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INTRODUCTION

La necessite d'etablir Pintegration economique entre les differents Etats de

PAfrique Centrale n'est pas nouvelle. La resurgence du debat tient sans

doute a Pinsucces des strategies de developpement jusqu'alors formulees,

strategies laminees par les crises economiques recurrentes et reposant

essentiellement sur des economies faiblement diversifies, peu competitives et

vulnerables aux chocs exterieurs. Cependant, cet interet renouvele sur les

questions d'integration peut egalement s'expliquer par la volonte de faire face a

la constitution des grands blocs commerciaux europeen, americain et asiatique,

et par l'incertitude qui nait de Pavenement du multilateralisme integral, a travers

la creation de POrganisation Mondiale du Commerce ( OMC ). Le role de plus

en plus preponderant que le marche est amene a jouer devra se traduire par un

affaiblissement des Etats si ceux-ci ne s'adaptent pas a un nombre croissant de

situations nouvelles d'imbrications et d'interdependance. C'est pourquoi la

redynamisation ou Pextension des solidarites sous-regionales doivent se nouer

autour de ces enjeux relativement recents, afin de tirer meilleur parti de ce

processus de recomposition economique et politique.

Apres des annees d'ajustement economique et financier, les performances

des pays de la Communaute Economique et Monetaire de l'Afrique Centrale

(CEMAC ) , se sont nettement ameliorees. En effet, comme Pattestent les

donnees du tableau 1, la plupart des indicateurs macro-economiques affichent

des niveaux inegales depuis plus de dix ans. C'est le cas du PIB dont les

previsions annoncees pour 1997 se chiffrent a 11.026,2 milliards de F.CFA, soit

pres du double de celui de 1990, ce qui correspond a un taux de croissance de

6,1 % et -3,1 % respectivement. Ce regain de croissance est soutenu par une

tendance haussiere de la Formation Brute du Capital Fixe ( FBCF ) - refletant la
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detente des taux d'interet qui baisse de 3,25 points - de Pepargne nationale, des

exportation et des recettes totales qui enregistrent des taux d'accroissement

respectifs entre 1990 et 1997 de 67,2 %, de 124 %, de 139 % et de 85 %, bien

que, entre les deux periodes, le taux d'investissement ait flechi contrairement au

taux d'epargne nationale qui a cru de quatre points Cependant) ^ ^^

performances sont quelqUe peu ternies par 1'augmentation vertigineuse de la

dette exterieure qui passe de 3.751 milliards de F.CFA en 1990 a 10 737 2

milliards en 1997, soit un accroissement de 186 % en sept ans ! ( cf. tableau 1 ).'

Cette etude comprend cinq sections. La premiere fait 1'historique de

integration regionale en Afrique Centrale ; quant a la seconde, elle examine la

dynanuque de Integration dans la sous-region (UDEAC, CEMAC CEPGL

CEEAC) alors que la troisieme section dresse le bilan du processu, L'avant

demure section .interroge sur les raisons de ,'echec du processus integration

alors que la derniere recense et analyse les enjeux et les options natures pour
1 Afrique Centrale.
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I- L'historique de l'integration regionale en Afrique Centrale.

Parler de la cooperation economique et de l'integration regionale en Afrique

Centrale, renvoie immediatement a PUnion Douaniere et Economique de 1'Afrique

Centrale (UDEAC). Or, PUDEAC qui nait le 08 decembre 1964 succede en fait a

rUnion Douaniere Equatoriale (UDE).

Des velleites de cooperation se manifestent au lendemain des independances pour

des pays enclaves comme le Centrafrique et le Tchad pour qui, outre leur situation de

faible industrialisation, la possibility d'un acces maritime devient une necessite

imperieuse. Cette situation explique que, tres tot, ils eprouvent le besoin de faire

substituer au mecanisme financier qui existait dans le systeme de Federation coloniale,

de nouvelles dispositions de financement de leur developpement. La situation est tout

autre pour le Congo. En effet, la situation privilegiee qu'occupe Brazzaville au sein de

I'AEF conduit la Metropole a doter ce pays d'une infrastructure administrative

consequente, d'un reseau de transport non negligeable et de bon nombre d'industries

manufacturieres qui en font la premiere puissance economique de I'Afrique Equatoriale

Francaise ( AEF ). Le Gabon enfin, dont le fruit de 1'exploitation des ressources

naturelles avait fortement contribue a l'approvisionnement du budget de la Federation,

se montrait ouvert a toute nouvelle forme de cooperation qui serait differente du

systeme federal tel qu'il venait de vivre, et dans lequel leurs ressources ne seraientplus

exploiters au profit de I'ensemble des pays de la sous-region. Du cote de Tancienne

puissance colonisatrice, la creation d'une union economique et politique dans les pays

de TAEF etait susceptible d'eroder les privileges qui permettaient aux grandes

compagnies commerciales et industrielles francaises d'avoir la mainmise sur

Peconomie dc la region. Aussi, la France a t-elle ccuvre pour empecher la puissante

Union voulue et revee par les africains et, a sa place, a t-elle plutot encourage

Petablissement d'une forme d'association plus lache (Oyoubi, 1995).
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C'est done ce contexte de divergence notoire entre les Etats de l'ex-AEF sur les

finalites de PUnion2 d'une part, et entre ceux-ci et la France d'autre part, que nait le 29

juin 1959, 1' UDE. Celle-ci est creee par les quatre anciennes colonies de P AEF, a

savoir le Centrafrique, le Congo, le Gabon et le Tchad, devenues autonomes "puis

independants en 1960. En 1962, le Cameroun viendra porter le nombre de membres a

cinq.

La convention de 1961 portant sur les relations economiques et douanieres entre

les Etats membres de I'UDE et le Cameroun ne prevoyait pas explicitement la creation

d'une union douaniere entre les cinq pays, elle envisageait plutot un espace

geographique ou les echanges entre I'UDE et ie Cameroun seraient partiellement libres.

Depuis Tadhesion de la Guinee Equatoriale en decembre 1983, I 'UDEAC

compte a ce jour six Etats membres occupant un espace geographique fort varie

d'environ 3 millions de km2, sur lequel est inegalement repartie une population de plus

de 25 millions d'habitants.

L'UDEAC se propose de servir de cadre privilegie a une cooperation dynamique

en vue de la promotion du developpement endogene et autocentre dans 1'interet de tous

et de chacun des Etats concemes. Et pourtant, le Traite de Brazzaville ne fait aucune

allusion a l'agriculture, pourtant consideree comme I'activite principale des economies

de la sous-region. C'est d'ailleurs a la demande des pays enclaves (Centrafrique et

Tchad) que des dispositions relatives a la distribution equitable des projets

d'industrialisation et la coordination des programmes de developpement sont

introduites plus tard dans Ie Traite. Les divergences de vue entre les Etats insulaires et

Le Gabon par exempie, recherchait dans le cadre de i'Union un certain nombre de concessions de nature a
reduire !a charge financiere que lui imposait son appartenance a la Federation. Quant au Congo qui dominait le
echanges mtra-reg.onaux, il ne souhaitait pas I'admission du Cameroun qui avail un tissu industriel plus
developpe. Le Centrafrique et Ie Tchad voyaient dans 1'Union la possibility d'avoir un acces a la mer et de se
doter d industries manufacturi^rR";
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les pays tels le Cameroun et le Congo3 relatives a la finalite de Integration debouchent

sur un affrontement qui tres tot, paralyse le fonctionncment de l'UDEAC.

Au surplus, ce meme Traite assigne a I'Union des objectifs a la fois economiques
et politiques.

L'objectif politique consiste essentiellement en 1'etablissement d'une union de

plus en plus etroite entre les peuples des E.ats membres en vue du renforcement de leur
solidarity sous-regionale.

Quant aux objectifs economiques, ils sont au nombre de quatre :

- Etablir graduellement et progressivement un marche commun de

I'Afrique Centrale;

- Eliminer les entraves au commerce inter-Etats afin de contribuer a

Intension des marches nationaux et a 1'amelioration du niveau de vie des populations;

- Renforcer 1'unite des economies de la sous-region et developper

harmonieusement celles-ci par 1'adaptation des dispositions qui tiennent compte des

interets de tous et de chacun, en compensanl de maniere adequate et par des mesures

appropriees les situations speciales des pays de moindre developpement economique,

notamment par 1'harmonisation des politiques d'industrialisation, la repartition

equitable des projets communautaires et la coordination des programmes de

developpement dans les different* secteurs de production et,

__ - Participer a la creation d'un veritable marche commun africain par la

constitution d'un groupement sous-regional.

Pour parvenir a ['integration economique, objectif ultime auquel aspirent les

pays de l'UDEAC, il a fallu mettre sur pied des institutions a caractere sectoriel, telle

■ "Organisation de Coordination pour la lutte centre les Endemies en Afrique Centrale

^r parle jei1 de ia
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fOCEAC), crcce 1c 08 juillet 1965. Dans le domaine de la formation, Ton peut citer

1 'Institut Sous-regional des Statistiques et d'Economie Appliquee (ISSEA), l'ISTA et

TEcole Inter-Etats des Douancs qui out pour vocation, Tun la formation des

statisticiens, l'autre la formation et le recyclage des agents de douane. Dans le secteur

bancairc, l'UDEAC dispose avec la Banque de developpement de l'Afrique Centrale

(BDEAC) d'un instrument d'appui au developpement des Etats membres.

Quoi qu'il en soit, la realisation des objectifs proclames par l'UDEAC s'est

traduite au fil des ans par le processus de construction de l'union douaniere et fiscale et

par celle de l'union economique.

II- Evolution du processus d'integration dans la sous-region Afrique

Centrale : Des constructions inachevees.

L'integration economique consiste a creer un espace economique unique a

partir des economies nationales cloisonnees. C'est done un processus

d'emboitement des economies qui se manifeste a travers les differentes etapes

suivantes (Oyoubi, 1995):

• La zone de libre echange, qui se caracterise par l'abolition des barrieres

douanieres entre pays membres mais avec un maintien de liberte tarifaire

pour chaque Etat vis-a-vis des pays tiers ;

• L'uniorrdouaniere qui va au-dela de l'abolition des barrieres douanieres entre

Etats membres pour etablir un tarif exterieur commun ;

• Le marche commun qui est une union douaniere a l'interieur de laquelle

circulent et s'etablissent librement les capitaux et les personnes ;

• L'union economique et monetaire ou existe rharmonisation des politiques

economiques et sociales ;
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• L'integration economique totaie qui est l'aboutissement cle 1'unification des

politiques economiques et sociales.

Les raisons qui poussent les nations a former une alliance regionale

varient d'une region a l'autre ou meme d'un pays a l'autre, mais certains facteurs

semblentpredominantsCSHIELLS, 1995):

Les pays membres voient parfois des avantages economiques au fait d'avoir une

structure de production plus efficace et une croissance economique plus

dynamique grace a l'investissement direct etranger, a l'experimentation pratique

et aux activites de recherche-developpement;

Les pays membres visent parfois des objectifs non economiques tels que la

consolidation des liens politiques ou la maitrise des flux de migration.

Les petits pays cherchent parfois a s'assurer des debouches plus surs en formant

avec les plus grands une alliance regionale ;

Les pays veulent parfois peser plus lourd dans les negociations commerciales

multilaterales ;

La formation de nouveaux groupes regionaux provoque un detournement des

courants d'echanges aux depens des pays tiers, ou la balance peut alors pencher

en faveur de Tadhesion a l'accord regional ;

Les pays membres peuvent chercher a promouvoir les industries naissantes qui,

en l'absence d'un marche regional, ne seraient pas viables.

II est indeniable que Integration economique presente nombre

d'avantages potentiels pour les pays en developpement. Parmi ceux-ci, on peut

citer(HESS, 1994)

• La reduction des couts de transaction dans les echanges regionaux suite a
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I'elimination des barrieres tarifaires ;

• L'augmentation des economies d'echelle ;

• La baisse de la contrebande associee aux activites improductives et couteuses

qui sont soutenues par la politique des prix divergents ;

• L'utilisation efficiente des facteurs de production ;

• L'acceleration du rythme d'investissement et i'agrandissement du marche ;

• Etc.

Certains principes directeurs qui doivent guider la conclusion des accords

regionaux sont les suivants :

• Compatibilite des accords avec les regies de l'OMC.

En effet, l'accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)

dispose dans son article XXIV, que l'etablissement d'une union douaniere ou

d'une zone de libre-echange doit avoir pour objet d'eliminer les obstacles a la

plupart des echanges entre les pays participants ;

• Clauses d'adhesion liberales. Des regies d'adhesion liberales facilitent

l'extension du processus de liberalisation commerciale a de nouveaux pays

membres.

• Regies d'origine liberales. EHes sont necessaires pour determiner si un

produit peut beneficier de droits preferentiels, afin que les pays tiers ne

fassent pas simplement passer leurs produits par le pays dont le tarif exterieur

est le plus bas.

► Integration renforcee. Une integration plus poussee offre des possibilites de

gains economiques, grace a l'affectation plus efficace des ressources au sein

de la region, meme si l'integration favorise a la fois la creation et le

detournement des flux commerciaux.
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L'evolution du processus d'integration dans la sous-region Afrique Centrale peut

etre individualist en deux grandes etapes : avant 1990 et apres 1990.

II. 1- Des dynamiques integratrices de I'UDEAC et Ieurs avatars.

L'evolution du processus de Integration en Afrique Centrale peut etre

subdivisee en deux grandes phases : Une premiere periode au cours de laquelle les Etats

membres etablissent 1'Union fiscalo-douaniere ; une seconde phase qui correspond a

Fere de la cooperation elargie.

//. 1.1-L 'institution de I 'Unionfiscalo-douaniere.

Au cours des dix premieres annees qui ont suivi la creation de I'UDEAC,

l'accent a ete particulierement mis sur la construction de Punion douaniere et fiscale. A

cet effet, le dispositif qui a ete mis en place comportait deux principaux volets : le

volet douanier et le volet fiscal.

II faut mentionner, pour le volet douanier :

- Le code des douanes UDEAC. II regroupe des textes qui reglementent

les produits dans Pensemble du territoire de PUnion; il a pour base juridique Pacte n°

8/65 - UDEAC - 37 du 14 decembre 1965.

- La regimentation douaniere en UDEAC. Eile est un ensemble de textes

qui organised le fonctionnement de la profession douaniere au sein de PUnion.

- Le tarif des douanes UDEAC. II donne des indications de la fiscalite

applicable aux marchandises qui sont echangees du territoire de PUnion. C'est lui qui

fixe en outre les bases de perception des droits, indique les derogations et Ies references

aux textes particuliers ayant cree des mesures d'exception.

Le volet fiscal centre son interet sur quelques aspects que sont:
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- L'harmonisation des fiscalites internes et,

- L'harmonisation des politiques fiscales d'incitation a Finvestissement.

II convient de noter que les produits originates des Etats membres, transferes

d'un pays de l'Union a un autre, s'ils sont agrees a la Taxe Unique (T.U.)\ sont soumis

a cette taxe, sinon ils sont imposes comme des produits similaires en provenance des

pays tiers.

Sur le plan de la fiscalite, les actions de l'UDEAC ont porte sur l'harmonisation

des fiscalites internes et des politiques fiscales d'incitation a l'investissement, et la mise

en place d'un mecamsme de solidarite pour les pays enclaves.

L'objectif recherche a travers l'harmonisation des politiques fiscales etait la

creation d'un secteur industriel integre dans FUnion et la realisation des conditions

d'un marche interieur caracterise par la concurrence et la libre installation des

entreprises. Ce meme souci devait conduire a etendre la neutralite fiscale aux personnes

physiques, salaries et travailleurs independants devant beneficier de la libre circulation

et du droit d'etablissement.

Soucieux d'harmoniser les differentes politiques d'incitation a l'investissement

et eviter I'institution des politiques fiscales genereuses differenciees, une convention

commune sur les investissements en UDEAC a ete adoptee en decembre 1965 pour

servir de cadre de reference lors de 1'elaboration des codes nationaux d'investissement.

//. 1.2- L 'etablissement de la cooperation economique elargie

Au milieu des annees 1970,1'UDEAC decide de reviser le Traite de Brazzaville

afin de completer F integration des marches par une cooperation economique aussi

dense que possible dans les secteurs preferentiels, a savoir F Industrie, les transports et
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communications, r agriculture et I'elcvage, la recherche scicntifique et technique, la

libre circulation dcs biens et des pcrsonnes et Ie droit d'etablissement accorde a ceux-ci.

La cooperation industrielle souhaitee par Ies Etats membres a pour but de

favoriser et de stimuler Ie developpement economique. Cette cooperation repose sur

Fharmonisation des politiques industrielles, des plans et des programmes de

developpement. Aussi, a t-on assiste a la formulation d'une politique basee sur la

complementarite d'abord, et la specialisation ensuite. Le concept d'industries

communautaires a ete retenu et nombre de projets ont ete selectionnes et leur

implantation repartie dans Tensemble des pays membres de l'Union.

Dans le domaine agro-pastoral, la cooperation visait egalement la coordination

des activites de production agricole, d'elevage et des ressources halieutiques. A cet

effet, il a ete cree au sein de la BDEAC un Fonds Special pour le Developpement Rural

(FSDR); Ie meme souci a preside a l'institution de la Communaute Economique du

betail, de la Viande et des ressources halieutiques (CEBEVIRHA), installee a

N'Djamena.

Le transport etant un des principaux volets de 1'integration, la volonte

d'harmonisation des politiques dans ce domaine s'est concretised en 1984 par la

signature d'une convention regissant Ies transports routiers et par 1'adoption de la

decision d'harmonisation des legislations des Etats membres en matiere de transport;

l'institution d'un code de la route en 1989.

A partir du debut 1990, compte tenu des maigres acquis de l'Union et au regard

des nombreux enjeux politiques et economiques qui s'annoncent avec cette decennie,

on assiste a un regain d'interet sur Ies questions d'integration dans la sous-region.

convrir Ie marche de nlusteurs Davs membres.
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II.2- Le basculement dcs annees 1990 ou la reformulation de la

dynamique integratrice.

Le nouvel elan du processus d'integration dans la sous-region Afrique Centrale

est impulse par la France a travers des themes integrateurs retenus par les partenaires

africains de la zone Franc, encore sur proposition de la France. Puis suit le Programme

Regional de Reformes dont l'ossature est constituee de la reforme fiscalo-douaniere.

Apres la devaluation du F.CFA en Janvier 1994, une nouvelle communaute est mise sur

pied : la CEMAC.

II.2.1- La relance de la concertation regionale a travers la zone Franc.

Les quatorze pays africains de la zone Franc5 sont, depuis les independances,

regroupes en deux unions monetaires : L'une en Afrique de I'Ouest et Tautre en

Afrique Centrale constituee des Etats membres de la BEAC. En depit de cette union

monetaire, on constate que la conduite de la politique economique releve,

paradoxalement, de la seule competence des Etats membres. II est egalement juste de

constater que les differents efforts de renforcement de la cooperation commerciale et

economique entre ces pays - a travers la Communaute Economique de l'Afrique de

I'Ouest (CEAO), la Communaute des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la

CEEAC etTUDEAC, fondes sur Pharmonisation des politiques douanieres - n'ont pas

ete couronnes par des succes tangibles. De plus, les pays de la zone Franc sont englues

dans une crise bancaire et economique sans precedent, sollicitant regulierement le

Tresor francais pour equilibrer les finances publiques et honorer leurs engagements

financiers aupres des bailleurs de fonds multilateraux tels la Banque Mondiale et le

FMI. C'est pourquoi, lors de la reunion des ministres des Finances de la zone Franc qui

Us sont quinze aujourd'hui avec ['admission, au debut de Pannee 1997, de la Guine'e Bissau.
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s'est tenue a Ouagadoudou (Burkina-Faso) le 25 avril 1991, la France engage les pays

africains dans unc autre voie de F integration regionale, en utilisant la communaute dc

monnaie dcja existante pour consolider et promouvoir une veritable union economique.

Cette approche « zone franc » est paradoxale puisque, theoriquement, la monnaie

commune est Faboutissement d'un processus de cooperation et d'integration tres

pousse qui suppose cormne prealable Fharmonisation des politiques economiques et

Funion douaniere. Or, en ce qui concerne la zone Franc, on doit reconnaitre que la

monnaie unique existe en Fabsence des politiques economiques harmonisees. La

priorite declaree de la France est d'assainir les environnements legaux et reglementaires

des affaires et d'instaurer, selon elle, des bases saines pour une croissance economique

durable. Les principaux chantiers concernes relevent de cette logique de la France.

a) Les themes integrateurs

Les chantiers integrateurs sont au nombre de trois : Les finances publiques,

Fepargne et le droit des affaires.

Le theme concernant les finances publiques se situe dans la ligne de Funion

monetaire deja acquise. II s'agit en F occurrence de renforcer au niveau regional la

surveillance des banques dont les reglementations ont ete harmonisees. De plus les

efforts de restructuration bancaire en cours doivent etre poursuivis et des mesures

prudentielles dont aucun etabiissement de credit ne devait s'ecarter, mises sur pied.

Enfin, la logique de Funion monetaire suppose un rapprochement, a Finterieur de la

zone, des structures des budgets, des taux d'imposition ainsi que des legislations et

tarifications douanieres ( cf. b.l, infra ).

Le domaine de F integration financiere concerne le role et la sedentarisation de

Fepargne publique et de Fepargne privee. Ainsi, s'agissant de Fepargne publique, au

terme des mesures de rehabilitation des institutions de prevoyance sociale, ce
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programme, encore appele Conference Interafricaine de la Prevoyance Sociale

(CIPRES) , devra reformer et harmoniser ies dispositifs reglementaires en vigueur dans

ce secteur. Le meme schema est valable pour I'epargne privee puisque Ie programme

prevoit la creation, apres institution d'une legislation commune, d'une superstructure

appelee la Conference Interafricaine des Marches d'Assurance (CIMA)8.

Enfin, en ce qui concerne Integration par Ie droit des affaires, le programme

prevoyait la mise en place d'un conseii des ministres, d'une cour commune de justice et

d'arbitrage et d'une ecole regionale superieure de la magistrature. Le champ couvert

par Ie Traite est vaste puisqu'il concerne l'ensemble de Fenvironnement juridique des

entreprises. II ambitionne de creer un espace juridique moderne qui soit Ie support du

developpement economique des Etats membres.

b) Quels sont Ies enseignements de cette approche

« zone Franc » ?

Premierement, l'appui de la France en faveur de 1'integration dans Ies pays de

Fex-AOF et de I'ex-AEF intervient a une periode ou Ies deficits s'accumulent dans Ie

« compte d'operations » du Tresor fran9ais. En effet, des Ie milieu des annees 1980, le

solde du compte d'operations BEAC aupres du Tresor Francais se deteriore d'annee en

annee : 74,755 milliards de F.CFA en 1987, tendance qui se poursuit en 1988 puisque

ce meme solde est negatif de 35,087 milliards de F.CFA. Par ailleurs, la France est de

plus en plus soUicitee par Ies pays africains de la zone Franc (PAZF) afm d'equilibrer

leurs budgets. Aussi, peut-on penser que la France, soucieuse de se demarquer de cette

assistance fmanciere qui lui est tres couteuse, lance des « chantiers » integrateurs sur

des aspects porteurs (institutions bancaires, entreprises d'assurances, organismes de

prevoyance sociale, environnement juridique des entreprises commerciales) et qui a

7 Le Traite instituant le CIPRES a ete signe a Abidjan ( Cote d'lvoire ) Ie 21 septembre 1994 par Ies ministres des
quatorze Etats africains de la zone Franc.

s Le Traite etablissant la CIMA a && paraphS Ie 10 juillet 1992 a Yaounde ( Cameroun ) par treize pays africains
de la zone Franc.
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terme vont renforcer les liens verticaux qui existent entre elle et les PAZF.

Deuxiemement, l'avenement de la monnaie unique europeenne et les incertitudes

liees a Tavenir du F.CFA exigent que les economies des partenaires africains de la

France soient assainies. Du moment que les institutions monetaires concernees par cette

echeance europeenne sont essentiellement les banques centrales et non les Tresors

nationaux, la France, pour ne pas etre en marge des criteres de convergence de TUnion

du fait du non-respect des limites imposees aux deficits budgetaires doit se premunir

contre les deficits eventuels que les PAZF seraient rentes d'accumuler aupres du

compte d'operations.

Troisiemement, les chances de reussite d'un processus d'integration si englobant

(15 pays) peuvent paraitre minces. II aurait ete souhaitable et plus realiste de

redynamiser les processus en veilleuse dans les deux zones monetaires dans une

premiere phase, ensuite seulement, viser ['integration de 1'ensemble des PAZF.

Enfin, il y a lieu de croire que cette approche « zone Franc » aboutirait a la

reconstitution d'une nouvelle Afrique Occidentale Franchise ( AOF ) et d'une nouvelle

AEF non par le politique comme par le passe, mais par Feconomique afin que les

interets de la France soient sauvegardes10.

II. 2.2- Le Programme Regional de Reformes.

Le Programme Regional de Reformes (PRR) est le fruit de multiples

concertations depuis 1987 entre la Banque Mondiale, Ie FMI, l'Union Europeenne, la

cooperation francaise et le Secretariat de TUDEAC. II comprend trois volets : Le volet

fiscalo-douanier, le volet transport en transit et les mesures d'accompagnement.

1996.

Deja, le Barreau Camerounais re"unit en Assembled Ordinaire en de"cembre 1997, s'eMevait contre 1'entr^e en
vigueur du Traite" OHADA ( Organisation pour I'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ) qui selon eux,

non seulement fait fi du droit anglophone encore en vigueur au Cameroun, mais igalement s'apparente a un
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a) La reforme fiscalo-douaniere des annees 1990 et ses

consequences.

L'objectif de cette reforme est d'ameliorer le rendement sans oublier Ie systeme

de taxation fiscalo-douanier. Ainsi, le Tarif Exterieur Commun (TEC) (droit de douane,

droit d'entree, taxe sur le chiffre d'affaires a l'importation (TCAI), la taxe

complementaire ), la taxe unique, l'Impot sur Ie Chiffre d'Affaires Interieur (ICAI)

representaient encore plus de 50 % des recettes fiscales.

Pour atteindre cet objectif, il est recommande une reduction du nombre de ces

droits et taxes et de leurs taux nominaux; il est egalement propose une simplification de

leur mode d'application. Dans cet ordre d'idees, on peut mentionner les grandes lignes

suivantes :

- La separation de la TCAI du TEC et l'instauration d'une Taxe sur Ie

Chiffre d'Affaires (TCA) qui evoluera vers la TVA. .

- La suppression de la taxe complementaire;

- La fusion des droits de douane et des droits d'entree au profit d'un droit

unique a l'importation. A cet effet, les biens importes seront regroupes en trois

categories : Biens de premiere necessity matieres premieres et biens d'equipements et

biens de consommation courante.

- La suppression de la taxe unique et son remplacement par un Tarif

Preferentiel Generalise (TPG);

- La reduction echelonnee des exonerations pour les PME/PMI et autres

franchises prevues dans les differents codes des investissements.

Toutes ces decisions ont ete prises lors d'une session extraordinaire du Comite

de Direction de I'Union en avril 1992 afin que Ie nouveau dispositif fiscal et douanier
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soit operationne! en Janvier 1993.

Les consequences de cette reforme sont nombreuses. De prime abord, il y a lieu

de reconnaitre qu'au regard de i'envergure de la reforme, le risque potentiel a court

terme est un manque a gagner budgetaire compte tenu du bouleversement du systeme

preexistant et du cout du processus d'apprentissage.

La categorisation des produits qui a ete faite n'a pas suffisamment pris en

compte les specificites economiques des Etats de la sous-region. Ainsi, certains biens

de consommation courante (categorie 3) peuvent, dans certains cas, s'averer etre

egalement des produits de premiere necessite (categorie 1).

Au niveau des entreprises, celles qui seront inadaptees au nouveau contexte

economique cree par ia reforme disparaitront du marche pour vice de competitivite.

Aussi, certains pays dont le Gabon, ont demande un delai necessaire d'un an a compter

de la date d'entree en vigueur de la Reforme, a la modification des comportements et

realiser des gains de productivite qui puissent leur permettre de supporter la

concurrence des produits importes.

La reforme fiscalo-douaniere se reveie done comme un processus

d'apprentissage des Etats de I'UDEAC afin de les preparer a faire face aux enjeux de la

mondialisation et a l'avenement du multilateralisme integral.

Ce qu'il faut regretter, e'est I'absence de concertation tripartite dans la

preparation dc cettc reforme entre I'Etat, les bailleurs de fonds et le secteur prive. La

concertation bipartite entre les Etats et les bailleurs de fonds etait necessaire mais non

suffisante. Pour optimiser les chances de succes de cette reforme, il aurait fallu inclure

le secteur prive dans les ne'gociations. Or. tel n'a pas ete le cas puisque les organisations

patronales de FUnion n*ont pas ete intercssees a la reflexion ayant conduit a Fadoption
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II
de la plate-forme minimale .

La reforme fiscalo-douaniere, en recherchant rharmonisation des systemes de

taxation des pays de la sous-region, devrait contribuer a Integration regionale.

Toutefois, a la lumiere des passions soulevees par ce nouveau dispositif, il y a lieu de

reconnaitre que le processus de {'integration s'est retrouve a la croisee des chemins.

Ainsi, la Confederation Patronale Gabonaise (CPG), dans son bulletin du 24 fevrier

1992, avait souligne, a propos de la reforme « les effets funestes au Gabon, ou le cout

des facteurs est le plus eleve de la zone, pour les entreprises, 1'Etat et les populations ».

La CPG estimait que la population devrait supporter une augmentation du cout de la

vie, car les produits de premiere necessite seraient frappes par une augmentation des

droits d'entree, alors que les baisses porteront principalement sur les marchandises de

consommation les moins courantes. Le CPG evaluait a 10.000 (sur 70.000) le nombre

de pertes d'emplois dans le secteur prive dont la majorite en dehors de Libreville et

Port-Gentil, avec toutes les consequences qui s'en suivraient: menace de paix sociale,

perte des recettes de la Caisse de Securite Sociale, etc.12.

b) Le volet transport en transit.

II avait ete constate que les procedures douanieres en vigueur dans les Etats de

l'Union ne donnaient pas entierement satisfaction aux administrations des douanes,

compte tenu dcs risques de fraudes et des allongements des delais dus a la bureaucratie.

Bien plus, les documents de transport utilises en guise de « lettre de voiture » ne

constituait pas un cadre juridique commun a Texploitation des transports en transit.

C'est pourquoi, afin de remedier a cette situation et eu egard a la necessite de

Est-cc la raison pour iaquelle les organisations patronalcs de la sous-region reunies a Libreville le 10 mars

1992, rout en rcgrettant de « n'avoir pas 6l6 associe'es a son elaboration)) soulignent que « 1'application trop

rapide des mesures pr^vues auraient pour effet la faillite de la plupart des entreprises de production, de
transformaiion et d'exportation » .

" Le Quotidicn National gabonais, « L'Union » declarait dans son edition du ler avrii 1992 que la reTorme

fiscalo-douaniere e'tait une « prime aux industries camerounaiscs, plus nombreuses CeO dIus diversifides » Dan<;
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promouvoir et d'appuyer le processus d'integration dans la sous-region, ies Etats ont

adopte a Libreville ies 21 et 22 novembre 1991, un protocole d'entente du transport en

transit, encore appele « Transport Inter-Etat des Pays d'Afrique Centrale » (TIPAC).

Les dispositions du TIPAC prevoient, entre autres que :

- Le document a etablir soit un modele pour ies six pays;

- La caution en douane ait les memes effets juridiques dans tous les Etats

concernes et,

- Les regies techniques d'agrement des vehicules soient identiques.

II s'agit en fait de prendre toutes les mesures de nature a faciliter Texecution des

operations de transit entre les differents Etats de l'Union, en particulier en renoncant a

soumettre ces operations a des dispositions speciales, en moderant l'exercice des

controles en cours de route, en Iimitant leur nombre et en etablissant une definition

precise et acceptable des garanties exigees.

Le calendrier d'execution des mesures arretees dans le cadre de ce protocole

avait ete retenu en novembre 1991, et couvrait la periode partant de decembre 1991

(nomination par chaque Etat membre d'un coordinateur national) a la fin de 1'annee

1993, date a laqueiie un premier bilan devait etre etabli et consacrer ainsi le regime

TIPAC par la passation d'un accord UDEAC en bonne et due forme.

L'efficacite du protocole TIPAC suppose 1'existence des voies dc

communication en bon etat et munies d'equipements adequats, ce qui n'est pas encore

le cas aujourd'hui. De plus, les axes de communication doivent etre soigneusement

selectionnes pour permettre l'utilisation optimale ties differents modes de transports

disponibles.

11.2.3- La Commitnaute Economique et Monetaire de I 'Afrique Centrale
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La CEMAC a des objcctifs identiques a ceux de FUDEAC. En ['occurrence,

apprufondir la cooperation monetaire et la depasser pour constituer un espace

economique unifie qui tienne comptc des acquis anterieurs et des orientations arretees

au Sommet d;Abuja en juillet 1991. Le Traite instituant la CEMAC a ete signe a

N'djamena le 16 mars 1994. Cependant, F entree en vigueur de la CEMAC passe par ia

ratification prealable par les parlements nationaux, des textes regissant cette

communaute J.

Les diverses mutations que connait le monde depuis la fin de la decennie 1980,

la volonte de batir de solides fondations pour creer les conditions d'une dynamique de

croissance soutenue et durable ont conduit a la naissance en 1994, la Communaute

Economique et Monetaire de 1'Afrique Centrale (CEMAC). Ce nouveau schema de

rintegration dans la sous-region s'articule autour de deux piliers : L'Union Monetaire

d'Afrique Centrale (UMAC) et FUnion Economique d'Afrique Centrale (UEAC)14.

a) De l'Union Economique.

L'Union Economique de 1'Afrique Centrale vise :

- Le renforcement dc Ia competitivite des activites economiques et

financieres par l'harmonisation des regies regissant leur fonctionnement;

- La recherche de la convergence des performances et politiques

economiques;

- La creation d'un marche unique a travers Forganisation de la libre

circulation des personnes, des biens et services et des capitaux et,

- L'institution drunc coordination des politiques sectorielles nationales.

S'agissant principalement de la coordination des politiques economiques des

|J II s'agit du Traite de la CBMAC, dc i'Additif an Traite rclatif au systcme institutionncl ct juridiquc dc la

Communaute, des Conventions regissant 1'UMAC et PUEAC et de la Convention relative a la cour dc justice.
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Etats membres, la procedure de surveillance multilaterale s'appuie sur les quatre

criteres de convergence suivants qui interdisent tout deficit budgetaire excessif:

- Un taux de couverture exterieure au moins egal a 20 %;

- Un solde primaire budgetaire positif;

- Une variation negative ou nulle du stock des arrieres interieurs et

exterieurs;

- Une variation en pourcentage de la masse salariale de la fonction

publique egale ou inferieure a la variation en pourcentage des recettes budgetaires'5.

Les organes de 1'UEAC sont le Comite inter-Etats - compose de deux experts et

de deux suppleants - et I'Executif de l'UEAC dont la mission sera d'animer le

fonctionnement de l'UEAC, en plus de la coordination qui lui est reconnue par

l'Additif au Traite et les autres conventions.

b) De 1'Union Monetaire.

Les objectifs de 1'UMAC s'articulent autour de la consolidation des liens de

cooperation monetaire qui existent deja entre les Etats membres de 1'Union. Cette

cooperation est batie sur les principes fondamentaux suivants :

- La reconnaissance d'une unite monetaire commune, le F.CFA, ayant

cours legal ct pouvoir Iiberatoire dans 1'ensemble des six Etats;

- La conduite par hi BEAC d'une politique monetaire et de change unique,

ayant pour objet ia stabilite des prix;

- Le soutien sans prejudice des imperatifs lies a la defense de la monnaie,

des politiques economiqucs generates elaborees par la Communaute.

i'Union.
is
Au 30 septembre 1996, un seul pays respectait les quatre criteres (Gabon); trots pays respectaient trois criteres

sur quatre ( Centrafrique, Congo et Tchad ); le Cameroun respectait deux criteres sur quatre alors quc la Guinee



Page - 25 -

ECA / SRDC - CA / NRP / 98 / 02-

Quant aux organes de 1'Union, ii y a lieu de mentionner la Conference des Chefs

d'Etat (qui est I'instance politique supreme de la Communaute) et le Comite Ministeriel

(qui est l'autorite monetaire) qui assurent la direction de l'Union. Les autres institutions

sont la Banque Centrale (BEAC) et la Convention Bancaire de l'Afrique Centrale (

COBAC )16 qui concourent a la realisation des missions de l'Union monetaire.

c) Mise en oeuvre de la CEMAC

La CEMAC s'appuiera sur des structures existantes; neanmoins, celles-ci seront

renovees et dotees de pouvoirs plus importants. La BEAC sera chargee de I'UMAC

alors que l'UDEAC deviendra le secretariat executif de la CEMAC et l'ossature de

TUEAC.

La mise en ceuvre de la Communaute comporte trois phases. Au cours de la

premiere phase qui durera cinq ans a compter de la date d'entree en vigueur du Traite, il

va s'agir de renforcer la monnaie unique, de mettre en coherence les politiques macro-

economiques et d'instaurer un cadre juridique propice a Finvestissement La deuxieme

etape - d'une duree de cinq ans egalement a compter de la fin de la premiere - mettra

1'accent essentiellement sur Fetablissement de la libre circulation des personnes, des

capitaux et des biens et services. La troisieme et derniere phase devrait etre celle de

1'instauration d'un veritable marche commun par le parachevement d'une reelle union

douaniere, Faffirmation de la liberte totale de circulation des facteurs de production et

Pexecution des politiques sectorielles communes.

II.2.4- La Communaute Economique des Pays des Grands Lacs

La communaute Economique des Pays des Grands Lacs ( CEPGL ) a ete

Equatoriale respectait un seul des quatre criteres.

16 La COBAC regie par la Convention du 16 octobre 1990, est chargee de veiller au respect, par les etabiissements
de credit, des dispositions legislatives et reglementaires edictees par les autorites nationales, I'Institut d'Emission
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instituee le 20 septembre 1976 a Gisenyi ( Rwanda ). EUe regroupe Ie Bumndi,

le Rwanda et le Zaire. II importe de rappeler qu'historiquement, ces trois pays

ont ete administres par la meme puissance coloniale. Les objectifs fondamentaux

de !a CEPGL sont les suivants :

- Assurer la securite des Etats et de leurs populations;

- Concevoir, definir et favoriser la creation et le developpement d'activites

d'interet commun;

- Promouvoir et tntensifier les echanges commerciaux et la circulation des

personnes et des biens;

- Cooperer de facon etroite dans les domaines social, economique,

commercial, scientifique, culturel, politique, militaire, financier, technique et

touristique, plus specialement en matiere judiciaire, douaniere, sanitaire,

energetique, de transport et de telecommunications.

La realisation de ces objectifs a commande la mise en place des institutions,

la creation d'organismes specialises et des entreprises communes et

communautaires. S'agissant des institutions de la Communaute, on peut citer : la

Conference des Chefs d'Etat, le Conseil des Ministres et Commissaires d'Etat,

les Commissions Techniques Specialises, la Commission Consultative et ie

Secretariat Executif Permanent. Au titre des organismes specialises, on

mentionnera TOrganisation de la CEPGL pour l'Energie ( EGL ), la Banque de

Developpement des Etats des Grands Lacs ( BDEGL ) et Tlnstitut de Recherche

Agronomique et Zootechnique ( IRAZ ).

Dans le cadre de Tespace economique neo-liberal qui se met en place en

Afriquc, les Etats membrcs dc la CEPGL se sont engages dans un vastc

programme dc liberalisation de leurs economies, de retablissement des grands

cquilibrcs macro-economiques avee un desengagement de l'Etat et une plus
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grande implication du secteur prive dans les activites de production, et un

renforcement du processus d'integration dans la perspective de la Communautc

Economique Africaine institute par le Traite d'Abuja.

11.2.5- La Communaute Economique des Etats del'Afrique Centrale

La necessite d'instituer un cadre de cooperation plus large a Fexemple de la

Communaute Economique des Etats de I'Afrique de FOuest (CEDEAO) a conduit les

Etats de I'Afrique Centrale a creer en octobre 1983, la Communaute Economique des

Etats de FAfrique Centrale (CEEAC). Cette communaute est un regroupement initial de

dix pays dont les Etats de FUDEAC, ceux de la Communaute Economique des Pays du

Grand Lac ( CEPGL ) et de Sao Tome et Principe.

Selon 1'article 4 du Traite instituant la CEEAC17, « le but de la Communaute est

de promouvoir et de renforcer une cooperation harmonieuse et un developpement

equilibre et auto-entretenu dans tous les domaines de Factivite economique et sociale,

en particulier dans les domaines de F Industrie, des transports et communications, de

Fenergie, de Fagriculture, des ressources naturelles, du commerce, des douanes, des

questions monetaires et fmancieres, des ressources humaines, du tourisme, de

Fenseignement, du perfectionnement, de la culture, de la science et de la technologie et

du mouvement des personnes, en vue de realiser Fautonomie collective, d'elever le

niveau de vie des populations, d'accroitre et de maintenir la stabilite economique, de

renforcer Ies_etroites relations pacifiques entre ses Etats membres et de contribuer au

progres et au developpement du continent africain ».

Les objectifs sont ambitieux. Us concernent {'elimination des droits de douane et

laxcs sur les echanges entre les Etats membres, Fabolition des restrictions quantitatives

'' II faut peut etre rappeler que la CEEAC se situc en droite lignc du Plan d'Action et de FActe Final de Lagos
(avril 1980). notamment les mesurcs visant au developpement economique, social et culturcl de FAfrique ct

definissant, entre autres. celles relatives a la creation des organisations sous-regionalcs et au renforcement des
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et autres entraves au commerce cntrc les Etats mcmbres, retablissement*d'un tarif

extcrieur commun ct d'une politique commercialc a 1'egard des pays tiers,

I'harmonisation des politiques socio-economiqucs nationalcs- la creation*d'fm*fonds de

cooperation et dc developpement, la suppression dcs obstacles a la librc circulation des

personnes, des capitaux. des biens et le droit d'etablissement.

■ i'i> **,
La mise en place de la Communaute s'etale sur une periode de doiize annees

sontsubdivisees en trois etapes de quatre annees chacune. Les institutions de m

: La Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement. le Consetl des mihistres,sia Cour

de justice, le Secretariat General, la Commission Consultative et les

specialises.

Au terme de ce survoi sur 1'evoiution du processus d'integ

region Afrique Centrale, il y a lieu de s'interroger sur les resultats

d'edification d'un cadre de cooperation economique et social entfi

region.

Ill- Le bilan du processus.

^#*N
Apres plus de trois decennies d'efforts, force est dc constater quell^siH^Ses de

rintegration dans la sous-region Afrique Centrale ont ete lents, tS2*%TRS|Wau de

i'union douaniere qu'a celui de Tunion economique. Ce constat justifiS^?|*objectif

rclatif a la realisation d'un marche commun n'ait pas etc atteint. -'-^'^fSm^^

III-1 -Au niveau de la cooperation douaniere etfiscale.

La construction du marche commun supposait que soit realiseelS^e^v'Sritable

union douaniere dont 1c cordon serait constituc par un tarif c\tcrieurc^B^S*f Au sein

economique africaine.
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de cette union, les bicns et les services et les facteurs de production circulent sans

entraves. Or, les echanges ne se sont pas developpes selon le schema prevu. Bien plus,

ils ont flechi, alors que ies echanges avec les pays tiers ont augmente. Ainsi, le principal

partenaire economique du Congo (UDEAC) etait rex-Zaire (pays tiers et membre dc la

CEEAC). Par aiileurs, Ies pays UDEAC realisent plus de la moitie de leurs echanges

inter africains avec Ies pays membres de la CEDEAO; moins de 45 % de ces echanges

sont realises a l'interieur de 1'Union (Tamba, 1992). Contrairement aux discours

economiques et politiques sur rintegration dans la sous-region, les echanges restent

orientes vers les memes poles qu'il y a trente ans. Dans cet ordre d'idees, la France

demeure le principal client et le premier fournisseur du Cameroun et du Gabon, par

exemple.

Par aiileurs, les produits en provenance des Etats de la sous-region etaient censes

circuler librement. En revanche, on s'est rendu compte qu'ils etaient parfois taxes ou

alors connaissaient des entraves aux frontieres du fait, soit de la mauvaise disposition

des douaniers a cooperer dans le sens de rintegration, soit alors d'une absence

d'information et de formation de ceux-cit9. En outre, la fixation du tarif douanier

exterieur etait faite de telle sorte qu'un produit en provenance d;un des Etats membres

coutait toujours plus cher que le produit equivalent fabrique sur le marche local. Les

effets attendus du TEC ont ete systematiquement contraries par la taxe complementaire

qui pourtant n'etait, a I'origine, qu'une mesure transitoire.

La taxe unique quant a elle, a conduit a un paradoxe (Boussougou , 1995). Ainsi,

concue originellement pour stimuler les echanges intra-regionaux et contribuer a

rintegration des marches des Elats membres, elle a plutot provoque leur

fractionnement. La taxe unique a ete egalement discriminatoire du fait qu'elle

s'appliquait aux entreprises qui y etaient agreees20, instaurant de facto une concurrence

deloyale vis-a-vis des autres produits elabores originaires de 1'Union, lcsquels sont

!I se rapporte que la SIAB ( entrcprise gabonaise ) a vu ses containers de poulets dc Boumango pourrir au port

dc Douala, bloques par «unc administration tatillunnc »» en depit de i'intervention du ministrc gabonais des

Finances ( 1'Union du lundi 06 avril 1992 ).

° I QOfl cur miolnun T.m «^t ; .,..: UA~Ar.~:~: . A ^~: 1- i_ i -, n -. ■ , i _
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traites comme des produits provenant des pays tiers. En outre, Ie taux de la taxe unique

pouvait varier d'un pays membre de TUnion a l'autre pour un meme produit. .Le fait

qu'elle permettait d'exempter les matieres premieres importees des droits d'entree

renforcait son caractere discriminatoire tout en decourageant la valorisation des

matieres premieres locales. Enfm, la taxe unique censee renforcer ia strategie de

rimport-substitution, n'a pas favorise le developpement des productions industrielles

sur une base complementaire. A cet egard, on a constate une diminution des echanges

intracommunautaires des produits Taxe Unique par rapport au commerce de I'UDEAC

( BIAO, 1987 ). Aussi, doit-on reconnaitre que ce systeme a surtout servi a favoriser

des entreprises locales qui beneficiaient ainsi d'un taux privilegie de taxation de leurs

importations comme de leurs chiffres d'affaires. En definitive, si ie regime de la taxe

unique n'a pas pu impulser une economie d'exportations, il n'en reste pas moins qu'il a

octroye des exonerations fiscales et douanieres et diverses protections a des entreprises

qui n'ont pas pu les exploiter a des fins integrationnistes.

A l'origine, le cordon douanier constitue de la taxe unique devait etre percue a la

sortie des usines et repartie entrc les Etats en fonction de leur consommation; en

d'autres termes, le produit de cet impot devait etre partage entre les pays de l'Union

selon la destination des marchandises afin de favoriser la creation des industries a

rechelle dc I'UDEAC, sans prejudices pour les finances publiques des Etats. La encore,

on a constate que certains Etats n'ont pas effectue les reversements escomptes si bien

que le systeme a ete denature, hypothequant a jamais le voeu de creation d'une industrie

sous-regionale.

III.2- Au niveau de la cooperation economique.

L'harmonisation des politiqucs prcvue dans le Traitc de 1974 avait pour finalite

la coordination des politiques dans les domaines prioritaires tels l'agriculture, les

rcssources naturelles. les transports et communications, la science et la technique de

t An pnnrtntpr nilP Ip Ki
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de !'union -economique est negatif. En effet et en depit des resolutions arretees

regulierement par Ie Conseil des Chefs d'Etat, aucun projet integrates n'a ete realise

concretement dans les domaines sus-enumeres. Bien plus, les Etats de la sous-region

ont mis au point dans leur pays respectif les memes projets .

Une analyse sectorielle nous amene a constater que l'absence des poiitiques

economiques communes a ete prejudiciable a la constitution d'un veritable tissu

industriel; ce qui a freine l'investissement prive et a entrave la liberte d'etablissement

des entreprises, tant proclame dans les discours politiques. La politique industrielle

commune prevue au depart n'a pas resiste aux tentatives d'industrialisation esseulees

menees par les Etats, comme I'attestent les unites de raffinage, de cimenteries,

sucrieres, textiles, avec dans la plupart des cas le meme partenaire technique . En

matiere de transports et de communications, les politiques formulees sont restees au

stade des projets23. Le volet promotion des ressources humaines a ete le plus explore,

cependant I'insuffisance des ressources financieres a grandement perturbe le

fonctionnement des institutions telles que FISTA et FISSEA.

III.3- Qu'en est-il au niveau de la CEPGL, de la CEMAC et de la

CEEAC ?

Au niveau de la CEPGL, sur les 66 Accords, Conventions, Protocoles et autres

textes communautaires, 52 sont dcja appliques ou en cours d'application , ce qui

correspond a un taux de mise en ccuvrc de 79 %. Au titre des realisations, il convient

21 A titre d'illustration, le 11 fevrier 1964 a N'djamena. !es cinq chefs d'Etat de 1'UDEAC conviennent de creer a

Port-Gentil une industrie commune de raffinage destinee a approvisionner ie marche des cinq Etats; iis signent par

consequent une declaration par iaquelle ils s'engagent a assurer a la societe ainsi constitute les garanties de

marche necessaires a son exploitation. Paradoxalement. le Cameroun et le Congo sont les premiers a de"noncer cet

accord et a creer ieur propre raffmeries !

22 C'est 1c cas de Elf pour les raffmeries dc pctrolc, de Lafargcs pour les cimentcries, de la Compagnie Francaise

des Fibres Textiles pour les textiles, de SOMDIA pour les sucreries, etc.

21 C'est le cas du projet dc I'Ecole d'lngenieurs, du projet de Centre de Maintenance, des projets de route inter-

Etats, etc.

24 M-..innc 1 \n\cd CP.A ( 1996 V Reunion da enncertation triDartite sur les proiets inieeraleurs de la sous-region
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Element dc mentionner la creation d" institutions specialist dans les doma.nes auss,

priorities quc l-cgie, la recherche scientific, la formation ct ia valorisation des

humaines, le financement du developpement. Dans cet ordre d'.dees, nous

citerons :

. I'Electricit des Grands Lacs (EGL) qui est chargee de la cooperation

entre les trois Etats dans le domaine energetique;

. la Societe Internationale d'Electricite, SINELAC;

- l'l nstitut de Recherche Agro-Zootechnique (IRAZ);

-1-Institut Regional de Recherches sur les Maladies Tropicales

Transmissibles, (IRRMTT) et,

- la Banque de Developpement des Etats des Grands Lacs (BDEGL).

En matiere de cooperation commercial et douaniere, l'objectif des

conventions et accords signes a ete de faciliter et de promouvoir les echanges

intra-communautaires en vue de permettre 1'amelioration progressive du niveau

de vie des populations de la sous-region. C'est dans ce souci qu'un regime de

preferences commercial a ete institue, que la liberalisation du commerce des

produits du cm a ete decidee et un processus de reductions tarifaires sur certains

produits industries negocie. Cette politique d'echanges a ete renforcee par la

creation d'entreprises et des projets conjoints ou communautaires. De meme, la

raise sur pied du Code Communautaire des Investissements rentre dans la meme

logique.

Dans le domaine des transports et des telecommunications, des efforts

visant a resoudre le probleme d'enclavement des Etats de la CEPGL ont ete

entrepris. De la sortc, le reseau de telecommunications entre les pays membres et

l'exterieur a ete ameliore".

La constitution de la CEMAC cst toute recente pour porter une appreciation

objective sur son bilan. Foulefois, il convicnt de souligncr que le Traite portant creation
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dc cette organisation n'est pas encore ratifie par tous les Etats concernes. De plus, ce

iraitc rcaffirmc la permanence des accords de cooperation de 1972 ct 1973, pourtant

aux antipodes du developpement durable ct endogene de la sous-region.

Enfin, la CEEAC est reconnue comme une organisation sous-regionale dans la

perspective dela Communaute Economique Africaine (CEAf)- C'est done un vaste

marche en construction englobant pres de 80 millions de consommateurs repartis sur

une superficie de 6.666.842 km2. Les efforts de cooperation ont ete entraves par le

desequilibre des forces dans les negociations en vue de la constitution d'un espace

economiquement et politiquement viable pour tous les pays concernes. C'est

probablement ce qui explique que pour les Etats membres de l'UDEAC - dont la

plupart compte moins de 4 millions d'habitants - les strategies integratrices deployees

ont constste a privilegier le renforcement de leur Union pour pouvoir valablement

negocier avec les entites plus grandes afin d'acquerir dans requite, la place qui leur

revient dans le grand ensemble de FAfrique Centrale en chantier.

Comment ne pas souligner la preeminence des echanges exterieurs sur les flux

intra-communautaires ? Cette situation est d'autant plus preoccupante que les pays de la

Communaute vendent et/ou achetent hors de la CEEAC des biens produits dans la sous

region. En effet. une etude du Centre du Commerce International ( CCI )27 a denombre

421 produits a la fois importes et exportcs par Fensemble des Etats de la CEEAC entre

1984 et 1989. La valeur moyenne annuelle des echanges commerciaux pour ces

produits vendus et/ou achetes s'elevc a 960 milliards de F.CFA pour les exportations et

a 840 milliards de F.CFA pour les importations. Ce marche sous-regional evalue a 840

milliards de F.CFA en 1990, s'est renforce depuis lors par un accroissement des

produits non tradilionnels du Cameroun. du Congo, du Gabon et de la RDC.

Une relecture de certains des objectifs proclames par la CEEAC nous amene a

^ Lu CT;PGL compic plus dc 50 millions d'habitants - dont 30 millions pour !c sail ex-Zaire - contrc pres de 25

millions d'habitants pour I'UDBAC.
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constater que le bilan ici est egaicment negatif. A titre cfexemple, la decision n°

3/CCEG/VI/90 du 26 Janvier 1990 relative a la libre circulation de certaines categories

de ressortissants (enseignants, eleves, chcrcheurs, etc.) des Etats membres a l'interieur

de la CEEAC a compter du ler Janvier 1991 n'est pas encore effective.

Au regard de ce bilan tres contrastc des differentes experiences de cooperation

dans la sous-region Afrique Centrale, il y a lieu de s'interroger sur les facteurs

explicatifs de cet insucces. Pourquoi les tentatives d'integration pietinent dans la sous-

region Afrique Centrale alors qu'elles connaissent plus de reussite dans d'autres regions

de I'Afrique, et en dehors du continent ? Comment expliquer que les atouts de la sous-

region tels que I'existence d'une monnaie et d'une langue communes pour la majorite

des pays, la distribution de certaines ethnies de part et d'autre des Etats membres et le

meme heritage colonial, n'aientpas ete mis au service de 1'integration sous-regionale ?

IV- Les raisons de l'insucces du processus d'integration dans la

sous-region Afrique Centrale.

Apres plus de trois decennies d'effort, le processus d'integration dans la sous-

region Afrique Centrale n'a pas jusqu;a present produit les resultats escomptes. A la

recherche des principales causes de cet echec, la plupart des experts les enoncent en

termes economiques. Cependant, il convient de noter que les facteurs economiques ne

sont que quelques-uns parmi tant d'autres; autant dire que les raisons d'ordre

economique ne peuvent suffire a justifier cette paralysie de ['integration. D'autres

facteurs doivent done etre explores afin de comprendre pourquoi les efforts ont ete peu

probants.

IV.1- Les facteurs historiques

Le sur\'oi de fhistoire de rintcgration en Afrique Centrale (cf.supra. f.l) nous a
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cnscigno que la mise sur pied de FUDEAC n'a pas etc precedcc par Fadoption d'un

cadre conccptuei, acceptc par tous les Etats; de plus, cc cadre, bien qu'imparfait, n'a

pas etc planifie pour 1'integration economique. C'est le cas du Gabon qui rccherchait

dans PUnion des possibility d'allegement des obligations financieres qui lui etaient

assignees au sein de I'AEF. Le Tchad et Ic Ccntrafrique. du fait de leur enclavement,

esperaient une forme de cooperation qui leur offrirait un debouche maritime. En outre,

ceux-ci s'elevaient centre F admission en franchise des produits manufactures

camerounais, ce qui n'allaitpas sans prejudices a leurs efforts d'industrialisation. Enfin,

le Congo etait reticent au sujet de rentree du Cameroun car, il redoutait sa superiorite

industrielle ( Oyoubi, 1995, p.l 16 ). C'est pourquoi, les esperances d'un regroupement

sous-regional fort, dynamique et oriente vers ia solution des problemes economiques

communs de la region s'evanouissent, dans la mesure ou FUDE des sa creation,

materialisait les contradictions des Etats sur le but ultime de 1'Union ; de plus, les

tentatives de creation des relations horizontals entre les cinq Etats sont vaines

puisqu'on assiste a la perpetuation des liens verticaux qui unissaient les pays de FAEF

et la France.

II en resulte done que des les origines, les tentatives de cooperation et

d' integration en Afrique Centraie portent en eiles-memes les germes des difficultes que

connaitront plus tard 1'UDEAC qui herite des difficultes institutionnelles de l'UDE.

En effet, en 1968, soit deux annees apres que le traite de Brazzaville ait ete

operationnel, le Centrafrique et le Tchad se retiraient de I'UDEAC et vont cre'er avec le

Zaire I'Union des Etats de FAfrique Centraie (UEAC). Ephemere regroupement qui ne

dure que le temps d'une rose, puisque le Centrafrique reintegrait FUnion quelques

temps apres, aiors que le Tchad ne regagnait les rangs qu'en 1984.

IV.2- Les facteurs politiques

Une des raisons des rcsultats mitiges de Fintcgration cst Finadc'quation entrc la



Page - 36 -

ECA / SRDC - CA / NRP / 98/02

volonte de renforcer Pindependance politique acquise pour la plupart des pays

concernes au debut de la decennie 1960 et la necessite de Petablissement d'une

cooperation economique etroite. S'il est vrai que les considerations strategiques

exigeaient des Etats nouvellement independants qu'ils se preoccupent davantage de la

construction de la nation et de Pinstauration de 1'unite nationale, Pon s'interroge sur la

timidite de P integration une fois que ces objectifs interieurs ont ete atteints. On peut

remarquer que la majorite des pays de la sous-region est dans une situation d'instability

politique permanente. Dans ce contexte, il est clair que les nouveaux detenteurs du

pouvoir politique etaient davantage preoccupes par Paffermissement de leur autorite

que d'ceuvrer pour une integration avec les pays voisins. Cette situation a renforce un

micro-nationalisme latent, entravant de la sorte le processus de P integration en Afrique

Centrale.

Sur un tout autre plan, il convient de noter que meme apres les independances,

Pancienne puissance colonisatrice a renforce son emprise economique sur les Etats de

la sous-region, cantonnant ceux-ci dans une logique d'assimilation au point que chacun

des Etats pris individuellement echange davantage avec la France qu'avec les pays

voisins. De plus, les Etats sont demeures producteurs de matieres premieres, ravitaillant

ainsi la metropoie alors que celle-ci approvisionne les economies de la sous-region en

produits manufactures. Des instruments tels la Convention de Lome ont accru le

caractere extraverti des economies d'Afrique Centrale en les rendant plus dependant de

l'occident.

IV.3- Les facteurs juridico-institutionnels.

La reglementation douanierc et fiscale en UDEAC repose sur une flopee de

textcs, parfois contradictoires ou regorgeant des finalites qui s'averent contraires aux

objectifs fondamentaux de PUnion. A titre d'exemple, le dispositif fiscalo-douanier

avant la reforme avail pour principales composantes le larifcxterieur commun (TEC),

la taxc unique et les tlscalitcs intcricures Harmonisees. Mais, il est a notcr que les effets
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attendus de la TEC etaient systematiquement annihiles par la taxe complementaire dont

la fixation, du taux etait laissee a la discretion des Etats. De meme, la taxe unique

n'offrait pas de stimulant reel a ['exportation, mais servait de refuge fiscal aux

entreprises beneficiaires; elle a conduit a une generalisation des exonerations puisqu'il

a ete calcule qu'en moyenne 71% des importations dans TUDEAC beneficiaient des

exonerations, dont 40 % au titre des regimes speciaux ( Marches Tropicaux, 6 mars

1992,p.593)

La complexite du systeme et la multiplicite des taxes, des taux et des cas

d'exoneration ont fait que les services des douanes et des impots, faute de moyens et

des capacites, etaient dans i'impossibilite de maitriser l'application de la legislation

fiscale en vigueur. C'est le lieu de deplorer que le systeme douanier ait evolue, en

definitive, a rencontre de Tharmonisation. L'application differentielle des normes

douanieres a ete prejudiciable a la marche des pays de la sous-region Afrique Centrale

vers un veritable marche unique ( Marches Tropicaux, op.cit)

La libre circulation des biens et des personnes et la refonte des codes des

investissements nationaux dans un code unique n'ont pas ete effectives. Un code

commun a neanmoins ete adopte par l'UDEAC, mais non applique integralement par

les Etats membres.

Par ailleurs, meme avec l'avenement de la reforme fiscale et douaniere en

UDEAC,^des doutes persistent sur le bien-fonde des objectifs poursuivis. Ainsi, le

regroupement des droits et taxes du tarif d'entree, la suppression progressive des

regimes d'exoneration figurant dans la legislation douaniere et le reciassement en trois

categories (taxees respectivement a 5 %, 15 % et 70 %, ce dernier devant etre ramene a

35 % au bout de cinq ans) de la totalite des chapitres du tarif des douanes, devraient se

traduire par une diminution de la fraude douaniere (et par consequent une augmentation

dcs recettes) ct un accroissement de la competitivite des entreprises manufacturieres de

rilnion. Or, en premier lieu, on sait que le manque d'efficacite de la fiscalite dans les
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Etats africains ne tient pas seulement de la fraude technique - qui est une sous

declaration en douane - mais de l'existence des situations de rente entretenues par les

acteurs economiques et des comportements de « passagers clandestins »( free rider ).

Aussi. ne faut-il pas s'artendre. du moins a court ternie, a ce que cette situation change

si les mentalir.es ne sont pas transformers dans le sens du progres et du bien commun.

En second lieu, du fait de la differenciation du niveau d'industrialisation et des

dotations factorielles entre les Etats de la sous-region, il n;est pas prouve qu'un

allegement des tarifs douaniers applicables aux produits originaires des pays tiers a une

incidence positive sur la competitivite des industries concernees" .

A tous ces errements du dispositif fiscalo-douanier, il faut adjoindre le

desequilibre des structures qui a deteint sur I'efficacite de i'UDEAC. En effet, le

Secretariat General par exemple, est depouille d'un reel pouvoir au profit du Conseil de

Ministres et des sommets des Chefs d'Etat. Ce ne sont que ces deux instances qui sont

habilitees a prendre des decisions au nom de I'UDEAC, alors meme qu'elles se

reunissent de facon irreguliere. II faut egalement souligner que la restructuration de

I'UDEAC a longtemps traine parce que les representants des pays membres

s'opposaient a un allegement des effectifs de 1'Union qui aurait ete prejudiciable a leurs

ressortissants.

De meme, il faut relever comme cause explicative du maigre bilan de la CEEAC,

la question du chevauchement des actions des organisations intergouvernementales de

la sous-region que sont la CEEAC, 1'UDEAC et la CEPGL, chevauchements dus a

1'absence de mecanismes efficaces d'harmonisation des programmes tels que proposes

par le Centre de Deveioppement Sous-Regional de l'Afrique Centraie ( CDSR-AC ) a

travers l'Association des OIG de l'Afrique Centraie ( AOIG ).

:3 Un cas souvent cite par les experts gabonais pour demomrer les contresens de la re forme Hscalo-douaniere est

re\wi i ,*Mr* nnrrp-; "i des Cimenteries du Gabon aui Droduisent le ciment vendu a Dene a un Drix larsement
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IV.4- Les facteurs economiques.

La cooperation mdiistrielle souhaitee devait etre batie sur l'harmonisation des

politiques industrielles des Etats membres et de leurs plans de developpement. L'accent

etait mis sur ia complementarity puis sur la specialisation afm de concretiser le projet

d'industries communautaires. L'echec de cette vision de rintegration tient davantage a

1'ignorance des contraintes techniques et economiques liees a la viabilite de tout projet

d'investissement et a la negligence des avantages comparatifs de chaque pays" . Dans le

domaine de la cooperation agro-pastorale, en dehors de 1" institution des organismes

tels le FSDR et la CEBEVIRHA - qui connait des difficultes enormes pour son

fonctionnement -, aucun projet communautaire d'envergure n'a ete realise.

S'agissant du sectew des transports, il faut encore regretter ici la timidite de la

cooperation dans ce domaine pourtant vital pour la poursuite et l'achevement du

processus d'integration. De fait, non seulement l'accroissement et ramelioration du

reseau routier n'ont pas ete pris en compte, mais la cooperation initiale n'a pas ete

etendue au transport maritime et aerien. Sans doute, est-ce la raison pour laquelle des le

debut des annees 1970r les pays ont cree des compagnies nationaies aerienne et

maritime alors qu'une compagnie sous-regionale pour le transport aerien et une

compagnie maritime auraient ete benefiques pour le processus d'integration, eu egard a

la densite du trafic.

La cooperation dans le domaine des telecommunications est encore tres

embryonnaire. Meme le Plan d'acheminements Postaux ainsi que l'amelioration des

Centres de transit postaux en UDEAC sont encore en veilleuse. Le constat est

identique s;agissant du principe de ia libre circulation des personnes et leur libre

etablissement adopte en 1972 qui est bafoue par les Etats membres. Autant de facteurs

qui ne peuvent que freiner l'elan du processus d'integration.
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A robservation, les difficulty rencontrees dans ie proccssus d'integration par le

biais du « politique » auraient pu etre contournees par une « approche economique ».

En stimulant Ie developpement d'un noyau d'enlrepreneurs endogenes. ceux-ci auraient

pu s'associer avec leurs confreres des Etats voisins afin dc creer des entreprises enjoint

venture. Dans les annees 1970 et 1980, plusieurs structures d'appui au financement du

secteur prive national voient Ie jour dans le but de promouvoir le developpement des

PME/PMI locales. C'est le cas du CAPME au Cameroun, du CAPMEA en

Centrafrique, de l'ADPME au Congo, de PROMOGABON au Gabon et de l'OPIT au

Tchad. Malheureusement, ces organismes n'ont pas survecu a 1*application des PAS, si

bien que dans le domaine de la creation des entreprises jointes en Afrique Centraie, ii

est urgent de reinventer d'autres formules.

On ne saurait egalement omettre la faiblesse des echanges intraregionaux comme

frein au processus de rintegration regionaie. Ainsi, en 1988, le Congo echange

davantage avec Ie Maroc ( pays tiers ) qu'avec le Cameroun. En effet, 0,98 % des

exportations congolaises etaient destinees au Royaume Cherifien contre 0,08 % vers Ie

Cameroun. De meme, la Guinee Equatoriale commerce plus avec Ie Soudan ( 2,24 %

des exportations du pays ) qu'avec tout autre pays de la sous-region. Le meme constat

se verifie pour Ie Rwanda et Ie Tchad qui exportent respectivement plus vers 1'Afrique

du Sud ( 2,94 % des exportations ) et I'Egypte ( 3,76 % des exportations ) que vers tout

autre pays de la Communaute. En tout etat de cause, en moyenne 70 % des exportations

de la Communaute sont destinees a l'Union Europeenne, hormis celles du Rwanda

(0,89 % des exportations seulement ) dont la preference est Ie « reste du monde ». II

faut relever le pole «Amerique du Nord» qui exerce une aimantation sur les

exportations congolaises (42,17 % ), comme le demontre Ie tableau ci-dessous.

ct economique avant loute realisation d'un proict d'investisscment.
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S'agissant de I'e'chec du premier dispositif fiscalo-douanier dans la zone

UDEAC, quelqucs factcurs permertent dc Fexpliqucr. En efFet, alors que les

systemes fiscaux des pays africains en general, et des Etats de l'UDEAC en particulier

ont pu paraitre performants dans les annees 1970 et 1980j0, depuis le milieu des annees

1980, les programmes de reforme economiques imposes par la crise ont eu pour effet

de reveler les insuffisances majeures de la fiscalite dans les pays UDEAC. C'est que la

baisse de la conjoncture economique nationale et internationale a amplifie la

decroissance des recettes publiques.

Par ailleurs, la fiscalite au sein de la zone UDEAC se caracterisait par l'etroitesse

de son assiette, rimportance des regimes d'exception dont beneficiait certaines

entreprises; le prelevement fiscal se concentrait sur les chiffres d'affaires et les revenus

d'un petit nombre de grandes entreprises; le taux de recouvrement etait drastiquement

bas et on notait une certaine inadequation entre la legislation fiscale et les objectifs

economiques proclames (amelioration de la competitivite de la sous-region,

intensification des echanges intra-regionaux...). De plus, les taxes a 1'importation a

acquitter ne favorisaient pas les exportations; quant aux taxes a 1'exportation, les

prelevements excessifs sur les exportations constituaient des entraves au

developpement de l'agriculture et de 1'industrie de transformation base'e sur le principe

des avantages comparatifs. Enfin, la flopee de systemes de taxation des chiffres

d'affaires interieurs creait des distorsions. Ce qui justifie qu'en depit d'un niveau eleve

de taux de droits et taxes (entre 44 % et 59 % de taux moyens ponde'res), le rendement

etait encore tres faible (17 % en taux effectif)jl; ce qui confirme 1'argumentation

developpee par 1'economiste ame'ricain A. LAFFER selon laquelie « trop d'impots tue

IMmpot ». Or, on sait que la fiscalite doit etre simultanement pour^'oyeuse de recettes et

dcmeurer un instrument dc protection. C"est done dans ce contexte qu'intervient la

re forme fiscale et douaniere en UDEAC.

\ln diet, ccs systemes out permis aces Etats dc collector de substanticlles ressources budgitaircs pendant ccttc

periods.
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Dans Fexercice d'inventaire des causes economiques de I'insucces du processus

d'integration dans la sous-region, on peut cgalement mentionner rinsuffisance.et le

mauvais etat des voies de communication. En effet, celles-ci sont necessaires pour

concretiser tous les efforts qui sont entrepris au niveau politique. Comment militer

pour ['integration si les peuples ne peuvent se rencontrer par P intermediate des voies

de communications accessibles telles que les axes routiers ou les chemins de fers ?

Comment dynamiser les echanges intra-communautaires s'il n'existe pas de canal

d'acheminement viable des biens ?

Au demeurant, l'insuffisance des ressources financieres contraint les instances

dirigeantes de I'Afrique Centrale a consacrer les maigres apports d'argent frais au

paiement des salaires et des charges liees aux salaires, ce qui evince de facto le

financement du programme d'action regional adopte ?
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IV.5- Le mythe du pays dominant dans la CEMAC.

Le processus d'integration ne peut etre viable que s'il repose, entre autres, sur

des echanges intra-communautaires importants prenant en compte les dotations

factorielles des Etats. Or, dans le cas specifique de l'UDEAC, il a ete constate

['absence d'une distribution regionale des activites selon le principe de 1'avantage

comparatif.

En depit des limites theoriques (abstraction des termes, prix relatifs dans un

contexte d'absence d1 echanges...) et empiriques (taille des pays impliques dans les

echanges internationaux, indisponibilite des donnees statistiques, imperfections de la

concurrence, etc.) liees a revaluation du concept de 1'avantage comparatif, les

tentatives d'analyse de Tavantage comparatif dans l'UDEAC qui ont ete faites revelent

quelques surprises.

.32
Gbetnkom ( 1995 ) reprenant une formule de BalassaJ qui a ete egalement

developpee dans les travaux de Yeats33, evalue numeriquement l'avantage comparatif

revele dans la sous-region. Cette formule s'exprime comme le ratio entre les

exportation nettes d'un produit donne par un pays quelconque sur ses echanges

internationaux totaux du produit concerne, divises par la part correspondante de tous

les produits manufactures.

La methodologie retenue par Gbetnkom est la suivante : periode de reference

pour le calcul de l'avantage comparatif revele (ACR) est 1975-198134; en outre, les 97

postes de produits de la nomenclature UDEAC sontregroupes en 20. Sur cette base, les

resultats obtenus sont les suivants :

n Balassa, B. ( 1965 ), « Trade liberalization and revealed comparativeadvantage », Economic and social study,

rT33, may.

31 Yeats, A.J.( 1991 ), « China's foreign trade and comparative advantagt: Prospects, problem and policy

implications, World Bank discussion paper 141, Washington, D.C.

34 L'absence des donnees statistiques et la faible qualite du systeme d'information des Etats de la sous-re'gion ne

permettent pas d'estimer I'ACR sur la base des donnees recentes. Nous reprenons ici I'essentie! de I'analyse

developpee par Gbetkom, D. ( 1995 ).
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,:u 4: /wantages comparatifs revelcs des pays de la CEMAC.

itcgorics (ie prn*inits

I- Animaux vivanis et produits

du re^ne animal

Z- Produits du reens ve'setal

3- Graisses. hulks animales et

vesetales

4-Produks industriels

alimentaires

5-Produits mineraux

'i-Produits des industries

chimiques

7-Matieres plastiques et

caoutchouc

8-Ouvraaes en peaux, cuirs et

autres

9-Bois. lieses et ieurs ouvraees

10- Pate de bois, papier et

application

11-Matieres textiles et ses

ouvrases

12-Chaussures, coiffures,

1 oaraoluies, plumes

13-Ouvrage en pierres. verres et

ciment

I4-Metaux communs et Ieurs

ouvraaes

if-Machines, appareils

mecaniques et e'lectriques

16-Materiel de transport

17-Appareil d'optique, photo,

5 on

18-Armes et munitions

19-Marchandises et produits

divers

20-Obiet d'art et collection

Cameroun

2,72

- 2

39.7

0,0134

- 1

0.104

0.1

1,2

9,85

- 0,5

0,412

1,496

- 1.Q4

-0;0S

0,0595

5.34"5

- 5?2,5

0.3'

-0.5

1.0186

Ccntrafriquc

-20

\ ^ ^ ~

- 3ri

0.0139

- i

\J

1,13

-0.15

0

5.8S4

2,43

•J

0

-2.7

■ 7,27

523S.5

0

-2.6

-46.1

Congo

- 1

15,15

10,9

3,45

- I

- I

- 12

1,5165

- 2.7

326,3926

-0,26

-70

S

0.82

106,76

0,00S4

934,4368

0,5145

6,5732

-0.42

Gubon

1,2

7.57

0

0.267

0,0746

S500

- 23,7

-

1.4

-

-0,4

-7,5

-0.7

0,1444

-0,75

1,1689

- 11,82

0

-2,6

1,5

Source : Gbetkom. D., 1995.

Les commentaires que nous suggerent ces resultats sont les suivants

- Chaque pays membre de l'UDEAC detient un avantage relatif sur un

nombre varie de categories de produits;

- Le Cameroun et le Congo pre'sentent la diversite la plus large avec une

valeur positive de ACR sur 13 et 12 categories de biens respectivement. Cependant, le

Gabon n'est pas en reste puisqu'il z un ACR positif sur 8 categories de biens contre 4

pour le Centrafriquc.
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speciaiisalion dans les domaines les plus avaniageux, a savoir ceux dans lesquels leur

valcur ACR, rclativement aux autres, est ie plus clcve. C'est-a-dire.

Pour ie Centratrique, les categories 11 et 12;

Pour Ie Congo et par ordre decroissant, les categories 17, 10, 15, 2, 13, 19, 4, 8,

14 et 18;

Pour Ie Gabon et par ordre decroissant, les categories 6, 20, et 15 ;

Pour Ie Cameroun et par ordre decroissant, les categories 3, 9, 16, let 7.

Une analyse comparative entre I1 ACR et Ie profil effectif des echanges intra-

communautaires pendant la meme periode montre que les Etats de l'UDEAC ne se

conforment pas a leur ACR dans la sous-region (Gbetkom, op.cit.), ce qui ne peut

qu'etre prejudiciable au processus d'integration des economies de l'UDEAC sur la

base du principe dc la complementarite. [.'explication pcut etre recherchee dans les

nombreuses situations d'asymetries informationnelles (ignorance des besoins des

marches tiers et des offres potentielles des economies communautaires...).

IV.6- L'impact des conflits sur Ie processus d'integration en Afrique

Centrale

Un des facteurs explicatifs de l'echec de rintegration dans la sous-region est la

multiplied des conflits. En effet, ^integration est un processus qui suppose, au sein

des Etats engages, la realisation de certaines conditions economiques, politiques et

sociales. Cest ainsi que pour etre en accord avec les criteres de convergence

qu'implique.toute participation a une union ou a une cooperation, il faut que Ie climat

des affaires soit sain et que les activites economiques se deroulent sans heurts majeurs.

De meme, un pays dans lequel sevit une guerre civile, ou en conflit avec un pays voisin

concentre ses efforts politiques ailleurs, au detriment du processus d'integration; or,

eclui-ci est d;abord Ie fruit d'une decision politique. Cest rcconnaitre que ces

conditions ne peuvent se realiscr dans un contexte trouble, instable ou s'enchevetrent

les conflits inter-Etats ou les guerres civiles.
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Avcc la fin dc la guerre froitic ci FamelioraLion de la cooperation cntrc i'Est ct

rOucst. on esperati un avenir plus pacifique dans ia sous-region, ce qui devrait se

trauuire par une pius grande entente cnire les peuptes. Pourtant. on constate que ces

dernieres anne'es. les con flits semblent changer de nature ; les auerres entre Etats

ecuem la piacc a des conflits au sein meme aes nations. S'ils naissent souvent des

divisions ethniques, beaucoup de ces conflits ont egalement un caractere politique ou

e'eonomique. Ces conflits ont aussi contraint des milliers d'individus a fuir leur pays

pour echapper a la guerre.

La correlation entre les conflits et le processus de l'integration nationale est

double : une guerre civile qui perdure conduit a limiter le mouvement des personnes,

des biens et services et des capitaux intra-regionaux; de plus, les tensions civiles a

Finterieur d'un Etat peuvent. si elles se prolongent, deboucher sur une intervention

directe dans le contiit (Vest le cas de r Angola, pays observateur au sein de la CEEAC

qui est intervenu directement dans la guerre des factions au Congo en juin-octobre

1997 ) ou a tout le moins. sur des prises de position partisane des Etats tiers de la

Communaute (Vest le cas de I'ex- Zaire dans le conflit congolais); toute chose de

nature a hypothequer la cohesion regionaie une fois que la paix sera retrouvee. A

Finverse. une indifference manifeste a regard du processus de Fintegration regionaie

peut finir par desserrer les liens historiques entre Etats de la sous-region et provoquer,

a la moindre e'tinceile et au regard des enjeux, un conflit arme.

Les consequences economiqucs des conflits de la sous-region sont pius

nombreuses qu;on pouaait le penser. Nous ne citerons que ceiles qui ont un lien direct

avec ie processus d'integration. Ainsi, les arrieres de cotisations dues au titre des

obligations financieres des Etats membres de FUDEAC s'accumulent d'annee en

annee. Par ailleurs. ia position des Etats en conflit par rapport aux critcres de la

surveillance multiiateralc se degrade. A cct e'gard. au 30 septembre 1996, le Cameroun,

u uontralrique. le Congo et. ie Tchad ne rcspectaient pas le critere ayant trait a la

-.anation des arrieres interieurs. En outre. Ie Cameroun ne respectait pas le critere
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relatif au taux de couverture exterieure - dont le minimum est fixe a 20 % - tandis que

Ie solde budgetaire primaire du Tchad etait negatif- alors qu'il doit etre positif ou nul.

Seul le Gabon ou, il faut le souligner, il n'existe pas de conflit, respectait les quatre

criteres de conversence de la CEMAC (cf. Tableau 5).
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Lorsquc ies bailleurs de fonds intcrnationaux ne sont pas sollicites pour Ic

ilnancement d'un conflit du fait des possibility incertaines de remboursement, ce sont

!es populations qui sont mises a contribution. Ainsi, au debut de Tannee 1997, Ies

aulorites gouvernementalcs burundaises ont lance la politique de ((contribution a la

solidarite nationale », dite « effort de guerre ». Les fonctionnaires contribuent a

concurrence de 6 % de Ieurs salaires et les paysans 1.000 francs par an; quant aux

militaires, ils sont exemptes. Cet effort de guerre exige aux burundais s'est eleve a 480

millions de francs burundais ( environ 1,3 millions de dollars ) depuis Janvier 1997.

Pour remedier a cette situation prejudiciable a la realisation d'une veritable

cooperation en Afrique Centrale, il est necessaire de mettre au point de nouvelles

methodes de resolution des conflits dans la sous-region. A cet egard, en plus des

mccanismes de resolutions des conflits existants a travers des organes statutaires, nous

pensons egaiement qu'il importe de supprimer graduellement l'aide militaire. En effet,

cette derniere peut alimenter la course aux armements a 1'echelle sous-regionale et

engendrer des distorsions. De plus, ces armes imposent d'importantes depenses

annexes en infrastructures, en entretien et en pieces detachers, detournant ainsi des

ressources qui auraient pu etre affectees a un usage plus productif

IV.7- Autres raisons de I'echec de ^integration en Afrique Centrale.

Le poids de la dette des Etats de 1'Afrique Centrale aupres des institutions

financieres multilaterales est egaiement une hypotheque sur le processus de

developpement des Etats en ce que les maigres ressources qui auraient pu servir a

resoudre les probiemes de la sous-region sont plutot consacrees au remboursement de

la dette. Dans cet ordrc d'idees. si Ton se refere a Fencours de la dette exterieure des

pays de 1'Afrique Ccnlrale, on constate que cclle-ci a etc multipliee par plus dc trois en

quinze mv6 ( 1980-1995 ), passant dc 1 1.344 millions dc dollars US a 37.598 millions,

soit un taux d'accroissement de 231 % ! [/evolution dc Tencours des deux cntitcs

communautaires de la sous-region a etc parallele a cette evolution globale puisque,



Paee -51-

bCA / SRDC - CA / NRP / 93 / 02-

pour Ies pays de la CUPGL ( pius Sao Tome ). le slock dc la dette est passe de 5.150

millions de dollars en 1980 a 15.579 millions en 1995. ce qui correspond a un

accroisscmcm de pius de 202 %. Pour Ies pays dc ['ensemble CEMAC. le stock dc la

dette est relauvement pius important : 6.184 millions de dollars en 1980 contre 22.019

millions en 1995 ( ct. Tableau 6 ).
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TAHLEA1J 6; DETTE EXTER1EURE DES l'AYS DE L'AFRIQUE CENTRALE

( cn millions tic dollars )

Caineroun

Centrafrique

Congo

Guinee Equatoriale

Gabon

Tchad

Total CEMAC

Burundi

Sao-Tome

Rwanda

Zaire

Total CEPCL

(+STP)

Total General

1980

2 583

195

1 526

76

1 514

235

6 184

166

_!-»

190

4 770

5 150

11344

1986

4 157

462

3519

159

1 944

264

(0 505

570

79

452

7 191

8 292

IS 797

1987

4 673

618

4 307

196

2619

346

12 764

770

98

606

S75S

10 232

22 996

1988

4 778

669

4 090

211

2 845

392

12 985

801

109

655

8 562

10 127

23 113

1989

5 440

694

4 279

229

3351

399

J4 392

S89

136

623

9 239

10 887

25 279

1990

6 679

699

4 953

241

3 984

530

17 086

907

153

711

10 270

12 041

29 127

1991

6898

794

4 832

254

4 223

634

17*635

964

198

808

10 826

12 796

30 779

1992

7 349

S14

4 770

255

3 851

728

17 767

1022

217

349

10 924

13 012

30 779

1993

7 452

S73

5 081

264

3.861

825

18 302

1 061

239

890

11 270

13 460

31 762

1994

8 254

884

5 422

288

3 986

825

19 659

1 123

254

931

12 322

14 630

34 2S9

1995

9 350

944

6 032

293

4 492

908

22 019

1 157

277

1 008

13 137

15 579

37 598

I9S5-

1989

4 445

557

3 S49

185

2 393

324

11 753

697

97

540

7 984

9318

21 071

Source : Confectionne par i'auteur a partir de « The World Bank, African Development Indicators 1997»

Le constat est le meme pour le service de la dette des prets a long terme et des

credits FMI des Etats de I'Afrique Centrale. Ainsi, pour rensemble CEMAC, le

service de la dette s'elevait a 745 millions de dollars en 1980, dont plus de 53 % du par

le Gabon. Des le milieu de la decennie 80, son evolution devient exponentielle : 1172

millions en 1986, 1119 millions en 1988. A partir de 1990, on constate une evolution

cn dents de scic corrcspondant probablement aux resultats des negotiations sur

rallc'gcment dc la dette des pays a rcvcnus intermediaires. Cette observation est valable

pour Tannce 1995 pour iaqucile le service dc la dette est relalivemenl bas : 988

millions de dollars ( cf. Tableau 7 ).
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DETTE EXTERIEURE DES PAYSDE L'AFRIQUE CENTRALE

Enndlliofis de Dollar?

■ 4C000

33D00

3DCD0

250CO

2CD00

15000

1OCDQ

5C00

EnserrbleAfriaue Centrale

EnserrbleCEMAC

Fatal CEFGL et Sao-Tome

En ce qui conceme les Etats de la CEPGL ( plus Sao Tome ), le niveau du service

de la dette est relativement bas, surtout a partir de 1992, et davantage en 1993 ou le

niveau atteint est pres de huit fois moins eleve que celui de 1980 ( cf. Tableau 6).

Tendance paradoxaie au regard de I'encours du stock de la dette qui s'accroit d'annee

en annee. comme le demontre le tableau 7 .
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TABLEAU 7: SERVICE DE LA DETTE EXTERIEURE : PRETS A LONG

TERME ET CREDIT DU FMI

(en millions de dollars US, prix courants)

Omeroun

Centrafrique

Congo

Guinee Equatoriale

Gabon

Tchad

Total CEMAC

Burundi

Sao-Tome

Rwanda

Zaire

Total CEPGL(=STP)

Total General

19S0

2f2

8

78

2

399

6

745

7

1

4

497

509

1 254

19S6

636

27

317

6

178

8

1 172

jj

1

18

433

485

1657

19S7

5SS

26

400

11

67

8

1 100

45

3

21

442

511

1611

1988

602

25

376

5

101

10

1119

45

2

20

358

425

1544

1989

349

32

295

6

101

11

794

42

4

24

583

653

1447

1990

479

28

483

5

131

11

1 137

41

2

17

327

387

1524

1991

394

14

260

4

261

9

942

38

2

20

158

218

1 160

1992

362

14

127

3

383

10

899

38

2

19

64

123

1 022

1993

441

7

98

I

112

16

675

35

2

14

15

66

741

1994

361

21

537

2

225

IS

1 164

41

2

3

6

52

1216

1995

3S5

15

146

2

425

15

98T]

3S

2

19

IS

77

1 065

1985-

I9S9

559

27

355

7

134

11

1093

38

3

20

458

519

1612

Source : Confeclionne par I'auteur a partir de »The world Bank, African Development indicators 1997 ».

Sur un autre plan, rabsence d'une culture d'integration aupres des populations de

1'Afrique Centrale et en particulier, des fonctionnaires charges de faciliter les echanges

des biens et services et la mobilite des personnes a constitue egalement un frein au

brassage de"s peuples et a 1'intensification des echanges commerciaux. Les douamers et

les forces de l'ordre postes aux frontieres des Etats, tout comme les fonctionnaires de

I'Emi-Immigration se livrent a des abus et proferent des propos xenophobes a I'endroit

de ceux des ressortissants de 1'Union qui desirent se rendre dans un pays tiers. Autant

de choses qui detmisent la concorde entre Etats et installent la desunion.

En outre, dans le cas de certains pays, 1'idee de V integration ne va pas au-dela

des reunions statutaires, generalement annuelles. Les fonctionnaires et responsables

gouvernementaux qui participent a ces rencontres y arrivent parfois sans mandat
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politique reel si bien qu'a leur retour, ils ne rendent compte ni des deliberations, encore

moins des decisions qui y sont prises. Aussi, n:est-on pas surpris de constater que les

cbjectifs des Traites et autres Protocoles ne sont pas integres dans les plans de

deveioppement nationaux ou les programmes sectorieis des departements ministeriels

oui participent a ces reunions. II arrive d'ailieurs que les fonctionnaires delegues pour

representer leur pays aux assemblies de TUnion ou de la Communaute n'aient ni la

competence requise. ni un mandat politique suffisamment clair pour que les resolutions

arretees aient un caractere executoire d* office. Comment done s'etonner qu'il n'y ait

presque pas au niveau de tels Etats un suivi des decisions prises et qui s'appiiquent a

1'ensembie de la sous-re'aion ?

II faut egalement deplorer ia confidentialite qui entoure toutes les activites qui

touchent a Tintegration. Or, la cooperation, nous semble t-il. interesse davantage les

populations et le secteur prive respectifs des Etats que les politiciens. Ce manque de

sensibilisation et d"interessement de toutes les composantes du groupe social a 1'effort

d'integration fragiiisent les bases fondatrices du processus. En effet, le manque de

soutien a la base au niveau national pour une ceuvre d'interet communautaire annihile

["appropriation des mesures adoptees par le Conseil des Chefs d'Etat par ies differents

groupes-cibles concernes.

Et pourtant, TAfrique Centrale nra pas de choix. Ou que tres peu. En effet, elle

ne peut rester en marge d'un mouvement generalise a I'echelle mondiale. Si les Etats

qui la composent n'arrivent pas a s'entendre dans ie cadre d'une union forte et

solidaire en mettant entre parentheses leur micro-nationalisme et egoi'sme, ils courent

le risque d'une marginaiisation et d'une exclusion plus accrues, tant sont importants les

enjeux actuels.
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V- Enjcux ct options futures pour I'Afrique Ccntrale.

Apres pres de quatre decennics d'independance politique. il semble que les defis

auxquels la sous-region Afrique Ccntrale doit faire face soient encore plus nombieux.

Ces defis exigent que soient rapidement elaborees des politiques socio-economiques

adequates afin de tirer le mcilleur parti de ce processus de transformation economique

que Ton observe a Techelle mondiale depuis la fin de la decennie 1980.

V.I- Les enjeux pour I'Afrique Centrale.

Ces enjeux peuvent etre explores a deux niveaux : Au niveau interne et au

nivcau externe. Au niveau interne, I'Afrique Centrale demeure sur le plan economique,

confronts aux severes conditionnalites liees aux programmes d'ajustement structurel;

sur le plan poiitique, le processus de demoralisation engendre des couts socio-

economiques importants, lesquels peuvent constituer une hypotheque severe sur

I'avcnir. Au niveau externe, ces enjeux s'entendent en termes economiques

essentiellement et ont trait a Tavenement du multilateralisme integral et a la

mondialisation.

V. 1.1- Au niveau interne.

Les defis a ce niveau sont relatifs au triptyque ajustement structurel, processus

de democratisation et pauvrete.

a) L'ajustement structurel.

La question de I'ajustement constitue aujourd'hui, une des preoccupations

majeures des politiques economiques de tous les pays en developpement et plus

particulierement, ceux de 1"Afrique au sud du Sahara. Ces dernieres annees, le debat

sur rajustement a porte sur les elements a integrer dans une politique de reequilibrage
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ces arands asresats rnacro-economiqucs. En et'fet. la diminution de la demande globale

- dans ie cas du commie do I'absorption - on dc la stimulation de PoOrc - dans ic cas

de raiustement struciurel proprement dil - pcut avoir des erTets « recess its » selon le

cas et prolonger par consequent le marasme economique.

Un des points communs des Etats de 1'Afrique Centrale aujourd'hui est qu'ils

sont tous sous Programme d'Ajustement Structure! (PAS). Le Cameroun est a son

cinquieme accord financier avec le FMIj5; quant au Centrafrique, son premier accord

<■ stand by » date de 1980 et il a deja conclu huit accords financiers avec le FML dont

une FAS le ler juin 1987. Au Congo et au Gabon, le premier PAS date respectivement

du 25 avril 1979 et du 31 mai 1978. Pour la Guinee Equatoriale et le Tchad, ils sont

respectivement sous ajustement structurel depuis lerjuillet 1980 et le 30 octobre 1990.

Dans ['ensemble, ies programmes d'ajustement mis en ceuvre en UDEAC sont

articules autour des mesures relatives a la politique budgetaire, a la restructuration des

entreprises pubiiques. a la reconstruction du systeme financier, a la politique monetaire

et du credit, a ia gestion de la dette exterieure et interieure, et a la gestion de l'offre

globale.

Les resukats de ces deux decennies d* efforts d'ajustement en Afrique Centrale

sont negatifs si Ton s'en lient aux directives du Plan d'Action de Lagos reprises dans le

Cadre Africain de Rechange aux Programmes d'Ajustement Structurel (CAJRPAS). En

effet. l'altenuation de la pauvrete generale et l'amelioration du niveau de vie des

populations, ie deveioppement autosuffisant et equitablement distribue sont loin d'etre

■uteints en depit de la restauration de la croissance economique des Etats de ia sous-

rcgioir''. Aussi. les populations percoivent-clles les PAS comme contradictoires aux

'■bjectil's dc deveioppement socio-economique. Et meme si Ton apprecie Tefficacite

des PAS j)ar rapport aux objectifs initiaux ou par rapport aux delais imparti pour la

!-■: premier dace au V) septcmore 1988 ;i!ors quo le dernier ( qui est une FASR ) n etc approuve le 20 aout
w . -7

r>jpuis la devaluation uu F.CFA, tous les pays 1 en dehors du Centrafrique et du Congo qui ont enregistre une
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realisation de ccs objectifs. les resuitais sont cgalement mitiges.

Nonobstant ces rcsultats. ios efforts de rcstructuration economique doivent etre

poursuivis a travers des politiques macro-economiques saines, efficaces et bien ciblees.

Ces politiques concernent les mesures ayant trait a la stabilite des prix et a la mise en

place des conditions propices a la relance des investissements prives, avec des

dispositions aenereuses a l'endroit de l'entrepreunariat national ou regional. Ceci est

necessaire si Ton veut promouvoir des approches sous-regionales de developpement

sectoriel. La encore, ia diversification des economies de la sous-region, bien que

faisant partie de la premiere generation des PAS, nra pas produit les effets attendus.

C'est pourquoi, l'accent devrait etre mis sur le processus de diversification par la

promotion d'un secteur manufacturer dynamique qui devrait servir de courroie

d'entrainement pour les autres secteurs.

II faut rappeler que la repetition des programmes d'ajustement conduit par le

FMI dans la sous-region rfest la manifestation d'une remise en cause ni du role du

marche, encore moins de la necessite d'une readaptation des economies de TAfrique

Centrale. Elle prouve seulement que ces mesures etaient douloureuses poiitiquement et

socialement, d'autant qu'elles intervenaient dans un contexte de democratisation.

Au regard de tout ce qui precede, FAfrique Centrale devrait formuler un

Programme Economique Regional ( PER ) distinct du PAS traditionnel dans la mesure

oil le PER serait la manifestation d'une volonte endogene au niveau regional, et serait

elabore, mis en ceuvre, execute et suivi sans une ingerence exterieure. Le PER

presenterait le double avantage d'harmoniser les politiques economiques et de

contribuer a ia relance du processus d'integration nationale.

Comme nous le verrons dans la suite de ccs dcveloppemcnts, Ia mondialisation

dessinc un contexte nouveau domine par le marche ct dans lequel les positions

croissancc negative estimee a - 3To en 1996 et - 5.5% en 1994 ) enre"islrent un taux devolution positif.
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e'conomiques de 1'ELat. en tant qu'entite economique, sont en rccul au profit du secteur

prive. Los programmes d'ajustcment sont un instrument pour faciiitcr I'emergencc d'un

secieur prive national ou sous-regional - selon le cas - dynamique afin que Ies Etats de

i'Airique Centraie ne soient nas exclus de ce processus de recomposition economique.

De plus. Tintegration rcgionaie par Ies activites economiques de la sous-region offre de

possibilites reelles de cooperation entre patronats de la sous-region.

b) Le processus de democratlsatlon

Depuis 1990. Ies pays de la sous-region avancent peniblement dans un processus

de democratisation qui s'est traduit. dans le court terme. par des implications socio-

cconomiques dommageables"'. Pourtant. de nombreuses etudes attestent d'une

correlation etroite cntrc iibcrte politique et prospcrite durable"8.

II ne s'agit pas ici d'analyser Ies relations entre la structure politique et la

croissance economique bien que cette demiere soit a notre avis, une condition

necessaire a la poursuite du processus d' integration. II importe davantage de souligner

d'une part, qu;une structure politique reposant sur une approche organique

s" accommoderait mal d'un univers domine par ia mondialisation et par un role plus

accru du secteur prive. Ensuite, la reussite du processus d'integration suppose plus que

par le passe, une plus grande implication des populations concernees, ce qui exige une

bonne dose de decentralisation a travers la poursuite de la democratisation. Enfin, le

reve d'un marche commun pour Ies six Etats de ia sous-region UDEAC ne peut se

concretiser dans un contexte trouble d'instabilite politique du fait des hoquets de

Talternance politique. Pour toutes ces raisons, ia democratisation doit aller jusqu'a son

:erme afm d'installer la stabilite necessaire a toute action d'envergure.

fin oltct. outre ies nombreuses penes en vies humaines, le phenomene des « villes mortes » au Cameroun. les

■ ccnierenccs nationalcs » au Ctm»o et au Gabon. Ies rates de la iransition politique en Centrafrique... ont eu un

.::ip;ict nc^atif sur ies finances publiques desdits I-tats deja exsangues par le marasme economique.

' On peut citer cnire autrcs : 1) American Political Science Rcview.fsept.1993) <( Dictatorship, democracy and

■'■-■vdopment»;2j Economist (I995i. » Democratic ct croissance economique »; 3) Institute for International
::~onomies ( \W), « Political economy of policy rctonn »;4} North, D.f 1994) <c Structure politique ct croissance

■.-'jonomique » in Bulletin Economique n'5: etc.



Page - 60 -

ECA/SRDC-CA/NRP/ 98/02

Autant Tajustement structure! erode les positions economiques de I'Etat, autant

la democratisation restructure les pouvoirs politiques de la puissance publique. Pendant

ces trois dernieres decennies, les Etats africains en general - au mieux les

fonctionnaires bureaucrates de ces Etats - se sont comportes coinme s'ils etaient

rinterprete naturel de I'interet general. Or, dans le domaine de 1'integration par

exemple, on se rend compte aujourd'hui de l'insuffisance des strategies qui ont ete

developpees parce que celles-ci ne reposaient pas sur une base populaire. En outre, la

substitution de l'approche organique de l'Etat africain a une conception normative a

travers le processus de democratisation peut generer les effets positifs suivants :

- Le changement a la fois des institutions et des mentalites vis-a-vis de

{'integration, car ce sont les schemas mentaux des differents acteurs qui determinent

leurs decisions;

- La stabilite des institutions politiques, c'est-a-dire les regies qui

determinent la structure et la prise des decisions seront d'autant plus perennes du fait

que ces institutions seront soutenues par des organismes qui se preoccupent de Ieur

continuity.

La democratisation est un phenomene inducteur de la decentralisation. D'une

action publique decentralisee sont d'abord attendus des gains d'efficacite allocative,

resultant d'une meilleure adaptation des politiques publiques aux besoins et contraintes

des populations concernees. L'avantage particulier de la decentralisation reside, outre

la possibilite qu'elie offre aux individus de participer pleinement a la gestion des

affaires publiques, dans sa dimension informationnelle :

- Information des autorites centrales sur les conditions locales de mise en

ceuvre des politiques publiques d'integration et sur les preferences des individus a

1'egard de cette politique ;

- Information des populations locales sur les effets a attendre de

T integration.
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En definitive, la bonne marche de 1' integration depend egalement de la stabilite

et de la forme de la structure poiitique des Etats. Celle-ci doit permettre la creation des

conditions depression des populations afin que les mesures prises soient mieux

appropriees par eiles.

c) La menace de la. pauvrete

La poursuite du processus d'integration depend egalement de 1'issue des

politiques de reduction de la pauvrete qui sont mises en osuvre ici et la. C'est que la

situation de precarite et de pauperisation d'un peuple ne saurait les mettre dans les

conditions psychologiques idoines de cooperation avec d'autres populations sans qu'il

ne ies soupconnent de venir « manger leur pain ». II iaut done que les Etats s'engagent

resolument dans des programmes visant a attenuer 1'extreme vulnerabilite des couches

demunies de la population.

Ces dernieres annees. bien que Ton estime que I'etat de certains indicateurs

sociaux se soit ameliore dans la sous-region comme 1'attestent les resultats obtenus

dans le domaine du taux d'anaiphabetisme et du ratio eieves/maitres par exemple. plus

de 40 % de la population en Afrique Centrale vivent encore en dessous du seuil de

pauvrete generale, e'est-a-dire, ceux des individus qui disposent d'un revenu inferieur

a 370 dollars/anj9. Pour des pays tels le Cameroun, alors que 30 % des populations

ctaient considerees comme pauvres en 1993. on evalue a plus de 50 % Vincidence de la

pauvrete aujourd'hui (contre moins de 1 % en 1983).

L'examen les indicateurs sociaux confirme raggravation de la pauvrete dans la

sous-region : L'esperance de vie n'etait que de 57 ans au Cameroun contre 55 ans au

Gabon. 51 ans au Congo et 48 ans en Centrafrique, alors qu'aux Seychelles et en He

Maurice par exempie, eile etait respectivement de 71 et 70 ans en 1990. Seuies 40 % de

la population avaient acces aux soins de sante en 1995 au Cameroun contre 9% au

UNICEF (1995), « Pauvrete en Afrique de I'Ouest et du Centre : Points de reperes pour la
programmation ».WCARO, Abidjan, 50p.
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Con^o et 76 % au Gabon. De meme, seules 61 % de la population ont acces a l'eau

potable au Gabon, ce pourcentage n'est que de 60 % au Congo et 41 % au Cameroun.

Etc. (World Bank, 1997).

A l'observation, on constate que la pauvrete s'est generalised ces demieres

annees, avec des incidences beaucoup plus prononcees dans certaines regions que dans

d'autres, et a Pinterieur d'un meme pays, les disparites se sont accentuees. Les

politiques de reformes economiques mises en place en UDEAC avec l'aide de la

communaute financiere international ont dans certains cas permis la restauration d'un

taux de croissance positif. Le tribut social paye pour 1'inversion de cette tendance

negative de l'economie a ete lourd.

. Ceci s'explique par l'inadequation des mesiires economiques avec les objectifs de

developpement social et la timidite de la volonte politique des autorites publiques, mais

surtout par la non prise en compte des filets de protection sociale destines a attenuer la

severite des PAS40. Aussi, faut-il reconnaitre a posteriori que les PAS ont egalement

ete porteurs de nouvelles formes de precarite et d'insecurite humaine.

Les defis a relever pour reduire 1'incidence de la pauvrete dependent en grande

partie des Etats eux-memes. En effet, la priorite budgetaire dont beneficie les secteurs

sociaux doit etre plus importante et soutenue. Ensuite 1'efficacite des instruments

dMntervention des pouvoirs publics (systeme de transfert et filets de protection,

programme a haute intensite de main d'ceuvre, protection des couches vulnerables,

programmes « vivres contre travail » ( FWP ), etc.) doit etre renforcee.

Enfin, le cadre institutionnel doit etre revu afin de permettre la pleine

participation des autres acteurs sociaux (communautes locales organisees,

ONGs/associations, groupements communautaires, comites villageois de

developpement...). II faut, la ou l'initiative privee et sociale permet de resoudre certains

1 Afin d'attenuer les effete sociaux negatifs des PAS, il a &6 mis sur pied a la fin de la decennie 1990 un
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:?roblemes. que I'Etat i7y encourage.

I' 1.2- Au niveau international : La mondialisation

Les enjeux internationaux sont domines par la globalisation des marches, le

liberaiisme et le multilateralisme.

La fin de la suerre froide et la reconversion des economies de rex-bloc de 1'Est

a I'economie de marche ont porte en triomphe la philosophie du capitalisme. Aussi.

i'economie mondiale est-elle de plus en plus regulee par les phenomenes de la

mondialisation et de liberalisation. Au dela de rinternationalisation des capitaux qui

caracterisait le capitalisme aux XIXe et XXe siecles, la mondialisation et la

liberalisation sont des phenomenes interdependants et multiformes dont une des

consequences est la croissance du commerce international des biens et services,

T integration mondiale des modes de production, la predominance dans le monde entier

des politiques economiques axees sur le marche, et enfin une certaine harmonisation

entre les pays des regies du commerce, des investissements et autres politiques par le

hiais destitutions multilaterales et regionales.

La mondialisation et la liberalisation sont des phenomenes quasiment

irreversibles. C'est done des phenomenes acquis qui concernent chaque jour, un

nombre croissant de secteurs et d!agents economiques. Un pays, une entreprise ou un

consommateur n 'est pas pour ou contre la mondialisation : Us la subissent. La

mond:..ilisation et la liberalisation s'accompagnent d'une kyrielle des consequences sur

les economies en developpement comme celles de I'Afrique Centrale.

Cos impacts cioivent s"entendre du point de vue de leur position dans I'economie

mondiale. de leurs perspectives de deveioppement et meme de la nature de leurs

politiques economiques.

-. i' a :..^».-> . ,./nc a \
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Les possibility offertes par la mondialisation sont l'elargissement des

debouches pour les exportation et ['intensification des flux de capitaux dans les pays

qui peuvent tirer profit du phenomena Cela suppose qu'il faille davantage mettre

l'accent sur les secteurs porteurs de valeur ajoutee et dans lesquels les pays de

1'Afrique Centrale disposent d'un reel avantage comparatif.

A bien regarder, les risques de la mondialisation pour ces economies sont plus

importants que les avantages. Us se situent au niveau economique, politique et social.

a) Indications economises de la mondialisation

^^ est

relativement faible, ce qui peut s'averer etre son principal obstacle pour tirer profit de

la mondialisation et de la liberalisation. Le secteur prive n'est pas suffisamment

devekjpe et sa croissantest limitee par ifra^e aesVSptoux et la faible qualification

de la main-d'osuvre.

Les techniques de production dans nombre d'industries demeurent rudimentaires

et les possibility de financement de l'economie par le secteur bancaire local sont

limitees du fait des difficultes de celui-ci; et lorsque celles-ci existent, elles accordent

la priorite au court terme, c'est-a-dire, a des activites orientees essentiellement vers la

consommation. Par ailleurs, les deux decennies d'ajustement structurel ont ete

porteuses de nouvelles formes d'organisations economiques dominees par le secteur

non structure de l'economie. Autant de tendances lourdes qui entravent l'augmentation

de la productivite.

Par ailleurs, les Etats de l'Afrique Centrale vont rencontrer une plus vive

concurrence sur leurs debouches traditionnels et sur leurs propres marches interieurs.
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Ce ravivemetu de la concurrence sur le marche domestique n'est pas sans

consequences dommageables pour ies entreprises nationales qui operent plus ou moins

si:r dcs marches quasiment proteges.

Avec ia mondialisation/globalisation, ii y a une remise en cause des souverainetes

nationales qui conduit a une erosion de l'efficacite des politiques economiques

rationales. Celie-ci ^ manifeste par ie poids des contraintes externes qui tend a

Femporter sur celui des objectifs internes.

Ainsi. baisser le taux d'interet pour relancer la demande domestique

d'investissement pourrait se traduire egalement par une evasion des capitaux, ceux-ci

etant moins bien remuneres dans les Etats de FAfrique Centrale qu:a Texterieur.

Aussi, ce nouveau nomadisme commande par la globalisation pourrait-il accroitre

la fuite des capitaux en zone CEMAC pour diverses raisons (economiques et

financieres. poiitiques. regime de changes...).
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Les donnees de ce tableau rendenl compte de Fampleur du phenomene d'evasion

des capitaux dans la zone d'Emission BEAC . surtout a partir du milieu de la decennie

1980. Au fil Ues annees. la fuite des capitaux est allee en s'aggravant pour atteindre un

niontant ineeale en 1992 et 1993. annees au cours desquelles le montant des billets

racheies par la BEAC s'elevaicnt respectivement a 357,2 milliards et 335,5 milliards de

r.CFA. En 1991 et 1992, 35 % et 40 % des billets evades etaient des billets

oamerounais contrc 17 % et 18 % pour ie Gabon, 17 et 14 % pour le Congo, 19 et 17 %

pour le Tchad. 10 % pour le Centrafrique et 1 % pour la Guinee Equatoriale. Si Ton

analyse la fuite des capitaux dans la zone en tenne de point de chute, on se rend

compte que la France attire davantage les capitaux de la zone que les autres places

monetaires ( BCEAO et BEAC ) puisque la BEAC y a rachete en 1993/94 environ 41

°b de F ensemble des billets evades, contre 30 % rachetes a la BCEAO.

En depit de 1'inversion de la tendance negative des economies de la sous-region,

I'accent sur les reformes structurelles doit s'intensifier. Cette action est necessaire pour

donner plus de souplesse a Feconomie domestique et reduire sa vulnerabilite face aux

chocs de nature exogene. Ces mesures comprennent l'approfondissement de la

restructuration des entreprises publiques et des institutions bancaires, la reorganisation

du marche du travail et le reamenagement du dispositif Fiscalo-douanier relatif aux

echanges exterieurs.

En plus de solidcs capacites economiques que le gouvemement doit se doter pour

la formulation des strategics economiques efficaces et leur suivi, il faudrait egalement

garantir une certaine transparence dans la conduite des affaires et veiller a la

prcvisibilitc de Feconomie.

Tout bicn considert\ FAfrique Ccntrale a une chance a saisir dans le cadre de ce

processus de recomposition de Feconomie mondiale.
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Ccpendant. la mondialisation n'est pas sans risques sur le plan politique.

b) Implications politigrues de la mondialisation

On se souvient qu'aux lendemains de 1'independance, la faiblesse du secteur

prive national a conduit l'Etat a regenter la vie economie et sociale en influencant les

preferences des populations. En s'engageant a transcender ainsi les choix individuels

pour des multiples raisons (politique, sociale, economique, strategique...), l'Etat a

developpe ce que Ton pourrait appeler « la politique d'assistanat ».

Or, avec le processus de globalisation, on assiste a r emergence de nouvelles

structures de pouvoir qui dessinent un ordre nouveau domine par le marche qui a

acquis un pouvoir de controle et de decision en dehors des formes de representation et

de legitimation politiques et sociales des Etats.

Comrae on le constate, la globalisation remet la tutelie de la politique

economique entre les mains des pouvoirs financiers. Le marche devient le grand

regulateur de la vie economique de I'humanite. Dans cette perspective, la liberte que le

marche offre a chaque agent economique (individu/menage, entreprise ou Etat) est

celle d'etre toujours plus competitif, toujours plus fort, sous peine d'etre elimine ou

exclu du processus de recomposition economique.

Peut-on des lors parler de 1'affaiblissement des Etats suite a la mondialisation ? II

nous semble que plus que leur affaiblissement- il convient de parler d'inadaptation des

Etats a un nombre croissant de situations, du fait de l'imbrication des interets en cause

et de la redefinition de leur role. Plus que par le passe, 1'efficacite des Etats se mesure a

leur capacite de tirer profit de ces situations d'imbrication et d'interdependance.

Concernant la mondialisation, il s'agit pour les Etats moins d'affirmer et de conquerir
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iue de nesocier et de convaincre.

a) Implications soclales de la mondialisation

Sur le plan social, les imperatifs de soiidante et de meilleure repartition des

richesses qui demeurent une priorite nationaie. pourront-ils survivre dans un contexte

domine par la mondialisation. alors que plus de 40 % de la population de TAfrique

Centrale est considered comme pauvre ?

La marsinaiisation sociale induite par la mondialisation va accroitre la precarite

et ia pauperisation des populations. En effet. depuis 1990, la pauvrete s:accroit dans la

sous-region. Ainsi. selon la categorisation faite par le PNUD sur la base de 1'Indicateur

ds Developpement Humain (IDH ), le Tchad occupak le 150eme rang ( sur 160 pays )

en 1990 et le 163eme rang en 1993 ( sur 174 pays ) aiors qu?au cours de la meme

pe'riode, le Burundi, la Guinee Equatoriaie et le Centrafrique etaient respectivement

142eme, 143eme et 144eme rang en 1990. En 1993, le Centrafrique etait 148eme, ie

Burundi 166eme et la Guinee Equatoriaie 131emer derriere le Cameroun ( 127eme

alors qu'il etait au 118eme rang en 1990 .

Si Ton se refere au nouvel indicateur de pauvrete qui vient d'etre developpe par

le PNUD. on s;apercoit que i'Afrique Centrale est moins bien lotie. Ainsi, considerant

rindicateur de Pauvrete Humaine f IPH )f 49 % de la population au Burundi sont

pauvres en "l996 contre 41.2 % au Zaire. 37,9 % au Rwanda, 41,7 % au Centrafrique,

29.1 % au Congo42, etc.

Les aucres cnjeux supplementaires consistent par exemple, pour ies pays sans

littoral, a trouver des voies et moyens susceptibles de les conduire a la mer. Par

■,.1 j:«1 -..^ .nt U1 « Pf-nnnmin Pr
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ailleurs, il importe que Ies Etats de transit rentabilisent Ies infrastructures routieres

existantes qui servent a 1'ensemble de la Communaute. Enfin, la culture africaine est

une culture de solidarite, laquelle s'ancre dans Ies traditions des differents peuples de

la sous-region. Aussi, ce socie culturel devrait-il etre integre dans le processus

d'integration.

En definitive, est-il besoin de rappeler qu;il n?y a pas de chances pour Ies pays

qui veulent s'inserer de maniere esseulee dans Feco-monde. Meme Ies Etats-Unis Font

compris ! C'est pourquoi, en plus des strategies propres aux economies de FAfrique

Centrale, Faccent devra etre mis sur la promotion du commerce intraregional et

l'etablissement des liens entre Ies unites de production des Etats de FAfrique Centrale.

Une telle demarche est vitale pour ameliorer la rentabilite et augmenter la productivite

des economies concernees.

Le regionalisme souhaite est cree pour faire eclore Ies gisements de productivite

qui existent dans FUnion du fait de Favantage comparatif; c'est, il est vrai dans la

perspective d'ameliorer Ies echanges regionaux, mais davantage pour tirer meilleur

parti de la mondialisation.

V.2- Quelles options pour l'Afrique Centrale ?

L'integration telle que retenue par le Plan d'Action de Lagos a pour objet la mise

sur pied d'un marche africain et d'une zone de croissance, d'abord a Fechelle de la

sous-region, puis par elargissements successifs a celui de Fensemble du continent afin

de repondre a la constitution des grands blocs commerciaux americain, asiatique et

europeen. Cette forme de cooperation entre Etats peut permettre une approche globale

ct coordonnee des problemes economiques et financiers qui se posent a la sous-region.

La liberalisation des echanges ou Fexistence d'une monnaie commune



Page -71-

ECA / SRDC - CA / NRP / 98 / 02-

n'implique pas syste'matiquement une extension des debouches, c'est-a-dire, une

integration par la demande; c'est f union economique, semble-t-ii, qui joue un role

preponderant dans le processus d'integration regionaie. La demarche integrative peut

en effet se resumer comme suit : cooperation economique (integration des facteurs et

des politiqucs), cooperation industrielle (integration de i'offre), liberalisation des

echanges (integration des marches). Si on inverse ce cheminement, le risque est grand

de « gripper » le processus. L'accumulation d'une base productive dense et diversifiee

au niveau des economies respectives de ['Afrique Centrale apparait comme une

condition necessaire a 1'intensification des echanges. Aussi, estime-t-on que la

preference nationale passe avant la preference regionaie.

Les perspectives d'actions pour une redynamisation du processus d'integration

dans la sous-region Afrique Centraie s:articulent autour des PER, de la convergence

des politiques macro-economiques et sectorielles et de 1"identification des projets

communautaires.

V.2.1- La formulation des Programmes Economiques Regionaiix et la

convergence des politiques macro-economiques et sectorielles.

L'institution d'un PER au niveau sous-regional revigorerait a la fois les mesures

de reformes de poiitique economique et le processus de Tintegration regionaie.

S'agissant de la con-elation integration regionale=>efficacite des PER, il faut noter que

csrtaines questions considerees dans les documents-cadre comme etant des mesures

suspensives du programme d'ajustement (c'est-a-dire, a forte conditionnaiite) a

I'exemple de la re forme des ctabiissements financiers et bancaires, la restructuration

des entreprises publiques. {'amelioration du rendement fiscal et Telargissement de

['assiette fiscale. sont des actions dont la mise en ceuvre au niveau national n'est pas

sans incidence au niveau sous-regional. De meme, les programmes de reformes

sectorielles (filieres agricoles, transports...) ct les mesures d'incitation a

raccroissement dc la nroductivite slobaie des facteurs seraient nlus efficaces si elles
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etaicnt entreprises a un echelon sous-regional. Ensuite, 1"integration regionaie peut etrc

un moyen approprie pour favoriser i'adoption par les Etats des mesures de politique

cconomique douloureuses politiquement qui soient a l'abri des pressions nationales

fautorites publiques, patronat, syndicats professionnels, fonctionnaires, etc.). Enfin.

comme il a ete mentionne ci-dessus, 1'existence d'une reelle integration renforcerait le

pouvoir de negociation des Etats dans les discussions avec les bailleurs de fonds

internationaux. Tout bien considere, I'integration regionaie contribuerait a accroitre

I'efficacite des mesures de reformes economiques par rapport aux resultats que pourrait

obtenir l'action isolee de tel ou tel pays.

Concernant la relation PEROintegration regionaie, I'adoption d'un PER regional

devrait inclure des conditionnalites au niveau des Etats sur les questions sensibles liees

a l'etablissement d'une reeile cooperation entre les pays. II s'agit principalement des

mesures liees au dispositif fiscalo-douanier et de l'environnement juridico-

economique des affaires. L'objectif etant d'aboutir a une legislation commerciale

identique entre les pays de la sous-region et a l'elaboration et a I'adoption au niveau

communautaire d'un code moderne d'investissement, reservant des amenagements

particuliers pour les Etats de moindre developpement et prevoyant un mecanisme sous-

regional d'agrement. Enfin, un PER regional ouvrirait la voie a 1'harmonisation des

regies et des politiques economiques, ce qui faciliterait grandement la transformation

graduelle de I'Afrique Centrale en une communaute economique.

S'il est vrai que rinteraction entre les PER et le processus de 1'integration

regionaie peut etre benefique tant pour Tun que pour 1'autre, il est egalement reconnu

que I'absence de synergie entre ces deux politiques peut etre de nature a entraver

Tefficacite de I'integration ou des PER. Aussi, importe-t-il d'eeuvrer pour la mise en

coherence des politiques economiques, sans affecter Tautonomie des Etats dans la

gestion et l'application des politiques economiques nationales. C'est dire qu'il devrait

exister certains domaincs de cooperation dans iesquels doit etrc mis en ceuvre ie

principe de la solidarity negocie'e. La soiidarite negociec cst un principe selon Icqucl la



Page - 73 -

ECA / SRDC - CA / NRP / ~9S / 02-

discipline requise et exigee des Etats de FAfrique Centrale dans le cadre du PER et de

la convergence marcro-economique peut etrc assouplie eu egard aux exigences et aux

contraintes d"ordre internes proprcs aux pays dc ia Communaute.

Get exercice consiste a harnioniser au niveau regional les politiques macro-

economiques et sectorielles aim de reduire ies couts de l'ajustement supportes par les

pays voisins. a accorder la sequence et le rythme du processus entre les Etats et a

repartir les efforts d;ajustement et d'integration de maniere equitable.

La mise en coherence des politiques macro-economiques et sectorielles souhaitee

s'exercera selon le principe du droit d'intangibilite, c'est-a-dire, comportant des

aspects sur lesquels le principe de la solidarite negociee est requise.

Cette coordination des poiitiques economiques qui a commence par la

convergence des politiques budgetaires, doit etre renforcee. L'objectif recherche ici

etant d'assurer la coordination entre les politiques budgetaires nationales et la politique

mone'taire commune, afin d'eviter des derapages macro-economiques qui peuvent etre

prejudiciables a l'interet communautaire.

V.2.2- La construction d'nn systeme d'information sous-regional.

La formulation des politiques et i'elaboration des strategies visant a raffermir le

processus d'integration ne peuvent etre opportunes. efficaces et coherentes sans un

systeme d'aide a la decision. En effet, une base d'informations statistiques solide,

complete, homogene. accessible et regulierement mise a jour est indispensable chaque

fiis qu'il s'agit d'evaluer les actions passees. presences ou celles a venir, et d'etayer

:^ir consequent ies propositions qui sont suggcrccs. En outre, les donnees desagregees

:ur Ies potcntialitcs cconomiques dc la sous-region et la capacite d'analyse qu'elles

procurcnL aux decideurs et aux agents economiques est cgalemcnt un element esscntiei

pour instaurer Ic dialogue entre les diffdrcnts partcnaircs.
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Les recherches portant sur la base des donnees quc nous avons entreprises en

amont de cette etude nous ont permis de faire les constats suivants :

- Les donnees dans l'ensemble des pays de la sous-region ne sont pas

toujours ajour ;

- L'etat des donnees sociales iaisse a desirer ;

- Les donnees disponibles ne sont pas toujours accessibles ;

-Etc.

Le processus de mise sur pied de ce systeme d'informations sous-regional serait

le suivant:

- Identification et definition des indicateurs pertinents et

representatifs a collecter;

- Exploitation des donnees et traitement de 1'information recueillie

en vue de faciliter les choix decisionnels ;

- Integration du systeme d'information national des Etats dans le

systeme d'information sous-regional.

II est suggere de ne pas faire une liste limitative pour les indicateurs de suivi des

economies etant entendu que l'affinement d'une base de donnees est un processus

evolutif.

L'institution de ce systeme d'informations sous-regional completerait les

principaux domaines de politique presentes ci-dessus. Par ailleurs, ce systeme d'aide a

la decision fournirait les elements necessaires a revaluation de la politique

d'integration et permettrait, le cas echeant, de rectifier les strategies passees.

Deja. le Centre de Developpcment Sous-Regional de I'Afrique Centrale (

CDSR-AC ) a entrepris dc dcvelopper une base de donnees sous-regionale afin de

restitucr la primcur aux donnees locales ct rcgionales. Par ailleurs, cette banque de
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dormces vise a iniiier une plate-ibrme normative eouplee a une base de simulation qui

permcttra de comparer differcntes sources de donnees, de mesurer le .degre

-.['adequation des theories economiques sous-jaccntes par rapport aux problemes

pratiques de developpement qui se posent an niveau national et sous-regional. II est

cgalement attendu que la base de donnees en construction soit de nature a taciliter une

analyse critique de certains aspects theoriqucs et conceptuels afm de preciser les

conditions de pertinence de certains modeles face aux realites concretes nationales et

sous-regionales. II faut noter que la future banque de donnees sous-regionale doit

preparer la mise en place d'un modele d'equilibre general calculable et des modeles

sectoriels. Enfin. la banque de donnees permenra la mise sur pied d'un observatoire de

renvironnement socio-e'eonomique de l'ensemble de la sous-region.

V.2.3 Les projets integrateurs.

II est evident que {'identification des projets communautaires et leur mise en

i^uvre faciliterait considerablement le processus d'integration dans la sous-region

Afrique Centrale. Ces projets devraient etre articules autour des domaines prioritaires

suivants : secteur agricole. alimentation, industrie. recherche scientiflque et

technoiogique. transports, communication et tourisme, education et formation, energie,

finances et monnaie.

II semble que ['option d'inte'resser le secteur prive dans la realisation et

['execution des projets integrateurs est la plus prometteuse, compte tenu de

['experience de ces trois dernieres deceimies d'integration. Aussi, Faccent devrait-il

etre mis sur les possibilites de creation des entreprises conjointes au sein de Ia

Communaute. Par aiileurs. la cooperation entre Chambres consulaires et ies patronats

■.le la sous-region doit etre encourage'e.

f/IZtat joucraii dans cc nouveau contexLe un role de catalyseur pour la creation

<[ llll cnvironni'nii'nl nrnnici1 rn i fliM'plnnni'mrnl dii ^ivtrMtr r>r\\rn r!^ In cr^i ic-
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V.2.4- Autres options a moyen terme

Les autres possibility envisageables pour une integration effective des

economies de ia sous-region conceme Telargissement de la Communaute au Nigeria et

la construction d'une integration par le bas, c'est-a-dire, par ies activites economiques.

a) L'elargissement au Nigeria

>

L'extension de la Communaute au Nigeria constituerait une passerelle entre ies

deux grandes entites que sont la CEDEAO et la CEEAC, ce qui rentre dans Ie schema

d'Action de Lagos. Cet elargissement se ferait a travers des accords particuliers entre

les deux entites.

Les raisons qui militent pour cette extension tiennent essentiellement a la

dynamique des echanges qui s'est developpee entre le Cameroun et le Nigeria (qui ont

environ 1.000 km de frontieres communes) d'une part, et le Tchad et le Nigeria d'autre

part.

Les mesures liees a l'institution d'un PER regional ou celles ayant trait au

renforcement du processus de Integration n'atteindraient pas l'efficacite optimale si le

Nigeria n'etait pas partiellement associe.

En effet, comment analyser la competitivite de l'industrie camerounaise sans

considerer la concurrence impitoyable qu'ont livre les exportations nigenanes

(constituees des produits locaux et des produits en provenance de l'Asie du Sud-Est

jusqu'a i'adoption des mesures d'inconvertibilite partielles en zone Franc decretees le

02aout 1993)?

Force est done de reconnaitre la necessite des passerelles entre la CEEAC et la



Page - 77 -

ECA / SRDC - CA / NRP / 98 / 02-

CEDEAO comme element d'une problematique globale de I'integration en Afrique

Centrale. Ce qui suggere de nuancer cette « approche zone franc » de l'inte'gration

exposee ci-dessus (cf.II.2 1).

b) L'Integration par Ies actlvites economlques.

II s'agit ici d'apprehender 1'integration regionale par le biais de ces principaux

acteurs plus que par ceiui de ses institutions. A cet egard, Ies chambres consulaires et le

patronat des differents Etats de I'Afrique Centraie doivent etre mis a contribution pour

mettre sur pied des entreprises jointes afin d'une part d'ameliorer ieur competitivite, et

d'autre part de tirer parti des avantages comparatifs des economies respectives de la

sous-region.

II est indeniable que ie role et l'importance du secteur prive soit revu pour

faire face aux enjeux de i'heure qui, il faut le rappeler, ont trait a la necessite

d'une integration par le bas, et aux gains potentiels que Ies economies de

1'Afrique Centrale pourraient obtenir de la mondialisadon.

L'anaiyse de revolution des investissements dans ia zone confirme la

tendance a 1'affaiblissement du poids economique des Etats de l'ensemble

CEMAC et une consolidation de l'emprise du secteur prive sur l'economie

regionale.

Ainsi, entre 1985 et 1996, Ies investissements globaux, toute nature

confondue, realises dans la CEMAC sont passes de 1.998 milliards de F CFA a

2.204,9 milliards soit une augmentation de 206;9 milliards en valeur absolue et

cie pres de 1 0;3 en valeur relative.

Si Ton analyse ce trend en fonction de la nature de l'investisseur, on se



Page - 78 -

ECA / SRDC - CA / NRP / 98 / 02

rend compte que ia part de 1'Etat a chute progressivement, passant de 32,9 % en

1985 a 30,4% en 1990, 20,9 % en 1993 a 16,2% en 1996. Aucours de lameme

periode, la part du secteur prive est passe de 67,1 % en 1985 a 83,8 % en 1996.

Dans cette enveloppe, les investissements reserves au secteur petrolier

s'elevaient a 43,6 % du total en 1996 contre 13,7 % en 1935.

On constate done que revolution de i'investissement dans la CEMAC

telle que presentee ci-dessus dessine un ordre nouveau caracterise par un repli

de 1'Etat. Cependant, il faut noter que cette plus grande presence du secteur

prive s'accompagne d'un recul du financement interieur dudit investissement. En

effet, le financement exterieur des investissements dans la CEMAC est passe de

36 % du total en 1985 a 58,6 % en 1996, soit un accroissement de plus de 20

points en 10 ans (cf. Tableau 9).

Comment etre surpris par ce constat lorsque Ton sait que le systeme financier de

la CEMAC (BEAC, BDEAC, Banques commerciales, etablissements financiers,

institutions de financement) n'a octroye que 313,1 milliards de F CFA de credits

a I'investissement en 1996 (sur des investissements globaux evalues a 2.204,9

milliards) contre 490,3 milliards de F CFA en 1985, comme l'atteste le tableau

lOplusbas43?

43 In Andely, R.R.(1997), « Financement des investissements en zone BEAC: Blocages actuels et strategic de

relance par le marche financier", in Bulletin Etudes et Statistiques, BEAC, n°236, pp.158 et 160.



I
i
'
A

S
K
I
K

■
i

O
K

T
a
b
l
e
a
u

9
:
E
v
o
l
u
t
i
o
n

ti
es

i
n
v
c
s
t
i
s
s
e
n
i
e
n
t
s
d
a
n
s
P
e
n
s
c
m
b
l
e
C
E
M
A
C
.

il
li

ii
rd

d
e
F
C
F
A

e
s
s
c
i
o
n
l
a
n
a
t
u
r
e
d
e
i
i
m

■
\
t
t
s
s
e
u
r

E
t
a
t

S
e
c
t
e
u
r
p
r
i
v
o

.
S
e
c
t
e
u
r

p
e
'
t
r
o
l
i
c
r

.
S
e
c
t
e
u
r
n
o
n

pt
St

io
li

cr

a
s
s
e
l
o
n

l
e
s
s
o
u
r
c
e
s
d
e
f
i
n
a
n
e
e
m
c
n
t

F
i
n
a
n
c
e
n
i
c
n
i

i
n
i
e
n
e
u
i

K
i
n
a
n
c
e
m
e
n
l
e
x
i
m
c
u
i

u
r
c
c
n
t
a
g
c
d
u

P
I

It

e
s
s
e
l
o
n

l
a
n
a
t
u
r
e
d
e

t
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
u
r

E
t
a
t

S
e
c
t
e
u
r

pr
iv

e"

.
S
e
c
t
e
u
r

pe
"
tr
ol
ie
r

.
S
e
c
t
e
u
r
n
o
n

p
d
t
r
o
l
i
L
T

is
s
e
l
o
n

l
e
s
s
o
u
r
c
e
s
d
e
f
'
l
n
a
u
c
c
m
e
n
t

F
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t

i
n
t
e
r
i
e
u
r

F
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t

c
x
t
e
'
r
i
e
u
r

1
9
8
5

E
n
M
d
s

1
9
9
8
,
0

6
5
7
,
6

1
3
4
0
,
4

(
2
7
3
,
7
)

(1
0
6
6
,
7
)

1
9
0
8
,
0

1
2
7
9
,
0

7
1
0
,
0

l:
n
%

1
0
0
,
0

3
2
,
9

6
7
,
1

(
1
3
,
7
)

(
5
3
,
4
)

1
0
0
,
0

6
4
,
0

3
6
,
0

2
6
,
7

8
,
8

1
7
,
9

(
3
,
7
)

(
1
4
,
3
)

2
6
,
7

1
7
,
1

9
,
6

1
9
9
0

\l
\\
M
d
s

1
2
4
5
,
1

3
7
8
,
8

8
6
6
,
3

(
2
4
2
,
3
)

(
6
2
4
,
0
)

1
2
4
5
,
1

8
2
5
,
9

4
1
9
,
2

E
n
%

1
0
0
,
0

3
0
,
4

6
9
,
6

(
1
9
,
5
)

(
5
0
,
1
)

1
0
0
,
0

6
6
,
3

3
3
,
7

2
0
,
2

6,
1

1
4
,
0

(
3
,
9
)

(
1
0
,
1
)

2
0
,
2

1
3
,
4

6
,
8

1
9
9
3

E
n
M
d
s

1
1
7
1
,
3

2
4
4
,
5

9
2
6
,
8

(
2
2
,
7
)

(
7
0
4
,
1
)

1
1
7
1
,
3

8
0
8
,
6

3
6
2
;
7

E
n
%

1
0
0
,
0

2
0
,
9

7
9
,
1

(
1
9
,
0
)

(
6
0
,
1
)

1
0
0
,
0

6
9
,
0

3
1
,
0

1
9
,
2

4
,
0

1
5
,
2

(
3
,
7
)

0
1
,
5
)

1
9
,
2

1
3
;
3

5
,
9

I
'
J
'
M

E
n
M
d
s

1
7
1
8
,
1

3
8
5
,
7

1
3
3
2
,
4

(
6
8
4
,
5
)

(
6
4
7
,
9
)

1
7
1
8
,
1

1
1
2
5
,
0

5
9
3
,
1

i
n
%

1
0
0
,
0

2
2

4

7
7
,
6

(
3
9
,
8
)

(
3
7
,
7
)

1
0
0
,
0

6
5
,
5

3
4
;
5

P
2
-
2

5
,
0

1
7
,
2

(
8
,
8
)

(
8
,
4
)

2
2

2

1
4

5

7
,
7

1
9
'
)
5

E
n
M
d
s

1
7
7
'
)
,
7

3
4
4
,
1

1
4
3
5
,
6

(
6
1
6
,
1
)

(
8
2
0
,
5
)

1
7
7
9
,
7

I
1
1
3
,
1

6
6
6
;6

1
0
0
,
0

1
9
,
3

8
0
,
7

(
3
4
,
6
)

(
4
6
,
1
)

1
0
0
,
0

6
2
,
5

3
7
,
5

2
0
.
2

3
,
9

1
6
,
3

(
7
,
0
)

(
9
,
3
)

2
0
,
2

1
2
,
6

7
.
6

2
2
0
4
,
'
J

3
5
7
,
1

1
8
4
7
,
8

(
9
6
0
,
7
)

(
8
8
7
,
1
)

2
2
0
4
,
o

9
[
2
,
3

I
2
0
2
,
6

1
0
0
,
0

1
6
,
2

8
3
,
S

M
3
,
6
)

(
4
3
,
2
)

1
0
0
,
0

4
1
,
4

5
S
.
6

3
,
6

1
8
,
6

(
9
,
7
)

(
8
,
9
)

2
2
,
2

9
,
2

1
3
,
0

u
r
c
e
s

:
i
n
A
n
d
a
l
y
,

R
.
R
.
(
1
9
9
7
)
.



P
a
g
e
-
8
0

1
-
X
A

/
S
R
D
C

-
C
A

/
N
R
P

/
9
8

/
o

T
A
B
L
E
A
U

10:
C
R
E
D
I
T
S
A
L
'
I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T
D
U
S
Y
S
T
E
M
E
F
I
N
A
N
C
I
E
R

E
n
s
e
m
b
l
e
Z
o
n
e
C
E
M
A
C

(
M
o
n
l
a
n
t
s
e
n

m
i
l
l
i
a
r
d
s
d
e
P

(
'
F
A
)

.
B
a
n
q
u
e
s
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
c
s

<
l
o
n
t
:
R
e
f
i
n
a
n
c
c
n
i
e
n
l
d
e

l
a
B
a
n
q
u
e
C
e
n
l
r
a
l
e

-
B
E
A
C

.
B
a
n
q
u
e
s
n
a
t
i
o
n
a
l
c
s
d
c
d
i
v
c
l
o
p
p
c
m
e
n
t

d
a
n
t

:
R
e
f
i
n
a
n
c
e
m
c
n
t
d
e

l
a
D
a
n
q
u
e
C
e
n
l
r
a
l
e

-
B
E
A
C

.
B
D
E
A
C
(
l
)

t
l
o
n
t

:
-

A
u

s
c
c
t
e
u
r
p
u
b
l
i
c

A
n

s
c
c
t
e
u
r

p
r
i
v
e
*

.
C
r
e
d
i
t
s
F
o
n
c
i
e
r
s

d
o
n
t

:
-

C
F
C

-
C
a
m
e
r
o
u
n

C
R
K
F
O
G
A

-
C
J
a
h
o
n

.
i
^
n
b
l
i
s
s
c
m
c
n
l
s

f
i
n
a
n
c
i
e
r
s

(
c
r
e
d
i
t
^
q
u
i
p
e
i
n
e
n
l
)

d
o
n
t

:
-

S
O
C
C
A
/
S
O
C
A
B
A
I
L
-
C
a
m
e
r
o
u
n

S
O
G
A
C
A
S
O
G
A
B
A
I
L

-
G
a
b
o
n

T
O
T
A
L
G
E
N
E
R
A
L

1
9
8
5

3
3
1
,
1

1
2
3
,
1

7
0
,
6

6
4
,
1

1
9
,
3

1
4
,
6

4
,
7

5
8
,
1

5
6
,
0

2,1

1
1
,
2

8
,
2

3
,
0

4
9
0
,
3

1
9
9
0

1
9
8
,
5

6
4
,
7

3
3
,
0

7
,
9

4
8
,
6

3
7
,
5

11,1

5
6
,
4

5
3
,
6

2
,
8

9
,
3

5
,
0

4
,
3

3
4
5
,
9

1
9
9
3

1
4
2
.
5

3
3
,
0

3
5
,
3

0
,
0

5
8
,
0

4
3
,
4

1
4
,
5

5
5
,
9

5
2
,
1

3
,
8

1
0
,
3

5
,
6

4
,
7

3
0
1
,
9

1
9
9
4

1
3
8
,
7

2
9
,
3

3
4
,
2

0
,
0

5
8
,
0

4
3
,
4

1
4
,
5

4
5
,
9

4
0
,
8

3
,
2

1
1
,
8

4
,
4

7,-1

2
8
6
,
5

19')
5

I
I
S
.
-
I

7
,
2

3
9
,
6

0
,
0

5
8
,
0

4
3
,
4

1
4
,
5

4
0
,
2

3
7
,
8

2
,
4

1
3
,
7

3
,
8

9
,
9

2
9
^
,
9

1
9
9
6

1
6
0
,
3

5
,
5

4
7
,
4

0
,
0

5
8
,
0

4
3
,
4

1
4
,
5

3
7
,
4

3
6
,
2

~>
i

9
,
9

5
,
4

4
,
6

3
1
3
,
1

(
1
)

[
'
o
u
r

la
B
D
I
-
A
C
,

il
s'agit

d
e
s
e
n
c
o
u
r
s

b
n
i
t
s
c
u
m
u
i
e
'
s

S
o
u
r
c
e
s

:
I
n
A
m
k
l
y
.
R
.
R

(
1
9
9
7
)
.



Page-81 -

ECA/SRDC-CA / NRP / 98/02

S'il est vrai que l'accent devrait etre mis sur Jes investissements prives, il

est tout aussi souhaitable que les sources de financement soient a dominance

; jgionaie. Cost pourquoi les Instituts d'Emission doiveni contribuer a lever les

blocages actuels des financements longs en Afrique Centraie tant au niveau-des

banques commerciales. des Banques Centrales que des Institutions de

Financement du Developpement f IFD ). En plus de Toption selon laquelle la

BEAC pourrait financer prioritairement les projets integrateurs a travers tine

politique monetaire preferentielie. une autre solution consiste a instituer un

marche financier sous-reeional dont cenains contours sont deia traces44.
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CONCLUSION

L'integraiion economique suppose la mise sur pied d'un marche cominun

qui implique I'accroissement des debouches ; elle renvoie egalement a la

creation d'une zone de croissance par le biais de ['association des productions ct

des complementarites industrielles.

Le Plan d'Action de Lagos (PAL) a retenu un schema integrates qui se

manifeste d'abord a I'echelle de la sous-region, puis par elargissements

successifs, a celui de ['ensemble du continent. Cette demarche graduelle est

necessaire et pragmatique car 1'enclenchement du processus et son deroulement

peuvent etre de nature a induire, a court terme, des effets nefastes pour les pays

de moindre developpement economique. Par ailleurs, la perspective poursuivie

par le PAL vise en fait a permettre une approche globale et coordonnee des

problemes (dettes, matieres premieres, aide, defense de 1'environnement...) qui

reponde au principe d'affermissement de 1'autonomie collective.

Les developpements precedents ont permis d'etre edifies sur la complexite

de la problematique de {'integration regionale en Afrique Centrale d'une part, et

sur le faible apport de cette region a la construction de la Communaute

Economique Africaine, tant du point de vue de la cooperation douaniere que de

la cooperation economique. Les facteurs explicatifs de cet insucces dans le

domaine de l'integration ne sont pas seulement politiques (micro-nationalisme,

egoisme...) et economiques (faible taille du marche, echanges intra-

communautaires derisoires, structures de production similaires d'un Etat

mcmbre a l'autre, etc.) mais egalement historiques, juridico-institulionnels,
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politico-strate'giques, culturels...

La concerlation entre ies Organisations InterGouvernementales { OIG ) cie

la sous-region qui s'est tenue en avril 1992 sous Tegide du PNUD a permis

d'identifier d'autres contraintes qui cntravent le processus cfintegration en

Afrique Centraie. Dans cet ordre d'idees, ont ete repertoriees :

- La desarticulation et la compartimentation de Tespace physique

de la sous-region;

- L'extraversion des systemes de communication existants et leur

inadaptation par rapport aux exigences de Integration regionale;

- L'absence de liaison entre les reseaux de transport et de

communication des differents pays;

- L'extraversion des flux d'echanges orientes au detriment du

commerce intra-communautaire;

La faible capacite d1 intervention des structures d'appui au

commerce intra-communautaire.

S'agissant des OIG, la principale cause de leur inefficacite est la faiblesse

et l'irregularite du soutien financier des Etats membres. Pour certaines d'entre

elles a 1'exemple de la CEEAC et 1'ISTA, le desengagement des partenaires et

bailleurs dejonds exterieurs45 ces dernieres annees a considerablement aggrave

les difficultes de ces structures.

Et pourtant. les defis qui interpellent la sous-region Afrique Centraie sont

tcls qu'en depit dc ces tendances lourdes qui ralcntissent lc processus

'' I cs pancnairts financiers cxte'rieurs out suspendu Icur appui du fait d'unc absence de volonie des liiats

iiicnihrcs a soutcnir ces OIG.
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d'integration economique. il n'y a pas d'autres alternatives possibles si celle-ci

\'cut re'pondre dc manic-re efficacc a la constitution des grands blocs

commerciaux (americain, europe'en et asiatique), aux enjeux de la

mondiaiisation et des re formes d'ordre politique et economique auxqueiles sont

confronted les Etats de la sous-region. C'est pourquoi, parmi les options

fondamentales qui sont de nature a relancer le processus, un accent particulier a

e'te mis sur les projets inte'grateurs et la possibility d'une integration par les

activite's economiques.

Plus que par le passe, le secteur prive de la sous-region devrait etre

interesse dans la realisation des projets integrateurs. Quant a l'Etat, il jouerait un

role de catalyseur afin que les conditions d'un veritable developpement du

secteur prive national et sous-regional soient institutes. Par ailleurs, il revient

e'galement a l'Etat cT in former, de sensibiliser et de promouvoir des rencontres

de concertation sur Integration dans 3a sous-region. En effet, il importe

d'eveiller ies consciences des populations et de susciter 1'attention et l'interet

des paiienaires economiques sur la question de 1'integration regionale. La base

de donnees en construction au CDSR-AC pourrait contribuer a la stimulation

des investissements prives en Afrique Centrale dans la mesure ou les hommes

d'affaires et entrepreneurs des Etats membres auront des informations sur les

potentialites et les possibilites de telle branche, de tel secteur dans tel ou tel

pays de la Communaute.

Dc meme. ia rationalisation et i'harmonisation des institutions de

cooperation ue ia sous-region doivent etre recherche'es afin de reduire, a defaut

cl chmincr Ies disaccords et ies confusions lie'es aux attributions respcctives

desdiLcs institutions et aux rcsponsabilites des pays membres a leur endroit.
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Enfin, !es financements requis au fonctionnement des institutions sous-

regionales doivent etre mobilises et les modalites de cotisation des Etats

membres precisees afin d'eviter de nouveaux arrieres prejudiciables a la

viabilite desdites institutions.
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Tableau 1 : PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DE

L'ENSEMBLE CEMAC

Source : in Bulletin BEAC n

l.SDICATEL'RS

1, P.I.B icn milliards de FCFA)

!\iu.\ jo croiiijnce i termes nominaux)

T.iu\ ue croissance I en termes reels)

insulations (en millions d'habitants)

2. Investissement (en milliards de

■XTA)

Formation Brute de Capital Fixe FBCF)

;V.l:x dinvcstissemenuen % PIB)

3. Epargne (en millions de F CFA)

Epurgne nationaie

i'a'jx a'ipargne nationaie fen % du PIB)

4. Taux d'inflation

. Variation de I'indice des prix a la

consommation

. Variation de i'indice du defiateur PIB

5. Taux d'interet

. Taux d'escompte normal

6. Exchanges cxterieurs (en milliards de

FCFA)

H.\oor;ai!0!is ! X ibis)

. jont pe:roie brut

i-inonation i M fob)

. Soide baiance commerciaie (X - Ml

Scide du cempte courant y compns dons

oiTiciersien%duPIB)

. Variation ae I'indice des termes de

1'echange

7. Situation moneiairc (en millions de F

CFA)

Masse moneiaire (M21

Credit nueneur

Credi; a i'economic

Credit sur i'Ef'.at

~?s-.:x uj eouv i:xt. de la rtionna:e

'; Budget de i'F.tat (en milliards do F

CFA i

P,'jceites toiaies

l,:rA reejUes petroiieres

■.'■:senses courantes

„ .-"I ,p"asse salanale

:.,::t ::iteret:; ^r ia de:;e exi^enre

-.■nen.^s^qu.ncrnent

Dette exterieurc (en milliards de F CFA)

Stock dc ia delte publique

Nation oli stock de la dette (en % PIB)

19l'O

n 338,5

-0.4 %

> S^S 9

-J,l °o

23.699

1 224.9

19,3 %

960,2

15.1 %

1.2 %

2.5 %

! 1.00 %

I "23.S

I 075.5

347.3

S76.5

■},6 %

3,6 %

i 191,4

1 -142,5

1 214.S

22^,6

28.56 %

i 138.9

M0.7

: 225.9

535.4

244.8

."64.7

-",6 %

3 "51.0

59,2 %

1991

6 404,4

! .0 %

5 806.9

-0.4 %

24.34,

1 210.4

i 8,9 %

1 036.0

16.2%

2,3 %

1,1 %

10.75%

1 630,0

! 054.9

850.8

"79.2

-2.4 %

-o,0 -o

; 199,6

1 527.1

i 059,3

467.S

30.23 %

1 201.5

476.0

1 300,1

x)5,4

2^5 <

2S9.6

-".0 %

4 125.9

64,4 %

1992

•> 193,7

-3.3 %

5 d80.0

24.935

i 042,8

16.3%

o46.4

10.4%

-3,0 %

-1.5 %

12.00%

; 550.2

: 013,2

"66.4

^83.8

'

5,1%

i 126.6

1 547.8

-'09.1

633.7

13.86%

: 123.1

4 12.0

1 342,3

■:21.9

285.1

235,6

i "? n

4 652,3

"5.1 %

1993

n 084,8

-1.3%

5 591,4

-1,6%

25.494

! 057,9

17.4%

678,0

11,1 %

2,6 %

0,0 %

11,50%

1 495.3

965.9

7~2.3

"23.0

:,9 %

! 1,7 %

: oi5.4

; 453.5

67".S

14.77%

987,9

320,4

1 291.9

608,6

274.2

230.6

5 902.9

97.0 %

1994

" 736.0

27.1 %

5 592.6

0.1 %

25.272

1 45S.2

!8.S%

1 023.8

13,2%

35,6 %

29,0 %

7,75 %

2 673.5

1 728.4

1 418,9-1

254,6

4,4 %

10,0 %

1 348,8

1 571,5

783,5

788,0

36.44 %

1 198.0

530.1

i 472.S

557,6

456,1

306.7

-S.5 %

10 622,2

137.3%

1995

8 865.4

14,6%

5 7S3.9

3.4%

i 6.941

1 705.6

19.2%

1 455,7

16.4 %

2.1 %

li.l %

S.60 %

3 055.7

1 866.6

[ 65S.0

i 397,7

-2.8 %

2,2 %

1 3S6.2

1 636.4

S59.1

777,3

36.98 %

1 623.2

683.1

I 659,0

543.3

625.9

340.9

- 4,3 %

11 425,7

128.9%

1996

Estimations

*t 928.3

!2;0%

•) 040.9

4,4 %

27.63

2 223.S

22.4 %

'. 606,6

16,2 %

5.6 %

~.3 %

7,75%

3 561,2

: 370,5

2 20S.7

; 352,5

-6.8 %

! 0.6 %

1 517,8

\ 661,5

■? 17.6

"43,9

:0.93 %

: X56.6

"96,8

: 713.5

5-(1,4

■.'17.5

'54,2

-2.4 %

.0 531,7

106.1 %

1997

Previsions >

11 026.2

11.1 %

6 412.0

6.1 %

2S.42

2 048.1

18.6 %

2 151.2

19.5%

3,8 %

4,4 %

7,75 %

4 127,7

2 743.9

1 892,9

2 234,8

0,7 %

0,2 %

1 672,9

1 697,9

892,3

S05.6

55.00%

2 105,4

878,2

1 678.5

558,7

579,2

521.9

-1.1 %

10 737,2

97,4 %
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Tableau 2 : FICIIE D'lDENTITE DES PAYS DE LfAFRIQUE CENTRALE

1 Pavs

BURUNDI

CAMEROON

CENTRAFRIQUE.

CONGO

GABON

GbTNEE EQUATORIALE

RWANDA

SAO TOME ET PRINCIPE

TCHAD

RDC (ZAIRE)

Superficie

(en kxn2)

26.000

474.900

623.000

342.000

267.000

28.052

25.000

1.000

1.284.000

2.267.000

* Population

6.400.000

13 700 000

3.300.000

2.7000.000

1.100.000

400.000

6.700.000

100.000

6.600.000

45.300.000

Principaux

Produits

d'exportation

Cafe

Petrol e

Cacao

Cafe

Bois

Coton

Caoutchouc

Banane

Diamants

Cafe

Bois

Coton

Tabac

Petrole

Bois

Cacao

Cafe

Petrole

Bois

Manganese

Uranium

Cacao

Cafe

Bois

Cacao

Cafe

Petrole

Cafe

The

Pyrethre

Cacao

Coton

Viande

Gomme

Arabique

Cuivre

Cobalt

Diamant

(*)1996
Soure? Document confecttonnes par I'auteur a parttr des sources ci-apres

■ BEAC. 20 anmversaire. 1972-1991:

- The World Bank. African development indicators, 1997.
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Tableau 3 : COMMERCE EXTERIEUR DU CAMEROUN

Ouaniiies (en tonnes)

importations

Importations

Totai

Valeurs (en milliards de F CFA)

Importations

Exportations

Total

Balance commerciaie

Taux de couverture

1991/1992

! 552 133

7 531 735

9 0S3 868

330 955

517 387

848 342

186 432

156,33%

1992/1993

! 563 487

7 442 167

9 005 654

291 293

41 S 698

709 991

127 405

143,70%

1993/1994

1 451 321

7 726 685

9 178 006

311 955

587 161

899 110

275 206

188,22%

1994/1995

! 396 066

6 820 891

8216957

464 730

Sll 017

1 275 747

346 687

174.51%

1995/1996

I 646 005

6 894 108

8 540 113

539 687

821 60S

! 361 295

281 921

152,24 %

Source : In Renamy-Lariot et Mandekor, Bulletin Elude et Statistiques, BEAC (1997), n°233, Janvier 1997,

pp. i2-54.

Tableau 4 : COMMERCE EXTERIEUR DE LA RCA

Valeurs (en milliards de F CFA)

Importations

Exportations

Total

Balance commercials

Taux de couverture

1991

26 186

13 209

39 395

- 12 977

50,44 %

1992

38 469

28 328

66 797

- 10 141

"3.64 %

1993

44 777

37 506

82 283

-7 271

83,76 %

1994

77 300

83 900

161 200

6 600

108,54%

1995

86 900

85 300

172 200

- 1600

98,16%

Source : Idem
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Tableau 5 : COMMERCE EXTERIEUR DU CONGO

Valeurs (en milliards dc F CFA)

Importations

Exportation^

Total

Balance commerciale

Taux de couverture

1992

1 16 000

312 000

428 000

196 000

268,78 %

1993

159 989

302 625

462 614

142 636

189,15%

1994

227 856

507 076

734 932

279 220

222,54 %

1995*

233 200

421 500

654 700

188 300

180,75%

1996*

139 700

313 700

453.400

174.000

224,55 %

* Donnees des six premiers moi.s

Source . /hid.

Tableau 6 : COMMERCE EXTERIEUR DU GABON

Valeurs (en milliards de F CFA)

Importations

Exhortations

Total

Balance commerciale

Taux de couverture

1991

235,4

632,7

868,1

397,3

268,78 %

1992

185,2

551,1

736,3

365,9

297.57 %

1993

239,3

649,9

889,2

410.6

271,58%

1994

410,0

1 286,8

1 696,8

876,8

313,85%

1995*

440,2

1 354.4

1 794,4

914,2

307,68 %

Source : /bid
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Tnblcau 7: COMMERCE EXTERIEUU I)U TCHAD

Source : Ibid

'■ aisurs (cn milliards de 1- CFA)

Importations

Exportations

Total

Balance commerciale

Taux de couverture

1991

"0 500

54 600

125 100

- i 5 900

".45 %

1992

64 320

48 250

112 570

- 16 070

"5,02 %

1993

56 910

37 330

94 240

- 19 580

6559 %

1994

98 310

82 160

189 690

- 16 150

3357%

1995

109 720

125 600

189 690

15 8S0

114.47%

Tableau 8 COMMERCE EXTERIEUR DE LA GUINEE EQUATORIALE

Valeurs (en milliards de i- CFA)

Importations

Exportations

Total

Balance commerciale

Faux cie couverture

1991

18 970

10 536

29 506

- S434

55.54%

1992

14 824

13 306

28 130

- 1 518

89,76 %

1993

17 000

16 060

33 060

-940

94,47 %

1994

20514

34 420

54 934

13 906

167.79%

1995*

24 897

42 683

67 580

17 786

171.44 %
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