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AVERTISSEMENT
 

Ce rapport est publid dans le cadre de I'dtude "Echanges, politiques agricoles et 
dynamiques des espaces rdgionaux en Afrique de I'Ouest" (voir prdsentation gdn6rale en 
p. 2 de couverture). II s'inscrit plus particulirement dans le second volet de ce 
programme, qui porte sur l'analyse de la dynamique r6gionale dans le sous-espace Est 
(Nigeria, Bnin, Cameroun, Niger et Tchad) 

L'objectif gdn6ral de ce volet est d'analyser l'impact de I'6volution de l'dconomie nigdriane 
sur la sdcurit6 alimentaire et le d6veloppement agricole des pays voisins, afin de proposer 
aux responsables des politiques nationales et des agences de coopdration une rdflexion sur 
les perspectives de cooperation rdgionale dans cette zone 

La d6marche retenue consiste 6 pdriodiser les dchanges frontaliers et rdgionaux, de chacun 
des pays avec le Nigeria, en tionction de I'dvolution des principaux ddterminants de ces 
dchanges L'dvolution de I'dconomie nigdriane, principal determinant, constitue la base de 
la p6riodisation , mais d'autres facteurs, propres b chacun des pays voisins, sont 
dgalement pris en compte . accident climatique, modification des politiques dconomiques, 

Le but de cett.a d6marche est de prdparer une rdflexion (en termes de scenarios) sur le 
dpvenir des dconomies agricoles du sous-espace en fonction d'hypothbses sur les 
dvolutions possibles de I'6conomie nig6riane. L'analyse repose 6 la fois sur des enquotes
de terrain (rdahisdes en 1991 et au d6but de I'annde 1992 dans plusieurs pays du sous
espace) et sur la synth se des recherches conduites sur ce th6me au cours des dernibres 
anndes 

Les rdsultats des travaux relatifs au sous-espace Est sont pdsentds dans quatre rapports
"pays" (B6nin, Cameroun, Niger et Nigeria) et un rapport de synth~se. 

Johny EGG 
John IGUE 



SOMMAIRE
 

INTRODUCTION GENEkALE ......................................... 	 1
 

I. 	 LES FONDEMENTS DES ECHANGES MARCHANDS
 

ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGERIA ... ........................... 5
 

1.1. LE POIDS DE L'HISTOIRE ET DE LA GEOGRAPHIE ..................... 	 5
 

1.2. LA DOUBLE INSERTION ECONOMIQUE DU NORD CAMEROUN ........... 6
 

1.2.1 L'ancienne intdgration avec le Borno . .... .... .............. 6
 
1 2.2. L'intdgration contemporaine avec la zone c6tibre .................. 7
 
1.2 3 Les Aladji du Nord Cameroun, une extension des rdseaux
 
marchands kanuri et hausa ... . . .................... . 9
 

1.3. LE DYNAMISME COMMERCIAL DU RESEAU IBO DANS LA PARTIE 
..............
MERIDIONALE DU CAMEROUN ..... .... 11 

1 4. CONCLUSION DU CHAPITRE .. ........................... 	 12
 

I. 	 DETERMINANTS ET EVOLUTION DES ECHANGES ...................... 13
 

2.1 LES DETERMINANTS DES ECHANGES ... ... ..................... 13
 

2 1.1 Les compldmentaritds 6cologiques ............................. 	 13
 
2.1 2 Les disparit6s des politiques dconomiques ...................... 	 14
 
2 1.3. La disparit6 des politiques mon6taires .. ...................... 	 15
 

2.2. EVOLUTION DES ECHANGES .... .............................. 	 20
 

2 2.1. De I'apr~s guerre A la guerre du Biafra (1946-1967) ............... 20
 
2 2.2 De la guerre du Biafra au premier choc p6trolier (1966-1973) ......... 21
 
2.2 3. Le boom des rentes minires (1974-1983) . ... ....... ......... 21
 
2.2.4. La crise financire du Nigeria (1983-1986) ...................... 	 23
 
2.2.5. La pdriode d'ajustement structurel (1986-1992) ............... .. 23
 

2.3. CONCLUSION DU CHAPITRE ................................... 
 33 



III. 	 LA REEXPORTATION DU RIZ ET DE LA FARINE DE ELF 
VERS LE NIGERIA ..... ........ ..... ..................... 35 

3.1. ORIGINE ET AMPLEUR DU PHENOMENE ........................... 
 35 

3.1.1. Les sources et leurs divergence .............. ..... ........ 35
 
3.1.2. Estimation de la fraude . . . . ... ................ .... . 38

3.1.3. Estimation des volumes de riz et de farine de bI6 r6exportds ......... 40
 

3.2. LES DETERMINANTS DE LA REEXPORTATION .................... 	 .44
 

3.2.1. Le r6Ie des politiques 6conomiques sur les flux de r6exportation ....... 44
 
3.2.2. Les liens entre les irnportateurs et le pouvoir politique au Cameroun .... 50 
3.2.3. Oligopole d'importation er r6seau marchand .................. 	 52
 

3 3. LE ROLE DE LA REEXPORTATION DANS L'ENSEMBLE DU COMMERCE 
REGIONAL .... .. .. .... .. ........ 56
 

3 3.1 La r6exportation montre des signes d'essouflement ... ....... 56
 
3 3.2 Un commerce r~gional compartiment6 .. . .... ........... 57
 
3 3 3 Conclusion . . .. .. .. . ....... ................. rd
 

IV. 	IMPACT DES ECHANGES TRANSFRONTALIERS SUR 
L'ECONOMIE CAMEROUNAISE ........................... 59 

4 1 IMPACT DES ECHANGES SUR LES PRINCIPAUX AGENTS ECONOMIQUES .. 59 

4 1 1. Les consommateurs camerounais .. ................ 59 
4.1 2. les producteurs . ....... 60 
4 1 3. L'Etat ...... .. . .. ........ .. ... .. 61 
4 1 4 Les n6gogiants .................. 64 

4 2 IMPACT DES ECHANGES SUR L'ECONOMIE CAMEROUNAISE ..... ... 66 

4 2.1 Vers une dconomie satelis~e ? .............	 66
 
4 2 2. Impact des dchanges sur le secteur agricole camerounais .... ..... 67 
4.2 3. Impact des dchanges sur le secteur industriel ......... 68
 
4.2 4. La r~action de I'Etat face A I'intensification des dchanges 
transfrontaliers .... .....................	 70
 
4.2 5. Commerce r6gional et crise 6conomique au Cameroun 
une extension de la fonction commerciale ........................... 72 

4.3. CONCLUSION DU CHAPITRE .. ................................ 
 73 

CONCLUSION GENERALE ...................................... 
 75 

ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES . .................................... 
 77 

ANNEXES . . ................................................ 
 81 

ii 



LISTE DES TABLEAUX 

Tableau n 1 	 Evolution des parit6s officielles et parall~les entre le naira
 
et le FCFA de 1970 & 1991 .... ....................... 18
 

Tableau n 2 	 Taux de change et inflation au Nigeria entre 1985 et 1991 19...... 


36
Tableau n 
3 Importations de riz au Cameroun (1974-1991) .............. 

Tableau n 4 Importations de farine de bid au Cameroun 1974-1991 
 ........ 37
 

Tableau n 5 . Importations de bid au Cameroun 1974-1991 .............. 38
 

Tableau n 6• Estimation des importations frauduleuses de farine de bld
 

Tableau n 7 Estimation des importations frauduleuses de riz au Cameroun
 

Tableau n 8 Estimation de la rdexportation de farine de bid vers le Nigeria
 

Tableau n 9 . Estimation dPs volumes de riz rdexport6s au Nigeria
 

Tableau n 10 Rdcapitulation de la politique nig6rianne relative au commerce
 

Tableau n 11 . Bilan du recouvrement de la taxe de pdrdquation
 

Tableau n 12 Droits et taxes pergus sur les importations de riz
 

au Cameroun entre 1980 et 1991 ........................ 39
 

entre 1982 et 1991 .............. 40
 

entre 1982 et 1991 ..................... 42
 

entre 1982 et 1991 ... .. .............. 43
 

de riz entre 1974 et 1987 . .. ..... .. ........... 45
 

de juillet 1988 A janvier 1992 . ...... .. ........... 47
 

et de farine de b16 ... ...... 
 ... ....... ... 48
 

Tableau n 13. Marge globale de distribution du riz et de la farce ............ 49
 

Tableau n 14 Estimation des parts de march6 h l'importation de riz .......... 53
 

Tableau n 
 15 : Evolution des prix courants et r6els 6 la consommation
 
du riz et de la farine de b16 A Yaound6 entre 1980 et 1989 ...... 59
 

Tableau n 16• 	 Comparaison des prix de quelques produits d'origine
 
nig6riane et camerounaise sur le march6 de Maroua en avril 1991 . 60
 

Tableau n 17. Taux de commercialisation de produits vivrers en 1984
 

61au Nord Cameroun ................................ 


Tableau n 18 .	 Estimation du manque h gagner de I'Etat rdsultant
 
.......... 62
des importations de farine de bi entre 
1980 et 1989 

III 



Tableau n 19 	 Estimation du manque Agagner de I'Etat rdsultant
 
des importations frauduleuses de riz entre 1980 et 1989 ....... 62
 

Tableau n'20 	 Importance relative des recettes douani~res g6n6rdes
 
par le riz et la farine de bi dans le budget de I'Etat .......... 63
 

Tableau n 21 	 Ddtail de la marge brute d'importation sur le riz en 1988 ....... 65
 

Tableau n 22 	 D6tail de la marge brute du r6seau d'mportation
 
sur la farine de b16 de 1982 6 1989 ...................... 65
 

Tableau n 23 • 	Prix de revient du riz import6 sur le circuit de rdexportation ...... 66
 

LISTE DES CARTES ET SCHEMAS 

Carte n 1 	 Flux de bdtail entre le Cameroun et le Nigeria avant 1980 ...... 25
 

Carte n 2 . Circulation "officielle" du b6tail vers Bamenda ............. 26
 

Carte n 3• Flux r6els reconstitu6s de bdtail vers Bamenda en 1990 et 1991 27
 

Carte n 4 • Flux de paddy et de riz b partir de la zone de production SEMRY
 
(situation en 1990/91) ...... .................... 30
 

Carte n 5 Flux de riz import6 au Cameroun entre 1980 et 1987 ........ 41
 

Schema n 1 	 Reprdsentation simplifi6e des filires de production nationale apr~s la
 
libdraisation. Exemple de Iannde 1990/91 ................. 32
 

iv 



INTRODUCTION GENERALE 

LES OBJECTIFS DE LETUDE 

L'objectif gdndral de I'(tude est d'analyser I'impact des 6changes avec le Nigeria sur 
I'agriculture du Cameroun. Pour dclairer cette interrogation gdndrale, I'dtude a cherchd 
rdpondre A un nombre restreint de questions plus prdcises, en particulier : 

- La dynamique r(gionale actuelle est elle favorable 2u ddveloppement de I'agriculture 
et de I'dlevage ? 

- Quels sont les secteurs, les agents 6conomiques favorisds ou d6favorisds par cette 
dynamique ? 

- Quelles seraient les politiques A mener pour amdhorer la situation ? 

Pour approcher les objectifs sus-mentionnds, iI a 6 proc~dd A 

- I'analyse des d6terminants des 6changes pour chaque filire avec I'hypothbse qu'lls 
peuvent 8tre diffdrents ou du moins agir de diverses mani~res selon les produits ; 

- la pdriodisation de ces 6changes en fonction de I'6volution de la situation du Nigeria 
et du Cameroun, 

- la description des circuits des principaux produits vivriers et/ou denrdes alimentalres 
dchangds entre le Cameroun et le Nigeria, le repdrage des acteurs impliquds et 
I'analyse de leurs strategies, 

- la rollecte des donndes macro~coromiques (production, commerce extdrleur, 
politique dconomique,. ) qui permettent de situer le poids actuel de ces dchanges dans 
la couvertu.e des besoins de consommation du Cameroun et dans la valorisation du 
potentiel agricole du pays 

Cette 6tude fait suite A celle rdaisde en 1S90 sur les dchanges marchands entre le Tchad, 
le Nord Nigeria et le Nord Cameroun' Celle -ci a rdvdl6 I'irnportance du phbnombne de 
rdexportation du riz et de la farine de bld du Cameroun vers le Nigeria On a ainsi cherchd 
Aactualiser, approfondir et discuter les donndes rdalis~es au cours de I'dtude prdcddente. 
Une grande partie du travail de terrain s'est attachde & approfondir ies connalssances 
antdrieurement acquises sur les rdseaux commerciaux impliquds dans la rdexportation 

L'accent mis sur la r6exportation du riz et do la farine de b16 n'a pas occult6 I'observation 

HARRE (D), IGUE (J ) et ARDITI ( C ), 1990 



des dchanges de produits agricoles locaux Bien plus, des flux de produits manufactures 
ont dtd dvoquds dans la mesure oDOIs sont partie prenante des stat6gies commerciales 
globales et servent de contrepartie aux flux de produits vivriers. L'ampleur actuelle de ces 
flux du Nigeria vers le Cameroun constitue v6ritablement un enjeu pour I'dconomle 
camerounaise. 

Depuis 1964, le Cameroun est membre fondateur de l'union douanibre et dconomique des 
Etats de I'Afrique Centrale (UDEAC) 1 . Les 6changes entre le Cameroun et le Nigeria ne 
sont r6gis par un accord commercial que depuis 1982 Nonobstant cet accord, les 
autorit~s camerounaises ont int6gr6 tardivement les relations commerciales avec le Nigeria
dans leur stratdgie officielle Elles privil6giaient jusqu'alors celles avec les partenaires du 
Cameroun au sein de I'UDEAC 2. Avec I'accentuation de la crise 6conomique au Cameroun 
denuis 1990, les autoritds prennent davantage en compte les relations commerciales avec 
le Nigeria Cette r6action officielle est certes d6cal~e par rapport A la r6alit6 des 6changes 
trbs anciens entre les deux pays. Elle traduit n6anmoins une pr6occupation majeure face 
6 I'ampleur de ces dchanges au cours de la pdriode r~cente. 

LA DEMARCHE DU TRAVAIL 

*Organisation g~n~rale 

Les termes de r~fdrence de I'dtude ont t6 d~finis en mars 1991 par J. EGG et D. HARRE. 

L'6tude a donn6 lieu 6 la r~alisation d'une mission de terrain au Cameroun par D.HARRE 
(IRAM) et J ENGOLA OYEP (ISH) du 14 avril au 10 mai 1991. 

La version provisoire du rapport a 6t0 r~digde novembre 1991 par D. HARRE et J.en 
ENGOLA OYEP. La version d~finitive a W dttablie aprbs les r6actions de J COSTE, J EGG 
et J IGUE en septembre 1992 AMontpellier. Cette version a t6 enrichle par les r6sultats 
d'une 6tude r6alis~e en d~cembre 1991 et janvier 1992 par la m~me dquipe 3 . Elle intbgre 
aussi partiellement les observations des missions effectudes par I'dquipe de J HERRERA 
dans le cadre du projet OCISCA 4 

L'UDEAC a dt6 crd6o en 1964 A iorigine, oll rogroupait le Cameroun, Is Congo, le Gabon, la Rdpubique 
Centrafricaine at le Tchad La Guin6e Equatoriale y a dtd admise an 1985 

2 Le Cameroun dispose d'un tissu industrial relativement mieux dtoffd qua ceux do ses parteneires 

SVr HARRE (D ) at ENGOLA OYEP (J). 1992, 

4 Le projet OCISCA (Observation de la criso at 'innovation sociale au Cameroun) ast ex6cutd depuis 1990 an
partenariat entre des chercheurs et des enseignants camerounais St des chercheurs do ' ORSTOM L'6quipe dirigde 
par J HERRERA s'occupe des 6tudes relatives aux dchanges frontaliers entre Is Cameroun at la Nigeria A celour,
elle a effectud deux missions 6 Douala, A I'Ouest, au Nord Ouest St au Sud Ouest du Cameroun entre le 30 luin at 
le 17 juilit 1992 Outre J HERRERA de I'ORSTOM, I'dquipe dtait composdo de A HAKOUA (Ministhre du Plan 
at do I'Amdnagement du Torritoire), D MOUAI-FO (Universitd do Yaoundd) at J ENGOLA OYEP (Ministbre do la 
Recherche Scientifique at Technique) 
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*Les enqudtes 

Elles n'ont pas constitu6 l'unique source d'information L'6tude a d'abord mobilis6 
l'important fonds documentaire disponible sur le Nord Cameroun Elle a dgalement 
bdndficid des recherches antrieures conduites par J. ENGOLA OYEP dans le cadre de sa 
th~se de doctorat 1 

Les enqu~tes rdalisdes par J. ENGOLA OYEP et D. HARRE ont dt6 conduites dans les villes 
de Douala, Yaound6, Maroua, Garoua et sur les march6s frontaliers d'Amchid6 et Gashiga. 
La frontire Nord du Cameroun avec le Nigeria a 60 privilgie par rapport Asa frontilre 
Sud-Ouest. Cette orientation ne rdsulte pas d'un choix d6libdr6 Elle procbde plut6t des 
contrairites rencontrdes sur le terrain par I'dquipe de r cherche2 . L'accent mis sur la 
frontibre Nord s'est avr6 f6cond 6 postrion. Le Nord Cameroun a en effet jou6 un r6le 
important dans la rdexportation du riz et de la farine de b16 au Nigeria. 

L'essentiel des enqudtes a d'ailleurs porte sur une meilleure connalssance du 
fonctionnement du rdseau de rdexportation. L'exploitation prdalable de la littdrature a 
permis de d6terminer les acteurs pertinents impliqu6s Des enqudtes ont par la suite dtd 
r6alisdes auprbs des principaux ndgociants en riz et en farine de bW6. L'enqu6te par 
questionnaire s'avdrant nadaptde avec les commerpants, on a opt6 pour une formule 
d'entretiens semi-directifs, 6 partir d'un canevas pr66tabli Les informations 6taient 
ventildes en fin d'entretien dans les difffrentes rubriques retenues 

A travers les entretiens, on s'est attachd 6 connaitre de quelle manire les n6gociants font 
face 6 leur situation, leurs contraintes, quels objectifs ils poursuivent, quelles ressources 
is ddtiennent, de quelle marge de libertd ils disposent et comment Is en font usage. On 
a particulirement insistd sur les conditions d'entrde dans la branche, le capital initial t son 
dvolution, la maltrise des r6seaux commerciaux en amont et surtout en aval, les relations 
avec I'Etat, I'administration et le syst~me bancaire, ainsi que I'6volution de la 
rdglementation sur leur secteur d'activt 

Les informations fournies par les ndgociants ne se prdtaient pas toujours 6 la 
quantification. Pour estimer les parts repectives de march6, les marges et les gains des 
n6gociants, on a nterrog6 les transitaires et les douaniers. IIa dt6 plus difficle de disposer 
d'informations relatives 6 leur situation bancaire et financbre. 

Quelques unes des informations prdcddentes ont 6t6 croisdes avec celles dmanant des 
responsables du Comit6 Interministbriel de Pdr6quation (Ministbre du Ddveloppement 
Industriel et Commercial), de la division des Projets Agricoles (Ministbre de I'Agriculture), 
de la Direction de la Planification (Ministbre du Plan et de I'Amdnagement du Territoire et 
de la Direction des Douanes (Ministbre des Finances) 

1 Voir ENGOLA OYEP IJ 1991 

2 Iniltialement, if dtait pr6vu quo les anqu6tes seralent rialisdes sur les deux frontibros Deux Mtudiants dovioent 
travailler au tandis quo les s do 1'6quipe dovatent s'occuper du NordSud Ouest membr L'indisponibilit6 des 
6tudiants du fait des contraintas de leur cale',drior acaddmiquo conjugudo b i'incortitudo h6 b Is pdriode do 
"d6sob6issance civile" (avril novembre 1991, n's pas permis Is concr6tisstion du planning initial 
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Sur les marchds frontaliers d'Amchid6 et de Gashiga, on a nterrogd des commerqants
opdrant sur d'autres produits que le riz et la farine de b16. On a dgalement eu des 
entretiens avec les agents de change du marchd parallle. Lb aussi, on s'est heurt6 au 
problme de la quantification. 

L'ORGANISATION DU RAPPORT 

Le rapport est organis6 en quatre chapitres. 

Le chapitre 1 rappelle les fondements des dchanges marchands entre le Cameroun et le 
Nigeria IImontre le r61e central que jouent les r6seaux marchands (Peul/Kanuri/Hausa) au 
Nord Cameroun et Ibo au Sud Cameroun 

Le chapitre 2 pr6sente les principaux d6terminants des 6changes entre les deux pays. II 
esquisse une p6riodisation de ces 6changes en fonction des consid6rations socio
6conomiques dans les deux pays 

Le chapitre 3 est consacr6 A[a r~exportation du riz et de la farine de b16 du Cameroun vers 
le Nigeria 

Le chapitre 4 analyse I'impact des dchanges transfrontalhers sur les agents 6conomiques, 
sur le secteur agricole et sur I'dconomie camerounaise. 

Une conclusion gdn6rale esquisse I'6volution des dchanges entre le Cameroun at le Nigeria 
en fonction de I'dvolution des politiques 6conomiques des deux pays 
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I. LES FONDEMENTS DES ECHANGES MARCHANDS ENTRE LE CAMEROUN 
ET LE NIGERIA 

Les dchanges marchands entre le Cameroun et le Nigeria se fondent d'abord sur un 
enracinement spatial certain la longue fronti~re qu'ils partagent. Ilsparticipent dgalement
d'une expdrience commune aux deux pays mais uIss'appuient surtout sur l'existence de 
dynamiques r6seaux marchands 

1.1. LE POIDS DE L'HISTOIRE ET DE LA GEOGRAPHIE 

L'enracinement spatial des dchanges marchands entre le Cameroun et le Nigeria est 
inddniable. Les deux pays partagent une frontibre commune d'environ 1.685 km. Les 
populations qui vivent de part et d'autre de la frontire ont des traits socio-cuiturels 
communs. Deux aires socio-culturelles se ddgagent distinctivement le long de la frontibre 
Dans la partie septentrionale prddominent des populations islamisdes qui dvoluent dans une 
zone soudano-sahlienne La frontibre m6ridionale est colonis6e par des populations
fortement christianistes dans un environnerient oscillant entre la fort et les grassfields. 

Le tracd de la frontire entre les deux pays a fluctu6 au gr6 des vicissitudes de I'histoire 
coloniale. La d6limitation actuelle, issue du r~f~rendum de 1961 ne satisfalt pas
entvirement les autoritds nig~rianes Un diff6rend frontalier oppose les deux pays depuis 
cette date1 

Le Nigeria a dtd colonis6 par la Grande Bretagne Le Cameroun a subi l'influence de 
I'Allemagne puts celles de la France et de la Grande-Bretagne L'influence de la Grande 
Bretagne sur le Cameroun est ant~rieure au protectorat En effet, "l'un des caractires 
essentiels de I'histoire coloniale du Cameroun est que, malgrb I'6tablissement du 
protectorat allemand en 1884, la puissance europ~enne dominante pendant le sibcle 

" 2pr6cedent fut la Grande Bretagne ' Malgrd les appels rdp~t~s des chefs Duala 6 la Reine 
Victoria, ce sont finalement les Allemands qui obtiennent, le 12 juillet 1884, qua certains 
des chefs locaux viennent se placer sous leur contrile, quelques jours avant I'arriv6e d'un 
envoy6 du ministire britannique des colonies, Edward Hewett, chargd d'une mission3
semblable 

Le protectorat allemand dura jusqu'b 19 14. Le 14 septembre 1914, Douala tombe aux 
mains des forces frangaises et britanniques En mars 1916, le Cameroun fut divis6 entre 
Franiais et Britanniques. Les deux r6gions mdridionale et septentrionale du Cameroun 
britannique longeaient la fronti=re occidentale du Cameroun frangais Le Cameroun frangais 

I En fdvrier 1961. un rdI6rendum fut organis 6 par lesNations Unies pour d6cider du sort des territoires du Cameroun 
sous tutelle britannique La partie sud du Cameroun britannique vota pour scn rattachement au Cameroun franrais 
ind6pendant depuis ianver 1960 Le Cameroun septentrional britannique opta pnur son tin Nigeriagration au 

2 Var JOSEPH (R),1986, pp 35 47 

3 JOSEPH (R),op cit,p 39 
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accbde AI'lnd~pendance en 1960. Sa rdunification avec le Cameroun britannique intervient 
en octobre 1961, suite au rdfdrendum sus-mentionn6. Un vestige durable de l'influence 
anglaise au Cameroun se retrouve dans le maintien du "pidgin" (crdole anglais) comme 
langue de communication entre les commergants 

Ce qu'l faut retenir du bref rappel historique prdcddent, c'est que le fait d'avoir subi 
ensemble I'influence britannique a pos6 les conditions permettant des 6changes marchands 
entre une grande partie du Cameroun et le Nigeria. 

1.2. LA DOUBLE INSERTION ECONOMIQUE DU NORD CAMEROUN 

La spdcificitd du peuplement, la religion, le rattachement tardif A la partie sud du pays
confbre au Nord Cameroun une sp~cificit certaine, et les liens historiques avec le Borno 
orientent autant cette grande r6gion vers le Bassin du Lac Tchad que vers le reste de la 
sphere nationale Longtemps enclavd du reste du pays, le nord du Cameroun ne l'6tait pas
vis-A-vis des zones sahtliennes septentrionales 

1.2.1. L'ancienne integration avec le Borno 

Des liens culturels, politiques et commerciaux sous-tendent cette int6gration avec le Bassin 
du Lac Tchad et en particulier le Borno Le Borno n'est pas qu'un module culturel pour les
Foulb6s C'est aussi le premier ddbouch6 commercial, qui va assurer I'expansion
dconomique des ctds peuls du Diamar6 L'activitd des commergants kanuri et hausa qui
ont accompagn6 les Foulb6s dans leur d6placement du Borno vers le Nord Cameroun va 
concrdtiser les liens culturels et politiques entre les deux entitas. A ce titre, les grandes
villes du nord Cameroun ne sont pas que foulbe "la cit6 de Maroua est une cr6ation 
bornouane autant que peule Les Foulb~s en ont jet6 les bases, lui ont assurd son cadre 
pohtique, administratif, militaire et culturel, les Kanouri l'ont btie, nourne, d~velopp~e et 
enrichie, en organisant son industrie, son commerce et ses transports. Les Bornouans ont 
tenu AMai oua le r6le que les Haoussa ont remph b Garoua Les deux peuples ont combin6 
leur gdnie pour fdire de Ngaound6r6, I'autre grande cit6 de I'Adamawa du XIX6 sicle, une 
vdiritable ville " (Mohamadou, 1989). Ainsi [a ville de Maroua, conquise par les Foulbds en 
1793/94, sera Ason apog6e avant la colonisation, sous la double fdrule, politique des 
lamidos foulb6, et 6conomique des commergants et artisans kanur. Garoua, modeste 
comptoir Hausa sous le nom de Laindd avant la conqudte peule vers 1830, connait le 
m~me d6voloppement 6conomique (Mohamadou, 1989). 

Outre 'exercice du commerce dans le nord du Cameroun, les Kanuri ont introduit le ml de 
saison s~che, le muskwari (mot d'origine kanuri mesekwa, masavd) qui deviendra la 
principale production vvri=re de ces r~gions, ainsi que la culture irrigu6e. (Mohamadou,
1989) Ils aussi ont cr66 des ateliers de forge, de tissage du coton, de teinturerie Ils seront 
d tr6n~s par I'arriv6e massive des Hausa vers 1850, qui disposaient de moyens humains 
et financiers beaucoup plus importants Ce sont les Hausa qui dtireront les circuits 
commerciaux vers les r6gions m6ridionales, crderont un commerce important de tissus 
tiss~s entre Garoua et le pays bamil~kd. A la base des relations commerciales se trouve 
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une industrie prise en charge par la communautd Hausa en place. En effet, les Hausa qui
viennent en grand nombre ne sont pas que commergants mais aussi artisans (tisseran,;s, 
forgerons, bijoutiers, paussiers, teinturiers ) ou encore griots. "Demeur6s en 6trc,ti 
relation avec leurs villes d'origine et les autres colonies Haoussa de la diaspora, uIs offraient 
au petit commerce local de puissantes sources de financement en m6me temps que d is 
centres d'approvisionnement et des d~bouch~s autrement plus vastes .. Ils se mirent 6 
fabriquer une multitude d'articles et d'objets de premire n~cessit6" (Mohamadou, 1977). 

Des courants commerciaux de longue distance, inexistants auparavant dans les r6gions de 
Maroua et Garoua (c'est A dire au sud du Mandara) s'dtablissent et le Daamar6 est ainsi, 
via le Borno, int6gr6 aux grands rdseaux marchands transsahariens. Le Nord Cameroun est 
d'abord pourvoyeur d'esclaves, razzi~s dans les soci6t~s sans Etat des r6glons voisines et 
celles situdes plus au sud, les commergants allant parfois jusqu'A Bafir, dans I'actuelle 
Centrafrique Les villes du nord s'imposent comme des plaques tournantc commerciales 
avec les regions mridionales (pays Bamil6k6 et ouest de I'actuelle R6publique 
Centrafricaine), d'oO les commercants ramenaient esclaves, cola et ivoire, vendus en 
grande partie dans le Borno Ngaound6r6 dtait ainsi un grand march6 aux esclaves Ala fin 
du XlX si6cle et une ville d'entrep6t pour les marchandises du commerce de longue
distance De Ngaounder6 partaient plusieurs voies commerciales on direction du sud 1 

La r~gion de Maroua approvisionnait le Mandara (royaume situ6 au Nord) et le Borno en 
esclaves, c6r~ales, peaux, ivoire, chevaux de race en grande quantit6 vendus jusque dans 
le Sokkoto Le Borno fournissait du natron produit sur les rives du Lac Tchad, des tissus, 
parfums, v~rroteries et papier (Mohamadou, 1989). Dans les ann6es 1850, le plus grand
march6 d'ivoire de la region 6tait I'actuel Patawel dans le lamidat de Mindif (Barth, cit6 par
Mohamadou) L'expansion commerciale de la vlle de Maroua se poursuit A la faveur de la 
victoire des Foulb~s sur I'Etat du Mandara qu'ils neutralisent Le royaume du Mandara, 
situ6 au nord du Diamar6, 6tait quant h lui depuis longtemps complJtement partie prenante 
de cos liens avec le Borno, dont il est rest6 une province jusqu'b la fin du XIX6 si~cle et 
qt, il approvisionnait 6galement en esclaves 

1.2.2. L'int6gration contemporaine avec la zone c6tibre 

C'est le d6veloppement du commerce de traite qui a impliqu6 l'6tablissement de relations 
commerciales suivies avec les r6gions c6tibres. Ces relations se sont faites en deux 
dtapes - d'abord, et pendant tr~s longtemps, avec la c6te nig6riane, et directement avec 
la c6te camerounaise dans [a p~riode contemporaine 

Les commergants kanun et hausa install6s dans le nord ri'gnorent pas les zones 
m6ridionales (pays bamil~k6 et bamoun) avec lesquelles ils commergent Ces 6changes 
traditionnels se sont enrichis des transactions avec les n6gociants allemands dbs le d~but 
des ann~es 1890 Les Hausa d'ailleurs commercialisent directement leurs produits en se 
rendant eux m~mes jusqu'b Ia c6te (Nkili, 1977), en emp~chant ainsi Europ6ens et Syriens 
d'nstaller des factories dans le nord du pays Le commerce reste prosp~re avac le Nigeria, 

Mohamadou, communicatlon personneill 
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aussi important que le commerce avec la c6te jusqu'en 1950 (Roupsard, 1987). Les 
Allemands d~s le d~but du sicle, sont mconteots du "d~tournement" des produits du 
nord Cameroun vers le Borno (Nkili, 1977). Les maisons commerciales europ6ennes 
(SCOA, SHO, CFAO, CRC ...)et les commergants dtiangers (Libanais, Frangais ou Grecs) 
ne s'implanteront v6ritablement qu'b partir des arines 1950 et la premiere banque & 
Maroua vers 1955. Auparavant, la Royal Niger Compagny quui d6tenait le monopole du 
commerce, avait un comptoir 6 Garoua et les rares commergants 6trangers lui dtaient 
affilis. Les liens directs entre le nord du Cameroun et la zone c6ti6re sont donc tardifs 
puisqu'ils datent du d6but de ce siJcle Ilsont en outre pendant trbs longtemps 
presqu'exclusivement privildgi6 la c6te du Nigeria. 

Malgr6 des tentatives rdp~tdes des autort~s coloniales, allemandes et frangaises jusqu'A 
la fin des ann6es 1950, ce n'est qu'b la fin de la d~cennie suivante, qu'une liaison directe 
compdtitive sera dtablie Pntre Ia nord et le sud du Cameroun. 1 

- La voie fluviaie, la BrMou6-Niger qui part de Port Harcourt (Nigeria), est exploit6e 
jusqu'b Garoua par les commercants hausa au cours du XlXbme sibcle. Sa progression 
est cependant hWe depuis le d6but du sibcle Acelle du commerce de traite car elle est 
utilis~e par les compagnies europ6ennes, la Royal Niger Compagnc depuis 1880 et la 
Compagnie de Transport et de Commerce d6s son implantation en 1956 Jusqu'au 
debut des arines 1930 le trafic fluvial est faible, entre 300 et 600 tonnes vers la c6te 
et de 150 h 300 tonnes vers Garoua Les exportations ne concernent que des produits 
de cueillette comme la gomme arabique, les noix de kart6, la cire d'abeille, le 
gutta-percha et les pe3ux L'introduction de la culture d'arachide, puls du coton en 
1934 va donner une forte impulsion au transport fluvial dans les annes 1930, et 
surtout entre 1947 et 1967, p~riode "d'Age d'or"du port de Garoua Les importations 
s'accroissent , ciment, carburant, produits de consommation courante Le trafic 
quadruple entre 1945 (16 700 tonnes) et 1964 (60 000 tonnes) A la fin des annes 
1960, la guerre du Biafra (1967/70) provoque la fermeture de la voie fluviale et en 
mnme temps entdrine son d~clin au profit dans un premier temps de la voie routi6re, 
pourtant plus chbre Elle ne peut plus en effet r6pondre , ['augmentation du trafic et 
ne sera plus utilise 6 partir des ann6es 1980 (dans les annes 1970 6vacuation du 
coton, et notamrnment au coton tchadien), d'autant que la fermeture de la frontire du 
Nigeria occaionne une interruption complte de la navigation entre 1984 et 1986 

- Le transport a6rien, op6rationnel dbs le milieu des anndes 1950, est rest6 marginal 
aussi bien pour les exportations que pour l'acheminement des produits vers le nord du 
Cameroun. Le trafic de passagers a cependant progressd lentement, et surtout avec 
le d~veloppement 6conom.que de la r6gion au cours des anndes 1970. C'est le moyen 
de transport privildgi6 des hommes d'affaires et des grands commergants. 

- L'ach~vement an 1974 de la voie ferrde, le "Trans-Camerounais", qui relie Yaound6 
6 Ngaound&r6 sur 930 Km,constitue "le facteur principal de ddsenclavement" de la 
r6gion Le train se substitue presque compl6tement au bateau avec une nouvelle 
rupture de charge un peu plus au sud, b Ngaound~r6 Le Trans-Camerounais a d'abord 

Les trois alhn6os suivants sont trds do I'ouvrago do Roupsard (M ), 1987,pp 36 49 
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pour fonction I'acheminement des marchandises en provenance du march6 
international via Douala. Le courant d'6change nord-sud r,'ste en effet tr~s inf~rieur 
A celui partant de Douala. II concerne toujours le coton et les bovins destinds aux 
marchds c6tiers. Le rail est par exemple le principal moyen d'acheminement des 
c~r6ales entre Douala et le Nigeria. 

- L'investissement dans les voies routitres et les moyens de transport d~s [a fin des 
anndes 1960 ,,sseoit la suprdmatie de la voie camerounaise. Les routes constituent le 
seul moyen de transport entre le nord et le sud pendant la guerre du Biaf'a, et plus 
tard, apr~s Id mise en fonctionnement de la voie ferrde, elles sont utilis~es 
essentiellement en compl6ment 6 partir de Ngaounddr6 La voie routibre achevie A 
Kousseri en 1980 permet le transport des marchandises sur 1.670 Km 6 partir de 
Douala, alors que les voies de con.munic tion en direction du Nigeria n'ont pas connu 
d'amdlioration. 

Le d6veloppement des infrastructures commerciales se manifeste surtout dans les trois 
p6les 6conomiques du nord, Maroua, Garoua et Ngaound~rd, mais aussi dans les centres 
secondaires qui s'dquipent tous de boutiques Une certaine distribution des r6les s'op~re : 
Maroua, la plus au nord a des relations privil~gides avec le Nigeria, Garoua domine 
longtemps [a region en concentrant les activts d'import-export, au mons jusqu'A
l'ouverture de la voie de chemin de fer en 1974 Elle accuoille en effet toutes les socidt6s 
commerciales 

1.2.3. Les Aladji du Nord Cameroun, une extension des r6seaux marchands kanuri et 
hausa. 

Le rdseau commercial du Nord Cameroun plonge ses racines dans I'histoire 6conomique 
du Bassin du Lac Tchad. Les Foulbds du Nord Cameroun sont descendants des Peuls du 
Macma partis depuis le XlVime sicle en migration vers l'est. Ils font une pause d'environ 
deux si6cles dans le Borno (XVI6/XVIII6 sicles), au cours de laquelle certains d'entre eux 
se familiansent avec la culture, le mode de vie et la religion des Bornouans et se 
s6dentarisent. "C'est durant son sdjour au Borno que le berger peul broussard ... va se 
trouver en contact avec ia cjt6, la ville, ses maisons, ses ruelles, ses placettes, ses 
marches, ses marchandises, ses habits, ses habitants, ses fonctionnaires, ses cadis, ses 
notables, ses dignitaires, son roi" fMohamadou, 1989) Ce long contact va faire du Borno 
un v6ritable module de rdfdrence culturel pour les Foulb6s. L'apport de la langue kanuri 
dans le foulfoud6 ainsi que I'dtablissement de liens de parent6 Aplaisanterle entre les deux 
peuples en sont des t6moignages (Mohamadou, 1989) Les ;oulb~s, toujours 6 la 
recherche de nouveaux p~turages, se d6placent une nouvelle fois en direction du Nord 
Cameroun au d6but du XIX6 sibcle Apr~s une p6riode de conflits avec les populations 
autochtones qu'ils finiront par dominer, les Foulb~s vont protdger [a circulation des 
marchandises et des hommes, et opter progressivement pour une vie plus s6dentaire 1. 

La soci6t6 peul, organisde autour des activitds pastorales et d'une aristocratie tirant sa 

Sauf les foulbds Bororo, qui ont conservd un mode do vie nomade 
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richesse de la grandeur du troupeau et du nornbre d'esclaves, n'octroie pas une place de 
premier choix aux fonctions dconomiques de reproduction L'agriculture, I'artisanat et le 
commerce sont des m~tiers de caste, rdserv~s ,des non peuls venus les exercer de leur 
plein gr6l. Dens le cas des Foulbds du Nord Cameroun, ce sont les Kanur puis les Hausa, 
issus des r~seaux marchands anciens trbs structurds du Nigeria qui n'ont pas h6sit6 6 
ndigrer avec les peuls pour exercer leur profession. Le Nord Cameroun n'est d'ailleurs pas
le seul lieu ob les Kanuri et les Hausa se sont install6s hors de leur zone d'origine. Pour 
bien comprendre la dynamique commerciale dans le Bassin du Lac Tchad, if faut se 
souvenir qu'ils fondbrent, sur la route du pblerinage cette fois, d'autres communaut~s 
marchandes A Fort Lamy, ainsi qu'au Soudan et en Centrafrique. 

Ces commercants vont progressivement s'int~grer A la soci~t6 peul, par les liens 
natrimoniaux et aussi par la reconnaissance sociale finalement acquise de leur activitd. 
Aulourd'hui nombre de commergants ayant des origines hausa voire kanur se disent 
Foulb~s. Cette integration se fera aussi par le biais du politique, en fonction de la nature 
des liens existant entre eux et les lamidos D s le d~part, les kanuri et les Hausa ont en 
effet des fonctions de repr6sentation, des charges "politiques" sp6cifiques, lies Aleur r6le 
dconomique. Les lamidos nomment des Hausa "Chef des bouchers" (sarkin-pawa en 
hausa), "chef du march6 (sarkin-kassouwa), "chef du commerce" (sarkin-tchiniki) etc 
(Mohamadou et Bassoro, 1977) 

Les Foulb~s 6 leur tour int~grent peu Apeu les fonctions commerciales A tous les niveaux. 
Ils font du petit commerce (distribution et colportage) 6 la faveur du d~veloppement
commercial, de [a sddentarisation et de la baisse de l'effectif du cheptel. En m8me temps,
les liens pohitico-dconomiques entre les grands commergants et les lamidos favorisent 
I'dmergence de marchands qui acqui~rent une place honorable dans la soci6t6 Quelques
lamidos font du commerce par l'interm6diaire des commergants et investissent dans le 
transport (Roupsard, 1987) Les lamidos de Ngaound6rd et Banyo, le sultan de Kousseri 
sont propritaires de camions d&s la fin des annes 1940. Selon Mohamadou, la 
reconnaissance de la fonction commerciale doit beaucoup au lamido Hayatou, dans les 
ann6es 1930/40. Le commer:ant riche est devenu un notable dans la mesure dgalement 
oti I'enrichissement, par les affaires ou non, est reconnu, notamment par I'lslam, religion
6 laquelle se sont convertis les Foulb6s Les commergants foulb6s deviennent plus
nombreux dans les grandes affaires, apr6s I'ind~pendance du pays, du fait de leurs 
relations privildgides avec le pouvoir politique. 

L'ensemble de ces gens est appel6 Kimayd at lescommergants en particuher Jawanb6. 
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1.3. LE DYNAMISME COMMERCIAL DU RESEAU IBO DANS LA PARTIE MERIDIONALE DU 
CAMEROUN
 

Dans la partie m6ridionale de la frontibre Cameroun/Nigeria, les dchanges marchands 
s'appu~ent sur le rdseau commercial des Ibos 

Les lbos sont orginaires de la fort du sud-est nigerian. Ilsvivent en une forte 
communaut6 avec des densitds de 500 habitants au km 2 . La socilt6 Ibo peut 4tre 
caractdris6e d'acdphale. IIs'agit d'une organisation non hifrarchisde. Les Ibos vivaient 
dans des "ddmocraties villageoises". Le peuple ibo a trouv6 sa coh6sion & travers un 
rdseau d'associations favorisant les influences ext6rieures. L'dpuisement de leurs sols a 
pouss6 une partie de la population, sans racine sociale contraignante 6 une grande facilit6 
d'adaptation & I'6migrationi 

Les Ibos sont des commergants dynamiques, des techniciens compdtents et organisateurs. 
Ils s'expatrient facilement. "A I'dpoque coloniale, malgr6 les obstacles at les interdictions, 
ils vivent 'extdrieur des villes musulmanes, dans des quartiers spciaux : Les Sabon 
Gari" 2 . 

C'est ind6niablement d~s I'6poque co'oniale que les Ibos ont commenc6 6 commercer de 
fagon soutenue avec le Sud Cameroun qui 6tait alors sous mandat britannique. A la fin des 
ann~es 1960, au sortir de la guerre du Biafra (1967-1970), beaucoup de commergants ibos 
se sont installds dans les principales villes proches de la frontibre notamment A Bamenda 
et , Kumba La majorit6 des grands commergants de ces deux villes sont des Ibos. Ils 
b6n~ficient de relations d'affaires privilgides avec leurs "frres" rest6s au pays. A 
Bamenda, Dans ces dpux localit6s, Is sont organisds en deux puissantes organisations 
commerciales fonddes i1y a une vingtaine d'anndes II s'agit de la Bamenda Onitsha 
Traders Associations (BOTA) et de la KLrnba Onitsha Traders Associations (KOTA) La 
devise de la BOTA est "Union at Aide" Face 6 la rancoeur des commergants camerounais 
de Bamenda, la BOTA estdevenue r~cemment "Bamenda Organized Traders Associations" 
Ce qui sugg6re une volont6 d'ouverture A tous les commergants sans distinctions de 
nationalit6. En principe, laBOTA a toujours tol6r6 l'accued des commergants camerounais 
en son sere Mais ceux-ci ne participant pas aux organes de d~cisions 

lLa BOTA at a KOTA jouent un r6Ie d6cisif dans I'achat group6 des rnarchrndises au 
Nigeria. Elle interviannent 6galement au niveau de leur dddouanement ainsi qu'au niveau 
de la fixation de leurs prix A la consommation sur les marches de Bamenda at de Kumba. 

Les Ibos op6rent tant sur le march6 de gros que sur celui du d4tail. Iuslaissent par 
consdquent peu d'espace de manoeuvre aux commergants locaux. 

Pour essayer de se d~gager de la forte emprise commerciale des Ibos, les Camerounais ont 
crd6 an avril 1992 une organisation commerciale nvale. II s'agit de la Bamenda traders 

1 Se rdf6rer A BOUTET (R), 1991 

2 BOUTET R). 1991. 
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Unions (BTU) Celle-ci devra faire preuve d'imagination pour s'imposer face Ala BOTA. 

1.4. CONCLUSION DU CHAPITRE 

Deux r6seaux marchands sont A I'oeuvre le long de la fronti=re entre le Cameroun et le 
Nigeria. Le r6seau kanuri/nausa/peul au Nord Cameroun est engag6 dans des 6changes 
cornmerciaux anciens avec le Nord Nigeria et le Nord du Tchad. Le r~seau ibo, de 
construction plus r6cente, n'en est pas pour autant mons efficace. La pdriode coloniale 
a contribu6 AI'enracinement spatial des diff6rents rdseaux C'est ce socle qui va expliquer 
I'intensit6 des dchanges marchands entre le Cameroun et le Nigeria au fil des priodes. 
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II.DETERMINANTS ET EVOLUTION DES ECHANGES 

Les dchanges des produits agro-pastoraux entre le Cameroun et le Nigeria sont ddtermins 
par des facteurs divers Le poids de ces facteurs vane en fonction de [a situation socio
dconomique dans chacun des deux pays consid6rds. Cette variation induit une 6volution 
de la nature et des flux des produits 6changds 

2.1. LES DETERMINANTS DES ECHANGES 

Les ddterminants des dchanges frontaliers at rdgionaux en Afrique ont ddjh 6t6 
suffisamment explicit6s par les travaux antdrieurs de I'dquipe de recherche 
INRA/IRAM/UNB1 On se contentera donc de mentionner les d6terminants jug6s 
suffisamment explicatifs de la dynamique actuelle et passde des dchanges de produits 
agro-pastoraux entre le Cameroun et le Nigeria. 

Ces ddterminants relv3nt do compldmentaritds dcologiques, et surtout de disparitds des 
politiques 6conomiques (principalement mondtaires) mises en oeuvre dans les deux pays. 

2.1 1. Les compldmentaritds dcologiques 

Les dchanges commerciaux de produits agro-pastoraux entre le Cameroun et le Nigeria
rel~vent d'abord des compldmentaritds dcologiques L'existence de zones dcologiques 
diffdrentes (m~me faiblement marqudes) entre les deux pays est en effet un facteur 
important des dchanges qui s'effectuent par le biais de leurs regions frontalires. 

Les dchanges entre les Kanuri, grands exploitants de mil, d'arachide, d'oignons et du riz 
au Nigeria et les montagnards Matakam qui excellent dans la culture du haricot, de la 
patate douce et du tabac au Cameroun ob6issent 6 ces considdrations 2 . Dans la partie
mdridionale du Cameroun, des flux d'"ogbono" (amande de mangue sauvage ou irvingia 
gabonensis), d'"ero" (I6gume sauvage ou gnetum bucholzianum engl.) et d'"okra" (gombo 
ou hibiscus esculentus I) en direction du Nigeria participent aux mames consid6rations 3 . 
Dans le m6me ordre d'iddes, le Cameroun approvisionne traditionnellement le Nigeria en 
noix de cola 

1 So rdfdrer entro autres aux communications do 1'6qupo u s~minaire du 6 au 11 novembro 1989 ALom6 ur les 
espaces cdrdaliars rdgionaux an Afrique do I'Ouest at notamment h callos du J EGG, D HARRE at J. IGUE, A 
LAMBERT at J EGG 

2 So rdfdror h KENGNE FODOUOP, 1988 A noter quo les Matakem occupent les Monts Mandaro autour do Mokolo 
dans iopartio septentrionale du Cameroun 

3 Les amandes d'ogbono" peuvent servir AIs confection des sauces au m me titre quo 'orachide Cortaines anndes,
Is demande nigdriene a 6td satisfaite dons les zones do cuellette Cameroun, situdes h plus do 500 km de laau 

frontibre L'Irvingia gabonensis elterno des p6riodes do production avoc 
do iongues p~rodes do repos v6gdtotif 
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Les compldmentaritds 6cologiques ne jouent pas A sens unique. Les oranges, les 
pamplemousses et les ignames qui alimentent actuellement les march6s du Nord-Cameroun 
proviennent du Nigeria. 

II ne s'agit pas toujours des dchanges de proximit6 Les zones de production (ou de 
cueillette) ne jouxtent pas toujours les zones d'6change et/ou de consommation. 

2.1.2. Les disparitds des politiques dconomiques 

Elles constituent les d6terminants majeurs des 6changes transfrontaliers entre los deux 
pays depuis I'dpoque coloniale. Les disparit6s ont d'abord t introduites par des pratiques 
de d6veloppement diff6rentes des anciennes puissances coloniales. L'6laboration des 
politiques 6conomiques propres A chacun des deux Etats postcoloniaux a abouti A des 
diffdrences d'options 6conomiques qui ont renforc6 les disparit~s r~gionales provoqu~es 
par la nature. Parmi les diffdrences de politiques 6conomiques, on mentionne souvent 

- les disparitds de politiques mon6taires, 
- les disparitds de protections douani~res, 
- les nigaitds dans la taxation des exportations 
- la disparitd des politiques de subventions aux producteurs et aux consommateurs 
- les diffdrences d'intervention des Etats sur le march&l 
- les politiques d'ajustement structurel 

Au niveau de la politique agricole par exemple, les autorit~s camerounaises ont opt6 tr~s 
t6t pour une politique d'autosuffisance alimentaire A cet effet, de grands projets agro
industriels ont 60 mis en place La localisation de ces projets obdissait aussi A des 
consid~rations d'amdnagement du territoire et de d6veloppement 6quilibr6 des diff6rentes 
r6gions du pays Les am~nagements hydro-rizicoles de la soci~td d'expansion et de 
modernisation de la rieiculture dc 'agoua (SEMRY) ont ainsi 6td ddvelopp6s dans I'extr~me 
nord du pays, au cours des anndes 1970. Or les centres urbains de forte consommation 
en riz se retrouvent dans la partie mdridionale du Ca neroun Le N:geria s'est donc toujours 
pr~sent6 comme le ddbouch6 naturel du riz SEMRY Mais i1 s'agit Ii d'un d~bouch6 
incertain li aux fluctuations de la politique 6conomique des autont~s nig6rianes, comme 
on le montrera par la suite 

So rdfdrer h EGG (J ), 1989 et h O IGUE (J ), 1989 
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2.1.3. La disparit6 des politiques mondtaires 

La dispartd des politiques mondtaires peut 6tre considdrde comme le principal d6terminant 
des 6changes entre le Cameroun et le Nigeria 1 . 

Le Cameroun et le Nigeria ont toujours appartenu A deux zones mondtaires diff6rentes. 
Pendant la priode coloniale, il s'est agi de la zone naira et de la zone franc. IIexistait alors 
un diffdrentiel entre les produits en vente dans les deux colonies. Ce diffdrentiel a toujours 
impuls6 des courants d'changes. 

Depuis la fin des ann6es 1970, le Nigeria a ddcid6 de battre sa propre monnaie. II s'agit 
d'une monnaie non convertible. Le Cameroun continue a appartenir 6 la zone franc avec 
une monnaie, le franc CFA, convertible et li6 au franc frangais par une partie fixe. La 
ddc6te du naira par rapport au franc CFA sur le march6 parall6le de change et l'attrait 
exercd par le franc CFA sur les opdrateurs nigerians engendrent des flux d'6changes de 
nature particulirement spdculative. 

S'agissant de I'attrait exetc6 par le franc CFA, on peut parler d'une logique "pompe A 
francs CFA "2 . Selon cette logique, les commeriants nigdrians exportent des prodults de 
consommation courante au Cameroun pour obtenir des francs CFA (monnaie convertible)
qui leur permettent par la suite d'importer du march6 international les articles de 
consommation de luxe et les biens intermddiaires ou de capital pour l'industrie. Les marges
bdndficiaires qu'ils rdalisent sur ces importations seraient supdrieures h celles obtenues 
pour les exportations au Cameroun En consdquence, mame s'il existe un dcart de prix 
faible pour un produit entre le march6 camerounais et le marchi nigerian, le commerpant 
nigerian vendra de prdfdrence sur le march6 camerounais pour acqu6rr des francs CFA 
Cette consid6ration est d'autant plus importante que les autoritds nigdrianes ont 6t0 
amen6es A pratiquer une politique rigoureuse de gestion de devises pour l'importation. 
Certains opdrateurs ne parviennent donc pas 6 s'en procurer La logique "pompe 6 francs 
CFA" est perque par les autoritds camerounaises des zones frontalh~res Le chef de service 
provincial de I'dlevage du nord-ouest 6 Bamenda avance oue "Trade between Nigeria and 
Cameroun is not trade on products but trade on currency"3 . IIn'est pas exclu que las 
exportateurs nigdrians recourent au dumping en d6versant leurs marchandises sur le 
march6 camerounais afin de se procurer des francs CFA 4 . 

Les commergants nig6rians vendent leurs produits contre des FCFA qu'ils ne 
reconvertissent pas en nairas, mais qu'ils utilisent pour s'approvisionner en diverses 
marchandises sur le march6 international Le Cameroun contribue ains au financement des 
importations du Nigeria. L'attrait du FCFA est tel qu'l s'est constitu6 un march6 de [a 

I Se rfrer h EGG (J , 1989 et 6 HERRERA (J ), 1992 

2 Voir HERRERA WJ), op cit. p 30 

3"Le commerce entre Ie cen'eroun at Is Nigeria no porte peas ur les produits maeissur Is monnaie" Propos recueailis 
h Bamenda Ie 17 jullet 1992 par I'dquipe OCISCA d'HERRERA (J). 

4 Voir HERRERA ), op cit , p 31 
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monnaie dans les zones frontalires. IIs'agit d'un march6 noir contr616 par les intervenants 
nigdrians. Les autres acteurs de ce march6 sont les changeurs de monnaie presents sur le 
march6, les courtiers et les commergants. Les changeurs sont tous d6pendants des grands
commergants, via leurs courtiers, chez lesquels uIs s'approvisionnent en nairas. Au Nord 
Cameroun, Banki serait connectde 6 Maiduguri et Garoua A Kano. Chaque jour, des
livraisons de billets ont lieu depuis Maiduguri et Kano IIy a une circulation continue de 
'information sur les taux de change, avec en corollaire I'ajustement permanent des taux 

de change dans I'espace, entre les diffdrents march6s frontaliers avec des variations de 
faible ampleur entre les places commerciales 

La valeur du naira apparait fortement influenc6e -sur le marchd parallble- par la forte
demande de FCFA 6manant des r~seaux d'affaires bas6s au Nigeria. Pour contourner la
contrainte d'allocation des devises, le march6 noir de la monnaie sert donc finalement A
alimenter les flux d'importations depuis les march6s hors d'Afrique On peut consid6rer que
dbs la creation du naira, la vente de produits nig6rians sur les frontibres a servi la strat6gie
d'approvisionnement en devises des hommes d'affaires du Nigeria Mals leurs besoins 
augmentent fortement avec la rardfaction des ressources d'exportation et le renforcement 
de la r6glementation du change 

La fluctuation du naira par rapport au franc CFA est indniablement la caract6ristique de 
la disparit6 mon6taire la plus importante 6 prendre en cornpte. 

- Entre 1973 et 1982, grace 6 la rente p~troibre, la monna e nigriane a une bonne 
tenue, qui permet au Nigeria d'importer les produits alimentaires dont il a besoin. 

- A partir de 1982 environ, la chute des recettes p~trolires freme consid~rablement 
I'accbs aux devises La crise mondtaire ainsi ddclench~e entraine le naira dans un long 
processus de d~pr6ciation sur le marchd parall~le, qui se poursuit encore aujourd'hui.
La parit6 entre la naira et le FCFA dimmnue de moiti6 entre 1982 et 1984 C'est b ce 
moment que les produits de luxe laissent la place aux cdr~ales dans les activit6s de 
r6exportation, qui restent un acquis pour les pays voisins appartenant h la zone franc. 

- Le naira est d~valu6 de 25% une premiere fois en 1986 dans le cadre du programme
d'ajustement structurel Un second ddcrochage de 30% (par rapport au dollar) a lieu 
en 1988 "Si le premier seuil correspond Aune libdralisation du march6 des changes,
le second correspond au contraire 6 un retour Ades taux administr6s plus directernent 
par la Banque Centrale."(L'Hriteau, 1990, p. 21) 

- La d~c6te du naira est plus importante encore sur le march6 parallble des changes
(Tableau NO 1). Cet dcart croissant entre les deux parit6s constitue en lui m6me un 
puissant facteur incitatif 6 la contrebande 

La crise mondtaire s'est traduite par une restriction s6vbre de la disponibilitd des devises 
Accompagnant la premibre dfvaluation, le syst~me d'allocation des devises est rdform6,
dans le sens d'une liberalisation, avec I'objectif Aterme d'un seul taux de change r6gi par
le march6. Ce principe fix6, le rdgime de change vane entre 1986 et 1990 (notamment de 
par le nombre de march6s) et ne correspond pas toujours 6 la politique affich6e. Le 
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syst~me d'allocation, dit par enchbres, introduit en 1987 pour les besoins des op6rateurs
priv~s est toujours en vigueur. En 1990, il existe deux marchds officials, dont le taux est 
reconnu par la Banque Centrale : le march6 aux ench~res, qui prend plut6t [a forme d'une
"allocation quotidienne de devises par la Banque Centrale, 6 un taux administr6 par elle", 
et les bureaux de change, qui fonctionnent depuis aoOt 1989 (L'H6riteau, 1990, p 6). Ces 
darniers sont constitu6s par des soci6t6s nig~rianes agrd6es par le minist6re des finances, 
at vendent des devises d'origine "priv~e", c'est Adire hors du premier march6. 

Un premier march6 parall~le des devises fonctionne entre les banques, , partir des devises 
dchang6es au sein du premier march6. Ces transactions, qui bont interdites, se font A un 
taux suprieur de 17 6 23% A celui du march6 dit "aux ench6res". Elles ont suscit6 
1'6mergence de nombreuses petites banques commerciales dont l'essentiel de I'activitd 
porte sur I'achat et la vente de ces devises (L'Hriteau, 1990). 

Le second march6 parallble des changes est celui lid aux relations commerciales non 
officielles avec les pays voisins En effet, sur chaque march6 frontalier se sont cr~6s des 
march6s de la monnaie, sur lequel les cours du naira sont souvent tr6s inf6rieurs au cours 
official. Une partie des FCFA acquis sur ce march6 parall6le doit 6tre recycl6 dans le circuit 
des banques commerciales. 
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0 1Tableau n
Evolution des parit6s officielles et paraliles du naira 

(1970 h 1991, en FCFA pour 1 naira) 

ANNEES PartA Part6 % 
offictelte paralt6te Ddcote 

1970 389 350 -10 

1971 389 345 -11 

1972 383 325 -15 

1973 393 300 -12 

1974 382 275 -28 

1975 348 245 -30 

1976 381 280 -27 

1977 382 240 -37 

1978 356 200 -44 

1979 353 205 -42 

1980 386 230 -40 

1981 443 295 -33 

1982 489 295 -40 

1983 527 180 -66 

1984 571 140 -75 

1985 503 100 -80 

1986 140 70 -67 
tler marche) 70 -25 

95 
(2e marche) 

1987 115 
tier marche) 

70/80 
70/80 

-35/40 
-23/13 

93 
(2e march) 

1988 91 40/50 

1989 56 

1990 37,5 40 

1991 31,8 25 "8,2 

Sources 
- de 1970 A 1987 VALLEE (0), in BACH EGG at PHILIPPE, 1988 
*1988/91 * cous parallble relev6 AAmchd6 Bank, principal marchd frontalier au Nord Cameroun, ou 

cours des enqu6tes do terrain 

* Cours official L'HERITEAU, 1990 
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Le tableau prdcddent indique une d6c6te du naira sur le march6 parallile. Le taux de 
change sur le march6 officiel du naira n'a cess6 de chuter, surtout depuis le lancement du 
programme d'ajustement structurel nigerian an juin 1986. 

Tableau n 2 Taux de change et inflation au Nigeria entre 1985 et 1991 

Arn6e Taux de change(indice) Indice des prix 

1985 100,0 100,0 

1986 91,5 105,7 

1987 14,9 117,7 

1988 13,1 181,8 

1989 8,6 273,5 

1990 6,7 293,7 

1991 5,7 331,9 

Sources FMI. International Finencial Statistics, evril 1992 cit6 par HERRERA (J ), 1992 

IIapparalt qu"'entre 1985 at 1991, le naira a perdu 94% de sa valeur par rapport au franc 
CFA" 1 Dit autrement, "les prix des exportations nigdrianes exprimis en francs CFA ont 
6t0 divisds par pros de 20 1" Mais du fait de la grande ddpendance de 'industrie nigdrlane 
A I'6gard des importations de biens ntermddiaires, l'inflation a 6t6 concomitante h la 
d~prdciation du naira En tenant compte du taux de change r6el, les prix nig6rians auralent 
dt6 divis6s par 4 entre 1985 at 1991 

IIest ndanmoins admis que "dans le co. du Nigeria les diverses rdformes du syst~me 
d'allocation de devises appliqLl6es dans le c.dre du .AS, ont eu pour r6sultat d'accentuer 
la ddpr~ciation du taux de change officiel du naira, lequel tend 6 s'aligner avec le taux de 

2change parallle " En d6cembre 1991, la Banque Centrale du Nigeria a mis an place un 
systbme d'allocation des devises par vente aux ench~res. Mats en raison de la p6nurie de 
devise pour soutenir les ench~res, le naira a continud A se ddpr6cier sur le march6 
secondaire 2 

En mars 1992, le taux officiel de change du naira en dollar est pass6 de 10,56 , 18,55 2 
Le systbme d'ench~res a fait place 6 I'allocation des devises sur la base de l'offre et de [a 
demande. En juin 1992, I'dcart ente le taux "officiel" et le taux sur le march6 parallile 6tait 
de 1,1 naira pour un dollar 3 . La ddc6te du naira sur le march6 parallilo est en train de 

Voir HERRERA J I, op cit , p 31 

2 HERRERA (JI, op cit , p 32 

Souca UnitS Economic Intelligence Country Profile Nigeria n*3, 1992, ctd par HERRERA (J ), 1992 
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disparaTtre mais le naira continue A fluctuer notamment par rapport au franc CFA. En juillet 
1992, 1.000 FCFA s'dchangent contre 65 A70 nairas sur les march~s frontaliers du Sud 
Ouest camerounats. Ce taux est presque identique au taux officiel 

Nous montrons par la suite que la d~prdciation rdgulire du naira par rapport au franc CFA 
(plus stable) au cours des six dernibres ann6es, induit un flux d'dchanges de plus en plus 
A sens unique du Nigeria vers le Cameroun. 

2.2. EVOLUTION DES ECHANGES 

A la lumrire des travaux antdrieurs de I'6quipe INRA/IRAM/UNB, on retlendra cinq phases 
principales dans les dchanges agro-pastoraux entre le Cameroun et le Nigeria. Ce 
d6coupage se fonde essentiellement sur [a situation socio-dconomique du Nigeria. II 
correspond aux pdriodes suivantes : 

- de I'aprbs guerre Ala guerre du Biafra, 
- de la guerre du Biafra au premier choc p6trolier 
- de 1974 b 1983 (p6riode du boom des rentes minires), 
- de 1983 A 1986 (p~riode de crise financibre au Nigeria) ; 
- de 1986 A 1992 (p6riode d'ajustement structurel au Nigeria et au Cameroun) 

Ces diffdrentes phases ne sont pas discontinues Mais chacune d'elles est caract~risde par 
I'dmergence d'un d6terminant qui explique l'orientation des flux des prodults Encore doit
on prdciser qu'une quantification de ces flux (pour les produits autres que le riz et la farine 
de bI6 de r~exportation) n'est pas r6alis6e par manque de sources statistiques. La nature 
informelle de ces flux ne s'y prate d'ailleurs gubre 

2.2.1. De I'aprbs guerre &la guerre du Biafra (1946-1967) 

Pendant cette p~riode, le dynamisme 6conomique du Cameroun et du Nigeria repose sur 
I'agriculture. Leur prospdritd agro-exportatrice est av6rde 

La ivre sterling a cours au Nigeria et le Cameroun utilise le franc CFA depuis 1948 

Le Nigeria se trouve largement approvisionn6 par I'empire britannique en une gammu varie 
de produits manufactur6s et 3gro-industriels A bas prix Du fait du fort contr6le des 
changes en zone franc, le franc CFA est ddpr~c16 par rapport A la livre sterling. Les 
rdexportations du Nigeria vers le Cameroun sont donc relativement limites. Par contre, le 
Nord Cameroun approvisionne le Nigeria en b6tail, en poisson du Lac Tchad, en natron, en 
peaux et en arachides. IIs'agit de produits traditionnels du commerce r6gional qui relbvent 
de complmentartds 6cologiques. Toutefois, au cours de la p~riode consid~rde, 
I'orientation des flux est d6termin~e par le facteur mon6taire (la d6pr6ciation du franc 
CFA) 

Les frontibres entre le Cameroun et le Nigeria ont 6t6 modifides au milieu de la p6riode. En 
effet, le 11 f6vrier 1961, un r6fdrendum pour I'auto-. termination des territoires 
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camerounais sous mandat britannique deputs 1916 est organis6. Le ,,artie m6ndionale du 
Cameroun britannique choisit son rattachement au Cameroun francophone ind6pendant 
depuis janvier 1960 La partie septentrionale du Cameroun britannique par contre opte pour
le rattachement au Nigeria Cet dv6nement politique ne modifie pas fondamentalement les 
flux d'dch~nges marchands entre les deux pays. IIconstitue ndanmoins le point de d6part 
de relations conflictuelles entre eux La d6termination de leur fronti~re commune n'a jamals 
6t0 accept~e par les autoritds nig~rianes C'est la fronti=re maritime qui pose problbme. Elle 
se situe dans une zone p6trolire off shore qu'exploitent actuellement les deux pays. 

2.2.2. De !a guerre du Biafra au premier choc p~trolier (1966-1973) 

La guerre du Biafra a eu lieu de 1967 A 1970. En sch6matisant 6 I'extr~me, on peut dire 
qu'elle a rdsult6 de la volont6 des Ibos, originaires du Sud Est du Nigeria, de crder un Etat 
inddpendant (le Biafra) du reste de la Fdd~ration nig6riane 1. 

Le Nigeria exploitait ddjA du p6trole mais il ne profita pas beaucoup du premier choc 
p~trolier de 1973 La guerre civile a en l'effet hypoth6qud son fort potentiel de production 
et de commerce Le naira sort de la zone sterling et devient une monnaie autonome, mais 
non convertible Sa parit6 avec le franc CFA est modifi~e suite 6 la levee du contr6le des 
changes dans la zone franc 

La guerre a dG favoriser 'intensification des dchanges parall~les de produits agro-pastoraux 
entre le Cameroun et le Nigeria D'un point de vue officiel, tout en ne reconnaissant pas
l'inddpendance du Biafra, les autoritds camerounaises optent pour une solution de 
neutralitd entre les deux belligdrants Mais il est vraisemblable que les r6seaux marchands 
aient joud un r6le actif pour approvisionner le Nigeria fdd~ral MaIgr6 la grande s~cheresse 
qui s'annongait d~j6 dans la partie sah6lienne du Cameroun, les Aladji du Nord n'ont pas
manqu6 d'exp~dier clandestinement tout ce qui pouvait I'6tre au Nigeria Dans la partie 
mdridionale du Cameroun, on a enregistr6 un afflux important d'immigrants lbos. Leur 
marge de manoeuvre pour approvisionner leurs fr6res rest6s de I'autre c6td de la fronti re 
6tait tr~s r~duite du fait de la position des autoritds camerounaises 

2.2.3. Le boom des rentes minires (1974-1983) 

L'exploatation du p6trole nigerian est intensifie Le Cameroun d~bute l'eAploitation du sien 
en 1978 II b6n6ficie 6galement des cours 6lev~s de ses produits de rente traditionnels 
(cacao, caf6, . ) sur le marchd mondial en 1977 et 1978. On assiste donc A une forte 
augmentation des revenus des deux Etats et de leurs populations. 

Sans n~cessairement n~gliger I'agriculture, les autorit6s nigrianes insistent davantage sur 
le d~veloppement industriel Les autoritds camerounaises utilisent les ressources d gag es 
par les ventes de p6trole pour d6velopper une agriculture agro-industrielle. L'intensification 
de la production du riz dans la vall~e du Logone (Nord du pays) participe de c3tte logique. 

Se rdftrer utiement A BOUTET (R ), 1991 
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El-' est encadr6e par Id Soci6t6 d'Expansion et de Modernisation de la riziculture de
Yagouna (SEMRY) Cette socint6, crde en 1971, vise la poursuite de I'activit6 razicole 
amorc~e par les autorit~s coloniales depuis le d6but des annes 1950. 

La forte demande alimentaire du Nigeria n'a pas pu 8tre satisfaite par I'offre locale. Elle 
s'est portde sur les march~s des pays voisins. La bonne tenue du nalra par rapport au franc 
CFA a favorsd I'orientation des flux des produits vers le Nigeria. Les camerounais vont y
contribuer de deux manidres D'abord par la r6exportation de riz et de farine de b16 via le
Nord Cameroun, reli6 r6cemment 6 la c6te par la voie ferrie (dite transcamerounaise)
inaugur6ee en 1974 (voir ci-dessus), mais dgalement par 'exportation des produits locaux. 

Pour ce qu0 concerne ce dernier volet, en dehors des produits d'dchanges traditionnels,
pr6c6demment mentionn6s, de nouveaux produits sont concern6s • mil et sorgho, mais et 
surtout le riz de la SEMRY. Le systbme de production camerounais a fort bien rdpondu A 
la sollicatation du niarch6 nig6rian et la commercialisation des productions camerounaises 
vers le Nigeria a opdr6 une 6volution importante dans la relation des producteurs au 
march6 L'attrait pour le march6 nig~rian ne s'est en effet pas simplement traduit par un 
d~veloppement des flux de voisinage, qui naissent des ventes de surplus ou de p6nuries
locales IIa surtout systematis6 les d6cisions de produire direction du march6, lesen 
agriculteurs cherchant A profiter de I'augmentation tr6s sensible de I'ensemble des prix
agricoles Plus que les effets de la politique agricole men6e par les autorat~s 
camerounaises, ce sont donc les initiatives des producteurs qui expliquent le .ond en avant 
de la production du Nord Cameroun (Roupsard, 1987) 

Les autoritds camerounaises n'ont pas opt6 pour une politique d6lib6r6e de valonsation du 
march6 nig6rian A I'epoque, dtait maintenue une r6glementation restreignant les 
exportetions de denr~es alimentaires pour 6viter des pdnuries sur le march6 local. 

Mdme les exportations de riz SEMRY (une sociat6 para dtatique) n'ont pas fait I'objet d'un
 
contrat d'Etat A Etat. La situation excentrde de 
 a SEMRY, par rapport aux zones de
grandes consommation de riz du Sud camerounais, a disqualifi6 pendant longtemps son 
produit du march6 national Le Nigeria s'est donc toujours pr6sentd comme le ddbouch6 
naturel du riz SEMRY L'examen des archives du service commercial de la SEMRY sugg~re 
que plus de la moiti6 de sa production entre 1977 et 1982 a 6t0 4coulde au Nigeria. Les 
exportations dtaient le fait de commerqants camerounais en relation d'affaires avec des 
commerqants nig6rians Elles n6cessitaient au prdalable l'obtention d'une autorisation 
d'exportation Les commerqants s'y pr6taient d'autant plus volontiers qu'ils obtenaient en 
aval le remboursement de la taxe sur le chiffre d'affaires pour toute exportation r6alhs~e 
et enregistrde par la douane camerounaise Par contre, les riziculteurs ont 6cou16 
clandestinement des quantit~s marginales de paddy au Nigeria en d6pit du monopole 
d'achat du paddy par la SEMRY. 

C'est en fin de p6riode (lanvier 1982) qu'un accord commercial est finalement sIgn6 entre 
le Cameroun et le Nigeria Cet accord qu: pr~cisait en annexe les produits impliqu6s, ne 
faisait qu'entriner la situation qui pr6valait auparavant : produits agro-pastoraux
camerounais contre produits manufacturds nig6rians. En effet, contre partie desen 
produits agro-pastoraux, les commerqants camerounais s'approvsionnaient en produits 
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manufacturds de fabrication nig6riane ou de rdexportation • voitures de marque Peugeot 
(404 et 504), fer Abaton, ciment, d6tergents divers. 

2.2.4. La crise financibre du Nigeria (1983- 1986) 

Cette crise qui rdsulte principalement de la chute de ses revenus pdtroliers, se traduit entre 
autres par la haisse du taux de change du naira sur le marchi parallble. 

La politique officielle des autoritds nig6rianes en fin de p6node est de restreindre les 
importations alimentaires, pour, d'une part, freiner la sortie des devises at, d'autre part, 
pour d6velopper la production nationale de substitution directe ou indirecte aux 
importations. Peralllement, la r6exportation du riz et de la farine de b16 du Cameroun au 
Nigeria atteinr' son apogde. Par contre les exportations de riz SEMRY au Nigeria sont 
handicap6e, par I'effet conjug6 de la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs 
nigdrians et surtout de la ddpr6ciation du naira. 

La SEMRY, d~s juin 1983, commence Aaccumuler des stocks de paddy et de riz usin6. 
Ces stocks sont rdsorb6s grace b la s~cheresse qui sdvit dans le pays et particulirement 
au Nord en fin 1983 Le rdpit n'est que de inoyenne durde DLs 1986, les stocks 
rdapparaissent [is culminent en 1987 , plus de 100.000 tonnes de paddy et 6 plus de 
10 000 tonnes de riz Faute de capacit6 de stockage addquate, le paddy est empl6 sous 
des baches de fortune et la majorit6 des stocks est jug6e impropre 6 l'usinage. Le paddy
ddgradd est orent6 vers I'alimentation des animaux (porcs notamment) A cette fin des 
quantit6s importantes de ce paddy sont ainsi achetdes A bas prix par des n6gociants

1
nigdrians

2.2.5. La p6riode d'ajustement structurel (1986-1992) 

Du fait de la gestion prudente de sa rente pdtroibre, le Cameroun a connu plus tardivement 
la crise financi=re que le Nigeria. IIs'est aussi engage tardivement dans un programme 
d'ajustement structurel 

Ce d6calagL ,i'ajustement dans le temps explique partiellement le dynamisme actuel de 
I'agriculture gicnane dans la conqu~te du march6 camerounais On constate de plus en 
plus une inverson de flux des produits agricoles entre les deux pays. Alors que par le 
pass, ces flux dtaient majoritairement orientds vers le Nigeria, ils sont pour I'essentel 
destinds au Cameroun ces quatre dernibres ann6es. 

Ceci apparaet clsirement dans ies archives du service commercial do I SEMRY relatives A Ia p6riode considdrde Le 
caract~re discontinu de ces archives n'a gu6re permis leur oxploitation systilmatique. 
Pour plus de d6tails sur I'dvolution des stocks de In SEMRi', so reporter A ENGOLA OYEP (J), 1991. 
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a. Le Nigeria pourvoyeur de vivres au Cameroun 

Les marchds urbains du Nord et du Sud-Ouest camerounais regorgent de divers produits 
agro-pastoraux et agro-industriels en provenance du Nigeria : ignames, mangues, 
past~ques, pistaches, oeufs, poulets, farine de mais, farane de sorgho, huile vdgdtale,
margarine, sucre raffin6, lait et chocolat en poudre... De conjoncturels, les flux des 
produits prdcddents vers les march6s camerounais des provinces frontalh~res tendent A 
devenir structurels. 

IIne s'agit pas uniquement d'dchanges de voisinage mais dgalement d'un commerce de 
longue distance. Selon les commergants interrogds sur les marchds frontaliers, les zones 
de production au Nigeria ne jouxtent pas toujours la fronti=re camerounaise Les ignames
viennent du plateau du Gongola, des r6gions d'Onitsa et de Jos. Les oeufs et les pommes 
de terre proviennent de la region de Jos, les volailles de Maiduguri, la farine de mais de Jos 
et de Maiduguri. Les ignames, les pommes de terre et les fruits sont directement 
achemins des zones de production aux marchds frontaliers (Amchidd et Gashiga) d'oo uIs 
sont redistribuds sur les lieux de consommation Les volailles passent la fronti~re le plus 
souvent attachdes sur des bicyclettes, par centaines d'unjtds 

Sur les marchds frontaliers du Nord Cameroun, les hausa nigdrians commercialisent leurs 
produits. Ils sont relayds par les ddtaillants de Maroua et de Garoua. IIse produit une
 
concentration du commerce transfrontalier dans [a r6gion, 6 Amchid6 Banki (pour

I'approvisionnement de Maroua) et AGashiga (pour I'approvisionnement de Garoua). Huit
 
grossistes approvisionnent le march6 d'Amchid6 Banki en ignames et pommes de terre
 
Celui de Gashiga est contr616 par cinq ndgociants nigdrians Tous ces diff6rents grossistes 
op~rent sur les march6s frontaliers Ils s'aventurent rarement A l'intdrieur du territoire 
camerounais, par crainte des contr6les des douaniers et des forces de l'ordre camerounais 
certes, mais aussi parce qu'ils peuvent compter sur leurs relais locaux Les d6clarations 
des commergants impliquds 6valuent sommairement 6 une dizaine de tonnes le volume 
d'ignames ddcharg6 hebdomadairement sur le march6 de Gashiga en haute saison de 
production Le chiffre avanc6 pour le march6 d'Amchid6 Banki oscille entre 70 et 80 
tonnes. Les flux observ6s d'ignames et de fruits datent de mons de 10 ans. Les grossistes
d'Amchid6 Banki ddclarent en effet avoir mis en place leur circuit depuis sept ans et ceux 
de Gashiga depuis quatre ans 

Le long de la fronti~re m6ridionale, les flux des produits sus-mentmonnds seraient aussi 
relativement r6cents. Les acteurs impliqu6s ont une strat6gie diffdrente de celle de leurs 
homologues de la front re septentrionale Les circuits d'importation des produits agro
industriels du Nigeria ainsi que d'une fagon gdndrale ceux des produits manufactur6s 
venant du m~me pays, sont contr6l6s par les Ibos Non seulement ils importent 
collectivement du Nigeria, mais Is assurent dgalement la distribution de demi-gros, voire 
de d6tail. Ils s'appuient sur la forte communaut6 ibo install6e au Cameroun. Alors que les 
rdseaux marchands A l'oeuvre au Nord Cameroun font preuve d'une grande cohesion, la 
concurrence prdvaut entre les r6seaux ibos et les autochtones du sud-ouest camerounais. 
Par contre des commergantes camerounaises s'imposent sur les circuits des oranges, des 
graines de courge, des ignames, du ni6b6 (haricot dolique). 
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Carte n' 1: Flux de b6tail entre le Cameroun et le Nigeria avant 1980 
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Carte n 2 : Circulation "officielle" du bMtail vers Bamenda 
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Carte n 3 : Flux rdels reconstitu6s de b6tail vers Bamenda en 1990 et 1991 
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Du c8t6 de la frontire mdridionale s'observent aussi des flux de b6tal du Nigeria vers le 
Cameroun 1 . IIs'agit du gros b6tail, dcould sur le marchd de Bamenda, b partir duquel i1est 
ventild sur les principaux marchds urbains proches. Environ 2.000 bovins sont concern6s 
annuellement par ce trafic depuis 1990 Ce chiffre est relativement modeste par
comparaison avec les 50.000 bovins achemin6s chaque annde du Cameroun vers le Nigeria 
avant 1980 (voir carte n0 l) II traduit n~anmoins l'mergence d'un ph6nom~ne qui pourralt
prendre de I'ampleur dans les ann~es 6 venir. Les flux concern6s ne sont gu~re
officiellement enregistr6s. La carte "officielle" de circulation du b6tail dans [a r~gion de 
Bamenda (carte n02) ne correspond pas A la rdalht6 (carte n03), car elle n'lntbgre pas le 
b~tail nig~rian. Les animaux nigerians se m8lent aux animaux camerounals dans [a region
de Sabongari Par la suite, ils sont achemins b l'intdrieur du pays grace 6 la complicit6 des 
agents des services officiels du Ministbre charg6 de I'6levage en collusion avec des 
maquignons camerounais 2. Ces derniers servent donc de prate-nom aux commerqants
nigdrians. Le fait que les transactions se d6nouent au comptant sur le marchi de BarTenda 
suggbre que le march6 transfrontaier du b~tail dans la zone n'est pas encore sous-tendu 
par un r~seau marchand bien int6gr6. 

Le d~tournement d'un flux de b~tail nigdrian vers le Cameroun s'expliquerait 
essentiellement par des consid~rations mondtaires 'MWme si les 6carts de prix ne sont pas
substantiels entre Dorofi et Bamenda, le transfert de b6tail nigdrian au Cameroun reste une 
op~ration fructueuse Elle permet d'acqu6rir des francs CFA qui, convertis en nalra sur le 
march6 parallble, conf~rent aux maquignons nigerians la capacit6 d'augmenter rapidement
leurs nouveaux achats de b~tail 3 Le profit immddiat retir6 de l'op6ration commerciale elle
m~me ne reprdsenterait qu'un but secondaire II est donc probable que les flux se 
maintiennent m~me si les prix baissent du c6t6 camerounais de Bamenda. Les paiements 
se font au comptant Le marchd transfrontalier du b6tail dans la zone ne semble pas encorc,
ob6ir b un fonctionnement de r6seau marchand bien int~gr6 au sein duquel les transactions 
s'effectuent Acr6dit 

IIest cependant ind6niable que c'est la sous-6valuation actuelle du naira par rapport au 
franc CFA qui impulse les flux de divers produits du Nigeria vers le Cameroun 4 Tous ces 
produits ne sont pas d'origine nigdriane Certains (sucre raffin6, huiles vdgetales, farine de 
sorgho, engrais. ), sont des produits de r6exportation Malgr6 la ddpr6ciation du nalra leur 
importation du marchd international est favoris~e par une taxation plus faible qu'au 
Cameroun. 

I So reporter A BOUTRAIS (J), HERRERA (J) at BOPDA (A), 1992 

2 Lorsque ias marchands do b6tail camerouneis des grassfields expddtent lours animaux A I'intdrieurdu pays, is sont 
tonus do d6clater leur effectif au v6tdrinere do Is zone concern6e Is surestiment les quantit6s on incorporent des
contingents d'animaux nig6rians Les choses se passent sans difflicultd dbs lors que l'on n'oubie peas Is commission 
personnalisdeo du vStdrineire 1 

3 BOUTRAIS (J ) t ai, 1992, p 3 

4 Calte Mude vise principelement 'analyse des 6changes do produits agro pastoraux entre la Cameroun at Io Nigeria
On doit cependant mentionner qu'actuellement, les flux de produits manufacturds at industrials sont do loin plus
importants (carburant, ddtergents, cosmdtiques, matdriaux do construction ) tent par los volumes impiquis quo 
per 1'extension do leur sire de diffusion au Cameroun 
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b. Une d(pendance croissante du Cameroun 

Dans la phase actuelle, les exportations camerounaises de produits agro-pastoraux sont 
relativement modestes. 

Du c6t6 m6ridional de la frontibre dominent toujours les deux prodults de cuaillette sus
mentionnds : I'"ogbono" et I'"ero". Les flux d'"okra" se maintiennent 6galement. 

D'un c6t6 de la fronti=re septentrionale, les exportations de bMtail n'ont pas dt6 
interrompues 1. On enregistre dgalement des exportations frauduleuses de coton fibre 2. 
Depuis trois ans environ, des exportations officielles de coton sont venues s'ajouter aux 
exportations frauduleuses. En effet, des industriels du textile au Nigeria ont sign6 un 
contrat d'approvisionnement avec la SODECOTON. IIporte sur des livraisons annuelles de 
5.000 tonnes. 

Le riz SEMRY demeure ndanmoins le principal produit d'exportation au Nigeria dans la 
r6gion La hibdrahisation de la filire riz (engagde depuis 1987) n'a fait que renforcer les 
exportations de paddy en direction du Nigeria Selon les ddclarations des commergants et 
des producteurs, le march6 nigdrian absorberait entre la moiti6 et les deux tiers du paddy
commercialis6 IIest possible que le paddy actuellement vendu au Nigeria se soit substitu6 
au riz usind par la SEMRY export6 auparavant Igalement ou frauduleusement Au Nigeria,
le paddy est dtuv6 avant d~corticage, pratique inexistante au Nord Cameroun Cette 
sp~cificit6 explique que la production camerounaise soft export6e exclusivement sous 
forme de paddy (carte n"4) On peut aussi consid6rer que les importations de riz ayant dt6 
officiellement interdites au Nigeria, les autoritds tolrent les importations de paddy, celui-ci 
pouvant 8tre considr6 comme semence 

Los prix des animaux sont nettement plus foibles dens I'extrbma nord du Cameroun quo dons ls grassfiolds du 
nord ouest O'ou Iosons inverse des flux 

2 La socidtd de d6veloppement de Is culture du coton (SODECOTON) encadre les producteurs on lour avangant des 
intronts en d6but do campagne Le monopole d'achat du produit lui permat de r6cup~rer cetto redevance au moment 
do Is vente Pour tchopper au psiement de I redevonce certains productours ivrent clandestinement une portia de 
lour rdcolte aux opdrateurs priv6s qui les achominent au Nigeria 
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IIest possible en considdrant plusieures hypothbses, d'indiquer les ordres de grandeurs des 
diff6rentes utilisations du paddy et du riz produits au Nord Cameroun. Le sch6ma n0 l ci
dessous pr6sente les r6sultats auquels on parvient pour la campagne 1990/91 sur la base 
des hypotheses suivantes : 

- taux d'autoconsommation • 20% de la production totale de paddy produit. 

- volume de paddy export6 vers le Nigeria ; trois hypotheses ont t retenues 

. hwpoth~se 1 (Hi1) :les exportations vers le Nigeria correspondent A 30% du 
volume de paddy mis sur le marchd 1. Cette hypothise basse est inf~rieure aux 
estimations des commerqants, mais elle semble plus cohdrente avec le bilan
"ressources-emplois" tel qu'on peut I'6tablir Apartir des donn6es disponibles (voir 
ci-dessous Apropos de I'estimation des rdexportations). 

. hypoth~se 2 (H2) • les exportations vers le Nigeria correspondent 6 50% du 
paddy commercialis6. Cette hypoth6se intermddiaire correspond 6 la valeur 
infdrieure de la fourchette d'estimation donn6e par les commeriants. 

hypoLhse 3 (H3) • le taux d'exportation vers le Nigeria est de 70% Cette 
hypoth~se haute correspond b la valeur supdrieure de la fourchette d'estimation 
des commerqants. 

- taux de transformation du paddy en riz - deux sacs de paddy de 80 kg donnent un 
sac de riz de 115 kg, soit un taux de 0,72 2 

Malgr6 la ddpr6ciation du naira par rapport au franc CFA, le riz SEMRY prdsente un 
avantage pour les commerants nigdrians Ils peuvent I'acqudrir auprbs des producteurs 
en dchange d'engrais. Ils peuvent 6galement l'obtenir en contrepartie de produits
manufactur6s et industriels nig~rians A cet dgard, on doit mentionner que les moulhns A 
d6cortiquer priv~s qui assurent la transformation du paddy dans la zone SEMRY depuis
1989, sont import6s du Nigeria Quelques uns appartiennent 6 des n6gociants nig~rians.
Mais leur exploitation est assurde par des prates-nom camerounais. 

I Soit la production totale morns I'autoconsommation 

2 Se rdfdrer AHARRE (D ) et ENGOLA OYEP (J ), 1992 
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Sch6ma n 1 : Reprdsentation simplifi6e des filiires de production nationale de riz aprbs 
la lib6ralisation. Exemple de I'ann6e 1990191 

PRODUCTION DES PERIMETRES SEMRY 
Production tntale = 52 000 t 

10.000 t 

Autoconsommation H1 = 29.500 t 

H2 = 21.000 t 
H3 = 12.500t Hi = 12.500 t 

7.200 t H2 = 21.000t 
H3 = 29.500 t 

- - Transformation artisanale 
(d6cortiqueuses privdes) 

Hi = 21 200tI 
H2 = 15 100 t 
H3 = 9 000 t 

CONSOMMATION I 
AU NORD CAMEROUN
 

ET AU TCHAD 

I CONSOMMATION 
A U NIGERIA 

Sources HARRE (DJ at ENGOLA OYEP (J.), 1992 
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2.3. CONCLUSION DU CHAPITRE 

Les considdrations dconomiques jouent un r6le prdponddrant dans I'dvolution des dchanges
des produits agro-pastoraux entre le Cameroun at le Nigeria et ce depuis la pdriode
coloniale. Une fois de plus, les facteurs 6cologiques semblent venir en aval des facteurs 
socio-6conomiques 

Parmi les diffdrents facteurs A I'oeuvre dans ces 6changes, le facteur mon6talre a 6t6 le 
plus d6terminant dans l'orientation des flux Jusqu'au milieu des ann6es 1980, les flux 
dtaient essentieIrnent destins au Nigeria. Par la suite, le Cameroun est devenu le plus
grand bdn6ficiaire des flux qui ne se limitent pas aux produits agro-pastoraux. La phase
d'inversion des flux correspond au d6but de la forte d~pr(ciation du naira par rapport au 
franc CFA. Elle est dgalement li6e au d6marrage de la restauration de I'agriculture nig6riane 
tout autant qu', la rdonentation de sa politique d'importation alimentaire. 
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III. LA REEXPORTATION DU RIZ ET DE LA FARINE DE BLE VERS LE NIGERIA 

Comme la plupart des autres pdriphdries du Nigeria, le Cameroun a participd d~s le debut 
des anndes 1980 6 la r6exportation des produits alimentaires vers le Nigeria. Sa 
contribution a portd essentiellement sur le riz et la farine de bi6. 

La rdexportation n'est pas interdite a'j Cameroun. Pourtant cette activit, en ce qui 
concerne le riz et la farine de bi6, a -3t6 pratiqude frauduleusement Elle n'a donc pas
r6sult6 d'un choix ddlibdrd de politique dconomique comme au B6nin et en Gambie. IIs'est 
agi de I'initiative d'un rdseau marchand bien structur6. Ce rdseau a certes des ramifications 
au Nigeria Mais ila d'abord pu compter sur la sollicitude du pouvoir politique au Cameroun 
et sur la complictd de I'administration camerounaise. 

3.1. ORIGINE ET AMPLEUR DU PHENOMENE 

Le Cameroun a toujours servi de porte d'entr6e aux cdrdales 6 destination du Tchad et de 
la R6publique Centrafricaine Les flux de rdexportation ont pris une ampleur soudaine en 
1982/83 pour alimenter le march6 nigerian S'il est possible de mettre en 6vidence les 
circonstances et les facteurs explicatifs de cette croissance, i est par contre beaucoup
plus difficile d'en donner une estimation chiffr6e les quantit6s rdexportdes ne sont pas
enregistrdes par les statistiques officielles et la consommation nationale de riz, et surtout 
celle de farine de b16, sont connues de faqon approximative 

3.1.1 Les sources et leurs divergences 

Trois sources statistiques prncipales permettent d'appr6hender les importations de riz, de 
b16 et de farine de b16 . les douanes, I'Office National des Ports, le syndicat des acconiers. 
Les douanes enregistrent les quantit~s d~clar~es par les importateurs ou leurs 
intermddiaires au moment de la liquidation des droits. L'office des ports recense toutes les 
quantit6s d6barqudes dans tous les ports du pays, tandis que le syndicat des acconiers 
centralise les chiffres d'importation que lui communiquent les transitaires qui interviennent 
sur les produits concern6s 

Les chiffres fournis par l'office des ports et les acconiers sont sinon identiques, du mons 
trbs proches On les tiendra pour les plus valides Aretracer I'6volution des importations.
L'office des ports n'a n6anmoins commenci,§6 enregistrer les volumes de riz d6barquds 
qu', partir de 1982. Avant cette date, les quantjtds de riz n'6taient pas considdr6es 
suffisamment importantes pour justifier l'ouverture d'une rubrique sp~cifique. Compte tenu 
de [a lenteur d'ajustement propre A un organisme para-public comme I'ONPC, on peut 
estimer qu'l s'est dcoul6 au mons deux ans avant qu'il ne se d6cide Aouvrir une rubrique 
s~par6e des autres cdrdales. Ce qui voudrait dire qua les importations de riz auraient 
commencd leur ascension Apartir de 1980/81 Pour ce qui est du b16 et de la farine de bl, 
les volumes ddbarqu6s n'ont vraisemblablement pas 6t6 correctement enregistrds par 
I'ONPC avant 1980, car Is sont inf6rieurs 6 ceux fournis par la douane Le recoupement 
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entre les donn~es avant cette date est malais6 dans la mesure oii le syndicat des accon ers 
n'6tait pas op6rationnel 

En se limitant aux trois sources statistiques sus-mentionn6es, on obtient les volumes 
d'importations suivants. 

° Tableau n 3 
Importations de riz au Cameroun (en tonnes) 1974-1991 

ANNEE ONPC Syndicat des Douanes 
acconfers Camerounaises 

1974 17 292 

1975 1.707 

1976 7.011 

1977 23.115 

1978 19.761 

1979 41 283 

1980 20.721 

1981 11 039 

1982 275 804 259 660 16.706 

1983 '92 131
. 

192 330 51 170 

1984 170 124 166 660 31.020 

1985 263 849 256 295,5 47 720 

1986 225 006 221 634,9 57.858 

1987 98 156 120 560 69.858 

1988 147 532 159 236,2 50.000 

1989 100 513 103 202,5 28.000 

1990 74 254 77 132,2 50 000 

1991 125 788 101.195 

SO oCes 	ONPC Oface National des Porli du Cenwoun) 
CNCC (Cone. NationaldesChargeursdu Ca-woun) 

Douenes Cawtounmsl 

OFST AVAILABLE Copy 
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Tableau "4 : 
Importations de farine de bi6 au Cameroun (en tonnes) 1974-1991
 

ANNEE 

1974 


1975 


1976 


1977 


1978 


1979 


1980 


1981 


1982 


1983 


1984 


1985 


1986 


1987 


1988 


1989 


1990 


1991 


Sources ONPC 

ONPC 

8.016 


21.165 


9.940 


25.129 


32.414 


28 175 


33.484 


79 892 


70.775 


75.761 


87.529 


92 259 


152.285 


212 949 


276 233 


249 875 


291.835 


113.966 


Syndicat des 

acconfers 


70 021,5 


75.880,3 


74.740,4 


113.062,5 


151727,9 


202 410,8 


278 823,4 


276 242,7 


289.564,9
 

85 634,2
 

Dounes
 
Camerounaises
 

11 351
 

21.748
 

20.975
 

21.539
 

33.673
 

39.526
 

27.387
 

30 712
 

26 889
 

21.777
 

15.640
 

36.960
 

68.421
 

123 291
 

167 469
 

214 000
 

- CNCC - Douanes Camerounaises 

REST AVAILABLE COPY 
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Tableau n°5
 
Importations de bi6 au Cameroun (en tonnes) 1974-1991
 

ANNEES ONPC ONPC Douanes Douanes 
6quivatent 

farine 
,quivatent 
farina 

1974 40.179 28.929 46.877 33.751 

1975 32.578 23.456 36 426 26.227 

1976 47.321 34.071 37 905 27.291 

1977 68.501 49 321 62.764 45.190 

1978 68.632 49 415 57 080 41.097 

1979 60.087 43 262 64 394 46.363 

1980 53.867 38.784 78.833 56.760 

1981 53 762 38.708 50.130 36.093 

1982 58.542 42 150 59.830 43 077 

1983 73.131 56 254 89 790 64 649 

1984 108 287 7 966 65.530 47 181 

1985 92 256 66.424 29.800 21.456 

1986 33 149 23 867 31 400 22 608 

1987 30 089 21 664 30 800 22.176 

1988 62 733 45.168 67.100 48.312 

1989 23.529 16 941 20 000 14.400 

1990 17 000 12 240 

1991 41 539 

Sources ONPC - Douanes Camerounaises 1 

3.1.2. Estimation de la fraude 

Les chiffres des douanes relatifs aux importations de bid sont voisins de ceux des 
acconniers et leur sont m~me gdndralement supdneurs. Le bid, jusqu'en juin 1991, dtait 
exondr6 des taxes d'importation car d1rentrerait comme matibre premibre pour les deux 
minoteries locales 2 Les importations de bid ne constituaient donc aucun enjeu 3. Par 

Sur Is base do 1 tonne do bi6 = 0,72 tonne de farina 

11s'agit do Is Sociktd de Minoterie du Cameroun (SCM) at do la soci6tE des Grands Moulins du Cameroun (SGMC) 
La premibre fonctionne depuis le milieu des anndes 1960 Ella a appartenu 6 I'Etat jusqu'en 1989, date da sa vente 
b un des gros Importateurs do farina au Cameroun La seconds est 6galement une r6alisation d'un gros importateur
do farina Miss an place A partir do 1988, ella ne fonctionne qua depuis 1991 
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contre, les donn6es concernant le riz et la farine de b16, produits soumis A paiement de 
droits, diffdrent sensiblement entre les douanes d'un c6t6, rONPC et le Syndicat des 
acconniers de l'autre. L'estimation de la fraude douani~re peut 8tre dvalude en comparant 
ces deux sources. 

Ces estimations indiquent que, entre 1980 et 1989, la moiti6 des importations de farine 
n'a pas dt6 d6clarde. La fraude a 6t6 encore plus 6levde sur le riz, avec 71,5% des 
tonnages d~barqu6s non d6clards pendant la m~me p~riode Pourtant la farine dtait plus 
tax~e que le riz (respectivement 30 et 20,5%). II faut intdgrer 'influence de la marge
commerciale, suprieure sur le riz Acelle rdais6e sur la farine de b16, comme iIsera vu plus
loin. IIfaut surtout tenir compte du phdnom~ne de r~exportation qui ouvre des perspectives
de gain plus importantes sur le riz, ce produit dtant fortement demand6 au Nigeria. 

Tableau n06 :
 
Estimation des importations frauduleuses de farine de blWau Cameroun
 

entre 1980 et 1991
 

AINEES ONPC (1) tonnes 


1974 8 016 


1975 21.165 


1976 9.940 


1977 25.129 


1978 32 414 


1979 
 28 175 


1980 33 484 


1981 79.892 


1982 70 775 


1983 75 761 


1984 87 529 


1985 92 259 


1986 152.285 


1987 202.949 


1988 276.233 


1989 249 875 


1990 291.835
 

1991 362.366 


Sources . ONPC at Douanes Camorounapses. 

Douanes (2) 

tonnes 


11 351
 

21 748
 

20 975
 

21 539
 

33 673
 

39.526
 

27 387 


30 712 


26 889 


21.777 


15 640 


36.960 


68.421 


123.291 


167.469 


214 000 


241.296 


Importations 

frauduleuses (tonnes) 


(3) (1)-(2) 


6.097 


49.180 


43.886 


53.984 


71.889 


55.294 


83 864 


79.658 


108 764 


35.875 


121.070 


Importations
 
frauduleuses MX)
 
(4) (3)/(1) X 100
 

18,20
 

61,55
 

71,25
 

82,13
 

59,93
 

55,07
 

39,25
 

39,37
 

14,35
 

33,4
 

39
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Tableau n07 :
 
Estimation des importations frauduleuses de riz au
 

Cameroun entre 1982 et 1991 (en tonnes et en pourcentage des importations totales) 

ANNEES 
 ONPC (tomnes Douanes (tonnes lirportations Irportations
(1) (2) frauduteuses (tonnes) frauduteuses 

(3)x (1)-(2) (en %) 
(4)= 3)/(1) X 100 

1982 275.804 16.706 
 259.098 
 94
 

1983 
 192 134 51.170 140 964 
 73
 

1984 170.124 
 31.020 139.104 82
 

1985 263.849 
 47.720 216.129 82
 

1986 225 006 
 57.883 
 167 123 74
 

1987 
 98 156 69 858 28.298 
 29
 

1988 146 532 50 000 87.532 66
 

1989 100 513 28.000 72 513 72
 

1990 74.254 50.000 24.254 
 32
 

1991 125.788 101.195 
 24 592 20
 

Sources ONPC at Douanes Camerounaises 

La fraude repose essentiellement sur des fausses declarations A la douane avec la 
complicit6 des agents de cette administration qua ne contr6lent pas la conformit6 des 
quantitds d6clardes aux quantitds rdellement importdes 

3.1.3. Estimation des volumes de nz et de farine de b1Wrdexportds 

L'une des m6thodes d'estimation des volumes r6export6s consiste Aeffectuer le bilan pour
le produit consid6r6, entre les quantitds disponibles (soit la production nationale et les 
importations) et le volume de la consommation nationale1 . Cette m6thode est d'autant plus
fiable que le taille du pays rdexportateur est rdduite (cas du Bdnin par example). Au 
Cameroun, la taille relativement importante du pays se combine avec de fortes incertitudes 
sur le niveau de la consommation nationale, en particulier celle de la farine de bi6. Si 
I'enqu~te budget consommation de 1983/84 donne des indications acceptables sur le 
niveau de consommation de riz, in'en va pas de m6me pour [a consommation de farine 
de bid. Les calculs effectuds A partir de cette enqubte sugg~rent une consommation 
nationale de farine de bi de 46 720 tonnes en 1984. En retenant un taux d'accroissement 
de la consommation proche de celui de I'augmentation de la population de Douala et 

1 Dens Ia mesure du possible, ce bilan doit prendre en compte les variations do stock survenues entre le d6but et Ia 
fin do I'annde 
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Carte 	n' 5 Flux de riz import6 au Cameroun entre 1980 et 1987 
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Yaound6, soit 6% par an, la consommation de farine aurait 6volu6 comme indiqu6 au 
tableau n0 8 qui estime les quantitds de farine r6exportdes au Nigeria entre 1982 et 1991. 

Tableau n08
 
Estimation do la rdexportation de farine de bW6 vers le
 

Nigeria entre 1982 et 1991 (en tonnes et en pourcentage des importations)
 

ANNEES Irrponstions do Inmontons bidi D.sponbd.d4 Consowrton Riexportation Toux do
fenn. (tonrnes) on dlquivalont total.. (|onnel (tonne$snatironals Itonneu)151a (31 riexportaton %
IONPC 1i1 farne Itonnel 131- ll+121 (4) 141 (0 - 151131X 

(OfJPCI(2) 100 

1982 70 775 
 42.150 112.925 41.580 71.345 63
 

1983 75 761 
 56.254 132 015 44.075 
 87 940 67
 

1984 87 529 77 966 165 495 46 720 118.775 72 
1985 92 259 
 66 424 158.683 49 523 
 109.160 69
 

1986 
 152 285 23 b67 176 152 52 494 123 658 70
 

1987 202 949 
 21 664 224 613 55 644 168 969 
 75
 

1988 276.233 45.168 321.401 58 983 262.418 82
 

1989 249 875 
 16 941 266 816 62.522 
 204 294 77
 

1990 291 835 
 12.240 
 304 075 66 273 237 802 78
 

1991 ( 362 366 29 908 332 458 70.249 
 262 209 79
 

Sources Calculs effectuds par les auteurs A partir des statistiques ONPC et des r6sultats de I'enqubte budget 
consommation 

La r6exportation de la farine de b16 apparaTt d'autant plus sur-estimde que la consommation 
nationale avait dt6 sous-dvalude en 1983/84 et qu'aucune donn6e nouvelle n'est disponible
depuis lors L'6volution des quantitds de riz et de farine de b16 achemindes par rail de
Douala 6 Ngaound6r6 entre 1983/84 et 1990/91 sugg~rent que les chiffres rdels de 
r6exportation ont t6 tr~s en-depa de l'estimation c,-dessus M~me les importateurs de
farine rencontrds au cours de nos enqu6tes ont reconnu qu'une grande partie des
importations de farine 6tait destine au march6 local Les quantitds rdexportdes de farne 
de bid risquent donc d'8tre largement sur-6valudes dans notre calcul. 

Le tableau ci-dessous prdsente les estimations de rdexportation de riz que I'on obtient 6 
partir des hypotheses suivantes. 

. production nationale disponible pour la consommation nationale. 11s'agit de [a
consommation totale de paddy moins les exportations vers 19 Nigeria. L'annexe NO1 
prdsente de manizre ddtailde les hypotheses retenues, annie par annde, pour rdalser 
cette estimation 
. consommation nationale . I'enqudte buc'get-consommation de 1983-84 estime la 
consommation nationale de riz 6 102 10C tonnes. Pour les autres anndes, le niveau 
de la consommation est obtenu en considdrant un accroissement de 6% par an. 
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Tableau no 9
 
Estimation des volumes de riz rdexport6s au Nigeria


entre 1982 et 1991 (en tonnes et en pourcentage des importations)
 

ANNEES Importations 
1 

Production 
nationale 

Disponibiltds 
totales 

Consommation 
nationals 

Rdexpor-
tatiofn 

Taux do 
rdexport 

disponibleen 3 1 + 2 4 5 3-4 6 , 511 
dquivalent nz x 100 
2 

1982 275 800 15.600 291 400 90.900 200 500 73% 

1983 192.100 21.600 213 700 96.400 117.300 61% 

1984 170.100 43 200 213.300 102.100 111.200 65% 

1985 263.800 42 500 306 300 108 300 198.000 75% 

1986 225 000 45 200 270 200 114 800 155 400 69% 

1987 98 200 35.400 133 600 121.700 11 900 12% 

1988 147 500 26 200 173 700 129 000 44.700 30% 

1989 100.500 22 900 123.400 136 700 

1990 74 300 39 000 113 300 144 900 

1991 125 800 38 800 164 600 153 600 11 000 9X 

Sources 
Importations OfficeNational des Ports Camerounais (ONPC)
 
Production nationale vor annexe N

0
1
disponiLla 


Consommation nationals encubte budget consommation do 1983 84
 

Note Pour 1989 at1990, [a tableau faitapparaitrequo Iscnsommation nationals serait
sup6rioure aux disponibilt6s 
nationales Cat 6cartpeut 6irepertiellement expliqu6 en faisantI'hypothAse qua Isconsommation do riza stagnA (voira 
baiss6) 6 Issuitedes suppressions d'emplois survenuas dons Issaecteur
public
dens tocadre do I'ajustement structural.
 

Ainsi, de 1982 b 1986, plus de la moiti6 des importations de riz officiellement destindes 
au march6 camerounais ont dt6 revendues au Nigeria A partir de 1987, ces rdexportations
connaissent une baisse prononcde, principalement sous I'effet de la ddprdciation du naira 
et du durcissement par les autoritds nig6rianes de io politique de restriction des 
importations de riz 

Le fonctionnement du circuit de rdexportation est tr~s simple Le riz ou la farine ddbarqu6
ADouala prend la direction du nord (en grande partie) et/ou du sud-ouest (voir carte n"5 :
 
flux de riz importd au Cameroun entre 1980 et 1987). Entre Douala et Ngaoundr, le riz 
et la farine sont acheminds essentiellement par rail De faibles quanttds sont expddides par 
route. De Ngaounddr6, une faible quantit6 de riz ou de farine se dinge en Rpubique 
Centrafncaine L'essentiel des flux s'oriente au Nigeria. Les produits y entrant par deux 
points principaux :Amchid-Banki 6 partir de Maroua et Demso-Yola A partir de Garoua.. 
Le premier constitue le point d'entrde des denrdes qui seront vendues b Maidguri et le 
second concerne les marchandises qui seront commercialisdes dans la r6gion de Kano. Les 
acteurs impliqu6s dans ce circuit sont les importateurs, qui en sont les "financeurs", les 
grossistes installds dans les villes du nord, les distributeurs sur les marchds et entrep6ts 
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frontaliers, les courtiers entre vendeurs Camerounais et acheteurs nigdrians. Sauf quelques
importateurs qui ne font pas de riz, les commergants sont les m6mes pour les deux 
produits. 

A la frontibre m6ridionale, le riz et la farine transitent par Kumba pour les localt6s 
frontalirs d'Ekok et d'Ekondo-Titi qui servent d'entrep6ts pour les prodults , destination 
du Nigeria. Ekom est le march6 nigerian proche d'Ekok par la route. Par contra, d'Ekondo-
Titi le riz et la farine sont acheminds au Nigeria par vote d'eau. II y a aussi des flux directs 
de rdexportation par voie d'eau 6 partir de Douala et de Lmbe1 . 

3.2. LES DETERMINANTS DE LA REEXPORTATION 

Les principaux determinants des flux de rdexportation du riz et de la farina de b16 du 
Cameroun vers le Nigeria sont : 

-les diff6rences des politiques 6conomiques appliqu6es par les deux pays 
- le dynamisme du rdseau d'importation au Cameroun et la nature particulire des liens 
qu'il a entretenu avec I'Etat et la bureaucratie II s'agit d'une connexion entre les 
pratiques de client~hsme hWes A la r6partition de la rente p6trohire, I'existence d'un 
rdseau commercial privil6gi6 et les facsiitds bancaires gonfl6es par les revenus 
pdtroiers ; 
- I'dtat des march6s mondiaux du riz et du b16 2 

3.2 1. Le r6le des politiques 6conomiques sur les flux de r6exportation 3 

Ce sont les diffdrences de r6glementation commerciala Entre les deux pays qui ont 6t6 
ddterminantes dans le renfoncement des flux de rdexportation Ces diffdrences 
s'accentuent au cours des anndes 1980, avec I'dvolution de la politique d'importation du 
Nigeria La rdglementation commerciale au Cameroun, en d6pit de quelques fluctuations, 
reste d'nspiration libdrale 

1 Les produits do rdaxportation ant transitd majoriiairement par Is frontibrs septentrionale La frontibre m6ridionale 
a enragistrh des flux imiths La cohsion a dtd naturelle entre las Aladjj du Nord Cameroun (acteurs privilgihs do 
)a r6axportation) et le Aladjo du Nord Nigeria lis descendent do rdseaux marchands impiiquhs do longue date dane 
las 6changes transfrontalirs (voir chapitre I) Pat contra, du c6t6 de Ia frontibre mhridionale, Ia concurrence entre
les rhseaux ibos at outochtonas ne pouvait pas permettro un fonctionnement efficaco do ia r6exportation A grtndo 
dchalla 

2 Ce factour West pa analys6 ici 11faut cependent souligner quo, durant Ia dhcannia 1980, lag cours mondiaux do 

Ia farina do b16 at du riz se sont situhs Ades niveaux relatiement bas cans Is premier ces, cette situbton rhsulte 
des subventions accorddes par le pays exportateurs , dons le second, ella reflbte surtout Ia comphtitivit6 des 
systbmes do production asiatiques 

3 Souls le dhtarminants spdcifiques Ala rhexportation sont dhtaill6s dans cotte partie Les facteurs axplicatifs globaux
des changes agro pastoraux entre la Camroun at Ia Nigeria ayant dt6 snalyss ou deuxihme chapitre 
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a. La politique d'importation du Nigeria : des restrictions progressives 

Les restrictions sur les importations de riz A partir de I'annde 1979 ne pouvalent que 
stimuler les importations parallbles via le Cameroun. L'annde 1979 correspond A 
l'avbnement au pouvoir du Prdsident Shagan Ce dernier s'est particullirement illustr6 par 
l'utilisation des licences d'importation de riz comme instrument efficace au service du 
patronage politique et de financement de son parti (Forrest, 1988) Ces licences ont dtd 
accorddes de manibre tr~s sdlective On pout alors penser que ceux qui ne bdn6ficiaient 
pas do la sollicitude pr6sidentielle se sont tourn6s vers le march6 parallble des pays 
frontaliers (Cameroun, B6nin et Niger). 

Tableau n0 10
 
Rdcapitulation de la politique nigdriane relative au commerce
 

du riz entre 1974 et 1987
 

Piriode 
 Ligistation
 

Avant avriL 1974 	 Oroit d'iqportation de 66,6 %
 

Avril 1974 - Avrit 1975 Droit de 20 %
 
Avrit 1975 - Avril.1978 
 Droit de 10 %
 
AvriL 1988 Juin 1978 
 Droit de 20 %
 
Juin 1978 - Octobre 1978 
 Droit de 10 %
 
Octobre 1978 - Avril 1979 
 Interdiction des lirportations en recipients de
 

moins de 50 kg 

Avrit 1979 
 Licences d'liportation restreintes pour tes
 
irportations en recipients de 50 KG et plus
 

Septembre 1979 	 Interdiction de toutes tes inportations de riz
 
pendant six mois
 

Janvier 1980 
 Licences d'importations accordees pour 100 000
 
tonnes
 

Octobre 1980 
 Toutes les Imiportations de riz doivent faire
 
('objet dtune licence
 
Aucune restriction quantitative
 

7 octobre 1985 
 Interdiction des inportatio,is
 

Sources Banque Mondialo, 1981, page 68 , Africa International, n21 7, Juin 1989 

Les importations de farine de bW6 ont quant A elles dt6 interdites en janvier 1987, en d6pit 
des pressions du lobby de la meunerie (Egg, 1988, p.199). 

Mdme les pressions exerc6es par les exportateurs mondiaux (notamment les Amdricains) 
nont pas fait cdder les autoritds nigdrianes, ces derni6res ayant opt6 pour le 
ddveloppement local des substituts directs (cas du riz) ou indirects (cas du bid) aux 
importations. 
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b. La politique d'importation du Cameroun : roption lib6rale 

L'Etat camerounais a opt6 pour une po:itque d'importation libdrale, laissant 
I'approvisionnement du march6 national en denr6es de grande consommation 6 l'initiative 
du secteur priv6. L'Etat ne s'est jamais directement impliqu6 dans les actlvtds 
d'importation, mais il a fix6 un certain nombre de mesures rdglementaires, tels les prix
homologuds, les marges commerciales autoris6es, les droits et taxes d'entr6e, et a cr64 
des m6canismes de r6gulation de l'offre (caisse de pdr6quation, jumelage). Depuis 1980, 
la commercialisation est rdgie par le Programme Gdn6ral des Echanges, qui distingue les 
produits libres 6 l'importation de ceux soumis 6 autorisation -ces derniers sont les produits 
jugds sensibles ou strat6giques par les pouvoirs publics et ,is peuvent faire I'objet de 
mesures de jumelage ou de pdr6quation 

- L s modalit s d'importation Jusqu'en 1973, las importations de riz, de b16 et de farine 
de bli 4taient r6gies par un Comit6 Technique de R16partition des Importations (le CTRI),
qui regroupait I'ensemble des importateurs agr66s ainsi que les reprdsentants du Mnist~re 
de I'Economie et du Plan Le rgirme des importations 6tait celui de la demande prdalable 
avec deux possibilit6s I'appel d'offre et/ou I'autorasation sp6ciale d'importation. A la suite 
d'un avis d'appel d'offre dmis par le Minist~re de I'Economie et du Plan, pr6cisant les 
quanttds et les conditions A respecter, les socidtds intdress6es soumettaient offres et 
dchantillons La maison adjudicataire 6tait ensuite autorisde A importer aux conditions 
annoncdes dans I'appel d'offre et rdpartissait le tonnage entre les divers autres 
importateurs intdress6s qui devenaient ainsi intermddiaires, ceci afn d'6viter le monopole.
En dehors de cette procddure, un importateur pouvait obtenir une autorisation spdciale 
d'importation 

En raison de la hausse des cours du riz sur le march4 international A partir de I'annde 1974, 
le rdgime d'appel d'offre a 6t0 abandonn6 et remplac6 par un syst~me d'autorisation 
d'importations, approuv6es ou rejet6es par le Minist~re de I'Economie et de licence On 
peut donc considdrer que c'est b partir de 1974 que I'Etat entame un processus de 
distribution de rente b l'importation au b6ndfice de certains op6rateurs 6conomiques qui
pouvaient obtenir inddfiniment des autorisations d'importations, dont I'attribution 
discr6tionnaire ne pouvait que favoriser les ph6nom6nes de collusion entre la bureaucrate 
et la classe marchande 

L'application du programme d'ajustement structurel en 1988 implique une plus grande 
hibdralisation de I'activit6 commerciale Un nouveau Programme Gdndral des Echanges est 
ddfini. Les importations de farine de b16 ont ainsi 6t libdres en janviei 1990, tandis qua 
celles portant sur le riz restent soumises A I'obtention de licences. 

- Les m6canismes de r6aulation de l'offra - Les pouvoirs publics ont toujours affich6 le 
souci de satisfaire la demande en premier lieu par la production locale. Des m6canismes 
de pdrdquation at de jumelage avaient 6t0 mis en place pour le riz d~s la fin des annes 
1950 La rdglementation sur la farine adtd dlabor6e plus tardivement, au d6but des ann6es 
1970 C'est A partir de ce moment qu'une m~me r6glementation est institude pour les 
deux produits 
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Une Caisse de P6rdquation fonctionna pendant 18 mois entre le 20 janvier 1972 at le 28 
AoOt 1973. Elle disparut avec la flamb6e des cours du riz 6 cette m~me p~riode. Plus tard, 
en 1976, on relanca le systbme du jumelage, pour prot~ger la production de la SEMRY at 
de la minoterie Ce syst~me appliqui de manibre al~atoire, a prdvalu jusqu'en 1988 Une 
seconde caisse de pdrdquation est cr66e an janvier 1988, r6pondant 6 la n~cessit6 pour
I'Etat de d~gager de nouvelles ressources financi=res. 

La p~r~quation concerne maintenant les prix du riz, du sucre et des huiles de table 
raffin6es. Elle est destin6e A harmoniser les prix de vente de ces denrdes. La caisse est 
aliment6e par les prd1 vements correspondant 6 la diffdrence entre les prix sortie usine du 
produit local at la valeur de r~fdrence du produit import6, fix6e par arrdt6 minist6riel. Les 
pr~l~vements de p~rdquation sont liquid~s et pergus en mame temps et selon les mames 
proc6dures que les droits de douane Un Comit6 interminist6riel est charg6 de la fixation 
du niveau de pr6lbvement at de I'dtablissement du plan d'approvisionnement du marchd 
national en fonction de la production interne escompt6e, des besoins en consommdtion at 
des quotas d'importation fixes pour chaque semestre Le tableau suivant retrace le cumul 
des importations effectives, le volume des ressources attendue, 3t celu des ressources 
effectivement gdn~r~es par 'application de ce nouveau m6canisme sur le riz. 

Tableau n 11
 
Bilan du recouvrement de la taxe de p~r~quation
 

de juillet 1988 &janvier 1992
 
(donn~es cumules, an tonnes at an F.CFA)
 

RUBRIQUES QUANTITES OX VALEURS
 

Importations (ONPC) 
 371 000 tonnes
 

Ressources attendues au titre de ta perequation 6,235 milrards F.CFA
 

Sormes recouvrees par te Tr~sor 1,968 mthards F.CFA
 

Arr 4,267 mit ards F CFA
 

Sources ONPC et Comit6 Interrninst6riel de P6r6quation 

Le taux de recouvrement est trbs faible, d'oO un manque 6 gagner trbs imr -tant pour les 
finances publiques. Aucune somme n'a 6t0 versde entre janvier et juin 0 9 an raison de 
la non mise 6 jour des sommes dues par les importateurs. Depuis ,nvier 1990, sur 
insistance des bailleurs de fonds, I'Etat est devenu plus strict sur le fonctionnement de la 
caisse Toutefois, si les 6missions douani=res ont connu une hausse spectaculaire depuis
lors, le recouvrement op~r6 au niveau du Tr6sor reste faoible Les importateurs ne veulent 
pas s'acquitter de la p~r~quation, malgrd le moratoire de trois mois qui leur est accord6 
Ils n'ont an effet jamais 6t6 favorables h [a r6institution de la p6r~quation at so sont 
moblis6s pour sa suspension, qu'ils avaient r6ussi b obtenir avant son r6tablissement en 
1989 En 1991, l'op6ration "villes mortes" a conduit A I'octroi d'un moratolre sur le 
paiement de la pdr~quation d'avril A novembre A I'heure actuelle, le diffdrend demeure 
entre [a gouvernement et les commergants 6 propos du paiement des sommes dues au titre 
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de cette pdriode. Les commergants ont n6anmoins obtenu le premier septembre 1992 que
le prdlvement de pdr6quation passe de 30 FCFA / kg de riz import6 A 10 FCFA. 

- Le- taxes Al'importation 

IIexiste un tarif douanier commun aux pays membres de I'UDEAC. Les droits de douane 
sur le riz et la farine de b16 ont t6 supprim~s en 19751. Leur r6tablissement n6cessite 
l'accord prdalable de cette organisation sous-r6gionale. Chaque Etat a n6anmoins la 
possibilit6 de moduer ses droits au regard des objectifs de sa politique 6conomique et 
financire en instaurant un droit d'entrde minimun et/ou une taxe compl6mentaire qui
s'ajoute Ala taxe sur le chiffre d'affaires. Au Cameroun, une taxe spcifique de 15% a 60 
institu6e sur la farine le 22 f~vrier 1991 Elle 6tait en quelque sorte I'6quivalent de la taxe 
de p6r6quation applicable au riz depuis 1988 Sa mise en place r~sultait d'aileurs 
partiellement de la pression du propritaire de la Socj6t6 Camerounaise des Minoteries sur 
les autoritds camerounaises Mis A part les deux taxes, les droits et taxes pergus
l'importation appliquds aujourd'hui sont en vigueur depuis 19762. 

Tableau n012 :
 
Droits et taxes pergus sur les importations de riz et de farine de b16
 

(en % de la valeur CAF)
 

Droits et taxes Riz de Luxe Autres riz Farine de bL
 

Droits de douane 
 20
 

Droits d'entree 
 10 5 5
 

Taxe sur techiffre d'affaires 13 10,5 12
 

Taxe compermentaire 25 5 
 13
 

Total 
 68 20,5 30
 

En rapport avec la r~glementation douani~re de I'UDEAC, mentionnons que les 
importateurs de riz et de farine de b16 ont abus6 du r6gime de transit et de celul des 
entrep6ts fictifs 

Le Cameroun, disposant d'une facade maritime, assure les Importations Adestination du 
Tchad et de la r~publique Centrafricaine, deux pays enclavEs Les importations traversent 
le territoire camerounais sous le r6girye de transit, qui est un r6gime suspensif de drolts 
d'importation S'agissant du riz et de la farine de b16, des quantit~s surdvaludes et 
destinEes officiellement au Tchad et Ala R6publique Centraficalne, ont 6t achemin~es au 
Nigeria. 

S. jf sur les riz do luxe 

2 Une taxe additionnelle de 10% s'appique A Is farina do blAdepuis juillet 1992 Elie participe au souci do I'Etat 
d'augmanter ses recattes fiscales on cette pdriode d'ajustement structural Sa ,nase an place proc~de de Ia pression 
des baillaurs do fonds 
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Les n~gociants en riz et en farine de b16 ont 6galement abus6 du rdgime de I'entrep6t priv6.
Ce dernier suspend momentan6ment l'application des droits d'importations. IIen existe 
deux types : I'entrep6t priv6 banal , dans lequel le stockage se fait pour le compte d'un 
tiers et l'entrepat priv6 particulier qui consiste 6 stocker des marchandises propres A 
l'entrepositaire L'autorisation d'ouverture de I'entrep6t est donnde par le directeur des 
douanes. Le magasin d'entreposage est couvert par une soumission gdn~rale cautionn~e 
et les cl6s sont d6tenues par l'entrepositaire. Lentr6e en entrep6t se fait par le canal 
d'acquit D11 cautionn6 Le recensement des marchandises est effectu6 A I'improviste. 
L'apurement peut se faire par la mise Ala consommation (D3), la cession (D36), ou encore 
la r6exportation (D25). Les vols et sinistres donnent lieu A paiement de droits par
l'entrepositaire. Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur A la date 
d'enregistrement de la declaration L'entrepositaire ne peut disposer de sa marchandise 
qu'apr~s la main lev6e du service1 Tout ce qui prdcede est bien thioiique En r~alat, il a 

t6 constat6 que la plupart des entrepositaires de riz g6raient leurs magasrs comme s'l 
s'agissait de leurs greniers villageois : du riz et de la farine de bl en sortaient sans faire 
l'objet ni de d6claration de mise A la consommation avec taxes b payer (la formule D3), ni 
de la d~claration de r6exportation (la formule D25, voir en annexe les diffdrents r6gimes 
douaniers) Les services douaniers charges du contr6le s'en 6mouvaient pasne outre

2 
mesure 

- Les marges commerciales Le Minist6re du Commerce fixe un niveau autorisd de marge 
commerciale et des prix homologu6s Avant 1981, les marges commercialos autorisdes par
les pouvoirs publics sur les tmportations ont toujours dt6 sup6rieures 6 celles fixdes pour 
la production locale (respectivement 24% et 20% dans le cas du riz) En 19813, une 
harmonisation des deux type3 de marge a t6 effectu~e et le niveau actuel, pour le riz et 
la farine de bld est indiqui dans le tableau ci-dessous 

Tableau n°13 : Marge globale de distribution du riz et de la farine 
(en % du prix de revient des importations 4ou du prix sortie d'usine) 

Riz Ferine dle 
bte 

Marge brute totale 3 1% 2 5% 

Dent meargede detail 10% 8% 

1 Catte prdsentation s'est inspirde du cours do Tchapa Tchouawov (Inspecteur des douenes) dispensd h 'intontion 
des stagiaires I'Agence pour asFormation des cadres (AFCAi 

2 Ce n'ost quo io 20 novembre 1992 qua Is circulaire no 567 du Ministre des Finances a exclu Io riz at Ia farina do 
bid du champ du r~gime de I'entrepit fictif Cotte mosure soulvo Ie grogne do cartain importateurs qui astiment 
qua c'est une fa:on bien particuibre do leur exprimer de Is gratitude apris leur appui A Ia candidature do Paul BIYA 
(rdelu) aux 6iections pr6sidentieles du 11 novembre 1992 

3 Se r6f6ror h I'rrAt6 NO 51/MINEP/DPPM du 7 d6cembre 1981 fixant lea marges bur-fi-aires epplicablas aux 
produits import6s at aux produits de fabrication locale 

4 Soit Ia prix CFA + leasdroits d'entr6e + les frais da stockage 
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3.2.2. Les liens entre les importateurs et le pouvoir politique au Cameroun 

Les rapports entre les importateurs et I'Etat ont dt6 essentiels dans la dynamique
Win. -tation et, en consdquence, dans celle de rdexportation Le pouvoir politique a en 
effet proc6dd A une r6partition implicite des revenus sur les produits d'exportation et 
surtout de la rente pdtroi~re, via les activit6s d'import-export entre les grands r6seaux
d'affaires :les Aladji au nord et les Bamilkds, qui eux interviennent surtout dans I'Ouest 
et le Sud du pays Aux premiers les denrdes alimentaires •riz, farine, sucre .. Aux seconds,
les autres produits comma les boissons alcoolis6es IIne s'agit 6videmment pas d'une 
r6partition exclusive puisque parmi les Importateurs pionniers de riz figurait un Bamil6k6 
Sohaing Andr6, rejoint d'ailleurs plus tard par un autre Bamilk6 Kamgaing Maurice. La 
primaut6 des Aladji Peul sur les autres procdderait donc d'une discrimination interne,
encourag6e par I'entourage d'Ahmadou Ahidjo, Prdsident du Cameroun de 1960 b 19e2,
Paul d'orlglne, at 6 laquelle ont contribud les diffdrents ministres chargds du Commerce, 
tous orginaires du Nord entre 1972 et 19841. 

Le boom des importations camerounaises de riz, 6 pdrtir de 1983 a ainsi un aspect
carconstanciel A la demande de quelques importateurs, pretextant que les autorisations 
d'importation ne couvraient pas les besoins du marchd, le Ministre du Commerce s'est mis 
6 distribuer des autorisatians sans une appr6ciation exacte des besoins nationaux. Au 
couis du seul mois de juin 1982, 44 autorisations d'importation de riz ont 60 accord6es 
pour 97 300 tonnes alors que la demande annuelle du Cameroun A l'6poque tait estimde 
A 40 000 tonnes Au mois de septembre 1982, 11 cargaisons de riz se bousculaient au 
port de Douala Le march6 camerounais s'av6rant dtroit, pour 6viter la d6gradation du
produit et une perte s~che pour les importateurs, des autonsations d'exportation de riz vers 
le Nigeria ont et accorddes Atous les postulants 2 En raisonnant 6 posteriori, 11semble 
bien qua les importateurs ont induit volontairement le Ministre de I'Economie en erreur en 
surestimant la demande nationale Leur objectif inavou6 6tait en fait d'approvisionner le 
marchd nig6rian Le v6ritable ddmarrage de la r6exportation de riz peut donc 6tre situd A 
ce moment 

L'h6gdmonie des marchands du nord n'a pas W remise en quest-on apr~s I'accession du 
Pr6sident Biya Ala magistrature suprdme en Novembre 1982, auparavant Premier Ministre 
d'Ahidjo de 1975 6 1982. Le nouveau President ne pouvait prendre I'initiative de 
ddmanteler le r6seau d'importation de riz et de farine de b16 du Nord, de crainte d'atre 
accusd do sectarisme. II tait aussi limitd par le fait que ses "fr&res" Bet du Centre et du 
Sud n'avaient pas l'habitude de I'exercice du commerce Les choses sont donc restdes en 
l'dtat On a n6anmoins observe des entrdes sporadiquos d'importateurs oraganaires des 
deux r6gions prdctdes 

Grace Aleur pouvoir financier, les impc,, ,9teurs ont t0 progressiveme.t antdgr6s au pouivoir 

Le marage entre Isfils d'un des grands Aladi importaturs at Is filledu pr6sident Ahidjo on 1980 pourrait btro 
considdr6 comme une faqon de renforcer ces alliances 

2 Cette version des foits nous a 66 confi6o -documents 6 iappui lors do notre enqubte do terrain par leDiracteur 
des Douanes do I'dpoque qui perdit sot, poste & 'issue do cettaffairsElla a 6t6 confirm6o par lasuite par des 
responsablas du Ministbro du D6veloppemsnt Industrial at Commercial 
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politique (voir annexe 5). Deux furent cooptds en 1985 au Comit6 Central du parti unique.
L'un des deux fut 6lu d~put6 AI'Assembl~e Nationale en 1988 ; le dernier promu en date 
est entr6 au Comtd Central du parti au pouvoir en juin 1990, et fait montre d'une grande
d~sinvolture vis 6 vis du palement de ses droits d'importation. 

L'Etat, et i1s'agit I d'un mode de fonctionnement prdbendal, disposant de ressources 
financi6res appr6ciables, distribue des rentes A un certain nombre d'op6rateurs
6conomiques Cet objectif de stabiltd politique rencontre aussi une pr6occupation 
6conomique, celle d'assurer 6 la population urbaine des bas prix b la consommation1 . 
L'Etat a pu se permettre I'adoption de ce type de politique car le Cameroun disposait 6 ce 
moment 16 de ressources financi6res non n~gligeables pouvant soutenir ces importations, 
et les prix sur les march6s internationaux 6taient assez bas Outre la ddlvrancn 
d'autorisation d'importation, I'Etat aurait consenti aux importateurs - et ce n'est pas lb le 
moindre des aspects - des facilit6s bancaires sp6ciales, ainsi qu'une certaine iinpunit6 en 
n.atibre de fraude fiscale et douanibre Ainsi, du milieu des ann6es 1970 au milieu des 
arines 1980, le syst~me bancaire national s'est pr6sent6 comme une source d'incitation 
active aux importations. 

Le financement des impoitations de riz ne posait pas de probltmes particulier, car les 
banques commerciales disposaient d' mportantes liquidit~s (dotations des soc16t~s d'Etat). 
Ces derni=res n'dprouvaient plus la n~cessit6 de recounr syst~matiquem.3nt Ala Banque
Centrale pour escompter les op6ration.; de financement des importations. Les importateurs
pouvaient donc obtenir facilement les cr6dits documentaires n6cessaires Ala rdalisation de 
leurs oprations sur le riz, la farine de bl et les autres produits De plus, les banques
commerciales 6tant contr6ldes majoritairement par I'Etat, leurs dirigeants n'avaient pas 
touJours le souci de leur rentabilit6 et certains responsables de banques ont commenc6 6
Jr,,er leur propre int6r6t sur les op6retions d'importation de riz et de farine de b16 C'est 
ainsi qu'au lieu d'exiger toutes les garanties n6cessaires b l'octroi du credit documentaire. 
ces responsables peu scrupuleux l'ont garanti en contre partie d'une commission 
personnahs6e de 5 % 6 10 % du montant b garantir. Cette somme s'ajoutait aux frais 
financiers normaux que l'importateur devait acquitter plus tard 

Les relations entre les n6gociants et la bureaucratie administrative sont d'une autre nature. 
IIapparalt nettement qua certair,: ntgociants utilisent leur assise financibre et politique 
pour s'attach , la complicit6 de certains agents de 'administration 

Les importateurs agissent comme u, groupe de pression sur I'Etat pour certains aspects: 
menaces de p6nuries, r6glementation, d6fense du syst~me. Mais, comme il sera vu plus
loin, les strat6gies individuelles priment cependant sur une approche collective des 
probl~mes de la profession. Chaque importateur est ainsi attach6 6 la d~fense de ses 
propres int~r6ts, sans rdelle concertation entre tous. L'action des importateurs n'en a pas 
pour autant 6t6 mons efficace, dans la mesure o6 uIs ont un fonctionnement de r6seau, 
qui apporte une forte coh(sion A leur activit6. 

Se rdfdrer h ENGOLA OYEP J ), 1991 
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3.2.3. Ollgopole d'importation et rdseau marchand 

Le dynamisme des importateurs s'est d'abord traduit par la mani~re dont iusont constitud 
leur capital de d6part at dont is ont maltrsd les rdseaux d'approvisionnement en amont 
et aval. Les Aladji ont pendant longtemps pratiqu6 avec le Tchad at le Nigeria le commerce 
des tissus, des produits agricoles (arachide) at des produits de l'artisanat local. Ils ont aussi 
assur6 la vente de produits agricoles dans leur r6gion d'origine. En se langant dans les 
importations de riz 6 partir du milieu des anndes 70, ils disposent ddjh d'un capital de 
ddpart et sont rompus aux rouages de I'actvitd commerciale.1 

Les importateurs camerounais ont dgalement acquis une bonne maltrise des circuits en 
amont (achats sur le march6 mondial). Ils travaillent invariablement avec les maisons de 
ndgoce suivantes. Sucres et Denrdes, Woodshouse, Richco, Continental grain, Pan rice... 
pour le riz, directement ou par l'interm~diatre de courtiers, las Grands Moulins de Paris, de 
Pantin, Oc6an de Farine pour la farine de b16. Pour ce qui est du riz, ils sont ainsi 
rdgulirement inform6s de I'dvolution du march6, des conditions d'offre et de prix, ainsi 
que d'6ventuels passages de "bateaux flottants" au large du port de Douala Jusqu'en 
1987, les importateurs peuvent passer des commandes an fonction des perspectives du
marchd 6 court terme, commandes qui sont honordes sans qu'il y ait d6bours mon6taire 
IIarrive parfois que les commandes passdes soient r6percutdes aux bateaux flottants, la 
livraison intervient alors tris rapidement. Les maisons de ndgoce accordent d'autres 
facilitds aux importateurs. IInous a dtd signald par la SOAEM (Socit Ouest Africaine 
d'Entreprise Maritime), que Woodhouse dispose souvent d'un stock tampon de riz au port
de Douala aupr~s duquel l'un des principaux importateurs peut s'approvisonner en fonction 
de ses besoins 

a Un ohqopole assez stable 

Moins d'une dizaine de commergants importent r6guhirement de la farine de b16 et du riz. 
Seules les deux minoteries importent du b16 en vrac Les plus importants sont entr6s dans 
la filire riz au milieu des ann6es 1970, c'est b dire juste avant I'dmergence de la 
rdexportation. D'autres sont apparus apris mais n'occupent qu'une part mineure du 
march6 ou se sont retirds Six gros importateurs dominent le march6, aussi bien sur le riz 
qua sur la farina de bid II y a un peu plus d'intervenants sur la farina de b16 mais, en 
dehors des grands commergants, ils occupent une faible part du march6 (moins de 20%)
La reconstitution des parts de march6 prdsentent 6videmmrnt des difficultds :les donndes 
les plus fiables ne sont disponibles qu'aupr~s des tran.staires, qui ne hivrent qua
partiellement ou pas du tout ce type dinformation. Les informations disponibles permettent 
tout de m~me d'estimer cette r6partition pour le riz En s'appuyant sur les donndes de la 
SOCOPAO, qui a manipul6 plus de 76% des volumes import6s entre 1986 et 1990, il est 
possible d'estimer la r6partition du volume import6 par opdrateur. Celle-c ne tient compte 
qua des commergants en activit6 ot correspond , une moyenne sur les cinq anndes. 

Avant do d6buter lesimportations do riz en 1983, Is derier venu dans ia filireopdrait ddjb de longue date sur Ia 
farine at sur lesalcools at vins divers. 
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Tableau n°14
 
Estimation des parts de march6 AI'importation de riz
 

(moyenne 1986-1990)
 

Etablissements 	 Part de 
marchd 

SAAC 25% 
AGA 18% 
SOCOBEG 17% 
SOCOBA 16%
 
SCCT 12%
 
ASG 4%
 
TCHASSEM 1% 
DIVERS 7% 

Source. Tableau 6tabli par les auteurs A partir du listing nominatif d'importations do riz SOCOPAO (11986/1990) 

La concentration du marchd du riz, estimde ici par l'ndice de Linda ou "C4",1 est de 76%, 
ce qui sugg6re des possibilitds dc collusion entre les importateurs En r6alitd, cette 
collusion nous est apparue surtout tacite. Les importateurs se concertent peu sur le niveau 
des prix ou le partage du march6 Cependant aucun d'entre d'eux n'a jamass rien entrepris
qui ait g~n6 la maximisation de leur profit global. Par exemple, quand un opdrateur
dissimule 6 la douane des quantitos importdes, il ne pratique en g6ndral pas des prix
infdrieurs 6 ceux de ses concurrents IIs'aligne plut6t sur les prix en vigueur, ce qui lui 
permet de maximiser son gain personnel 

Cette concentration n'est pas simplement le reflet d'une supdriorit6 commerciale qui 
octroe les moyens de d6velopper une activitd requidrant une assise financibre solide, un 
r6seau de distribution fiable, un savoir faire dans les operations aver I'dtranger et une 
bonne connaissance des marchds internationaux La situation privildgi6e de quelques
intervenants d6pend largement, on I'a vu, de leur relation au pouvoir politique (autorisation 
de licences d'importations, ouverture de credits documentaires, facilitds o3uanires).
Certains d'entre eux et non des moindres, ont cette assise financilre et ce savoir faire, 
d'autres n'ont pas les m.mes atouts, ce qui leur a valu des faillites rapides. Mats 
globalement, on constate tout de m~me une relative stabiltd de I'oligopole depuis le d6but 
des opdrations de r6exportation Cette stabilit6 r6sulte de la maitrise des op6rations
commerciales sur le march6 mondial et de la complaisance de I'Etat (ou de I'appareil 
d'Etat). 

L'indicateur do Linda distingue quatre qui expriment lozones degr6 do danger pour te fonctionnement do Ia 
concurrence sur un march6 donn6 Le zone rouge ('C4" supdrieur h 80%) correspond A une situation d'atteinte A 
ta concurrence Dons ia zone orange, lA ou to "C4' eat compris entre 60% at 80%, 11y a risque d'atteinte A Ia 
concurrence La zone jaune east reprdsentative d'une situation A suivre, avec un indicateur compris entre 60% at 
40% Dons ia zone verte ("C4" inf6rieur A40%), les tendancos do concurrence dowent normalement pr6valoir. Cf 
Linda (R ), 1983 
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Des sorties remarquables ont cependant dtd enregistrdes C'est lecas des quatre pionniers, 
Aladji Pantami, Aladji Fadil, Aladji Hamadou Adji et Sohaing Andr6, qui se sont retirds de 
la filire pour se consacrer A des activit~s industrielles. C'est aussi le cas de deux 
importateurs qui avaient pignon sur rue 6 Douala jusqu'en 1982 . Aladji Chdtima (qui 
importe encore un peu de farine de b1d), et Aladji Zradoua. C'est enfin le cas de Kamkaing 
Maurice qui s'est retir6 en 1989 en arguant du fait que la p~r6quation en vigueur depuis 
1988 sur le riz dtait une mesure tr6s contraignante. 

S'l est relativement facile de sortir de I'activit6, iI est par contre difficile d'y entrer. Les 
intervenants hors du r6seau peul dprouvent en effet beaucoup de difficultds pour maTtriser 
le rdseau aval de distribution. Le circuit du riz est le plus difficile d'dccbs. Un homme 
d'affaires (exportateur de cacao et de caf6) originaire de la Province du Centre (Yaound6) 
en a fait la triste experience en 1983. Profitant de I'avbnement du Pr6sident Paul Biya au 
pouvoir, il a b6ndfici6 d'autorisations d'importation de riz. Si I'acheminement du riz jusqu'A 
Douala ne lui causa aucun problime, son stock faillit se d6grader au port faute de 
d6bouch6s II dut solliciter le concours du premier importateur pour le placement de son 
produit.t 

b Un oliopole oeu classique 

Les importateurs ont des bureaux et souvent un domicile 6 Douala mais sont trbs presents 
dans leurs villes d'origine, dans lesquelles ils ont tous un second domicile, et des 
"correspondants" chargds entre autres d'6couler la marchandise sur le march6 national ou 
nigerian. Ces correspondants, qui sont les grossistes install6s dans les villes du nord, sont 
donc les autres acteurs du cicuit de rdexportation. D'autres sont prdsents auss 6 
N'Djamdna pour la farine de bld, le thd ou d'autres produits Deux aspects des relations 
entre les importateurs et les autres intervenants sont importants pour la compr6hension 
du r~seau 

II est sOr qu'il n'y a pas de vdritable s6paration entre les structures d'importation et celles 
de distribution mdme si concrbtement, les opdrateurs sont diff6rents. A l'intdrieur d'un 
m6me r~seau commercial, les commergants ont des fonctions dconomiques diff6rentes 

Chaque importateur est A la tAte d'un groupe de correspondants/grossistes install6 dans 
les zones de distribution et de redistribution II entretient des relations commerciales 
privil~gides avec eux (6coulement de la marchandise, facilitds de paiement) mais non 
exclusives puisque les grossistes s'approvisionnent quelquefois aupr6s de plusleurs 
importateurs 2 Cet aspect des liens entre les difffrents niveaux commerciaux au .ein d'un 
r6seau marchand mdriterait de plus amples investigations car ces liens ne sont pas 
discernables imm6diatement. Dans une premiere approche, ils peuvent 6tre 

Cate version des fails nous a dt6 racontde lore de notre enqubte sur le terrain par le Sous Directeur des Enqubtes
h la Direction des Douanes Ella a dt confirmde apontan6ment par le plus grand importateur de riz lore de notre 
entretien 

2 Ces hens peuvent tre compards A coux qu'entratiennent lee commergants avec los collecteurs dens le cog doe 
produits agricoles 
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- culturels, avec une appartenance au m~me village pour certains,
 
- familiaux par le biais de liens matrimoniaux ou liens de parentd directs (cas avec des
 
commercants de N'Djamdna),
 
- d'affaires, les relations commerciales de longue date crdent souvent des liens de
 
confiance aussi solides que les prdcddents.
 

Le circuit de rdexportation du riz et de la farine de bli est donc sous-tendu par un rdseau 
d'affaires, dont ces deux produits ne constituent qu'une part des activitds. R6seau 
d6termin6 par ses acteurs et les liens commerciaux qu'ils entretiennent entre eux, ainsi que 
par son extension g6ographique. 

Toutefois, les relations commerciales privildgines entre certains importateurs et 
distributeurs, de Maroua ou de Garoua, n'empdchent en aucune manibre ces derniers de 
s'approvisionner auprbs de plusieurs importateurs, en cas de rupture d'approvisionnement.
Elles dessinent ainsi des sous-rdseaux 6 l'intdrieur du cadre gdn6ral des relations entre les 
acteurs De m~me, les commerQants appartenant au m6me rdseau d'affaires ont souvent 
des activit6s distinctes, b I'dchelle de leurs moyens , les importateurs sont aussi 
industriels, les grossistes du nord interviennent dans d'autres circuits commerciaux 
transfrontaliers ou sont transporteurs 

L'existence du r6seau ainsi que la structure oligopolistique qui le caractdrise n'emp.che pas
des situations de concurrence entre les importateurs. IIfaut distinguer entre 1'ext6rieur et 
l'intdrieur du rdseau pour mieux saisir les ph6nom&nes de concurrence/collusion. Vis-h-vis 
des autres acteurs le r6seau d'affaires a tendance 6 l'entente, notamment pour limiter les 
entrdes dans la banche d'actvt6 Les stratdgies mises en oeuvre dans le cadre des 
ententes, conjoncturelles ou durables, concernent les prix et les quantitds Pour ce qui 
concerne la rdexportation, les importateurs ne cherchent pas Amaximiser le prix (Le prix
du riz importd ddtermine I'ensemble des prix 6 la consommation) Cette option concorde 
d'ailleurs avec les ntdr6ts des consommateurs u.t de I'Etat Ils mettent en march6 les 
quantitds maximum, dtant donni [a dernande nig6riane, et jouent sur la vitesse de rotation 
des stocks Celle-ci n'est que de deux semaines environ Acompter de la sortie du port. 

Mais ces ententes, sur les prix ou la repartition du march6, paraissent cependant limit6es, 
notamment vis-6-vis 6 I'Etat. S'il est possible de considdrer qu'A certains 6gards, les 
importateurs agissent comme un groupe de pression, is sont beaucoup plus attach6s 6 la 
defense de leurs propres ntdr6ts Si tous ont eu des alliances avec le pouvoir politique, Ils 
n'appartienne i, pbs forcement au m~me rdseau d'influence et les privileges dvoluent aussi 
en fonction dt changements de gouvernement On voit ainsi s'affronter les deux 
principaux importateurs, tour b tour privildgifs par les pouvoirs politiques successifs. Les 
ententes sont aussi plus difficiles 6maintenir dans certaines circonstances. La concertation 
semble en effet mons bonne lorsque les commergants 6prouvent de grandes difficultds 
financi6res, ce qui est le cas aujourd'hu IIsemble que les prix de vente solent quelquefols
r6duits afin de rembourser des crddits bancaires, cassant ainsi les ententes verbales entre 
les ndgociants. 
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3.3. LE ROLE DE LA REEXPORTATION DANS L'ENSEMBLE DU COMMERCE REGIONAL 

3.3.1. La rdexportation montre des signes d'essoufflement 

La rdexportation a 60 et reste encore une activitd importante pour les "Alhadji". D~s 
I'ouverture des voies commerciales vers la c6te au ddbut du sicle, "le premier objectif de 
ces "Alhadji" a dtd de s'imposer sur les circuits "officiels" des dchanges sur la vole 
camerounaise" (Roupsard, 1987,p. 154). Au cours des ann6es 1980, la rdexportation a
consolidd leur implantation dans le commerce rdgional Si certains avaient d6jA r6ahs6 une
accumulation financire, il n'en reste pas mons vrai que I'importance des quantitds
concerndes par la r6exportation (plusieurs dizaines de milliers de tonnes par importateurs) 
a fait faire un bond en avant A leur chiffre d'affaires Quelques fortunes se sont 6dfies 
A cette occasion Le riz et la farine de b16 sont les produits des ann6es 1980 Adouble titre 
: ce sont, on I'a vu, les produits qui ont enrichi les grands commergants, ce sont auss les 
deux seuls produits en dehors du bdtail (dont les exportations sont d'ailleurs en baisse 
sensible) qui ont 60 exportds en tr~s grande quantit6 pendant la dernibre ddcennie 

Mais I'age d'or de [a rdexportation semble cependa'it 6tre pass6, et ce depuis au mons 
deux ou trois ans pour le riz Les exportations de farine de b16 se maintiennent encore A 
un niveau plus 6lev6 mais elles sont apparemment suspendues au non respect de la
rdglementation commerciale et au laxisme du syst6me bancaire vis-A-vis des importateurs.
Les gains sur la rdexportation sont devenus mons attractifs pour les importateurs du fait
de la ddprdciation du naira et depuis que les pouvoirs publics tiennent Aun fonctionnement 
rigoureux de la pdr(quation sur le riz, et AI'application de la taxe sp~ciale sur l'importation
de farine de b16 Les commerpants sont surtout tr~s endettds vis-b-vis du systbme bancaire 
et du Tr6sor public (douanes et imp6ts sur le revenu) Leur situation financilre est donc 
prdcaire, d'autant plus que les difficultds de I'dconomie camerounaise, les mesures 
d'ajustement structurel et aussi sans doute les changements politiques A venir, ne leur 
autoriseront certainement pas des taux d'endettement aussi 6levds que par le pass6 DdjA,
certains d'entre eux semblent avoir subi des mesures de restriction bancaire ou des 
Injonctions A rembourser les cr6dits documentaires 

Ce type de commerce prdsente toutefois encore certains intdrdts pour les importateurs qui
continuent A solliciter et A obtenir des cr6dits D'une part, les gains se font autant sur les 
quantitds que sur les marges unitaires. Maintenir un volume d'importation maximum 
permet I'obtention de crddits importants, qui font dgalement fonction de fonds de 
roulement. En d'autres termes, les commergants semblent peu incitds A rdduire la 
circulation mon6taire importante gdndrde par les importations 

La diversification des produits et des placements, dans le commerce frontalier et en 
dehors, permet aux importateurs de ne pas ddpendre uniquement des activitds de
rdexportation L'augmentation des quantitds de farine de b16 a dans un premier temps

imtd les effets de la chute des rdexportations de riz 
 On ne sait pas dans quelle mesure 

le commerce de contrepartie aux rdexportation est g8nd par leur regression, mais il reste 
certainement une importante source de revenu Les importateurs ont recentr6 leurs
activtds sur le march6 national et sur la rdexportation de la farine de bid, tout en rdalisant 
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des opdrations ponctuelles de faible ampleur sur le riz. 

Les Aladji sont impliquds dans d'autres n6goces : huile raffinde, sucre, sel, conoerves 
ahmentaires. D'autres circuits importants peuvent Otre dynamis~s, tel celui du th6 6 
destination du Tchad1 . Ils ont dgalement largement investj dans d'autres secteurs 
dconomiques, Apartir notamment de I'accumulation financiEre rdalis~e dans l'importation 
de cdrdales- le transport, secteur d'nvestissement ancien et souvent pr6alable A la 
conduite d'autres grandes affaires commerciales, l'immobilier, les boutiques, les 
participations dans les complexes h6teliers (b Garoua, plusieurs Alhadji ont ouvert 
ensemble un h~tel en 1990). A ces investissements, somme toute classiques en Afrique,
s'ajoutent des participations A des entreprises industrielles voire des crdations avec 
partenariat ou non. Ainsi, El Hadj Mohamadou Abbo a ouvert une industrie de 
transformation du mais en 1988 (Maiscam) et monte actuellement une minoterie au port 
de Douala. El Hadj Aminou Adama a investi dans une fabrique de jus de fruit (Savanna). 
El Hadj Fadil a crde une savonnerie (la CCC) et une fabrique de boissons gazeuses 
(SOCOPRO). El Hadj Pantami monte 6galement une fabrique de savon El Hadj Baba 
Amadou a acquis la Soci6t6 Camerounaise de Minoterie des mains de I'Etat en 1989 
Sohaing a diversifid son portefeuille et se trouve 6 la t~te d'un empire commercial 
prosp~re El Hadj Hamadou Adji, refugi6 au Nigeria apr6s la tentative de putsch d'avril 
1984 au Cameroun, y est devenu un industriel prosp~re. Les grands commergants 
poss~dent aussi des troupeaux mais ne participent pas aux circuits marchands du b6tal. 

3.3 2. Un commerce regional compartiment6 

Les importations de riz et de farine de bld, activit6 motrice des commergants depuis la fin 
des anndes 70, sont partie prenante de circuits commerciaux plus larges orient6s vers le 
march6 nigerian Bien que les commergants ne soient pas sp6cialisds, les dchanges 
r6gionaux intdressent diff6rentes catdgories d'acteurs 

Les acteurs du circuit de r6exportation et notamment les importateurs ne participent pas 
6 tous les commerces pratiqu6s avec le Nigeria ou le Tchad Le domaine d'activt des 
importateurs se concentre essentiellement sur 19s dchangcs b grande dchelle, fortement 
r6mundrateurs Sur cette base, les produits de contrepartie , la farine de b16 et au riz sont 
les matdriaux de construction essentiellement, les pices ddtachdes voire les engrais. Les 
commergants sont toutefois trbs discrets sur ces activts d'importation, qui pourtant ne 
sont pas interdites des deux c6tds de la fronti=re et ils d~clarent en g6n6ral ne pas importer 
directement du Nigeria 

La plus grande partie de la farine de bld ou du riz n'est certainement pas vendue par sac 
au niveau des march6s frontaliers. Les transactions importantes, r6alis6es directement 
entre les marchands du Cameroun at du Nigeria, b6n6ficient de structures de stockage 
addquates ABama notamment, situ6 entre Banki et Maiduguri Ces entrep6ts serviraient 
donc aux cdr~ales et aux mat6riaux de construction, et appartiendraient aux El Hadj. La 

Le transit a 6t6 supprim6 at le principal importateur tente actuellement d'obtenir do nouvelles autorisations des 

pouvoirs publics 
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polarisation sur les activitds de grande dchelle explique pourquoi les importateurs 
n'envisagent pas d'intervenir sur les circuits autres qua ceux qu'ils contr6lent aujourd'hu, 
at prdfbrent sans doute passer 6 d'autres secteurs 6conomiques si la r6exportation deviant 
moins r~mun~ratrice 

Le commerce trans-frontalier semble ainsi compartiment6 selon I'ampleur des flux. Tous 
les autres produits finis manufactur6s, y compris le carburant at les appareils 6lectriques 
sont du ressort des trafiquants de petite at moyenne envergure, issus de la population 
frontaibre. 

3.3.3.Conclusion 

Les flux de r6exportation ont port6 sur de trbs grandes quantit6s, mais semblent avoir 6t6 
limts dans le temps Alors qua les rdexportations de riz ont atteint leur apoge an 1982 
et sont an perte de vitesse depuis 1987, celles portant sur la farine de bld semblent avoir 
dt6 les p!us importantes en 1988. Toutefois, les volumes de farine de bl r6exportds ne 
peuvent 8tre correctement appr~hend~s sans une meilleure connaissance du niveau de la 
consommation nationale La r6exportation de riz et de farine de b16 (mais aussi de sel ou 
de th6 6 destination du Tchad) a largement contribu6 b l'enrichissement d'une bourgeoisie 
commergante peule, qui a su conserver le contr6le des relations commerciales entre le 
Cameroun et ses voisins du Nord La m8me continuit6 dans les relations apparaTt 6 travers 
les dvolutions des autres grands courants commerciaux intra-rdgionaux Longtemps premier 
pourvoyeur de vivres, le nord du Cameroun ach~te maintenant des fruits, des ignames at 
de la farine de mais au Nigeria En m6me temps, les populations poursuivent un commerce 
de voisinage, at' gr6 des deficits locaux de mil ou de sorgho. 
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IV IMPACT DES ECHANGES TRANSFRONTALIERS SUR L'ECONOMIE 
CAMEROUNAISE 

L'nsertion du Cameroun dans la dynamique r6gionale du sous-espace Est aun impact sur 
son agriculture et sur toute son dconomie. Mats cet impact doit d'abord atre 6valud en 
termes de gains ou de pertes pour les principaux acteurs concern6s directement ou 
indirectement par les 6changes commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria. 

4.1. IMPACT DES ECHANGES SUR LES PRINCIPAUX AGENTS ECONOMIQUES 

4.1.1. Les consommateurs camerounais 

Ils ont b~n6fici6 de la baisse des prix induite 6 la fois par le commerce de rdexportation du 
riz et de la farine de bl et par les importations de produits agricoles en provenance du 
Nigeria Des volumes importants de riz et de farine de bW6 soustraits de la r6exportation ont 
alimentd le march camerounais La consdquence a t une augmentation mod6r6e des prix
de ces deux produits Ala conscmmation. Le tableau suivant donne une mesure de cette 
6volution pour la ville de Yaound6 durant la dernibre decennie. Le prix rdel du riz en 1989 
repr~sente 57% du prix de 1980 Ce pourcentage est de 70% pour la farine de bl. 

Tableau no 15 : Evolution des prix courants et rdels Ala consommation du riz et de la 
farine de b16 h Yaoundd entre 1980 et 1989 (FCFA/kilogramme) 

Prix courants Prix r~ets 

Riz Farine de bLh Rz Farine do b16 

1980 149 115 246 190 

1981 161 128 240 191 

1982 174 162 229 213 

1983 170 151 192 170 

1984 185 168 187 170 

1985 198 183 198 183 

1986 179 170 166 158 

1987 150 165 123 136 

1988 150 169 131 .147 

1989 170 160 140 132 

SoLrce 	 Prix relev6a par Ia direction do Ia stetistique atdo IaComptabilit6 Nationale ddflatds par lesauteurs h I'aide do 
i'indice des prix h Ia consommtion du FM% 

L'dvolution des prix du riz et de la farine de bld pour l'ensomble du pays a 6t0 identique h 
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celle observde AYaoundd Dans les diffdrentes localit~s, le niveau des prix d6pend du prix
CAF et des coots de transport A partir de Douala (port d'entr6e). Sur les marchis de 
consommation des r6gions frontaires, les produits importis du Nigeria cootent mons 
chers que les produits locaux (farine de mais, sucre...). Quelques produits nigdrans comme 
les oeufs, les volailies ont tird les prix camerounais vers le bas 

Tableau n0 16 : Comparaisic- 'fes prix de quelques produits d'origine nigdriane et 
camerounaise surf ,narch6 de Maroua en avril 1991 (en FCFA) 

NIGERIA CAMEROUN 

Farine de mals (50Kg) 6.500 7.500 

Farine mals Jos (10kG) 1.150 pas d'6q. 

Sucre en semoute (50KG) 8 000 11.000 

Sucre en carreaux (25KG) 5 000 8 125 

Sorghuri floor Maiduguri (10KG) 900 pas deeq 

Sources enquttes de terrain 

Certains produits nigdrians cumulent deux avantages pour le consommateur camerounais 
le prix mais aussi le type de conditionnement Ainsi la farine de mats n'est pas
conditionn6e en sac de 10 kg au Cameroun, conditionnement que semble pr~fdrer les 
acheteurs pour des raisons de conservation et de coOt global 

Un certain nombre de consommateurs se ravitaillent r~guhibrement sur les grands march6s 
frontaliers (Amchid6, Gashiga) lus ne b~n~ficient pas de prix de gros, mals d'un petit
differentiel de prix avec les cenrres urbains Ce d6placement correspond blen souvent Ades 
achats de produits manufacturds ou de carburant Les prix des biaens de consommatmon 
courante, comme les savons, les mati~res plastiques, la vaisselle ect. sont au mons 
infdrieurs de 50% h ceux des produits fabriqu6s ou importds au Cameroun. 

4.1.2. Les producteurs 

Les dchanges commerciaux avec le Nigeria ne p6nalisent pas tous les producteurs 
camerounais. La plupart des produits agricoles venant du Nigeria Apartir des ann6es 1980 
ne concurrencent pas directement par exemple les productions du Nord Cameroun 
Cependant dans la priode rdcente, les 6leveurs des grassfields (Nord-Ouest) se plaignent
des importations de b(tail du Nigeria. Ceci d'autant plus que le march6 national se r6tr6cit 
depuis le milieu des anndes 1980, suite aux importations de viandes congeldes de la CEE 

Comme mentionn6 prdc6demment, quelques producteurs ont b~n6fici6 de la forte demande 
alimentaire au Nigeria Les indicateurs qui auraient pu fournir les 6lments d'information 
n~cessaires pour I'ensemble des productions potentiellement exportables sont 
fragmentaires IIs'aglt de I'dvaluation de la part commercialisde des r6coltes ainsi que de 
celle des prix alimentaires. Roupsard (1987) note une augmentation sensible des prix du 
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miel et du sorgho au cours des annn~es 1970 sur les march6s urbains de 20 FCFA/Kg en 
1970 b 50 FCFA et 80 FCFA en 1975 et 1980 Les donndes du recensement agricole de 
1984 montrent bien une diffdrence des taux de commercialisation entre las r6gions et entre 
les productions Parmi celles-cj les haricots, las pois at I'arachide, et le mais, notamment 
dans I'Adamaoua o0 I'agriculture est plus performante qu'ailleurs dans le Nord, sont en 
grande partie vendus. Cependant, i1n'est gu~re facile d'soler I'influence de I'expansion du 
march6 nigrian qui a 60 concomitante de cello du march6 camerounais 

Tableau no 17 : Taux de commercialisation de produits vivriers 
en 1984 au Nord Cameroun (en % de [a r6colte) 

Produits Extrime- Nord Adamaoua 
Nord 

Mals 32 26 53 

Sorgho/mi L 3 6 24 

Haricot 24 24 24 

Pots 23 13 64 

Arachide 50 35 66 

Source Recensement agricole do 1984 

Le march6 nig6ran a toujours 6tait vital pour le riz de la SEMRY Avant 1989 (d6but de la 
libdralisation de la filire riz au Cameroun), ce marchd n'6tait pas directement indispensable 
aux riziculteurs assurds qu'ils 6taient d'6couler leur production aupr~s de la SEMRY. En 
fait, c'est pour les commergants (qui s'approvisionnaient en produits finis Ala SEMRY) qua
le d~bouch6 nig6rian 6tait vital 1 Depuis que les agriculteurs commercialisent drectement 
leur production, le march6 nig6rian est devenu leur principal d6bouch6 (voir supra 
paragraphe 2 5 2) Ils ont 6galement la possibit de s'approvisionner en engrais Abas prix 
en provenance du Nigeria. 

4.1.3. L'Etat 

D'un point de vue financier, I'Etat n'a pas bdn6fici6 de la r~exportation du riz et de la farine 
de bld au Nigeria, tout comme il ne tire aucun profit financier des flux de produits agro
pastoraux locaux exportds au Nigeria. 

Les ressources gdn6r6es par les importations de farine de b16 et de riz entre juillet 1985 
et juin 1989 s'6l6vent b 12,9 milliards de FCFA Mais le manque A gagner pour les finances 
publiques du fait de la fraude est trbs important : pros de 16 milliards et 8 milliards de 
FCFA respectivement sur le riz et sur Ia farine de bW entre 1982 et 1989. Ace manque 

Toutefois, des quantit6s marginales do paddy alimentaient le marchd nigdrian Elles proc6daient do ventes ilidgales 

des producteurs 
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A gagner on pourrait ajouter le cot, support6 par I'Etat, de I'entretien des votes 
d'6vacuation des produits de r6exportation 

Tableau no 18 :Estimation du manque h gagner de I'Etat resultant 
des importations de farine de b16 entre 1980 et 1989 

ANNEES Prix CAF 1.000 
FCFA/tonne 

Oroit sur 
de bt6 

La farine Irportations 
frauduleuses 

Manque A gagner 1.000 
FCFA 

(% du prix CAF) 

1980 52 30 6 097 95.113 

1981 64 30 49.180 94.256 

1982 72 30 43 886 947.937 

1983 80 30 53 984 1.295.616 

1984 83 30 71 889 1.790 036 

1985 93 30 55 294 1 542.702 

1986 57 30 83.684 1.434 074 

1987 49 30 79.658 1.170 972 

1988 46 30 108.764 1.500 943 

1989 70 30 35 875 753 35 

Sources DSCN/MINPAT, ONPC atdouanes camerounaisas 

Tableau n0 19 : Estimation du manque h gagner de I'Etat rdsultant 
des importations frauduleuses de riz entre 1980 et 1989 

ANNEES Prix CAF 1.000 Oroit sur La farine Importations Manque h gagner
FCFA/tonne 
 de btd frauduteuses 1.000 FCFA
 

(% du prix CAF)
 

1982 
 78 20,5 259 098 4.142.977
 

1983 85 
 20,5 140 964 
 2.456.298
 

1984 88 
 20,5 139.104 2.509.436
 

1985 8 
 20,5 216.129 3.898.967
 

1986 
 77 20,5 167.123 2 638.036
 

1987 58 
 20,5 28.298 336.463
 

1988 72 
 20,5 97.532 1.439.572
 

1989 
 84 20,5 72.513 1.248.673
 

Sources DSCN/MINPAT, ONPC at dousnes camarounaises 
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Les recettes sur le commerce extdrieur ont toujours tenu une place importante dans les 
finances publiques au Cameroun, sauf entre 1984 et 1988, pdriode au cours de laquelle
les recettes gdndrdes par le pdtrole ont probablement atteint leur plus haut niveau. Par 
contre, la contribution de la farine de bi et de riz a toujours 6td modeste dans les recettes 
douanibres totales du pays, ce qui suggbre une fois de plus que le diff6rentiel entre les 
cours de ces denr6es sur le march6 international et le prix sur le march6 national a 6t6 
accapard par 'oligopole des importateurs Pourtant, la perception intdgrale des taxes sur 
le riz et la farine n'augmenterat pas de manibre sensible leur contribution au recettes 
douani6res. 

Tableau n020 : Importance relative des recettes douanibres g6ndr6es 
par le riz et la farine de b16 dans le budget de I'Etat 

ANNNES 
BUOGETAIRES 

Budget 
national 

Recettes 
douamires 

Recettes 
douamires 

Importance 
reLative 

importance du 
riz et de Ia 

en totales en generees par te douanieres dans farine de b16 
mittiLards mlitards FCFA rrz at La Ie budget dans tes 
FCFA (1) (2) farine de bte national en % recettes 

en miltards (4) (2)/(1) Xc douanikres % 
FCFA (3) 100 (5)

100 
(3)/(2) X 

1981/82 310 
 96,3 31
 

1982,83 
 410 110,4 
 26,9
 

1983/84 650,4 135 
 20,7
 

1984/85 753,6 
 133,3 
 17,7
 

1985/86 873,9 147,3 
 2,7 16,8 1,8
 

1986/87 833,5 136,3 
 2,7 16,3 2
 

1987/88 593,4 101,8 
 3,9 17,1 3,8
 

1988/89 600 
 174,2 3,5 29 
 2
 

1989/90 550 131,1 6 29,2 3,7
 

1990/91 500 133,8 8,3 26,7 
 6,2
 

1991/92 573 154,5 10,9 26,9 1 7 

Sources Calculs effectu6s A partir des archives de I'Assembl6e Nationale du Cameroun et des statistiques douanireas 

Si I'Etat n'a nen gagn6 d'un point de vue financier, politiquement, les importations ont 
permis I'approvisionnement des populations urbaines, voire rurales, h bon march6. Cot 
aspect a d'ailleurs pris de l'importance au fur et 6 mesure de I'aggravation de la crise 
dconomique et apr~s la d6flation qui a suivi les mesures d'ajustement structurel IIprdvaut
bien 6videmment aussi pour l'ensemble des produits importds du Nigeria, dont I'accbs 6 
des prix tr6s avantageux garantit une certaine paix sociale dans les provinces frontalires. 
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4.1.4. Les ndgociants 

II s'agit ici essentiellement des acteurs intervenant sur le rdseau de rdexportation, et 
notamment les importateurs, principaux acteurs du commerce de rdexportation qui ont 
pergu I'6quivalent du manque 6 gagner subi par le Trdsor Public. Les gains pour les autres 
commergants ne peuvent 8tre expicitds dans le cadre de cette 6tude, car il aurait fallu les 
suivre pendant une campagne et connattre les prix d'achat aux producteurs. 

Des indications peuvent 8tre fournies sur les gains possibles des importateurs et grossistes 
sur le riz iendu 6 Maroua ou b Garoua. Rien ne dit cependant que ces marges solent 
dentiques Acelles rdalis6es sur le march6 nig6rian On peut faire I'hypothbse (fond6e sur 
les observations de terrain) que les ventes en gros de riz et de farine de bld vers le Nigeria 
sont r6alis6es 6 des conditions commerciales spdcifiques, pouvant inclure des pratiques
de troc. Les prix obserw6s sur les marchds du Nord Cameroun ne permettraient donc qde
de d6terminer les marges commerciales rdalisdes sur le march6 camerounais 

Le march6 nig6rian a en effet son dvolution propre. Juste apr6s l'interdiction d'importation 
du riz, en 1986, las prix ont connu une flambde brusque dans les grands centres de 
consommation consdcutive Aune "disparition" du riz des marches nigdrians1 . Les risques
h6s 6 la contrebande - active sur toutes les frontibres - s~v~rement punie au Nigeria, ne 
permettent pas une diminution sensible des prix de vente. Ceci laisserait supposer que les 
commergants ont pu rdaliser des marges confortables dans les activitds de rdexportation.
Toutefois, iI est possible que la baisse importante du pouvoir d'achat au Nigeria ait tird les 
marges par le bas et port6 les commeriants sur d'autres produits 

L'dvaluation des marges du circuit de rdexportation pose un probl6me majeur . celui de 
l'identification des prix de vente aux commeriants du Nigeria Cette contrainte de donn6e 
n'a pu 6tre lev6e au cours de l'6tude faute d'observations du c6t6 nigerian. Diverses 
estimations de marges peuvent 8tre donn6es dans un premier temps celles rdalisdes A 
l'importation, celles correspondant A des ventes sur le march6 frontalier de Banki 

*Marpes Al 'importation 

Les marges brutes bdndficiaires r6alisdes sur les quantitds ddclar6es ne sont pas
n6gligeables, puisqu'elles atteignent 25% du prix de vente pour le riz et 19% pour la far'ne 
de b16 

Si on considbre le produit rendu A Maroua, la marge brute du grossiste est proche de celles 
rdalisdes 6 l'importation - 25% pour le riz et 14% pour la farine de bl. 

Voir Times International du 30 Janver 1989, "Goodoye to rice" Solon larticle, le prix d'une tasse do riz importde
ost passd entre 1985 at 1986, de 25 kobos 6 1 npra 50 kobo at le sac (de 50 Kgi vaut disormais 400 nairas Les 
varidtds locales sot t dgalement affectdes par cette augmentation du prix 
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Tableau n*21 : D6tail de la marge brute du r6seau d'importation 
sur le riz en 1988 (en PCFA/Kg) 

-Prix CAF 


Droits dlentr~e et taxes diverses 


Redevance CNCC 


Frais annexes dont transport nagasin 


Prix rendu magasin Tmportateur 


Marge brute irport 


Prix de vente inport 


Marge brute grosslste 


Prix de vente gros 


Sources Enqultes do terrain 

72 

20,5% 14,76 

0,3% 0,216 

6 

q2,97 

24,79 

117,76 

24,74 

142,5 

Tableau n022 : D6tail de la marge brute du rdseau d'importation 
sur la farine de b16 de 1S82 A1989 (en FCFA/kg) 

Prix CAF 


Droits dlentr~e et taxes diverses 

Redevance CNCC 

Frais annexes dont transport magasin 

Prix rendu magasin lnportateur 

Marge brute limport 

Prix de vente import 

Marge brute grossiste 


Prix de vents gros 


Sources Enquates do terrain 

Note 'Las marges brutes des grosalstes at des 

46
 

30% 13,8
 

0,3% 0,138
 

4,5
 

64,43
 

18,87
 

83,3
 

14,2
 

97,5
 

importateurs ont 6,6 obtenues A partirdu prix do 
vents en gros relev6 annuallement, du prix rendu magasin imponateir calcul6 at du taux do merge 
do gros homologu6. 
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Tableau n 23 :Prix de revient du riz import6 
achemin6 h Banki (frontire Cameroun/Nigeria) 

(en FCFA/kg) 

Prix sort magasin importateur 93 

Transport Douala-Banki 35 

Frais annexes de 2 
commercialisation 

Prix de revient Bank: 130 

Sources enqu6tes do terrain 

4.2. IMPACT DES ECHANGES SUR L'ECONOMIE CAMEROUNAISE 

L'enjeu des relations commerci3aes entre le Cameroun et le Nigeria ne saurait se limiter A 
I'6valuation de leur impact sur I'Etat et les acteurs directement impliqu6s. IIne devrait pas 
non plus se cantonner aux produits agro-pastoraux IIdoit plut6t se situer dans le cadre 
global de I'6volution des 6changes 6conomiques entre les deux pays et permettre 
d'apprdcier si l'intensification du commerce frontalier est favorable ou prdjudiciable 6 la 
dynamique de I'dconomie camerounaise L'analyse en terne de compidmentaritd ou de 
concurrence entre les syst~mes productifs peut 8tre dclairante 6 cet dgard Cependant, 
celle-ci ne peut pas occulter le constat d'une forte satellisation de I'6conomie camerounaise 
vis Avis de celle du Nigeria 

4.2.1. Vers une 6conomie satelise ? 

On a ddjb soulign6 pr6cddemment le r6le du Nigeria comme pourvoyeur de vivre- au 
Cameroun au cours des trois dernires anndes Les 6changes de produits manufactur6s et 
industriels dans le sens Nigeria-Cameroun se sont dgalement intensifies. On note en effet 
une forte augmentation des importations en provenance du Nigeria ainsi qu'une extension 
de leur aire de diffusion iu Cameroun Six des dix provinces administratives du pays (Sud-
Ouest, Nord, Extreme Nord, Nord-Ouest, Littoral et Adamaoua) peuvent atre considdries 
comme 6tant sous I'emprise commerciale du Nigeria -6 des degrds diffdrents- pour divers 
produits matdriaux de construction (ciment, fer b b6ton .), engins A deux roues (moto, 
bicyclette), pi~ces ddtach6es automobiles, pneumatiques, appareils dlectriques (dont 
6lectromdnagers), appareils vid6o, lessives et ddtergents divers, textiles, cosmdtiques, 
produits pharmaceutiques et bien sir le "fdd6ral" 1 Les 6changes de tous ces produits 
comme ceux des produits agro-pastoraux rel6vent essentiellement du march6 parallble. iI 

Le "fddral"east 'une des appellations camerounaise du carburant automobile import6 du Nigeria Eile so rf~reh 
ia i.atre fdddrale L'autre appellation courante est"zoua zoua'de I'Etat nig6rian 

66 



s'agit d'un march6 qui entrave fortement I'activit6 industrielle du Cameroun. Entre 
septembre 1990 et septembre 1991, selon une note du syndicat des industriels du 
Cameroun, les sections les plus touch6es par la concurrence de ce march6 en terme de 
baisse de leurs chiffres d'affaires (toutes taxes comprises) sont les activitds cuir et 
chaussures (- 4%) ; les activit~s textiles et les confections (-28%) ; le secteur alimentaire 
(-11%) ; ciment et metallurgie (-10,3%) , matibres plastiques caoutchouc et p6trole 
(-9,9%)1. 

Les chiffres pr6cddents sugg~rent que la plupart des produits import6s du Nigeria
concurrencent la production camerounaise. Pourtant, des importations nigdrianes peuvent
venir suppl6er une offre locale insuffisante ou indisponible. Ceci 6videmment ne peut Otre 
cern6 que par une analyse fine A l'int6rieur de chaque secteur. 

4.2.2. Impact des dchanges sur le secteur agricole camerounais 

II a d6jA t mentionn6 que les engrais importds du Nigeria soutiennent de fagon
considerable la production de coton et de riz au Nord Cameroun Divers produits
phytosanitaires "nig6rians" sont 6galement utilisds par les planteurs de cacao du Sud Ouest 
Cameroun Par ailleurs, les moulns A d~cortiquer le riz en provenance du Nigeria ont 
contribu6 h une forte r~duction du coOt de transformation du paddy dans les zones 
SEMRY Qui plus est, dans la phase actuelle de hibdralisation du march6, la demande 
nigdriane soutient la dynamique de la production du riz dans les plaines du Logone. En 
somme, le secteur rizicole est fortement stimul par les 6changes entre le Cameroun et le 
Nigeria 

D'autres branches du secteur agricole sont p6nalis6es par les importations nig6rianes. II 
s'agit notamment des complexes industriels his A la production du sucre, des huiles 
vdgdtales, de la farine de mais et des boissons gazeuses. Ces complexes ont vu leur part
de march6 dans les six provinces sus-mentiones largement amputde. Toutefois, ce sont 
les complexes de production d'huiles v6g~tales (huile de palme, huile de coton, huile de 
mais) qui connaisent des chutes drastiques de leurs chiffres d'affaires. Compte tenu du 
volume limit de leurs productions, les complexes sucriers parviennent 6 les 6couler sur 
le reste du pays. Les productions de mais, de coton et d'huile de palme sont donc 
p6nalis6es par les 6changes transfrontaliers Cameroun-Nigeria La production de coton est 
une mati~re premi=re de la CICAM (cotonnerie industrielle du Cameroun). Or les 
productions de la CICAM sont co ,currencdes par I'afflux de produits nig6rians (pagnes,
friperie et tissus Jiv'ers...). Au total, malgr6 I'utilisation des engrais nig~rians et la garantie
d'un match4 annuel de 5 000 torines de coton fibre au Nigeria, la SODECOTON (soc16t6
de ddveloppement de la culture du coton) est frappde de plein fouet par les importations 
nig6rianes. 

Les ignames et fruits divers nigdrians largement consommds au Cameroun concurrencent 
la production locale de ces produits Toutefois cette concurrence est plus pr6judiciable A 
la province du Sud-Ouest (qui dispose d'un potentiel de production av6r6 pour I'igname) 

So rdfdrer h Marchis Tropicaux at Mditerrandens n 2429 du 29 mat 1992. p 1405. 
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et dans une moindre mesure Acelle de I'Adamaoua (qui renferme des sites de production).
Par contre dans I'Extr~me Nord, les potentialit6s de production de I'igname sont trbs 
lmtdes 1. 

Les flux d'oranges et de mangues greffdes ne proc.dent pas uniquement d'une 
insuffisance chronique de I'offre camerounaise. Ils correspondent dgalement au caractbre 
saisonnier de leur production 

S'agissant des produits animaux, une intensification des flux de b6tail du Nigeria vers le 
Nord Ouest cameroLnais fragiliserait davantage I'6levage bovin local (notamment dans les 
grassfields). Dans le m8me ordre d'iddes, aucun dlevage de poulets de chair ou de ponte
dans les provinces de I'Extrdme Nord et du Nord n'est dconomiquement viable dans les 
conditions actuelles de forte presence sur le marchd des produits nigdrians. 

Les produits nigerians b6n6ficient d'un 6cart de prix favorable par rapport aux produits 
camerounais similaires Cet 6cart ne refl~te pas ndcessairement la diffdrence de 
productivitd des deux syst~mes agricoles IIprocbde d'abord de la ddprdciation du naira 
par rapport au franc CFA, mais aussi des coCits de tiansport plus bas au Nigeria (comme 
nous I'ont ddclar6 les intermddiaires impliquds). D'autres produ;ts en provenance du Nigeria 
sont en rdalit6 des produits de rdexportation (sucre en semoule, farine de sorgho, huiles 
vAgdtales ) Tous ces diffdrents produits occupent une place de plus en plus consid6rable 
dans I'alimentation des Camerounais Faute d'une quantification des flux d'importations 
et d'une bonne connaissance de la demande alimentaire du Cameroun, 1n'est pas possible
dans le cadre de ce trava ,1 d'apprdcier I'impact des dchanges frontaliers sur la 
consommation alimentaire totale du Cameroun N6anmoins, A Ia lumire des tendances 
observdes, on peut avancer que le Nigeria est devenu progressivement le grenier 6 vivres 
d'une partie des Camerounais Cela ne rdsulte pas d'une oiientation de la politique
dconomnique des autoritds nigdrianes II s'agit plut~t de stratdgies individuelles des 
commergants nigerians toujours prdts A saisir toutes los opportunitds sur le march6 
camerounais. 

4.2.3. Impact des 6changes sur le secteur industriel 

Les flux d'dchanges de produits industriels et manufactur6s entre le Cameroun et le Nigeria 
vont actuellement dans le m~me sens, alors qu'au cours des ann6es 1970 et 1980, 
I'avantage industriel du Nigeria 6tait contrebalanc6 par un relatif avantage agricole du 
Cameroun. Les produits industriaels nigA ians servaient alors de contrepartie aux 
rdexportations de farine de b16 et de riz du Cameroun 

IIest inddniable que le Nigeria dispose d'un tissu industriel plus d~velopp6 et plus diversifiA 
que celui du Cameroun Mais ceci ne suffit pas Aexpliquer l'avantage relatif des produits 

En rdalit6, IoNigeria semble mieux plac6 qua Is Cameroun pour Is production do igname So production a-inuello 
17 millions de tonnes environ) repr6senteroit les 2/3 do Ia production mondiale Le rendement moen attoint pour

cette culture au Nigeria 11,5 T/ha) serait plus do deux fois celui etteint au Cameroun (so reporter A 
RASSAS (B), 1991 
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nig6rians sur le march6 camerounais. Les principaux facteurs identifids pouvant rendre 
compte de la faible comp6titivit6 de la production camerounaise relevent notamment de 
la rigidit6 de l'appared de production, du coOt des intrants et de la localisation des unit~s. 

Pour ce qui est de la rigidit du syst6me productif, les niveaux de salaire sont sup6rieurs
6 ceux en vigueur au Nigeria : le coOt de la main-d'oeuvre serait globalement (expatrids
compris) dans un rapport de 1 A 9 au d~triment du Cameroun' ; la forte pr~gnance de
l'Etat sur le syst~me productif se manifeste-entre autres- par des autorisations prdalables
A la mise en place de toute activit4 productive, et par la lourdeur du systbme
d'homologation des prix (avant la lib~ralisation amorcde en 1989). Les intrants sont 
dgalement trbs coOteux 2. Les savonneries sont par exemple contraintes d'acheter I'hulle 
de palme sur le march6 interne deux fois plus cher que sur le march6 international. La
localisation de certaines unitds industrielles n'est pas un aspect secondaire Le march6 du 
Nord Cameroun est plus proche ou plus accessible pour les industries du Nord Nigeria que 
pour celles, les plus nombreuses, situ6es dans le Sud du pays. Les coOts de transport sont 
aussi moms dlev6s au Nigeria Dans ce cas, celles situdes dans le Nord du Cameroun (une
cimenterie et une savonnerie) dtant tributaires d'un approvisionnement en matire premiere
A partir du Sud du pays, voient leurs prix de revient sensablement alourdis 

Aux con- .tinns prc6dentes s'ajoute videmment le facteur mondtaire. Son influence 
est d6terminante dans la faible comp6titivit des productions camerounaises. Les 
d6valuations du naira et sa ddprdciation continue par rapport au FCFA, sur les marchds 
parall~les oO se rdalise I'essentiel des transactions commerciales entre le Cameroun et le 
Nigeria, ne peuvent que fragiliser les unitds de production camerounaises 

L'agressivit6 commerciale des Nigdrians n'est pas le facteur le mons important a 
consid6rer Elle se manifeste notamrnment par leur qu6te de produats porteurs sur le march6 
camerounais Les boissons gazeuses nig~rianes sont largement consomm6es au Cameroun,
(leur prix est de 40% inf~rieur aux boissons camerounaises) mais i1est parfois difficile de 
les identifier comme telles L'agressivt6 commerciale des mdustriels nig6rians se traduisant 
ici par l'utilisation des emballages perdus des brasseries du Cameroun. Lorsque les
industriels nigdrians passent des commandes de produits de r6exportation en Asie du Sud 
Est ou au Brdsil, ils int6grent de plus en plus les marches des pays voisins. Ils obtiennent 
ainsi des coits unitaires de productions faibles 3 . 

Les flux de produits p(troliers nigerians illustrent suffisamment les ravages qua les 
ichanges transfrontaliers causent sur le secteur ,ndustriel camerounams. En 1989, les 
pouvoirs publics, sur recommandations des bailleurs de fonds, augmentent le niveau de 
taxations sur les produits p6trohers. Cette mesure vise 6 augmenter les ressources de I'Etat 
amputdes par la chute drastique des recettes initialement gdn~r6es par la vente du pdtrole 

L'HERITEAU (MF), 1991 

2 En 1989, I'electricitd diait deux fois mons chbre au Cameroun qu'au Nigeria at Is gazole douzo fois plus cher (cf 
L'HERITEAU (MF), 1991 

3 Information communiqude par Cldment NYAMBOLY, alias "I'Empereurt (du nomado son entaprise do pibcas
ddtach as) IIest Isfondateur do Ia Bamenda Traders Union (B.T U } 
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brut et des produits agricoles d'exportation. Le prix Ala pompe du litre de super carburant 
est port6 de 190 FCFA A280 FCFA. Les r6sultats obtenus s'av6rent diff6rents de ceux qui
dtaient attendus Non seulement la nouvelle taxe n'a pas engrangd un supplement
significatif de recettes, rnais on assiste a une intensification des importations du "f6d~ral". 
Au cours des trois dernibres ann~es, la SONORA estime 6 150.000 m3 par an le volume 
d'importations frauduleuses de carburant automobile sur une consommation nationale 
d'environ 240.000 m3 Les soci=t~s de distribution des produits p6trohers connaissent des 
baisses drastiques de leurs chiffres d'affaires Dans les provinces du Sud-Ouest et de 
I'extrbme Nord (les plus touchdes par le ph~nombne) la plupart des stations-service ont 
ferm6. Le manque Agagner annuel pour I'dtat en termes de recettes fiscales est de l'ordre 
de 20 milliards de FCFA 1. 

4.2.4. La rdaction de I'Etat face h l'intensification des dchanges transfrontaliers 

Les autorits camerounaises n'ont pas int6gr6 trbs t6t les relations commerciales avec le 
Nigeria dans leur stratdgie officielle. Pourtant, le Cameroun dispose de morns en mons de 
produits de contrepartie Ases importations pour soutenir ses relations commerciales avec 
le Nigeria Ces transactions se d6nouent donc de plus en plus par un transfert massif et 
non enregistr6 de FCFA vers le Nigeria. Depuis 1990, i1semble se produire une prise de 
conscience officielle de l'importance des relations commerciales avec le Nigeria Le souc 
d'engranger de nouvelles recettes fiscales ne serait pas Lranger A cette dvolution. 

Le manque A gagner pour les finances publicues r~sultant du commerce transfrontalier 
revAt deux aspects IIs'agit d'abord de la diminution des impbts (directs et mndirects)
r6sultant de la baisse d'zictivwtd de nombreuses entriprises Calle-cl devient une perte 
s~che quand certaines entreprises disparaissent IIy a ensuite les taxes non perques sur 
les importations parallJles Or en cette p6riode d'ajustement structurel, le niveau des 
recettes fiscales est A surveiller Ceci d'autant plus qu'il constitue un crit~re de 
performance et une conditmonnalit6 de la pousuite de I'appui des bailleurs de fonds. Les 
pouvoirs publics vont donc essayer d'endiguer les importations nig6rianes tout en 
cherchant A tirer profit des exportations camerounaises Adestination de ce pays. 

Au plan agricole, un arrdtd pr~sidentiel du 4 juin 1990 a cr66 un comit6 interministbriel 
pour la mise en place et le suivi des march6s frontaliers des produits vivriers, de I'dlevage 
et de la p~che. La crdatmon de ce comit6 participe de la volont6 des autont~s 
camerounaises de pr6lever des taxes sur les flux d'exportations (sous forme de patentes 
et/ou de droits de march6 ..) 

Pour ce qui concerne les produits industriels, un comitd de coordination de la lutte contre 
la fraude des produits p6troliers est cr66 le 21 janvier 1992 L'efficacitd de ce comit6 
risque d'dtre limit6e aussi longtemps que le diffdrentiel entre les prix A la pompe au Nigeria 
et au Came, oun sera largement supdrieur aux coots de transactions sur ces produits. Or 
malgrd la baisse des prix Ala pompe au Cameroun en avril 1991 (retour aux prix de 1989), 

Tous cos chiffres ont t6 recueillis au cours de I'entretien du 1or juiliet 1992 , LImb6 entre le Dirocteur G6n6ral 

Adjoint de la SONARA at I'dquipe d' OSCISCA sus mentionnde 
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la ddprdciation constante du naira par rapport au franc CFA amplifie ce diffdrentiel. 

II se trouve que les autoritds nig6rianes tol6rent de moins en moins les exportations de 
produits pdtroliers vers les pays vaisins. Le 13 mat 1992, toutes les stations-service 
situdes h moins de 25 km des frontibres nigrianes ont dtd ferm6es pour lutter contra la 
sortie en contrebande du carburant automobile, elors que le pays faisait face A une pdnurie 
imp-ortsnte depuis environ un mois. Les autorts nig~rianes estimeient que "la contrebande 
Adestintion des pays voisins, ob le carburant automobile coOte jusqu'b 30 fois plus cher 
qu'au Nigeria", 6tait l'une des causes majeures de la p6nurie1 . Cette mesure n'a gubre 
endigu6 les exportations de produits pdtroliers A destination du Cameroun Pour contrer la 
politique nigdriane de restriction de l'offre, les intermddiaires ont aceptA des r6ductions de 
leur marge b6ndficiaire aprbs avor "impuls6" des hausses de prix A ta consommation de 
faible ampleur. 

II faut signaler que dans le cadre du programme de libdralisation des dchanges ext6rieurs, 
la SONARA (socit6 Nationale de Raffinage) a dt6 autorisde A importer officiellement du 
pdtrole brut nigdrian Celui-ci pr6sente I'avantage, par rapport au brut camerounais, de 
contenir du fuel lourd en faible proportion Ses ddrivds sont par consdquent mieux adaptds 
au marchA camerounais 

L'arr~t6 du 25 mars 1992 du Ministre du Ddveloppement Industriel et Commercial s'inscrit 
dgalement dans le cadre de la libdralisation des dchanges. II autorise l'importation et la 
distribution de la friperie au Cameroun. Or le Nigeria en est un centre important 
d'approvisionnement Par contre, le souci de limiter les importations en provenance du 
Nigeria est explicit6 dans la ddcision ministdrielle n'44 du 21 2 90. Celle-ci institue le 
marquage "vente au Cameroun" sur certains produits importds Les produits mentionnds 
par la note ministdrielle (d6tergents, pagnes, allumettes, piles 6lectriques, alcools, 
insecticides . ) sont import6s frauduleusement du Nigeria. La mise en place d'un comit6 
interministdriel anti-dumping, le 12 mars 1992, participe 6galement A la volont6 de lutter 
contre l'envahissement des produits nigdrians pas chers 

D'une manibre g6ndrale, il est inddniable que la satellisation croissante de I'6conomie 
camerounaise vis A vis de I'Aconomie nigdriane est susceptible de compromettre 
durablement la resorption de la crise dconomique au Cameroun Les entreprises 
camerounaises victimes de la concurrence des produits nig6rians licencient massivement. 
Ces compresses vont grossir les rangs des acteurs du commerce transfrontalier. Cem a 
pour consdquence la fragilisation d'autres entreprises II s'agit d'une espbce de cercle 
vicieux de la satellisation 

La marge de manoeuvre dont dispose le Cameroun pour r6guler les 6chenges 
transfrontaliers apparait dtroite. Les acteurs impliqu6s opbrent sur le machd parallble. Ils 
considbrent qu'il s'agit d'une question de survie (face h la duret6 des consequences de 
l'ajustement structural). Ils ne se sentiraient donc pas n6ces:,arement concernds par des 
arrangements officiels au niveau des Etat, Par ailleurs, les dchanges transfron.allers sont 
A I'heure actuelle fortement prdjudiciables A I'dconomie camerounaise Ils n'affectent que 

Voir Marchds tropicaux at Midterrandens n' 2428 du 22 mai 1992 p 1309 
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faiblement I'dconomie nigdriane. Les autorit6s nigerianes ne manifestent pas beaucoup
d'empressement pour engager de v~ritables n~gociations globales avec les autorIt6s 
camerounaises. Par consdquent, A court terme, i1 y a trbs peu de rdsultat concrets A 
attendre sur le plan de la r~gulation des 6changes commerciaux des rencontres tel qua le 
sdminaire atelier do Yola sur la coop6ration transfrontalire. Ce s~minalre a r~uni pendant 
la derni6re semaine de mai 1992, des experts camerounais et nig6rians. 

4.2.5. Commerce r6gional et crise dconomique au Cameroun : une extension do la 
fonction commerciale 

Vu sous I'angle r6gional at non plus uniquement national, le d6veloppement recent du 
commerce transfrontalier a des aspects spdcifiques Le commerce frauduleux est activ6 
depuis deux 6 trois ans par les difficult6s dconomiques des m6nages. Et 6 la fois, i1tient 
"bbout de bras" toutes les dconomies r6gionales marqu6es par la deflation, le sous-emplo 
et la ddscolarisation. Si [a crise 6conomique et les premires mesures d'ajustement
structurol ont 6td tardifs au Cameroun (1985/1987), leurs effets n'en sont pas mons 
importants, sur l'ensemble ju pays 

L'importation massive et A bas prix de presque tous les objets de consommation courante 
exerce d'abord un effet tampon A la chute du pouvoir d'achat d'une grande parto de la 
population Cette odgradation est due essentiellement 6 la reduction du taux d'actvitd dans 
la r~gion (icenciements importants 6 la SEMRY, A la CICAM, 6 la SODECOTON, fermeture 
de la SODEBLE) et au blocage des salaires depurs 1985, alors que le taux officiel d'inflatmon
 
annual est voisin de 14% 
 Consommer nigdrian multiplie par deux selon nos estimations 
le pouvoir d'achat des m6nages II est d'ailleurs significatif quo I'attrait essentiel des 
consommateurs pour ces produits tienne A leur prix et non b leur qualht6, trbs souvent 
jugde mddiocre du momns pour les biens de consommation courante 

Les effets incitatifs sur le commerce r6gional tiennent d'abord au trbs important transfert 
de main d'oeuvre du secteur dit officiel de I'dconomie aux circuits parall~les Ce qui signifie
donc une implication accrue des populations frontalieres Les "ddscolaris6s" (6lves sortis 
du syst~me scolaire sans dipl6me), les ch6meurs constituent une grande partie des 
intervenants II ne peut s'agir bien dvidemment que de petit commerce, 6tant donn6 la 
faiblesse du capital de depart Ainsi, A Maroua, toute la distribution du carburant est 
assurde par des groupes d'enfants et d'adolescents La route at les chemins menant A la 
fronti6re connaissent un perp6tuel d6fil6 de v6los at de motocyclettes, charges de bidons 
de carburant, de volailles, do cartons de savons On fait I'aller at le retour (200 Km) en 
deux jours A bicyclette Le petit trafic est aussi du ressort des actifs A la recherche d'un 
compl6ment de revenu Ceux-ci semblent acc6der 6des produits de plus grande valeur, tel 
quo les vdhicules ou les appareils electro-m6nagers Meme sans donnes chiffr~es, 1 
ressort des enquites avec certitude quo la fonction commerciale s'est largement 
d~velopp6e au cours des derni6res ann6es dans les regions frontalbres. Un constat 
semblable a pu 8tre fait sur d'autres frontibres. IIs'agit pour l'essentiel des intervenants 
d'un trafic de petite ampleur, d'opportunit6, dans lequel chacun peut tenter sa chance. 

La population frontalire intervient donc sur de nombreux circuits 6 li'mportation. La 
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r~oAprtation au contraire est du domaine des grands commergants, tout comme 
l'impoitation de matdriaux de construction ou d'engrais La compartimentation du 
commarce frontalier a 6td soulignde plus haut. IIn'empdche que la population frontallbre 
commergante peut concurrencer les grossistes et les conduire A se retirer de certains 
circuits, ou bien h6siter 6 y investir (savons, boissons, conserves alimentaires) 

L'insertion des camerounais dans les circuits co. -nerciaux s'apparente toutefois plus 6 des 
strategies de survie qu'A des vdlldites commerciales. La plupart des trafiquants semblent 
ne maTtriser que les segments les plus en aval du circuit, et sa limitent A d'incessants 
voyages entre les centres de consommation at la frontiAre, et ne vont pas au delA de cette 
limite. Les commergants nigdrians par contre (du morns ceux interrogds au cours de la 
missir n)contr6lent jusqu'A la vente en gros au Cameroun, et un certain nombre s'installent 
dans les centres urbains de Maroua et de Garoua (intermddiaires, pices detach6es, 
changeurs du marchd noir de la monnaie). 

Les flux de rdexportation ont dgalement g6ndrd une distribution importante de revenus 
dans les r6gions frontalires, (mais dgalement ADouala), de par les activit6s commerciales 
et de services cr6des Les transporteurs, les distributeurs en gros et de ddtal sur les places 
frontaimres, les manoeuvres etc... sont impiquds dans ce circuit 

4.3. CONCLUSION DU CHAPITRE 

Les dchanges marchands entre le Cameroun et le Nigeria ne sont pas globalement
favorables AI'6conomie camerounaise Celle-ci apparait de plus en plus satelhsde vis Avis 
de I'6conomie nigdriane La traditionnelle ddpendance du Cameroun en biens industrials at 
manufacturds nigdrians se double progressivement d'une relative d6pendance alimentaire 
au cours de la pdriode rdcente A l'exception du riz, l'intensification des 6changes de 
produits agro-pastoraux ne favorise pas une intensification de la production agro-pastorale 
du Cameroun 

Au niveau local, les effots des dchanges apparaissent bdn6fiques pour les consommateurs 
et les intermddiaires camerounais. Par contre, I'Etat qui les a pas vdritablementne 
organis6s n'en tire qu'un fable suppl6ment de ressources budg6talres. 

Le Cameroun, confronta A une forte crise 6conomique depuis 1987, at soumis A une 
contrainte mon6taire forte (appartenance A la zone franc) est ddsavantag6 par rapport au 
Nigeria. Celui-ci a procdd6 beaucoup plus t6t A un ajustement 6conomique qui s'est 
notamment traduit par I'adoption d'une politique de stimulation de l'offre agricole et 
industrielle La sortie de crise suppose une inversion ou tout au mons une inflexion des 
flux d'dchanges en faveur du Cameroun. 
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CONCLUSION GENERALE
 

Le Cameroun et le Nigeria sont engages depuis Iongtemps dans des dchanges marchands. 
Dans la p6riode actuelle, les dchanges de produits agro-pastoraux entre les deux pays se 
caractdrisent par une satellisation des r6gions frontalires du Cameroun 6 I'dconomie 
agricole du Nigeria Cette satellisation est encore plus prononc6e pour les produits
industriels. 

A l'exception de la production du riz des zones SEMRY, linsertion du Cameroun dans la 
dynamique du sous-espace Est ne contribue pas de fagon d~cisive au ddveloppement de 
sa production agro-pastorale Les 6changes frontaliers n'ont W trbs favorables au 
Cameroun que durant la p6riode de forte r6exportation de riz et de farine de b16 (de la fin 
des anndes 1970 au milieu des annes 1980) 

Les dchanges transfrontaliers entre le Cameroun et le Nigeria s'appuient sur deux rdseaux 
.narchands anciens et bien structures de part 3t d'autre de la fronti~re La diff6renciation 
mon6taire apparait comme le facteur explicatif pr6pond6rant de la dynamique de ces 
dchanges
 

Quelques sc~narios d'dvolution des relations commerciales entre les deux pays peuvent
6tre esquiss6s Ils seront articulds autour de la tendance d'6volution probable du taux de 
change et des politiques 6conomiques mises en oeuvre dans les deux pays 

Si la d6ordcation du naira par rapport au franc CFA se poursuit, la tendance actuelle des 
6changes s'accentuera Une telle dvolution serait globalement favorable aux 
consommateurs et aux nterm6diaires camerounais Mais il s'agit d'un sc6nario 
catastrophique pour I'6conomie camerounaise Le tissu industriel et agro-industriel du 
Cameroun serait progressivement d6truit du fait de la concurrence des produits nigdrians.
IIen rdsulterait des pertes d'emplois et donc des r6ductions de pouvoir d'achat IIse 
poserait 6 la longue un probl~me de demande solvable du c6td camerounais pour soutenir 
la dynamique des dchanges Au plan agro-pastoral, les produits nig~rians pourraient devenir 
strat~giques pour I'alimentation des Camerounais Avec pour corollaire l'effondrement h 
terme de la production agro-pastorale camerounaise 

Dans ce contexte, une d6valuation du franc CFA (ou une r6dvaluation du naira) pourrait
6tre consid~r~e comme une mesure favorable 6I'dconomie camerounaise Son efficacitd 
d~pendrait du taux de d6valuation (ou de rdvaluation) retenu et du coefficient 
d'importations des consommations interm6diaires des diff6rents secteurs dconomiques.
La ddialuation devrait pouvoir compenser le diffdrentiel de coOts (de production et de 
transfert) des produits nigerians et camerounais. On pourrait alors assister 6 une 
reconoubte des parts de march6 par les entreprises camerounaises. Or la plupart de celles
ci sont tributaires du marchd international pour I'approvsionnement en mati=res premieres.
Dans ces conditions, la d6valuation en renchdrissant les coOits de production ne r6duirait 
pas les prix relatifs des produits camerounais. Le riz des zones SEMRY rentre dans ce cas 
de figure Par contre, la d6valuation serait favorable aux unites de productions A faible 
coefficient d'importations de consommations intermddiaires et de biens d'dquipement 
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(savonneries, cotonerie industrielle, exploitations agricoles paysannes...). 

L'hypothbse d'une rdouverture officielle du march6 nigdrian aux importations de cdrdales 
peut Otre envisag6e. Mais compte tenu des conditions draconiennes actuelles 
d'importations du riz et de la farine de b16 au Cameroun, la r~exportation de ces prodults 
au Nigeria ne serait pas ndcessairement relancde. Encore faudrait-l int6grer l'6volution des 
cours mondiaux de ces produits dans I'analyse. Ce scdnario ne serait gubre catastrophique 
pour les producteurs du riz de la SEMRY. 

Les consequences du scdnario seraient diff6rentes si la rdforme de la fiscalit6 au sein de 
I'UDEAC dtait adopt~e. Les pays de I'UDEAC envisagent en effet l'instauration d'un droit 
unique h I'importation IIs'agit de regrouper le droit de douane, le droit d'entrde et la taxe 
compl6mentaire. Suivant la catdgorie de produit, trois taxes seraient applicables 
(catdgoriel . 5% ; cat6gorie 2 . 15% maximum ; catdgorie 3 : 70% dan une premibre 
phase et 35% Amoyen terme'). Si le riz et la farine de bld sont class6s comme produits 
de premiere n6cessit6 (cat6gorne 1) et non comme biens de consommations courantes 
(catdgorie 3), is subiront une taxation de 5% 6 l'importation La rdexportation de ces 
produits serait alors relancde 

Tout ce qui pr6cede montre suffisamment qu', moyen terme, i1n'est pas possible au 
Cameroun de renverser en sa faveur la tendance actuelle de ses dchanges commercaux 
avec le Nigeria 

° CF Marchds Tropicaux et Mdit6ran~ens N 2417 du 06 mars 19E 2. 
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Annexe 1

Evolution de la production camerounaise de paddy disponible pour la consommation nationale
 

ANNEES EXPORTATIONS VERS LE NIGERIA (eI d PROD TOTALE DE PADDY DISPONIBLE POUR CONSO NATIONALEProduction Tux d'outo Otsponible pour Taux Quanttds Part do . EMRY Production an paddy cost do n 6qulvclentSEMRY (1) consomatlon commerce d'exportaton export6es dens prod totele totale (8) - (7) - (5) trznsfo riz 
_____I__P___ (2) (3) -(1) x (2) (4) (5) -(3) x (4) (6)1981/B2 53 600 0,9 (7) - (1) /16) ____________()48 240 0.8 (10) (8) x (9)38 592 0 8 67000 284081982183 74000 0.9 0.55 1562466 600 0.8 53 280 0 8 92 SO0 39 22C. 0.551983184 80200 21 6710.9 72 180 0.3 21 654 08 100 2501984185 78900 0.9 71 

78596 n 55 43228010 0.3 21 303 O.8 98 625 77322 O.Sb1985186 102700 425270,9 92430 05 46215 0.8 1283751986187 80 400 0.9 
82 160 O.55 4518872360 0.5 36 180 O.8

1987/88 59500 0.9 53 550 
100 500 64 320 0.55 353760.5 26 775 0.8 74 375 47 600 O551988189 52 100 28 1800, 46890 0.5 23 445 0.8 65 1251989190 53700 0.8 

41 680 0.55 2292442960 0.3 12888 67 125 54237j1990/91 1 53 300 0.8 
0.8 0.72 3905142 640 0.3 12792 0.8 66625 53833 0.72 38760 

Sources 

Colonne 1 
* 1981/82 A 1986187. ENGOLA OYEP (J). op cit. 1991. Apartlr dej rapport* d'ectivit6 doe 3EMRY. 
* 1987188 A 1989190 CCCE. Rapport our Ia secteur rural. mal 1991. 
* 1990191 CCCE. Aide mdmolre supervision SEMRY. 20111/1991
 

Colonne 2
 
* 1981/82 A 1988/89 taux habituellement retenu par Is SEMRY
 
* 
1989/90 at 1990191 estimation do@auteurs A partir do I'enquhte effectue en d6cambre 1991 

Colonne 6 BDPA. 

Colonne 9 
* 1981/82 A 1988189 taux habituellement retenu pour le ustnes SEMRY.
 
*1989/90 at 199091 estimation des auteurs 
A partir do@enquites offectusa en d6cembre 1991. 



L ut iLIEL DE LA REPU61 IIUF UNIE DU CAI1rRuUJr. I , -i 1 '-P1 . 

DECRET NO 82-294 DU 8 JUILLET 1982 

RATIFIANT LIACCORD COMMERCIAL CONCLU LE 
13 JANVIER 1982 A LAGOS

ENTRE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN ET LP 
REPURLIOUE FEDERALE DU
 

N I GE R I A.
 

Le Prdsident de la R~publique
 

Vu la constitution;
 

Vu la loi na 82-011 du 29 juin 1982 autorisant le Prdsident de la
Rdpublique h ratilfier l'Accord commercial conclu le 13 
Janvier 1982
Lagos entre la Rpublique unie du Cameroun et la Rdpublique 'dddrale du 
Nig~ria,
 

DECRCTE 
 :
 

Article premier .- Est ratifid l'Accord ,commorcial conclu le 
13 Janvier
1982 Lagos, entre la Rdpublique unie du Cameroun et la Rdpublique
 
fdddralL du Nigdria.
 

ART. 2.-
 Le prdsent ddcret sera enregistrd puis publid au Journal
 
Officiei en frangais et 
en anglais.
 

Yaound6, le 8 juillet 1982.
 

Le President de la Rdpublique.
 
AHMADOU AHIDJO.
 

ACCORD COMMERCIAL
 

entre
 
La Rdpublique unie du Cam.
 

at
 
La R~publique f~d~rale 
du Nigdria
 

Le Gouvernement de la Rdpubliquo 
unie du Cameroun
 

Ht
 

La G uvernement de 
la Rdpublique f6d~ralu 
du Nig~ria,
 

Ddsireux de dbvelopper les relations 
commerciales entre 
lea deux ppys
sur 
la base d' galit6 et de l'avantage r~ciproque;
 

Convaincus qua la coopdration dans le domaine commercial 
est n6cessaire
 pour le developpement dconomique 
de leurs pays respectifs.
 

Ont convenu de ce qui suit
 

Article premier.
 
Les deux parties contractantes s'accordent le 
traitement de Is nation la
plus favorisde en 
toute matibre concernant leurs 
dchanges commerciaux
 
l'exeception : 

............/ L 3AILABLECopy 

*~~ . .. ~ 



S 2 ..........
 

a) des avantages quo l'une des parties contractes accorde ou accordera
 

dons l'avenir aux pays limitrophes pour faciliter le trafic frontalier.
 

b) des avantages d~coulant d'une union douanidre ou d'une zone dL libre
 

dchange conclus ou qui pourraient 9tre conclus dans l'avenir par l'une
 

des parties contractantes at dont l'autre partia n'est ou ne sera pas
 

membre.
 

c) des marchandises provenant de l'une des parties contractantes mais
 

originaires des dtats tiers qui ne b~nficient pas dans l'autre du
 

traitement de la nation la plus favorise.
 

ARTICLE 2
 

(i) Lns deux parties contractantes s'engagent intensifier at diversi

fier les dchanges commerciaux entre leurs pays respactifs.
 

(ii) Lab mnrchandises figurant sur les listes "A" at "B" annex~es au 

pr, sent accord feront l'objet des 6changes entre la Republique unie du
 

Cameroun at la Rdpublique ftderale du Nig~ria.
 

(iii) Les duex parties contractantes s'engagent a fournirmutuellement
 

toutos les informations concernant l'exportation at l'importation sur
 

leur territoire national des marchandises dnumdr~es dons les lstes
 

"A" at "I" vistes a l'alin~a 2.
 

(i) Les marchandises qui feront l'objet oes 6changes dans le cadre du
 

present Accord seront cellps considordes comme originaires de la
 

Rdpublique unie du Camerotun et de la Rpublique fedprale du Nig6ria.
 

(ii) Sont considdr~es comma marchandiges origiriaires du territoire des
 

deux parties contr'ctantes :
 

a) Les oroduats du r'gne v~g~tal ou mindral rdcolt6s ou extraits de leui 

sol ou provenant d'animaux qui y sont 6levs; 

b) Les produits qui sont manufactures:
 

c) les produits sensiblenent transforms sur ip territoire de l'une des
 

contractantes b p.ertir des mati'res premilros totalement ou partielle

ment importes des pays tiers b i' exception dP l'Afrique du sud ou 

tout autre pays n'entretenant pas de relations commerciales approprides
 

avec les deux parties contractantes.
 

ARTICLE 4
 

(1) Les 6changes commerciaux entre les parties contractantes seront
 

rdgis par les lois et rbglements en vigueur dans leurs pays respectifs.
 

Touts fois, les deux paities contractantes proc6deront a des con

sultations mutuolles au cas ob les lois et r6glements nouveaux ont
 

pour effet la diminution des dchanqes.
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(ii) Los marchandises fournies pa. l'une des paLties contractantes ne
 
pourront 6tre rdexportdes ' un pays tiers sans autorisation prdalable
 
des autoritd comp~tentes de la portie exportatrice.
 

AR TIC L E 5 

Pour faziliter les dchanges entre 13s deux pays, chaque partie con
tractante s'engage :
 

a) ' fournir, sur la demande expresse do l'autre, toLIte information
 
concerrant les dchanges des marchandises originaires de leurs territoire
 
respectifs.
 

b) ' faciliter le transit des m rchandises travers leur territoire
 
contorm~ment ' la l~gislation an vigueur dans leurs pays respectifs.
 

ARTICCE 6
 

Les paiements devant intervenir dans le cadre du present Accord seront
 
effectu~s en monnaies convertibles accept~es d'un commun accord dar lea
 
deux parties contractantes, conform6ment auA lois et r6glements en
 
vigueur dans chdque pays en matibre de change. 

A R I I C L E 7 

(i) Chaque partt.e contracta-te s'eng- P b ,elizttre l'organisation 
sur son territoire des centres commerciaux, deb eyposltions pormanentes 
ou t:!rporaires, et ' accorder ' l'autre partie toutes 1 s failit~s n~ces
seires l'oranisatzion de ces centres et expositiono 

(ii) A cond tion qua los r'gles et procedures relatives ' l'admission 
temporaire dens chacun des deux pays soient observd'es, los deux parties
 
contractantes s'engagent a exon~rer des droits e taxes de douane.
 

(a) les echantillons des marchandises destinds exclusivement a la 
publicit6 et id la r~clame ; 

(b) les 6chantillons des marchandises destin~s exclusivement a 5tre
 
exposes;
 

(c) le petit outillage destind aux travaux de montage destands dans 
los expositions. 

ARTICLE 8 

() Pour l'application du present Accord , il a 6t6 anstitud un 
Comif6 Mixte Cameroun-Nhigria. Cot organe ser chargd de suivre le 
diveloppement des relations commerciales entre los deux parties conttracta 
de compldter los listes des produits annexees au prdsent Accord, d'en 
dtablir de =um prod nouvelles en cas de besoin, d'examiner toute difficult, 
nde de I'application du prdsent Accord et de convenir des voles at moyens 
pouvant conduire au r6glement de cos difficultds
 



(ii) Le ComIt6 Mixte peut sidger 
sur convocation 
de l'une des parties
contractantes ou 
lors des assises de 
la Commis-inn Ilixte Cameroun-Nigdria.
 

ARTICLE 
 9
 

Les droits at obligations ddcoulant de tous acc.ords ou de toutesconventions internationaux ou traitds d~j conclus avec les pays ou organisations tiers ne seront pas affect~s par l'application des dispositions du 
prdsent Accord.
 

A R T I C L E 10
 

Les deux parties s'engagent 
 a rdsoudre tout litige ou difftrent
 nzss de l'applicatlion du prdsant Accord par 
voio de consultation at den'gociation , y compris la recherche d'un 6quillibre mutuallement satisfaisant
 

A R T I C L E 11
 
Le prdsent Accord sera valable pour une periode de deux ans 
renouveble jar tacite reconduction, sauf d6nonciation dcrite par l'une 
des parties


contrectantes avec pr~avis 
de six mois.
 

(i) En cas de ddnonciation , les contri.ts conclus entre les personnes
pP'ysiques ou morales des 
deux pays 
seront, Jusqu'' r'alisation complete, r~gipar les dispositions du present rccord.
 

(iii) Le present Accord entrera en vigueur aprs 16change des notes
constatant 
l'accomplissement des formalitds constitutionnelles de 
ratificatior
 
propres 
a chaque partie contractante.
 

A R T I C L C 12 

Toute proposition de modification ou de rdvision du prdsent Accordfera l'objet d'une 
demande dcrite adressee l'autre partle par vole
 
dipluma tique.
 

A R I C L E 1.
 

L'application des disposition du present Accord relbve de la
competence des organes cl-dessous ddsignds : 

(a) Minist6re de i'Economie at du Plan pour le Gouvernement de laR'publique unie du Cameroun.
 

(8) 
Federal Ministry of Commerce 
, pour le gouvernement de la
R~publique fdd~rale du Nig~ria.
 

Fait Lagos, Ie 13 Janvier 1982
 

en deux exemplaires originaux en francais at an anglais
les deux textes feisant dgalement foi pour les parties 
contractantes. 

Pour le gouvernement 
de la R6publique 
unie du Cameroun 

Pour le gouvernement de la R~publique 
fdddrale du Nigdria. 

http:contri.ts
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L I S T E " A " 

Produits at bien pouvant 8tre exportds de la Rdpublique fdrale 
du Nigdria vers lea pays dtrangers. 

1) Fbves do cacao
 
B) 
Noix de Kola at fruits
 
3) Caoutchouc
 
4) Palmistes
 
5) Fibres, graines et tourteaux de 

6) Grains de cafd
 
7) Gomme arabique

8) Arachides, tourteaux 
d'arachides 


do karitd at autres,
 
9) Minerais et metal 
d'6tain
 

10) Colombite
 
11) Zinc, Tungstbne, plomb
 
12) Pdtrole brut
 
13) Charbon
 
14) Tabac
 
35) Barre, poudre et p~te de 
cacao
 
16) peaux et cuirs
 
17) Bois sci6
 
18) contreplaqu6 et bois do placege
 
19) Epices
 
20) Coir
 
21) Cigarettes -t tabac traitd
 
2') Textiles
 
2, Meubles en bois 
et en mdtal
 
24) Biscuits
 

coton
 

noix d'acajou, noix
 

25) Articles en dmdil, article en plastiques

26) T8les ondul6es at galvanis~es
 
27) Allumettes
 
28) Savonu, crbmes, produits de parfumerie et cosmdtique

29) 
 Chaussures et articles de maroquinerie
 
30) Pneumatiques et chambres 
 air
31) Fruits en 
b8ite, en conserve ou sdchds
 
32) Produits ddriv6s du pdtrole et gaz 
liquf'id

33) 
 Autres produits manufactures
 
34) Fers bdton
 
35) fuyaux en PVC
 
36) Cables en acier
 
37) 
 Grillages at treillis mdtalliques

38) Treillis soudds
 
39) Cables d'emballage du conton
 
40) Fournitures do bureau
 
41) Climatisours
 
42) Ventilatours dlectriques
 
43) Articles do confection.
 

N.B. Les produits figurants sur cette liste sont soumis aux lois envigueur dans le pays au moment de la signature de l'Accord. 

./5 ..........
 



L I S T E " B " 

PRODUITS CAMEROUNAIS 
POUVANT ETRE EXPORTES AU NIGERIA.
 

Produits du rdgne animal.
 

Animaux vivants
 
Vinndes
 
Ivoire brut at 
travailld
 
Paaux at cuirs.
 

If. PRODUITS DU REGNE VEGETAL.
 

Bois ou grumes
 
aananes frafches
 
Ananas
 
Thd 
Cafd
 
Cacao
 
Poivre
 

Noix at amandes de palmistes
 
Tabac de 
cape ou de coupe

Piments frais
 
Fruits frais, mangues, papayas, goyaves noix de kola

Graines de strophanyus
 
Avocats
 

Ri z
 

III. PRODUITS MANUFACTURES: 
BOIS!,, NS 
ET DENREES ALIMENTAIRES.
 

Hulle de palms ot huilo de palmistes
 
Hulle d'arachide
 

Cacao en masse
 
Beurre de cacao
 
Chocoltat
 
Pates alimentaires
 
Tourteaux de 
coton
 
Cigares at cigarettes
 
Viandes 
en conserve
 
Bires at 
boissons gazeuses.
 

IV. 
 AUTRES PRODUITS MANUFPCTURES.
 

Caoutchouc travaili d
 
Bois scid (toutes dimensions)
 
Conttreplaguds
 
Panneaux cellulaires 
en bois
 
Pastes 6 rdcepteurs
 
Articles en 
aluminium
 
Brosses 
 dents
 
Coton laine
 
Cotonnades teintdes ou imprimdes
 
Tissus synthdtiques
 
Oraps de lit
 
Matelas en dpouge
 
Linge de toilette
 
Vdtements
 
Fils an matieres synthdtiques, Pn acrylique 
ou en coton
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Soutien - gorges, slips, gaines

Sous-vdtements, etc.
 
VUtements en coyon
 
Aluminium (mdtal)
 
T8les en aluminium,
 
Cuves en aluminium
 
Ustensiles en 
aluminium
 
Haches, machettes
 
Tubes ou 
tuyaux en matizrcs plastiques
 
Meubles 
en bois
 
Pulvdrisateurs
 
Produits de Iertisanal traditionnel
 
Papier
 
Pete papier

Vdtements pour femmes 
et enfants
 
Chaussures
 
bicyclettes et v6los
 
Produits pour soin de la peau

Brouettes
 
Chambres air peau
 
Engrais
 
Allumettes
 
Sucre raffine./ ............
 



Annexe 2
 
Accord commercial entre le Cameroun et le Nigeria
 



Annexe 3 
Tableau de bord de I'dconomie camerounaise. 

Source Jeune Alraque 91, Rappot annuel iWtVw de rA/rsque pp237-241, 

Population 11 457 440 hab-tants en 1990 

Accroissement annuel de la population 2,9 % 

PNB 11,2 milliards de dollars en 1990 

PIB 9,8 milliards dollars en 1989
 
7 milliards de dollars en 1982
 

Revenu par habitant 1000 dollars en 1990 

Masse mondtaire 761 milliards FCFA en 1989
 
863 milliards FCFA en 1985
 

Hausse des prix A la consommation 7 % en moyenne annuelle entre 1900 et 1980 

Solde de la Balance commerciale 
+483,7 millions de dollars en 1989 
+490 millions de dollars en 1985 

Solde de la Balance des paiements courants 
-622 millions de dollars en 1989 
-591 millions en 19&6 

Rdserves en devises 80 millions de dollars fin 1989 
132 millions fin 1985 

Avoirs ext6ieurs nets -403 millions de dollars fin 1989 
+412 millions fin 1985 

Dette ext~tieure totale 5,2 milliards de dollars en 1990 

Dette publique A Long Terme 4,3 milliards de dollars en 1990 

Dette Commerciale , Court Terme 888 millions de dollars en 1990 

Service de la dette S Long Terme 550 millions de dollars en 1990 contre 465 en 1909 

Pincipales sources de devises (millions de dollars 1989) 
Pitrole brut 905 
Caf6 297 
Cacao 183 
Bois 169 
Coton 117 
Aide au developpement (versements nets) 284 (1988) 

Importations produts alimentaires (millions de dollars en 1900) 171 



Annexe 4
 
Evolution du PIB et du budget du Cameroun
 

(1973-1989, en milliards de FCFA)
 

Evolution du PIB du Cameroun Evolution du Budgel du Cameroun
(en milliards de FCFA) (milliards de FCFA) 

Ann~es PIB Exercice Budget 

1980/81 246
1973 400,5 

1981/82 310
1974 492,6 

1982/83 410
580,21975 

1983!84 5201976 657,2 
1984/85 6201977 789,9 

1985/86 7401978 968,1 

1979 1135,4 1986/87 800 

1q80 1W? 1987/88 650 

1q88/89 600 

600
1982 

1983 2618,1 19i9U/I1 550 

1984 3195,0
 

1985 3838,9'
 

1986 4139,1

1987 3769,9
 

1988 

1989 3661,0 

source: FMI-IFS
 
cites dans Etude ef statistiques


de la BEAC n°180 Mars 1991 PP 68-69
 
rectifi~s 



Annexe 5
 
Le Compte Hors-Budget.
 

LE COMPTE HORS-BUDGET
 

La mont& en puissance de l'exploItadon pOtroli&e Apar
tir de 1976, stuvic par le second choc (nergenque de 1979, 
s'est traduite par un afflux de devises correspondant A1a part 

*de la production artnbu& A1a Soci~te nationale des hydrocar
bures et a ix unp6ts pay6s par les compagnies petroh~es op6
rant au large des c6tcs camerouvises, a savoir essentelle
ment ELF-SEREPCA et PECTEN, Ia filiale amencane du 
groupe SHELL 

Les r~gles de la zone franc font obligation aux pays mem
bres, en contreparnte de 12 garanuc de convertibdht du Franc 

'FhA a-surf par la Banaue de France, de deposer au mons 
65 0 de leurs recetes en dmvises dans un compte d'op~ration 
ger6 par le Tr~sor franpais

Mais la volont6 du pr sident Ahdjo de conserver des 
anafs en dollars plut6t qu'en francs fiangaus, d'6viter unc 
trop grande p&rolisation , de I'&onomie, mais aussi de dis-
Doser d'un tr6sor de guerre uuhsable aussi bien pour 
t,,uncer des pro,ctb &conormquesque pour dasnhur des p;& 
bendes aux fidMes, 1'a amen6 5 minorer, en ne tenant compte 
que de la part SNH, le montant officiel des cportations 
ptrohares, faisant ainsi apparairre de fagon fictive in solde 
negatf de 1a balance commerciale ; cc solde restat deposk sur 
un compte sp aal (g escrom accounz P)dans des banqu,, crt.
neures. Par un compte hors-budget une patte de '.Cs aoars 
ext~neurs tait r&nj.ctc dans des d~penses publiques au grE 
des n&essits et des chomx presideutiels 

L'amv e au pouvor de Paul Biya, et les attentes qu'dlle 
a rEl6ls, ont lanc dans le d~bat public 12 question du rapa
triment des fonds d~pos5s Al'itranger et de I dispantion du 
compte hors-budget. La brutale baisse des recettes pftohfs a 
amen6 le.s autonti I une plus grande uuhsation de I proc& 
dure du compte hors-budget et a une plus Large pubicitE de 
ses usages C'est aussi le synpt6me de I bamsse des recenes 
budgEtaires a classiques , et du rapamement des avoirs cXt6
news devenu indispensable 

P DESOUANE ET P VERRE F1.19 

In : Politique Africaine n*22, juin 1986. 



Annexe 6
 
"10.125 tonnes de riz saisies"
 

Extrait de Cameroon Tribune du 15 mars 1991.
 



!0125 tonnes de riz saisies
 
Pou uestion de formalts, un bateau grec, en provenance du Pakistan, a dO d6charg, 
tau port de Douala 10 125 tonnes de riz Ce riz, que le public s'appretat d6j acheter aux 
lench~res, n'est nullement un produit r6sultant de quelque fraude ni d'une quelconque 
contrebande. IIa 6t sais tout simplement parce que le commandant du bateau n'avait pas I 
'manifeste de sa cargaison 

P Des tone+ or ,.abandon
&eea, po. o( Do,ata ? La 

rnOavelie -ovli De"4ant des 
jojr!: latsa era o" fraude 
doiav~er( e. o co-Irobande 
Ceic noj! z ra ,)eifces impor

0talex-t veeu oi jadis, aban- 0 Ni f'raIde 
do'-.aten our, marcandises douanire,. nF 

- - contrebande 
0 au port, aule de pouvoir payer 0 

F i ceux qui importajent des alcools formaite3. 
z ® eldecaraient de latornate ou 
cc' de reau min~rale 

uRien de lout cela cetle fois-ci 
zau p de Douala II s'aglssat 

d'un bateau grec, en prove
n nance du Pakistan, transporlant

8 a son bord 10 125 (dLx mille 
E cent vingt anq) tonnes de nz, nue sa route jusqu'a mouillet au 
in sot 156 sacs appartenant a porl de Douala lejeud, 07 mars 

0 Z les fras de dedouanement, ou Simple question de 

z dfff~rents importateurs came- 1991 

rouna's Le commandant du ba- Des u'rportateurs camerou
teau n'a pas tout simplement nas ayant 6t6 mt~re ente

" 1present6 a temps lemanrfeste temps par la marchandtse queS a cargaison transportat lebateau, pour ne 
9% 0Z >1 estLele documentmanifesto quido pertetcargaisonde psinodsrlnlmsupas lmmnobxliser Ioremps un 

0 , t to d t do bateau 6tranger, les responnna nturme 

%0 cx'Are la nature et laquantnlb sabes d do uane naomI de la marchandise a bord d'un naise sont enires en contact 
co bateau, et m6me sa prove- avec letrars.taire, la SOCO

o. nance Ce bateau fottan est PAO pour verifier s4oui ou nonentr dans nos eaux terlonales ce bateau detena - un manfeste
2C Z et a m6me accost6 au port de de cargaison Ce mandfeste n'a 

* 1Douala sans ce document im- 6te pr~sentd Aladouane came
2 a Portan. Solon to chef du sec- rounaise que le mercredi, 13W , 'teur des douanes Littoral-Ouest mars 1991 au mabn 

.. * 0 Ique nous avons rencontr6 au Selon d'autres sources, oe 
, 0 bureau princpal des douanes, it bateau ne pouvart pas attendre 

b ne s'agt pas d'une contre- son manfeste a labouee debande C'est une infraction base C'est-A-dire a Iembou 
. certes rLpnme par lecode des chure Ity ava un probeme de 

z Idouanes de rUDEAC tirant d'eau el lebateau t'op 
Dans lejargon douanier, un charge, ne pouvari donc pas 

I I. 	 Dbateau flotiant est un bateau atlendre C'est pour cela qu'il a 
transportant de lamarchandise prefere penetre dans leport e 
Atqui recherche acquereur au decharger sa cargaison ( .ntle 
fur et a mesure qu'i avance a payer les penalties qui s'en 
C est lecas de ce bateau qui suivra.,ent Beauooup de nos 
es' paru du PaKistan comme compatnotes s'apprtaenf deja 
nous Iavons dit, et qui etait a assister a lavente aux en 
suppose s'arreter aCotonou au cheres pubiques au port de 
Benin Les commerqants beni Douala Ce sera pour une autre 
inos
nayant plu- voulu de cetle Occasion 
marchandse lel'ileau a,onti KAMJE TEGUIA 



Annexe 7
 
Lettre du MINEP du 18/12/1975 h un op~rateur priv6, relative A une importation de riz.
 



No ___/L/MINEP/DC
N 


Net Importation de rii.
 

Monsieur le Oirecteur.
 

J'ai lhonneur d& vous faire connaltre que soucieux de preserver
 

1int~rft de toutes les parties concern~es par la production et la comer

cialisation du riz, le Iinistre de 1'Economie et du Plan vous a d~livr6 une
 

autorisation d'importation de riz apr~s avoir obtenu un engagement ferme et
 

une d6claration sur l'honneur de votre part, d'acheter 1 000 (mille) tonnes
 

de riz A la SERRY.
 

II ressort des investigations que nos Services ont Inen~es, que vous
 

avez rdalis6 l'importatio, du quota (qui vous a WS attribu6 alors quo vous
 

concerne
navez pes resFectE les engagements que vous avez pris en ce qul 


la SEMRY.
 

ressort
 

que vous restez encore devoir enlever A la SEMRY, 752 tonnes sur 1 000
 

tonnes.
 

Ainsi, de,l'dtat d'enl~vement arrte au 14 d6cembre 1976, il 


Je votidrai-, par la prbspnte, attirer de la manire la plus forte,
 

votre attention sur la n~cessit6 pour vous, d'enlever dans les trois mois qui
 

viennent, le quota de riz qui vous est attribu6 A la SEMRY ; faute de quoi,
 

vous vous exposez et cela sans appel, aux sanctions suivantes
 

.1...* 



- 2 

°
 1 - retrait de votre Maison du C.T.R.I.,
 

-
2*
 suppression des Autorisatlons d'Importation de riz au profit 
de votre Maison et,
 

-
3*
 suspension de toutes autres possibilitds d'importation d'autres
 

produits pour votre Maison.
 

Je vous demande de me faire connalt._e sous huitaine, les dispo
sitions que vous aurez prises pour respecter vos engagements ; pass6 ce
 
dMai, je commenceral a appliquer les sanctions ci-dessus. 

Ei tout 6tat do cause, j'ai pr6vu une Rdunion A la Direction du 
Commerce le 20 ou 21 d6cembre 1976 et A laquelle vous 8tes priM d'assister. 

Veuillez agr6er, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma parfaite
 

consid~ration./-


Copies:,
 

-P.M.
 
HINAGRI
 

- D.C. SZIIRY. 

IU (V' *Yt ) **. L; IU 



Annexe 8

Lettre du Ministre du Commerce et de I'lndustrie (12.02.1986) au Directeur Gdn6ral de
 

la SEMRY, relative &la commercialisation du riz.
 



REr-U.LIQUE DU CAhAEcOUN REPUBLIC or cAMCro,Poix - 7ro.GiI - PomP--o - Wo,* - otheflond 

MINISTERE DU COMMEF CE MINISTRY OF TRADE.ET DE LINDUSTRI AND 	 INDUSTRY 

DIRECTIONI DU COMMERCE EXTERIEUR 

12 	 FEQ-" I~r 
Flif. VIL n* L61SDIOI Ycound6, le________________ 

Ref n- 203/VN/kS? 

Objet CW cD.4mu- &t-z 

The 	 Mi1nister of Trade ond Industry 

W- --. jlc/E/M. - a M Dnie L eV-~e~uA Q%'ALe. a Soci.V 
to 	 d'Excpan~con e~t de Modevt.a~xon de .La &Rwziutjjwte 

de YAGOUA ISEMRV)
B.e. 46 

V A GO0 U A 

Aon-kew Le Dt2 cteWL Ggiijzat, 

En ctccuzant kftepton de vc't'te .Cette dort. ta /L '&,ence e~t 
Vobjet 4.ont wappeVC4 en maoge, 

J'a.,L Viwllnewi de vou.6 i'aAue .Aavoi/L que Iez 6tocb-6 de 'lua amtu
.Lcmcjv daponmdtvz dans vot~.e un4a'c -svon-t entev~ dan6 tc cad'te de 
Vtapp&maJon de .ta po~tque de jurrztage~&vntaude pcz4 .Le VDpaizement. 

Au cui at vos 4.tock ' devk~enid~aw-ent JJcmIu~tatze, Le v0LL appaA.~cen
&La zoaL d'expaveh .e zmuz de. Za p'wducton, sct de taz au 
cofliflmCana ti5 e.&i ta~ tbd6-cbXht Ai t (awte. 

dc 	ma coni4djLon d~-uini~tee./

*OO12n E 



Annexe 9

Lettre du Ministre du Commerce et de I'Industrie au Directeur Gdn6ral de la SEMRY,


autorisant I'importation de riz vers le Nigeria et le Tchad.
 



_ _ _ 

REPUBUOUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Traail Poulopol. - - Peace- Work - Fouwhrland 

MNISTERE DU COMMERCE 
ET DE L'INDUSTRIE MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY 

DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR
 

p~f. : Yaound6, Is_ _ _ _ __"Ret tJe 

Le Ministre du Commerce et de I'Industrle 
oblot : The Minister of Trade and Industry
Sublec 

8 < a M onsleur le OlrecteIr_.Gnr -de_3a..ftJP Y --
_ BP. 46 - YAGOUA -JMINCIE.t 


Monsieur le Directeur Gn6ral,
 

Suite a votre lettre du 13 mai 1986,
 

J'ai 1'honneutr de vous autoriser a exporter sur le Nigeria et le Tchad,
 

des quantit~s de riz cl-apr~s
 

- riz marchand .............................. 
 8.000 tonnes 

- Brisures sup6r.eures ...................... 12.000 tonnes 

- Brisures Industrielles..................... 10.000 tonnes
 

Vous voudrez blen 
vous conformer aux formalit~s administratives en
 

mati6re de douane et dp change.
 

Veuillez agr er, Monsieur le Directeur Gn~ra, l'assurance de ma
 

consideration distingu6e ./



Annexe 10
 
Arr~t6 n0 320 du 04/06/1990
 

portant cr6ation d'un comit6 interministdriel pour la mise en place et le suivi des
 
march6s frontaliers des produits vivriers, de 1'61evage et de la pfche.
 

/05
 



REp IBL IJQUE DU C,4ERCXJN PAiX - TRAVAIL - PATRIE 

A R R E T E No 32 0 /c /PRD 0 4 JUIN 1990 
PORTANT CEATI/V DUN COMITE INTERMINISTERIEL POJR LA MISt 

EN PLACE ET LE SUIVI DES M4RCHES FIONTALIERS DES PMIDUITS 

V,, VRIERS, DE L 'ELEVAGE ET DE LA PECHE. -

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU to Constitution; 
VU le Dtcret n088/772 du 16 =1i 1988 portant organisation du Gouvernement, nodiflM 

par celui n089/674 du 73 avrll 1989; 
VU le DWcret n 0 88/774 du 16 rai 1988 noxmont les Mefrbres du Couvernement, ensemble 

,.es divers modificatifs. 

ARRETE:
 

ARTIC.E ler. -
II est cr4 un Comnt6 Interminist~riel en obr~g6 : Comit6, charg6 d'aider 

le G.uvernement 6 df fnir et 6 mett-e en oeuvre le prog anrme des marches frontaliers 
de pioduits vivriers, de I'Ilevage et de /a p&che. 

ARTICLE 2.-
Le Comii , plac6 sous /a tutelle du Ministre de I'Agriculture, est charge: 

- d'identifier les sites d'Implantation des march~s frontalers 

- de susciter les 6tudes et les programmes d'actions n~cessal
res a, fonctionnement des march~s frontaliers; 

- de coordonner a cette fin les actions des diff6rents interve

nonts • 

- d'ossurer le suivi de l'application des plans d'actions mis 

on oe iyre par le Gouvernement. 

ARTI/C 3.

-7Le Comit6 comprenddes menbres permanents membreset des ad hoc. 

a) des menbres permanents. 

- I repr6sentont de /a Pr6sidence de Ia "6publique I Pr~si. 

dent 

- I representont du MAinistre do I'Agriculture I Alembre 
- I representant du Ministre du D~veloppement Industriel 

et C erc I Membre 

B3EST AVAILABLE COPy 



2/.

-1 representont du Ministre du Plan et de I'Annogernent
 

du Territoire I Meftbre-1 reprsentant du Alinistre des Finances I Merbre
-7 reprdsentant du Ministre de I 'Elevoge, des Pches etdes Industries Animoles I Aer're 
-1 repr~sentant du Ministre de I'Adninistrot Ion Territo

rinle I Membre 
le Directeur de Ilentretien rout ier au Ministre desTrOvoux Publics et des Transports 
ou son repr~sen
tant I Membre 
le Directeur de /a construction Gu Minist6re des TravauxPublics et des Transports 
ou son repr&sentant Ib) et des merrbres ad hoc: Membre
 

- I reprsentant de I Chambre de CQmerce I Mermbre
- 1 representant de /a Conrmvne concern6e I Membre- les repr~sentants des administrations 

concernes terr

torialement comp~tentes
 
- toute personne concer76e par" les questions Inscrites 6I'ordre du Iour.2) Les merbres du Comlt6 sont ncnns par arr~t6 du Pr~sident de la Republique
ARTICLE 4.

dent. 
Le Crynt6 se r~unit chque fos que de besoin sur convocation de son Pr~s-

ARTICLES5..
 

La fonct ion de menbre du Comlt6 est gratuite. Toutefois, les frais de s6-

lour et de transport des menbres occosiodnes dons /'exercice de lebrs fonctions sont
 

S
pris e1, charge par leurs admnistrat ions respectives,
 
ARTICLE 


6.-


Connerial,
Le 

/, 
Mfinis ire de l'Agriculure,. le Alinis ire du Developper,nn 
 Industriel et
ces, 
Minlistre des Trovaux Publics et des Transports, le Ministre des Finan

/thAtinistre de I'Administration 

Territoriale
concetne 
f1 sont charg~s chacun en ce qui /C'excutiondu 
present orrte qui 
sera enregistre puis publid ou Journal
Officie'en 
froncos eten anglas./-
 JUJN 19
 

LE 
 TTDE 
 JP.UBL,,QJE,
 

A-AILABE Copy 0, 
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Annexe 11Types de d6clarations utilis6es dans le systhme des douanes du Cameroun. 

AGODE'-- DOSSIER7"" -/, A' (VERSION 10) 26/09/85 P r:'.3 -Liste-des'types de declaration 
et documents
 

TYOEC,Di
 

La liste dcs types 
de dpclaratiun utilisees
nformatique des dodanes-du Cameroun est presentee ci-dessous 


dans Ie systemu
 

Code 
 Type declaration
 

DO 
 Manifesta

D1 
 Acquit d'importation temporaire
03 "Mise a la cOnsommation
 
U14 
 Transbordement 
a destination d'un port UDEAC
U5 
 Transbordement 

D6 vers un port hors UDEAC
Exportation simple
 
03 Reexportation suite admission
010 
 Entreeen entrepot public 

temporaire
 

1l Entree en entrepot, ficttf
012 Reexportation suite
013 a 0 15
T6 Bis ImPort
 
D14 

015 T6 Bis Export


Transport vers 
un autre 
 ,reau
015 ,
Transit simplifie (015 bis)
D17 
 Transit direct 
(15 ter)
018 
 Admission tc021 tporaire normale
liarchandises 
Lournises 
d ]a Tax- Irt-ri.-ure la
a 
Production
D22 (T.I.Pj UI
Marchanoises 
soumises 
a ]a Taxe Unique (1.U)Production 


UDEAC
 
D23 
 harchindises 
soUmisos 
a la Tixc, Unique (T.U)Production local2,t Expedton oar mr vers un portsuus doujanQ UDFC de merchandises 

J25D26 Reexpurtaton on suiteExpedition dlentropotpar cdbotaqe vers un port U1J3AL d
marchandises rion soumiss a des ta)-ts interiour-,Le7 1xp4i tz,ji 
 u)drcabotaye ver%
IlIr c h -lnt,,'s un itrt U1, AC do:e 'r i s ;s a JI' C j)js 'j ' l'll.li wi t ' O UnIus !, I (t 
D 2. taxs intCrPUr,,,Adrissio n t!rlnp orr r mc, iiL.
030 

(1)J1,8 'IJs)
Entroput, c*ss ion di I ropt0 I i(t uu cl dnq2ment 

De43 
Per niis d'Q xairi ,in, r ou d'Ich,nt 1 Iori r 

do m d 51s1 
ngajement •a produre Un CJcument on accomp) ir Un

formal I te. 

V, 
 ,LA8LECop, 



Annexe n 12
 
Circulaire n" 023/MINFIIDD du 4/07/1991 relative AI'utilisation du rdgime des
 

entrep~ts fictifs.
 



T 	 02 NOV 92 16:00 K03 

- L~lW~ 191 1C ot1YJ~i4C1L0QN~~ 
±AC-OK( IAT) It*" 

"ES I 

-let :Urij1sat ion dui rd-tjic' 'I 

.. t(z. do~i"d decConst .- quo l'~ .I~tut~1 e~x 

y. 	 i ILIJdiCSLt 'jC d serice antcrauC c.ILpS6L s,~..e~ 
derxis'tem7pj Un

.C1VICS Ct 1.11i ). pltq!ue, cc qua- a faoxst' cc, 
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Annexe n 13°Circulaire n 567MINFI/DD du 2/11/1992 modifiant et compl6tant les dispositions de la 
circulaire du 4/07/1991. 



REPUDLIQUE DU CAMEROUN UNITED REPUBLIC OF CMEROON 
Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland 

MINISTERE DES FINANCES 	 MINISTRY OF FINANCE
 

CIRCULAIRE No ... 5LL/MINFI/DD 

MODIFIANT ET COMPLETANT LES
 

DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE NO
 

23/MINFI/DD DU 04 JUILLET 1991.
 

Objet 	 Utilisation du r6gime
 
de l'entrep6t fictif.
 

I1 m'a gt6 donnd de constater que les entrepositaires ne
 
respectent pas strictement les instructions contenues dans ma
 
circulaire susvis~e et 
 tendant A assainir la gestion des 
entrep6ts fictifs et a sauvegarder les int6r~ts du Tr~sor. 

Ains., des marchandises 
en entrep~t fictif continuent & 
sortir frauduleusement sans paiement pr~alable des droits et 
taxes dGs, ce qua prive le Tr6sor Public d'importantes 

ressources. 

Face a la tendance persistante de certains imoortateurs =
 
6voluer en marge de la reglementation en vigueur , D'aa d~cid6
 
d'exclure du champ du regime de l'entrep~t fictif, les
 
marchandises ci-apr~s, considr~es comme sensibles
 

- les alcools et les tabacs ;
 
- les produits de la parfumerie
 

- les produits alimentaires : riz, farine, sardine,
 

hulles ; 

- les effets d'habillement, les tissus, les 

chaussures et la friperie 
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- les mat~riaux de construction ;
 

- les piaces d~tach~es de v~hicules et d'engin, les
 
v~hicules a deux roues ;
 

- les produits congel~s ou surgel~s
 

- les produits pharmaceutiques.
 

Les dispositaons ant~rieures sont maintenues pour les 
autres marchandises admises en entrep6t fictif. Celles-ci 
demeurent notamment soumises au paiement obligatoire et 
immdiat des droits et taxes de douane dans la proportion d'un 
tiers de leur valeur CAF, & 1'exception des produits
 
p~troliers, des engins de travaux publics, des vdhicules 
des
 
produits chimiques et des engrais.
 

Par ailleurs, un plafonnement en fonction du montant de la
 
soumission cautionn6e sera introduit dans le syst6me PAGODE
 
afin d'6viter les cautions bancaires fantaisistes.
 

Toutes les dispositions pr6vues par ma note circulaire n0
 

023/MINFI/DD du 04 Juillet 1991 non expr6ssement modifies par
 
la pr~sente circulaire restent en vigueur.
 

Le Directeur des Douanes est charg6 de veiller a
 
l'observation 
 stricte par ses Services des instructions
 
contenues dans la pr6sente circulaire et de me ten2.r 
reguli~rement inform6 des difficult~s eventuellement 

rencontr~es.-

S f'DL1)E Juhn NDIORO 


