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Intro d u c t io II 

Comme on le sait, l'Afrique est le continent cILl i  connaît aujourd'hui 
Ia croissance démographique la plus intense de la plitnète et une urbani- 
sation très rapide. Par exemple, le taux d'urbanisation a11 Cameroun est 
passé de 24.3 % 43,1 (30 entre 1973 et 1993 selon les données de In 
Banque mondiale, ce  qui correspond B un  taux de croissance moyen 
annuel de la population urbaine de 5,8 "/o et ri une croissance encore plus 
élevée de Ia population potentiellement active. Depuis les indépendances, 
ce mouvement d'urbanisation s'est accompogné d'une montCe impres- 
sionnante des taux de scolarisatioll et des taux d'activité fiminine. La 
récession des années 1980 a partiellement interféré avec ces tendances de 
foiid, inais ne les ;t pas complètenient remises en cause. En revanche, la 
crise d u  régime d'accumulation public a profondément afFecté le fonc- 
tionnement du marché du travail. Aiors que le secteur public avait 
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absorbé dans la p6riotle antérieure une grande part de la main-d’euvre 
urbaine, et particuli~remerll sa fraction qualifiée, le blocage des recrute- 
incnts’ dans I’aclrninistr~atioii et clans de nombreuses entreprises privées 
ineÏÏicaces ;I entrainci- une forte poussée du chômage, et notamment du 
chhnitige cles Jip16m2s. Dans la pIu11art des capitales africaines, les taux 
de cIlÔIiiilgc n u  s c ”  du RIT ont atteint des niveaux tres élevts pendant 
ccrte périaile, se situ:int entre 15 % et 25 %, c’est-i-dire très au-dessus 
des taux enregistris en Ainérique Intine au même moment. Enfin, les 
activités inforniclles de subsisrancc ont proliféré, faisant du secteur infor- 
mel la source princip:ile d’einploi en ville. 

A partir  de IOSh. le Canieroun i s t  entré dans une crise Cconomique 
trPs profonde clCc1enchL:e par. la chute des cours d u  pétrole et de ses prin- 
cipales exportaticm agricoles (café, cacao, coton), et accenruée par I’iip- 
préciiitiori de son r3ux J e  change rgel. Au début des années 1990, le taris- 
sement progressif cks gisements pétrolifères est venu encore aggraver In 
crise de ses compres exttrieurs et de ses finances publiques. La contrac- 
tion considCr;tblc dcs recettes publiques (clivisCes par deus en vuleur 
nominille de 1985 4 1994) a contraint le gouvernement à un ajustement 
ilrastique cle I’invc!,tissement public (divise par cinq) et de ses dépehses 
tlc fonctionncmcni. puis, une fois ces possibilités épuisées, h des baisses 
de salaires noniin:iux sans tSquiv:~lcnt n i  précédent dans les autres piiys cle 
In Zone Ïrant en 1993. juste avant la tléviiltiatioì1 du franc CFA (Cogneau, 
I-ierrera, rioubaud. 1996). Après le blocage des recrutements dans Ia 
fonction publique. un progr;ìnime d’organisation des effectifs a été mis 

les cinq prochnincs miées.  Le Cameroun a donc expCrimenté dc manitre 
]~¿irticulièrement aigu2 et rapide les évolutions évoquées ci-dessus pour 
l’Afrique : hausse (lu ch8miige, informalisation accélérée, alors que la 
croissance tiéniogr~ipliíqiie des villes se poursuivait à un  rythme élevé 
(9- 5,2 %.cn 190.3). Sclon les dontides dc la 13nncjtic mondialc, Ia C O ~ S O I I I -  
mation par t@re aurilit baissé de 44 % sur 13 décennie 1983-1997, après 
avoir augmenté de 63 o/o dans la décennie antérieure. Selon des données 
d’enquête originales, la production industrielle formelle a également 
régressé de plus de 10 Yo stir la période 1983-1991 (Cogneau, 1993). 

Cet nrticle propose une analyse du rôle du secteur informel dans une 
Ccononiie d’Afrique. SOUS la forme d’un modèle d’équilibre gCnCra1 cal- 

cn place CI1 199s. 1lUi [“’dVOit une forte r~duclion de l’emploi public pour 

l. Sauf dans quelques cas, les administrations africaines n’ont pas recouru a un ajuste- 
r” de leurs effectifs face a la crise budgétaire qu’elles affrontaient. De mime, le secteur 
moderne Protegé n’a ajuste ses effectifs que tres lentement (Chambas, Lesueur, Plane, 19961. 
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culable. D’un point de vue empirique, l’analyse repose pr.¡ncipnlement 
sur  les résultats d’enquêtes originales menies sur le marclié du travail 
et sur le secteur informel dans Ia ville de Yaoundi en fkvrier 1993 et 
inai 1994’. Par rapport aux tentatives de inodélisation 3ntArieures 
incluant un secteur informel spécifiqueinent identifié, elle accorde une 
importance centrale h l’hétérogénéité dans les modes de production et 
dans la nature des produits, aux comportements de conso~nmation et à la 
substitution entre produits formels et informels dans cette consommation. 
Du côté de l’offre de travail, elle formalise directement le comportement 
d’auto-emploi informel. Enfin, elle réserve un  traitement spécifiqtle aux 
activités coinmerciales, en distinguant deux réseaux de conimercialisa- 
tion, l’un formel, l’autre informel. 

Une première partie présente les faits stylisés qui soutiennent les 
clioix de modélisation effectués : les caractiristiques principales du sec- 
teur informel urbain, et les traits marquants de l’rfvolution du  niarché du 
travail de Yaoundk sur la période 1987-1994. Une  seconde partie prC- 
sente la formalisation théorique du marché du travail qui a été retenue et 
quelques résultats analytiques en equilibre partiel. Enfin, la troisième 
partie décrit le modèle d’tquilibre g6nér:rl calculable utilisé (modèle 
(< FORIN n) et présente les rtsultats de Ia simulation d’un ajustement 
budgétaire et monétaire imposi par un durcissement de Ia contrainte de 
financement extérieur. 

I / L‘inforinalisation 
de l’économie camerounaise 

1 .  Les activités non enregistrées et 1’Etat 

Dans les enquêtes réalisées, les activitks informelles sont définies 
comme des activités productives non enregistrtes par le système statis- 
tique national. Cette définition correspond aux recommandations des 
comptables nationaux (cf. Roubaud, SCruzier, 199 1). Les activités non 
enregistrées par la statistique se révèlent être égalenient non enregis- 
trées pour la plupart des registres administratifs, y compris les registres 

1. Cf. les publications du GIS DIAL et de la Direction de la statistique et de la comptabilité 
nationale du Cameroun indiquées en bibliographie. 
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L’enquêle l-2-3 : une méthode originale de nwsure tlu secteur informel 

Si I’iniporr~~nco clu 1~5112 du secteur inforinel clnns la dvnnnliyue macro-éco- 
nomique CI~ II;I~.~ ~I’Afrique sub-saharienne commence à -être reconnue par les 
économistes du clé~eloppement, rares sont les lravuux de modélisation nppli- 
qiike qui s’nppuienl wr une base empirique solide. L’encluêle l-7-3. réalisée en 
collnbora1icm p;ir iX\i. et la Direction de la statistique et de In comptabilité 
nnliunile du C;~miloun, constiwe une exp6ricnce originale dans ce domaine. 
Elle il c’té Sl&5alcnwnt conye pour identifier et qunntiiïer les comporien~ents 
spkitïquc5 du Scctcur informel. Elle se compose de Irais ph3scs eniboît6es. 

La prernièw ph;w est une enqu2te sur tes conditions d’acli\,iti de la popu- 
Mon de Yil<1tlllt.l6 (l~ll;lSC 1 : eiicjuêfe emploi). La seconde phase ü consisk h 
r6;ili.w une enc@c ykifiqiie niipl-ès cles chefs d’unités informelles sur les 
c.t)nditions (11% lwc\(ltl~~tion SI les r6sult:lth ~conwniques de leur 6tahlissemen1 
(phase I : cnqtiéce XCILYII’ iiilimiet). I%I’in. In woisi?iiie phase csl coinlx~séc dc 

deux enclufrcs ar1iculCcs C]o~i~ I’ob$ctif principal cw de mesurer le poids du 
secteur int’orniel km\ la consoniniation des diff&rntcs catégories de mt?nnges 
(phase 3 : eiiqtiftcs lieu cl’nch~n et consomm;itio~i). L’enquête I-2-3 n porté 
wr 2 000 iri~!ii;rge. (c‘n pliabr I ), 1 001) uni1Cs de production informelle5 (en 
ph3sc 7) c1 -WI iiiCna~es tir& parmi le5 IOOO (en phase 3). Lü preniic’re Gdi- 
lion de l’cnqii~lr ;I 136 cffccrutk ati cours du premier trimestre 1993. Une 
wcondc Cdition lwrtnnt WI’ un échantillon de même taille niais restreinte 3 I;i 
prciiiik phu5c ;I CI6 r6alisée. égalcmcnt ~~ Yaoundé, cn mai 1994. 

L’rnqGte c~~niportc plusieurs innovolions métlioJol»~iq~~rs. Ln prernikre 
phase 2tiprLis des iiknges adopte un plan de sondage B deux degrés, oii le 
tirage tles îlots utilise 1s télédétection spatiale (Co~new, Roubnutl, 1992). 
I-‘üppréhension du scc1cur informel suit I;i méthode des enquêtes en deux 
phseb. I);I& sur I’articirl3tion criqirC’tc sur I’ernploi / enquête sur le sectetu 
inl’orniel. qui se lmhciilc. coiiiiiie In nicillcure solutio~i pour conslitucr un 
Cchnn1illon reprGscn1ntif d’uni12s dc production informelles. En particulier, elle 
pcrmct Je s’al’l’iwichir des biiIiS >ystémûtiqucs de la iii~rhoclc clnssique fondfe 
sur les reccnscnicnts d’~t;iblissements, qui tend a surestimer la capacité pro- 
ductive clc ce scctcur. en n’idcn1ifi~int que sn strate wpkieure (secteur informel 
localis6). Enfin. Ic5 questions pwks clans Ics ph:~scs 2 ct 3 permertent de 
mieux coiiiprendrc le mode d’insertion du xectrur informel dans I’~conoiiiie. et 
‘Tes répercussions sur I;I dynun~ique cl’ensemble. En gfnéral. les enquêtes sur le 
acteur int‘ormel estiment le poids de sa production et reconstituent son compte 
I’rxploitation siinplifi6. Mais elles restent muettes sur son ürticulation aux 
luires scctcurs. L’eriquSte l-2-3 permet de restituer la place du secteur infor- 
nel dnns I’écononlic. en identifiant d’où viennent les consommations intermé- 
lioires du scctcur irilirrnicl, 21 b qui c‘bt dcstiri& sü production. Elle permet 
igalement cl’estimcr 1;~ part de la consommation des ménages qui est sarisfaite 
)ill’ Chncun des deus secteurs, formel et informel. 
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fiscaux. Par ailleurs. cette définition du secteur inl~ormel ptlr le non-enre- 
gistrement recoupe trks largemenl l’autre critère souvent utilisé qui est la 
taille d’établissement : très peu d’établissements de moins de cinq per- 
sonnes sont enregistr6s et-lsice l*e/-.w. 

Malgré cette d2finition, la modélisation adoptée ici ne place pas 
l’évasion réglementnire et fiscale au centre de la dynamique du secteur 
informel, contrairement Lt d’autres uppioches plus proches des thèses 
célèbres d’Hernnndo de Soto (1993). Par exemple, le modèle construit 
par Fortin, Marceau et Savard ( 19951, dont l’application numérique porte 
également sur le cas camerounais, rend compte de certains aspects 
importants dc In segmentation du marché du travail : dualisme salarial 
(inégalités de saiuire h quilificution identiclue). dUi\listlle d’échelle (dis- 
continuit dans In distribution par taille des entreprises, existence d’un 
~~i.s.cin,y rr~idt//~~j. c( di~alisrn~ d’évasion (ininietxion des activilCs plr 
khappcr üii~ contraintes Egales). L’hypothCse fondatriw de ces ilUleLll3 

est n6nnmoins celle du dualisme d’ivasion : Ics branches de production 
sont constituées d’un continuum de firmes hétkrogèncs, qui décident 
pour une partie d’entre elles d’être formelles et d’en payer le coût’, et 
pouf I’autrc partie de rester informelles en encourant le risque d’être 
repérées, ce risque étant croissant avec la taille de la firme. Le dualisme 
salarial et le dualisme d’échelle découlent de cette hypothèse. 

L’approche retenue ici consiste h considérer que le sect.eur formel et 
le secteur informel constituent au contraire de0.r srcfelrrX de ~~KXluctiOn 
bien CA$&,-en&, même s’ils produisent des biens et des services substi- 
tuables. En cela, les choix de modélisatiorl sont comparables h ceux de 
Bourguignon, Rranson et de Melo ( 1989) ou de Keiley (1994). quoiqu’ils 
s’en éloignent par le traitement de la consommation (voir plus loin). Les 
différences entre les techniques de production (moderne d’un côté, wti- 
sanale de I’antrc) se traduisent dons des diïfërcnces de nature et de qua- 
lité entre les produits ; les produits informels ct les produits formels ne 
sont cltt’imparfaitement substituables, et de qualit différente (élasticité 
revenu inférieure des produits informels). Dans cette perspective, la scg- 
mentation du marché du travail provient beaucoup plus de I’inCgale 
répartition des ressources financikres, du capital humain et des aptitudes 
entre les agents, que de I’excks de pression fiscale et de réglementations. 
La répartition du capital et des capacités productives fait qu’un grand 

1. Le co0t de la formalit comprend trois BtBments : l’obligation de payer des salaires au- 
dessus du salaire minimum, un coUt fixe (enregistrement, patente), et l’obligation de s’ac- 
quitter des taxes (taxes indirectes sur la production et prestations salariales). 
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nombre d’agents sont prédisposés ou contraints iì exercer des métiers 
informels o ù  les rendements du capital humain sont faibles, les rCniunC- 
rations sont basses, et produisent des biens nécessaires ou inférieurs de 
pauvre qualitC. Cette conccption de la segmentation renvoie a u  célèbre 
niodi.le de Roy ( 195 I )  et iiu concept de marché du travail (( faiblement 
concurrentiel D. On trouve chez hlagnac (1991) une fornialisation Cten- 
due et une estiination micro-économétriquc de ce type de modèle sur le 
cas de l’offre de travail des femmes et du  secteur informel en Colombie. 
Coniine chez Fortin et íIl. nianmoins, le moclèle présenté ici inclut u n  
iíualisnic sal:iriul direct puisque les salaires payés par le secteur formel 
ne sont pas des salaires de marché, a ~ ö r s  que la rémunération CILI travail 
informel dépend des prix de vente des produits qui sont parfaitement 
I‘lexibles’. Enfin. il prend en compte l’existence d’un chômage d’attente 
sur le murché d u  travail salarié. 

En rPsumC, les activités informelles africaines sont pour l’essentiel 
des activités ;i petite échelle, instables et précaires qiie les Etats des pays 
en développenient ont du mal i repérer et h enregistrer, manquant de 
capacitCs ndminisrlritives. Ces capacités sont de surcroît diminuées par la 
corruption. En effct, IC non respect des réglementations économiques en 
vigueur ne signifie pas que le secteur informel soit totalement méconnu 
des serviccs clc I’Etat. Par exemple, le secteur informel de Yaoundé est 
particlleniciit fiscalisé, puisqtic 16 c/o cles unités de production payent li1 

patcntc et q ~ i e  la part des impôts et taxes atteint 6,5 Yo de la valeur ajou- 
[Ce totalc dii scctcur. De plus, environ 20 ”/o des entrepreneurs dCclarent 

1. Le salaire moyen mensuel des salaries du secteur informel, qui ne représentent que 
10 % de Ia main-d’oeuvre informelle, atteint en 1993 28 O00 FCFA, soit un niveau tres proche 
du salaire minimuni I21 500 FCFA). Le salaire moyen des employés ouvriers et manoeuvres du 
secteur formel se situait a 39 O00 FCFA. 
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avoir connu un  litige avec les agents de I’Etat au cours de I’année’écou- 
Iée. Dans ces circonstances, le paiement d’un (( cadeau D est de rigueur ; 
il représente le inode doniinant de règlement du litige pour plus de 70 % 
des chefs d’unité de production informelle interpellés (Roubaud. 1993 u ) .  

2. La place du secteur informei dans l’écononiie urbaine 

Au premier trimestre 1993, Yaoundé compte 89 O00 unités de pro- 
duction infornielles (UPI), employant I25 O00 personnes dans les 
branches marchandes non agricoles, soit 56 5% de la population active 
occupée. Les UPI sont fortement concentrées dans les activités de circula- 
tion. Ainsi, près d’une upr sur deux est consacrée aux activités conimer- 
ciales. Si l’on ajoute aux commerces les services et les BTP. on constate 
que le secteur informel est massivement un  secteur de biens non éclian- 
geables. Le secteur informel se caractérise par une très grande précarité 
des conditions d’activité. Près de 80 % des UPI sont abritées par des ins- 
tallations de fortune, ce qui les prive d’accès aux principaux services 
publics (eau, électricité, téléphone). II est constitué de micro-unités, dont 
la taille moycnne est de 1,4 emploi par unité et où /’írrito-enip/oi touche 
quatre unités sur cinq. Contrairement au secteur forniel, la relation sala- 
riale y est très minoritaire, avec ti t i  t aux  de saliirisation d’environ 10 %. 
Le secteur informel emploie des travailleurs d’un niveau d’études moyen 
largement inférieur h celui de l’ensemble de la population active urbaine. 
Enfin, de nombreuses formes de sous-emploi coexistent au sein du sec- 
teur informel. Les membres du secteur informel gagnent en moyenne 
32 O00 F CFA par niois. Mais ce chiffre cache une forte hétérogénéité zi la 
fois pour la rCmunération horaire et pour le nombre d’heures travaillées. 
La prédominance des faibles revenus p&se sur Ia rémunération médiane, 
égale à 15 O00 F CFA, qui est très largement inférieure au salaire mini- 
mum en vigueur. Exclus du système bancaire, les informels financent 
prks de 90 % de leur capital par I’épargne individuelle. Contriirement B 
une idée répandue, les tontines ne participent que très marginalement au 
financement de l’investissement dans le secteur informel. 

En 1993, le secteur informel inarchand non agricole de la capitale 
camerounaise a produit pour 95 milliards de francs CFA de biens et ser- 
vices, il a crCé 55 milliards de valeur ajoutée. Dans la matrice de comp- 
tabilité sociale qui a ét6 construite pour le modèle appliqué (voir annexe 
2), la valeur ajoutée informelle a été extrapolée pour l’ensemble du pays. 
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Avec 504 milli:irtls de francs CFA (300 dans les activités productives, 204 
dans le coinnierce), le secteur informel urbain représente, selon notre 
estimation, 22 (5 du IJIB  total du Cameroun en 1992-1993. Avec 807 niil- 
liers de travailleurs (dont 341 dans le commerce), i l  représente une pro- 
portion équivalente de l’emploi total, soit 2 l %. 

Exclusiveinent tourné vers le inarché intérieur, le secteur informel a 
pour principal débouché la satisfaction des besoins des ménages. Plus de 
80 % de la demande qui lui  est adressée provient de la consomination 
finale. Dnns ce contexte, le secteur informel de production n’entretient 
que tres peu tlc liens de sous-traitance avec le secteur formel. Une 
enquête nationale également réalisée en 1993 par DIAL et l a  DSCN auprks 
des entreprises industrielles modernes confirme ce recours très faible i la 
sous-traitance (Cogneau, 1993). Cependant, le secteur inforniel reste 
dCpend:int du szcteitr formel qui l u i  fournit près des deux tiers de ses 
intrants. De plus. les commerces informels commercialisent une partie de 
Ia production interietire formelle, et dans une moindre mesure certains 
produits importes, provenant notamment du Nigeria. Dans la niatrice de 
coniptíibilitC socinle, i l  a été estimé que la moitié des achats de biens 
agricoles ct cnvilon 20 (XI des achats de biens i‘orinels (importCs ou 
locaux) transitaient par le secteur informel commercial. Enfin, les com- 
merces formels ne vendent pratiquement pas de biens informels, ceux-ci 
6tnnt commercialisés directement par leurs producteurs informels. 

L‘activité du secteur informel s’exerce dans un  environnement haute- 
nient concurrenticl. Cette forte concurrence est avant tout interne au sec- 
teur infc)rniel lui-même, même si p r h  d’un tiers des UPI déclarent subir la 
concurrence du secteur formel. La flexibilité des prix pridoniine donc 
dans le secteur informel, non seulenient pour les prix des secteurs de pro- 
duction (industrios et services) mais aussi pour les marges des activités 
coininercialcs. L o  tableau 2. fond6 sur u n  retraiternent tie l’indice des 
prix 9 I:r consommation entre 1989 et 1993, montre bien cette flexibilitC 
superieurc des pr ix  du secteur informei, en comparaison des prix des pro- 
d u i ts m an u fac tu  re s formel s o u cl es i ni porta ti on s. 

Entre 1989 et 1993, les prix des produits vivriers et plus encore des 
produits informels, et aussi bien les produits manufacturés que les ser- 
vices, h e  sont r;ipitlement ajustes ?I la baisse de la demande urbaine. Les 
premiers se SCIII~ contractes de 11 ‘70 et les seconds de plus de 20 76. 
L‘impact de cette baisse des prix sur les revenus correspondants a pu être 
partiellement enrayé par le déplacement d’une partie de la consommation 
des ménages du secteur formel vers le secteur informel. En revanche, 
certaines entreprises du secteur formel en situation de monopole ou d’oli- 
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TABLEAU 2. - Ewlic/inii tlrs prix d In coiis(Itiiiii(ifioii w i w i i i !  le type de bieiis 

I Cacf6cicot Variation Coenicient Vari.rion 
budgiuirc eumulte budghirc cumul& Typc de Produit 

3989.93 

Typc dc Produit 

Produitn manufact. informel 
Produirs msnuhct. formcl 

Source: Calculs DIAL, b partir de d‘indice des prix a la consommation des menages de 
condition moyenne B Yaounde (DSCN, 1993). 

Remarques: le panier de l‘indice des prix, qui date de 1967, sous-estime le poids des 
produits informels dans la consommation des menages. Les services prives aux 
ménages sont massivement des services informels. 

gopole ont prCféré ajuster les volumes vendus en maintenant leurs prix. 
Ce comportement de marge se traduit par une stabiliti des prix des pro- 
duits inanufacturis formels (- l % par an), voire même, dans le cas des 
brasseries, par une augmentation des prix proche de 20 %. 

Enfin, les rCseaux de conimercialisation informels exercent une 
domination Ccrasante dans la satisfaction de la demande finale des 
ménages : près des trois quarts de la consommation s’adressent aux com- 
merces informels. C’est bien sûr la faiblesse des prix qui pousse les 
ménages à se tourner vers le secteur informel. Plus de 80 % des ménages 
invoquent ce motif. Par contre, le secteur formel est très majoritairement 
recherché pour la qualité des produits qu’il fournit. Cette polarisation 
entre un secteur informel bon marché et un secteur formel de qualité 
est d’autant plus robuste qu’elle se retrouve quel que soit le type de biens 
ou services considéré’. En outre, l’arbitrage prix/qualité constitue le 
déterminant fondamentel du choix du secteur d’achat. Ni In qualité de 
l’accueil, ni la prise en compte des relations communautaires, ni des 
fíicilités hentuelles de crCdit h la consommation, n i  d’autres motiva- 
tions extra-économiques, ne jouent un  rôle conséquent dans le choix du 
fournisseur. Ce résultat suggère que les décisions des consommateurs 
camerounais s’inscrivent dans une logique éconoinique plus sensible 21 
I’état du marché qu’A des facteurs sociaux ou culturels, même dans le 
secteur informel2. 

1. A l’exception notable des transports o i ~  les taxis informels sont plus chers mais appor- 

2. Sur ces questions, voir aussi Roubaud (1994 c). 
tent un confort supérieur au service de bus de la compagnie publique. 
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janvier 1993 uvril 1994 1983 1987 
23.3 26.8 40.9 41.9 
7,3 14,7 24.6 18.2 

La forte sensibilité des ménages aux prix, et la chute du prix relatif 
des biens informels par rapport aux biens formels entre 1989 et 1993 
conduisent ii peiiser que les ménages ont déplacé une partie de leur 
consommation vers le Secteur informel. Cette induction est validée par 
les déclarations des ménages enquêtés. Près de 40 % des ménages décla- 
rent que í’ace ;i III baisse de leurs revenus réels, ils ont tenté de maintenir 
leur nivcau de consommation en achetant Ih où les prix sont les plus 
faibles. I I  s’agit Ici d’un premier indice d’une forte substitution en faveur 
du secleur inrormel depuis la crise. 

65.4 63.1 48,9 44.8- 

3. Les traits marquants de 1’évolution 
du iiix-clié du travail à Yaoundé 
de I983 à 1994 

En Afrique, les périodes de récession entraînent une croissance de la 
p m  de l’emploi informel dans l’emploi urbain total. En théorie un  indi- 
vidu qui n‘il pas rCussi à obtenir un  emploi dans le secteur formel (public 
ou prive) it ic choix entre trois stratégies : 
- se rclirer du marché du travail et devenir inactif; 
- rester chômeur en attendant qu’un poste se libère ; 
- crCcr son propre emploi dans le secteur informel. 

S’il paraît cxclu que la première solution soit massivement adoptée, 
dans 111 mesure où la recherche d’un revenu est une nécessité en période 
de récession, l’arbitrage entre les deux autres choix (chômeur d’attente 
ou informel) n’est pas immédiat. I1 dépend de nombreux facteurs, dont la 
possibilit6 cle rester chômeur alors que le chômage n’est pas indemnisé, 
les contr:iinlcs de la recherche d’emploi salarié (telles que prises en 
compte dans les théories du job search), er la désutilité conférée au tra- 
vail inl’ormcl. En particulier, le salaire de réservation d’un jeune diplômé 
au chômage qui reste h la charge de sa fainille ou qui bénéficie de trans- 
ferts de solidarité importants peut rester durablement plus élevé que les 
rémunerations espérées dans le secteur informel. Ainsi, e n  1993, les pré- 
tentions salariales moyennes des chômeurs (48 000 F CFA mensuels) 
étaient supérieures de plus de 80 % h la rémunération moyenne par tête 
des actifs informels, malgré une durée déclarée de chômage particulière- 
ment longue, de quarante-deux mois en moyenne. 8 % seulement des 
chômeurs formulaient le souhait de se mettre à leur compte dans le sec- 
teur inl‘orniel (Berthelier, Roubaud, 1993). 

Administration Publique 
Entreprise Publique 
Secteur PrivC formel 
Secleur Informel 
Secteur Social 
Total 

! 

1%) 1%) 

-34.3 -49,l 
-20,7 -38,s 
-17.2 -35.8 
-3,2 -?S,O 
-9,3 -29,l 
-18,6 -44.7 
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TABLEAU 3. - Qirelyiies rrciits de I’CvoIirrion dir mirclic’ du trmwil ci Ycioiordé 
de I983 ir 1994 

Source : Enquête budget-consommation 1983-1984, Recensement de ia population 
1987, Enquêtes, 1-2-3 1993 et 1994. 

Les enquêtes qui ont été menées au Cameroun permettent également 
de quantifier le poids de ces trois stratégies h travers le temps. Entre 
1987 et 1993, Yaoundé, la population active a crû h un  rythme annuel 
moyen de 7,7 %. L‘augmentation brusque de l’activité féminine a consti- 
tué une première réponse des ménages à la crise de leurs revenus. 
D’autre part, alors que l’emploi dans le secteur moderne restait stable 
(croissance annuelle de 0,5 %), le surplus d’offre de travail se partageait 
entre chômage (+ 18.3 %) et emploi informel (+ 11,8 %). Entre 1993 et 
1994, on observe une baisse majeure du taux de chômage ouvert, qui 
passe en quinze mois de 24,6 % à 18,2 %. Cette chute est statistiquement 
significative étant donne les intervalles de confiance des deux enquêtes, 
qui portent sur environ 2 O00 ménages et  3 O00 actifs chacune. Pour 
expliquer cette évolution rapide, il faut observer que dans cet intervalle 
les revenus riels des ménages ont baissé de façon considérable sous I’ef- 
fet combiné d’une baisse des salaires nominaux des fonctionnaires de 
34 % et d’une hausse des prix de 29 % générée par la dévaluation du 
franc CFA (tableau 4). 

Les ménages formels, principaux pourvoyeurs de revenus de trans- 
ferts mais aussi principales victimes de l’ajustement budgétaire ont dû 
réduire leur solidarité Communautaire. Une catégorie de chômeurs a ainsi 

Source : DIAL-DSCN, Enquetes 1-2-3, 1993-1994. 
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d û  ajuster scs salaires de réservation. Certains chômeurs sont partis de 
Yaoundé pour cl’autres villes où la demande est moins dépendante du 
pouvoir tf’nchat cles fonctionnaires (Douala, par exemple), OU pour exer- 
cer des activités agricoles, tandis que d’autres se sont résolus à exercer 
dans le secteur informel en restant à Yaoundé. Au sein de cette baisse 
généralisée des revenus, les travailleurs informels sont ceux qui ont le 
moins souffert. Leur revenu nominal moyen reste stable, malgré un 
;ifflux t r i 3  important de travailleurs nouveaux en provenance de I’inacti- 
vité, tili ch8mnge ou de l’extérieur de la ville. I I  s’agit d’un indice sup- 
plémentaire d’une forte substitution en faveur de la production infor- 
melle, ct ;i11 d6triment de la production formelle ou des importations. En 
effet, le reventi nominal total dégagé par le secteur informel a augmenté ’ 

tandis que Ia masse des revenus urbains baissait brutalement. Or, le 
revenu du secteur informel provient essentiellement de la consonmation 
des minnges urbninsl. II fnu t  donc que le coefficient budgétaire des pro- 
duits inforincls clans I n  consommation des ménages urbains (y compris 
les marges commerciales informelles) ait augmenté très fortement. En 
outre, on observe entre les deux dates une déformation de la structure de 
l’eniplui infoi-mel ; le poids des activités agro-alimentaires et manufactu- 
rières augmente, tandis que celui des activités de service et de commerce 
diminue. Autrement dit, ce sont les activités informelles de production 
qui ont le plus profité de cette substitution, au détriment des biens locaux 
formels ou des biens importés devenus trop chers. Cette substitution 
rcpose pour partie sur des effets prix (hausse des prix des importations 
a p r i 3  la dévaluation) mais aussi et peut-être surtout sur des effets revenu 
(orientation de la consommation des ménages vers des biens nécessaires 
ou inférieurs). L‘observation de I’évolution des prix relatifs entre pro- 
duits locaux et importés depuis la dévaluation incite à penser que les 
effets revenu sont prédominants (cf. Cogneau, Herrera. Roubaud, 1996). 

1. II y a une égalité comptable entre la masse du revenu informel et la consommation de 
produits informels, a laquelle il faut ajouter les marges du commerce informel sur la com- 
mercialisation de produits formels. La masse des revenus informels a augmente, puisque 
d‘une part le revenu moyen nominal est reste stable, d’autre part le poids du secteur infor- 
mel a progresse dans l‘emploi total, et enfin le nombre d’actifs a progresse. Les enquetes sur 
les menages n’etant pas conçues pour fournir de bons estimateurs des volumes (population, 
emploi, etc.), l‘estimation precise du montant de cette substitution est risquee. On s’est donc 
limite a induire des sens de variation. 

II / Hétérogénéité et concurrence 
entre formel et informel 

S’appuyant sur les résultats d’enquêtes ci-dessus, la modélisation 
économique du secteur informel fait intervenir quatre spécifications fon- 
damentales : le mode de formation des prix, la détermination de l’offre 
de travail, l’arbitrage entre biens formels et informels dans la consom- 
mation cles mCnages, et la concurrence entre commerces forlllels et infor- 
tnels pour le partage de la demande. Dans cette seconde partie, ces quatre 
spécifications s.ont d’abord explicitées, puis la résolution analytique d’un 
modèle simplifié permet de dégager quelques résultats théoriques relati- 
vement génCraux, indépendants de l’application h u n  pays en particulier. 

1. Principales spécifications du modkle 

a) Strircnlre des niarckés de  prodirit 

Tout d’abord, les deux secteurs w différencient par leur mode de 
fixation des prix. Le modèle considère ainsi que les prix du secteur infor- 
mel sont flexibles et déterminés par I’équilibre de l’offre et de la 
demande. Le revenu des micro-entrepreneurs informels dépend directe- 
ment de ces prix. En revanche, les prix du secteur formel, plus oligopo- 
listiques, sont déterminés par l’application d’une règle de m/rk-lcp. 

O) Structure du niarclié dir trcivcril 

L‘emploi informe1 consiste essentiellement en auto-emploi, c’est-à- 
dire qu’il procède de la création de micro-entreprises peu intensives en 
capital. Le marché du travail urbain comprend donc trois types d’actifs : 
les salariés du secteur formel (privé et public), les indépendants du sec- 
teur informel, et les chômeurs. Les actifs ont le choix entre créer leur 
propre entreprise informelle ou se  porter sur le niarché du travail salariC, 
avec le risque de se retrouver au chômage. Ainsi, on distingue donc, au 
sein de l’offre de travail urbaine, les indépendants informels, les salariés 
du public et du privC, et les chômeurs : 

(1) L = Li + Lf’ L, + L,, 
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où l’indice i représente le secteur informel, f l e  secteur formel, g le sec- 
teur public et I( le chômage. La mobilité des actifs entre le marclié du tra- 
vail salarié et l’auto-emploi indépendant sera représentée par une fonc- 
tion de migration B la Harris-Toduro de la forme suivante : 

1-1 CS[ unc con\tilnte, U(.) l’utilité indirecte du revenu, wR le taux de 
salaire clans la l’onction publique et rty le taux de salaire privé. Les 
salaires publics sont fixés de manière discrCtionnaire. Le taux de salaire 
privé est rigide i Ia baisse : dans le modèle, il est défini par une équation 
de type Phillips qui les exprime en fonction des salaires publics et du 
taux de ch6mage urbain (equation (17), annexe 3). est I’élasticité de 
inobilit6 entre le marché du travail formel et l’auto-emploi informel. 
Lorsque cette klnsticité est très grande, on retrouve la condition d’équi- 
libre du nioilèle statique de Narris et Todaro (1970) entre les rémunéra- 
tions esphdes cles deux secteurs. Une Clasticité plus faible permet de 
représenter que Je travail n’est pas parfaitement mobile (coûts de mobi- 
l i t i ,  désutilil6 diff6rcntielle de chaque type de travail, aversion pour le 
risque). Des fonctions de ce type sont également utilisées dans les modé- 
lisntions I ~~O~IOSCCS  par  Bourguignon, ßranson et de Melo (1989) et par 
Kelley (1994). En revanche, les modkles de Fortin, Marceau et Savard 
(1995), Calipel et Collange (1993) et Bodart et Le Dem (1995) postulent 
une mobiliti parfaite entre secteur formel et informel. Les deux derniers 
(comme d’ailleurs celui de Kelley) n’accordent pas non plus d’impor- 
t;tnce ítu ch6rìiagc tl‘nttenre, et le sccteirr informel constitue un réservoir 
de main-d’euvre en permanence disponible pour le secteur formel. Ce 
type de choix sera riexaminé dans la lroisikme partie. 

c) L’tri-hitinge entre bierrs foriiiels et iilforinels 
dciiis lii coiisoiniiicitioii des inénayes 

La seconde spCcificit-5 du  tnodèle concerne la demande de biens. 
Premièrement, pur rapport aux produits formels, les produits informels 
sont en grande majorité des biens nécessaires, voire inférieurs ; en cas de 
baisse dcs revenus, la consommation informelle décroît moins que la 
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consommation formelle. Deuxihement ,  tì revenu égal, les consomnia- 
teurs sont plus sensibles aux prix des produits informels qu’aux prix des 
produits formels, choisis pour leur qualité ; la demande de produits infor- 
mels est plus élastique. Troisikiiienient, IC secteur formel et le secteur 
inforniel sont concurrents sur le marché des biens et services de consom- 
mation finale. Cette concurrence est seulement imparfaite, car les deux 
secteurs ne produisent pas tout 21 fait les mêmes biens et services. Dans le 
inodkle (< FORIN n, la consommation des ménages est reprtsentte sous la 
fortne d’un systkme AIDS -Almost Idecil Demand System (Deaton et 
Muellbauer, 1980). Cette particularité différencie fe modèle par rapport 
aux modèles de Bourguignon, Branson et de Melo (1989) et de Kelley 
(1 994), chez lesquels les courbes d’Engel sont linéaires (système 
LES - Linear Expenditiire System - pour le premier, et specification 
d’Armington pour le second). Dans le cadre de ce système, on posera 
donc que l’élasticité-revenu des produits informels est inférieure à celle 
des produits formels, que leur élasticité-prix compensée est supérieure en 
valeur absolue, et que I’dasticité-prix croisée compensée entre produits 
informels et formels est positive (produits substituables). 

Le systkme AIDS s’écrit ainsi : 

(4) 

wj étant le coefficient budgetaire en bien j ,  -et (1 - s )Y les dépenses 
totales de consommation, P;! le prix de demande du bien j ’ .  

Si qj et q$ sont respectivement Ics Clasticités-revenu et les Clastic¡- 
tés-prix compensées, 6jj# le delta de Kronecker et ¿$ le coefficient bud- 
gétaire moyen initial, on peut calculer les effets revenus et effets prix 
c( apparents >> : 

(5) 

(6) 

- 
ß j  = oj (?I;- I )  

yjj, = (qTjr + 6.., JJ - my) oj 
- -  

avec les contraintes habituelles : 

1. II s’agit du comportement d’un menage reprisentatif; I’agrigation parfaite du Systeme 
de demande micro-iconomique fait surgir un terme d’entropie intra-classe lindice de Theil) 
sur les depenses totales qui Bvidemment est exogene dans le modele et donc est integre 
dans la constante. 
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c CY$], = 1 

c ß,i = o 

c yjj, = o 

i 

J 

i‘ 
et yjj’ = yjj. 

(7) 

(9) 

. La troisième spécificité du modtle fait intervenir la concurrence entre 
commerces formels et informels, Les commerces informels représentent, 
selon les estimations de la matrice de comptabilité sociale, environ 40 % 
de la valcur ajoutCe et de l’emploi du secteur informel camerounais. Par 
ailleurs, les commerces informels commercialisent une part non négli- 
geable des prodtiits formels (et des produits agricoles). Les ;ictivitCs 
commerciales cint donc ét6 traitées h part pour trois raisons principales : 
(i) Ia demande adressée aux secteurs comrnerciaux dépend de la.demande 
de biens produits par les nutres secteurs ; (i;) le secteur informel came- 
rounais se ctiraclirise pur une prédominance massive du commerce, ce 
qui n’es1 p;is IC GIS du secteur formel ; (iii) la concurrence entre les deux 
secteurs commerciaux est sans doute plus forte que la concurrence entre 
les secteurs dc  production. 

Une formalisation ci’ Armington a été retenue pour le partage des 
achats de chacun des trois biens (agricoles, informels, formels) entre les 
commerces informels et formels (equations (40) et (41), annexe 3). On 
considère donc en particulier que l’arbitrage entre les commerces de 
proximité informels et les commerces formels ne dépend que des taux de 
niarge rclnlil:.: CI non du revenu des consotntnitteurs. En outre, I’élasticit6 
de substitution entre achats dans les commerces formels et achats dans 
les commerces informels est plus élevée que l’&lasticité prix croisée entre 
produits, dans Ia mesure où i l  est plus facile pour un  consommateur de 
changer de type de commerce pour se procurer un  bien de même nature 
que de modifier la structure de sii consommation. Comme pour les pro- 
duits, le taux de marge des commerces informels est supposé parfaite- 
ment flexible, tandis que le, taux de marge des commerces formels est 
fonction des coilts unitaires du travail dans ce secteur. 

2. Analyse en équilibre partiel du rôle du secteur informel 
dans I’économie urbaine 

Cette section présente les résultats d’une maquette théorique sans 
commerce et restreinte à une tconomie urbaine de consommatio_n. - -  La 
maquette contient les variables exogènes suivantes : NY, wy, Lg, L, 
c’est-à-dire respectivement les taux de salaire formel et  public, la 
demande de travail publique, l’offre de travail uaa ine .  La seule source 
de revenu exogène est d’origine budgétaire ( W s  Lg). Les deux types de 
production, informelle et formelle, sont totalement consommés par les 
ménages qui reçoivent l’ensemble des revenus. On note Q la production, 
C la consommation, p le prix de la production, L la demande de travail, 
et w le taux de salaire. La niaquette est écrite en variante pur rapport à 
I’ équi libre’. 

Dans le secteur formel, la maximisation du profit, une technique de 
production CES et I’hypothkse d’un mark-up fixe impliquent les relations 
suivantes : I 

QJ = ij- (1 1) 
- 

pj- = nlf 

On suppose que la production informelle s’effectue B rendements 
bonstants et sans capital. Les revenus informels varient donc comme les 
prix de ce secteur. Si l’on ajoute l’hypothèse que l’utilité marginale du 
revenu est unitaire, I’équation (2) devient : 

On suppose que le système de consommation (4) se réduit à l’équa- 
tion suivante, qui exprime directement le partage de la consommation 
entre oroduits informels et formels ; I 

ti - ef = q /. ( R  - 1; - 2) + q], ( ji - (14) 

Dans ce cadre, les produits informels sont N inférieurs )) (resp. supé- 
rieurs), au sens de la théorie du consommateul-, aux produits formels, 
lorsque qr < O (resp. qr > O). Ils sont substituables (resp. complémen- 
taires) aux produits formels lorsque qp  < O (resp. q,, > O). Sur le marché 
des produits de consommation enfin, on a par égalit6 comptable : 

1. Variables surmontees d‘un point ; pour la variable X, X = A Log X. 
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Qf =ef (15) . .  
Qi =Ci (16) 

La résolution de ce modèle simplifié, qui est un peu fastidieuse, est 
présentée brièvement en annexe. Elle permet de prédire quelques résul- 
tats simples, en fonction du type d’hétérogénéité entre produits formels 
et informels. 

Tout d’abord, pour peu que la différence de qualité (écart entre les 
~lasticités-revenit) entre les produits formels et informels soit significa- 
tive, le modèle prédit que la production et l’emploi informels se conipor- 
tent de manière contra-cyclique face B un  choc de demande. Mais c’est 
kgalement le cas lorsque le secteur informel est au contraire, du point de 
v u c  de lt\ nuturc de ses produits, le (c frhre jumeau flexible )) du secteur 
formel. En effet, lorsque la différence d’élasticité-revenu est nulle (qua- 
l i ~ é  équivalente des produits) mais l’élasticité-prix croisée élevée (pro- 
duits très substititables), on peut retrouver ce caractère contra-cyclique, 
dû cette fois iì u n  effet prix plutôt qu’h un effet revenu. Autrement dit, le 
seul cas où la production informelle se révèle pro-cyclique est celui où 
cette production est d’une part de qualité relativement équivalente et 
d’autre part peu substituable celle du secteur formel. Dans ce cas le 
secteur informel n’est qu’un secteur de l’économie parmi d’autres, tota- 
lement diffirencié du secteur formel. Les entreprises correspondantes 
cntretiennent par exemple des relations de sous-traitance ou de clientèle 
avec les entrepiises du secteur formel, ce  qui contribue au caractère pro- 
cyclique cle leur production. 

Toutefois, si la production et l’emploi informels sont en général 
contra-cycliques, il n’en est pas forcément de même pour les prix et les 
revenus. Lorsque Ia différence d’élasticité-revenu n’est pas très forte, les 
revenus inl‘orniels se révèlent pro-cycliques. Le secteur informel amortit 
les chocs sur le inarché du travail, mais au prix d’une forte contraction du 
pouvoir d’achat de Les revenus. En effet, les chocs ont pour conséquence 
d’augmenter le notnbre de producteurs informels (afflux de migrants, 
licenciements, ou mobilité d’anciens chômeurs). Cette augmentation pro- 
voque une intensification de la concurrence qui tend à réduire les revenus 
par tête. Plus la mobilité sur le marché du travail urbain est élevée, plus 
ce type de concurrence est vif, et I’élasticité de l’offre de travail indé- 
pendant accentue la sensibilitC à la conjoncture des revenus informels. 

Cependant, le modèle prédit aussi que pour un écart d’élasticité- 
revenu suffisamment fort et une élasticité de l’offre de travail indépen- 
dant plus réduite, les prix et les revenus informels baissent moins rapide- 

Secteur informel et ajustement au Cameroun 45 

ment que les revenus formels. Le volume de consommation informelle 
supplémentaire provoqui par la régression des revenus l’emporte alors 
sur l’effet de la concurrence. Les revenus informels sont alors peu sen- 
sibles à la conjoncture, et le pouvoir d’achat des informels exprimé en 
termes de produits formels progresse. Ce  dernier cas semble corres- 
pondre en partie aux variations observées à Yaoundé entre 1993 et 1994 
(voir prenii2re partie). Les revenus informels régressent beaucoup moins 
vite que les revenus formels. Le pouvoir d’achat informel (revenus réels) 
chute néanmoins, parce que d’autres agents (importateurs de produits 
complémentaires, producteurs ou intermédiaires d e  produits vivriers) 
perc;oivent les bénéfices de l’inflation. Ces autres agents ne sont pas pris 
en compte dans I’équilibre partiel exposé ci-dessus, ni d’ailleurs, pour 
une partie d’entre eux, dans les enquêtes de Yaoundé. 

En résumé, l’analyse en équilibre partiel permet de distinguer quatre 
types d’unités de production et d’emplois informels, résumés dans le 
tableau 5. Le premier type se définit comme la version flexible du sec- 
teur formel. I1 produit des biens et des services similaires et très substi- 
tuables aux biens et services formels. La production et l’emploi de ce 
secteur sont contra-cycliques, ses revenus sont pro-cycliques et très sen- 
sibles i la conjoncture de la demande urbaine. Plus intensives que la 
moyenne en capital physique, les entreprises correspondantes emploient 
également plus que les autres des qualifications de type formel, ce qui 
fait que la mobilité des travailleurs entre ce secteur et le secteur formel 
est forte. Le second type est u n  secteur entrepreneurial flexible et diffé- 
rencié du secteur formel, éventuelletnent l i é  au secteur formel par des 
relations de sous-traitance. Sa production est de qualité normale mais 
n’est que moyennement substituable à celle du secteur formel. Elle est 
donc pro-cyclique, et les revenus correspondants également. Ces deux 

TABLEAU 5. - Quotre types de secteur it~forttiel 
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types de secteur informel sont sans doute les mieux justiciables d’une 
a na1 y s e en ternies d ’ C vasi o ti f i  scale. 

Le troisième type est un secteur artisanal produisant des biens substi- 
tuables aux produits formels mais plus proches de biens nécessaires. 
L‘exercice des mCtiers correspondants suppose un certain niveau de capi- 
tal physique, de capital humain spécifique et éventuellement certains 
talcnts N non-observables D. La mobilité entre ces emplois artisanaux 
spécialisés et l’emploi formel est relativement restreinte. La production 
et l’emploi sont contra-cycliques, et les revenus sont peu sensibles 5 In 
conjoncture. Le quatrième type se définit enfin comme le secteur refuge 
traditionnel. 11 se caractérise essentiellement par sa facilité d’accès 
(absence de barrières B l’entrée, savoir-faire artisanaux réduits) et la forte 
concurrence qu i  règne en son sein. Sa production est contra-cyclique. 
Même s’ils peuvent se révéler pro-cycliques, ses revenus sont plus 
incrtes cltie Ics rcvcnus formels. Lorsqu’iI constitue le principal reservoil- 
de main-d’ceuvre sur u n  march6 du travail tendu, en l’absence de ch6- 
mage, ses revenus peuvent se révéler contra-cycliques, comme datis 
Bodart et Le Dem (1995). 

III / Secteur informel et ajustement : un modèle 
d’équilibre général appliqué au Cameroun 

L‘exercice de simulation présenté dans cette troisième partie cherche 
h illustrer et h ddpartager empiriquement, dans le cadre d’un modèle 
d’équilibre oénéral en vraie grandeur appliqué à l’économie camerou- 
naise, les dikérents types de secteur informel identifiés dans la seconde 
partie. II s’agit donc de simuler autant de variantes du modèle qu’il y a 
de types de secteur informel, ces variantes différant uniquement par les 
ClasticitCs de l’offre de travail ind6pendant informel et de la consomma- 
tion des ménages. Par ailleurs, on soumet ces différentes variantes au 
même choc macro-économique exogène, qui reproduit de façon stylisée 
l’ajustement budgétaire et monétaire mis e n  Quvre par le Cameroun 
Cicpuis 1993. Lcs riontides structurelles prCsentCes dans les deux pre- 
mikres sections de la première partie incitent à penser que le  secteur 
informcl pr6dominunt í\u Cameroun relève plutôt des trois2me ou qua- 
trième types (. artisanal )> ou << refuge D, voir ci-dessus). La confronta- 
tion des résultats des différentes variantes du modèle avec l’évolution 

47 Secteur informel et ajustement au Cameroun 

observée des revenus et de l’emploi en ville (troisième section de la pre- 
mikre partie) fournit une seconde sorte de corroboration. 

I .  Présentation de la simulation de l’ajustement, 
du modèle et de ses variantes 

Le choc macro-économique commun qui fait l’objet des simulations 
consiste en un durcissement de la contrainte de financement extérieur du 
budget de I’Etat, représenté par une baisse permanente des transferts 
extérieurs d’un montant équivalant h 30 % de la masse salariale publique 
(variable I”*’ des équations 34 et 35, annexe 3). Ex cuite, cette baisse des 
transferts extérieurs provoque tout à la fois et pour le même montant un 
déséquilibre des finances publiques et de la balance des paiements exté- 
rieurs. On considhe que le gouvernement doit ajuster son budget pour 
conserver un  ratio <c déficit / PIC( constant. Etant donné les choix effec- 
tués en 1993, la variable d’ajustement budgétaire est le taux de salaire 
des fonctionnaires. Selon les variantes, la baisse nécessaire des salaires 
réels publics se situe entre - 40,8 % et - 37,3 % ; elle est comparable, 
quoique inférieure, h la baisse constatée entre 1993 et 1994 (tableau 3)?. 
D’autre part, le déséquilibre de la balance des paiements courants doit 
également être apuré afin de conserver un ratio (( déficit extérieur / PIB D 
constant. Dans ce cas, la vnriable d’ajustement qui s’est imposée en 
1994, avec la dévaluation du franc CFA, est le taux de change réel. Et Ià 
encore, selon les variantes, cette dépréciation se situe entre - 32,O YG et 
- 24.4 %I ; elle est donc également comparable à la dépréciation réelle de 
long terme permise par la dévaluation de janvier 1994, qui se  situe aux 
alentours de 30 c/o. Autrement dit, la simulation de l’ajustement retenue 
permet de reproduire les deux principaux chocs macro-économiques 
subis par le Cameroun entre 1993 et 1995. Deux autres chocs importants 
sont omis : la hausse de certains prix d’exportations agricoles (café 
notamment) et la baisse des volumes de pétrole extraits (cf. Cogneau, 
Herrera, Roubaud, 1996). Cependant, le premier de ces chocs n’affecte ni 
directement ni imiiiédiatement l’éconotnie urbaine ; en outre il ne 
concerne que quelques productions et il est compensé par I’évolution des 

1. Le deficit budgetaire est calculd t( base engagements 1 1 ,  c‘est-A-dire depenses d‘inves- 

2. Une premiere baisse a Bte effectuee en janvier 1993, qui n‘apparait pas dans les rdsul- 
tissement et service de la dette inclus. 

tats d’enquête. 
I 
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recettes petrolières. Par ailleurs, près de 75 % des revenus pétroliers 
constituenr des recettes budgétaires, le quart restant correspondant B des 
bénéfices rapatriés 5 I'étranger. On peut donc considérer que la baisse 
des recettes pétrolières est incluse dans le durcissement de la contrainte 
de financement extérieur qui fait l'objet des simulations. 

Le décoiipnge retenu pour décrire I'écononiie coniporte six secteurs 
de production murchande, quatre produits, cinq types de facteurs de pro- 
duction (dont clitatre pour le travail) et trois catégories de ménages, 
dCtaillés dans le tableau 6. 

Mtnagcr urbains isformclr I -  Mtaapcr urbains formels l 
I'faolc -Travi i l  DOI u l a r i C  
Commcrce inlornit¡ 
Cun,mcrcc fornlrl 
Service, non marehands 

- Trwsil u ld  informel 
. ' h v r i l  S.ll"6 Cornlcl 

Source : DIAL, 1996. Les secteurs de production comprennent toutes les branches mar- 
chandes non commerciales (industrie, services, ETP, transport). 

A \'aountli, lcs résultats d'enquête montrent que le revenu des 
ménages urbains provient presque exclusivement du secteur (public, for- 
mel ou informel) dans lequel travaille le chef de ménage. Ce dernier est 
en effet le principal pourvoyeur de revenus du ménage, et l'insertion pro- 
fessionnelle dcs membres secondaires des ménages est encore fortement 
conditionnie par la sienne. A cause de cette bijection approximative, les 
catégories de ménages retenues ont été définies par le statut de leurs 
:tctifs : les m6nages agricoles regroupent les actifs agricoles, les ménages 
informels I ts  inc1Cpcnd:ints ct les salaries du secteur informcl, et les 
ménages formels les l'onctiunnaires. les salariés formels et les chômeurs. 
Ce découpage est néanmoins réducteur, dans la mesure où la mobilité des 
agents entre Ics sectcurs, qui est iiu centre de l'analyse, induit nécessai- 
rement une diversification des soiirees de revenus des niénages (en parti- 
culier une (( informalisation )> de ces revenus en période d'ajustement). 
Toutefois, pour traiter correctement de ce dernier sujet, il faudrait simu- 
ler l'offre de travail des ménages. y compris leur comportement d'acti- 
vité. Cette extension du  modèle pourra faire l'objet de travaux ultérieurs. 
Pour l'instant, on ne peut pas considérer que le modèle fournit des résul- 
tats satisfaisants pour l'analyse des inégalités entre ménages. Aussi, le 
coninientnire des simulations s'attache seulement aux résultats concer- 
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nant les rémunérations des types de travail (agricole, indépendant infor- 
mel, salarié formel)'. 

La fórmalisation retenue pour les prix et les salaires formels, la mobi- 
lité intersectorielle du travail, la consommation des ménages, et les acti- 
vités commerciales ont été exposées au début de la deuxième partie. La 
mobilité du travail entre le marché du travail agricole et le marché du tra- 
vail urbain est niodelisCe de la même façon qu'entre le travail salari6 et 
l'auto-emploi, mais avec une Clasticité trks infkrieure (voir tableau 7). Le 
modkle (c FORIN >> est un  modèle statique limité à la sphère réelle de 
l'économie. Un indice de Stone des prix à la consommation fixe le nume- 
raire. Le capital est immobile entre les secteurs (agriculture, formel, 
informel, commerces). Lcs fonctions de production sont h rendements 
constants et de type CES - Constant Elasticity of Substifirtion. Le Came- 
roun est u n  petit pays qui n'influence pas les prix internationaux. 
L'arbitrage entre production pour l'exportation et production pour le 
marché intérieur est représenté par une fonction de type CET - Constant 
Elasriciry of Transforrnafion. Le partage de la demande entre importa- 
tions et produits locaux suit la règle d'Arniington - agrégation CES des 
biens composites agricole et formel. Le gouvernement perçoit des taxes 

TAULEAU I. - Purnti12rr~~.s d i i  tirod>lr n FORlN ,, selori I t s  iwriiirites 

A B C D-E A 8 C b-E 
Rodvrlios C l  d . i r e s  &mande 

Agrieullure 0.8 id id id prmduia agricolcr 0.70 id Id id 
1.25 id 1.50 id Formrl 0.8 id id id produio fuimeir 

Informcl 0.8 id id id produils informels 1.23 id 0.85 id 
El. de trattsfi aport-dem ìnt. 
Agricullurc 0,3 id id id agricoles .0,12 .O,I2 -0.52 id 

-2.50 .0.70 .0.70 id  Formel 0.3 , id id id loimeIr 
Elasri& der I o l m r u  Jan", informels .3..50 .0.70 .I30 id  
Aux s.laircm publ ia 0.5 id , id id .griwlcrfnrmels 0.37 0.15 0.15 id 

-0.2.5 .0.03 0.37 id Au uux de chdmagc urbmin -0.2 id id Id a,gicnles.informcln 
Mobil6 iolnaccrori4lc 
&/#orrid¿ de migrmion lormelr.informelr 1.W 0.50 0.50 id 
Apricubre.Sccieun urbains 0.1 id id id inlormelr..gricolcr .O.SI 405 0.75 id 
Formcl-hlormcl 10 2 0.5 5 inform&-fornuls 3.01 0.75 0.75 id 
laf.wmm. -Id. ooncomm. 10 2 2 10 

El de whrt. soni /or-com.h/. 2 id id id 
&l. de w6rr. i m p , ,  . prod.dom. 0,s id id III 

EI. de subr.~opir~l-r"rrilmmil ElUriciri It%"" 

Umticit¿r.pr& camprmuirr 

0.50 o.Zn 0.20 id fannelr-agricalcl 

Note: le terme (1 id II signifie que le parametre correspondant est identique a celui de la 
colonne Drécédente. 

1. Compte tenu de ces réserves et par souci de simplification, chaque catégorie de 
ménage présente des Blasticités de consommation identiques. En revanche, leur taux 
d'épargne et leurs coefficients budgétaires initiaux sont différents, puisqu'ils sont issus de la 
matrice de comptabilité sociale (annexe 2). 
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sur les importations, sur les produits locaux formels, et sur les revenus du 
travail si\ltlI-i& et du capitid formel. Le niveau d’investissement privé est 
détermini par 1’L:p;irgne totale. L‘aniiCe de base retenue pour les simula- 
tions correspond h l’exercice budgetaire I 992/93. Le taux de chômage 
urbain est estimi au niveau national à 17,6 96 et le  taux d’utilisation des 
capacités de production dans le secteur formel à 70 % (cf. Cogneau, 
1993). La matrice de comptabilité sociale associée est présentée en 
annexe 3. Les équations du modhle sont pr6sentées en annexe 3. 

Les valeurs des principales élasticités figurent dans le tableau 7. La 
lettre qui intitule chaque variante renvoie 5 un type de secteur informel 
répertori6 dans le tableau 5. La variante E correspond ?I un modèle sans 
ch0inage, où le secteur informel joue le rôle de réservoir de niain- 
d’cpuvre pour les autres secteurs. Dans cette variante, les chômeurs de 
1993 ont Cté assimilés i des inactifs permanents et retirés du modèle. Les 
variantes A i E d u  modèle ne diffèrent donc que par le type de secteur 
informel considCri, c’est-i-dire les élasticirés d’offre de travail et de 
consommation, le choc macro-économique exogène et le reste des speci- 
fications du modkle demeurant inchangés. 

2. Rksultats de la simulation de l’ajustement 

L'importance d’une bonne modélisation du secteur informel est illus- 
trée par I’ampliiude des variations du 1’113 entre les variantes : de - 4,G 5% 
i - 1,s %. Par ailleurs, les réallocations de la production et la redistribu- 
tion des rcvtnus des facteurs sont assez différentes d’une variante à 
l’autre (tLibleau 8). 

On retrouve globalement les proprietés de pro-cyclicité obtenues en 
équilibre parriel, pour le secteur informel de production. Pour le com- 
merce informel, qui vend des produits agricoles et des produits formels, 
on observe qu’il est particulièrement dépendant de la-demande de pro- 
duits agricoles vivriers. Le type A est contra-cyclique sur le marché des 
produits tlc consommation (c 1,5 %), et ses revenus sont pro-cycliques 
par rapport aux revcnus formels. Ils sont même Iégkrement (( sur-rCac- 
tifs D, puisqu’ils baissent un  peu plus que les salaires réels formels 
(- 20.3 5% contre - 18,8 %). Notons qu’il faut des élasticités-prix très éle- 
vées (supérieures iì 2, voir tableau 7) pour faire apparaître les caractéris- 
tiques de ce type A. On peut en conclure que le secteur informel canie- 
rounais est loin d’être le << jumeau flexible >) du secteur formel (cf. supra) 

selon les variantes 
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I 
initiolc 

PIB loml (vol.) 100 95.4 96.7 
PIB marchand (vol.) 1W 100.7 101.9 
Exporutions (vol.) 100 107,4 110.7 
Impormtioos (vol.) 79.6 81.1 

~ i 1 85.3 I 92.6 lnvcsrirrcmcnt 
Valeur aiouléc par stchur : 

~ Agricu~lurc 101,3 LOI,?. 
- lnformcl non commcrcial 101.5 9R.0 
- Commcru informcl 101,o 102.7 
- Formcl non commcrcial 102.3 107,3 
- Commcrcc formcl I 100 I 96.4 I 99.0 

Consommalion: 
- IOLBIC 93,O 93.5 

98.7- 
103.3 
112.3 
R?,4 
93.6 

100.7 
101,3 
100,9 
110,l 
102.0 

94 , l  
98,I 

85.4 
701.4 

100.7 
101J 
Y6,3 
14.1 

112,o 
95‘1 
82.9 
62.6 
144.4 - 

Source : DIAL, 1996. 

tel que le représente le type A. La production du type B est pro-cyclique 
(- 2 %j, ce qui est également conforme 5 la prédiction théorique, malgré 
une élasticité-revenu assez élevée ( I  ,23). Ses revenus sont également 
pro-cycliques (- 18,l % contre - 18,s % pour les salaires formels). 

La production du type C est contra-cyclique au même niveau que le 
type A (+ 1,3 %). Mais surtout, les revenus du type C ne baissent que de 
4,9 % contrairement aux salaires formels q u i  eux régressent de 17,l c/o, 
entraînés par la chute des salaires publics. Enfin Ia production du type D 
est ici la plus contra-cyclique, avec une croissance de 4 %, tandis que les 
revenus s’avèrent effectivement pro-cycliques mais << sous-réactifs )> 

(baisse de 9,7 % contre - 16,4 % pour les salaires formels). Dans les 
quatre variantes A à D, le chômage se  réduit, et l’emploi informel pro- 
gresse dans les variantes contra-cycliques A, C et D. La baisse maximale 
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du chômage est obtenue dans le cas D (12,8 %, soit - 4,8 points), qui est 
aussi Ia variante la plus favorable sous l’angle du PIB.  Si l’on suit les 
indications apportees par les enquêtes de Yaoundé sur I’évolution des 
revenus et du  chômage, le secteur informel prédominant à Yaoundé 
relève probablement d’un cas intermédiaire entre les types C et D. Les 
indications qualitatives relevées par les enquêtes sur  les arbitrages des 
con~o inm~i t e~r s  de Yaoundé permettent Cgalement de penser que les pro- 
duits informels de Ia capitale ont une élasticité-revenu très différente des 
produits formels ou importés. Dans toutes les variantes, y cornpris pour 
le type B,  la consommation urbaine se déplace vers les produits infor- 
tncls. Dans la vat-inntc D par exemple, le coefficient budgétaire de ces 
produits passe de 47 % h 52 % chez les ménages informels, et de 33 Yo h 
38 96 chez les mgnages formels. 

La variante E tranche très nettement avec les variantes C et D, bien 
que les élasticités retenues soient identiques h celles du type D. En effet, 
la production infnrnie\le y est fortement pro-cyclique, puisqu’elle baisse 
dc 6.2 70. La substitution dans la consommation est bien moindre. En 
revanche, les revenus informels sont particulièrement contra-cycliques, 
puisqu’ils progressent J e  8,2 % alors que les salaires formels baissent de 
21 %. Contrairement h toutes les autres variantes, le nombre de tra- 
vailleurs lhrmcls progresse de 5,7 %, au détriment de l’emploi informel. 
En l’absence de chômage et avec une elasticité de migration ville-cam- 
pagne re1:itivenicnt faible (O,l), cette tension sur le inarché du travail 
urbain tire vers le h n u t  les rémunérations informelles. On trouve u n  phé- 
nomène de ce type dans u n e  des simulations présentées par Bodart et Le 
Dem (1995), q u i  Ctudie les conséquences d’une baisse des salaires 
publics et formels de 30 % sur I’Cconomie de la Côte d’Ivoire. Toutefois, 
les amplitudes de variation obtenues pour la production et les revenus 
informels ne paraissent pas correspondre à la réalit6 actuelle des marchés 
du  travail africains. 

3. Simulation d’une augmentation des salaires formels 

A titre comparatif, la simulation d’une hausse de 10 % des salaires 
formels privés a été effectuée, en laissant libres I’Cpargne publique 
(sal?ires publics fixes) et I’Cpargne extérieure (taux de change réel fixe). 

Evideniment, une augmentation des salaires formels produit dans le 
cas E I’ef‘fct inverse : forte hausse de la production informelle et régres- 
sion forte des revenus correspondants. Dans le cas C, le P I ß  régresse de 

2,4 % et la baisse de la production informelle est négligeable (-- 0,3 %) ; 
les salaires formels augmentent de 8,4 % en termes réels, les revenus 
informels baissent de 4,7 Yo. Les resultats soni très proches dans le cas D. 
La production informelle joue bien son rôle d’amortisseur, puisque Ia 
production formelle régresse de plus de 7 %. Le taux de chômage aug- 
mente, dépassant 19 %. Bien qu’obtenus par des voies différentes, ces 
derniers résultats sont qualitativement proches de ceux de Fortin, 
Marceau et Savard (1995) : baisse du PIB atténuée par une moindre baisse 
de l’informel, hausse du taux de chômage. Ils sont assez éloignés de ceux 
de Kelley sur le Pérou, qui obtient, toujours pour une hausse de 10 YU des 
salaires formels, une hausse de plus de 2 % de la production informelle 
et une augmentation de la part des revenus informels dans le Piß .  La 
simulation de type E indique une baisse du Plß plus faible de l,5 %, tine 
augmentation de la production informelle de 2,5 %, mais une baisse des 
revenus réels des informels avoisinant 8 96. Pour la Côte-d’Ivoire, le 
modèle de Bodart et Le Dem fournirait sans doute une conclusion encore 
plus accentuée dans ce sens. Conime on le voit, des recherches approfon- 
dies sont encore nécessaires si l ’ on  veut départager ces differentes 
approches. 

Pour le cas du Cameroun et h moyen terme, les simul:itions de type C 
et D paraissent toutefois relativement fondées. Elles rendent compte des 
évolutions historiques décrites dans la première partie. Elles permettent 
de voir que le secteur itiformel joue un  rôle d’amortisseur important en 
période de récession. rajustement des salaires publics et formels a eu un  
fort impact redistributif, car les revenus informcls étant moins sensibles 
à la conjoncture, il s’en est suivi une réduction des inégalités par le bas. 
L‘ajustement budgétaire et la dévaluation ont eu pour conséquence de 
distribuer encore plus nettement les rôles entre les secteurs formels et 
informels : au secteur formel la charge de rCtablir les comptes extérieurs 
par la progression de ses exportations et une compCtitivité accrue vis-à- 
vis des importations, le secteur informel venant atténuer la chute des 
revenus urbains et la baisse de la consomlnation des ménages. Dans la 
plupart des variantes, le modèle prédit en effet une croissance importante 
de la production formelle dans les secteurs d‘exportation et de substitu- 
tion d’importation, à côté d’une croissance de l’emploi informel q u i  
absorbe une partie des chômeurs. En particulier, la modalité d’ajustement 
examinée ne génère pas de paradoxe de Todaro, c’est-h-dire une aug- 
mentation du chômage lorsque l’emploi formel augmente (sur cette ques- 
tion voir par exemple Cahuc, Célimène, 1993 et Zénou, 1995). 
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IV  / Conclusion 

A partir de données d’enquête et d’exercices de modélisation appli- 
quée, cet article s’est efforcé de montrer non seulement l’importance de 
I a  prise e n  compte du secteur informel dans l’évaluation des politiques 
6conomiques mais surtout l’importance d’une << bonne N modélisation 
des comportements caractéristiques de ce secteur. I1 fait notamment res- 
sortir le rôle joué par les comportements d’offre de travail et de consoni- 
mation des ménages urbains. En Afrique, l’liétérogénéité des métiers et 
qualifications des deux secteurs, et l’hétérogénéité de leurs produits ont 
des condqueuces cruciales sur le rôle macro-économique du secteur 
informel. Dans le cas camerounais, il semble qu’on soit plutôt en pré- 
sence d’un secteur informel produisant des produits de qualité inférieure 
sur la base clc qualifications plus ou moins hétérogènes par rapport B 
celles du secteur formel. Ces deux caractéristiques expliqueraient le 
caractsr-e contru-cyclique de la deniande de produits informels et donc de 
la production et de l’emploi correspondants, ainsi que Ia faible sensibilité 
5 la conjoncture des revenus informels. Ce dernier résultat repose néan- 
moins sur dcs rCsultnts d’enquête limités et sur u n  nombre restreint 
d’exercices clc modélisation. i l  demande h être afl’iné par des investiga- 
tions plus poussées. 

En particulier, i l  apparaît nécessaire de progresser dans la connais- 
sance des déterminants de la mobilité inter-sectorielle des agents et de 
lctir ofl‘rc tlc l txví t i l .  Comme dans IC modèle de Roy (1951), une forte 
hét6rogkn6it6 dcs qualifications demandCes dans les deux secteurs peut 
être la cause sous-jacente d’une faible mobilité des actifs et d’un dua- 
lisme apparent des revenus même si le niarché du travail fonctionne de 
manière approximativement concurrentielle. I1 importe ensuite de relier 
les qualifications et qualités des travailleurs informels avec la qualité de 
leurs produits, comme dans l’approche proposée par Kremer (1993). En 
effet, dans une perspective de long terme, une  stratégie de croissance 
durable devra s’appuyer sur des politiques susceptibles d’accélérer les 
gains de productivité dans le secteur informel, et donc d’améliorer Ia 
qualité de son travail et la qualité de ses produits. L‘exemple de la crois- 
sance asiatique seinble faire apparaître l’enclenchement d’un cercle ver- 
tueux d’investissements humains rentables, de réduction des inégalités et 
de l a  pauvrcii,  et d’amClioration de la coinpéririvit6 exlérieure 
(Bourguignon, 1993). De même en Afrique, les investissements humains 

pourraient contribuer à la réduction du dualisme entre secteur formel et 
informel tout en améliorant la << compétitivité-qualité )> de I’économie. 
Les recherches envisagées pourraient permettre de mieux comprendre les 
fondements et les conditions micro-économiques de ce type de croissance. 

Pour être durable, une croissance s’appuyant sur  des dépenses 
publiques d’investissement humain doit pouvoir reposer sur une base fis- 
cale relativement large et  allant s’élargissant à mesure que l’investisse- 
ment humain produit ses effets sur les revenus. D’autre part, la transition 
entre des recettes budgétaires fondées sur le conmerce extérieur et un  
système fiscal reposant plus fortement sur les revenus intérieurs apparaît 
comme une nécessité vitale pour les Etats africains. Aussi, la question de 
la fiscalisation du secteur informel revet une iinportance fondamentale. 
Même s’il ne semble pas que les activités informelles actuelles procèdent 
majoritairenient d’un comportement d’évasion fiscale, le développement 
d’activités de meilleure qualité peut dépendre du comportement de 1’Etat 
en matière fiscale et réglementaire. Dans cette optique, i l  serait intéres- 
sant de combiner une approche par le dualisme d‘évasion comme celle de 
Fortin, Marceau et Savard (1996) avec une approche par l’hétérogénéité 
des métiers et des produits. En effet, ces deux approches ne sont pas 
incompatibles, puisqu’elles ne sont pas contradictoires’. La première 
insiste sur les conséquences du non-enregistrement des unités de produc- 
tion sur leur demande de travail, la seconde sur les conséquences de i’hé- 
térogénéité des ressources sur l’offre de travail des ménages. I I  est donc 
concevable de construire un << sur-modèle N intégrant ces deux logiques 
de segmentation’. 

1. Dans les deux modèles par exemple, toutes choses égales par ailleurs, une augmenta- 
tion des taxes sur la production formelle a pour effet de reduire l‘emploi et les salaires for- 
mels et d‘augmenter la part do l‘empfoi informol. 

2. Une troisième voie pourrait Bgalement etre considbrbe : celle ou les salaires formels 
sont des salaires d‘efficience, comme chez Agenor et Aizenman (1994). 
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ANNEXE I 
RPsolirtiorr o r ~ c i l ~ r i q r t e  c l r  Ia rimquerte d 'éconoinir itrbrrine de consoir~n~~~tior~ 

(éqitilihre pnrriel) 

Les équaiions ( I  I )  h (16) présentées dans Ia deuxième partie aboutissent B un système de 
trois équaiions à trois endogines, oÙ l'on choisit de faire figurer la production formelle. la 
production informelle et le prix du produit informel : 

- 
( I  - (1, ii,)Q, - ( 1  - a, 11, + q,JQ,.- = - n/, y, 
(I -A;)Q,+A;(I - k x ) Q l - ~ i j i =  t - h i ( i  -xs) k f - ~ i k R  G x - ~ j ~ s i s  - 

(I -?)Q, + - (I -a)Q[+ (1 --abi =-  ( F ß x  - (I 4 ) k / + F ß , $  Gx +Cß& 
avec : 

La risolutioli (lu systcriic fournit les élasticités des trois variables endogènes par rapport 
n u  clioc sur le innIcliC (lu traviiil : 

1- Q, = 'p, ( ;;,s + Lx - I$ + yf/ L 

Qi = 'p, ( ;,s + L, - F,.) + yfi t L. . 
- - j ,  = ql/, (i?,$ + i, - %.) + !If/, i 

Les eliisticités par riipport ;NIX chocs de demande (licenciement des fonctionnnires, baisse 
de salaires) s'tkrivent cnmliic suit : 

( 1  -a ,V,)(y-S)-q1,6 ' . 

' J =  F ï G z 6 )  - q,,61+ (q,, + q,. + I - aiqr) 

'p; = (Y - 8)( 1 - 'p,) 

(p/, = ( I  - ",'p/ + 6 

et 8 = y - Ai (y - 

Le.; ilasticités par rapport 1 l'accroissement de l'offre de travail urbaine s'expriment 
aiséineiit par rapport i i u x  prScCdcntes : 

y/[= I - 'p,. 
'Iff = I - 'pf 
\I/ = - / I  (P/Y 

Etirtlr d ir  crrrnct2re c.orirro-c;,cliqrte de la pruclricrioi~ et de I 'emploi ii$ortrirl 

Dans les cas pertinents, cp,.est positif et croissant avec la valeur absolue de qp. Autrement 
dit, lu production fornielle réagit négativement à wie baisse de la masse salariale publique, 
mais positivement h une baisse des salaires formels. 
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Or, on a aussi ' p j>  qc Autrement dit. les réactions de la production et de l'emploi infor- 
mels sont toujours plus Inertes que celles de la production et de l'emploi formels. En parti- 
culier. le secteur informel amortit les chocs de demande, grlce i la flexibilité de ses prix. 

Enfin, il existe toujours une valeur suffisamment grande de 111, 1, telle que 'pI est négatif 
(et 'p/supérieur à I )  : 

La production et l'emploi informels peuvent donc réagir de nianiire contra-cyclique par 
rapport 5 la production formelle, par exemple s'accroître au cours de l'ajustement budgé- 
taire. Une augmentation des salaires formels la favorise également. 

Notons que le caractère contra-cyclique de la production informelle n'est pas modifié par 
la v:rleur de I'élasticité d'offre de travail  puisque que In!.] n'en dépend pas. 

On montre facilement que \yi > O. Par a~lleurs si ql c q!, alors vJ < O. Si enfin til c qS 
(voir ci-dessous), alors v,, > O. Autrement dit. le secteur informel iibsorbe toujours une pnr- 
tie du surcroît de main-d'œuvre provenant de l'extérieur de la ville ; cette capacité d'ab- 
sorption s'exerce parfois au ditrimcrlt du secteur formel. Signalons que le choc examiné ici 
est celui d'un apport de niain-d'ucuvre U rombi du ciel ,>, tandis que le niodile s FORIN )) 

endogénéise'les migrations ville-campagne. 

E t d c  des rcwi i fs  

Dans Ia plupart des cils pertinents (où 6 > u;-{), i l  existe aussi une valeur suffisnmment 
grande de 111, 1, au-delà de Ia valeur limite précbdente. telle que 'p,, est négiltif : 

(p, est décroissant avec la valeur absolue de ql au-deli de cette valeur. IQ:./ esr une ronction croissante de E¡, f'tlasticitt de l'offre de travail. 
On remiirque que dans le modèle simplifié. des lors que l';?justement des salaires publics 

(ou de l'emploi) est entièrement répercuté clans les salaires privés, cet ajustement n'a pas de 
conséquences sur I'économie. Cette propriété n'est pas niaintenue dans le inod6le tr FOKlN )> 

( h  c I ) .  Ir inodele 
théorique prévoit une baisse de la production formelle en cas de baisse dcs salaires ou de 
l'emploi public ('p,.> O). D'nutre part : 

appliqué. 
Si 1'011 suppose que Ia répercussion n ' e h [  pas conipl&te, soit : F, = 

Lorsque 'p/, est positif, les revenus informels sont donc pro-cycliques par rapport aux 
salaires publics et formels, et (( sur-réagissent ), par rapport aux salaires formels. 

En revanche. lorsque q-~/,. est négatif, les revenus informels sont moins sensibles à l a  
conjoncture que les salaires torinels. Ils peuvent même se révéler contra-cycliques, pour des 
valeurs suffisamment fortes de lqrl et une mobilité faible de l'offre de travail. 
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Eh P; 
(14) = CET* ( T. 0;) 

*DI 
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(42) 14 =CES M,. o;, 
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Efldo*~è~lrs  E lr Production pétroli2re. 

P 

Pi 

R E  Bénéfices rapatriés du pétrole. 
R E D  Redevance de Ia société pétrolikre ii 

Taux d'intérêt sur la dette publique 
extérieure. 

Prix de la valeur ajoutée au coilt des 
facteurs. I'Etat. 
Prix de production hors (axes. 
Prix de la production sur le marché 
intérieur. Dette Dette publique extérieure. 

L' Taux de change nominal. T"' Transferts de l'extérieur vers le bud- 
P'  Prix de la production pour I'exporta- get de I'Etat. 

tion. I Taux de taxe indirecte ii la produc- 
P" Prix des importations sur le marché tion. 

intérieur. tm Taux de taxe à l'importation. 
P"' Prix d'achat des hiens pour revente par 0 

le commerce. 
z$ P' Prix du bien coniposite. 

. zcj Taux de marge commerciale. ciB Coefficieni technique de production. 
K Stock de capital installé. T~ Indice de taux de marge. 
p Mark-up du prix de production sur le P" Indice de prix de la consommation. 

coût unitaire du travail. X Production. x Ratio salaire informeVsalaire formel. Q Valeur ajoulée. 
a Taux de siilarisation dans les hran- E Exportation. ches informelles. 

X D  Production pour le marché intérieur. 
ttc Taux d'utilisation du capital installé., s Taux dlépargne des ménages. 
Lclv Demande de travail salarié. 
L" Demande de travail. 
Lind Offre et demande de travail indépen- 

1;' Offre de travail (urbaine, agricole). d'auto-financement. 

wind Tiiux de rémunération moyenne du tra- Lg Emploi public. 

r Taux de rémunération du capital. Ig Investissemeni public. 
Y Revenu des ménages. 
S 
Tax Recettes hudaCt:iires. 

Taux de taxe sur les facteurs de pro- 
duction. 
Taux de marge en volume. 

K Structure du revenu des agents pri- 
vés (remarque : C xhir = I ). 
Part du capital détenu par I'étranger. 

dant (auto-emploi). 0 Part des bénéfices retenus aux fins 

Taux de salaire brut. h Structure de I'investissetnent privé. 

v~ i i l  indépendant. Cg Consommat ion publique. 

Epargne des agents privés intérieurs. 

Il 

Rw 

I l l d ip~c  - 
Sg Déficit budgétaire base engagement. 
Sw Besoin de finnncement extérieur. 
o Coefficient budgétaire en valeur. 
C Consommation. 
DC Volume d'affaires du commerce. 
M Importation 
D Demande de bien composite. 
íp Investissement privé. 

1 

j 
k 
1' 
agr 

h' 

Il 

(- 

Branches (sauf pétrole) =/+ II + agr. 
Produits. 
Branches non informelles : /+  agr. 
Branches formelles. 
Branches informelles = tr, + r t >  
Agriculture. 
ßriinches commerciales = cl + c:. 
Ménages. 

z Types de travail. 
E.rog>ll es 

Pw' Prix mondial des exportations. 
Pw"' Prix des importations sur le marché 

intérieur. 
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RÉSUMÉ 

Cet article présente une analyse de la place du secteur informel urbain dans la 
dynamique des économies africaines. Des donnees d'enquêtes originales 
menées au Cameroun fournissent une série de faits stylisés portant sur les carac- 
téristiques principales de l'offre et de la demande de produits informels et sur 
I'évolution du marché du travail urbain en période d'ajustement structurel. Une 
étude en équilibre partiel d'une petite économie urbaine amène à la formulation 
d'une typologie théorique des activités informelles, fondée sur l'hétérogénéité 
des qualifications et de la qualité des produits. Cette typologie est ensuite éva- 
luée dans le cadre d'un modèle d'équilibre général appliqué, sur la base d'une 
simulation de l'ajustement budgétaire et monétaire qui a éte mis en œuvre entre 
1993 et 1995. La production et l'emploi du secteur informel camerounais sont 
sans ambiguïté contra-cycliques, tandis que le revenu réel par tête se révèle 
assez peu sensible a la conjoncture des revenus publics et formels. 

ABSTRACT 

This article presents an analysis of the place of the informal urban sector within 
African economies. From an original set of surveys realized in Cameroon, we 
derive a series of stylized facts concerning the fundamental characteristics of the 
supply of, and demand for, the products of the informal sector, as well as those of 
the urban labor market dynamics during structural adjustment. A partial equili- 
brium study of a little urban economy leads to the building of a theoretical typology 
of informal activities, relying on the heterogeneity of skills and product quality. This 
typology is then assessed within the framework of a computable general equili- 
brium model, on the ground of a simulation of the budgetary and monetary adjust- 
ment that has been implemented between 1993 and 1995. The production and 
ernployment of Cameroonese informal sector are unambiguously contra-cyclical, 
while the real income per capita is rather insensitive to public and formal incomes. 
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