0 25 11 39 

TOTAL CEREALES 
ANNEE J 8nin Cametoun ] Nigeria Niger Tchad TOTAL 
1980 5 2 0 79 16 102 
1981 11 14 0 11 14 50 
1982 8 21 1 
 71 29 131
 
1983 14 11 0 
 12 36 73
 
1984 6 2 
 0 13 69 90
 
1985 21 16 0 221 163 422
 
1986 10 
 5 0 89 53 157
 
1987 14 
 2 0 37 30 83
 
1988 10 0 0 
 57 32 99
 
1989 11 0 0 25 19 55
 
1990 14 0 0 27 18 60
 

Sources FAO/SMIAR 

HL-ST AVAILABLE COPS 



ANNEXE N"8 

EVOLUTION DE LA RATION CALORIQUE QUOTIDIENNE 
(1969/1971 h 1986/1988, en calories et en %) 

BENIN CAMEROUN NIGER NIGERIA 
69/71 86/88 69171 86/88 69/71 86/88 69/71 86/88

TOTAL 2081 
 2157 2205 2180 2008 2373 2133 2104
 

C6rdales 30% 36% 36% 34% 75% 69% 36% 44% 
Ldgumineuses 3% 3% 3% 4% 5% 10% 5% 4% 
Racines et tubercules 43% 35% 20% 20% 6% 4% 33% 27% 
huiles et graisses 8% 10% 9% 11% 2% 4% 11% 10% 
viandes et abats 2% 3% 3% 4% 4% 3% 2% 2% 
noix et oIdagineux 7% 6% 9% 3%6% 3% 
fruits 10% 8% 3% 3% 
lait 4% 3%
 
autres 7% 8% 11% 14% 4% 8% 7% 
 9% 

Sources: FAO. Bglans ahmentaires, 1991. 

BEST AVAILABLE COPY 



°
ANNEXE N 9 

SOUS-ESPACE EST : EVOLUTION DES DISPONIBILITES PAR HABITANT ET PAR AN
 
POUR LES PRINCIPAUX PRODUITS ALIMENTAIRES
 

(1968/1970 h 1988/1990)
 

Indclcateurs RIZ BLE ml, mate, sorgho TOTAL marioc, Igname 
€___lse wachlde 

annie movenne monenne moenna moyanne 
production 67/69 87/89 67/69 87/89 67/69 87/89 67/69 87/89 67/69 87/89 

importations 68/70 88190 68f70 88/90 68/70 88/90 8/'70 88/90 68/70 88/9 

production (a) 244 828 24 44 8761 12880 9029 13752 257,9 46490 
prod/hab (c) 3 6 0 0 122 94 125 100 357 339 

importations (a) 22 348 289 558 33 218 344 1123 

prod+import (a) 266 1176 313 602 8794 13097 9373 14875 25749 46490 

import/
 
import + prod 8% 30% 92% 93% 0% 
 2% 4% 8% 0% 0% 

population lb) 72.09 137.07 72,09 137,07 72.09 137,07 72,09 137,07 72,09 137,07 

disponible 

par habitant 4 9 4 4 122 96 130 109 357 339 
Ic) 

% du dispo/hab
 

par c6r6ales 3% 8% 3% 4% 94% 88%
 

our dispo/ hab 

toutes c6r6ales 

(a) en miliers de tonnes 

(b) en milhons d'habtants 

(c) en kilo 

Sources Annexes N 1. N'2 at N 6 
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ANNEXE N*10 

SOUS-ESPACE EST: EVOLUTION DES DISPONIBILITES PAR HABITANT ET PAR AN 
EN CEREALES
 

(1980/1982 A 1988/1990)
 

Indicateur, RIZ BLE mil mate. uogho TOTAL 
ann6e - moyanne moyanne moyanne movenne

production 79/81 83/85 87/89 79/81 83/85 87/89 79/81 83/85 87/89 79/81 83/85 87/89
importations 80/82 84/86 88/90 80/82 84/86 88/90 80/82 84/86 88/90 80/82 84/86 88190 

production (a) 641 813 828 28 32 44 8623 10333 12880 9292 11178 13752
prod/hab(c) 6 7 6 0 0 0 81 86 94 88 93 100 

importations (a) 880 683 348 1697 1858 558 410 389 218 2987 2930 1123 

prod+import(a) 1521 1496 1176 1724 1889 602 9034 10723 13097 12279 14108 14875 

import/
 
import+prod 58% 46% 30% 98%
98% 93% 5% 4% 2% 24% 21% 8% 

population lb) 105,88 120,34 137,07 105.88 120.34 137,07 105.88 120,34 137,07 105,88 12034 137,07 
diaponible 

par habitant 14 12 9 16 16 4 85 89 96 116 117 109 
(ci 

% du dispo/hab
 
par c6r6ales 12% 11% 
 8% 14% 13% 4% 74% 76% 88%
 

sur dispo/ hab
 
toutes c6riales 

(a) en milliers de tonnes 
(b) en millions d'habitants 
(c) en kilo 

Sources Annexes N 1. N-2 et N'6 

BEST AVAILABLE COPY 
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