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INTRODUCTION
 

Cette dtude fait partie d'un programme d'activitds d6fini par le Projet CAPP en 
1992, en collaboration avec le Minist~re de I'Agriculture (DEAPA, DPA) et I'USAID. 

L'6tude de la fili~re mais r3tint particuli~rement I'attention de I DEAPA et de la DPA 
6 cause du manque d'informations sur cette filiire et du sens d'urge, ice que ressentait le 
gouvernement devant les importations croissantes de mais au Cameroun. Ce pays 
ddtenant un potentiel maisicole certain (qualit6 des terres, temp6rature, pluviomdtrie et 
insolation ad~quates), il nous incombait de comprendre ce paradoxe et d'y trouver des 
solutions. 

Peu de temps aprbs cette rdsolution, M. J.F. Cavana, conseiller technique du FAC 
6 la DPA, nous mit ensuite en contact avec le Chef de la Ddldgation du CIRAD au 
Cameroun ainsi que les membres d'une mission de cette institution qui visitait Yaound6 
pour s'enqudrir des probl~mes du mais dans le pays. IIfut convenu que M. J.L. Fusillier 
du CIRAD A Montpellier viendrait assister le Projet CAPP dans cette 6tude, avec un 
financement combin6 de I'USAID (CAPP) et de la Mission Francaise par son "Fonds 
d'dtudes rurales". 

Finalement, concernant la genA-se de 1'6tude, il faudra noter que dans I'61laboration 
de son programme d'activitds, les membres du Projet CAPP bdn6ficibrent aussi du point 
de vue de quelques cadres superieurs du MINDIC et du Cabinet du Premier Ministre. Leurs 
commentaires nous incitaient produire des rdsultats utiles et pratiques pour la politique
agricole. En somme, tous nos collaborateurs camerounais sus-mentionnds semblaient 
partager l'avis que, dans cette conjoncture de crise dconomique, de longues dtudes 
descriptives ne leur seraient pas aussi utiles que des 6tudes pouvant conduire 6 des actions 
ponctuelles et rapides. 

Nous avons essaye de retenir ce sens d'urgence et de pragmatisme tout au long de 
nos activites. Notre priorite 6t d savoir comment resoudre les problmes qui poussent 
certains operateurs 6 importer. IIfallait detic etudier le fonctionnement de la fili~re afin que 
nos recommandations soient realistes. La reussite de notre mission contribuerait 6 
augmenter le P.N.B. camerounais dans le double sens d'une amelioration de la balance 
commerciale et de la creation de debouches pour ls producteurs nationaux. L'amilioration 
de la s6curit6 alimentaire nationale d6coulerait de cette d6marche comme corollaire. 

Nonobstant cette orientation pragmatique de I'6tude, il fallait aussi laisser aux futurs 
investigateurs de la filire un document instructif pour que las plus amples d6tails de notre 
expdrience ne se perdent pas. Nous avons satisfait ces deux grouoes de lecteurs en 
isolant le diagnostic concis et les recommandations du reste du rapport (voir le premier 
chapitTe, "Rdsume-Conclusion ... "). 

M6thodoloqie. Comme explique ci-haut, I'objectit de I'6tude-solutionner le 
paradoxe des importations b l'avantage commercial du Cameroun-est trs ponctuel. 
N~anmoins, I'analyse 6conornique conduisant 6 cet objectif requiert une evaluation de la 
demande, de l'offre, et de l'efficacit6 de leur inceraction. Apres tout, les importations ne 
peuvent tre que I'expression d'un exces de demande par rapport 6 une offre optimale; ou 
celle d'une articulation peu efficace des activIts qui devraient concourir A satisfaire la 
demande. 

La valeur de l'analyse d~pend ensuite des dtais empiriques. Las informations 
pr6sentdes ici proviennent de trois sources: 



" Les documents list~s dans la section "Bibliographie" 
" Nos entretiens avec de nombreux oodrateurs et observateurs de la filire (voir la 

liste des personnes visitdes A I'annexe D) 
" Les donn6es quantitatives provenant de sources connues (e.g., recensements 

agricoles, enqu~tes statistiques annuelles du MINAGRI, Douanes, les Syndicats 
Maritimes, la Direction des statistiques, I'Office Cdrdalier, etc.). 

Nous n'avons men6 aucune enqu6te statistique s~paree puisque la plupart oe nos 
besoins 6taient d6jb satisfaits par les statistiques disponibles. Malheureusement, dans le 
cas des nombreux oprateurs de la commercialisation, les informations dont nous avions 
besoin ne sont pas recensdes. II aurait donc 6t6 id6alement pref6rable de consulter ces 
op~rateurs par une enqudte statistique: c'est-a-dire, scientifiquement mende avec listing
de la population de rdf6rence et un 6chantillon math~matiquement ddtermin6. Cependant, 
la lourdeur et le coit de cette approche ne correspondaient dvidemment ni au temps qui 
nous dtait imparti, ni surtout b la valeur ajout~e qu'on pourrait en tirer par rapport Aune 
enqu~te l6gbre guid~e par un jugement lui-mnme assis sur les renseignements et 
I'expdrience d'un grand nombre d'informateurs fiables. 

De mars A juillet 1993, notre jugement collectif a recueili et tiss6 cette 6vidence, 
faisant ainsi du rapport une ceuvre analytique pretendant 6 I'objectivitd: cependant, elle 
demeure indvitablement subjective, et pour cela. les deux auteurs prennent pleine et 
enti~re responsabilit,. 

-INTRODUCTION-2



RESUME-CONCLUSION: FONCTIONNEMENT DE LA FILIERE, 

PROBLEMES ET RECOMMANDATIONS 

1. FONCTIONNEMENT DE LA FILIERE 

Production. Le secteur mafsicole traditionnel du Cameroun, constitu6 gdn~ralement
de parcelles de moins d'un ha, a produit une moyenne annuelle de 390.000 t de mais de 
1984/85 b 1990/91. Quoique toutes les provinces produisent le malis, les principales et 
traditionnelles zones de production ont 6td les provincos de I'Ouest et du Nord-Ouest. 
Depuis les anndes 1980, I'Adamaoua at le Nord se disputent la troisibme place, et depuis
quelques deux ou trois ans, l'importance du ma'fs semble s'accroitre dans les autres 
provinces. Le secteur maisicole moderne produit peu par rapport A l'ensemble du secteur 
traditionnel. La ferme MAISCAM est I& plus grande de ce type, avec une production de 
10.000 t sur 2000 ha plant6s. Depuis les anndes 1990, on a not6 un irlt6~i t pour des 
plantations m~canisdes de quelques dizaines Aquelques centaines d'ha dans cette culture. 
(Tableaux B.17, 0.23 et 8.25.) 

Utilisation de la production locale. La majorit6 de la production traditionnelle du 
secteur est autoconsommde, Ahauteur de 75 %. Des 25 % commercialis6s, I'alimentation 
humaine consomme un peu plus de la moitid, et le reste entre dans la fabrication de 
provende. L'aviculture compte pour la majorit6 de la provende 6 base de mais. Les
"provendiers" s'approvisionnent surtout I'Ouest o6 se commercialise aussi une partio de 
la production du Nord-Ouest. En 1988, la maiserie MAISCAM a commenc6 A fonctionner. 
Son produit principal est le "grits" (semoule) qu'elle vend au nouveau groupe Socidtd 
Anonyme des Brasseries du Cameroun-international Brasseries et, dans une bien moindre 
mesure, la Guiness. Elle dcoule aussi sur le marche iocal ses sous-produits, la farine et 
I'huile. MAISCAM s'approvisionne de sa ferme et, au d6but de son fonctionnernent, elle 
s'zpprovisionnait dans I'Adamaoua et le Nord. Le mais tres vitreux du Nord, en particulier, 
corvient AMAISCAM pour son taux eleve d'extraction de grits. Depuis 1990, une large 
part de son approvisionnement provient de I'6tranger. (Tableaux B.17, 8.19, B.23, et 
8.29.! 

Commercialisation. L'interaction de l'offre et la demande locales est lubrifide par 
un systbme de commercialisation qui t~moigne d'une vive concurrence commerciale entre 
ses participants. La concurrence r~gule les marges de b~rirfice, mais malgr6 la 
r~mundration normale des individus, les coCits de commercialisation sont tr~s dlevds par 
rapport 6 ceux des grands pays exportateurs. Le coOt du transport maritime et les 
diffdrents droits et taxes contribuent a rendre le materiel roulant et ses pibces de rechange 
trbs chbres, ce qui est exacerb6 par les casses dues au mauvais dtat des axes routiers 
secondaires. (Tableaux B.29, et 8.31 h 8.34.) 

Importations. Pendant ses 20 premieres annes d'existence, le Cameroun n'a pas
import6 de mais, sauf en quantit6s d6risoires. Dans les annees 1980, les importations se 
sont accrues d'abord indgalement; ensuite, elles ont maintenu annuellement un niveau de 
plusieurs milliers de tonnes. A partir des annees 1980, elles ont acc~ldr6 pour atteindre 
25.600 ten 1992. 

Les "provenderies" ont 6td traditionnellement les importateurs, mais 
sporadiquement, car elles tendent A commander quand les prix locaux sont trop dlev~s 
(raretd) par rapport eurs sauils de r6ntabilitd. Ainsi, 9.000 t ont W importdes en 1992 
pour le compte de la nrovende suite a la chertd du mafs au d6but de 1992: la production 
de 1991/1992 et son evacuation vers les marchds furent victimes du phnom~ne "villes 
mortes" de 1991, provoquant la raret6 du produit sur les march6s locaux ob le mais 



d6passa la marque des 100 FCFA/kg. Cependant, alors que cette somme excdda de loin 
les seuils de rentabilitd des provendiers et qu'ils sollicit~rent des autorit6s l'autorisation 
d'importer, certains l'ont reque avec difficult6s, d'autres n'ont pas pu importer. II faut 
trois feux verts pour importer: I'autorisation du MINAGRI pour causes phytosanitaires (a
plus justifiable, en principe), celle du MINDIC qui est une restriction au commerce, et un 
certificat de carence de MAISCAM que nous 6laborons plus longuement dans le texte. 
Devant ces restriction-, et d6terminds 6 prot~ger la qualit6 de leurs produits, les 
provendiers ont opt6 pour 'importation d'une autre c~rdale: le sorgho. Ces importations 
ont ddbut6 en 1993: 9.000 t. L'utilisation du sorgho, d'une part, et son importation en 
si grand volume, d'autre part, constituent un d6veloppement tout-A-fait nouveau au 
Cameroun. 

Les provendiers ont d'autres motifs d'importation: la qualit6 preoccupante du mais 
local et, pour certains, la crainte de ruptures de stocks. Ces motifs compl~tent le premier. 

IIy a encore un nouveau ph6nombne sur la scene des importations, quoique datant 
d6jA de 3 ans. En 1990, MAISCAM importait d6jb 9.600 t de mafs. Apr~s la passation
d'uri accord d'approvisionnement avec la brasserie SABC A la fin de 1990, elle a import6
15.000 en 1991 et 16.500 ten 1992. MAISCAM veut 6viterla rupture 'eses stocksde 
mafs. Devant satisfaire ses clients brasseurs avec un calendrier strict connu un an 6 
I'avance, MAISCAM ne peut pas se permettre de leur causer une rupture de leurs stocks 
de grits. L'agriculture du nord-Cameroun, qui serait un bon choix d'approvisionnement 
pour MAISCAM 6 cause de son mars dur et sec, nest pas suffisamment organisde pour
satisfaire aux besoins d'un tel client. Malgrd tout, MAISCAM a achet6 d'un groupe de 
planteurs organis6s par le Projet Nord-Est B6nou6 1.780 t de mais dans le premier
semestre de 1993. L'avantage principal que recherche MAISCAM dans les importations
nest pas, en principe, un prix inf.rieur ceux du Cameroun, car le transport maritime 
relativeinent onereux et les diffdrents droits et taxes contribuent Aprot6ger le mafs local 
de la competition 6trangere. Par exemple, le prix CAF Douala du mais import6, greve des 
droits de douanes et autres taxes, des coots du transitaire, de la manutention et du 
transport, monte autour de 75 FCFA/kg en moyenne Iorsqu'il est rendu 5 l'usine MAISCAM 
de Borongo (prbs de Ngaound6r6). Le problbme est de trouver un syst6me capable de 
livrer avec r6gularit6 de grands volumes de mais a un prix stable. A I'heure actuelle, la 
fili6re mais du Cameroun n'a pas atteint ce niveau de performance. 

Telle est la situation des importations de mais au Cameroun aujourd'hui, avec deux
 
types d'importateurs qui ne sont pas satisfaits de la filibre nationale pour des raisons
 
6conomiquenient Idgitimes. (Tableaux B.13, B.14, B.16 et B.17.)
 

Exportations. Alors que le Cameroun importe le mais d'autres continents en 
grandes quantitds, les importations rdgionales sont presqu'inexistantes. Au contraire, le 
Cameroun exporte un peu au Gabon et au Tchad. Le tableauB. 15 donne une indication 
de la destination et des tonnages export6s, mais la faiblesse des statistiques douani6res 
aux fronti~res conf6re 5 ces donndes peu de fiabilit6 (tableau B.15). 

La conioncture actuelle et la fili6re. Signalons enfin que la crise 6conomique
actuelle deprinie les inarchds des provendiers, en particulier celui de la viande de poulet, 
ce qui a ralenti la production de provende et donc la demande de mafs. La conjoncture
n'est pas non plus favorable en aval de MAISCAM: la demande de bi6re a chut6 de 40 % 
depuis 1986, et particulibrement en 1992 et 1993. Par consequent, les commandes de 
grits pour I'annee 1993/94 ont aussi fldchi. (Tableau B.24) 
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La comn titivitO internationale de la filire. La plupart des grands pays exportateurs 
produisent le mars Aplus bas coots que le Cameroun, leurs subventions exclues. Ceci est 
dO en grande partie A la chertd des matdriels et intrants import~s au Cameroun 
(exploitations modernes) ou au faible niveau de technicit6 des exploitations traditionnelles. 
La commercialisation y ajoute sa part (voir ci-haut). Des deux c6t~s, le Cameroun n'arrive 
pas A exploiterles dconomies d' chelle qui font baisserles cotts unitaires. 

Cependant, le mals camerounais est protdgd de la concurrence dtrang~re par le coot 
du transport maritime et les diff6rents droits, taxes et autres frais qui gr~vent le prix CAF 
Douala. Avec cette protection, le Cameroun est plus compdtitif dans les mois qui suivent 
la r6colte. Apr6s, les prix montent graduellement et dans les anndes de r6colte insuffisante 
la flamb6e des prix contraint les grands acheteurs A chercher des solutions alternatives 
(e.g., I'importation). Voir graphique C.1. 

Alors que le niveau relativement dlevd des prix est dO aux niveaux des coOts (un 
6l6ment du manque de compdtitivit6), le paragraphe pr6c6dent souligne que le 
comportementsaisonnier des prix conf~re une vuln~rabilitd saisonnibre 6 l'offre ;ocale vis
-vis de I'6tranger. Ce comportement saisonnier relive de la faiblessedu stockage local. 

Dans les pays o' I'arbitrage exploite agressivernent les variations saisonni~res de prix, ces 
variations sont r6duites presqu'enti6rement (graphique C.1). Les incitations AI'arbitrage 
sont pr6sentes au Cameroun, puisqu'il y a variation saisonni~re des prix; mais le march6 
n'a pas encore exploitd les techniques de stockage, pour deux raisons. L'une est le 
manque de connaissances, particulikrement au niveau paysan, qu'il faut pour confronter 
des conditions de conservation difficiles (Ouest et Nord-Ouest'). L'autre tient de 
l'insuffisance des moyens financiers n~cessaires. 

L'efficacit6 de la filire d6pend aussi de I'accbs 6 l'information, sans laquelle 
I'arbitrage devient trop risqud et paralysant, ne permettant pas d"'aplatir" le profil des prix 
sur I'annde. Avec des prix plus stables, les grands acheteurs auront plus de confiance 
dans le march6 local et y resteront plus facilement. Sans informations actualisdes, le 
planteur prend aussi de mauvaises d~cisions basees essentiellement sur les prix des anndes 
r~centes. 

Quant aux perspectives d'6volution des cours mondiaux, la tendance i la hausse 
n'est pas probable. La denande de mafs s'accroit vigoureusement dans le monde, mais 
la capacitd d'expansion de la production est en mesure de la satisfaire-et en termes 
d'expansion de la superficie (ce qui n'est pas aussi dvident pour le riz), et en termes de 
rendements. Beaucoup de pays jadis importateurs amdliorent leur production nationale. 
De plus, comme le mars est tr~s utilisd dans I'alimentation du b6tail mondialement, on 
retiendra que son rench~rissement est limite par les blds de qualitds infdrieures, produits 
de substitution au mais pour le b~tail. 

Par consequent, hormis les effets temporaires d'une s6cheresse dans les grandes 
r~gions productrices de ces cdr6ales, les cours mondiaux du mais dvolueront sans 
tendance marquee A la hausse oJ [a baisse. Les producteurs de mats camerounais ne 
devraient donc pas osperer de conditions favorables Ace niveau. II faudra plutdt oeuvrer 
A rehausser la competitiviti de la filibre nationale. 

'Toujours au graphiaue C.1, on notera que le profil des prix du nord-Cameroun est moins arqud 

que celui du Nord-Ouest. Le climat du nord est plus sec, ce qui est favorable au stockage. 
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2. PROBLEMES ET RECOMMANDATIONS 

Nous rappelons au lecteur que le but de cette Otude est surtout de trouver des 
solutions aux sorties de devises occasionndes par les importations de malis, d'oci la priorit6 
accordde aux probl~mes touchant les importations. 

2.1 Les importations importantes de MAISCAM, 15.000-16.000 t/an 

Problme: 	 MAISCAM impotte du mafs pour 6viter une rupture de ses stocks, 
car les quantit6s qu'elle traite sont tr~s importantes et aucune 
structure locale ne peut lui fournir actuellement les forts tonnages 
requis h un prix stable et comp6titif. 

Recommandations: 	 La centr3iisation de I'approvisionnement local de MAISCAM en une 
structure capable d'intdgrer la production et la commercialisation de 
10.000 A 15.000 t de ma's. 

Deux possibilit6s. Vu la preference du ma's dur 

a. Continuer I'expdrience MAISCAM-Projet Nord-Est B6nou6 en cours depuis le 
d6but de 1993. Comme le Projet NEB est en prolongation, il s'agit pour le Gouvernement
 
de repenser ce dossier 6 Ia
llumibre des d~veluppernents positifs r~cents et de consulter les 
bailleurs de fonds de ce Projet en vue de mettre les moyeris n6cessaires Asa disposition. 

b. Consulter la SODECOTON et encourager sa participation comme un compl6ment 
au Projet NEB ou comme une alternative b terme. La SODECOTON a la comp6tence et 
l'exp6rience techniques et logistiques n6cessaires pour solutionner I'approvisionnement de 
MAISCAM. 

L'approvisionnement par quelques grandes plantations serait une troisibme 
possibilit6, mais I'impact sur la distribution des revenus est moins d~sirable. MAISCAM 
a I'option de developper les quelques 2.500 ha inexploit6s de !;; concession pour
compl6ter ses besoins. Cependant, les forts investissements fin7,nciers n6cessaires 6 
amnager ces terres ne lui sont pas attrayants. 

Avantages de I'approvisionnement au nord-Cameroun: 

* 500 millions FCFA de nouveaux revenus aux planteurs sur 10.000 t ,!'avant3ge net 
au niveau national exclut le coOt CAF des intrants import6s utilisds): au niveau 
r~duit de production 	(grits) de 1993/94, MAISCAM rdserve une limite sup6rieure 
de 10.000 t annuelles aux planteurs du nord-Cameroun. L'effet sur les revenus est 
magnifid par la circulation mon6taire. 

* Impact positif sur 	la distribution des revenus. 

Voir la section 111.3 pour plus de details. 
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2.2 Les importations de mais destinies 6 la provende: plus irr .ulibres que celles 
de MAISCAM, elles ont n6anmoins atteint-10.000 t/an et Dourraient doubler 

Problme: 	 Les provenderies ont un seuii de rentabilit6 associd A un prix du mais 
entre 60 et 75 FCFA/kg. Elles ont une incitation financi~re l6gitime 
A importer quand les prix nationaux exc~dent -ette fourchette. 
Attenante aux prix dlevds qui sont synonymes de raret6, la crainte 
d'une rupture do stocks est un second d6terminant de leurs 
importations. La oLalit6 pidoccupante (charancons, moisissures) du 
mai's local (Ouest, Nord-Ouest) complete ces motifs. Section 111.2. 

Par cons6quent, les trois probl~mes des provenderies sont li6s une 
d6ficience de "offre locale localis6e au niveau des petits planteurs qui 
produisent et stockent la quasi-totalit6 du mais: les pertes post
r~coltes, en particulier celles connexes b la conservation des grains. 
Elles r6duisent l'offre globale (raretO, prix dlevds et ruptures de stock 
possibles) et d~t6riorent la qualite. Section 111.2 

Recommandations: 	 (1) Encoumger la continuation de ['assistance technique actuelle dans 
le domaine des pertes apr~s recoltes (Projet FAO/PNUD) et 
r6examiner ses priorit6s. L'une de ses solutions pr6conis6es, le 
"crib" pour le stockage paysan, ne s'implante pas bien (section V.1). 
Ses volets d'activit6 doivent inclure le traitement 
phytosanitaire-incluant les solutions artisanales (cendre s~che et 
tarnisde contre les charanpons) - et le rdam6nagement des espaces 
de stockage dans 'habitation (trous d'adration, grillages "ins contre 
les insectes). Section V.4. 

(2) Envisager I'utilisation des nouveaux magasins japonais (e.g., 
Foumbot) pour le stockage paysan moyennant paiement. Ces 
structures sont tr~s adaptdes pour la fumigation (traitement le plus 
efficace) et la ventilation. Section V.4. 

(3) Organiser une foire sur petits dquipements, en particulier ceux qui 
am6liorent la conservation des grains: s~choirs pour grains, silos. 
Les op6rateurs de la foire doivent d6montrer aux visiteurs la 
rentabilit6 des 6quipements. Cette solution compte sur le 
dynamisme du secteur prive pour tirer profit d'une telle opportunit6. 
Elle compte aussi sur la disponibilit6 de crddits taux prefdrentiels, 
un crdneau de choix pour les agences d'aide. Section V.4. 

(4) Tirer profit des structures coopdratives de la r6gion pour exploiter 
les dconomies d'6chelle en matibre de s6chage, de traitement contre 
les insectes, et de stockage. Cette recommandation est compatible 
aux activit6s du Projet FAO/PNUD ci-haut. 

(5) Liquider les sechoirs et silos inutilisds encore sous contr6le de 
I'Etat A ces coop6ratives (e.g., "Westcorn" 6 Koutaba) 

(5) Tirer profit de l'institutionnalisation des coopdratives dans la 
r~gion, mais surtout de leur redynamisation en cours pour organiser 
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les producteurs vers I'approvisionnement des provenderies. Le Projet
NEB ez-t en train de prouver actuellement le rdalisme d'une telle 
formule. 

(6) Circuler l'information entre les opdrateurs pour 6viter d'entretenir 
les perceptions mutuelles erron6es et optimiser autant soi peu les 
d6cisions (de semis, de stockage, d'achats et de ventes). 

Avantages de la stabilisation des provenderies dans un crdneau d'approvisionnement local: 

* 	 Nouveaux revenus annuels de 500 millions FCFA aux planteurs des zones 
d'approvisionnement des provenderies, partir d'une hypoth~se de 10.000 t 
reconduvit~s sur Ia r~seau national et pay/es aux planteurs 6 50 FCFA/kg. Toute 
nouvelle injection dans I'6conomie reut 6tre vue comme un fraction de son effet 
total grace A la circulation mondtaire. 

* 	 Impact positif sur la distribution des revenus. 

2.3 	Le profil annuel des prix de mas d~note une vulndrabilit6 saisonni6re At la 
concurrence dtranq~re 

Le 	graphique CA illustre la faiblesse de la capacitd de stockage de la fili~re. La 
fili~re est incapable de stabiliser les prix entre les periodes d'abondance et de soudure. Cet 
aspect prdoccupe tous les op6rateurs qui font une utilisation stable du ma's durant toute 
l'ann6e et leur fait l6gitimement craindre les ruptures de stock. Ce probl~me est donc i6 
au- prrc~dents et est explicit6 ici podr emphase. On notera que le stockage et l'arbitrage
agressif des variations saisonni~res ne permet pas aux prix FOB des deux grands 
exportateurs de s'arquer" comme ceux du Cameroun. 

2.4 Les marqes 6lev~es de commercialisation, resultat d9 la chertd du mat6riel 
roulant et de I'6tat des routes, contribuent t d~t~riorer la comp6titivit6 du ma's 
local par rapport aux importations. La chert6 du mat6riel aqricole et des 
intrants import~s p~nalisent aussi la comptitivit6 camerounaise 

Prob!bme: 	 La r~mun~ration des individus est proportionn6e leurs services dans 
le circuit de commercialisatio,, car la concurrence y est intense. 
Pourtant, la marge globale de commercialisation est 6levde. Le 
mnatdriel roulant importe et ses pi6ces de rechange souffrent de coots 
de fret maritime dleves par rapport A d'autres pays; les droits et 
taxes gr~vent lourdement les prix de revient du materiel; les mauvais 
axes exacerbent ces d venses puisque les pi~ces de rechange sont 
chores. Section IV.2. 

La culture paysanne a faible techrologie a un coot de production
unitaire infdrieur aux grandes exploitations mdcanis6es locales. Les 
explcitations m~canis6es locales produisent plus cherement que leurs 
homologues dans les grands pays producteurs. L'amortissement des 
dquipements on~reu× y joue un grand r6le. Section VI.3. 
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Recommandations: 	 (1) Rdduire les droits et taxes aux charges assocides 6 un service 
sp6cifique (e.g., une taxe de ddbarquement pour les services rendus 
par l'ONPC) quant 6 l'impor,ation de matdriel et d'intrants de base 
pour I'agriculture. L'agriculture dtant encore le moteur principal de 
I'dconomie, iln'est pas efficient de I'alourdir en lui posant deq 
obstacles. IIfaut adopter une fiscalitO plus rationnelle, sollicitant si 
n~cessaire I'assistance des orgzaisations d'aide dconomique. 

(2) Arm6liorer les mauvais axes routiers. Ce point n'a besoin 
d'aucune elaboration. 

Les avantages de telles mesures s'.tendraient A toutes les filiires, leur permettant 
d'exploiter les 6conomies d'chelle. 

2.5 Le mafs concurrence difficilement le b16 dans I'alimentation humaine 

Probl~me: 	 La panification emp!oyant un m6lange de farines de b16 et de marfs 
n'a r~ussi nulle part 6 intdresser une grandc- masse de 
consommateurs. II serait utile d'expdrimenter dans de nouvelles 
directions, plut6t que de chercher 6 d~loger de leurs crdneaux des 
produits qui s'y sont d6j6 prouvs. Section 111.1 

Recommandation: 	 Faire appel 6 1'expertise des industries alimentaires d'autres pays qui 
ont I'experience de crder des produits nouveaux 6 base de ma's. 
L'USAID, entre autres donneurs, est bien placde pour avoir acc~s b 
cette expertise, puisque les E.U.A. ont une industrie alimentaire 
vigoureuse second~e d'expertisE en marketing. 

Les avantages d'une pareille entreprise ne sont pas quantifiahles a prioi sans informations 
plus precises. Mais, en cas de rdussite: 

" 	 La filiere mais ferait un grand bond en avant, donnant des d6bouch~s Ades milliers 
de planteurs; 

* La d~pendance du 	Cameroun sur les c6rdales iirsporties serait moins forte. 

2.6 L'6rosion des terres clans le Nord menace les rendements de toutes les 
cultures, et donc ia comptitivitO des producteurs 

Recommandation: 	 Utiliser les ressources des projets int6gres de la rdgion (NEB, SEB et 
peut-61re le futur Projet Ouest-Bdnoud) pour effectuer le plus que 
possible les arninagements n~cessaiies: ce sera un investissement 
dans la future competitivitd du pays. 

2.7 La fili~re manque de souplesse d'aiustement par manque d'information 

Recommandation: 	 S'assurer que le Projet SNAR aboutira A la diffusion d'informations 
utiles propres b inciter I'arbitrage opportun entre march~s. 
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I. LE MAIS: LE GRAIN ET SES PRODUITS 

Cette partie contient quelques descriptions utiles pour le reste du rapport. 

Le ma'is est une graminde ayant pour fruits des grains durs serrds sur un dpi
recouvert d'un sac, ou spathe. Toute la plante revdt un intdrdt dconomique puisque, m6me 
sans les fruits, elle peut d6jb servir de fourrage. La r6sistance de la tige de la plante au 
vent, la possibilit6 d'utiliser la rafle de l'6pi comme combustible dans le s6chage des grains,
et l'importance de la spathe contre les insectes auront toutes un int6rdt plus loin. 
Cependant, pour des raisons expliqudes ailleurs, c'est le mals sec en grains qui nous 
int6ressera surtout. 

1. LE GRAIN 

Toutes les varidtds de malis correspondent A:a description sommaire suivante. Le 
pricatpe-une cellulose ou fibre dure-recouvre le grain. Sous le pdricarpe, 'raridon 
constitue la plus grande partie de l'int6rieur du grain, en volume et en poids. Diss6mind 
dans I'amidon, mais surtout imm6diatement sous le p~ricarpe, on trouve le gluten qui est
de nature protidique et comme une colle. On appelle souvent albumen ce m~lange amidon
gluten. Finalement, un peu plus bas d'j centre de la graine, I'albumen antoure le germe,
lui-m~rne constitu6 suf'tout de lipides (corps gras). 

La graine de mais pbse environ un demi-gramme avec une composition 
approximative (en poids) suivante: 

" Amidon: 61,0 %
 
" Gluten et p6ricarve: 19,2 %
 
• Eau 16,0 %
 
* Lipides 3,8 ,X.
 

2. LES PRODUITS DERIVES DU GRAIN: GRITS, FARINE, HUILE ET SON 

"Grits" est un mot amdricain qui, dans ce contexte, se rdfbre 6 la semoule de mafs.
IIdiff~re de la farine de mais par sa granulornetrie: environ 1,3 mm de diambtre contre 0,3 
mm pour la farine. Au Cameroun, les brasseries utilisatrices de grits imposent des normes 
strictes quant Asa composition: une granulomdtrie precise, un taux d'humiditd n'excddant 
pas 13 %, un taux de lipides de moins de 1 %. Ces prescriptions exc~dent les normes des 
moulins de mais traditionnels et ne leur permettent pas de concurrencer ma'iserieune 

industrielle en matibre de puret6.
 

Le grits consiste donc en de I'amidon presque pur qui s'obtient aprbs le d~corticage
du p~ricarpe, le broyage du grain ddcortiqud, I'enlvement par procdd6s industriels des 
rdsidus inddsirables (gluten et lipides), et la s~grdgation de la farine sur une base 
granulom~trique. 

Le taux d'extraction du grits 6 partir du mais est de 40 6 56 %, d6pendant de la
vari~td d.3 mais et de I'efficacit du proc~d6 employd A l'usine (.g., voie humide versus 
voie sbcha). Les varit6s de mafs A plus forte teneur d'amidon dur sont prisdes pour la 
fabrication du grits: plus la part d'albumen vitreux (dur)-par rapport A I'albumen 
farineux-est 6levde, plus le taux d'extraction de grits est 6lev6. 

La Province du Nord avec son climat sec produit un ma's tr~s dur, le plus dur du 
pays: il convient donc mieux 6 la fabrication dui grits que celui des autres provinces
(exceptd I'Extr~me Nord qui n'en produit pas beaucoup A cause de sa pluviometrie 



insuffisante). 

La farne de mais, comme le grits, est essentiellement de I'amidon pur provenant 
de I'albumen du grain, mais avec une granulom6trie spdcifique (voir ci-haut). La farine pure 
entre surtout dans la consommation humaine. 

L'albumen-que ce soit pour I'amidon, le gluten, ou les deux-est la plus grande 
cause l'int~rdt dans cette c~r6ale: en nutrition humaine ou animale, pour ses calories; en 
brasseries, pour compl6ter le malt; et dans les systbmes industriels d~velopp6s, il entre 
dans la fabrication d'une multitude de produits: sirop ddulcorant, colles, peintre, piles 
dlectriques, bougies, dthanol (en combinaison avec I'essence pour les moteurs b 
combustion), etc. 

Le son est le p6ricarpe du grain. Une fibre cellulosique, il a aussi de I'importance 
dans I'alimentation pour son action p~ristaltique. Cependant, en rant que sous-produit, il 
est gdneralement vendu aux provenderies. Aentre dans I'alimentation humaine suivant les 
habitudes: dans la consornmation du mais frais en dpi, dans les mouture mdnag~re ou 
artisanale non-prdc6d~es de d6corticage. 

L'huile de mais se fabrique en pressant le germe. Le r6sidu Ou pressage peut 8tre 
m~lang6 au son et 6 la farine en uile "farine zootechnique", ou farine des provendiers. 



II. HISTORIQUE SOMMAIRE DU MARCHE LOCAL DU MAIS 

Ouest et Nord-Quest, zones traditionnelles de production. Pendant longtemps, le 
ma'is fut produit et consomrnm principalement dans ces deux provinces. II y a 6t6 
important dans I'alimentation et le demeure toujours aujourd'hui. Dans ces deux provinces
le mais se consomme surtout sec, c'est-b-dire en grains. 

Avec la chute des prix aux pruducteurs do caf6 (cf. tableau 83.1) s'op~re, dans ces 
deux provinces, une substitution de la production de produits vivriers, incluant le ma's.2 

Nous pensors avoir observ6 ce ph6nom6ne dans notre enqu~te: la hausse des prix du malis 
depuis le d6but de 1992 et durant toute la soudure de 1992-due en grande parlie au 
phenom(ne des "villes mortes" de 1991 -senHle avoir renforc6 l'engouement pour la 
culture du ma's. 

Quoique les rdsultats de I'Enqudte agricole de 1992/93 ne soient pas encore 
disponibles, la grande disponibilit6 apparente du mai's actuellement (mars, avril et mai 
1993) et la baisse des prix de 1992 1993 nous font croire que les producteurs ont 
r6pondu aux prix 6lev6s du d6but de 1992 (cf. tableau B.2, janvier-juillet 1992). II existe 
cependant d'autres explications 6 ce ph~nomene que nous traiterons plus loin. A partir de 
nos observations sur le terrain, il nous a paru clair, n6aninoins, que non seulement les 
producteurs de I'Ouest et du Nord-Ouest continuent a prendre cette culture au s6iieux, 
mais encore que nombre de ceux qui s'6taient jadis concentr6s sur les cultures 
d'exportation se replient ou comptent se replier sur le mais. 

Adamaoua et Nord, noiveaux tampons de 36curit6 alimentaires. Le sud de 
I'Adamaoua produit du ma'is depuis longtemps. La pluviomdtrie y est trop dlevde pour le 
sorg-io. Cependant, il y a seulement 20 ans, le ma's 6tait encore une culture de case dans 
le nord de I'Adamaoua et pratiquement inexistante danb la province du Nord. 
Contrairement au sorgho traditionnel, la cerdale dominante et rinme unique, il dtait 
consid6r6 comme une cdr6ale inf6rieure. En 1974, cependant, la SODECOTON commenga
6 encourager la culture du ma's, car elle convenait bien A la rotation du coton, et son 
rendement 6tait de loin sup6rieur 6 celui du sorgho. Pendant 9 ans, la SODECOTON 
acheta m~me du mais aux fermiers encadrds, jusqu'en 1985/86. L'Office Crdalier, cr66 
en 1975, contribua aussi au d6veloppement de cette culture par ses achats de ma'is sur 
les march6s. 

Ensuite, dans les annes 1980, l'IRA, avec une collaboration du projet
NCRE/USAID, mit au point plusieurs vari6tds de semences bien adapt6es. Deux d'entre
 
elles en particulier acquirent vite Lne grande popularit6: la CMS 8501 
et la CMS 8704.'
 
La SODECOTON devint convaincue de la viabilit6 de la 8501 lorsqu'une 6pid6mie de striure
 
frappa le nord en 1987. Elle d6vasta les vari6t6s traditionnelles, mais Ia 8501 y survdcut
 
bien et la SODECOTON I'adopta v6ritablement depuis lors (communications de C. Th6).
 
La 8501 est un mais blanc pris6 dans le nord. 
 La 8704 est jaune et sucr6e. 

De plus, la station de l'IRA A Garoua transcenda aussi le r61e traditionnel de la 
recherche pure et se lanca dans une campagne de d6monstration plut6t agressive qui
inculqua un enthousiasme pour le mais aux paysans. Elle se rendit compte que, une fois 
la SODECOTON convaincue de la valeur de ses recommandations, elle pouvait compter sur 

2L'annexe A 6labore cette speculation en s'appuyant sur les statistiques. 

'"CMS" signifie "Cameroon Maize Selectiori", et "8704", par exemple, la quatribme varidtd de 
I'ann~e 1987. 
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 ;nlcu utnn ilt atiw ''''""' doveiuppoliucit dus veuntos 'oil jraiid voitlu eswt' le"Projet Notd-Est 13611oif, (PNEB) qui 'organise les phanteurts )fil qu.1its commorcialismnt lnirs rocoltes. De f~vrier f! luin193Irn PNEB arrivi,'za vondi 1,780 t (Inimi.11 I- MAISCAM 
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de0 1988 ot 1991); 
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Autrs )rovillcqs. Le inais s'iinjlait e au stld doe I'Ext rcme-Nord, i Kadle6. et a:ux
bords dii Lac Tcl ad ou les grain s Snt tros petit s (L. lofqa) . Co poiuiar if. le pIlus fort de
l'Extrie -Nord doiiieUre toujours ferinlJ au itiais 6i cause de sa Madbe et variable 
OuViotniftre qui convient par c outre au sorgho I t anl riiil: lo MiaI's (roqLiprt au PoliniLmum 900 
a 1.200 1111 do0 pluic. le sorylic 500 i -900, et Ie mil 300 i 500. QoLI olLe la pluivioinetrie
suit probablemiiot A barriker W phls Anpofait, d fhut witer lns MiiUdoS alliriontaires de 
ces populations qui soo nris atfains aux sorghiuofn Id. Par exoinpie. m1,1rial a 
pluviontrie avaritagouse de MAWkul, Ws papulations tIQ plairuet pas &I ias (L Iloga). 

Dans les provices chi Sud-Otiost, du LiMoral, dui Stid, dIi Coitre of dop lEst o tiais 
il a pas etcJ 11110 ()raiido1 prOdUiCtiuli alliwolo, et no0 lost toiujours V.DailS Ces provinces,
H so cunsuniiiO su" Oot on Opis. Cot;! dire Irais. Coponidanif, In produictin do Inais 
5 awctoil km'flissi. 11faijila notor pirticimtiiu'iuii'ri It! ilofimrtiii'ii duo Miaiui ;in Cpnire rpii,
demlois 1990, :;oiilI attir I'atteoiiwi lt u PIoUrMs (JialnS ptodiitimts. Gortainq s'y Sont 
d~j ' iiistal&~s Sur des oxpluitatioui do pkoairs idizaiuis dliectaros. CoitajinS coiuptorit le 
tr, iiais obsorvent oiwero In iriarchirY 

Lossoirtics.Daris towits Ios piliinco, Ia itiaotit INS fItrtnis t'iii~iwi los 
tlrairis do i Inrocolto liasso o inowl smirwninos, ilomuIii t lieu A tiin Ovinltitori Q&iiMi e par 

Los for ios vii iii t oji i:osiii ii t it !uvnvt ftiop d1o lotir rO:olte ot doivemit 
racter lIII iiis a'-Liin rix jilit'; ol'i' iir It, ;,rrirlini' i. II,. r~wIrli'trrit priit ipam oliorit 
Suir its iniawi(" lirxitix, d';ihii pit liibili, iuii.; asis pimri:p elite lo;'rtri'rIncrts 
a"Kt ttltes soot coitoiises an iidspoIil'lops. La \.'iie do sottiiims ''airhiAWr('' iiO pas
i't6 oniiiilip i'otirattto ;ItII Ca uiillill hf l 't Oi I991, its fpIl'ro' do [IIItitlplir-atiri 

ii '' par t i ; ;Ira d'ttm op i'; (till se' sum it a Idf parsoi icor II it wo.iiil; Ijilt o I il tw 
dles r,,0cc. Lit' qimilitni-s lirmni's ill(tiriI~e11rxistentt eltiotO Iit.q., pt!n~itie 

D'OuItlo part, I'lintit de oIo~' /liuii(til IRA) a Iiii, NIi pOint dI-'svaritids 
deo ty'po ito' ('iiqi MIt f0)ti' !1 au~ e;t omit o! rapidiniiriit aoptf. b' aCause 
de0 our stiperoril par rapport aulX /RIIttS l)IrOWS -- PXCI'otO (lllSI'Dim1S! (It lo rHord-Ouoest 

comiiii,~oIt It.fll-. doi ;uri 85(11 (llMiicii' of li (AMS 8704 Ijailio.!wi"M'-a LMN. 

Los smtifltiics de type Iiylarrf, rt o soitiirot prbi~iirstroilramimt 
)ILtisfirtinoti1t Id St riii:tI !160qli11(1 10'lf , ''aolit :I.15 ot'riiii f01 paniiitw il t ,nitren . Do 
lvur Iiiioq'rtii'C ttI t ij t af!(!i;'; Oht pi 

pwa 
l' oo ontt des r'Jw; ;'I fli li lw h auteu r, 

rmrc(;ihtiint ;mui: tlit ril olt'!n'011!a'' tri; iltir;ticr. tLes Iiyl0iui't (111! nussi lets 
itioilleutrs retnurttittis avoc ild Lbins sol;it iqd utiirlio qimiitifit I'ittais. Cp's varits 

(i'orrrrais [1011r pinrivir lour st~mtit.!1 '.lot '-tie r;i':lri'b r0li.iuo eiiiiitiit'it (alli'hr 

dio flill tis do' ili; . _.tix r.i(1l trill riWii~ri iihat it i:iIltivi'rit dit; piliricelles doi 
0),5 han en mioyeiii (taiblieau BOS)E LIR~A ;i rnoriOii- dpii 1984 tin priqrinn rHQ 
Wittntor do VNIMIASi~ ityiritl's dun! rlt ,-friii; ';ioif iioiiioterl"n (1u tiarcollos 

1~ hiEli 19 I, Iiimii puiv'i l'iol-I s ";( iuistoIlf;!e ILI Caiiituiui a iiiulftiplirti des 
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Ensuite, ily a le Tchad dont I'agriculture a t6 boulevers6e par des guerres, et pourlequel nous n'avons aucune information quantitative. Mais, en plus de l'information du
tableau B.14, nos 6changes avec l'Office c6r(alier nous font croire que le Tchad importe 
peu. Ses importations passent surtout par Kouss6ri et A partir de quelques march6s 
frontaliers (e.g., Mbairn-MbourM au Nord). 

Le comportement desrix du ma(s stir les marchs locaux. C'est On comportement
qui correspond aux anticipations de l'6conomiste. Chaque ann6e, les prix les plus bas sont
observ6s peu apr' s m r6colte (ahodarince). Ensite, grariuellemnent, les prix augmentent
)our culirirrer juste avant la )roclaine rcolte (soudure). Leurs rmouvemnemts refl~tent donc 
les changernerits de disponibilit6 stir les march6s et une demande persistante. Plus
particulireiermnt, ce comiporterneMt des pfix stI(qgqre que la demande est stable par rapport

I'offffe, c eLliui ntraime que co solilt SLttut les n ouvemnei ts de I'offre qui donment lieu
aJ changeinit (Ies prix (cf. tableaux B.2 pour le Nord-Ouest et B.3.d pour los trois 
provinces du inord). 

Cette description sommaire se coroplique au fur et Amesure que I'on entre dans les
d6tails. D'abord, aux environs (i'tllie zole de productioni, la description pr6c6dente
s'applique jusrju'au moment de la r6(coll (trI I)IO(tit de Subistitition at mais. Mne si 
cotte rcolte a lieu lorsqtue le orals se fit rare rt 'ler. Olle fait riarnr mr:ii baisrr le prix
do rars oJ talenrtit son ascensionl teiipoainreiiiit ptaisqtie la (dmandese diSsi[ie sur ion 
SJbSlit t." 

La deuxi'rip coiiipliratii provierit d !'eclhrlorrilerent dU semis stir 3 A 4 mnois,
puisque, suivant la r6gion, les pluies arrivei t Ardiff6rrentes p6riodes. Les r6coltes
s'chelo.nerit 6galement str 3 6 4 mois. Les r6coltes del'Oest,dU Nord-uest et du sud
de I'Adamaoua s'6talent stir juillet et aoCit: c'est la pe;rode ob les prix coinmencent leur
fl6clhissement. Et puisque les pl ies ritlltnoont, Lll leuxibme cycle de production
reCoMilrmer'Ie. Mais le deUxileine cycle eot tra(Jitin)rliphlleiirt mioiris irrportaihl (:. tal)leaL

B.25). et I'Offet (J sa rocolte 
 re f;ilt )(,irli 

pjm iIrfillritiel illoo-fliodal d(; prix que h!rhlfr a 


miir ovell so a srIltir. Oil s'atterld doric A Uin 
B.2 'onfire Incourbe do mroymre des
 

prix en particulier; voir ]usE. le graphliiue C. I).
 

On rncolte hf.mals darns le nord e(,rfillsepteotrbre, octohre et d6but movembre, 6
 
cn Jse de I'arriv6.e plis tardive des phuies. 
 II' y a qo 'ti cycle de pro(duclion. l profil des
 
Irix (Jcvrait doie lrrp iono-niomdal. Le tab0le;IL B.3.d In comfirrle.
 

Normaleimmt, le dhclnlaqe inter-ri qional devrait produire un d6calage daris le profilnnmuel des prix. avec urie cult1iation d6ealhp. Unle corn paraisoi des tablealix B.2 et B.3.d 
le cornfiririe, inis avec un caveat. L'explication rek6ve (iLIcomportement (e grossistes
(ILI Nord A I1e pIltis anheter (Jo mains ios.tuo l s plie. J(viilmt fortes 0 stables (fin juin
oU joillhot. Coiicr(;ortes stir 3 ;1 4 iml)v; f)Otll ttie I'Mrri6.e, cos pluies soot fortes,

s'aecompaqlonilt die potites imoiidatiois 
ot uI'lur lM Iriidit(rj ainbiaMte I1PttePInrlt pl)lts 6.evee.

h.-I's al l;its .'n;iltrmlt 
 drillirur nlra 
(e I. Lazare, Office rbrunlier). Co (tii fail quo l';lscelilsion des prix cd-le ei ploiinr p6riode 

iii t" iiii f -; 

(duun av r' :f!" rrfavo ls all stock .e((:oiiiiiillrircatiorl 

'.lnl ii :lilii ilt f'iiri'il iaw vi"il;lh rl Al'Alir (if!selol illb((v(ifI( ;il lidiluie 
C. 1). 

Voir Dixie 1 988), par exemople, pour trir sch mlrtisatioi do caleidhier cultural dIli Nord-Ouest.
irM. Iloga de I'OfCice C6r~alier el Gruzon do In SOPFECO rIUN nous out aossi fait part du sorgho de
slisill f.cIe (Inouskouari) qIui rasse inlplel ls prix dhi imnis en1pleirle saisoi do chertfi. 
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Finaleme::t, 1a troisierne complication provient des importations importantes quecommanditent parfois certains gjrands acheteurs. Par exeintle, I'une des causes de labaisse des prix actuels r6side dans les importations de 9.000 t de rnais en 1992 et de9.000 t de sorqrho en 1993 par detIx provenderies imr)ortantes qui setraditionnellement approvisionnees 
sont 

r11Inais loc"aleient. Par conse(quimet, en p)1ein incis dernai-juin 1993 (pt~iode (ie SliotJd ), li Irix dii mais est A55-60 FCFA I., kilo A Baloussam,
le rn1me qu'en mars 1993, et la moitie de ce qu'il 6tait au d6but de 1992. 

uoiqtue le coiilmortemiwot des plrix -e !-()it confurmnet au cours des arms A ur: cyclefondainentalement morno-modal, ces cornsidt)ratiowls perm~ ettent de rnieux appr&tender desvariations d'apparence aleatoire. Par :xnmple, le paragrap)Ie pr6c dent explique les
courbes de 1992 atx tableaux B.2 et B 3.d. Le Nord-Onst faisairt parie de la zoned'approvisionnrement des proverderies, , :oirtfl)rteiwriit rie celles-ci (mie qrarlde part dela 'Jemande) se reflfte stir les prix. AtI dlrtIt do I'armire, on observe, des prix tr's 1evesdus atix sequell des villes mnortes str Ia crtiim:l 1991/92 (disrtption de In productionet do la cominnh : cialisatiorn ; ls rovwiomiii .i, ()fit r.a(li ' hI'iupor Iatiol,. a (tmlii;imil a (:Iuijtret l.s pimix ont I1iss1,0 p16cipitamol mtne L-,t m:itrte1992 (1t Norr . InO iIro I Of idrerne itpar rn'ipport aIx ailrnIs alitrt ietino (li trIlitnit I;1 Iaisse do derrIarId SLJr 1V!.; miar(: S:I'Office cer-alier n'a Ias aclr(olt (,- partir tle 1992/93), MAISCAM ri';i Ip s achetrSlotaleinert, alors qtPi I'MIiqLoPt1orn rtl ;n0ttoirntr do,; jil lemr, pt::: hIr lr'; a ii tmirhi offro 
abu lidan to. 

Le S riirtrtttt ft x t i titrltb i i ri;rl lr;il;.t-ix iolttr tition's. Sirli)tS irO.JS Still I ,'itnii lttirdf;"r (Ji.tir rM r1wir If c :lirti i r 

tt)tlcleI LISSI l I ir tIt proltlo irr ' 

1 

ttf o: rit h , [)fi), C'o ;! we r1t1 il 

rt in '; l. i(iCANIMr:s;aIl darms lf- wmrl'n,.; t';lhnirirJl-llceexceptionnellh, h? (a.rr1. /.io/tltd ,+ll.oNt (ION).l exlot,davs pIfltols powenlant
(7ll/Ol/ll.s i/ ,l"s /0' ; 11. . Pt 'It'm". b , t ,;If' (/,' / 'lnnt,' It's //iX 111,til'1( l tirh's
/l/veix g;Irlw,11in1,wt Ovl (/I.',I tfp untpill (,()t [ /es IIiIa n,'-a1,iw iunlte. lma lis. Leg$: jilrirjte C. 1 ilihiso s-,o: trlt'oot~nmrte. I 'wrtt' s;isonniiire dui Inis local nst I'une des 
:atises (W'itptrtltitrr ,rti Ca oI .irl 

'fJoUs Sp)6culors qUe Iap)roducniition de 199219:3 a t6 abtirdante ftialerneit. Voir par exemple
le traitement ti I'(ffre plus loin, ou I'anm oex,A. 

'Le gralhiqtIio I 'l'ar rriexe C m ntre I'6ro, mltitiimn itsti.,lle de cortains prix de ras air Ca nPirOtr:et aux F.U.A., tilt Iix (,/\F DuItIa imiyini do r,,l'roii r,. r lw vanriation; III prix (:AF A Hotllramm .Ceop tJildint, p(it r ctrrplerr ,r co doent r atix l lf hx:aut il htint hii aioutr les Irmis ir. traispor tInariti IP FLroj)e-taZIo rn tir, ls d roits tde diin;tIl,,; ft t xvs portilaires A D tiuala, los fiais detnt1nsit tre, la tll1;il ltbolti lto rle irr i s ; p lttm11,1ii ttimtl lllltt llt il lAti mititil pays . I f, )rIV prixiro (ti
Olit ti 'a;:r lIt pfix (t1! r hi fcletlu ttf ; 1 lli i ';: mii CAI( hlril ptIIp; fr;ai;. 
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III. DEMANDE: LES UTILISATIONS DU MAIS AU CAMEROUN 

Nous commencons par la demande plut6t que l'offre pour souligner que to'Jte 
production est 6ventuellement condamnde si les ddsirs et probl~mes des demandeurs n 
sont pas satisfaits. De plus, l'importation - le problbme qui nous concerne le plus - est un 
probl~me de demande, puisqu'il r6suite d'un excddent de demande par rapport 6 l'offre 
locale. Cette partie examine les motifs qui poussent 6 l'importation. L'importation faisant 
partie de la demande, nous [a situons d'abord dans le contexte g~neral de la demande. 

1. ALIMENTATION HUMAINE 

IIs'agit de la principale utilisation du mais. En effet le mais constitue un aliment 
de base dans plusieurs provinces du Cameroun: en particulier, Douala, Yaound6, le Nord-
Ouest, le sud de I'Adamaoua et, depuis une quinzaine d'anndes le nord de I'Adamaoua et 
la province du Nord. Comme on le conserve pendant toute I'annee dans ces provinces, 
le mais se consomme surtout aprbs egrenage et mouture. II y alors trois formes de 
consommation: le "couscous" (plut6t une boule, en fait), la bouillie et les beignets. Au 
moment des r~coltes, le mais se consomme aussi frais (en 6pi). 

Au nord, en plus de I'alimentation humaine sous les formes ddcrites plus haut, le 
rnais s'utilise de plus en plus aussi comme un compl~ment au sorgho dans la fabrication 
de la bi~re traditionnelle. Le sorgho joue ici e r6le du malt da~s la bi~re de type europ6en 
que fabriquent les grandes brasseries du pays (voir plus bas): , l'instar du malt, le sorgho 
est plus important que le mais comme mati~re premibre 5 cause de ses propridtds 
germinatives. 

Dans I'Extr~me-Nord le mais se consomme sec aussi, mais il joue un r0le nettement 
secondaire par rapport au sorgho et au mil. Quant A I'alimentation des autres provinces, 
le mais s'y retrouve essentiellement sous forme d'6pi et sa consommation est alors plus 
saisonnibre. 

L'6valuation quantitative de cette demande de marfs pour I'alimentation humaine est 
d6licate. Les estimations avancdes, notammrent dans le Plan alimentaire long terme de 
1986, correspondent en fait h une consommation apparente calculde 6 partir des 
disponibilit~s (production + impGrtation), deduction faite des utilisations non alimentaires. 
La consommation humaine de mais mentionnee dans le Plan Alimentaire (version additive) 
est de 325.000 t (6quivalent-grain) en 1984, soit 33 kg par habitant. Ainsi, en moyenne 
par habitant au niveau national, le mars aurait 6td la premibre cdrdale consommde au 
Cameroun en 1984, loin devant le mil-sorgho (17 kg), le riz (14 kg) et le b16 et ses d6rivds 
(10 kg).) 

La seule enqu~te budget-consommation (EBC) des m~nages r6alisde au Cameroun 
remonte A 1983-84. Elle ne permet pas de bien apprdhender la consommation des 
produits alimentaires. En effet, centr6e sur la structure des d(penses des m~nages pour 
le calcul d'un indice des prix h la consommation, elle ne fournit que la valeur des d~penses 
mon~taires pour les produits consomm6s au domicile. Or, I'autoconsommation prddomine 

'A noter que le sorqho n'dtant pratiquement consommd que dans le nord du pays, sa moyenne 
au niveau national est trds faible. Quant au riz et au bid, ce sont deux cdrdales qui ont gagnd 
beaucoup de parts de march6, depuis 20 ans (cf. tableau B.16). 



largement A I'dchelle nationale: n'dtant pas une d~pense, I'EBC I'a exclue.'0 De plus, en 
ville la consornmation hors domicile est importante aussi: n'dtant pas consommne au 
domicile, cette catgorie de consommation tombe aussi hors du cadre de I'EBC. Enfin, 
pour le mais, les achats de grains et d'6pis ne sont pas distingu~s. 

Les trois considerations pr6c6dentes expliquent pourquoi I'EBC a relevd une 
consommation de 7,6 Milliards de FCFA pour tout I'ensemble du Cameroun en 1983-84: 
soit 780 F par habitant, ou 16 kg de mais-grain par habitant avec I'hypoth~se de 50 
FCFA/kg-contre les 33 kg par habitant du Plan alimentaire. Si nous d6duisons de 
408.000 tonnes rdcoltdes en 1984 (recensement) 10 % de pertes apr~s rdcolte et 40.000 
tonnes allant en provende, nous obtenons 32,8 kg par habitant. 

Activit~s dconomiques crd6es par la consommation humaine de mais. La 
consommation du mais-grain a donnd lieu 6 des activit~s 6conomiques spdcialis6es: le 
d6corticage et la mouture. La premibre consiste 6 se d6faire du p6ricarpe; la deuxi~me A 
transformer I'albumen de [a graine en une farine grasse qui contient tous les 6l6ments de 
la graine, exceptd le p6ricarpe, si le d6corticage avait eu lieu avant. 

Le decorticage par machine n'est pas indispensable puisqu'on peut s'en passer pai
des operations domestiques (pratiqudes dans l'Ouest''): on pile les grains et les trempe
dans I'eau; le pdricarpe flotte ensuite la surface. Cependant, le temps dpargn au 
consommateur par l'operation commerciale se rr:v le avantageux 6 seulement 10 FCFA/kg. 

La mouture coCite un peu plus cher et permet d'obtenir la farine ou la semoule, la 
forme de consommation la plus frdquente dans les grandes zones de consommations de 
ma's au Cameroun. Elle coite '0 20 FCFA le kilo en milieu urbain et 20 b 25 FCFA en 
milieu rural. Le proced6 occasionne une perte en mati~res de 20 A 25 % du poids
d'origine, compare aux 15 h 20 % thdoriques (communication de H. Devautour du "Projet
Garoua", IRA-Garoua). Cependant, la mouture commerciale a I'avantage d'8tre trbs 
pratique. 

Au Nord, le grain de ma's est trop dur pour ia transformation domestique routinibre.
 
Le moulin est donc indispensable. On le trouve frequemment dans les agglomerations
 
urbaines, mais il se fait rare ailleurs. La SODECOTON joue un r6le important dans les
 
zones plus retirees, puisqu'elle offre les prestations de service de mouture. Les rnoulins 

marteaux se sont r6vdlds beaucoup plus adaptes que les moulins 6 meule pour ce mais 
trbs dur, d'autant plus qu'ils travaillent de 6 18 heures par jour sous une temperature 
arnbiante 6levee (communication de L. Gaudard, SODECOTON). 

Or, trbs r6cemment, la SODECOTON s'est d6sengag6e de son service de 
motorisation. Celui-ci disposait de mecaniciens capables de reparer les moulins, d'une 
organisation capable d'acheter et d'acheminer ies oi~ces de rechange sur les lieux, ou de 
remplacer 6ventuellement les moulins ddfectueux. Les implications de ce desengagement 
sont lourdes pour la filibre mais: le secteur prive pourra-t-il remplir le vide laiss6 par la 
SODECOTON dans la mouture? Les m~caniciens licencies seront-ils sur place pour fournir 

'0Les recensements agricoles de 1972 et 1984 ont relev6 essentiellement le meme taux de 
commercialisation: 25% et 23%o respectivement. L'autoconsommation, dans I'ordre de 75%o, est 
impcrtante. 

"Selon notre collaborateur P. Voufo. 
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leurs prestations ou changeront-ils plut6t d'occupation? Les nouveaux propridtaires de 
moulin gbreront-ils suffisamment bien leurs appareils et leurs stocks de pibces pour 8tre 
toujours pr~ts &servir leurs clients? On a d6jA constatd que les moulins privds s'arr~tent 
quand une piece se casse (communication de L. Gaudard, SODECOTON). 

Si la consommation du mais devient handicapde, la valeur du mais baissera pour le 
consommateur, ce qui fera chuter les prix, et la production ensuite. Le sorgho se 
substituera alors au ma'is pour redevenir la cdrdale importante dans la consommation de 
ces zones moins urbaines. 

Les zones urbaines par contre ne devraient pas 8tre sensiblement affect6es. Les 
moulins y sont nombreux: un pour mille habitants 2aroua (communication de H. 
Devautour). Ils op~rent dans le secteur priv6 depuis des anndes sans probl~mes de 
logistique. De plus, la firme camerounaise "Manucycle" pratique le montage sous licence 
d'un moulin qui s'est r6v6 6 performant vis-6-vis du mats tr~s dur. La presence locale 
d'une telle firme renforce la capacit6 du march6 As'autosuffire en mati~re de fourniture 
de pi~ces et de nouveaux appareils. 

Autres transformations du mais destinies A la consommation humaine. Quoique 
le "procuit noble" de la maiserie MAISCAM soit le grits, il faut mentionner un autre produit 
utile dans I'alimentation humaine: la farine de mais. MAISCAM l'utilise souvent comme 
forme de paiement pour le nafs qui lui est livrd localement. Le prix de cette farine a vari6 
au cours des ans, mais s'achete actuellement autour de 3.500 FCFA le sac de 50 kg, soit 
70 FCFA/kg. 

Nous avons aussi visitd la socidt6 Panzarni Douala, fabricante de pates alimentaires 
consomm6es au Cameroun. Panzani a essaye r~cemment une nouvelle pate avec un 
melange de farines de b16 et de mafs, mais a arrdtd cette production de peur d'introduire 
une confusion sur le rnarch6: si nous avons bien compris, la compagnie avait eu peur qu'un 
produit pergu comme d6classd ne compromette son prestige. Quelques produits bas6s sur 
du mais pui sont en d6veloppement. Celiji qui sortira le plus prochainement sera 
probablement une semoule de mais en petits sachets de 500 g A 1 kg. 

IIn'y aura pas donc, jusqu'b preuve du contraire, de bonds spectaculaires dans la 
consommation humaine de mais au Cameroun. Le produit qui aurait pu occasionner un tel 
bond serait le pain 6 base de farines de bl i et de maIs mdlangdes. Son adoption g6nerale, 
m~me avec la faible proporfion recommand~e d'environ 8 % de farine de mafs, promouvrait 
significativement la -naisiculture, vu la popularit6 quasi-totale du pain. Or, selon H. 
Devautour, il y a eu environ soixane-dix 6tudes dans le domaine de la panification mixte 
(entreprises surtout par la FAO) qui n'ont pas pu apporter de solutions viables. Au 
S{ndgal, semble-t-il, ce type de panification mixte a exist6 pendant quelques temps, mais 
seulement sous imposition de I'Etat: une fois la restriction levee, la panification habituelle 
reprit encore son cours. 

Nous sommes de I'avis de Devautour quant Ala possibilit6 de nouveaux d6bouchds: 
il faut plut6t d6velopper de nouveaux produits que d'essayer encore la voie de la 
panification. C'est pourquoi nous recommanderons aans cette dtude que l'on emprunte 
de nouvelles iddes sur les trarchds de consommation actifs-les E..U.A. 
notarmment - connus pour leurs d6veloppements continus de nouveaux produits. 
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Les importations de mars destindes 6 I'alimentation humaine. II y en a tr~s peu 
provenant hors de I'Afique: sans rapporter les tonnages import6s par destinataire, nous 
nous contenterons de souligner qu'ils sont faibles (tableau 8. 14). Ce sont des importations 
de "luxe" totalisant seulement quelaues centaines de tonnes et destinds aux supermarch6s. 

II y aurait aussi du mais en provenance de la Centre-afrique dans les zones 
frontalires avec ce pays. Les flux sont surtout de la R.C.A vers le Cameroun en raison 
des cours plus bas sur les march6s centrafricains. En 1990/91, par example, il coctait 30 
FCFA/kg sur les marchds des villes frontaii6res centrafricaines contre 45 FCFA/kg du c6t6 
camerounais (communication de L. Iloga, Office C6r6alier). 

Nous n'avons pas pu obtenir d'6vidence de flux constants en provenance du 
Nigdria. Selon un observateur de la fronti~re nigeriane du sud-Cameroun, le ma's n'aurail 
pas 60t dchangd entre les deux pays depuis le commencement de son 6tude qui date d'un 
an environ (communication de J. Hereira du projet OCISCA de I'ORSTOM). Malgrd les 
frontibres plus permtdables du Nig6ria avec le nord du cameroun, nos entretiens ne nous 
ont jamais r6v6l6 un commerce de mais r~gulier entre ces deux pays. Les flux seraient 
sporadiques at peu importants, at plut6t an provenance du Nigdria. L'observatoire OCISCA 
de Garoua sera dans le futur une source importante d'informations A ce sujet, dans la 
mesure oO il compilera les info~mations sur les echanges frontaliers de la r~gion. 

Le Tchad et le Gabon important plut6t du Cameroun. Quant au Congo, nous 
n'avons aucune evidence 5 son sujet at, compte tenu de sa proximitd avec une r~gion tr~s 
peu habitde du Cameroun, nous n'anticipons aucun flux important non plus. 

2. ALIMENTATION ANIMALE 

A 	part qua I'6levage des porcs se pratique surtout dans le Centre, le Littoral at 
I'Ouest, nous ne connaissons pas bien la contribuion quantitative du mais 6 cat 6levage 
au Cameroun. Cependant elle semble d~risoire: nos entretiens avec les provendiers n'ont 
pas rdv6Il autant d'intdrt pour I'dlevage porcin que pour I'aviculture. Le caract~re 
omnivore du porc at la non-conformitd des eleveurs 6 des formulas fixes d'alimentation 
(contrairement aux aviculteurs, particulikrement ceux qui produisent sous franchise 
etrangere) pourraient expliquer cette diff6rence d'intert. Toujours dans le meme sans, 
une communication avec S. Batimba du MINEPIA confirmait notre hypoth~se: la qualit6 do 
la viande des 6leveurs porcins est trbs in~gale, a cause de la versatilitd de I'alimentation. 

Nous nous concentrerons donc sur la provende destin6e 6 [a volaille. 

Le mais constitue la base calorique privildgide pour I'alimentdtion de la volaille. On 
peut distinguer deux modes d'alimentation des volailles dlevies en poulaillers: 

" 	 La provende industrielle produite avec des broyeurs-m6langeurs, ou 

* 	 Une preparation par l'6leveur-mdme d'un aliment "artisanal" souvent bas6 sur des 
sous-produits (issues de mouture, d~chets mnnagers...). 

Les besoins en mais poui la provende industrielle peuvent ,tre ,dpproximativement 
cernds. On ne d6nombre an effet qu'une dizaine de fabricants de taille, les plus importants 
6tant SPC, EPA at NUTRICAM. A titre indicatif de l'importance actuello de ces opdrateurs 
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industriels, les 6 principaux fabricants estiment leur production de 1992-93 A environ 
54.000 t, selon une compilation faite 6 partir denos intretiens.12 Puisque le mats entre 
dans la composition de cet aliment Ahauteur de 60 6 70 %, 35.000 t de mais seront ainsi 
consommdes en 1992-93 par les principales provenderies.' 3 

L'utilisation directe de mais par les dleveurs, mats auto-produic ou achet6 
localement. n'est pas bien connue Batimba (1992) s'est appuyd sur la connaissance de 
leus juridictions par les D6lgations provinciales du MINEPIA pour obtenir le nombre 
5'6ieveurs possddant des broyeurs. De ce nombre, il a consult6 un dchantillon et en a 
extrapol6 une production de prcvende de 26.000 t, d'oCi une estimation de 15.000 *tde 
mais requises par ces autres 6leveurs-provendiers moins connus. 

Dans I'ensemble, la provenderie exercerait donc une demande de quelques 50.000 
t de mais.14 

Les provendes industrielle et artisanale se distinguent par la composition rigoureuse 
des formules de la premiere par rapport A la seconde. En effet, les plus grandes 
provenderies camerounaises sont assocides 6 de grandes maisons 6trang~res qu; cnt ddj 
6tabli leurs propres formules commerciales. La firme camerounaise a donc I'obligation de 
respecter ces formules. Cepenuant, les grandes rnaisons poss~dent aussi des formules 
alternatives qui peuvent s'utiliser en cas de raret d'un certain composant. 11s'agit donc 
de passer d'une formule 6tablie a une autre. 

L'importation: une des stratcies de substitution des provendiers quand le mais 
coCite cher. Les provendiers industriels contactes ont 6t0 unanimes Aassocier leurs seuils 
de rentabilit6 . un prix entre 60 et 75 FCFA/kg. Ceci explique les importations importantes 
de 1992 et les autres demandes d'autorisation d'importer qui ont dt6 refusees. Ds janvier 
1992, les provendiers achetaient le maifs au-dessus de leur prix-seuils, allant mdme au-del 
de 100 FCFA/kg. Selon leurs d~clarations, tous les provendiers renv.ontr~s ont encouru 
des pertes financi~res importantes en 1992. 

Les formules classiques de provende contiennent 60 6 70 % de mais. Mais elles 
sont flexibles: ce qui explique les tactiques de substitution adoptdes quand le mai's est 
cher, se fait rare sur le march6 local, ou quand les stocks de mai's d'une compagnie sont 
6puis~s. Quand on veut conserver I'int.grit6 de la formule habituelle face 6 des prix 
dleves, I'importation de mais est la solution la plus simple. Mais l'obtention d'une 
autorisation d'importation (discutee plus loin b-os cette section) n'est pas simple; et une 
fois I'autorisation dorine, I'importation elle-m~me prerld quelques mois. Deuxi6mement, 

'2Batimba (1992) a estimd a 61.744 tonnes la production de provende en 1990/91. 

'3Un 6pisode limit6 Deut-etre, rrias le sorgho a commence Ajouer un r6le en provenderie cette 
annee. Comme citd ailleurs dans ce rapport, 9.000 t de sorgho ont t6 importes dans le premier 
semestre de 1993, affectant partiellement notre estimation de mais consomme puisqu'une part
du sorgho importd sera consommde en 1993/94. 

"Nous ne comptons pas I'6levage informel des micro-agriculteurs qui ajouterait Ace tonnage,
lequel est r~duit, d'autre part, par le sorgho impoi-t6. Par manque d'informations plus prdcises, 
nous nous tiendrons 6 l'estimation ci-haut, quoiquo le paragraphe suivant fasse 6tat d'un autre 
facteur susceptible de r6duire les besoins directs de mais: la substitution de sous-produits aux 
formules classiques contenant le grain coriplet. 
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tous les provendiers ne peuvent pas avoir recours aux importations, car il faut un grand
volume pour obtenir un coat unitaire int6ressant. 

Une autre technique de substitution consiste 6 adopter la farine de mais de
MAISCAM. Dans ce cas, la meilleure farine est une vari6td dite "zootechnique" contenant 
aussi le son (p~ricarpe de la graine), le germe, et le gluten. Cette farine est un sous-produit 
aprds I'extraction du grits. 

Beaucoup de provendiers n'airnent pas ce dernier procd6, cependant, car ils 
pensent qu'un grain complet ne peut pas 8tre addquatement remplacd par seulement 
composants. En effet, selon certains communicateurs, il semblerait que I'alimentation A 
partir de sous-produits do mars donnerait la diarrh~e aux poulets. C'est ainsi que, 6 la suite
de la forte hausse des prix de janvie,-septembre 1992 et devant les difficult6s d'obtenir 
une autorisation d'importation de mafs, deux provenderies ont import6 9.000 t tie sorgho 
cornme c6rdale de remplacement. Ce sorgho est arrive ADouala sn 1993 Aun prix CAF 
comparable 6 celui du mais. 

L'importation: une anticipation de ruptures de stocks. Cette cause est lide A la 
prtc6dente. Dans la mesure ob le provendier anticine des prix 6lev6s sur la base d'une 
experience r6cente, il peut importer pour 6viter les pertes attendues et une rupture de 
stocks qui serait inevitable si sa tfesnrerie ne lui permet pas d'encourir ces pertes
financi~res. C'est ainsi que nous expliquons une cornrnande d'importations plac6e A la fin 
de 1992 (e.g., les importations de sorgho livrees au d6but de 1993): le d6but de 1993 
aurait pu 6tre une repetition du drpbut de 1993, d'autant plus qu'il y dvait eu one confusion 
sur le rnarch6 6 la fin de 1992. 

L'importation: une rdactionau mars local de mauvaise oualit6. Les provendiers que
nous avons vus, en particulier ceux qui sont pros de Douala, se plaignent tous des 
charanpons et des moisissures qui se retrouvent trop souvent dans le mars achet6
localement. Ce mars provient surtout de I'Ouest, le plus souvent de Bafoussam et de ses 
environs-en particulier Mbouda. Alors que le rais est rassemblI dans cette zone, il 
provient en fait de presque toute la province de I'Oue. : et aussi do Nord-Ouest.' 5 

Cependant, face a un prix moyen de 75 FCFA/kg pour le mars imrort6 (CAF plus

les frais de douanes, de transitaire, de manutention et de transport), la pr6occupation des
 
provendiers concernant la qualit6 ne suf fit pas, seule, Ales pousser 6 importer. D'ailleurs, 
mme le sorgho import6 qui s'achete en depa de 50 FCFA/kg, prix CAF rendu Douala,
revient ? peu pros au mme prix que le mars, livr6 au magasin de la provenderie quand tous 
les frais additionnels sont pay6s. 

De tels coots se situent 6 la limite d~claree des seuils de rentabilit6 de 60 6 75
FCFA/kg. IIfaut donc une incitation additionnelle pour importer: la raret6 du mars local ou 
son prix 6lev6. 

D'ob l'importance pour les provendiers de bien planifier leur approvisionnement:
acheter le plus que possible localement en p6riode d'abondance et stocker pour le reste de
la campagne. Bien stir, mbme cette strategie pause encore un probl~me: celui d'une
trdsorerie capable de mobiliser sur one p~riode limit~e des fonds de roulement importants. 

GDans les cas de grande raretd, le mais arrivera juscque de Garoua: c'en dtait le cas lors de la 
forte poussde de prix de 1992. 
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Autrement, on a recours au cr6dit. Comme nous le verrons tout de suite, les importations 
ont un avantage sur les achats locaux en matibre de credit. 

Autnrecgause d'importation: les conditions de cr6dit. II est p!Us *aciled'obtenir un 
crddit des banques locales pour placer une grande commande de mais AI'dtranger que pour 
I'acheter localement. Les banques prdf~rent payer directement le fournis! eur 6tranger pour 
une marchandise dont la disponibilit6 et les prix sont formeNlement garantis, plut6t que 
I'emprunteur pour une marchandise locale dont la disponibilit6 n'est pas certaine. 

La 	disponibilit6 du mafs local en grandes quantit6s est incertaine puisque aucun 
grossiste n'a des stocks approchant le millier de tonnes. Comme nous le verrons dans la 
prochaine partie de 1'6tude, devant une commande de quelques dizaines de tonnes, les 
grossistes de I'Ouest demandent un dMlai de livraison de quelques semaines. Leurs stocks 
ne suffisent pas g~n6ralement 6 couvrir ces commandes et ils doivent d~ployer leurs 
collecteurs sur les march6s de brousse ou chez les producteurs. 

Le grossiste ne garantira pas son prix , 6 moins qu'il ne s'agisse: 

* 	 D'un ddlai trbs court entre la commande et la livraison, et 
* 	 D'un stock d~j5 physiquement dispnnible dans les magasins du grossiste et pret 

pour la livraison. 

Ainsi, le grossiste dlimine le risque-Prix sur la transaction puisqu'il ne sait pas avec 
certitude A quel prix iltrouvera le mais en brousse sur une pdriode de piusieurs semaines. 
II ne garantira m~me pas le prix du ra's qui se trouve d~jA dans ses magasins sur une 
longue pdriode, parce qu'il a I'espoir de trouver peut-Ctre mieux ailleurs. ' 

Ces rdalit~s sont comprises par le banquier: iln'est pas certain de la manibre dont 
sa crdance sera d6pensde, car ni la localisation exacte de la marchandise ni son prix ne 
sont connus. Dans le pire des cas de rndfiances, on peut aussi avancer que si les vrais 
desseins de I'emprunteur diffbrent de son motif officiel, il lui serait plus facile de reconduire 
la somme credit6e a d'autres fins dans le contexte plus flou de I'achat local. 

Outre ce risque, il est de I'intertt d'une banque de financer la commande 6trangbre 

avec un cr6dit documentaire: la livraison, le fournisseur 6tranger lui accordera un cr6dit 
fournisseur de quelques toois, alors que l grossiste local exige le paiement imm~diat. La 
banque exploite le d6lai -de deux facons: pendant qu'elle perpoit des intdrdts sur 
I'emprunteur pour ne somme qui n'a pas encore ddbaursde en son nom, elle peut faire 

tourner h profit ailldurs le capital engagd."7 

'"Cette perception nous est restde de nos conversations avec les grossistes et les provendiers. 

"Pat exemple, un credit est accord6 le 1' mars par une banque camerounaise 6 un importateur 
de mais de !aplace. Le fournisseur 6tranger livre la marchandise le mdme jour (hypothdtiquement) 
Aun navire se dirigeant vers le Cameroun. La banque camerounaise paie Ace fournisseur le 1" mai, 
deux mois apres que celui-ci a livrd. Entre temps, la dette de l'emprun:eur camerounais a 

' 
commenc6 A accumuler des int~rdts le 1'mars alors que la banque ne lui a pas vers6 d'argent et 
"
 peut meme faire tourner le capital ailleurs du 1 'mars au 1"mai. 
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Obstacle institutionnel aux importations des provenderies: les putorisations
d'importation de ma-is. Les fabricants de provende nous ont rapport6 que leurs demandes 
d'importations doivent 8tre agr6des par trois entitds: le MINAGRI, le MINDIC et MAISCAM. 
En principe, la premiere auworisation est la plus legitime pisque le MINAGRI s'assure de 
ce que le pays exportateulr ne souffre pas de probl~mes phytosanitaires susceptibles de 
s'implanter au Cameroun. Celle du MINDIC est une interfdrence avec le forctionnement 
du march6. Elle pourrait au mieux se justifier comme une protection du producteur local,
mais elle protege aussi I'6coulement des sus-produits zootechniques de MAISCAM. 
L'autorisation de MAISCAM en mati~re d'importations de ma'is aurait dt6 dtonnante si 
I'argurnent pr6cedent n'avait pas 6t6 6voqu6. Ici, il ne s'agit m~me pas d'un jumelage
formel, mais simplement de la protection des int6r~ts d'un 6tablissement. 

Meilleures solutions au probl~me des importations. Nous partons du principe que
les provenderies sont des organisations l6gitimes et d'utilit6 publique. Elles ooivent gagner
des b6n6fices pour continuer leur existence. Or les conditions locales peuvent parfois 
menacer l'existence de ces socidtds: c'6tait le cas au d~but de 1992, quand le prix du mais 
local forqait les provenderies Aop~rer Aperte. Leurs formules ne leur permettaient pas de 
substituer outre mesure la farine de MAISCAM au grain. Elles ont donc essay6 d'importer
afin de preserver l'int6grit6 de leurs formules, c'est-A-dire la qualit6 de leurs produits (ce
qui est lour atout contre leurs concurrents). Les emp~cher d'exercer les pre'rogatives
fondamentales du secteur privd- i.e., rester solvable et fournir la qualitd aux clients- est 
tout simplement une agression contre ce secteur. Or c'est prdcis~ment l'effet des 
interdictions d'importation foment~es par MAISCAM. 

Beaucoup de petits 6leveurs ont fait faillite pendant cette crise de 1992 due elle
m~me aux villes mortes de 1991: le prix de la provende excddait leur seuil de rentabilitd 
(et les grandes firmes ont rdcupdrd les parts de march6 perdues). Quand ces firmes font 
faillite, le petit planteur local que veut prot~ger tout le monde perd aussi des ddbouch6s. 
Leur solvabilit6 financi&re fait gagner la maisiculture locale, ses ernploy6s, et la 
macro-6conomie (sans aviculture locale, on recourrait aux importations). II en d~coule 
que, quand leur solvabilit6 exige les importations, il faut les permettre. 

Plut6t que de contraindre artificiellement, I1est plus constructif de rdsoudre les 
probl~mes qui unt mend la situation d'aujourd'hui, afin que les provendiers achetent sur 
le marchd local sans y 6tre contraints. Par consequent, il s'agit de: 

a. Repenser le bien-fond6 dconomique des interventions de MAISCAM et du MINDIC,
b. Reconnaitre que les probl~mes fondamentaux de la filire mais aujourd'hui pour les 

provenderies sont: 

* 	 Les mauvaises pistes qui emp~chent et I'dvacuation rapide du produit A la 
r6colte, causant ainsi beaucoup de pertes; et l'obtention de coOts compdtitifs 
dans le transport: 

" Le s~chage inaddquat des grains dans la zone d'approvisionnement (l'Ouest et 
le Nord-Ouest) qui permet I'humidit6 propice aux moisissures et aux 
charangons, causant ainsi beaucoup de pertes post-rdcolte; 

* Le stockage inad6quat qui prolonge les effets du mauvais s6chage, permettant 
aux charanqons et moisissures de prolonger leurs activitds et de rdduire l'offre 
totale sur le march6; 
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brasseries plus bas), seulement 9.000 t de grits devraient 6tre fournies par MAISCAM,

d'o0j un peu plus de 18.000 t de besoins en mais. Comme la ferme peut fournir 10.000
 
A 12.000 t, il y aura un d6ficit de 6.000 A8.000 t.
 

Si le nord-Cameroun pouvait fournir un tel tonnage A ce client, le d6veloppement

de I'agriculture dans le nord s'am6liorerait sensiblement. Les achats locaux sont pourtant

faibles (cf. tableau B.23). Au d6but des operations de la maiserie, la societd faisait des
 
achats sur les march6s locaux. Elle prisait le mais trbs vitreux (dur) de la province du Nord
 
pour son fort taux d'extraction de grits. MAISCAM a achet6 6pisodiquement de I'Office
 
C6r6alier: quelques centaines de tonnes par achat. Au d6but de 1993, le Projet Nord-Est
 
B6nou6, par son programme d'animation rurale, a vendu A MAISCAM 1.200 t de mai's
 
provenant des planteurs organis6s par ledit Projet. Avant la fin de juin 1993, MAISCAM
 
achetait encore 580 t du PNEB (communication du bureau de MAISCAM, Douala).
 

Cependant, pour des raisons que nous traiterons dans les prochains paragraphes,
I'approvisionnement local n'a constitu6 qu'une faible part du total: MAISCAM importe la
 
grande partie de ses besoins externes (cf. tableau B.23). Par exemple, nous avons appris

d'un responsable de MAISCAM en avril 1993 
 que 8.000 t auraient encore t6
 
command6es A I'ext~rieur en 1993: pr6sum6ment pour combler le deficit de 1993/94.
 

Pourquoi MAISCAM importe-t-elle du mais? Certaines causes 6nurn~rees plus haut
 
dans le cas des provendiers se retrouvetit ici aussi. De plus, MAISCAM confronte un
 
problbme de logistique d'approvisionnement-et de coOts y affrents-plus s~rieux que

celui des provenderies.
 

Pour Eviter les ruptures de stock et le coot6lev6 des transaction locales. Le contrat
 
avec le groupe SABC-IB de brasseries oblige MAISCAM A livrer selon un calendrier
 
d6termin6 1 an A I'avance. Ses clients ne peuvent pas se permettre des ruptures de
 
stocks, ce qui en retour ne permet pas 6 MAISCAM de les avoir non plus. 
 De plus, les
 
besorns externes sont relativement eleves: la maisiculture du nord-Cameroun, basde sur
 
des petites parcelles, sans organisation intrins~que des milliers de petits planteurs, et avec
 
une infrastructure routire inadequate dans I'ensemble, rend difficile la collecte de si
 
grandes quantites. 

Cette collecte entrainerait des coits de transaction dlev6s. L'Office Cr6alier qui
ach~te pourtant des tonnages moins 6levs-moins de 5.000 t annuellement depuis les 
dernibres anndes, toutes c~r~ales comprises (cf. tableau B.20)- a r6cemment pris la 
d6cision de ne plus acheter directement en brousse 6 cause des coits 6lev~s d'entretien 
de ses camions. Elle prend d6sormais livraison de ses achats directement dans ses 
magasins de stockage. 

Mais cette solution serait encore insuffisante pour MAISCAM, car les livraisons ne 
seraient pas prdvisibles, et le niveau des stocks demeurerait al~atoire: une situation 
intolerable pour une socidt6 qui a des mandats de livraison stricts. De plus, le contr6le de 
la qualit6 demanderait la pr6sence en permanence d'une grande 6quipe de r6ception:
15.000 t de mais 6 livrer annuellement signifient 1.500 camions de 10 t I'an, soit 5 
camions par jour en moyenne. II y aurait ensuite les disputes in~vitables en cas de refus 
de marchandise. La qualitd serait in6vitablement h6t~rogbne. Les frais de nettoyage et 
de traiternent devraient aussi se mettre A la hauteur de la situation, car m~me le mais du 
Nord qui ne souffre pas beaucoup d'insectes et de moisissures se vend avec des cailloux,
des d6bris v6g6taux et de la terre (communication avec L. Iloga de I'Office Cr6alier). II 
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serait tr~s difficile de rejeter ou de baisser le prix du mais pour sa mauvaise qualit6 sans 
confronter la rdsistance des livreurs (camionneur, producteur ou grossiste) qui prendraient
mal ce refus apr~s un long voyage et maints frais ddj6 encourus. Ceci aboutirait A de 
nombreuses confrontations qui pourraient tourner mal si chacune des parties pense que
l'autre est de mauvaise foi. Contrairement A Bafoussam, ob la SPC pratique des achats 
en ses locaux, la quasi-inexistence de ddbouchds 6 Ngaound6rd n'offrent pas d'issue aux 
livreurs. 

Tous ces problbmes se poseraient mme si MAISCAM annongait ses prix d'achat 
A la radio de telle sorte que la partie livreuse connaisse les enieux. IIest donc clair qu'un
acheteur de cette taille doit s'approvisionner le plus centralement que possible pour
minirniser ses coOts de transaction. 

C'est cette logique qui rend les importations attrayantes: en une seule commande 
et dans un bref ddlai, un seul fournisseur amdricain n'aurait pas de difficult6s Asatisfaire 
tous les besoins de MAISCAM pour plusieurs annees. De plus, la transaction peut se faire 
avec trbs peu de personnes par t~l6phone et FAX, surtout si I'acheteur jouit d'une bonne 
r~putation parmi ses cr6anciers. 

La qualitd. L'aspect qualitd a aussi une dimension rpgionale. Par rapport au
probl~me de charancons et de moisissures des provendiers, la qualitd ne pose pas de 
problmes dans les climats secs de la province duiNord et du nord de l'Adamaoua. Mais 
il faut toujours un nettoyage des grains, n6anmoins, car ils arrivent avec des cailloux, de 
la terre et des matires v~gdtales. Par contre, on peut compter sur le mais importd pour 
6tre homogbnement propre. 

Le cr6dit. En principe, le cr6dit ne devrait pas jouer dans les importations de 
MAISCAM le meme r6le que chez les provendiers. puisque MAISCAM a pour son grits trois 
grands clients qui peuvent regler leurs factures sans tracasseries (SABC, 11,et Guiness).
Donc, si MAISCAM a des probl~mes Jans ce domaine, ils devraient relever de sa gestion 
financibre. 

Comment r~duire les importations de MAISCAM au profit de I'aqriculture du nord? 
D'abord, il faut repr ciser que les elements de solution ci-apr~s ne s'appliquent
pratiquement qu'au nerd-Cameroun, plus particulibrement b la province du Nord, au nord 
de I'Adamaoua et au sud de I'Extrdme-Nord, cause de leurs mais trbs vitreux, secs, et 
de leurs distances par rapport b I'usine de Borongo. 

Ensuite, il convient de rester objectif, car 6tre simplement pro-planteur ou pro-
MAISCAM ne rdsoudrait pas durablement le sujet des importations de MAISCAM. 

Centralisation des achatslocaux. S'agissant des achats locaux, nous avons d6jA
6voqu6 la crainte I6gitime et bien fond~e d'une rupture de stocks, la logistique compliqu6e 
et co~teuse d'achats locaux en grandes quantitds et la qualit6 variable du mais local livrd 
Nous en avions conclu que ces probl~mes ne peuvent btre resolus qu'avec la centralisation 
des approvisionnements locaux, dont les effets seraient: 

de r~duire la multitude de partenaires A un ou deux grands fournisseurs, 
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* d'6viter les risques de rupture de stocks par un contrat d'approvisionnement qui
fixe les quantit6s A livrer 

* d'assurer le contr6le de la qualit6 par le fournisseur local. 

II n'y a actuellement que deux organisations dans le nord du pays capables
d'apporter une pareille solution si on leur permet de pr~lever une marge decommercialisation couvrant leurs co~ts; car, quoiqu'elles pr6sentent I'avantage d'opdrerdans I'int~rdt public, ilne s'agit pas de subventionner une opdration commerciale capable
d'auto-financement. 

Nous proposons d'abord la SODECOTON, qui a prouvd qu'elle dtait capable de mener des op6rations de grande envergure concernant le coton et le vivrier en rotation 
avec le coton. C'est la seule organisation qui a pu durablement effectuer de lavulgarisation agricole Abon escient, car elle a persuad6 les planteurs d'adopter plusieurs
innovations culturales, et elle est parvenue b augmenter continuellement les rendements
des cultures qui l'int6ressent. Elle a une competence prouv6e en cr6dit rural. Elle a une
comp6tence prouv6e en mati~re de logistique 6 grande 6chelle: collecte du coton-graine
dans trois provinces (de l'ordre de 100.000 t anruellement), dvacuation dui coton-fibre 6l'int~rieur et I'extdrieur du pays (50.000 t annuellement), maintenance d'un parc motoris6 
avec renouvellement de pibces et personnel spdcialis6 y relatifs, achat et distribution 
d'intrants agricoles en quantite's massives, etc. 

La SODECOTON a I'avantage de cornpter parmi ses employrs des individuscomp~tents et d~voues au bon accomplissement de leur travail. En 6levant encore le ratio
d'individus qualifies- ce qui irait d'ailleurs dans le sens de la restructuration en cours-la
chance de r~ussite d'un approvisionnement stable en mais ne serait que rehauss~e. 

Pour ces raisons, nous pensons que les 10.000 ou 15.000 t de besoins externes
de MAISCAM ne sauraient d~passer les competences techniques et logistiques de cette 
institution. 

Qu'en penserait la SODECOTON? 

D'une part: 

* Le mais convient parfaitement la rotation du coton (L. Gaudard, SODECOTON); 

* Une marge de commercialisation de 15 ? 20 FCFA/kg couvrirait ses frais, un facteur 
important, car elle ne peut plus grever son budget d6j6 d~ficitaire; 

* La garantie d'8tre pay6e par MAISCAM est possible (voir plus bas). 

D'autre part: 

* Le ma's gfnerait le coton: 50 FCFA/kg payds au paysan rdmun~rent sa journde de
travail A800 FCFA, alors qLle le coton la r6mun~re actuelleinent A 500 FCFA. 

Mais peuvent 10.000 b 15.000 tonnes de mais genef une culture de coton de
115.000 tonnes si on s'organise pour les accommoder? Seule la SODECOTON peut yr6pondre, n6anmoins cela nous parait plausible parce que la SODECOTON avait activement 
promu le mais sur ses pprimbtres-c'est elle qui a d'ailleurs v6ritablement lanc6 cette 
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culture dans la rdgion, comme evoqu6 6 la partie II. Elle a m6me achetd le mais pendant
10 ans pour encourager sa culture, et ne cessa ce programme 1985/86 qu'6 cause deen 
difficultds financi~res. Or, si MAISCAM lui payait les frais ndcessaires pour couvrir ses
coOts, ne serait-ce pas une opportunit6 de reprendre un programme qui avait jadis du sens?
De toute fa;on, c'est une dvolution Alaquelle la SODECOTON devrait se pr6parer, puisque
le nord du pays ne devrait pas rester prisonnier d'une seule culture de rente. 

La deuxi6ine organisation que nous proposons est le Projet Nord-Est B6nou6 (PNEB).
IIn'a que 20 ans d'existence, mais depuis quelques ann6es ilprouve sa capacit6 d'animer
les planteurs de mai's de son pdrim~tre et de les organiser en associations de producteurs 
avec leurs greniers villageois. II a pu augmenter le rendement des pa'sans encadr6s. II 
a aussi les camions capables d'assurer !a collecte. Le projet NEB n'a pas encore fait ses 
preuves comme la SODECOTON, mais ilconstitue une seconde alternative. D'ailleurs, il 
a actuellement une avance sur la SODECOTON puisqu'il a pu vendre 1.780 t de mafs A
MAISCAM dans le premier semestre de 1993 et il serait m~me question d'en livrer 5.000
pendant la campagne 1993/94 (Abien noter, cependant, qu'il n'y a aucune concurrence 
explicite entre les deux organismes concernant le mats, ca(, b notre connaissance, la 
SODECOTON ne sollicite pas de rapports commerciaux avec MAISCAM). 

II faut ajouter que ces deux organisations ont de I'expdrience en cr6dit de 
campagne, lequel credit permettra de maintenir ou rnme d'am6liorer la performance
technique de la maisiculture orientde vers MAISCAM. 

Pour permettre 6 ces socidt6s d'opdrer convenablement, ilfaut compter une marge
de commercialisation de 15 A20 FCFA/kg. Prenons comme r6fdrence I'approvisionnement

recent de MAISCAM par le PNEB. Dans le prix de 60,5 FCFA, le PNEB a perqu 5 FCFA
 
pour la collecte interne. Cependant, ila absorb6 certaines charges qui n'ont pas dt6

refl6t~es dans le prix - le PNEB 6tant un projet de ddveloppement, rappelons-le - telles que

le salaire de I'animateur rural qui a coordonn6 toute I'opdration, le salaire d'autres adjoints,

et I'amortissement des camions. Donc, il
y a un elment encore artificiel dans sa structure
 
de prix concernant les frais de collecte interne. Cependant, on notera que les 5,5 FCFA/kg

du transport Garoua-Borongo soient ceux nue demande le secteur privd actuellement (cf.

tableau B.32).
 

Par consdquent, un mais local propre fourni dans de durables conditions reviendrait
 
entre 65 et 70 FCFA/kg livrd ABorongo, un prix encore infdrieur au prix calcul6 plus haut
 
pour le mais import6 si les droits d'importation sont pays.
 

Probl~mes lis Ala centralisation des achatslocaux. Du point de vue de MAISCAM,
le contrat d'approvisionnement avec un grand organisrne de d6veloppement comporte 
encore des problImes. 

1. Contrairement au coton pour lequel il n'y a pas pratiquement d'autres d6bouclids 
que la SODECOTON, le mats peut se vendre ailleurs. En particulier, quand les prix sur lesmarches locaux seront sup6rieurs A ceux fix6s par le contrat d'achat de MAISCAM, 
comment empechera-t-on au petit planteur de se ddrober ce contrat et vendre une partie
de sa production - ou toute sa production - Ade meilleurs prix? Apr~s tout, une sdcheresse 
porteuse de famine s'abat sur I'Extrr-ne-Nord chaque 3 ou 4 ans en moyenne (les
derni~res: 1983, 1987 et 1990). Par la migration des produits vivriers, la province du
Nord subit I'effet de ces famines qui font monter directement les prix des produits
consomm6s habituellement dans I'Extrdme-Nord, puis indirectement les prix de produits 
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comme le malfs par effet de substitution. 

Cependant, les tonnages b livrer b MAISCAM seraient si grands par rapport aux 
quantitds habituellement commercialis~es que les fuites vers des alternatives plus 
r6mun6ratrices ne pourraient 6tre que partielles: le marchd ne pourrait pas tout absorber, 
et au fur et 6 mesure que les fuites se produiraient les prix tomberaient, ce qui arr6terait 
le ph6nom6ne 6ventuellement. Un 6l6ment de risque demeurerait n~anmoins, car les fuites 
pourraient etre suffisamment importantes pour laisser MAISCAM avec un certain d6ficit: 
m~me si celui-ci n'est pas trbs important, il serait ennuyeux pour la soci6t6 d'avoir A se 
replacer sur le march6 pour combler son d6ficit 6 un prix probablement plus 6lev6 et avec 
le probl~me sus-wnentionn6 de logistique concernant les achats 6parpill6s sans assurance 
de qualit6. Importer donc le d6ficit caus6 par les fuites? Les importations en petits 
volumes coOtent plus cher A I'unit6. 

2. Un probl~me capable de menacer la stabilit6 des arrangements: comment 
l'organisme de d6veloppement contraindra-t-il le planteur b repayer en nature les credits 
en intrants contract6s en d6but de campagne? Encore une fois, pour le coton c'est 
relativement facile puisqu'il n'y a qu'un d6bouch6 par lequel le producteur doit passer: 
l'organisme de d~veloppement lui-m6me. Les d~bouch6s alternatifs du mais rendent le 
recouvrement des crdances plus difficile. D'ailleurs, cette zone est peupl6e de migrants - la 
colonisation de la Bdnou6 btant le but des projets NEB et SEB - qui d6sertent souvent les 
lieux sans payer leurs dettes. 

Cependant, le PNEB et la SODECOTON surtout ont d~ji amass6 une experience 
consid6rable dans le cr6dit. Ils continuent 6 raffiner leurs techniques de recouvrement qui 
d6passent d6j6 la marque des 95 % dans le cas de la SODECOTON. 

3. Finalement, il faut noter que le PNEB expire en 1994 et que l'organisation des 
planteurs est encore trop fragile pour que de si lourdes t~ches lui 6choient. Nous avons 
visitd une association villageoise de planteurs pres de Garoua, et il nous a sembl6 clair que 
ces planteurs n'6taient pas encore en mesure de prendre en charge la commercialisation 
de leurs produits. Ils paraissaient peu sOrs d'eux-m6mes, regardant fr~quemment 
I'animateur rural pour lui laisser la parole. 

A priori, il n'y aura jamais de certitudes vis-b-vis de ces problmes. La meilleure 
solution est empirique: nouer graduellement les liens commerciaux au fur et mesure que 
les resultats se confirment ositifs. MAISCAM a recommenc6 ses achats locaux en 1993. 
Nous ne sommes pas certains de ses motifs, mais cette reprise s'effectue dans le sens que 
nous pr6conisons, i.e., avec un organisme qui peut int6grer production, contr6le de qualit6 
et commercialisation. II s'agit pour le Gouvernement de I'encourager sur cette vole. 

Comment assurer que MAISCAM respectera ses termes? Car les problmes no 
r~sident pas d'un seul c6t6. Jusqu'A prdsent nous nous sommes efforc~s de prendre les 
intdrdts de MAISCAM en compte. Or MAISCAM, selon nos communications avec 
plusieurs opdrateurs de la fili6re, n'est pas le meilleur des payeurs. Elle paie souvent une 
partie de ses dettes en esp6ce et le reste en sacs de farine pour se d6barrasser de ses 
surplus de stocks, car la farine ne passe pas toujours bien sur le marchd. A son actif, 
cependant, nous ajouterons que quand cette farine s'avarie chez celui 6 qui elle I'avait 
donn6e en paiement, MAISCAM la remplace par de la farine fraiche, mais les coits de 
transport ne sont pas 6 la charge de MAISCAM. 

-1ll-15



Le probl~me avec ce mode de paiement c'est qu'il n'est pas pr6vu explicitement au 
d6part puisque MAISCAM se reserve la prerogative de surprendre le livreur. D'autre part,
le cr6ancier (un grossiste, par exemple) peut avoir des difticultds A revendre la farins. La 
farine peut 8tre consid6rde comme un mode de paiement partiel- surtout s'il est offert 6 
des conditions irrdsistibles-car il arrangerait certains petits planteurs au niveau 
alimentaire. A la limits, cependant, il faut envisager un paiement entibrement au comptant 
pour satisfaire les besoins de liquidit6, pressants des planteuis. Vu leurs connaissance des 
conditions dconomiques des planteurs de la region, il reviendrait au PNEB ou A la 
SODECOTON de fixer les termes de ' change avec MAISCAM. 

Une solution de recouvrement qui donnerait confiance aux fournisseurs serait que
la SABC-IB d6duise sur ses paiements h MAISCAM les sommes dues au groupe de 
production pour chaque livraison de rnais, et les lui paye directement. Plus les risques sont 
6cart6s, mieux marchera la fili~re. Apr~s tout, si MAISCAM comprend bien le risque de 
rupture de ses stocks, peut-elle ne pas comprendre I'attitude du planteur qui risque de se 
voir r~mun6r6 en farine? 

Les Prix locaux peuvent-ils Atre concurrentiels? IIexiste une diff6rence entre la 
situation des provendiers et celle de MAISCAM: la g6ographie des espaces
d'approvisionnement. Les provendiers s'approvisionnent surtout A I'Ouest. 
MAISCAM-pour le peu qu'elle achte au Cameroun d1rpuis son contrat avec la 
SABC - s'approvisionne surtout au Nord Acause de la proximit6 des fournisseurs et de la 
vitrosit6 (duret6) de ce mais. Comme nous I'avons vu plus haut, le cycle des prix au 
Cameroun rend le mais local comp6titif dans les mois qui suivent la r6colte; cependant, les 
prix au Nord dtant d6j6 plus bas qu'A I'Ouest, cette pdriode de compdtitivit6 peut durer 
plus longtemps aU Nord si I'achetelor de ce mais se trouve d6jA A Ngaound6r6. 

Plus important encore est le facteoir NEB qui sera peut-6tre un module pour le futur. 
L'arrangement r6cent MAISCAM- Projet NEB a d~bouch6 sur des accords avec des prix 
comp~titifs. 

En effet, le prix CAF du mais import6 en grandes quantitds se situe dans une 
fourchette de 40 A 70 FCFA, rendu Douala (cf. tableaux B.6 A B.14, particuli~rement B. 12 
et B.13). Le prix, rendu usine MAISCAM, devrait avoir une structure approximativement 
comme suit, en FCFAikg [sources entre crochetsl: 

,.0A 50,0 Prix CAF, port de 0ouala [Douanes, tableau 8.13]
 
6 a 7,5 Oroits de 15 % [tarif en vigueur]
 

8,0 Taxes, transitaires, ensachage (ONPC, SGS,...) [MAISCAM]
 
1,6 Transport & manutentions diverses port-gare de Douala (nos enqu~tes]

7,5 Transport par voie ferree Douata-Ngaoundere (nos enquetes]

1.5 Transport &manutention. wagons Nqaoundere-usine (nos enqu~tes] 

65 6 76,1 TOTAL 

Or, le Projet Nord-Est Bdnou6 a vendu 6 MAISCAM 1.200 t en fdvrier 1993 6 60,5
FCFA le kilogramme, rendu aux magasins de l'usine. La structure de ce prix suit, en 
FCFAIkg (source: M. Bruneteau, Projet NEB): 

40,0 Payes directement au planteur
 
10,0 Versement 6 l'association des producteurs au profit des membres
 
5,0 Frais de cotiLecte du Projet NEB
 
5, Transport Garoua-Ngaound6r6.
 

60,5 TOTAL
 

Ce prix total au planteur de 50 FCFAIkg (40 + 10) pourrait-il ,tre maintenu au cours 
des ans? M. Bruneteau. animateur rural du PNEB, pense que ce prix valorise la journ~e de 
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travail du paysan , 800 FCFA, ce qui est addquat A la lumi6re des 500 FCFA/jour de travail 
que procurent le coton (Fusillier). Cette valeur correspond aussi Anos calculs (voir fin de 
la partie sur la production ou le tableau B.?). D'ailleurs, un examen du tableau B.3.a, 
colonne Garoua surtout, sur les prix du nord, montrera que, malgr6 les premi~res 
apparences au contraire, I'assurance de M. Bruneteau est fondde. 

En effet les prix du tableau B.3.a sont gdn~ralemer,* supdrieurs A 50 FCFAIkg. 
Cependant, ce sont les prix de vente des grossistes. Or, nous verrons dans la prochaine 
partie sur la commercialisation que les grossistes du nord pratiquent plus de sp6culation 
que ceux du sud. Leurs marges entre I'achat at la vente sont donc relativement dlevdes. 
De plus, nombre d'op6rateurs et d'observateurs du nord nous ont communiqu6 que le prix 
d'achat aux planteurs de cette r6gion varie de 25 A50 FCFA/kg. Los 50 FCFA negoci6s 
par le Projet NEB tombent donc au haut do la gamme Alaquelle les planteurs sont habituds. 
Cette fourchette de prix pay6s aux planteurs, plus 6lev6s lorsque rendus AGaroua Acause 
du transport, est d'ailleurs compatible avec les prix du tableau B.3.d. 

En conclusion, le Nord pout entretenir des relations mutuellement int6ressantes avec 
MAISCAM par rapport aux importations, pourvu que les plantours soient organis~s sous 
la tutelle d'une organisation qui leur fournit un support technique et commercial. 

Conclusion. A I'actif de MAISCAM, nous rditdrons qu'elle a d6jb entamd un achat 
de 1.780 t avec le Projet NEB at, d6but de 1993, et qua lors de notre visite dans le Nord 
en avril de cette annde, il 6tait question d'un dventuel second accord de 5.000 t pour la 
campagne 1993/94.2o 

Ces initiatives d'achats locaux en grandes quantit6s sont des initiatives heureuses 
pour la ma'siculture du nord-Cameroun. Nous recommandons donc que le Gouvernement 
encourage la continuation de ces initiatives, d'autant plus qu'elles peuvent 6tre rentables 
pour MAISCAM. 

De plus, MAISCAM a b6n~ficid de conditions favorables dans son contrat 
quinquennal avec la SABC: ce dernier achbte le grits local au prix fort jusqu'A hauteur de 
70 % de ses besoins et il a fallu que le MINDIC annule la pdrdquation stir le residuel de 30 
% pour asseoir I'accord. En 6change, il est plausible de demander 6 MAISCAM qu'elle 
renonce en partie 6 la sol. lion de facilitd qua sont les importations afin de contribuer au 
d6veloppement du noro -meroun d'autant plus que la solution locale peut lui 8tre 
avantageuse. 

Pour consolider le succbs de cette initiative, le Gouvernement devra aussi s'assurer 
que MAISCAM respecte ses engagements de payer promptement et au comptant. Nous 
avons d66j sugg6rd une facgon de ie faire, le recouvrement 6 la source (SABC-IB). 

Du c6t6 des fournisseurs, le Gouvernement pourra utiliser son influence aupr6s de 
la SODECOTON et/ou du PNEB. En tout premier lieu, il s'agit de faire le point avec les 
agences de financement du PNEB pour soupeser la fermeture de ce projet A la lumi~re ne 
serait-ce que du nouveau r61e qu'il pout jouer dans la ma'siculture. Pour Atre cori,pl6te, 
cette d6marche doit aussi tenir compte de la SODECOTON qui est probablement 

2°Cependant. comme mentionnd plus haut, nous avons appris de MAISCAM qu'elle avait aussi 
placd une commande de 8.000 tonnes 6 I'tranger r~cemment. Nous espdrons qu'il n'y a pas de 
conflit entre ces deux dimarches. 
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l'alternative la plus durable, si sa gestion de l'opdration peut rester absente da politique. 
En dernier lieu, le Gouvernement peut aider les socidt6s de developpement 
(PNEB/SODECOTON) en matibre de poursuites judiciaires ou polici~res A I'endroit des 
planteurs-membres qui ne respectent pas leur contrat de cr6dit ou de livraison avec 
l'organisme de d6veloppement. 

Les enjeux seraient 6ventuellement de taille. A 50 FCFA/kg pay6s au paysan, une 
commande de 10.000 t plac6e annuellement par MAISCAM g6n~rerait au moins 500 
millions FCFA de revenus directs dans le paysannat annuellement.21 A 2,5 t de 
rendement 6 I'hectare, 4.000 planteurs d'un hectare en moyenre entreraient dans un 
circuit dconomique relativement stable 

3.1 Les d6bouchds de MAISCAM pour le grits: les brasseries 

Aucune brasserie ne consomme le mais directement. Cependant, certaines d'entre 
elles utilisent un de ses sous-produits: le grits. C'est pourquoi nous explorons maintenant 
la filiire ma's en aval de MAISCAM, afin de mieux appr6cier les forces qui influent sur 
l'amont de la filire. 

IIy a quatre brasseries fabriquant la bibre de type europ6en: la S.A. des Brasseries 
du Cameroun (SABC), la International Brasseries (18), la Guiness, et I'Union Camerounaise 
des Brasseries (UCB). La SABC domine le marchd et a r6cemment achetd la lB. 

Toutes ces brasseries utilisent comme mati~re premiere dominante le malt (d'orge) 
qui est import6 enti6rement de I'dtranger. L'orge est trbs pris6 par les brasseurs pour ses 
propri6t~s germinatives qui se rdpercutent sur la saveur. En Allemagne, par exemple, on 
n'utilise pratiquement que le malt comme source d'hydrate de carbone en bire. 
Cepandanr, tous les brasseurs ne sont pas de la mdme dcole. Certaines formules 
appartenant Ades marques bien connues m~langent d'autres c~r6ales au malt. De ces 
cr~ales secondaires- mais, riz, sorgho-la plus populaire est le mais, utilis6 sous forme 
de semoule d'amidon ou "grits". Les formules les plus connues utilisent de 20 b 40 % de 
grits et le reste en malt. Utilis6 b hauteur de 30 %, le grits constitue 5 A5,5 kiiogrammes 
par hectolitre de bire. 

C'est ainsi que-chez les brasseurs industriels du Cameroun on retrouve des formules 
de malt pur ou celles qui mdlangent malt et grits. 

L'UCB n'utilise pas de grits. Elle op~re avec une licence autrichienne ("Gold 
Fassel") qui insiste sur le malt pur. Quant Asa propre bire, la "King", elle utilise aussi le 
malt, mais I'UCB n'exclut pas un jour I'usage du grits dont les qualit~s sont connues: 
couleur plus claire, gain de temps dans le brassage, pas de coits additionnels de 
technologie. Quand le grits est utilisd dans des proportions allant jusqu'A 30 %, notre 
communicateur pense m~me que le goit ne changerait pas beaucoup. Si la "King" devait 
se fabriquer avec du grits b 20 %, I'UCB pourrait alors consornmer environ 2.000 t de 
grits. 

La Guiness n'ernploie que le malt pur; sauf dans le cas de sa bire blonde ("Gold") 
qui n'utilise encore que de faibles quantit6s de grits, de l'ordre de 70 6 100 t I'an. Selon 

2 On obtient un avantage national net mrme apr~s avoir soustrait le coot CAF des intrants 

importds (surtout les engrais). 

-111-18

http:annuellement.21


notre dommnuicateur, ala G'uiress, MAISCAM fournit .,ntiereinert le grits.e t 'a',qua IJt6 est*...

bonne. eLpi x'est a230,:FCFA/kg, reI dU usinle Guiness a Douala.j
 

SABC, et lB. SABC.irnarques332ise, euir uTborg",)a ne part du. 
ffd&ir 'de la~bibre d 're de8V t r6ceininer't ache4l~ra~e "Castel",
 
r1Wsigr Depiis I c I:"' janIivicr' 199 1, , groupo SABCIB1 
 fait pair t ie du groupe fraiiqais4

"Castel" - anicion grou~pe BGl (Brasseries ot Glacibres lilterna tioriales) qui so fiomimait
 
auparavant Brasseries et Glacibres Inter-Indochine. ,~
. 

Lc cjrotipot SA6BC- - 11B st Ic (Jrind corisoir i r i r do (Irit s, car looroto so o
 
comrpos~es de mall et de grits. Or ce grou~pe SABC - IB constitue AiIui seul I)Lus de,80 %
 
dii marcMi cameroun11aiS.W''est [pour(guci I0 inarch6 de la bi~ re est important p)our la fili~re
 
1113*s MI Ciamlerouui.l Cette importance sernit rest~e encore potentieille n'etnit-rce la pronce 

ASAfdiopuis 1:988 deoam~ei capiale do produimle grits localpuint. DO pIuIS, 

Lia~o
cojonctutre tncniiu at~e~ st d~favorphle AtIn INi~ire fit migr La
 
con:sommaln ionY de hio'rn (I t'.nhircotiI c.1ui Il Ci,,111 (ul do.,pi-: !8(,.(!Ion
Irors
 
(:Ol ~III1iil:;Itf(I11,~dos I ;r'.iiow;. I'll !-I miuulllmn' rIIllI3Itf;1~tI~lhH~: '3
 
M)IIS0hlIII1lIticfll Iot;iloI I llliit 3.!)1IiuiII,. I 1991 1:1i 1992/93, (I t~~''I
 

do lliow.3 m suii tilm cht l fp Uf:3111 w; 7 ;11r,,CIh! 10(I'N, rlii i II'iiii 
 ;I*a vit limln m
 
1992/93. Et 1993/941 sn0 I,y!ilcort! 111(1! III (~io c.1 iltf. sulmii If!";
fcoIliIllldf-16':(h! tIfts n11) 
Iro(1) S A BC -- . i IF,I *' 1 1-IiII II I;11;1)1 I'in;'I I'I*'*'*2 1.). I, !,; I 

t 0pa;r31IIS OliSM t1 I IS (Itll :I301!XliIitIm~it hInb iissu dl! ('()1l ~ill 1,11 1 ( IfIII) il'Ii Ia
baisse des revei)LS. 2 

Comnmo to plus fort duIIImirclu! con jn end irs burrs ("hIdse(I malL w1 (I,! (Jr ItSA(Il

group6) SABC-IB3, In1demniudo do glits "I*uu 
 si Ihaussi;. D.ajiproxilw i volmPit 1".000 t PI
1992/93, los coniIlilhi(Ps tdo (rits pii 
 rspar SADO:I I rvMAI',CAMv sn, 1993/1,994

Jpassrmoriti 9.000 1."
 

it) I-6,n ti)i i 6vnrIt ujll In s i i;'l1p) 7nils lfos hr iassl!Ll owIIi suili I"IIm)il.55 (10 
domiiide. Nntiteolnnielit,(In'lI So imI dof6u~rlp(rv~nnr'oqop S/\I-'h 113I'a stiflin 

ISoslui1I lt 'Iino IQ1 SABC.(ll 30(11 Us Itos ifluelms 1111101ikitel ~' 

Par contro, 1")cmIisP de 51 s immrqtiw; iihaso (If t! to qrm SAU(C1M, ut fliis"-

HIM1 tro)s IiiOilltf PIriS iere ta Giui 305, pm1 to trur lomi t 
 die. sni 1,i~ro 1mI'? (voir 1) 111s
 
haut) - a eteJ p~liilIso( par tol Ill loll dIos rltorts (In M\/AISCAMl kLe cwit ld grits I
 
douldvdod 110 FCF:A//ku; (rmirdh, mnf.-i:iiii tdo DIinla) lIms dt's II3Inrm1l1 I t o1311010,

od Lilt tix doc 215 F.CI://Ae; iiwml3 1 wlf' fi; (Iff, lm;3i m;ius 1(lum 1(H dw f(fl' n16Iuu''
 

Iacdinsomiimuirii (h il Ic c hule sll C'tr( t:(IpulfIsf'L p111 113ili llitiouI (Il I ll(t!Vu( inI., 
Uric des colis;plonlcos deC coti tA-.oIj1)Iwt(It floVifait-ctI 10l Ilf,' 131111'IiU it d116 (ilicrJlt S
 
310, fililcm(iliiiI 
 do";m(10,11!,dnc lI3,iI!Iw' w llf'm' (kill.;161t11313 If'tr pf!irSARL It 

0'4> Il1I u y ~ Il'im tpI;m cm i I t, )ml le f 
f_ _ __ .ItIu_ jm Iolf_ n il w a ld lm li' o jm m ),l A 4't 

c o l ~ v(;Il (!I (j all s s h w~lI& 1 n ulio al s ll v lil sol (1! 1;Ill m olo q w all .Iv ! I s 1;(6I6;c I(6I1k-1 I lot 110 r -iff33 (hIIt r( iII !h 1(!!,f11(0fwt 11 r11111 I 13111!!,,I! lU3I.3 a 

http:Im)il.55


hiohhhhhl soial tilw 'Mlo;Iiliitiunl Vvs (ii!; ;hltorii;iIlvq-; fill if,; oii(iirmi ;i-s. h! i:w; poiiticuiior de 
la biiie ten~d cot ajusteet didliciu, car Iw oIriiulw; dlo t.uluposituii doivont fftre 
respec I es stuictoiiioit - coiltrairorrion! mux foriiiulos des iiiovoniiJios (It i cI (jrIquIIt (uafid
U110 rati~re pro iC~r e se fait rare. Dan s le nmcirch6 de la bi(~re ci i jor 1.111f (irhhitl c 'est 
changer do imarqu~e. 

fv1~lii2 I-' (A: ~ rmilliui t (ii) Illmur in! f i! ijvri jm i 0!t iii ioi !;ihle). A1 i o; I01it, ni 
af l i l qu~i o s tI ilv sO i oi LaI 110(!w 1i -.(!(O i atIl ir 0 1(."; ;ifIlo.II orilt til
 
1)01111( hii're, ris 011(0 
 ost rI quoIiruAiMIt 10 "'11.1 typo Conlsorlilim" o (JI s iliSiili X de~' 
C01ii1NissourS cniiir' l'Allemiiaqiio. Lh! iiiilt couit o iis cli(r (IOO Io grits (de rv1AISCAMv 
(voir tableaU B. 16 pouir Urio evolution s~j; los 20 (Joriies annious). 

Outie ItaltiINIitivo iiiat Iou~ ,o ;s~i~ lloIW h!pimIiiot otr t!ii toO i! silihstittlOr 
In 5foi CIiI all i 

'4.LES'BIFRES I IIAI) I IONNEIL FS; 

AttJicat; sl i do i x plu I 11 omildi!ii i ti' i y) ;(I( o pnon' (,i l i - t i ;-tmi 

5. AU Ii RES"l U I ILIpf itIfll.Ih- UE~y. SIIA If-DU "I5~j3A Ihl LiE MAISI 

6.ll[ ESSE ~m -.xs VI( tl"I-(Il 

t) :I JIIi Is. (h 1:1 v;i hln's I a fI l wa I:It- I n's I'i f fi ll:p In :) ii I n 'fni iois i 

I'lll'(ILI h , l d''ii-; llIl i.11,;11110 ' *E1T 1 CC11i'.AVA!A(. JP ' x 

Iflaf'-Imlt 2"1d, hI~;-4mA 



mises au point par l'IRA dans les anndes 1980, les varidt6s CMS ddcrites plus haut (cf.
description de I'dvolution du mal's au Cameroun). 

Les vari6t6s de semence hybrides font un d6but timide au Cameroun. De par leur
homogdndit6 gdn6tique assurde, elles produisent des 6pis b la m6me hauteur, occasionnant 
ainsi une rdcolte mdcanis6e trds efficace par les moissonneuses. Les hybrides ont aussi 
les meilleurs rendements avec de bons sols et de grandes quantit6s d'engrais. Ces varidtds 
se rvlent donc avantageuses pcar les grandes exploitations m6canis6es. 

II n'y a pour le moment qu'un producteur commercial de spmences hybrides au
Cameroun: la filiale camerounaise de la firme Pioneer, avec sa ferme de production A
Garoua, qui a commenc6 ses opdrations ici en 1991. Dans une moindre mesure, ily a
aussi le programme de s6lection de semences hybrides do l'IRA qui en vend A une dchelle 
tr~s limit6e pour le moment. 

La demande des hybrides au Cameroun se manifeste principalement dans les
grandes exploitations m6canis6es, notamment MAISCAM (cf. tableau B.14). II n'y a pas 
encore eu de relations stables entre la demande et I'offre locale encore embryonnaire. Par
cons6quent, les grands acheteurs maintiennent encore leurs fournisseurs traditionnels qui
sont 6 I'6tranger. Quoique Pioneer ait vendu quelques tonnes d'hybrides aux grandes
fermes industrielles locales en 1992 et 1993, iln'est pas encore dtabli qu'elle sera leur 
fournisseur principal A l'avenir. 

7. LE PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM) 

Le bureau de cet organisme des Nations Unies au Cameroun a effectu6 des achats
locaux de maifs (tableau B.22) pour les besoins de son aide alimentaire d'urgence au nord-
Cameroun, au Tchad et A la Rpublique Centrafricaine A cause de leur propension A la
s6cheresse depuis une trentaine d'annees. De par leur nature, ces achats sont
sporadiques: par exemple, 1.566 t pour un projet FAO/PAM au Tchad en 1988, 1250 t de
mais (surtout) et de sorgho achet6es 6 I'Office C~rdalier en 1991 pout une aide d'urgence 
au Cameroun, 1250 t de farine de ma's provenant de MAISCAM pour une aide d'urgence 
au Centre-aftique en 1992. 

8. LES DEMANDES GABONAISE ET TCHADIENNE ALI CAMEROUN 

Nous avons dej cit6l'6vidence de flux allant vers le Gabon et le Tchad. Les achats
semblent surtout destines A la provende au Gabon et 6 la consommation humaine au
Tchad. II n'y a pas de demande de mais camerounais provenant du Nigdria ou de la RCA; 
au contraire, mais les flux sont sporadiques et peu importants. 

-111-2 1



IV. L'APPROVISIONNEMENT DES UTILISATEURS 

IIs'agit dans cette partie de continuer A monter vers I'amont de la filiire mars at 
ddcrire le circuit des fournisseurs qui approvisionnernt les grandes classes de consommation 
d~crites prdc6demment. Ce circuit se ressemble dans toutes les r6gions du pays ob se 
pratique un commerce significatif du vivrier. Dans le cas du mafs, ilse retrouve surtout 
dans les grandeG zones de production ou de consommation prdcddemment rnentionn6es: 
I'Ouest. le Nord-Ouest, I'Adamaoua et le Nord (production at consommation); Douala et 
Yaoundd (consommation). 

Avant de terminer cette partie avec des coits de commercialisation repr~sentatifs, 
nous argumenterons que la concurrence chez les fournisseurs est telle que leurs marges 
ne sont pas gonfl6es par des pratiques "anti-compktitives". Si une intervention de I'Etat 
est n~cessaire ici, ce sera surtout au niveau de la qualit6 de nombreux axes routiers et de 
la chert6 du mat6riel roulant qui augmentent les coCts de transport. 

1. LES OPERATEURS 

Nous ne nous attarderons pas ici dans une description ddtaill~e, vu la similarit6 de 
ce circuit avec celui du vivrier en g~n(ral et la disponibilite d'une litt~rature descriptive sur 

' ce sujet. 2

Les producteurs. Le planteur est le fournisseur fondamental de 1a fili#re d'abord 
parce qu'il est le point de d6part du processus de livraison, ensuite parce qua 
I'autoconsommation sur la ferme est la voie dominante d'6coulement du mafs au 
Cameroun, 
De plus, les producteurs vont souvent vendre directement leur rnafs eux-m~mes sur les 
march~s de brotusse. Ils se rendent aussi sur les plus grands march~s quand ceux-ci sont 
proches de 1'exploitation et que les routes sont bonnes. lls vendent directement aux 
consominateurs finaux, ou ades inzerm~diaires qui continuent I'acheminernent du produit 
vers des rnarch6s encore plus Iointuil'n. 

Le producteur engagera les services d'un taxi-brousse, ou peut disposer lui-m~me 
d'un vehtcule, rnais ceci est rare. Le v~hicule motoris6n est pas cependan. le seul mode 
de transport. Quand les quantit6s sont petites et les distances relativement courtes, le 
transport peut se faire sur ta tate ou par location d'un "pousse-pousse". Dans les zones 
enclavees et escarpdes du Nord-Ouest, le transport vers les march6s se fait souvent 6 dos 
d'8ne. 

Les collecteurs. Ce groupe d'individus peut faire le porte b porte des exploitations, 
acheter sur les marches de brousse ou rnme sur de plus grands march6s. Iltravaille pour 
un client qui lui demande une certaine quantit6 de marchandise. Le collecteur est un agent 
qui est sollicit6 pour sa bonne connaissance d'une r~gion: la localisation et la taille des 
exploitations agricoles, I'emplacement des march~s de brousse et les jours de marchd, 
1'6tat des routes, etc. 

Le client sera un grossiste en gdndral, mais ilpeut 8tre aussi un grand 
consommateur final (e.g., un provendier) qui veut eliminer le plus d'intermddiaires que 
possible sans toutefois s'engager dans de la micro-acquisition ardue. Le collecteur ach~te 

z4Notaminent I'6tude GFS-MIDAS (1987) (ont les refrences se trouvent dans la bibliographie. 
Nous citons aussi I'6tude sur la commercialisation dans le Nord-Ouest de G. Dixie (1989), et la 
th~se de E. Douya sur I'Ouest (1988). 



avec le financement du client, ce qui indique la confiance que lui fait le client. Parfois, 
cette confiance n'est pas m~rit6e et le collecteur disparait avec la somme confide. C'est 
pourquoi certains grossistes font la collecte eux-mdmes quand ils ne peuvent pas trouver 
quelqiu'un de tres sir, ou bien ils attendent les vendeurs dans leurs magasins. 

II est difficile de faire confiance un collecteur quant 6 la qualit6 du produit. Le 
collecteur trouve cette demande difficile A satisfaire: en plus de ses pdrdgrinations en 
brousse, il lui faudrait encore trier. Le coot en temps serait trop dlevd. C'est pourquoi les 
collecteurs refuserent cette contrainte lorsqu'elle leur fut imposde par un agent de I'Office 
c~rdalier en campagne d'achat dans 'Ouest en 1990/91. C'est aussi pourquoi ADouala, 
par exemple, nous awons rencontrd des grossistes qui montent personnellement faire leurs 
achats dans I'Ouest quand ils insistent sur la qualitd. 

Quand les routes sont praticables, le collecteur engagera un conducteur de taxi
brousse, de "pick-up", ou d'un camionneur. II peut 6tre camionneur lui-m~me. 

Les revendeurs. La princioale difference entre le collecteur et le revendeur est que 
ce dernier achete pour revendre son compte. Sa collecte n'est pas financde par un 
client. En deuxi~me lieu, les revendeurs ort un .harnp d'action plus ind~fini que les 
collecteurs. Ils peuvent se circonscrire a une egion, comme ils peuvent parcourir de plus
grandes distances. En fin de gamme, on les retrouve comme exportateurs. C'est ainsi que 
nous avons assistd, b Douala, au chargement d'un caboteur 5 destination de Libreville qui
avait 6t6 affrt6 par un groupe de 6 camerounaises, toutes revendeuses de mafs d'origine
nord-Camerounaise (et d'autres vivres, farine de manioc, produits maraichers, etc.). 

Les qrossistes. Ce sont g6neralement les intermddiaires qui manipulent les 
tonnages les plus importants. Alors que les intervenants precddents se retrouvent dans 
toutes les regions du pays, les grossistes- particulierement ceux qui ont des stocks de 
taille-ne se retrouvent que dans quelques villes: Bafoussarn et ses environs, Douala,
Yaound6, Garoua. Les ethnies barnildk6 et musulmanes du nord dominent chez ces 
operateurs. 

Nos enqu~tes indiquent des magasins capables de stocker seulement quelques
dizaines de tonnes, sauf Garoua, ou nous avons rencontres des Aladji grossistes

possddant des magasins de 
 100 A 200 t de capacitd. Nous avons eu l'opportunit6 de 
rencnntrer le grossiste r~put6 le plus important de la ville qui nous a ddclard avoir un
 
magasin de 2.000 sacs, c'est-A-dire de 200 t. C'est le plus important magasin relevd dans
 
toutes nos visites chez les grossistes. IIn'est pas 6tonnant que les quantitds stockdes b
 
Garoua soient plus 6levdes puisque son climzt est plus sec et donc peu propice aux
 
rnoisissures et aux charancons.
 

Les grossistes pratiquent deux modes d'achats: 

* Le mode sp6culatii par lequel le ina's s'ach~te apr~s les rdcoltes et se revend au 
fur et 6 mesure que montent les prix: 

" Le mode d'achat sur commande d'un client; la revente est donc immddiate. Ce 
sont surtout les provendiers qui placent les commandes. Elles sont de l'ordre d'une dizaine 

u centaine tonnes transport~es ensuite par camion, le mode de transportLine de 
pratiquement unique dans ce commerce d'intermidiaires, rndme quand les marchandises 
vont du Nord A Douala. 
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Si un groupe en dtait capable, ce serait celui des grossistes. Les grossistes 
constituent le plus petit groupe de fournisseurs, concentrds gdographiquement dans quatre 
centres seulement: Bafoussam et ses environs, Douala, Yaound6 et Garoua. Contrairement 
aux autres interinddiaires plus nombreux, plus dispersas et plus petits de taille, il serait 
moins difficile pour les grossistes de former des alliances et d'influencer d6lib~rdment les 
prix, puisqu'ils manipulent aussi de plus forts tonnages. 

A diff~rents points de la fili~re et A pratiquement toutes les opportunit6s, nous 
avons tent6 de nous dclairer aupr~s de nos communicateurs sur la question d'un 
comportement orchestr6 chez les grossistes. Dans les quatres villes sus-cit6es, la r~ponse 
des grossistes a 6t6 la m~me: il n'y a pas d'ententes explicites ou tacites entre ces 
opdrateurs. Dans une ville donn~e, les grossistes eux-mrmes citent d'abord leur 
nombre - petit par rapport aux autres op6rateurs, mais encore 6levd en valeur absolue. A 
Garoua, par exemple, les grossistes s'estiment A"quelques centaines", de telle sorte qu'ils 
ne savent mbne pas ce que les autres font. Ils qualifient leur concurrence d'intense 6 
I'achat et a la vente. Un d'entre eux a rdsumiJ la situation en une phrase: "Chacun pour 
soi, Dieu pour tous." Dans les 3 autres centres, les reponses furent semblables. 

Nous avons demand6 cette 1n1ine question A d'autres operateurs. A deux 
exceptions pres, ils ont 6td unanimes A affirmer que les grossistes ne suivaient aucurie 
choregraphie particulibre. Des deux opinions contraires, la preniere fLit celle d'une 
revendeuse traitant avec le Gabon et perstiadpe de la collusion des grossistes de I'Ouest, 
laquelle serait renforcee par I'holinogeneiite de leur ethnie. La seconde dissonance provint 
de la SPC qui ppnse que les grossistes de Bafoussam auraient aspir6 Acontraindre la SPC 
A payer un prix Pleve A la fin de 1992. 

Quoique contraire a la majorite, l'opinion de la SPC demeure ndanmoins importante. 
Cependant, nous ajouterons que 1992 fLJt une annee difficile pour les acheteurs de mais. 
Au debut de I'annbe, le march6 subissait une rarete, consequence des disruptions n6es des 
"Ailles inortes" de 1991. Malgrd Line production apparemnent normale-voire 
abondante - au milieu de 1992, la fin de I'annee connaissait encore une agitation inqui~te 
A cause de la memoire fraiche des prix 6leves du ddbut de I'ann~e. 8 Certains grossistes 
auraient rnme achete trbs cher en Octobre-Noveinbre croyant que les 6venements allaient 
se repeter: ils revendaient A perte un ou deux inois plus tard (communication de plusieurs
grossistes). I-nous semble, donc, que la SPC aurait pu 6tre victime a la fin de 1992 d'un 
phenombne de menoire collective persistante caracteris~e par une pond~ration elevde du 
passe recent. Dans un pays ob I'information technique existe et circule facilement, la 
disponibilit6 de I'information sur la bonne ricolte de 1992 aurait vite dissipd les 
anticipations de prix 6leves. Le marchi camerounais n'a pas encore ces caract~ristiques. 

Quant a la capacit6 individuelle du grossiste Ainfluer seul sur le rnarch6, I'6vidence 
ne la confirme pas. Nous avons d6jA mentionne les faibles capacit~s de stockage inaptes 
Ajotier un r6le speculatif imoortant, Al'exception de Garoua oo le stockage petit atteindre 
100 A200 t par magasin. Or mime A Garoua, les grossistes sont suffisaminent inombreux 
pour emp~cher une influence individuelle inportante sur le march6. De m~me, les 
quantites transitant chez le grossiste sont plus imoortantes que chez les autres inembres 
du circuit de commercialisation; mais toujours pas assez pour influencer le rnarchd, car un 

"SEn th6orie d'6conomique dynamique, il est souvent postuI6 que les agents dconorniques 

accordent une plus grande ponddration aux 6vdriements r~cents qu'aux 6vdnements plus lointains 
dans le pass6. 

-IV-5



grossiste tout seul reprdsente peu dans le volume de transaction de tous les grossistes de 
la localit6. 

REGIFERCAM est la seule voie ferrde dans le pays. Elle transporte le grits vers 
Douala et dvacue les grands tonnages vers le sud du pays. Pour les plus petits tonnages, 
ses compdtiteurs sont I'ensemble des propridtaires et chauffeurs de camion, un groupe au 
sein duquel r~gne une vive concurrence. Comme I'indique le tableaL, B.32, le monopole
REGIFERCAM ne rench~rit pas les coOts de transport si on compare ses tarifs ceux des 
camions. 

Les coOts de transport et les marges des transporteurs. Les tableaux B.32 et B.33 
presentent I'6vidence que nous avons accumulee 6 ce sujet. Su- l'unique circuit pratiqud 
maintenant par la REGIFERCAM-Douala-Yaound&-Ngaound6r -ses tarifs de fret sont 
avantageux par rapport au transport routier, particuli~rement entre Ngaounddrd et Douala: 
7,5 9 FCFA/kg contre 18-20 FCFA par camion, au minimum; et entre Ngaound~r6 et 
Yaound6, 6 FCFA/kg contre une vingtaine de FCFA par camion. 

Le coat du transport se situe entre 5 et 7 FCFA/kg sur les axes routiers les plus
importants: Bafoussam-Douala, Mbouda -- Douala, Bafoussam-Yaoundd, Garoua-
Ngaounddr6 et Garoua-Maroua. Ces axes sont comparables au niveau de la distance et 
de la qualit6 des routes. Entre les trois provinces du nord et le reste du pays, le transport
plus cocteux reflbte Il moins bon 6tat des routes. Le transport cocite beaucoup plus cher 
sur les mauvaises pistes: e.g., presque tout le Nord-Ouest, ine bonne partie du Nord et de 
I'Adamaoua, etc. 

Le coit de transport par camion a baiss6 consid6rablement depuis la crise 
dconomique de 1986/87, la lib6ralisation de certains circuits 6conomiques et la baisse de 
coit du carburant. Sur plusieurs axes routiers, des fldchissements de 50 % entre 1986 
et 1993 sont courants. Par exemple, Garoua-Ngaounddrd coCtait 10 A 12 FCFA/kg contre 
; A 6 maintenant. Garoua-Douala coOtait 30 32 FCFA/kg, alors que maintenant on peut 
descendre 6 23-25 et jusqu' 18 si I'aller et le retour sont ndgocids 6 I'avance. 

Malgrd tout, il est ironique de constater que, entre 1988 et 1991 par exemple, la 
tonne de fret maritime entre le Golfe du Mexique et Rotterdam a fluctud entre 8,50 et 17 
dollars (Chalmin, 1992, p.429): soit 2 h 4 FCFA/kg. Le tableau B.9 montre que pendant 
la mnme pdriode, la diff6rence entre le prix FOB (Golfe du Mexique) et le prix payd aux
 
producteurs dans le Middle-West-americain a 6td de 4 A 5 FCFA/kg, une diffdrence qui

inclut non 
seulement le transport par barge et par camion, mais aussi la manutention, la 
taxe portuaire, et le co~t d'autres interm6diaires. M~me quand on y ajoute la subvention 
du transport par barge fluviale (cf. Doering, 1992, p. 193) de 0,03 dollar par "bushel" de 
mais (25,4 kg) -soit 0,33 FCFA/kg-toute la marge de commercialisation serait de 5 b 6 
FCFA/kg. Ceci correspood presque aux US$ 24,65/tonne cit6s par Ortman etaL (1986, 
p.22) pour toute la phase de commercialisation, du fermier au bateau allant vers I'Europe: 
soit 6,9 FCFA/kg au taux de 280 FCFA/dollar. A 250 FCFA/dollar, cette marge tombe A 
6,16 FCFA/kg. 

Ces comparaisons apparemment d6favorables avec les E.U.A. nonobstant, nous 
pensons que les coits de transport par camion sont trrs bas 6 I'heure actuelle, vu les 
conditions ambiantes. Le camionneur et/ou le propridtaire ne gagnent pas une "fortune" 
dans le transport. Outre les contacts, effectu.s au gr6 de nos ddplaceinents, avec 
quelques carnionneurs qui n'ont transpir6 aucune opulence manifeste, la concurrence entre 
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les nombreux camions sur les grands axes routiers n'aurait pas permis de d6gager de 
grands b6n6fices sans tout se suite attirer d'autres op6rateurs. 

Malgr6 lo pr6f6rence des camionneurs pour voyager avec la fraicheur de la nuit afin 
de r~duire l'usure des pneus et des pikces, ce sont les 6quipements et I'6tat des routes qui 
co0tent cher. Le mauvais 6tat de certaines routes acc6l~re l'usure des camions et rend les 
r6parations coOteuses d'autant plus que les pibces sont chbres. 

Prenons le trajet Mbouda-Douala, par exemple. II est pratiqu6 par des camions 
typiquement de 10 6 12 t destinds aux provenderies de Douala. A partir des tableaux B.32 
et B.33, on peut arriver une approximation de la structure des coots de transport. Les 
frais de carburant de 2 FCFA/kg (tableau 8.33), les charges de route pay6es aux policiers 
et douaniers s'6levant 6 0,6 FCFA/kg (6 peu pros les m~mes que Douala-Bafoussam au 
tableau B.32), et I'amortissement du camion 6 1 FCFA/kg de fret contribuent d~jA A 3,6 
FCFA/kg, alors que le prix du transport est de 5,5 FCFA/kg. II en reste 2 FCFA/kg-soit 
20 6 24.000 FCFA au total - qui devront couvrir les frais d'immatriculation et d'assurance 
du v6hicule, les frais de r6paration 6ventuels, les d6penses d'entretien et de pices, le 
salaire du chauffeur, et le bdn~fice du proprietaire. Or cette seule operation prendra le plus 
fort d'une journbe - 7 heures " 9 heures --, cause dLi chargement et du d chargernent (4 
heures), du temps de route (3 heures au moins), du pesaqe, contr6le et pniement b la 
provenderie. 

En se tenant une journde "normale" de travail selon les normes contemporaines 
(8 A 9 heures par jour), ce chauffeur en aurait ddjh eu pour son compte; or, il se trouve 
dans une autre ville que la sienne, s'il est originaire des environs de Mbouda. I1lui faudra 
donc ou bien remonter Avide, ce qui augmente encore les coots par kilogramme ci-haut; 
ou bien dormir A Douala pour r~ceptionner un autre chargement le lendemain; ou bien 
r~ceptionner un autre chargement le rnbme jour. A moins qu'il ne soit int~grd dans un 
circuit logistiquernent bien organis6, il n'est pas evident que ce camionneur pourra toujours 
remplir son camion tous les jours. C'est pour cela que nous avons suivi la suggestion de 
L. Iloga de I'Office c~r~alier de compter 2 voyages aller-reCour par semaine dans le calcul
 
de I'amortissement.
 

Cerner avec precision tous les d6tails 6conomiques du transport ne nous a pas t6
 
possible dans te temps imparti. Cependant, il 6merge clairement des informations ci-haut
 
que les transporteurs ne gonflent pas anormalement les coots de commercialisation.
 

Les charges de routes dues aux barrages. Le tableau 8.32 en cite quelques 
6vidences et la notion a d~j, dte incorpor~e dans les coots de transport, puisqu'il est 
coutumier que le transporteur paie ces charges. Notons ici, cependant, qu'il existe aussi 
des barrages d'une autre nature: celle des "coupeurs de route". Ceci sont plus 
coOteux - car il s'agit ici d'un vol plus syst~matique - mais surtout plus dangereux. Aussi 
intangible qu'il soit dans une quantification 6conomlque, ce danger a fait augment6 les 
coots de transport sur les axes reputes pour ce genre de problrne: en g6n~ral les parties 
orientales I'Adarnaoua et du Nord. Une bonne partie de I'Extr~me-Nord est aussi 
concernee. Beaucoup de camionneurs se sont contentds de simplement arr~ter leur 
commerce sur ces axes. 

Les coCits de co;!ecte. Si le transport vers le destinataire final n'est pas une source 
de rente confortable, les m.?rqes realis6.es par les collecteurs le sont encore moins. 
D'abord, il y a aussi une cornposante transport dans leur travail. Le transport est encore 
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plus probl~matique ce niveau de la filire puisque les routes sont plus difficiles. Ensuite, 
la grande concurrence dans ce domaine et le fait que les grossistes ne se d6chargent pas
de leur argent facilement amenent Aconclure que les marges des collecteurs correspondent 
aux frais encourus dans la collecte, plus une r6rnundration de leur travail 6 la mesure de 
leurs humbles conditions socio-6conomiques. 

En effet, le grossiste leur paie entre 4 et 7 FCFA/kg (cette fourchette est en fait 
plus dlastique, avec des cas relevds de 15 FCFA/kg), ce qui inclut le transport et leurs 
benefices. L 3s conditions difficiles des pistes ou le danger des coupeurs de route peuvent 
considdrablernent grossir les frais de collecte. 

Les coits de manutention. Ils ressortent dans le tableau B.32. La manutention est 
gdn6ralement plus chbre dans les grandes villes. En harmonie avec la th~orie dconomique
neoclassique et symptomatique d'une certaine circulation de I'information, les frais de 
manutention les plus dlev~s ont 6t6 relevds par notre 6quipe 5 un port de Douala, ou nous 
avons assiste au chargernent d'un caboteur destind au Gabon, IA oO les marges de 
b6ndfices sont plus r~mun6ratrices. Mais, i1 faut aussi ajouter qu'une telle dquipe de 
d~bardeurs-form~e de 41 personnes-poss~de une comptence sp~ciale qui se paie, 
mnme s'ils agissent sous les yeux vigilants d'urn officier de bord: celle de savoir comment 
charger un bateau pour preserver sa stabilit6 en haute mer. 

Par contre, les effets de la crise se sont faits sentir rmnme dans ce cercle semi
sp~cialisd: cette manutention coctait 200 FCFA par sac de 100 kg. Les d~bardeurs nous 
ont d~clar qu'elle tait tornbde 150 FCFA maintenant. Nous avons ndanmoins rapportd
100 FCFA parce que la revendeuse interviewee, I'une des proprietaires de la marchandise, 
nous I'a d~clare. La conjoncture actuelle est 6galement A I'origine des coots de 
manutention plus faibles relevds ailleurs: ici encore, ily aurait une chute de 50 %, selon 
nos communicateurs. 

Les maroes des qrossistes. L'int6r~t de cette 6tude nous limitera aux transactions 
avec les grands clients, en I'occurrence les provendiers, puisque MAISCAM 
s'approvisionne surtout h I'6tranger. II a t6 dit plus haut que les grossistes achbtent sous 
deux types d'impulsion: celle du courtier LJui ach~te sur conmande pour revendre 
immediatement, et celle du sp6culateur qui stocke pour exploiter une hausse de prix 
anticipee. 

Dans le premier cas, les marges brutes sont assez sirnples 6 observer et sont plus
faibles. Dans l'Ouest, le grossiste de Mbouda fera confiance a un collecteur qui ach6tera 
typiquement A 30-40 FCFA/kg au paysan (porte , porte ou march6 de brousse). Le 
grossiste revendra ce mats 55-60 FCFA A Douala. Le prix de 50 FCFA au bas de la 
chaine deviendra 65 ou 70 FCFA A Douala. Sur cette marge de revente de 15 b 20 
FCFA/kg, le grossiste paiera au collecteur et au camionneur respectivement 5 A 7 FCFA 
I'un et 5 6 6 FCFA l'autre. I lui restera donc une inarge de 2 6 10 FCFA/kg. Typiquement, 

-7cette marge est de 3 A 5 FCFA/kg dans le cas des coimandes ponctuelles. 

Le tableau B.34 montre I'utilisation de cette fourchette de 3 a 5 FCFA/kg par le 
grossiste. II paiera I FCFA/kg aux manutentionnaires pour le d6chargernent au magasin
(0,5 FCFA/kg) et le chargement du carnion lors de la vente (0,5 FCFA). Le sac de 
polypropylene d'une capacit6 de 100 Kg coite 200 FCFA et donne 10 rotations, d'oi uni 

"Le deux16fne cas traite plus loin, celui de la sn6ciulation, s'associe Ade plus fortes marges. 
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coit dq sac par transaction de 0,2 FCFA/kg. Ces 1,2 FCFA repr~sentent les coats 
variables associds au mars, ce qui laisse une marge de 1,8 A 3,8 FCFA/kg pour couvrir les 
frais fixes du magasin: location du magasin (250.000 A 600.000 FCFA par an), frais de 
personnel pour le contr6le de la qualit6, gardiennage g6ndralement partag6 entre grossistes
voisins (25.000 A 60.000 'an) puisque les grossistes s'agglomerent g6n~ralement dans 
une section de march6 ou dans un quartier. 

Les coats fixes doivent 6tre r6partis sur les autres produits du magasin, puisque le 
mafs est rarement le seul produit y 6tre vendu. En tenant compte de ces considerations, 
le tableau 8.34 isole le b~n~fice net sur le ma's dans une fourchette de 1,2 b 3,4 FCFA/kg. 
A grande 6chelle, le grossiste peut ainsi rdaliser un b6n6fice de plusieurs millions de francs 
annuellement. 

Les marges attenantes aux achats et ventes de speculation sont plus difficiles A 
cerner de par leur nature puisqu'elles varient du positif au n~gatif. En effet, ilarrive de 
revendre perte, comme c'est arrivd souvent en 1992/93. Normalement, les marges sont 
positides et plus grandes que dans le cas des achats sur commande, r6mun6rant ainsi le 
risqte. 

Conclusion sur iacommercialisation. Sauf la REGIFERCAM, tout 10 rrsseau de 
commercialisation est regi par une concurrence commerciale miarquee. Celle-ci explique 
que la comnercialisation du nains 'exhibe aucune rnarge de profit -rnctaculaire, 
contrairernent au courant d'opinion rtui s'indigne de I'enrichissement gt'r w;ralisd des 
interinddiaires aux d~pens du paysan. 

La r6mundration du travail est plut6t sobre. Les grossistes semblent btre les mieux 
r6mun6r~s de tous, mais ilsoffrent des services en retour: rassemblement d'un produit 
dispersal en un point de vente, contr6le de Ikqualit6 (un aspect crucial pour certains 
acheteurs), et enfin la fonction de stockage qui aide Ar6gulariser la disponibilit6 du produit. 
Les libre entree et sortie des operateurs sur le march6 r6gulent les marges de b6ndfice. 
Mine dans le cas des grossistes, ily en a un qrand nombre qui n'est r6gi par aucune 
autorite ext6.rieure. Si les marges des grossistes sont all6chantes disproportionn.ment 
la qualite ou la competence des services rendus, d'autres grossistes continueront 6 entrer 
dans ce cercle et rrguleront ainsi les b~n fices. 

Quelques dissonances ternissent cette libertd 6conomique. En premier lieu, on 
citera les exactions routini~res LIU; pratiquent partout sur les routes. A un niveau plus
restreint, on retrouve deux autres dissonances dans le nord. Deux lamibd se distinguent 
particuliirement. L'un exige une charge de 100 FCFA par sac de 100 kg A 'achat et la 
vente les jours de marche. Cette taxe serait 1e prix d'une protection qu'il accorde au 
marche contre toute forme de desordre. 

Jusqu'en 1985, il fallait demander un autre larnido I'autorisation d'acheter dans 
son lamida. Ses gardes battaient ceux qui d~sob6issaient cette r~gle. Ilimposait aussi 
la dime aux planteurs de son lamida, ainsi qu'un prix d'achat, par exemple 3.000 FCFA le 
sac de mais en 1986/87. Depuis lors, la production devint importante et suite ! certaines 
pressions, son 6teinte s'est desserr~e. Cependant, pour ,viter les tracasseries, beaucoup 
lui payent encore la dime. 

Si les coits de commercialisation constituent encore une large part du prix de vente 
final - par comparaison ) d'autres pays - c'est surtout parce que: 
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* Le coot du matdriel roulant est dlevd h tous les niveaux (achat et entretien). Nous 
avons vu que le coot du transport maritime vers le Cameroun y joue un grand r6le, ainsi 
que les frais douaniers. Ensuite, 

* Le problme de chert6 du materiel est exacerbd par le mauvais dtat des routes 
et les casses coteuses attenantes. Finalement, contrairement Ad'autres pays, 

* Le circuit de commercialisation local n'3rrive pas A exploiter de grandes
6conomies d'6chelle capables de faire fldchir les coots unitaires. Les pratiques courantes 
ne compensent pas la faiblesse d'une structure de production ddj6 atomisde. Les
producteurs dtant disperses, il faut beaucoup d'6tapes pour regrouper la marchandise et 
charger un camion de 10 t. Or, les tableaux 8.32 et B.34 montrent clairement que plus
les camions sont grands, plus les charges unitaires s'att~nuent. 

Par consequent, rnalgr6 des r6mun~rations faibles aux individus, les autres coots 
du systeme de commercialisation r6duisent la competitivite du mais local. M~me 6
l'int~rieur du pays, les frais de commercialisation isolent le nord du sud. La seule 
composante transport absorbe d~j6 20 32 FCFA/kg, alors qu'aux E.U.A toute la marge
de commercialisation sur de plus longues distances coOtent 5 A 6 FCFA/kg dans le 
commerce de gros destin6 ai~x exportations. 
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V. LE PROBLEME DES PERTES ET LE STOCKAGE 

L'int6rdt de cette partie ddcoule de l'importance consid6rable des pertes. Elles 
r6duisent l'offre et contribuent donc au probl~me des importations. Cependant, les pertes 
post-rdcoltes sont surtout un probl~me dans la r6gion des hauts plateaux qui approvisionne 
une classe d'importateurs: les provendiers. Cette partie concerne donc les provinces de 
I'Ouest et du Nord-Ouest. 

1. PERTES ET STOCKAGE AU NIVEAU DU PLANTEUR 

Le plus fort du problbme dans la filire mais se situe au niveau du producteur (voir 
partie VI sur la production). Les pertes commencent en p6riode de production. Dans la 
zone de production principale, I'Ouest et le Nord-Ouest, les forts vents d'avril et mai 
causent beaucoup de d6g~ts. C'est le probleme de la "verse". Ensuite, la r6colte se fait 
dans les mois les plus pluvieux, juillet et aoit. L'6vacuation de la r6colte se trouve difficile 
pour ceux qui ont leurs champs a plusieurs kilometres de leurs habitations (ce qui est 
fr~quent dans l'Ouest de par la pression demographique). Suite i 'absence de pistes ou 
au mauvais dtats des pistes aggrav6 par les pluies, le mais peut pourrir aux champs memes 
ou subit deiA des avaries lors du transport vers I'habitation. Le sud de I'Adarnaua a une 
pluviornetrie sumilaire, inais sans la pression d#mographique. Au nord, le prohl(ine n'est 
pas crucial: les pluies n'6tant plus un facteur important apres septembre alors que la 
r#colte se fait 6 la fin de septembre et en octobre. 

Le mais recueilli dans I'aire d'habitation, il est gendralement stock, avec ses 
spathes. En cas de trbs faibles quantites, le mais est suspendu, avec ses spathes, au 
plafond ou posb au-dessus du feu de cuisson de telle sorte que la fuinwe gone 
l'implantation des charancons. Mais en cas d'une recolte plus importante, cette technique 
ne convient plus. On place donc le mars entre le plafond et le toit, toulours avec les 
spathes pour ralentir la penetration des charancons. Cette forme de stockage n'empeche 
pas leur multiplication, cependant: I'humidit6 du champ, qui n'avait jamais 6tP Plimin~e 
(Ouest, Nord-Ouest) permet non seUlement leur implantation - elle commence d'ailleurs 
souvent au champ mnme - mais auSSI le (1'wVQIppemeInt de moisissures. car;s qreniers 
ne reqoivent pas de ventilation adequate. 

Alors que le taux de pertes avant le stockage peut monter jusqu'6 30 %,2" les 
pertes pendant le stockage semblent 6tre moins importantes selon une enqubte du Projet 
pertes post-recolte: de 5 ,h 8 % sur une p6riode de 8 mois (communication de A. Diop, 
chef de projet). Cependant, notons que ce faible taux a 6t6 obtenu dans le Nord-Ouest oO 
il fait plus frais en moyenne que dans 'Ouest. Or, avec moins de chaleur, les pertes sont 
plus faibles, comme nous le voyons au paragraphe suivant. 

Tentative de solution. Les charancons et les spores qui causent les moisissures ont 
besoin de chaleur et d'humidit6, d'ou le role crucial de la ventilation. Et pour cause, le 
projet FAO/PNUD sur les pertes apres rrpcoltes donna beaucoup d'attention dans le Nord-
Ouest et I'Ouest an "crib". Une structure simple pour le stockage paysan, le crib est 
essentiellement une boite grillagee, pouvant aller d'un a plusieurs M, , montde sur pieds au
dessus du sol et couverte d'un plaforid (en paille ou t6le suivant la disponibilit6). Il coite 
13.000 FCFA/m'. Son principe requiert Line exposition constante la brise, d'oO 
I'importance de son positionnement par rapport au vent. Ceci veut aussi dire qu'il doit 6tre 

2'Experiences menses dans le cadre du Prniet Batou pr.s de Dschang (voir rr.frences dans la 
prochaine partie). 



relativement dloign6 de I'habitation. Finalement, A80 % d'humidit6 ambiante, le crib prend
25 jours pour rdduire I'humiditd des grains de 30 % 6 16 %, mais 70 jours pour le rdduire 
de 30 % A 13 %, niveau qui garantit I'absence d'insectes et de spores.29 

Ces caract6ristiques ont d6termind les difficuli6s d'implantation du crib. Le 
positionnement est critique, mais I'assistance technique pcur le faire est disponible. Le 

3
prix de 13.000 FCFA pour le m ,qui contiendra 550 kg de ma's en dpis ddspath6s, n'est 
pas a la portde de toutes les bourses, mais peut encore s'obtenir, peut-6tre a credit. Les 
deux probl6mes les plus critiques tiennent l'emplacement du crib Aciel ouvert. En effet, 
ily a d'abord la forie chance de se faire voler le contenu, d'auwant plus que le vol en milieu 
rural n'est plus n~gligeable. Ensuite, ily a 'exposition o'une partie de sa richasse aux 
yeux des voisins, une information que le chef d'exploitation prdfcre vivement garder secret. 

C'est ainsi que sur 63 cribs de d~monstration construits par ce Projet de 1988 6
1992 dans le Nord-Ouest et 99 dans I'Ouest de en 1991 et 1992, le taux d'adoption
spontande est faible jusqu'A pr6sent. Selon ue communication du chef de ce projet, une 
enqu~te formelle n'a pas 6tM, mende pour determiner ce taux, mais les agents du Projet
auraient seulement relev6 ,ne quinzaine de cribs 6rigds spontan~ment. 

Le traitement phytosanitaire n'est pas trbs r~pandu, malgr6 la disponibilit6 de 
produits organo-phosphords (e.g., "Actcllic") et de pyrdthronoides (e.g., "Deltamrtrine")
relatirement sur le rnarch6 (voir tableau B.35). En particulier, le sachet de 50 g d'Actellic 
coite 100 FCFA et traite un sac de 100 kg, ou un coit de 1 FCFA/kg que paieraient
volontiers les provendiers pour la meilleure qualit6. Ces substances sont sdcufisantes 
compare aux substances organo-chlor~es auxquelles appartenait le m6morable "DDT". 

2. PERTES ET STOCKAGE CHEZ LES GROSSISTES ET LES ACHETEURS 

Les fermiers de la zone des hauts plateaux vendent donc un mais dont les 
provendiers se Plaignent (voir A la partie IIIla section sur les provendiers) pour ses 
charancons et son humiditY. L'6tape intermddiaire chez le grossiste n'a pas contribud & 
son am~lioration. 

Le problme s'empire avec la mise en sac, et le magasin de stockage du grossiste
n'a rien d'id6al: c'est typiquement une petite salle sans adration addquate. Heureusement, 
le mars n,/ transite pas long le plus souvent. 

Sauf de rares exceptions, les facilit~s de stockage des provenderies que nous avons 
visit1es ne sont pas bien mieux. Ce n'est pas par cofncidence que celles qui ont les plus 
grandes capacites de stockage en ant aussi les meilleures, autrement de grandes pertes
auraient lieu chez elles aussi. La SPC a un silo de 3.200 t qui couvre les besoins de 
quelques mois. Le silo a I'avantage de pouvoir garder le riafs-grain sans sac, lui offrant 
plus d'a6ration. Et pour cause, un deuxi6rne provend;er comptait acheter (mars 1993) 4. 
silos de 1.500 t et un s6choir. 

'gToutes les informations techniques sur le Projet nous ant 6td communiqu~es par A. Diop, chef 
du Projet. Cependant, la mani~re dont nous les avons presentees et les conclusions qui suivent ne 
lui impartissent aucune responsabilit6. 
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3. EFFETS D'UNE MEILLEURE CONSERVATION SUR LES IMPORTATION 

Sur une production annuelle moyenne de 250.000 t dans les provinces de I'Ouest 
et du Nord-Ouest (cf. tableau B.25), les principales d'int6r~t pour la provende, il est facile 
de voir qu'une am6lioration des techniques de conservation pourrait 6 elle seule arrdter les 
importations des provenderies. Mdme en gardant un taux de portes en stockage de 8 % 
chez les producteurs de I'Ouest (voir enqu6te Projet post-r6colte ci-haut), un maximum de 
20.000 tonnes pourraient 6tre sauvd. Dans la r6alit6, toute la r~colte n'est pas stock~e 
durant 8 mois, et il faudrait s'attendre a bien moins de pertes de conservation. II y en 
aurait suffisamment, n6anmoins, pour rendre improbables les importations des 
provenderies. 

4. QUELQUES SUGGESTIONS POUR L'AMELIORATION DE LA CONSERVATION 

Sans 6tre experts en matibre de conservations, nous esquisserons quelques 
suggestions A partir de nos communications. 

Techniques. Dans les zones moins humides du nord, le traitement des grains avec 
des pyr'thronoldes et des produits contenant des substances organo-phosphordes serait 
suffisant. Dans les zones plus humides du sud (incluant le sud de l'Adamaoua), l'usage
de ces substances doit 6tre prcedd d'un s6chage, car ils perdent de leur efficacit6 avec 
I'hurnidit6 (communication de L. Iloga, Office c6r6alier). 

Pour toutes les r6gions plus humides au sud du pays, le s6choir est la solution id6ale 
puisqu'il permet de porter rapidement le grain a sa condition d'6quilibre, c'est-a-dire 13 % 
avec une humid;t6 ambiante de 80 %. Les insectes et spores ne peuvent plus 6voluer 6 
13 %. La fumigation West plus n6cessaire, et on peut traiter les grains avec un produit
organo-phosphor6 et/ou un pyr6thronoidu pour la conservation long terme. Tout ceci en 
peu du temps alors que la simple ventilation prendrait plusieurs semaines pour amener le 
grain sa condition d'humidit6 d'6quilibre. Tout d6g~t commenc6 aux champs est frein6 
imm6diatement par le s6chage rapide. 

Les s6choirs les plus efficaces ventilent le grain avec de I'air chauff6. Dans les pays 
ou le coct de 1'6nergie n'est pas un obstacle, le chauffage petit 6tre 6lectrique ou 6 base 
de combustion d'un gaz. Par exemple, lors de nos visites, un fabricant de provende
camerounais consid6rait I'achat d'un s6choir capable de s6cher 20 tonnes de mais par

heure. CoOt: 40 millions de FCFA. Cher pour la plupart des op6rateurs de la fili~re, un tel
 
s6choir n'est heureusement pas la seule solution. Des s6choirs artisanaux, a .i pour 
source de combustion les materiaux locaux ou m6me les rafles d'6pis, sont 6 la portde des 
petits exploitants ou des associations villageoises. Le Projet PNUD/FAO ci-haut pourrait 
jouer un r6le important dans la Aiftusion de cette technologie. 

Quand le s6chage rapide est inad6quat en zone humide, le traitement le plus
efficace est la fumigation sous b~che (avec 'e bromure de m6thyle par exemple). Cette 
technique doit 6tre appliqu6e dans un magasin de stockage d'une certaine taille pour
amortir les cobts. En grandes quantit6s, par exemple, les prestations de I'Office cdr6alier 
reviendront A 1.000 FCFA/t, i.e., 100 FCFA/sac de 100 kg ou 1 FCFA/kg. La fumigation 
a !'avantage de tuer, en 24 heures, toLis les insectes et spores sous la b~che. 

Malheureusernent, cette technique est inaccessible sur la petite exploitation agricole
6 cause des petites quantit~s 6 traiter, 6 moins d'appartenir 6 une coop6rative dynamique: 
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les membres peuvent exploiter I'dconomie d'dchelle A leur port6e. Appliqude 6 des milliers 
de tonnes avec une prestation de service avoisinant les 1 6 2 FCFA/kg, la fumigation est 
un moyen peu coCiteux de rdduire les pertes et d'accomplir un grand bond vers 
I'autosuffisance. 

II y a aussi quelques facons artisanales d'accomplir un progr~s substantiel dans la
conservation. La cendre, seche et tamisde, coupe la peau du charanpon et le d6shydrate
jusqu'6 sa mort. Quarante kg de cendre traitent convenablement 100 kg de grains (L.
Iloga). La cendre, en absorbant i'humidit6, gine aussi le d6veloppement des spores, 
causes de moisissure et de d~coloration du grain. Une autre technique consiste h fermer 
hermetiquement un ftt cornpl~tement rempli de grains. Le manque d'oxygene empache 
le d~veloppement des insectes. 

Nous mentionnerons 6galenment les magasins de stockage construits r6cemment 
avec I'aide japonaise. Ils sont bien aerds et dquip6s de materiel phytosanitaire. Gdrds par 
un personnel competent, la fumigation, la ventilation, et le traitement avec les organo
phosphor6s et/ou pyr6throncides 6liminent pratiquement les chances de perte. Par 
exemple, I'Office cdr&alier a d~j conservd le mais pendant plus de trois ans dans ses 
magasins au sud de I'Adamaoua. II serait donc approprid de sonder les petits exploitants 
quant A I'int6r~t qu'ils porteraient A Iouer un espace de stockage dans un magasin bien 
6quip6 et proche d'un grand march6. Nous ne savons pas s'ils s'avdreront intress~s par 
une telle ojution. Cependant, puisque le plus fort du stockage de mais vendu en grains 
a lieu dans les conditions sous-optimales de I'habitation des petits exploitants, leur intdrdt 
dans le stockage moderne devrait conduire repenser le r6le des "nouveaux magasins".
Transf6rer le stockage paysan dans des magasins de ce genre, oCt les pertes seraient 
n~gligeables, avancerait fermement le Cameroun dans la conservation du mais. 

Alors que les grains s'entreposent en sac dans les magasins, le silo permet de 
stocker les grains en vrac, ce qui augmente la vitesse de sdchage puisque les grains sont 
exposes plus directernent I'air par rapport au stockage en sac, 6 cause de la ventilation 
et du brassage que permet le silo. MAISCAM et la SPC en possbdent. Malheureusement,

le coot des silos n'en 
 fait pas la solution de choix pour la plupart des opdrateurs.
Cependant, le sechoir reste toujours le moyen le plus rapide d'arr~ter les insectes et les
 
spores. Encore une fois, cette technique demande des moyens hors de port6e du petit

producteur, sauf quand il se joint 6 une cooperative pour b~ndficier de son dconomie
 
d'6chelle et de son pouvoir collectif d'achat. 

Une foire industrielle d'quipements de conservation,oU la diffusion d'informations 
y aff~rentes. Etant donna que la conservation est un problbme de technologie et de 
techniques, il semble 6vident que les progres ddj6 r~alis6s dans ce domaine doivent 8tre 
exploit~s afin de ne pas rdinventer la roue proverbiale. Ici, le r6Ie des agences d'aide 
6conomique est tout indique puisqu'elles sont souchees dans nombre de pays porteurs de 
ces technoiogies. II s'agit d'exposer le secteur priv6 carnerotinais, en particulier, 5 divers 
equipements capables de solutionner les probl 'nes de conser,,ation: 6greneuses, s6choirs,
silos, etc. Evideminent, les dquipernents devraient 6tre accompagn6s de techniciens 
capables de d6rnontrer non seulement la marche des appareils, mais aussi leur rentabilitd 
financibre a la luinibre des donn~es camerounaises (e.g., coot de I'6lectricit6, du gaz, et 
de la main-d'ceuvre). Une collaboration inter-ayni;es serait recommandable et pour
minimiser les coOts de cette entreprise et pour les inciter A se concentrer collectivement 
sur un probl~me particulier, avec les effets de synergie attenants. 
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II faudra mentionner specialement la possibilitd de monter sous licence certains de 
ces dquipements (e.g., silos, sdchoirs), si cela s'av~re rentable. La firme locale Manucycle 
le fait d6jA dans le cas des moulins Ama'is. 

Le cr6dit. C'est encore un domaine de contribution pour les agences d'aide. 
Consid~rons, par exemple, la forme de soutien financier accord6e par I'USAID au sous
secteur des engrais. Uuie banque fiduciaire dispose d'un capital accordd par I'USAID. Les 
banques qui traitent avec les importateurs d'engrais sont autorisdes a solliciter de la 
banque fiduciaire un cr6dit d'imoortation financ6 par ce capital. L'avantage: le capital est 
obtenu 6 des termes avantageux. La contribution de I'agence d'aide n'est pas d'aider les 
banques encourir le risque: le risque demeure le leur comme 6 !'ordinaire. Elle r6side 
plut6t dans la mise 6 disposition gratuite ou quasi-gratuite d'un fonds de credit. Au bout 
de la ligne, l'utilisateur final b6ndficie d'un taux d'int~r~t considdrablement infdrieur au taux 
du march6. 

Or, nous avons recensd sur le terrain une demande de credit allant des achats de 
campagne aux dquipements. La demande ne manque pas. C'est donc un crdneau b 
explorer, particuli~rernent 6 la lumi#re de la recommandation pr~c~dente: le succ~s d'une 
foire ou la rdussite d'une carnpagne de diffusion d'informations sur les 6quipements repose
beaucoup sur la disponibilit6 du credit, particulirement si les termes sont favorables. 
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VI. LES CONDITIONS DE LA PRODUCTION DE,_MAIS1*0" .1 

1. LE MAIS DANS LES SYSTEMESODE:CULTURE -. 

La presque tqtalit6 du Carneroun b~n6ficiede conditio~is climatiiqUes qui autorisent
 
l'acujlture pluviale du maTs. Soule la province de I'Extrbine-Nord fait exception, avec un
 
regimne pluvioinetriqlue qui tie pormot pas Wdassiiror avoc suffisainment do cprtitude,
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L.o~'Ls MUtS' plateaux dc I'Ouest' (Provinices de I'Ouest et du Nerd-Quest) 
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exploitations de deux villages reprdsentatifs de la partie Sud de la Bnou6, en discriminant 
les exploitations selon un crit~re essentiel: la pratique de la culture du cotonnier. 

Superficie cultiv~e par exploitation en ha
 
exploitations 
avec coton sans coton moyenne 

arachide 1,6 1 l,3 
mals 1,4 1 1,2 
sorgho 0,7 0,8 0,7 
coton 0,8 0 0,5 
divers 0,2 0,2 0,2 

L'arachide est probablement sur-repr6sent6e dans cette zone par rapport A la 
moyenne provinciale. Un enseignement majeur est la supdriorit6 de la surface cultivde, et 
notamment en mafs, dans les exploitations cotonni~res. L'action de la SODECOTON a dtd 
d6cisive dans le d~veloppement du mais et l'on constate d'ailleurs jusqu'en 1988 une 
diffusion sirnultande du coton et du mais. En effet, paralllement 6 la promotion de la 
culture cotonni~re, la SODECOTON est chargee de I'intensification des cultures vivri~res, 
et parmi ces dernibres c'est sur le nais que son action a prioritairement porte. Le mafs 
pr~sente en effet plusieurs avantages: c'est une c~r~ale davantage productive que les mil 
et sorgho et des gains de rendements suppldnmentaires pouvaient facilement C11re obtenus 
en introduisant de nouvelles varik.t~s amnelior~es, des varie't~s acycle court petrmettent de 
r6duire les contraintes de soudure alimentaire et surtout -du point de vu de la 
SODECOTON- assurent une meilleure complmentarit6 avec le coton au niveau du 
calend-ier cultural. 

La mais est ainsi devenu la plante de rotation privildgi~e ou cotonnier (a rotation 
type est coton-> mars-> arachide-> jach~re) et la SODECOTON s'est employee 6 lever 
les diff~rentes contraintes a son moutureadoption. La penibilit6 de lah manuelle etant une 
contrainte majeure, la SODECOTON a diffus6 des moulins et assurd leur maintenance. Les 
potentialit~s productives du mars ne s'exprimant vraiment qu'avec l'utilisation d'engrais, 
la SODECOTON a fourni le cr6dit ncessaire a leur achat et, pour s'assurer d'un bon 
remboursement, a effectu6 parfois la collecte de la recolte. La maisiculture a enfin 
bdnefici6 de I'intervention de la SODECOTON en rnatibre d'6quipement des exploitations 
cotonni.res: diffusion de la culture attel6e et de la motorisation I6g~re, qui ont permis 
d'6tendre consid~rablement les surfaces. 

Le mouvenlent d'expansion du mais, ne semble pas 6 I'heure actuelle remis en 
cause par la crise cotonnire, I'allkgemrent du dispositif d'encadrement de la SODECOTON 
et le recentrage de I'activit6 de cette derni~re sur la seule filire coton. Avec la baisse du 
prix du coton au producteur depuis 1988, urie concurrence entre mars et coton semble 
plut6t apparaicre. Des cas d'abandon du coton au profit du mais sont signalds par I'IRA; 
certes ces rdactions sont encore isolbes ( 5 exploitations sur un dchantillon de 182) mais 
elles pourraient s'6tendre si les drbouch~s commerciaux du mars s'6largissent et un crddit 
aux intrants devient pnssible. 

Le calendrier cultural du mais se caracterise par des semis de mai 6 mi-juin et une 
recolte de fin aoct 1 novembre selnn les vari~t~s. Une concurrence avec le coton intervient 
pour le semis. 

Dans I'Extr6mne Nord, la culture du mais est traditionnellement pratiQiuee en d6crue 
sumr les bords du Loqone et du lac Tchad. Elle serait en extension d'apr~s ROUPSARD qui 
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cite une superficie de 10.000 A 18.000 ha selon les anndes, de 1978 A 1986 pour le 
d~partement du Logone & Chari. En pluvial, le mil-sorgho demeure omnipresent, les 
conditions climatiques (pluviomdtrie de 300 A800 mm) sont tr6s contraignantes pour le 
maifs et ce dernier reste cantonn6 Aune culture de case. 

2. STRUCTURES DE PRODUCTION ET TECHNIQUES EMPLOYEES EN MAISICULTURE 

On distingue classiquement au Cameroun deux types de structures agricoles: les 
exploitations familiales ou "paysannes" et les exploitations agro-industrielles relevant du 
secteur priv6 ou public. Les premieres sont encore impr6gn6es par une logique
d'autosubsistance, meme si les besoins de revenu mondtaire ont fortement augment6.
Ainsi le d6gagement d'une production vivri6re pour couvrir les besoins de base du groupe
familial demeure une priorit6, renforc6e depuis l'effondrement du pouvoir d'achat des 
cultures de rente traditionnelles. Elles ont recours Aune main d'oeuvre essentiellement 
familiale et des 6quipements rudimentaires, pour la plupart de culture manuelle. la zone 
cotonni~re faisant exception avec une diffusion assez large de la culture attelde. 

Les secondes s'apparentent Ades entreprises classiques, elles sont anim~es par une 
logique de profit, mettent en oeuvre des techniques intensives en capital (motorisation,
intrants chimiques) et une force de travail salaride. 

2.1 Les exploitations "paysanes" 

La production de mafs, comme pour la plupart des produits agricoles camerounais 
(l'huile de palme, le caoutchouc, la banane, le riz 6tant des exceptions) est presque
exclusivement le fait des exploitations "paysannes". La carctdrisation de leur mode de 
production du mais est un exercice d6licat compte tenu de la grande diversitd des 
situations agricoles au Cameroun, notre propos sera donc in6vitablement r6ducteur. Deux 
traits majeurs de la mafsiculture paysanne ressortent ndanmoins: 

- L'imoortance des femmes dans le processus de production: La division sexuelle 
du travail traditionnelle selon laquelle les femines sont en charge des cultures dites 
vivri~res (cdreales et ubercules) et les homires, des cultures de rente (cultures
d'exportation et rnaraich6res), est att~nuee avec I'dlargissement des possibilit6s de 
commercialisation des vivriers mais elle reste globalement d'actualit6. Au delb de 
I'ex6cution des faqons culturales, les femmes ont 6galement souvent la maitrise de 
parcelles de mais dont elles g~rent le produit ind~pendamment du chef d'exploitation. 

* Le faible niveau d'utilisation des intrants: L'emploi de semences amdliordes,
engrais, herbicides ou insecticides pour le mais demeure globalement peu r6pandu. Les 
normes techniques pr6conis6es par la vulgarisation agricole sont rarement appliquees par
les producteurs. Toutefois les diff6rences regionales doivent 8tre ici prises en compte. 

* En zone foresti~re l'utilisation d'intrants sur le mais relive de I'exception. Les 
cultures vivri:res sont traditionnellement conduites de rnani6re extensive compte tenu de 
I'abondance des terres (sauf L6ki6 et Mounqo). Le maintien do la fertilit6 et la lutte contre 
1'enherbement sont ainsi assurds par une mise jachere apr~s quelques anndes deen 
culture. L'emploi de semences am6lior6es est rres ponctuel, bien que les producteurs
manifestent un grand int6r~t pour cet intr.ant, notarnment la vari6t6 composite CMS 8704 
de I'IRA apprecide pour sa productivitd et son goOt I6gerement sucrd. IIsemble que ce soit 
I'absence de disponibilitd des semences qui limite leur emploi, en t6moigne I'afflux de 
dernandes aupr~s des s~lectionneurs de l'IRA qui se trouvent dans l'impossibilitd d'y faire 
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face, m~me en vendant leurs semences 6 bon prix (300 F/Kg contre 100 F pour la 
semence locale traditionnelle). Le non recours aux engrais malgrd la pauvretd naturelle des 
sols (carences en azote et phosphore), aurait deux origines. D'une part, le manque de 
tr6sorerie des planteurs pris dans l'6tau de la baisse des prix de leurs productions et de 
I'augmentation du prix des intrants avec la suspension des subventions. D'autre part une 
rentabilitd trop aldatoire de la fertilisation mindrale du fait des d6bouch6s incertains du 
mafs. L'6pandage d'engrais selon les normes courantes de I'encadrement (200 Kg/ha de 
NPK 20. 10. 10 ou phosphate d'ammoniaque, et 100 Kg d'urde) represenerait en effet un 
coit important: 30.000 F/ha. Le d6sherbage I'herbicide pourrait pr~senter un intdrdt pour
lever la contrainte de main d'oeuvre considdree comme primordiale dans la plus grande 
partie de la zone forestibre, mais il bute -galement sur l'insuffisante trdsorerie des 
producteurs (un d~sherbage en pr 6merqence avec "Lasso GD" A5 1/ha revient , 10.000 
F/ha). 

•Dans les zones denses des haults plateaux de I'Ouest, les pratiques culturales sont 
tr~s intensives. L'intensification se manifPste d'aboro par un lourd investissement en 
travail, KLEITZ (1988) relive 400 jcuis u(t travail par hectare dans les champs de mais
tubercules-haricot a Bafou. La conduite de cultures en continu implique aussi une utilisation 
intensive de fertilisants: outre I'enfouissement des residus de recolte et des dmchets de 
cuisine, on note I'epandage des fientes de volailles et porcs dont I'6levaqe 6tait 
traditionnellement iiitdgr, aux exploitatio11s, et SUrtOUt I'utilisation d'engrais chinmiques. Le 
R.A. signale qu'en 1984, 48 % des exploitations de I'Ouest emploient des engrais 
chimiques et 27 o des erigrais chimiques et organiques. Les engrais chimiques, distribues 
par les cooperatives de cafe sont en principe affectes prioritairement aux cafdi~res mais 
dans les faits sont essentiellement utilises sur les cultures vivri~res et maraichbres. Les 
pratiques de fertilisation sont maintenant remises en causes. Les producteurs sont d'abord 
confrontes la disparition d'une grande partie de leurs petits 6levages suite aux pestes 
porcines et aviaires, endemiques depuis les annies 1980. Ensuite au doublement du prix 
des enqrais depuis 1987, avec I'arr~t des suhventions, alors que le prix de vente du caf6 
arabica chute de 50 %. A 'exception des maraichers. les producteurs ont dCj fortement 
rdduire leurs apports d'engrais. 

Dans le Nord-Ouest 1'emploi des engrais est beaucoup moins fr~quent, la MIDENO 
.value leur diffusion sur les vivriers (donc le mais) , 20-25 % des exploitations en 1990. 
L'explication reside dans la moindre pression d~mographique qui permet le recours 6 ia 
jachere, et le frequent enclavement des producteurs qui rend la rentabilisation de l'engrais 
trop incertaine. 

Les varietes ameliorees (Coca et Kasai essentiellement) seraient assez largement 
diffusees notamment suite a I'action des projets de d~veloppement PDRPO et MIDENO. 
L'enquLJte d'6valuation de Ia MIDENO de 1989 estime que 46 % des producteurs du Nord-
Ouest utilisent des varietes de iais selectormnees, chiffre qui parait toutefois optimiste au 
regard de la production regionale de semences ". La production cumulee de semences 
de 1983 6 1988 permettrait en effet d'emblaver seulement 25 ,A30 % de la surface 
regionale en mais selon I'IRA. 

14 
 83/84 84/85 85/96 86/87 87/88 88/89
 
Production de semences
 
ameliorees de mats 
par la MIDENO o, ronnes 20 36 76 91 42 29 
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Les insecticides pour la protection des stocks (actellic 2 %, deltamdtrine) sontrarement appliqus. Pourtant les pertes post-rdcolte lides aI'humidit6 des grains mais aussi 
aux attaques de charanc;ons figurent au premier rang des contraintes mentionntes par les
producteurs de I'Ouest et du Nord-Ouest. Le non-recours Acet intrant ne semble pas tenir
A des facteurs 6conomiques, le coit de I'actellic est faible: 10OF/sachet de 50 gr
protdgeant 100 Kg de grains. En fait son usage nest pas adapt6 au mode d,_stockage
traditionnel  epis non d6spath6s engrang6s sous le toit des habitations, les spathes 6tantlaissees pour limiter les attaques de rongeurs et 6viter que le feu entretenu sous le grenier
ne noircisse les grains-. L'ar,6lioration du s6chage et stockage des grains est l'objet d'un
projet appuyd par la FAO depuis 1988 ;la technique promue est le stockage en crib d'dpis
despath~s qui permet outre I'application d'insecticide, une economie de bois de feu et uneprotection contre les rongeurs. Les cribs connaissent une diffusion encore limit6e 11
celle-ci se heurte 6 plusieurs facteurs: un coOt non n~gligeable (13.000 F/m3 avec des
materiaux neufs), la difficult6 de trouver un site bien exposd au vent et proche deI'habitation pour eviter les vols, la reticence des oroducteurs 6 exposer leur stock. 

Une nuance s'impose toutefois, l'importance des pertes au stockage serait
fortement variable selon les producteurs et les zones: les travaux de [universitd de
Dschang Ovaluent les pertes 6 Bafou 25 % de la r~colte tandis que I'enqu~teIRA/NCRE/FAO conduite en zone d'altitude du Nord-Ouest (Ndop et Bui) trouve en
inovenne 3,2 % de perte de poids (7 % si la totalit6 de la recolte 6tait stock~e durant 10 
mois) et 23 % de grains endommages en fin de cycle de stockage. 

* En zone de savane, une intensification de la maisiculture est intervenue
essentiellement dans les exploitations cotonni~res. Les statistiques de la SODECOTON en
donnent un apercu en consid~rant, pour les seules exploitations encadrdes (soit environ 70 
% de I'ensemble des exploitations du Nord) les surfaces en "rnais intensif" (avec semencesam4lior~es, engrais et parfois herbicide) et en "mais traditionnel" (sans intrant). Avec
enviton 5000 ha au debut des annes 1990. le "inais intensif" ne reprdsente que 15 % de
la surface totale en mais. Anres avoir connu LIn developpement rapide de 1978 A 1986,
la surface en culture intensive stagne voire reoresse lgeement tandis que le mais
traditionnel demeure en forte expansion " Cotte inflexion est li~e A la crise cotonniere. 
La baisse des recettes des producteurs avec la diminution de 40 % du prix du coton 
comprornet I'achat d'intrants pour les vivriers. Par ailleurs la SODECOTON contront~e A 
un deficit, r~duit ses interventions dans le domaine vivrier notamment en mati6re de credit 
aux intrants, ainsi iln'est normalement plus question de faire supporter les charges
d'intensification du rnais , la culture cotonni~re. Ces statistiques ne reflftent toutefois pas 

'i Le projet FAO a contribu6 & l'irstallation de 63 cribs dans le Nord-Ouest de 1988 a: 1992 et 99 dans I'Ouest en 1991 et 1992; ces cribs sont bien,dans leur quasi totalite, utilis~s. Des cas d'adoction spontan~e sont signales
mais a ce )our non d~nombrds. 

Superficie en inais des exploitations encadr~es par la 
SODECOTON
 
en Milliers d'ha
 

85/86 86/87 87/93 9,/89 89/90 90,'91 91/92
 
mais "traditionnel" 3,5 
 9,4 8,8 12,7 20 20 27,6

mais "intensif" avec
 

semenceg amelior6es 5,5 5,3 3,8 5,4 6,4 4,7
engrais 5,5 5,3 3,8 5,4 6,4 4,7 5
herbicide 3,4 
 2,6 2,6 2,9 3,8 2,2 2
prepar.du sol attelje 2,4 
 2,7 1,9 2,6

rnotoris~e 2,6 1,9 1,6 
 ,4
 

source: SODECOTO:J
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fid~lement la rdalit6, une partie probablement importante de la ma'fisiculture intensive n'est 
pas comptabilis~e comma telle, il s'agit du mais qui bdn6ficie d'jn engrais d6tourn6 du 
coton ou provenant d'une source alturnative 6 la SODECOTON, le reseau privd informel qui 
importe du Nigeria ". 

La diffusion des semences amdliordes (composites TZPB, 8501 at 8704) 
d'importance notable dans les annes 1980, avec plus d'une centaine de tonnes 
distributes annuellement ", se serait effondr6e d'apr~s les derni~res pr6visions de la 
SODECOTON: autour de 10 T en 1993. Cette chute n'est certainement pas compens~e 
par 'intervention de I'autre structure d'encadrement du Nord -le projet Nord Est B6noud-
Comma explication, la SODECOTON avance le manque de trdsorerie des producteurs at 
le rench6rissement trop important du prix des semences. La firme Pioneer qui a repris le 
complexe semencier de Garoua commercialise en effet actuellement les composites 6 200 
F/Kg (aprbs une tentative b 250 F), la soci6t6 publique pr6cddente les vendait A 165 F an 
1991 et la SODECOTON A85 F en 1984. 

La zone cotonni~re se distingue par le niveau avanc6 de la m6canisation de 
I'agriculture. La SODECOTON estime que les trois quarts des exploitations encadrdes 
pratio.uent la culture attel6e et 2 % (mais 14 % dans le Sud-Est B6nou6) la culture 
motorisde avec les tracteurs lgers TE. Une extension considerable de la surface en mais 
a 6t rendue possible par la promotion de la m6canisation sous I'6gide de la SODECOTON, 
le mais 6tant la plante de rotation privil~gi~e du cotonnier. La m6canisation (rais 
6galement I'utilisation de I'herbicide) a peimis de r~duire la contrainte de main d'oeuvre, 
predominante dans le Nord o6 la densit6 de population reste faible (14 habitants/Km2) 
malgr6 les migrations organis6es. Si la culture motorisde est remise en cause par la crise 
cotonni~re et I suspension de I'appui de !a SODECOTON (l'effectif der tracteurs en 
savice passe de 300 en 1988 h 180 en 1990), la culture attel6e semble en revanche se 
mainterir. Enfin, la mecanisation de 1'6grenage a 6t6 lanc6e pat la SODECOTON en 1980, 
mais reste encore rnarginale. La SODECOTON fait tourner en location seulement une 
dizaine d'6greneuses fonctionnant sur prise de force de tracteur et si tentative de 
commercialisation d'6greneuises ranuelles s'est soldde par un 6chec malgrd un prix 
abordable (10.000 F). 

Compte tenu de la diversit6 des systbmes de production at des techniques 
appliqu6es, les rendements obtenus en mafs dans les exploitations paysannes so-nt 
6videmment tr~s variables. Un premier obstacle 6 I'utilisation du crit~re de rendement est 
la pr~dominance des cultures associ~es en zone foresti~re et d'altitude, le rendement 
n'ayant de sens qua pour une culture pure. La variabilit6 extreme des rendements tient en 
grande partie Acelle de la densit6 du semis qui paut aller de quelques milliers de plants a 
50.000 plants/ ha, elle-m~me lide au degr6 d'abondance des terres at A la qualit6 du 

17 Dans une enqu~te r~alis6e aupr&s de 2400 exploitations cotonni~res
 
(SIGRIST, 1991), 27% des producteurs ont d6clard utiIiser de P'engrais du
 
Nig6ria sur le mais; ce taux constitue un minimum compte tenu du caract~re
 
intormel voire illicite de cette source d'approvisionnement.
 

Distribution de semences de mais par la SODECOTON
 

82/ 83/ 84/ 85/ 86/ 87/ 88/
 
83 84 85 86 87 88 89
 

en 71 71 99 166 159 115 163
 
Tonnes
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ddfrichement de la parcelle. Un rendement moyen en conditions paysannes aurait donc peu

de signification.

On peut seulemnt donner une fourchette dans 
 laquelle se situent les rendements 

courants en culture pure: 

en zone foresti~re (sans intrant): 1 , 2,5 T/ha, les meilleurs rendements 6tantobtenus dans la zone de transition foret-savane (Mbam, Hte Sanaga, Lom&Djerem). Enstation de recherche les rendements avec les varidtds am6lior6es et engrais sont de 4 6 6
T/ha. Toutefois le rendement calculd sur des grains 6 15 % d'humiditd, n'est peut itre pas

le premier crit~re qui int6resse le producteur, le mais 6tant surtout utilis6 en 6pis frais.
 

en zone d'altitude da I'Ouest: 1,5 A3 T/ha avec un niveau de fumure nul A
faible. Les sols, d'origine volcanique, prdsentent gdn6ralement une plus grande fertilitd

mais cette derni~re n'est pas toujours bien maintenue, les sols dtant intens6ment utilis6s.

Le rendement (et sa stabilit6) est un crit6re fondamental poul le producteur compte tenu
 
de la raret6 des terres et du statut d'aliment de base du mafs.
 

dans le Nord, en l'absence d'engrais: 1 A2 T/ha, avec engrais (100 Kgiha

de NPK et 150 Kg d'urde est le cas le plus frequent): 2 A 3 T/ha 39 , avec une dose

renforc~e de NPK (200 Kg) et des varidt6s am6lior6es: jusqu'6 4 T/ha.
 

2.2 Les exploitations agro-industrielles 

Les exploitations de grande dimension investies dans la maisiculture ne sont pas 6
 
ce jour recensdes par les statistiques agricoles. Leur effectif est probablement infdrieur
 une ou deux centaines; si de nombreux projets sont actuelloment affich6s par des
investisseurs, peu sont entr6s en phase de rdalisation. Contrairement aux plantations agro
industrielles qui sont essentiellement sous la tutelle publique, les exploitations "masicoles"

rel~vent du secteur privd, les exploitations du MINEPIA de Kounden 
et de I'UNVDA de

Ndop faisant exception. La plupart appartiennent 6 des "notables", souvent cadres

superieurs d'entreprises publiques ou de I'Administration encore en activit6 ou reconvertis
 
dans I'agriculture.
 

L'exploitation intdgr6e b la maiserie MAISCAM de Borongo dans I'Adamaoua sedistingue par sa dimension. Etablie sur un domaine de 4000 ha, elle compte une surface

cultivde de 2350 ha dont 2000 en 
ma'fs at 350 en soja, apr~s une dizaine d'anndes de
fonctionnement (cf. tableau B..23). Sa production de malis est actuellement autour ae10.000 T ce qui permet de satislaire environ 40 % des besoins de la maiserie orient6e vers
la fabrication de gritz de brasserie. Bien que seulement 60 % de la surface am6nagde soit
cultivde, on note un arrdt de l'expansion de la surface mise en culture, en 1991. L'origine
probable de cette inflexion est la r6duction du march6 du gritz et des problmes de
tr~sorerie de MAISCAM lids A une gestion financi~re peu rigoureuse. La tentative de 
diversification avec le soja ne serait pas couronnee de succ~s. 

Rendements moyens en culture intensive du mals encadr~e par la 

SODECOTON (concerne 5000 A 6000 ha)
 

85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92
 

Tonnes/ha 2,3 
 3 2,1 2,3 2 2,4 2,3
 

source: SODECOTON
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Les autres exploitations sont de taille beaucoup plus modeste, de quelques dizaines 
6 quelques centaines d'hectares. On note une concentration particuli~re de ces 
exploitations dans les r6gions de Foumbot-Ndop renommde pour la fertilitd de ses sols et 
de Bafia-Mbangassina. La production de mais s'inscrit dans deux principales strat6gies. A 
!'Ouest, une strat6gie de diversification pour introduire une rotation culturale. Les 
exploitations sont souvent orient6es vers la production de 16gumes destin6s au march6 
int~rieur ou A I'exportation (haricots verts, pois), le mars est alors intercaI6 entre deux 
cycles de lgumes. Avec I'irrigation, des exploitations telles Jardins de Foumbot, Delias 
farmiiig, font deux 6 trois cycles de 16gumes et un cycle de mars par an. La stconde 
st at6gie, qui concerne notamment les exploitations du Centre est l'int6gration de la 
production de mais par des fermes avicoles, donc en vue d'un auto-approvisionnunent 
(exploitations Boto Angon de Bafia, Babal6 de Batchenga). Une strat6gie de spdcialisation 
dans la maisiculture parait problmatique, comme le souligne 1'6chec de la soci~t6 West 
Corn Foumban et les difficu!c6s ue forctionnement de telles exploitations (Baba ."qro
industrial farm prbs de Ndop, Interlux ) Foumbot). Ces exploitations 6prouvent 
probablement des difficult~s 6 soutenir la concurrence de la production paysanne, nous 
verrons cet aspect plus loin. 

Le processus de production repose sur Lne motorisation presque int6qrale, seule la 
r~colte peut Otre partiellernent manuelle. Chez MAISCAM, 30 % de la production est 
rbcolt6e marnuellement en raison de probl~mes de verse. L.e niveau d'utilisation des intrants 
est en principe .lev6 :semences hybrides (ZS 206 et SR 52 irnport6es dU Zimhabwb pour 
MAISCAM), engrais 6 forte dose (700 Kg d'engais + 500 Kg/ha de chaux chez 
MAISCAM; 200 kg de DAP + 150 Kg d'uree + 50 Kg/ha de phosphate tricalcique, en 
plus de 1'6pandage de lisier, la ferme MINEPIA de Kounden). En r~alitd, nombre 
d'exploitations ne suivent pas ces normes techniques "optimales" 6 cause de difficutt~s 
de tr~sorerie ou d'organisation. 

Les reridements en mais se situent normalement entre 4 et 6 T/ha. MAISCAM 
obtient de 4,5 5 T/ha durant les ann6es 1 ',54-1991, ce niveau -et sa stabilit6- traduit la 
r6ussite technique de cette exploitation. Dans I'Ouest des rendements superieurs peuvent 
6tre obtenus du fait de la fertilit6 naturelle des sols; Jardins de Foumbot atteint sur des 
terres noires on rendement de 7 T'lha avec les hybrides Pioneer 34.35 et 5 T/ha avec le 
composite Kasai, ces donn6es doivent toutefois 8tre confirmdes sur une s6rie d'anndes. 

3. LES RESULTATS ECONOMIQUES DE LA MAISICULTURE 

On s'attachera ici ,id6gager les coots de production du mats et la rdmun6ration 
apport~e au producteur par cette spbculation, pour chacun des trois grands types de 
systbmes de production: 

Les systbmes avec culture manuelle et peu ou pas d'intrants 
Les systeines avec culture attel6e et tin d6but d'intensification avec 
les intrants 
Les systrnes avec culture motoris6e et haut nivkeau d'utilisation des 
intrants 

3.1 Corit de production du mais en culture manuelle A l'Ouest 

L'6valuation 6conomique est ici confront~e au probl6me de la pr6doi)inance des 
facteurs non mondtis6s, dans le processus da production: le travail est ,i,:sentiellement 
fourni par la main d'oeuvre faniliale, la terie est exploite en faire valoir direct, et son 
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acces est g6ndralement gratuit (h6ritage ou drait de d6frichement accordd par le chef
coutumier). Les intrants (semences amdliordes, engrais, produits phytosanitaires) ne sontpratiquement pas employds et le capital d'exploitation se rdduit un outillage sommaire
(houes, machettes, haches) d'o' le niveaufail' de charges mon6taires. La solution
classique est d'utiliser pour la main-d'oeuvre un coot d'opportunitd dvalud sur la base desprix pratiqu6s sur le march6 local du travail; le cooit de la terre, quant A lui, n'dtant pas
comptabilise du fait de l'importance marginale du marchd foncier. On prdf~rera b cetteapproche normative, raisonner sur la marge brute, qui a une signification bien claire pourI'agriculteur - c'est 'expression de son revenu mon~taire - On calculera alors un coot deproduction selon plusieurs hypotheses de rendement marsen et de valorisation de la 
journee de travail pour la main d'oeuvre familiale (a main d'oeuvre f6minine ou celle desenfants est en effet souvent valorisee intuitivement par le chef d'exploitation 6 un tr~s bas
coot). Par extension, on sera en mesure de d~terminer le prix au producteur du mais qui
permet de valoriser a un niveau donna le travail paysan. 

Notre evaluation se ref~re 6 I'Ouest ou I'on trouve des exploitations davantage
specialis6es dans la maisiculture, et dont la production est orientde vers la vente en grains.Nous avons proced6 h une _,ude de cas avec le delgud des planteurs de Bamokoumbo,
vilage representatif sur I'axe Bafoussam-Mbouda. 

Une caracteristique majeure darts cette zone est I'loignement des champs de marsdu domicile du planteur. Du fait de In pression d~mographique (plus de 200habitants/Km2), les planteurs sont contraints d'cuvrir des champs jusqu' 30 Km de leurresidence. Les frais d'6vacuation de la r&colte vers le grenier du producteur p6sent donc
lourdement dans le coot de production, ils representent souvent la moiti6 des charges
monetaires engagees pour la production de mais. 

Les charges en intrants sont minimes: la rnajoritd des producteurs n'utilisent pasd'engrais sur le rnqs, en particulier sur les parceiles eloignees dont la mise en valeurremonte h une epoquie r,!cente (4 A 8 ans). Les semences sont presque toujours auto
iournies par la recolte precedente, on peut donc les valoriser un coot d'opportunit6 de100 F/Kg (grain de qualitd et utilis6 an periode de soudure). L'intrant le plus fr~quemment
utilise est I'insecticide pour proteger le stock de mars (actellic ou lisithiol).

Les planteurs dotbs des plus grandes superficies ont recours une main d'oeuvre 
remuneree pour certaines operations: la preparation du terrain (contrat de 30.000 F/ha),
le sarclage (20.000 F/ha). 
 Le semis, la r6colte sont realises par la main d'oeuvre familiale
notamment les enfants qui sont alors en conga scolaire. Le prix de la main d'oeuvre a

fortement baisse, de 1000 F/jour en 
1990 , il est passe 700 Fvoire 500 Fdans certai.ies
 
zones.
 

A titre d'illustration le budget de culture du mais du D6l6gu6 des planteurs pour
1992, sur une parcelle en culture pure, pratique qui n'est certes pas courante, est le
 
suivant: (voir tableau B.37).
 

Le coC t de transport est ici particuli~remnent 6lev6, Ins 3 ha de mars sont distantsde 30 Kin. La location d'un v611icule "Dyna" d'une capacit6 de 3 Test de 20.000 Fcorn pte
tenu de la mauvaise praticahiliti de la piste, la collecte intervenant en pleine saisonpluvieuse (juillet). Le mars est, de plus transporte dans son dtat le plus pond~reux: en 6pisavec spathes un taux d'humiditd dleve (25 6 35 %); ramend au Kg de grain sec, letransport revient a 13 F. La repalisation de deux cycles annuels (mals puis haricot) permet
de minorer la charge de main d'oeuvre de prenaration du champ, cette derni~re 6tant 
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amortie sur les deux cultures. 

Le cotit de production du mais, pour le rendement obtenu en 1992 de 2,4 T/ha et 
une marge brute par journde de travail familial de 750 F, est de 44 F/Kg. Le tableau B.38 
presente les coots de production obtenus dans d'autres hypotheses de marge brute/jour 
et de rendement (l'hypoth~se 3 T est forte en I'absence d'engrais). 

En considdrant un rendement de 2 T/ha, r6aliste en I'absence d'engrais, le 
producteur devrait obtenir un prix de 45 F/Kg pour valoriser le travail do sa main d'oeuvre 
familiale 600 F/jour; prdcisons que ce prix s'applique au cas d'ur producteur situ6 sur 
un axe routier important et ayant lui mmrne assurd un premier transport du produit. On 
constate une marge negative pour un prix infdrieur 6 35 F/kg et un rendement inf6rieur 
2 T/ha; il s'agit d'une situation thdorique car le producteur n'emploierait surement pas de 
manoeuvres dont le travail est valoris6 au moins A 500 F/jour, si il s'attendait A rencontrer 
de tels parambtres. 

3.2 CoOt de production en culture attelde au Nord 

Les comptes d'exploitation types dtablis par les structures de D~veloppement et de 
Recherche ont dt6 utilis6s ici. L'estimation du Projet Nord-Est B1noud porte sur une culture 
relativement intensive suivant les normes techniques vulgaris~es; celle du volet Recherche-
D6veloppernent de I'IRA-Garoua concerne une culture conduite selon Ins pratiques 
paysannes courantes (cf. tableau B.39). 

On a consid~r6 ici (cf. tableau 8.3,9) que les travaux culturaux sont raliss sans 
appel une main d'oeuvre ou des 6quipements de culture attel~e ext~rieurs A 
l'exploitation. La marge brute doit donc couvrir A la fois la r~mun~ration du travail, 
I'entretien et I'amorti,;sement des anirnaux et du materiel de culture attelde, les 6ventuels 
frais financiers en cas d'achat des intrants t credit. II convient d'avoir conscience de ces 
divers 6lments inclus avant de d~terminer uLn objectif de niveau de marge brute. Une 
production destin.e au rnarche dolt 6tre financi~rement motivante pour le producteur, dans 
cette perspective, on peut retenir une marge brute de 750 F/jour. Le coot de production 
s'6tablit alors A 50 FiKg en culture a faible intrant (1,75 T/ha) et 40 F/Kg en systrne plus 
intensif (3 T/ha). Ces coots s'apparentent A des coots 6conorniques puisque les intrants 
ne sont plus subventionnds. L'intensification apparait bien ici rentable. Le facteur d~cisif 
du passage du producteur 6 I'intensification est I'accbs au credit, or celui ci devient 
probl~matique avec le d6sengagement de la SODECOTON. 

On a 6valud pour divers niveaux de rendements, les coits de production et les 
inarges brutes par jour. Un prix au producteur de 40 F/Kg parait bien un prix-plancher dans 
les conditions de culture actuelles avec des rendements d~passant difficilement 3 T/ha (cf. 
tableau B.40) 

3.3 CoOt de production en culture rnotoris~e 

La m~thode utilis6e est toujours celle du budget de culture oCi I'on sp~cifie pour 
chaque facteur de production, la charge aff~rente pour 1 ha de mafs; le coot de production 
par Kg ' mars est ensuite calculd en rapportant le coot total/ha au rendement, selon 
plusieurs hypothbses de rendernent. La ventilation ues postes de charges rrpond A la 
distinction classique entre les consommations interrndiaires (intrants), la r~muneration du 
travail. du capital emprunt6 (frais financiers), de la terre, et enfin les arnortissements. Le 
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coot d'opportunit6 du capital propre de I'exploitant n'est pas pris en compte; quant au 
travail, le recours aux salarids dtant g~ndralisd jusqu'aux t~ches de gestion, il ne se pose 
pas de probl~me de coot d'opportunitd du travail de l'exploitant. Les coots prdsent6s sont 
des coots financiers qui s'apparentent A des coots dconomiques dans la mesure o0 les 
facteurs ne sont ni subventionnds, ni taxds ( l'exception peut 6tre du carburant). 

Trois exploitations ont pu 6tre appr~henddes: MINEPIA-Kounden dont I'6valuation 
constitue une rdf6rence, il s'agit des charges reelles support~es pour 192 ha de mais, elle 
est toutefois ancienne, remontant 6 1986; Baba Agro-Industrial farm (Plaine de Ndop)
apporte une information pureor-rnt indicative, les charges sont ici prdvisionnelles et peut
Otre sous-estim~es; MAISCAM-Borongo dont les charges estim6es sont celles effectives 
de 1992, h l'exception des frais financiers non comptabilisds ici. La comparaison avec le 
compte d'une exploitation maisicole-type dos Etats-Unis fait apparaitre les sources de 
compdtitivit6 du mais americain, principal mai's irnport6 au Cameroun. 

On note pour MAISCAM des charges de inotorisation (carburants-pi~ces d6tachdes, 
arnortissement du matdriel) particulierement 6Ievees; signe peut 6tre d'un sur-6quipement. 
D'apres l'invr'aire du mat6riel r6alis6 en 1992, la puissance d6veloppde est de 2,6 cv/ha
cultivd pour le rnateriel d'exploitation (tracteurs et moissonneuses) et de 0,78 cv/ha pour
le matbriel de travaux publics utilisd pour les dtfrichernents, les pistes et les indispensables 
arnpnageme:rts anti-6rosifs. Le niveau 6levp des charges de MAISCAM tient notamment 
au fait que les investissements r~alis~s pour I'ainenagement des terres sont ral 
rentabilis6s, en effet seulement 63 % de la surface amn~agee est mise en culture en 1992. 
Toutefois certains experts estiment que les frais d'amenagements fonciers sont largement
surevalu~s. L'arnortissement des terres retenu ici est donc inferieur b certaines estimations 
qui paraissent fantaisistes: il est n~anmoins peut 6tre encore au dessus de la r~alit6. 

Le coot de production du rnafs pour MAISCAM, y cornpris les amortissements mais 
sans frais financiers est de 65 F/Kg avec le rendiement de 5 T/ha couramment obtenu. 
L'6valuation pour la ferme MINEPIA-Kouriden n'est pas vraiment comparable puisqu'elle 
remonte 1986 - 43 F/Kg cette ann.e IA- on peut cependant penser que le coot de 
production du mais y derneure moindre compte tenu de la sup~riorit6 du rendement (5,7
Tha). L'Ouest jouirait donc bien d'une rente diffhrentielle lie la fertilit6 de ses sols. Une 
mafsiculture motoris~e pourrait 8tre competitive par rapport la production paysanne b 
I'Ouest, condition d'8tre sur les bons sols or ces derniers sont largement occupds

(seulement quelques milliers d'ha seraient encore disponibles sur les meilleures terres vers
 
Foumbot) et des usages alternatifs au mafs peuvent s'y av~rer plus int~ressants
 
(maraichage)
 

Hors amortissernent et frais inanciers, le coot de production do MAISCAM serait 
de 44 F/Kg, niveau 6quivalent au coot de production estimn en culture attelde dans le Nord 
(avec une rnarge brute autour de 800 F/jour). MAISCAM aurait donc int6rdt A poursuivre
la culture du mafs pour valoriser les investissernents r~alisds; outre I'aspect de coot, 
I'aspect de s~curit d'approvisionnement justifie cette production. Par contre, Ia r~alisation 
de nouveaux investissements ne parait pas souhaitable. 

L'origine de la cornntitivit6 du mais amricain (coot de production de 27 F/Kg en 
1990) apparait clairement. C'est la faiblesse du coot de la motorisation jointe A un niveau 
de rendernent beaucoup plus dlev6 (courarnrnent 7 T/ha). Les 6carts de coots avec 
MAISCAM sont en effet 6loquerts: -75 % pour les charges en carburant-pi~ces d~tachdes, 
-70 % pour I'amortissement du mnatdriel. Les charges d'infrastructures (pistes, 
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6lectrification) que supportent MAISCAM incombent, il est vrai, aux Etats Unis aux 
pouvoirs publics et non aux producteurs. 

On peut examiner du point de vue, non pas de la socidt6 MAISCAM mais de la 
balance des paiements camerounaise, l'intdrt d'un approvisionnement en mais Apartir de 
la ferme motoris~e de Borongo par tapport A I'alternative de I'importation, en examinant 
le contenu en importation de la production. Les postes de charge occasionnant une sortie 
de devise sont: les semences, les engrais, les produits phytosanitaires, les pi~ces 
d6tachdes, les carburants, les salaires d'expatri~s, I'amortissement du mat6riel import6 40' 
La valeur de ce contenu en importation du mais produit par MAISCAM est d'environ 
150.000 F/ha soit 30 F/kg. Avec un prix du mais americain l'importation de 45 F/kg 
(CAF Douala en moyenne en 1992/93 d'apr~s des op6rateurs bien informes), 1'6conomie 
de devise realis6e en ne recourant pas au mais importS, apparait faible: seulement 1 5 F/kg. 
Si l'on assimile au co6t en ressources internes "', le coOt de production de MAISCAM (65
F/kg) diminu6 du contenu en importation (30 F), on trouve un ratio coOt en ressources 
internes / 6conomie de devises r~alisde, de 2,3. Ce r6sultat largement supdrieur b 1 est 
trbs d~favorable un investissement dans un systbme productif comme celui de 
MAISCAM. IIsignifie qu'il en coCte 2,3 fois et demi plus en ressources internes, 6 produire 
du rnafs, qu- le b~n~fice tir6 du renoncement h l'importer (6conomie de devise). 

L.'ENVIRONNEMENT AMONT DE LA PRODUCTION 

4.1 La recherche 

Le mais a b~nrfici6 d'un important effort de recherche avec le Projet National de 
Recherche et Vulgarisation des Cr6ales --NCRE- lanc6 au sein de I'IRA en 1981 avec 
I'assistance scientifique de I'(ITA et un financement de I'USAID. L'accent a dtd mis sur 
I'amelioration varietale, on d~nombre en effet 12 selectionneurs (3 IITA et 9 nationaux) 
specialis6s sur le rais durant la seconde phase du projet (1986-1992). On peut relever 
comme principaux acquis: la creation de variet~s composites productives (gain de 
rendement en conditions paysannes d'au moins 500 kg par rapport aux vari6t6s 
traditionnelles) avec diverses qualites de grain et durdes de cycle (CMS 8501 et 8704 sont 
les plus diffusdes); I'introduction de vari6t6s originaires du Za're (Kasai et shaba);
'introduction de la r6sistance au streak sur les varidtds amd1iordes existantes. 

Les coefficients de contenu en importation des facteurs sont tir6s de
 
I'6valuation SEMRY -1983- actualis6e en 1992.
 

engrais prod.phyto carburant pi~ces d~tach~es
 
% d'import 85 74 18 66
 

41 Le ratio du coat en ressources internes dans la th6orie 6conomique
standard est un indicateur d'avantages comparatifs rapportant le coat des 
facteurs non 6changeables (travail, terre et capital) A la valeur ajout~e aux 
prix mondiaux (Prix 1 I' Lmportation - coat des facteurs echangeables). 
Facteurs et taux de change sont normalement evalu~s A des prix de refdrences 
qui seraient obtenus dans une situation de concurrence parfaite. Compte tenu
 
des prob1Lmes pratiques que pose la mise en oeuvre de cette m6thode
 
(estimations des distorsions sur les marches) et des controverses qui
 
entourent le postulat central de la r~f~rence A la concurrence parfaite, nous
 
avons utilis6 une notion dsriv~e. Les coats mentionn~s sont 6valu6s sur une
 
base financi~re qui est toutefois en principe, exempte de distorsions de
 
I'Etat (ri taxes, ni subventions); ensuite on a consid6_r6 les facteurs 
Pchangds (occasionnant une sortie rde.e de devises) au lieu des facteurs 
6changeables. 
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En mati~re d'agronomie du mars, les rdalisations portent sur I'optimisation de la 
fertilisation mindrale et I'dvaluation des pratiques culturales paysannes. Ces derni~res se 
sont gendralement rdvdldes valides; 6 I'Ouest l'intdrdt du billonnage a notamment 6t6 
confirmd, les pratiques d'6cobuage en revanche ne seraient guire justifides. Ces resLiItats 
viennent en fait seulement confirmer des travaux anterieurs mends AI'IRA. Des recherches 
novatrices ont W lancges au d6but des annees 1990 sur le maintien de la fertilitd par des 
rotations et jach~res am6liordes avec des Ilgumineuses mais n'ont pas encore abouti. 

On note enfin I'absence de recherches significatives dans le domaine de la 
conservation et la valorisation des r~coltes. 

Plusieurs problmes agronomiques cruciaux restent posds 6 la Recherche: 
- le haut niveau d'aciditd des sols particulierement dans la zone forestibre, la mise 

au point de varidtds toldrantez I'acidit6 semble une voie prometteuse; 
- la d6ficience en phosphore dans I'Adamaoua et I'Ouest; 
- la baisse de la fertilit6 dans les zones denses de I'Ouest avec la g6ndralisation de 

I'occupation permanente des terres et la remise en cause des pratiques habituelles de 
fertilisation min~rale par le nouveau contexte econornique. Des techniques productives 6 
faibles intrants monetaires sont a trouver, la creation d'hybrides "rustiques" pourrait 8tre 
Line solution pour assurer la croissance de la production. 

- l'infestation de la zone de savane par le striga (40 % des terres sement 
touch~es). La lutte actuelle par 6pandage d'uree .iforte dose est coiteuse et d'efficaciti
 
lirnit~e, elle devrait 6tre combin~e i I'emnploi de variet~s tol~rantes, ces derni~res restent
 
Amettre au point.
 

. la maitrise de I'6rosion sur les parcelles de grandes dimensions. 

Au delA de la rdsolution de ces contraintes majeures, la recherche doit encore
 
approfondir I'adaptation des vari~t~s aux diff~rents contextes dcologiques. Les varidtds de
 
basse altitude comme CMS 3501 et 8704 sont en effet employees indiff~remment dans
 
la zone foresti~re et celle de savane. 

L'avenir de la recherche sur le rnais, comine pour I'ensemble des cdr~ales se trouve 
gravement hypoth~que par I'arr~t prochain du projet NCRE. La Recherche nationale 
traverse actuellement une crise aigue, la niajoritd des stations dtaient fermes au moment 
de la mission par manque de financement. 

4.2 La vulgarisation et la distribution des intrants 

La vulgarisation en maisiculture, 6 l'image de I'encadrement agricole gdndral est 
fortement diff~renci~e selon les r6gions, dans sa port~e comme dans son support. Des 
structures aussi diverses que les services du Ministere de I'Agriculture, des socidt6s para
publiques, des autonomes par I'aide publiqueProjets finances dtrang~re, des
"cooperatives" de producteurs (sous tutelle publique jusqu'en des1993), missions 
religieuses, assurent cette fonction. 

C'est dans le Nord, terre d'dlection des projets, que I'appui aux producteurs est le 
plus important. On releve deux structures majeures: le Projet Nord-Est 86noue (6
I'exceptionnelle longviti puisqu'il remonte , 1973) et surtout la SODECOTON au large
champ d'intervention (conseil technique, approvisionnement en intrants, prestation de 
travaux inotoriseis, 6quipefient des exploitations en materiel de culture attelde, 6quipement
de groupements villageois en moulins, cr6dit agricele). Bien que la preoccupation centrale 
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de cette structure soit dvidemment la promotion du coton, nous avons montrd 
precedemment que les rdsultats obtenus en mati~re de diffusion et d'intensification de la 
maisiculture sont consid6rables. 

L'Ouest et le Nord-Ouest ont b6ndficie de projets dans les anndes 1980; 

respectivement le PDRPO gere par la pseudo-cooperative UCCAO et la MIDENO insdrde 

dans les services du Ministbre de I'Agriculture). Ces derniers ont surtout permis un ddbut 

de diffusion des varietes arnilior',es. L'impact du PDRPO serait toutefois tr~s limit6, le 

mauvais fonctionnement de la ferme semencibre ilustre les d~faillances de ce projet. 

Dans le Centre et le Sud, la SODECAO, structure parapublique r~gionale chargde 

d'encadrer la cacaoculture a 6galement conduit des actions d'intensification de la 

mafsiculture, mais semble t-il A un niveau tr~s modeste. Globalement les autres rdgions 

recoivent comme seule assistance celle des services d6centralis6s de I'Agriculture dont la 

tres faible efficacitb est largement reconnue. 

Le d~sengagernent de I'Etat des fonctions d'appui a la production, entam avec 

I'av~nement de la crise 6conomique i la fin des annees 1980, se poursuit. Les subventions 

aux intrants sont maintenant ramenees a zero; la SODECAO apres bien d'autres 

organismes publics, doit 6tre dissoute prochainernent; les services de I'Agriculture vont 

encore connaitre une r~duction de leurs rnoyens et devenir probablement totalernent 
inoperants. La SODECOTON elle-in#me est controntee un grave d6ficit et doit recentrer 

son activite stir le coton en delaissant le soutien aux vivriers, notamment le crddit aux 

intrants. Dans un tel contexte, le maintien d'un appui 6 I'intensification sur le mais va 

d~pendre de la capacit6 des producteurs et de leurs organisations prendre en charge 

cette fonction. Deux facteurs vont 6tre d~cisifs pour relever cc ddfi: la rimundration de la 

production qui devra 6tre suffisante pour assurer le financement des activitcs d'appui; le 

degre de cohesion et d'organisation des producteurs. Les cooperatives de I'Ouest qui 
recherchent une diversification par rapport au caf6 et sont solidement strUcturdes, 
paraissent les plus autes a s'investir dans la vulgarsation. 

La distribution des semences arneliorees merite un examen particulier car il s'agit 

d'iine fonction essentielle. De telles sernences sont encore globalement peu diffusdes et 
leur adoption devrait 6tre la principale source de croissance des rendements 6 I'avenir. 

Conformi.ment t la vague de liberalisation qui touche I'6conomie camerounaise, le secteur 
semencier a 60 privatisd. La firme Pioneer a repris le complexe de production et 
conditionnement de semences de Garoua et se trouve en position dominante sur le marchd. 
La strategie actuellement suivie, conforme 6 la specialite de cette entreprise internationale 

est la diffusion d'hybrdes crees dans ses diverses stations de recherche (Egypte, 
Zimnbabvwe, Cdte d'lvoire pour les hybrides diffuses au Cameroun, principalement Yog 66, 

Yog 64, 34.35). Apres deux campagnes de commercialisation, les r6sultats sont loin d'8tre 
t la hauteur des esperances. Les stocks d'invendus etant consid~rables (210 T d'hybrides 

lors de la mission) la production est arrdt~e en 1993. Pioneer se heurte A plusieurs 
difficult6s: un coot de production des sermences eleve du fait de l'inadaptation de I'unitd 

de conditionnernent trop sopnistiguee; un coot de distribution 6galement trop lourd pour 
un march6 naissant (3 expatrids soet employes pour minos de 50 T distribuees en 1993); 

une faib!e r~ceptiviti des producteuis qui manquent g~n6ralement de tr~sorerie pour 
financer le "paquet technique hvbiides" (semencesa 660 F/kg et engrais indispensable A 

l'expression de la potentialite productive de I'hybride). On rappellera qu'il n'existe plus au 
Cameroun de vdritable structure de crdit agricole. 
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D'autres firmes privies se lancent dans la production de semences partir des 

aridtes de I'IRA (SOCASEM ABafoussam), leur competence dans ce metier qui exige une 
rande technicitd est !cin d'6tre assurde et le probl6me de la certification se pose alors de 
39on cruciale. En eftet iln'y a pas b I'heure actuelle de dispositif de certification de 
emences opdrationnel au Cameroun. 

CONCLUSION: LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION 

II n'est pas aise de dresser un bilan des facteurs de la croissance de la oroduction 
le mars au Cameroun. L'estimation des rendements et surfaces est rendue particuli6rement 
:omplexe par la preponderance des systemes de cultures associees et les statistiques 
ixistantes sur ces variables sont d6ficientes. Une appr6ciation qualitative peut toutefois 

!tre formulde, les principales sources de croissance ont W, et demeurent selon toute 
'raisemblance, I'extension de la surface cultivee et la densification du semis. 

La grande disponibilite des terres qui prevaut globalement au Cameroun (avec 
ctuellement moins de 60 rurauxikm2 sur la plupart du territoire, le "pays Bamil6k6",la 
6kidl'Extr6me-Nord etant les principales Pxceptions) a permis une dynarnique extensive 
ouplee 'accroissement demographique. La maisiculture s'est notamment etendue Aila 

aveur des mouvements de colonisation agricole, dans I'ensemble de la region du Nord, 
Jans le Mbam, dans le Noun pour ne citer que les principales zones d'immigration. 

Des processus de substitution du mais , d'autres cultures interviennent 6galement, 
,ertes jusqu'ici de facon plus secondaife. On note ainsi une substitution du mais au sorgho 
Jans I'Adamaoua, le Nord voire depuis peu dans certaines zones de I'Extrdme-Nord. Par 
apport aux cultures de rente traditionnelles (cacao, cafis,coton) un d6but de substitution 
lu mais semble egalement 6 I'oeuvre. s'insciivanc dans une dynamique vivri6re genrale 
:cnsecutive a I'effondrement des prix de ces jroduits d'exportation. La situation est 
outefois nuancee seion les cultures et les regipons. Par rapport au cafr robusta, la 

;ubstitution du rais est largement engagee, ainsi dans la zone du Mounga 
-aditionnellement sp~cialisee dans la cafeiculture, les cafeiers sont s6virement "recdp6s" 
)our laisser place, entre autres cultures vivrieres, au mais. On n'observe pas encore de 
t6ritable substitution au cacaover, toutefois dans le Centre, les initiatives en mati6re de 
naraichage et de maisicultue sont nombreuses, notamment de la part des jeunes. La 
;ubstitution du Mais au cOtonnier ne serait pas encore manifeste. 

En general les producteurs paraissent pr6ts 5 saisir toutes les opportunit6s de 
liversification leur permettant de compenser la chute d'un revenu encore largement 
16pendant du cacao, cafe ou coton. La limite de la substitution du mais ou de n'importe 

juel autre vivrier , ces cultures d'exportation tient aI'incertitude du ddbouche commercial. 
.a production de mais pourrait ainsi s'61ever tres rapidement en substitution au caf6, coton 

let dans une moindre mesure au cacao, en cas d'elargissernent du march6 du mars et de 
I'assurance de l'obtention d'un prix m6me modique, compte tenu de la tr6s basse 
remuneration apportee par les cultures d'exportation. Ainsi dans le Nord, au prix courant 
du marche, le Tais r6mun&erait d6jA la main d'oeuvre a un niveau plus elevd que le coton. 
Mais le risqui, de mevente est consid6rable, c'est lIacontrainte majeure. 

L'intensification est uine necessitd dans la principale zone de production du mafs -les 
hauts plateaux de I'Ouest- Les reserves foncirres y sont pratiquement 6puisdes et les 
possibilit6s d'emigration vwrs les zones aux terres ahondantes sont limitdes, la politique 
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suivie au Cameroun en matiere de migrations internes et d'acc~s au foncier pour les 
allog~nes, dtant tr~s restiictive malgrd la p~nurie de main d'oeuvre qui sdvit dans nombre 
de regions (Sud, Est, Nord). L'intensification se heurte A un contexte dconomiqua et 
institutionnel extrdmement ddgrad6: tr6sorerie des producteurs au plus bas, absence de 
cr6dit agricole formel, augmentation du prix des intrants, dispositif public de vulgarisation 
en ddliquescence. Un 6lment toutetois positif est I'6mergence de v~ritables coopdratives, 
la tutelle de I'Administration sur ces derni~res venant d'dtre levde. Un transfert des 
fonctions d'appui aux produr:teurs, aux cooperatives pourrait 8tre une solution I'Ouest 
ob I'organisation des cooperatives est la plus solide. 

De faqon g ndrale, I'intensification est invoqude pour abaisser les coots de 
production. A I'6chelle de I'ensemble du pays, une intensification classique par les intrants 
(semences amdliorees, engrais, herbicides) sera difficile 6 mettre en oeuvre. L'abondance 
des terres au Cameroun donne un potentiel dlev6 de croissance de la production de mais 
par simple extension de la surface cultivee, la main d'oeuvre pouvant facilement 8tre 
prelevee des cultures de rente traditionnelles. Le coCit de production en culture extensive 
devient particuli6rement bas avec la crise ecornomique, le cocit d'opportunit6 du travail 
paysan tend en affet vers des niveaux extr6mrnment faibles (500 F/jour voire moins) du fait 
de la rarete des activit6s alternatives. Pour aboutir A une production concurrentielle, 
I'intensification '.nvisagde doit donc 6tre d.,onome en intiants monetaires, en portant par 
exemple sur la Jiffusion de vari.4tds amelioees s'accommodant de faibles doses d'engrais. 

Une inte,,sification counlee la motorisation ne peut s'averer viable que dans des 
conditions bien pa ,.'i~rp'.: une production du mais 6 un coot marginal (suppoltant 
seulement les charges variables) dans des exploitations orient6es vers des speculations 
tr~s rdmun~ratrices (produits maraichers d'exportation); une production integree 6 une 
activite aval (Wlevage de volaille, maiserie MAISCAM) et valorisee par un produit iinal 
moins soumis 6 concurrence (volailles de qualit6 OU congeldes, gritz Aun prix administrd). 
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* ~ ~ ~ ~ 'ANNEXE A. 

PROPFOS suRf LAff IALT DES~ DONNEES ET SU-ERATTDEAEPIURLES ,< 

TENDANCESIRECENTES"DU VIVRIER '.'~" 

On (dispose, aulCamerouni, de statistiques do production oct W'itit portatioils 0
 
su~r le mafs. 11convient,,,d'une part, d'adopter une d6mrnacheIdritique. vis- -is-de ces
 
statistiques," car Ieur fiabilit6 Wiest rpas assuree; etd'ur pat d ialratn u
 
~potible des recoupernents ti partir de diverses sources. ,s*

font'&ijet Depuis le Reconsemait Agticole de 1984, los production's agricolas vivrieres
 
f~lt'Oj~ d'ulne enquket&'ztisO jitie allnuolle tnan6e par le MINAGRI veC Lill, SSILtam'e
 

Kdo I'USAIO. td4J'aridant, es i6stnts jes jt)IIs, r6cents dateia de 1990/,91, wir l'onqItoi' , 

de 1991/92ni'a pas eu lieu et los r6sultats de 1992/93 tie sotnt pas cricoro dispoihles. 
Les ellqIu1tOs COmportet un 6chanind 3.000OA 3.500 exploitations. Les observations 
se folt, al nliVMMI ( );i Ibnien alet,1. an ivomu pliyu inl .In.; rn:; ill atss olt pnrI ili6;II 
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'ollip11ISM)it Lill(" Illillo(I( )b isoe 'Lit 1( l~In ( I l;I chaIlirI :I parlit ~ b;raiit' ir-l 
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haricots et les pois-semble aussi accuser un regain depuis 1990, et m~me depuis 
1989." 

S'agit-il vdritablement d'un mouvement de substitution? Cela reste A 

confirmer. Cependant, cette explication parait plausible 6 la lumi~re des donndes avancdes 

par la DEAPA pour la campagne 1990/9 1. Malheureusement, il n'y eut pas d'enqudte en 

1991/92. Les r~sultats de 1992/93 saront donc importants pour confirmer cette 
explication des tendances rdcentes du vivrier. 

Quelques observatlons finales. Alors que le mouvement de substitution 

soutenu par ces explications devrait continuer apres 1990, en 1991 le ph6nomiie des 

villes mortes a perturb6 la production des deux principales provinces productrices de mas, 

I'Ouest et le Nord-Ouest. Ce n'est donc qu'en 1992 que la tendance de 1990 aura encore 

eu libre cours. A partir de nos conversations avec nombre d'op6rateurs de cette fili6re qui 

ont confirmd qu'il y avait eu une baisse de disponibilit6 de mais local sur les march6s, cette 

remarque semble particuli,6rement plausible pour le mafs. Ceci pourrait donc expliquer la 

hausse des prix pendant les neufs premiers mois de 1992. 

En 1992, par contre, la r~colte de mas semble avoir 6t6 beaucoup plus 

abondante, d'autant plus que les prix 6levds de 1992 auraient dci normalement stimuler la 

production. Ce qui explique ces obsprvations relevees durant nos d~placements pour cette 
6tude: 

" 	 Les magasins des grossistes 6taient bien stock~s en rna's en mars et avril 
(1993). 

* 	 Les grossistes et grands acheteurs exprimaient tous facilement I'assurance 
de pouvoir alimenter leurs stocks pendant les prochains mois (1993), m~me 
au faite de la p6riode de soudure de 1993. 

" 	 Les prix des premiers mois de 1993 sont beaucoup plus bas que ceux de la 
m#me pdriode en 1992. 

IIfaudra noter, cependant, que ces observations sont compatibles dgalement 
avec la chute de demande due aux importations de quelques grands utilisateurs locaux qui 

avaient pu dchapper aux prix dlevds de 1992 e.1 achetant 6 l'6tranger et qui ont continud 
importer cette annde. Ce phdnombne est amplement d6tailld plus haut. Les donndes de 

1992/93 permettraient de clarifier si la chute de prix de 1993 est due une offre 
abondante o) 6 Line r~duction de demande? Les deux explications ne sont pas 
mutuellement 	exclusives. 

2. 	 Les importations 
On peut recourir 6 plusieurs sources pour dvaluer les importations. En 

premier lieu, les Douanes fournissent les statistiques officielles de commerce extdrieur. 
Cette source ne reproduit pas toujours des informations fiables. Les Syndicats Maritimes 
(SM) constituent une alternative aux Douanes. Contrairement aux Douanes qui disposent 
de la valeur des transactions, cette organisation ne fournit que les tonnages. Cependant, 

"'Les produits 6 recnlte continue sont susceotibles d'une relance avant les autres cultures, ce 

qui ajouterait ; 	I'explication de certains regains observes depuis 1989. 
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elle fournit tine dvaluation des importations sur la base des d6clarations des manifestes
cargo et des quantit6s d6barqu6es sur le port: ce qui la rend utile lorsqu'il s'agit de 
corroborer I'information douani~re. L'Office National des Ports du Cameroun (ONPC) 
n'offre dgalement que des tonnages, mais illes produit sous forme d'agr6gations qui nous 
sont inutiles pour le mafs. Le Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) 
renseigne seulement quant aux tonnages et sous forme dgalement agr~gde. Enfin, ilexiste 
une socit6 privde-la Socidtd Gdn~rale de Surveillance (SGS)-chgrg6e de contr6ler la 
justesse des d~clarations en douane. Cette dernire devrait 8tre en mesure de livrer encore 
une information alternative; or il s'avbre, dans le cas des importations de mars, que les 
donndes diffusdes sont partielles, ce qui nous conduit A rejeter cette cinquihme source. 

Par consequent, nous avons retenu seulement les Douanes et les Syndicats 
Maritimes comme sources officielles de donndes sur les 6.changes extdrieurs. N6anmoins, 
toutes les donndes d'importations et d'exportations au souffrent g~ndralement 
d'irnprdcision syst~matique, ne serait-ce qu'A cause des transactions frontalibres qui sont 
tr~s mal cernres, notamment dans le nord du pays o6 la frontibre est tr~s permdable. 

Heureusement, ces deux probl~mes gri~raux - fiabilit6 des sources et le caract~re 
incornplet de I'information - ne semblent pas particuli~rement s6rieux dans le cas du mais. 
D'abord, les donndes des Douanes et des Syndicats Maritimes convergent en structure et 
en magnitude. Les deux sources rnontrent deux forrnes principales d'importation: mafs
grain et grits. Les statistiques douani6res mentionnent les semences et d'autres prodUits 
6 bas" de mais (farine, amidon, huile, rnafs-doux), mais pour des tonnages irfimes 
(quelques centaines de tonnes annuellement). 

Ensuite, les importations informelles depuis le Nigdria seraient n6gligeables 
d'aprbs les premiers r~sultats de l'observatoire OCISCA (de I'ORSTOM) sur les dchanges 
frontaliers. On peut toutefois suspecter des importations consdquentes lors des annes de 
grande secheresse dans I'Extr~me-Nord, compte tenu de l'intensit6 des liens de cette 
region avec le Nigeria. 11y aurait aussi, selon M. Iloga de I'Office Cr6alier, des 
importations provenant de !a RCA, expliqu~es par les prix inf~rieurs pr6valant sur ses 
marchs frontaliers. Compte tenu de la faible densit6 de la population pros de cette 
frontiere et de Ia production de mafs du c6td camerounais de la fronti~re, ces importations 
ne seraient pas importantes. 

D'autre part, iln'y a pas d'exportations formelles de mais 6 partir du 
Cameroun. Comme d~crit dans l'tude, les exportations informelles se dirigent surtout 
vers le Gabon et le Tchad. Pour le Gabon, les informations nous ont 6t6 communiqu6es 
dans nos entretiens avec quelques grossistes de Douala, de Yaound6 et de Garoua. Sur 
la base de ces entretiens, nous avons assist6 a Douala au chargement d'un navire de 
cabatage destin6 vers le Gabon. Quant au Tchad, ilnous a dt6 rapportd par M. Iloga et 
d'dutres observateurs des niarchds du nord que des flux se dirigent vers ce pays dont 
I'agriculture est bouleverse par la guerre. Selon un observateur de I'OCISCA, il n'y aurait 
pas eu rdcemment de flux rguliers de mars entre le Cameroun et le Nig6ria. Toutes les 
sources d'intormation pour les exportations sont informelles. 

Finalement, eCameroun sert de transit pour un flux mineur de mars vers la 
RCA et le Tchad. Nous d'tenons cette information des Syndicats Maritimes (tableau 
B.42). 
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3. Les Superficies 
La DEAPA estime les superficies cultivdes 6 partir de mesures des parcelles 

aux ler et 2nd cycles. Pour une speculation comme le malis qui est essentiellement 
pratiqude en association, parfois 6 trbs faible densit6, il s'agit d'une superficie qui, pour 
une parcelle donnde, se calcule 6 partir de densitds observ6es et de densit6s th6oriques. 
La densit6 th~orique se r6f~re 6 une densit6 normative en culture pure qui varie avec la 
zone agro-dcologique donnde. " La formule de calcul se retrouve dans la premiere section 
de tous les rapports statistiques annuels de la DEAPA sur les enqu~tes agricoles, Apartir 
de 1985. 

II est important de noter que cette m6thode de calcul pr6vaut depuis le 
Recensement de 1984. Celle du Recensement Agricole de 1972 en diffbre, produisant 
airisi des estimations de superficie plus 6levdes. 

"Les de~nsitds on culture pure utilisdes derLis 1984 se retrouvent dans le rapport Recensement 
Agricole 1984, Secteur Traditionnel, Volume 1, p. 264. Nous avons reproduit cette page A[a fin 
de I'annexe B. 
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ANNEXE B
 

TABLEAUX
 



Tableau B.1
 

Prix Lux Proaucteuts at Prix FOB pour las Cafts Arabica & Robusta at I Cacao; Colon: Prix aux Producteurs at Cours Mondiaux
 

ARABICA ROBUSTA CACAO 	 COTON 
Prb(Prod PrixFOB Prix Prod. Prix FOB - PrixProd. Prix FOB Prix aux PRoducteurs (FCFA/kg) Co-urs Monoiaux: 
(FF~t (FCFA/g) (FCA!LFM.L)___/PFO_1F60A61k180 	 (F P.P./P.FOB FA/k lFA/kg PPP /PFOB 1br___l(FCFA/kg)(FCFA/kg) P /P FOB 1requal. 26me qual. 30me qual Ristourne FcFK ' 

_ __ I __100 	 157 0.64 _ 80 121 0,6 __ ___ __ 

1961/62 1751 202 0.87 96 1421| 0,67 75 i04 _ 0.72
 
1962163 175 205 0,86 90 1421 063 7 .. .062 j _
 70 .13 

1963/54 192 225 0,86 102 155, 0.66 72 i17 0,62 
 ......... ..
 
1964/65 195 235 0,83 1'27 1491 0,85 80 90 0,89 1
 
1965/66 1S5 230 0,81 100 1455 069 45 97 0.46 

,966/67 157 214 0,73 115 161_ 0,72 55 127 0,43 1
 
1967/68 156 210 0,74 11i5 166 0.69 55 153 0,36
 
1968/69 158 218 0,72 115 156 0,74 70 201 0.35
 
1969/70 2,2,1 276 0,73 117 197 ,59& 85 196 0,43 _
 

1970/71 174 263 0,66 125 204F 0.61 85 144 0,59
 
*971,72 165 248 0.67 125 0208_ 128
0,60.5....75 0,59
 
;972,73 175 284 0.62 125 209 ... -0060 _ 75 224 0,33
 
1973/74 200 296 068 130 256' 0.51 80 227 0.35
 
'974(75 190 324 0,59 135 _261 0.52 100 277 0,36
19I75r76 t 235 457 0.51 145 404 0,36 120 236 0,51 
976/77 305 936 0,33 195 863 0,24 0,5

1977/78 325 1.022 0,32 250 863 | 0.29 220 527 0,42 
1978/79 360 613! 0,59 280 6081 -046 260 563 0,46 
97S/80 350 786 0,45 310 706 0,44 290 498 0.58 70 7G 65 01 

.980/81 349 573 0.59 320 521 0,61 300 401 0,75 80 75 75 0 480 
19-1/82 3,30 735 0,48 330i 602 0,55 310- 4461 0,70 90 85 85 0 5101 
:962/863 30 928 0,40 350 695 0,50 330 493 0,67 105 95 95 0 690 
1983/S4 410 1.177 0,35 390 1.142 0,34 370 657 0.56 117 117 105 O 755 
1984/95 450 1.3501 0,33 460 1.174 0,39 440 812 0,54 130 117 105 15[ 580 
1985/86 520! 1.412 0.37 470 1.013 0.46 450 804 0,56 140 130 110 151 390 
1,986/87 520 7651 0,68 470 847 0.55 450 606 0,74 140 130 110 15 400 
1987/8 8 L 520 7271 0,72 470 576 0.82 450 513 0,88 140 130 110 15 465 
1988/89 475 8161 0,58 455 590 0,77 435 553 0,79 140 130 110 0 440 
1989190 250 4231_ 0,59 175 3101 0,56 250 383 0,65 95;990,91 250 325 0.77 155 2751 0,56 220 311 0,71 95 	 5158080 	 5050 0 465 
1991/92 250G 3 0,76 155 232 .67 200 368 0,54 95 85 Non existant 0 385 

Sources. 
Aranica & Robusta, 

Prix Prod.: 	 1950/61-1978,79, e;:zepti 1976/77, MINAGRI "Bilan Diagnostic du Secteur Agricole, 1960-80", p. 160.
 
197W/77, 1980/.i-; at au-del, MINPAT/DCCN.
 
197,380,MINAGR!IDEP
 

PixFOB: 150/61-1977/18, MINAE-,iI "Bilen Diagnostic du Secteur Agricola, 1960-80', p. 160. 1978/79 at au-delt (sauf 1990/91 = Douanes), ONCPB, ONCC, communication-
Cacao, 1960--77/78: M.P. Undon, A.W. Ngeng6, at Timothea Ayssl, "Cocca in Cameroun: Policy and the Ecohornics of Productior, pp. 58a at 58b. DEP/MINAGRI, AodI 1983. (Ces oonn6es 

furent coigectdea de piusieurs sources). 
1978179 -- : ONCPB at ONCC, communicat:ons. 

Colon, Pr -ux produrieurs: ProdSODECOTON. Rapports annuals. Cours mondiaux: compilation CFD des cours lisibs dans "March6s Tropicaux at Mditerran~ens'. 



I qbleam,1 -, 

Prix au Dtail du Mais sur 11 March6s du Nord-Ouest 
(FCFA/Kg) 

Moyenne 
1989 1990 1991 1992 1989-92 

Janv3r 51 1 531 431 751 56 
F6vrier 531 531 451 871 60 
Mars 661 601 491 116 73 
Avril 721 681 531 951 72 
Mai 791 621 591 1261 82 
Juin 891 761 631 1261 89 
Juillet 1 106' 651 851 1101 92 
Ao~t 1031 671 691 961! 84 

1Septembre I 781 551 69' 511 631 
1Octobre 661 481 671 631 61 
[Novembre 481 41 821 631 58 
1D6cembre I 451 421 781 701 59] 
Source: Releves do prix hebdomadaires effectues dans le cadre du 

Projet Pertes apr6s R6coltes, PNUD/FAO. archives. 
Ces 11 marches sont: Bali, Bamenda, Essimbi, Guzang, Jakiri, Kumbo, 
Ndop, Ndu, Santa, Tad et Wum. Chaque march6 reqoit une visite 
hebdomadaire. Le., moyennes mensuelles ci-haut sont calcules pour 
les 11 marches globalement. 
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Ir3leau t 3 a 

Nix du Mds 3ur los March6s du Nord-Camoroun 
(FCFA/Sac do 100 kq) 

Koussui Maroua Yaqoua Ka616 Garoua Nqaouiid. Meiqanqa Yaound6 
1987 	 Juillet _
 

AoOt _
 
Septembre 68751 1
 
Octobro 7 833i 7 500 1 5875 I4 667
 
Novembre I 78331 7 500 5833 70001
 
D6comlre 8 167 1 7 5001 1 57501 50001 6'50
 

1988 	 Janvier 8 5001 7 500 _ 58331 7 00 5375
 
F6vrior 8000 7 5001 _ 75001 70001 5500
 
Mars 75001 _ 1 6250
i'

Aril 	 1 7_714___ 7625 

Mai _ 7 91"'j 8000 
Juin 9 429 88931 8000 
Juillet 12500 11 500 11 000 9875 80001 8 000i 	 9000 
Aoiit _ 98331 	 t 10833 8000 5750 
Soplornbro 11 500 95001 1 9200 8 0001 4000 6000 
Octobro 9 5001 8 000 7 333 7 5CO 5 500 
Novomtve i 6000 7 0001 
D6combro 6000 7000 5(751 70001
 

1989 Jarivior 7 2501 6 250 i 6500
 
IF6vrior 7000 8500 1 1 7000 i 6 500
 
Mars 90001 7500 - Oo 76671 7000 
Awil 8 8001 8000 82501 86671 7500 
Mai i0 000 1 8000 88001 90001 8 125
Juin 10 0001i 	 9 000 9 8001 9 5001 8 500Juillol 90001 	 9000 101671 92501 

Aoit 90001 1 9000 11 0001 1 
Soplomol_ 9 7501 _ 79001 7 6671 6000 
Octobre r 7000' 100001 1 67501 67501 
N(.,combro 5 7501 90001 _ 6 750 1 65001 5500] 6 C0O 
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Prix du MillSoqho blanc su les March6s du Nomd-Carneroun 
(rCFA/Sac de 100 kq) 
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D6combre 1 70001 35001 61OO 1 65001 5 5001 72501 7000
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PRIX DU MAIS --GRAIN SUR LES MAFI IES DE L'OUES F (FCFA/KG) 
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IAMENDA JAN. FEV. MARS AVR. MA! JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC 
19851Mas enVrac 61 .... 63 --69 721 .. 72 .. 7 7 74 80- 801 801 80 

801-- 1071..2 100 --- g 1----90 
19871 931 981 98i 105! 1051 1051 1051 i05 8f ---- 82 84 
19881 _ 84! 84 841 941 881 88! 88! --8 - 811 81 81 81 
19891 811---- -94-1-- 941- 971 1017 1031 105 127 103 93L 59 55 

19861 80 w0-0 	 1001100 90 901 90 

I99r, 1 _ 84 1 641 73 1 1 0 i 7 ----- 8F- T 112 _F-	 I _ 

)CUALA 	 JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC 
1985 1Grains i i 1 _61 

Farina _ ___ t 1961--_..185 
Beianct,3 426i 4281 

1986 Grai's 136 1421 146 . 1301 1231 117 T--127 
Farine 13.. 257 . 209 2161 1941 2021 193 
aeiqels 312! 3831 I I 

1987 Grains 1301 197i 152, _ _1 

Farine 204' 1_800 . 1941F......... .... _ - -_ . . . . . 
Betanes 2831 347 326! _ __ _ _ I 

IGAOUNDERE _IAN FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC 
1989 Fanne mas 1621 221! 11I0. . 2061 195] 205i 1841 135i 187 

F ia 140 270! -M T WmilI0 1-75 1 2551 ~ 
iais mai s................57 1 136 85! 821 10! 1061 801 8-2 1 

Grfain mur i - 77' 70; 112 9812600. 1! iof 
Beiqnels fnars 375 1 425,_ 4501 2U71 325 2801-456W 2901 _ 

Mais an eprs raisi I10 140d' ! 1-2 7' 1F 131--	 180---

S9P0 	 Farine mars 1801 1881 182 1631 1731 161i 1831 1541 186 

Farin il --........... 14 180 . .. 1..........9j2081 2081 .... 215i 
Grains~~~~§Pli 71 76 00 61 ili 95s 80oi 751 . 
(1,111srild110 821 107 10E 1 831 941 14 1 25 14 

Begesmas30 45 7 2001 2501 1371 4171 2951 550 

26 124!- 75! 79' 1121 1251 
AROIJA ,JAN FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT OCT. NOV. DEC 
1985 Uiains mars I 10 110 122' 122!  , 

Farine rais - 333 333. 308! 3881 2881 2851 28.. 2851 326! 4001 333 
Farine mil 333 1-308 1881i 2 8...... 1-333 2 28513 .. 3241 . 35 

1986 GIarnsrnars 
2afima mars -323 

831 
337 

851 
5: 172!i 

100' 11 
1T7TF -366 

11 
264 

125! 1021 
-278-1 60-8f_ 

106! 118! 74 

'987 
F.rjne in 
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32
127(-2, 'm:( 

252' 
i n8s' 

2621
(ia3nS3 

72 '1661 
,'B7 

1)86
2I2I85 

3131
j 1 

282' 
135 

2181 
82 1 

3101 5451 
.831 . 

50 
.. 19 

Farina mars .143 ' 200 1 175; 220' 27797 -2271 280!--2221 1761 79 
Farine mi 2§7 286 1866 -- 7 .. . 2 2. F34-82! 226 90 

1988 G(ians mais 831 8i 83, 115 1381 150: 139i 1331 941 94! 941 96 
Farna mais 19q' 219 210. 400, 288 - 3 06.... ............ 222- 200 - 278 
Farina mil 185, 250: 2-15 500'; Yi F __33 ___w__--3-___ ___ _ -

1989 I7rains mas 91 119 101, 1021 08 1 39' 1J51 1321 117; 74! d5T 
Farina mas 192! 234: 2641 289 - 204i 1s, 296 239i354 180! 203 233 
Farine mi - 152 -- 7" 2501 229 186 1 1 I 271! 2211 310' 1821 1901 218 

'991 T=aismais 91 91 90: 111 021 116 123! 122! 931 ,__ 96 
Farine mais 256i 250 - 227 217 227 244i 2301 2851 2671 227 
Farina i-n!_ _- -- -- .___ 

1992 Grams mais 
rarine mars . 

96! 1001 
28i -

98 
7...... 

108 1 
. . .-

Farine2 

-RTOIJA IAN. FEV. MARS AVR MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC 
1985 .1rainscemars -_229 . 185 . 200 . 208 ! _ 51: 63 2221 2181 2341 240! 237! 257 

Farina de mas . . ...... ...... _------- .- - r  . I 
Beinetscle mas .30T 3451 312' 360
312' 3921 411 359! 301 360 3i 6 3---0

1986 	 Giains up mars -217 250 249 253. 255 255l 267! 268 268 2401r i2i 300 
FBnranes mas 30-3,a '350 i .,360i 360 360' 3601- 284- 3851F 3831 -3391 3611 

1987 (amrs ae mas 258 , 2,99 -28 2-47, 2331 281 I 279-
Beianers de mas 264 26 4i 32 -- 292 292 9 305 312 

1988 Grains ciaomars 2181 278l 299! 299: 2991 255, :551 255i 255! 2551 183 1 0 
Beianets ce mars 36 - -. 366i - .3-I - 66-- -29. :9! 289! 289! 289 F 28 - 289 

1989 rains cn mars 291 193 152Beicnets cle mais . .. . .. .. . .... .. . - " t . . ...... T. .. 3-28! - 3-85 32--
1990 U i- nsun mas 161 178i 140 1 118; 117 1491 1511 1491 10 1 1 71 15 1 152 

Baianets de mas 3501 --2368-2381 241! 2;33! --257! i1Y2 20Q611 
1991 Grans ieras 106. ')6, 85i L 1101 1101 141 106i 91' 7,4! 881 108 

8eranets dea mars 3 44 249, 7 319 132M 216 :-6 8 .13331
1992 Grains an rats I I H. 9,. 

334 

Berinnems Oe mar1; 5 " 
ourcep 11 3 dr1 :'113 . f vr'w!rr ,!,llsr'lj 



Tableau B.6 

Prix FOB du Mais 'U.S. #3 YELLOW aux Ports du Golfe du Mexique (E.U.A), $it 

-Moyenne' 
_ Moyennel

JAN. FEy. MAR. AVR. MAI Amoyennel' I JAN-DECJuI JUIL. AUTSEPT. OCT. NOV. DEC JAN-DEC! FCFA/$ (FCFA_ 
Moyennel 1OCT-SEPT

161 --.. ...-	 __ 001-SEPT' (FCFA)..... 
 4... 48__ 48_

9624, 4 	

48 245 11 772 1961/62 49: 11 89E,491 49 50i 50' 49 47 48 48 48' 5153 1 	 1 944! z b 963 -3 . S-2! -- 55 - - - = - . " -	 49,__ -245; 1962/63 53 i. 53 52' 5 52 56, 	 . -. : : :.. . ." . . ' _L J _2 __]u S-23 12 94 557 56 56 53 52, 54: 54 245 13 19011964 551 54'; 54: 56: 56 561 561 55, 	
5.39. 31963/64

55 53 53 1 54 b5 2451 1341511 964/651965-56757 	 56; 1368157-5759 58 57 5' 
 54 52 52 55!, 56!
1966~ 	 2451 136621 1965/66 57: 1386657 _57T 5656- 55! 56' 591 63. 61 59 591 61.- 58: 246 .143 3111966_67_7
1967 601 59. 59! 	 -- 1458 S7' 57 55
196 8 	 522 49 48 52 501 55 246' --. 5 2 1 5 1 ! 5 0 i 4 8 1 48 - 4 8 	 411676'- 4..4 7 T' _.. . .. --	 1191968 52" - 51-, 4-	 _ _ - . . .. -= _-_9 _ 8 ;;__-. .. . 49 !: 0 48-_, 4 47 45 44 45 	 / -34 -_11 9 52 .49' 48 _ 48 2481 11 8621 1968/69 51 12605

15 50501 501 S2 5_ 4 54 54 51 52 53 52: 52 260' _ 1361 1997 	 451970 54 _5 53 54 56' 58, 59 63 646-971 66' 65. .	 

61 61 65; 59 276! 161691 1970[7-1 - 6265 65 6 5444515 50 46 49 52, 58: 	 17067
276 6100 1971/72 5633 161


:ST 51 1_ 52! 521 54; 541 ; - -;; :
':?72 79 I 81 -- ___80 _R6 _:-5 53 54 56 59 57 . .. _:x- ,_ 	 25 1_'Z 14...05.5;59' 67r 56 	 197 /73 86 21 6082. 	 79 81 80' 77; 87 6.. 10 )9 122-,-107 106 108' 113i 
2 1; 1972.-- 86. 21608

98< 223: 21 750 11973/74. ....... 1 .2.111..7 	 123 27304
132: 146 141 1.2 144: 1491 1325t 5301 12 i ,__ : .	 241 31 853. .. . .. .. . . .. 	 -7 1130, 125, 123; 122. 	 3 974/1_,/S 141 5116 12i 127! 136 123 123' " i ~~~~~~ .	 112 111 122'.. ~ 	 ?i4' 2625:1975/7,.26.: 235!, 197./7 6:. 	 25 128112' 116 115! 112 120! 124 	
~ ?4 -i ,,,u /! 117-1 17 25128124 118 120 110 100 105i 115 -- 239 27400 976/77 "01 	 24074113; 116 109; 107: 104 96 69 80 81 65" 97! 100; 98 . 246- 240771 1977/78! 1_]07 ]10; 120i - 9 6 	 103 5387! 117 : 111 [ 00 96 998 1241052 	 61 - 3694 19787 9 3 . 253 71090. .. 10910 .. 112-110... 120.13 1 1175 123 33: 122 1 0 112! 121 1212 - :_119 . 2131 252071 i 7/ S' 1 32 2 53 711 	 m. - . . . .. .112 _117' l ]1_11 13 115 133 144' 144 144 149 151 - 129' 221 27264, 1" - -2903-3 

;Kr3-1 1551 145;;. 46 14 139T~z]1
14j 
 13,3' 122 ,!7 112 
 34:...
92- 10115- 026 1110 i 117' ll~j 	 io 11l 272 ... 36362, 1981/82.i 113-1 02 94 106 107! 110 	 -30693329 _ 352441 198!831_9.§,,109 ,i, 134 l.IS: 136, 141 156, 151 14 149 	
1 41 377112i 


S 144 3 149' 150 	
144: 137- 8 T 5 2 5i 1983/84' 145 55118147 !7 1431 140 135 123 120 117 i38 ....- 43 -- 601931 94/85-.. .. .117 51191..

112 1 117, .. 122 1 117 1171 106< 103 10 109* -1'986 1038 1051 011 4 - - -9,5/
1987...-.. - ---2 10.... 6 65 74 97' 43995
7. 67....7,
. 4 . _ _ 3461 309131 1986/871970 0__69i ,31 76! 82' 82; 77' 	

74 25664
198 5 1. ..1 .. 9 90 il466 721 74, 80) 833 841301 1191 122' 121 11 118; 77 ..... 30 23042'..198788.....-2..0.	 1 298 3,-... 1 1981/82 11319392 1091 11. 116 116: 119! 115 	 107 __- 9/ 114108. 102 1C3 107 110' -11- - i2-	 3063319. 3 19 ... 3560
 

1 109107' 14 11 122, 
 126 141 110; 11 1 149, 104 110: 272
1991 1 

1992! 1' 1,; 

12 120i17, 108 282- 30485 1991/92 109 30722
 
107 1081 110 1i 7 1470:1 431 40 135 	 293771 199091 106 23957 

172-1 11110' 1171 03 986 loo 109" 263 28649 1992P'4 
So1rces-

-
Prix: "Grain Market News" etTaux FFAy 	 ASCS. Cornruniciue: 1961-90, International rar ['USDA (Ministere deinarcial Statistics YearbookO 1991, A" iclur.InternatioalFMI, 1991, sE..A)Financial Sttistics, Mars 1992: 1992 IFS. Decembre 1992. 

SLes rnoyennes ne sont qu'indicatives car elles nle sorit pas nonderees par les volumes t~chanc~eS, iais cetto app'oximation est uic~ ratiqt~e c:ouranter ' nrv p r qi n n s ,tF CP,A 	 Les 
s r wi't p~ : r r t i, ,t t' lnn r~i lr t ,, (': r h~ t+='11 I l t t' ' l l l i ,'v; trfq ': ' >r lr ,I, li Ii l i i ': : f n lilI "c ' ;' ;l~ 0th;r i t rr ,n -.Rin~ t l, il- i n'- u ; - lh " 



Tableau B.7 

Prix FOB du Mars "U.S. #3 YELLOW" ; Buenos Aires, Argentine, $/t 

IMoyenme t Movenne 
'Movenne " JAN-DEC iMovenne, I OCT-SEc-,JAN. FEV. MAR. AVR. MAI JU!N JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. JAN-DEO_ FCFA/Si (FCFA) I OCT-SEPT (FCFA.

1962.51 49i 41-48 8 47-46 " , 7 47' 48 245 11 7111 1962/63 52 12 76-5,963 -49, 49 49. 501 52 56! 5 6 S 6 " 56 57" S4 2451 13 129! 1963/64 5,. 13 170 

1964 53 __ 55 521 51 ' 52 52 52: 53: -- 53 245 12 942 1964/65 _ _55', 13388 
1965 S ___ 571 58! 561 571 51 531 54i 54 57 54' 541 55 245P 13499! 1965/66 52i 12743 

7 5196611 49 491 _v -- 52 53 si.-- 51, 246 12459 1966/67 53' 13021 
5 _-. --- 52 5- 54 5 6060 . .,56 2461 137411 1967/68 53! 12915 

1938 64! 58 491 481 48! 49! 47i -45 -4S 45 46454 49 2481 12151 1968/69 49 12151 
1969 48+ -6. 451 451 50 51 531 56 59! 59, 60 61 53 260 137-i31 1969,70. 581 15013
 
1970 62 54, 51 5! 56' 56 581 61 641 62 62 64 
 58 2761 16 1461 1970/,1 .6-0 6537
11971 53 56' 57,-61 61 571 55: 52 531 52 57' 276 157781 1971[72 58' 15847 
1972 54! 551 5- 60' 611591 60' 62 66 70 73, 821 631 2521 15948 i 1972/73 . ..90 22723 
1973 871 76i 74j 73 901 1101 181 119 138 104' 1091_1_4' 99 _ 2231 . 21955! 1973/74- .. 120. 26747 
974 1251 1201 19-j 1091 108! 1111 126! 154 14 : 163 161! 155: 133, 2411 319321 1974/75 - 139 334871241 1261 130 1281 1261 - - - 130: 121 i122. 1261 241 269761 1975/76 121 25860 

7, 1, 1 1 116! 117 109 1021001 114, 2391 27 87! 1976/777 95 22629 
-j - 105 102' 97' 91; 85 79! 77: 89 981 105i 931 2461 227G99 1977/8t. 100 24609S 95! 971 1021 109' 0' ill~ 99 § 95 971j~5 115~j joVi ~~ ~ 

-7 97' 1010.. 98t 98- 1031 118 i 138!-129- 134! 132 1291 1221 117 2131 24782 1979/80 
 147- 31323 
.. 139, 147! 151 1601 145! 147! 157' 164; 174; 1771 180! 1751 1601 2111 33734 1980/81 150 - 31622, .." . . . . ... . . . t - - - . __. ... - -- . . __... ._. .. .. . ...... .. . .. . .. . ... .. . . .
1411 'V~l 166' 1531 13613'_ 13613118 j4 13!11 3! - 272! 374081 1981/82 17 4-3 


'PI 5-- 2- - - - _ - ---.-- -__ ---. - 119!_14__110112: 112, 111 1081 119+ 
116' 105' 93 981 103 1091 3291 35818! 1982/83 120 ! 39406 
1983104! 114 1231 132 12S 1221 131 14/1 1471 1481 1521 151, 133, 381' 50681 1983/84, 141' 53602 

138,:129 132! 140' 1401 141' 1301 138. 140' 124! 117' 107! 13 2 V 4 3 7  57715 1984/85 109 47410
108i _95106i 109 110 1,111 112! 11985: _108 0 61 109!. 88 90! 951 100! 1031 449- 46386 1985/86 40209. .. . ...101',... . .. ..... .
 
1986 _100 92 87 86! 90 90184 82i 78, 70i 71' 681 83 3461 2P801i 1986/87 76; 26290 
1987 661 66 70 7 3 L e.2; 831 90, 881 84 4i 84 86 801 301 _ 239431 1987/88 97 29102 
1988 8-3 86 851 81 79 121! 1311 119; 1211 119' 1171 116! 1051 298 31 2741 1988/89 114 - 34079 
1989 1191 118 1i221__1 181 1115: 1'41 105! 1061 I0j103 1051 105 11 _ 3191 35 463!1 1989/90 111! 35304
1990 _1--t 105. 1061 113. 1161 122! 127, I7 9, 98 97, 98!i , 109 - 272 296761 1990/91 10C 27521 
1991 _961 991 991 103, 105. 1071 101! 1011-1091 12- 129t 126 1010.. - 304671 1991/92 10 30903 
1992 114!1 105T 102! 95, 101 102! 107 103, 104 2631 27212' 1992/93
_"'urces: 

Prix: "Junth Nacional d3 Granos", Argentine (1962-1979), "USDA/FAS Grain Circular" (1980--). Communiqu4. par I'USDA/ERS (Min.Agri., E.U.A.).

Taux FCFA/$: 1961 -90, htiernational Financial St-4tistics Yearbook, 1991, FMI; 1991, International Financial Staistics, Mars 1992; 1992, IFS, Dbcem.ie ;992.
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Vableii 13.0
 

Prix CAF du Mais 'U.S. #3 YELLOW' a Rotterdam, $/t
 

Moyenne'; Moyenne,Moyenne'JAN. FEV. MAR. AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. JAN-DEC i Moyenne'-- OCT-SEPTOCT. NOV. DEC. JAN-DEC: FCFAi$ (FCFA)1963 66 OCT-SEPT! (FCFA)58 581 58; 59-60i .. 601 61 64i 631 60i 60" 611964 60' 58. 59 60: 601 611 
245! 14844 1963/64 60 14701591 60! 60' 60 601 6i 

1965 66 66 64 
60 245 14661; 1964/65 . 63 1535563 64 64! 612 61. 61: 58: 59* 61' 62


1966 245 1526 1965/66 62 15194'
63 63 61 62' 60! 61 64i 67" 65" 63 
 64: 65;

967 r3 63 64 

63 246. 11 1966/67 62! 1523263 61 61 62 1 58! 57' 55 54 60 246 146 37 1967/68 5611963 137154 55 56 54; 57 581 571 581 58 55, 58 57; 56; 248 13967; 1968/691969 57 i 14 1325 6 : 55 56 59 591 58250 

14..96 .14969 ;1 61970 62 63 63 63! 66 66 1969/70 641 166811668166 71' 74! 69 67' 70: 

1971 72 70 69 
67 276! 18426- 1970/71 6. - 1838066' 66 69' 65-59- 56: 54" 
 55 561 63 
 276 i738611971/72 [
1972 57 - 1573257 56 57 581 57- 57: 571 59 
 62 66 65' 
 71 60 252: 1519i 1972/73 .. 95! - 240251973 87 82 80 82 
 101 124; 128 137 


97.1 13S 
1 26 133: 110 223 24499; 1973/74 . 138 3081,
146 146 133' 134' 137 1381 
 2156 6341 59" 147
152 66' 
 241 354631 1974/75 13444
1975 147 137 135 130 
 123 130 141: 147 139' 132' 122, 119' 134


76 l 121 
214: 28610 1975/76 126 703
122' 22' 129 133 134, 129' 133 120 109 111 123 2391 29490! 1976/77 110 _!23 125 127 115 111 103 96; 26 18587 88 91 104! 108 107197a 108 i1l 116 129: 
246' 261651 1977/78 i 1-. 27270127 120' 1081 135. 105 108: 115 
 114' 114 
 226 25688 1978/79 ; 127.
1979 119 - - 285a4119 124 127 133' 134' 152; 137 138' 144' 142' 139, 134


1950 130' 132' 133 134, 
213 28504! 1979/80 143 30401
138 139: 1531-167. 
164 16: 171: 172 150 
 211 31600! 1980/81 161
1961 181 167 165 166 34021
16; 155. 154, 146 -,33: 129 127! 121 150


1982 132. 126 1301 136; 134. 
272 40 8 691/82 126! 34329127' 1231 116 
 11ST5 1041 117; 119 123 


1983 
329 40501 1982/83 137 45129
120 130 -38 147, 147; 45- i5Oi 169 162 -1 160; 1571 149 381 567141 1983/84 157. 59 6681984 15_6 152 161 165 163, 159' 155! 1501 
 140 1351 1331; 131'
1955 134 150 437 6S5544 1 1984/85133 135; 1361 1321 1291 125! 1151 113- 112: 120 1221 126 129' S_6477
4491 56382-1985/86 j 1091966 121 49157116 1121 1131 119: 116' 96! 851 a 81 84! 85, 1015! 81 

1987 80 81 65' 88i 941 971 91i 86 , 
346; 38,3490 013346 687! 

88 95: 98 101 
198 /877 87. .30013
 

90 301 27149! i987/88198a 105 i 110 1 118, 355141i1 115. 110 139! 
 53 139 142: 141 134' 137; 
 128 298 3812511988/69
141 138 139 134! 40011
1371 139 135 1291 120 122 
 128 i30: 132' 

:CPD 128 

133 319! 42269 1989/90 1 1311 41 817
126 130 136' 138 1391133
-
 128i 1251 1221125i 125, 130'

126, 127. 126! 29 1261 

272 35280 1990/91 127! 34464
126' 129 128: 130, 131' 129: 126! 
 126 282 
 36038 1991/92
1992 127' 130' 131 124! 125 35391,
126 126; 1181 112, 
 124. 263;
.ources -. . . . . . 32628! 1992/93 _. . . .. . .. .. . . . . .. .. . 
Prix. Oil World Weekly". Communique par I'USDA/ERS (Ministere de I'Agriculture des E.U.A.).Taux FCFA/S: 1961 -90, International Financial Statistics Yearbook, 1991, FMI; 1991, Internatioral Financial Statistics, Mars 1992; 1992, IFS, D6cembreLes movennes ne sont qu'indicatives car elles ne sont pas ponderees par les volumes echanges, mais cette approximaiicn est une pratique courante. 

1992. 

Les,<ri'ersions en FCFA sont encore plus approximatives car les taux de change exacts s'appliqiant a 
toutes les transactions du march& sont insaisissables.
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Importations de Mais en Grains 

Douanes Syndicats Maritimes 
Poids 

Annee (t) 
1973/74 0,8i 
1974/75 963,7' 
1975/76 
1976/77 2,41 

1977178 15,8 i 
1978/79 3,71 
1079/80 12.2 

1.980,81 17,0 
18182 217,5 
193?83 t 003.1 
198),384 4141,2 
192(.18q5 I T.1, 

2J, 1 2 " 

1226 87 10 50G,3 
19 7 8 1 3:30)'' ' 1 "1 

)''11931190~~~I9125 3 1.1)I.) 

T)".91 .. 1.0 
1 92 18 717,4 

9. 7062.2G: 

P If j l; i ' 1r 1l 

,. " l'l )I'Lr.iikIr v ,; , 

'LI) ,> I ,tJq r ' T 

." 1;:5 .if,'rl t-r 

Valeur Mais Grits 
(KFCFA) FCFAikg (t) (t) 

1561 195 
,11 739 t3 

525 219
 
1 425 90
 
1 259i 340!
 
4 770' 391i
 
5 109 306 i
 

21 127 143;
 
2"G0 71 90;
 

/-4 47 1(38
 
:2,7 .1Iq I (t) 

,11,.').11 Bi
 
5313 52:; 1
 

1 ( 1

.': (}!V! I ' , 'l1 

'' )12)1!I' .... 98) I)90 1 9 

1 329 , 53 7 10 1051990 795 
889 95-0 18 1991 15 3T30.i 1 113 
221 7(7 1.99M7I :7: ,08I- 1; 

1 -;l ll I It, I ll t' iifif. :1l' :,,m ii: ;l, r :.dl lIf,( i l
 

I, i -:., Ir,, 'l I u , I' rl , I ; ,''11 ' , II I
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Exportalions par Pavs: Mais. Produits a base ce Mais, et quelque-. Autres ProciuiL 
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Tableau B.17 

Bilan Cerealier du Cameroun (000 tonnes) 

Prod. de 
Cereales 

Import. 
Nettes de 
Cereales 

TauJ\ Impor!. 
d'Zuwosuf. Netles de 

en Cereales 
Cereates oar hab. 

Prod de 
Mails 

Import 
Nettes de 

Mas!i 

Prod de 
Pi: 

-..... 

Innort. de 
R!: 

Usirle 

Import 
de 

MaI 

Import. 
de 
Ble 

Disponil 
en 

C6re.E 
Popul 

'M"lhons 

Import 
de 

Cerea'es 

Import. 
de 

Mai 

Exoort 
de 

Cereae 

£ 

. 

1962 

19-3 

520 
615 
700 

33 

25 

0961094 
095 

0.97 

6 
6 
4 

204 
270 
310 

0 
0 
0 

4 
5 
5 

9 
9 

10 

24 
23 

22 

5.77 

5S7 
597 

i9F.-. 
1955 
196. 
1957 
196S 
1969 
1970 
1971 
7-7, 

1973 
7-

760 
910 
7-.9 
870 
820 
710 

590 
710 
60 

630 
77C 

51 

63 

91 
103 

90 

85 
81 
5 

0.97 

0990 9 
0-96 
094 
093 
0.92 

0,87 
087 

08 

088 
0.90 

769 0.92 

..... 

4 

8 
6 
8 

10 
9 

13 
15 

13 

12 
11 
9 

270 

340 . 
380 
455 
457 
319 . 

263 
3_355 

350 

300 
370 
350 

_ 

. 

0 
.0 

0 

01 
0.? . 

0 1 
0 
0C9 

0 
1 

6 8 
7 9 
8------------3 
9 9 

10 9 
. a 10 

10 8 
32 
28 

24 
17 

-

7 
7 

. 

13 
14 
16 
14 

25 

21 

31 
31 
42 

53 
. . 

53 
61 

62 

6 
. 

6 

921 
833 
77. .. 

6S' 
802 

77-

-

607 

is 
629 

64 
652 
6.5 

6 

7.05 

1 

5 ... 

63 

1 0.. 

8 

0 . 
0 1 
02 

0.2. 
0 

0 
0 

760 73 0.91 9 , C 1 7- . . 6 

: 

7 680 

860 
920 

115 
122 
163 

0-86 
0 88 
085 

14 

15 
19 

300 
401 
480 

C 
0 

2-24 

24 

. 

19 
43 . 

, 

41 
40-

93 .. 

10* 
9 

7 9 

9::-. 
i 

7.95-

8.13 
841 

11 
12-
1

0 

0 

5 0 

G60 

95C 

133 
9E 

i1 5 

088 

OA. . 
0.0 

15 
1 1. . .. 

11 

490 0 

500.. .. . . .-£ 

450 0 

2;-, 22 

13 
17 

4; 

-C 

117 
9, 

97 . 

108: 
1I08: 

. 

865 

81r8 91 
918 

1-10 
1 7 
1. 

0 
0 2l-_ 

7 

F953,:)- 17808 19 4CO 
98- 730 120 0.86 12 409 

995 89J 139 0.86 14 337 
195:: 920 !19 0.83 18 _ 360 
1987 .. .880 2 5 0.76 27 350 
1933 1070 0-.76 30 459 
1989 860 0__ 070 31 375 
1990 820 391 0.68 33 350 

1991 

Sources: FAQ. OlR,7 (Prducfion et mortations de PRz). 

39 

11.2 

0.2 
11 i 
98 

: 
62 

58 
40 
49 

52 

58 

71 
61 

65 
54 
72 
5 

50 

50 

90.. 

6 

8 
10-

" 73 
74 

103 

1200-
87 

81 
126 

202 

290 
293 
991-291 

iC' 

11 

11 
14.. 
122 
121 

946 
.--9.75 

10.05 
10.38: 
10.72 
11.07 
11 44 
183 

17 F 
122 

1 -

11 . 

290 

350 
370 
3,-

? 8 

. 

114 
0.4 

11,3 
1. 

1 C

-



0 
C

 
A

 
O

 
t 

0
 

0 
/
N
,
,
 

in
o
' 

I
r,ft', I 

C
A
 

to 
N

 
m
 

-
'
 

t
 

O
C
)

A
 

t 
a) 

V
10 

)
o
 r( 

l!
 

a/
€
,
.
(,/, 

It C
1 o nP 

aIc'I) 
C

'lJ 
-

C
J
I)J

tl 
r
I

W
 

)


toC
A

C
 

m
IT

 
0 t i

i
)

N
 

E
 

aI0 
1
.
1
 

t 
(aC

I 
n 

0 
C

D
.(.c,

-
t 

9' 
M

 
It) 

C
)) 

II
a) 

't 
fI) 

NII 
a) 0 

q* toi 
_t

0 
V

 U
) 

or co 
C

T
)

I
0 

tl ) 
t 

N
 

9 
11 

) 1) 
I

V
 C)-* 

i(1) 
C

IA
 

0 
-jC9 

0
 

L
 
I
I
 

n 
C

()i
I
 

0
1

1 
o
I
 

r
)
(
)
 

0 
It 

C
O

s 
m

 
c) 

f
C

) 
It(

 
) 

.-to
 (j0I~ 

't 
0

F
IT

 
II 

c 
)i 

~ 
I(j 

Il 
"
 

0
 -

n
 

L
) 

C
) 

~
 

n
C

 
C

9 
~ 0 

) 
6in 

a
Z

 
) 
(
Ii 

C
 

W
 

N
C

-
(
J
 

0 
o
0
 

N
~ " 

0 
r0 

0
T

Itr 0 
I) 0 

0
U

1
*
.1

*
 

l:I} 
o 

0F
 

11W
 

m
 
i
:
 D

 
,
 

I.)i 
i 

1.
r
 

U
 

'
(
'
F
I
~
~
l
i
 

5 
S

W
~

ll
to 

) 
51 

' 
i l f I

 
F

 
in5 I 

) 

I
T
 

of 
I I 

I I
l,
,
iI 

ls) 
I 

(
I
 
a
'
 
M
I
 

o
 
1
4
)
 

f
 

a
 

=
~
 

l 
I
 

-
( 

4
 

l
l
,
 

0) 
"t ) 

1
 w
 

( 
i,,

 
r

11 
-
1
.
 

(
v
+

-1
 

1
,it 

t 1
 

.1
 

'
*
U
 

ofI
.
.
1
 

D
 

III' 
(
A
t
,
 

r
:,( 

'
*
f
I
 

)
f

,
)
 

0
i
 



.
.cli, 

'
 

c,
I .

I
 

l
+
I
€
i
 t
'

.
.
 

:n0
"f 

I
+
 

i 
C
 

A
i
l
 

t -t 
i
 

; 
F

 
V

I 
('('a

 
f
i
,
 
C
'tm

 
" 

f 
to

t 
l1

1
 

F
i
 

))I 
(
I
 

ti
a
)
'



C
iFI 

C
) 

21j 
(E

) 
(s 

1
i a

) 
cm

11) 
*I A

T(3) 
() 

C
A

 
( 

I 
t-

t 
(a '
:
:i 

-
I

I .."
 ID0 'tl 

U
 

to 
f
,
i
lf 

'
l
t
l

,
1
 

c 
0 

I
)
 

(1 l in 
IIf)~

I 
'
 

!
i
 

m
1
 

C
 

l
 

' 
I

1
 

C
'
)
i
 



i 
1
. 

I
)
 
E
 

N
l
 
tto

 
,
 

,
 
C
 
;
 I
 I
 
I
 
'
'
'
T
 

t
 

l
'
 

"
,
 

P
I
 
(
 I
 

I
 



'
 

I
 

C
 

, 

r
9

 
1
:1

 
II, 

I
-

U
, 

1
 

+i
 

'
 



I
-
i
'F 
o
l
l
l
'
 

("
, 

( 
!
+
 

'
If.. 

I 
-
1
)
!
l

1
1
 

() 
-1

 
ft 

c
r 

-f
-
-

I
'
 



I
1
'
 



I
J
'
 

al 1
1
 

o
 

Mc
J
1
 

.
)
 

i
-

I
t
1
)
t
'
 



I
t
1
 

if 
I 

f)n
tl 

(
-
I
 

0
 

o
'. 

+
 

(
l
 

)l
e
i
 
"
I
I

I-
It

(4l~ 
lt

I
I
-
t
'
 



|
 
(
 

I
 

I
J
'
 



l
t


 

p
 

I 
(

t
'
 

"
1-
)
 

ri 
n
 

I 
c')] 

0
 

t 
, 

l
 
l
l
'
l

1
 

1
1
1
: (
,
1!0

 
+
 

to
o

it. 
1
1
, 

)
'
:
 

•
t
 

1 
r.) 

to
 
0
'
 

r'l)! 
0
 

i c 
l
~
 i

0
-110 

"'
,
 

l
,"
,
1
1
"
,
1
1

: 
I
 I
 I
 

P
 
I
 1
,
 
1
 t
l
;
.
 r
I
i
t
 
r
 
+
,
i

,
 
I
 
'
l.
r
l
 

-
".
1
 

.
 

l
 

I
 

(
I
 

F
 
!



-
.

"
 
I
t
?
 

P
"
;,
-
,0
'
 

I 
l
i
,
 

C
 1 

-
0.
!

,
l
,
 

,
 



j
I
J
I
I
l
i
.
l
J

"
"
 

I
 

i
 

I



II 
t
 
i
r
-

I
 
0
 

I
+F 

,
 

. 
'
 
'
l
 

l
l
i
 

1
'
1
 

to
 

I
T
'
I
 

I
'
I
 

l
.a

"
n

(7
 

o
n
 

v) 
.
+
+
 

E
 

C
) 

t
O
 

.
+

(T
 

"
"
i
 

-
C
)
'0; 

'
I
n J cv c 

,
,
'
'
!
 

ic 


11) 
,
1

ill 
~~~~1.1

h
,
,
.
,
.
l
i
 

uc) 
.
 

1 
W
"
 (

'
 

,
 

.
.
 

t
o
"



I
 

.1, 
l
ri 

t 

'
 

"
 

°
:



•
 

r,+
.
~
.
,
.
.
.
.
 

"
,
-,
 
,
€
'1)t

o
o

(.1 
,
,I (I

,
,
 f
;
n
(
'
, i
,
 
"

:1t1)| ow11 
ClInC

. 
f"f7 

10
1

+
 

I
 

I 
'1 

17
v) .

.
.
.
.
 

c
'o,
w

 
i
.(aI'[(:I"I

"
"~o 

.
.
.~
t
 



'
 .
.
 
.
.
"
 

"
 '
I
'
 



"
 <
.
.
.
 "


 

, 
I
 

;
j

i
 

1
I 
1
,
1
 

r 
' 

A
0 C

: 
-.
 

,
1
 

,
I
.
,
-
.
.
.
.
 

(1) 
0
,
,
<
 

i
n
.
,
 '10

3
,

0 

!
 

l
 

o
o;' 

(
*
 

!
I

-
I
 #

:I
 

"
1

"
I
 +
!
l
 
I
 



)
 

t
o
 
r
)
-



1
~

 
1
+"
 

1
 t
 

.
J
 I
 

.


 

0
"
l
 

l
 

"
 



"
i
t
l
I
 

"
 

r
 

r



1
1
'
 



I
,
 



,
 

,
 

,
 

I
 
1
,
 

Q
 

http:h,,.,.li
http:jIJIIli.lJ


I ableau 0.19 
Corisorima(on ?i jomiicile de Mais, 1984 

Mais e(I grail rv 
0L61.r 016 D61)115es D61). I tales 

161e olale lhix par 16tu (000 FCFA)
Yaounddl 9 4.267 1,11 1.218 601.692 
Douala 10 4.848 112 1.073 542.938 
Centr? -.-Si st 1 1.328 192 156 - 255.060 
Ouest - Nord-Ouest 10 30.235 82 839 2.479.245 
Sud-Ouest -- Littoral I 7,8 111 16, 82.984 
Nord '1 10.681 130 504 1.388.520 
CAMEROUN 61 52.107 103 605 5.350.439 

Far ite dl i rais 
0t6 par W6 D6penses Dp. Totales 

T6te Totale Prix par Thte (000 FCFA) 
Yc1oullid I 6,18 31,1 412 203.528 
Doi iala " 1.458 210 G05 306.130 
Ce tSudEst 1 0 177 3141 3, 55.5901 
0L105lNn 311 18 I!9 56 145S':ul ilthill H O 2)311I);?I}!I 

Nord '.337 2181 180 600.590 
CAMEIIOUN G! G.09,1 205! 1,11 1.251.331 

Beigncis de riiais 
0t6 por 

I (re 
(t6 

Iotlalr Ilr ix 
Irp elmr s 

na 'I6t, 
I)r"p. lolakle 
(000 FCF A ) 

Yaour.ide 
Dou ala 

( 
0 

108 
154 

3'.-
326i 

7:1 
99 

35.5(63 
50.094 

CentSudEst ( 11 437 25 40.875 
OuestNo 0 268 3(T1 31 97.5151 
S oLitto ra l 0 4 7 3 : r; i 0 15.180 1 
No (I W If 322 2(1 55. 100 

,AII 88111 Xi131: 294.332 1 

Total 
D6penses' I"opulation Dep. loluher 
par ItlIv (()(J (00()0 FC'A) 

YaoiLrde I. 702 ,194 8,10. 180! 
Douala 1.777 5061 899.1(32' 
CentSudEst 215 1.635! 351.525 
OuestNo 891 2.955 2.632.9051 
SoLittoral 05 506 127.5 12 
Nor (.1 icn 2. 755 .1. 1 1 
CANAI-1OLIN '9 8.851 i G.l!,4.92) 

Suriice: liiilCIul( 1 I tu lhjel (T;€,180l lri;lli u 1911. .l;ti!;lir I I ni ix I 
cot ,mmil~lnlio , MvIN"A I/I)S(CH/!i I )!'I-
I CollsciiIIflltiorl Iliors (IollicilO r("011, I a (.: WIl tioll h1illi I t I'.)ajiii e En lII,"N{Iil s(ti 

triOs cfp vnlelirs cVpe 3 ,P!-. : r ri hI hvy ,r r1101.1H it If!S ilti,!t;';l, ,ofIr pir.e prorlll. 
H l Iir; I uI r i';l ; II; 1,1'116 f .ll 'r f ii " IrI?' lI i I, vn r 

1!:Jll: II II h','1 I'1"' p If-

( .0 1 il,"- ('1 l l I . .. I,' I f ! ,il 11111111l .' 1,.!' i',, ol "I ,(* ' I ' 

http:G.l!,4.92


()fij:'s,4 (I ',it : ,',sl ,'\Il ,,,Vittss, ,, plix, fi,M ikllli, 

Prix rrAchal VIhur cler Valeur Prix de Verde 
Achnts (FCFA/Sac Achats Ventes (FCFA/Sac 

Prix ieVnot (If,-_ 
Verites moins Marge Brute 

d) 500 k i)Mais ( r1o (l<CFA) (I) do 100 kq) (I(FcrA) Prix 'nchrnt (KFCFA)
19177! 1109 4 217 2U 600 125 5 0:!!) 6 2916 812 - 14 304
1978179 568 3944 22 402 185 4 637 8 597? G93 - 13 805
1979/8(1 1 30s 4670 61 090 951 4 712 '14 802 42 -- 16296
1980181 2 502 5353 133953 1 206 9568 115400 4215 -18554 
1981,82 2753 6347 17470i 2335 7565 176605 1218 i90,
1982/83 286'4 7667 219583 2497 79,12 198328 275 -21 255 
1983/84 2510 9 177 233105 2337 8989 210082 -188 -23023 
190,185 I,1r) 8598 128 067 1917 
 10287 197212 1 109 69 1,i5
11 9:5 1,'1; 6 '4 19910 01Y! 01 5J!;3 102 13'13 9 716 

: 7l(;10h If rI ';,1'; :,5 I:; 2 0I; 8Is1 :1 159 911I;; P13'i 

155557j/15 ,1/I W!I
!5, :'I; If,;!) 13,1(0 101.1G,.If 103 4(04 01745 
19EI8/019 700 4 50.9 :):, 114 1 51117 ?7J117 114 2 828 82716

1989/90 785 57151 ,14Si3 431 9206 39 6713 3 191 -5208

1990/91 3 02 1 5 7,18 173 661 3 0:30 9 102 ,.I 7 54 3351 102090
19'S i/.1PV 1I , IIll I-1.1 
 1 54,) "5 (1 I, 41 4,1I'j7 GO 95,1
lI3S.).1. I I 

MOyruslfe of m0 i ctlsfllill if%p rioo 19771711 1991/92 (poinl r 1 inc prix, Inoyifi lriipd. |rsl'nh:asi o vimnst
Mo)ysssm I /2,1 ; il;':sss I,1.11 5I 4I " s'sjff 1;{;,1I j0'J;,1
I[folal.'Ci'm1 h116 '- I,1I /1ll (;6 36 1 1 ! 1IS'S 135914 

filly','rAchatl V;tl,,tir (1,,l di. Vrillf, VIii* hI',( " n Pr ix (f.rVpI-Il, 
.'  Mil & Acill-l

, 
(I CFA,';;ic A'h'ii Vr'i''' (I(iAi' ,'Iir VA,!" r'lissi .irge lufq

solcilho (1 de' I00 krl) (Isf( (I I:I)I A) i, Iloro (K(Ir1 I'llA) (I'sai.li:l (KFCFA)
5175 7G . !11 :1 Ii I I.I ('ini .1.1i 1 'sirs 5.,"rillI )Ii19 it( # Ili 'Ii I'I i ~ , i I ll Ili: 'fi'i J3!l 

! )fi*//Zllt ' ":4l;1t t .,l ' 1' 
... 3',,'1
!l 903i 
197M179 J 75 4 1.1; i''Mm' /1st ; :(J3' I-1I'?i i. 710" 

' ll
iii , N( 55.5-': I/,'i,' "I5';, i;''"I :' ''isn liI I: ;',1 rI /ill! 
l'P.=!,' 1:l ,1 ',/ #;'' :5 ; ''Ii II''l ' " ,,',,I,,1). 173 33 1,
wI!l' 3 1 1f- t. I ' ji9".1I "l'03 "/ i 3-1 5*5'1I'sn./5'l/l; ' n::'' 55 I "1.11 ' r*'jIil II ,f1! .'I'l : 71 1I11I 5 111'1 J'1' 

I'll!llf; ,2 i 
 ;9,' ' 1," ,i,'; I.,', ii ,i '"; I '.1? . "7 75) 6110 
1(C 1(/117 ' :3.111I li'toJ ;"''''0 ' ''' 22 W3
1il 972!f1 6 7iM fill1''11 710 5 30 1 1 :s.tll I-')," 17 (46i 

j~~~~~'s 'I I'.'l",l 

* lit ' i (I si I %,I '.IV ' i# ! i 1 It I:', 1I'll : 

A,53,i ; I N A). i ii( . l I 'fC,'!, IIr 51,1' , 

1flil5( i d'lI ,"/I'A) o t
,01m ' i l (Il :j(: 11'll'n Pl i -fi,W it 38{I). 

('1i' 0 i 1 G'"%V)9ts i I !i'' 1i-1 'IS v:' 1' '001/ 13 JIM:' 
(osr;564 :. ' 1 5 551p (1i 5.51" 1''~llil ,l ,1,I 9;1 ~ • ;1+ l i l ,; 5 (, SlII 1 3 Jr191111 if';"I ItI 1' 1721 75 51 

5~l5 5'l~i'i'li~I i iiiseiit ''iI'n 1/5 55s pu,,In/ esli ,,'(nss I s'ii Slsililisssi, ;insls ,I.o •s;sss,,sl 111 

I'55 ;si oo"o 55-I 1.11 ''5 '171 ~7 0 154 

120i0 

1''l 5 I ., .s, 5 ''i, l 
 i i 
 I r,i's 1 ' 5:ifit f; ' wISI W ( 

I~~l~l'i II~~l "
!,." I' 151 5 j' /5555 5i 'i'5I'','5' I
i
':Z II . / ( I . , " 

t 

'.0' I,,1 w', 5.IIIi I I',' i Wl' s;'O 5 " l:' ' 1 3 $I s lals ; ;i.!l!.'s."p;, '
 .,,siiisiils1,20"-Is1 ,.'i51 7 W 7Is 

I r5it l s'I :'' l l i s I ' 1 5 '5/ S'lii ', 



Tableau B.21 

Office C&r6alier:
 
Difference de Performance
 

Entre la P6riode 1987/88 - 1991/92 et les Ann6es Pr6c6dentes
 

P~riode: Debut A 1986/87 Mais Mils ,Sorgho i - -R-iz-
PrIx d'achat moyen pondere (PA), FCFA/kg 7245 6 7871 12 127 
Prix de vente moven Qondere (PV), FCFAiko 8 309 8 106i 13 498 
Difference, PV - PA. FCFA,,kc 1064 1319 1371 
Total marces (valeurs ventes - vaieurs achats), 000 FCFAi 186 383 --9 631 -16 788 

Periode: 1987/88 - 1991/92 Mais fvliis &Sorgho Riz 
Prix c'iacnat moyen onciere {PA). FCFA,'kg 5 478 5687 8475 
Prix ce vente moven condere PV), FGUAikg 8 715 7895 13226 
Diffbrence, PV - PA, FCFA!kq 3 238 2209 4751 

322 297 133 386 -639otal maroes Ivaleurs ventes - valeurs achats), 000 FCFA 
YoLurce: Adautatnoncdt tableau Drecedent. 



Tableau B.22
 

Prooramme Almentaire Mondial (PAM1
 
Achats de C~reales et de Leoumineuses au Cameroun
 

1982 SODERIM0-

UNVDA 
SEMRY 
SEMRY 
UNVDA 

Fournisseur 

i 

ouantites Achetees fT1 
Riz- Mais Haric 

200 

200 
400 
400' 
400 

Secs 

Paiernero 
PAM 

(FCFA) 
21 300 000 

21 300 000' 
40 160 000 
54 533 200 
50000 000 

F," 'nti? Pr Acha 
FI: Mais 

(FCFAKg) (FCFA/Ka) 
106 5 

106.5 
100.4, 
136 3' 
1250 

Pr Acha 
Hancols 

(FCFA/Koi) 
Destinai on 
du Produit 

PROJET CAMEROUN 773 EXP 

SEMRY 
UiWVDA 

1qq, SEMRY 

q!ifW SEMRY 

TOTAL 

TOTAL 

400 
- 400 
2.400 
66000 

6 000 
1000 

0 

0 

0 

0 

53 924 910 
42.600 000 

283.818.110 
600 000000f, 

600.000 000 
99 95.1 0(") 

134.8 
106 5 
118.3 
inoo 

100.0 
iffl 0 

EM)P 1417 (S4

cneress Et' -. Nod)
P00 ,T CAMF qRt... 773 ) H= 

UNVDA 
SE1,0 Y. 700 69 69-1 (9)l

1-0. 40, 0( 1 "f' 
99 6

1 r' Fri 3t3 1, F- t q fL. Tchia:J ;'.:,: 
tjS O 'jAo7e' S Cop Snrti) (Barno .50 250 I iV105 0 

1997 

1988 

TOTAL 
SEMY 

UNVDA 
SEMRY 
NSO Wcrnen s Coop Shop (Banso) 

TOTAL 
M AMAISC AM 
MAISCAM,'SODEBLE 

SEMRY 

UNVDA 
SEMr'!UNVA 

_ 

2.204 
2000" 

1 400 
324 

3.724 

1000' 

500: 
5 500 

0 

0 
566 

1 000 

50 

32 

32 

228.2981 000 
120 000 000 

84 000 000 
27 540 0() 

7200001 

238.740 000 
39620 000 
70,000 000 
65 000 000 

32 500 000 
357.500 0)' 

99.8 
60 0' 

600 
95.0 

62.2 

65 0 

05 0 
.50 

70.0 
70,0 

165.0 

2250 

225.0 

PH-)JF' C(,AMECOI)IN 773 EXP Hi 

.EMO'" 3114 Exr,, 
EMOP 3114 Fx , 

PROJET 2452 ICHAD 
PROJET 2452 tCHAD 
PROJET CAMEROUN 773 EXP II 

198 1 SEMRY 

UNVD A 

TOTAL 7.000 
1 506 

1 400 

1.566. 0 564.620.000 
97500 0)00) 

115 000 000 

65.0 
650 

,2 1 

70,0" 
PROJET CAMEOt4,773 EXP I 

1990 UNVI)A 

NSO V.(DfTlon 

IOIAI 

s Cocp Srnop (Bansol 

2.900 
200 

0 0 

125 

212.500.000 
17 000 000 
5 )00000(1 

73,3 
F5 0 

200 0 

PROJET CAMER)OUN 773 EXr 1; 

1991 
1OI AL 

SOCOG-i 

Off-c" C04'(aln 

200, 
246 

0 

2p) 

125 42.000 000 
112 140 0)() 

6'5 00i 

8 5.0 
900 

108 1 

200.0, 
POJET CAMEFOUN 4586 EXP 

1992 
lOlAt 

MAISCAM 
10rAL 

F-rTAF J FJIrAI "M: ' 9"1 91 

1 246 

0 
25 ;F 7. 

1 250 
1 

1 249 
. :(;: 

(0 

0 
2I' 

247.305 000 
921920 (i) 

99 920 000 
7I , 

90.0 108.1 
0 0 

80.0" 
p. ,: 

"C Ar 457 2 p l'cr. 



Tableau B.23 

SUPERF1i ES (ha)
amenages 
cUltivees 

1984 

600 
600 

MAISCAM: Donnies Aaricoles de Base 

1985 1986 1987 1988 

1.560 1.665 2.205 2.520 
1.560 1.500 1.560 1.510 

1989 

2.880 
2.,400 

1990 

3.420 
2.670 

1991 

3.690 
2.200 

19921 

3.750 
2.350 

SUPERFICIES (ha)
en mais 
en soja 
en tournesol 

600 1569 1501 1561 1462 
50 

2099 
200 
100 

2301 
300 

70 

1900 
300 

2000 
359 

RENDEMENTS en T!ha
mais ; 4,8. 
soja ...tournesol . . . .. .. . . . ... . . . . 

. . ... ... . -2,5 

PRODUCTION en T 
mais 2.8501 -

soja 
tournesol 

4,6 

_.. . . .. . . 

7.266: 

. -. 

4,7, 

-.. . . 

7.100 

. 4,4 

. . . . .. 

6.901 

. 

5,1 
2,5 

. . . . 

7.426 
125 

. 

4.7 
2,0 

. . 

9.863 
400 

250 

.. 

4.9 
1,8 

1.9 

11.300 
540 

130 

.. 

5,0 
1.7 

. 

9.461 
510 

. 

Achats locaux
mais 

Sources. -FDb. Achats iocaux, 1988 et 1989: bureau M-vAISdAM, DouaIa. 
2.000' 

.... 
5.500 4.108 617 



Tableaiu B 24 ' 

Production de Bi~re 6 Base de Grits de Mais au Cameroun et Consommatiori de Grits par les Brasseries' 
(Bi6re: millions d'hectolitres. Grits: tonnes) 

PRODUCTION DE BIERE 1988!89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 
SABC
bouala 1,618 1.440 1,319 1,076 . -
Yaound6 
 1.203 1,043 0.827 0.792

Bafoussam 
 0.728 0.629 0.450 0.458 
Garoua 0.245 0.228 0.185 0.155
TOTAL SABC 3.794 3.340 2.781 2.481 ,,iB 0.770 0.689 0,650

Guiriess 
 0.007 
TOTAL moins UCB 4.110 3.470 3.138 

Prev. Pr6v.CONSOMMATION DE GRITS 1988/89 1989/90 1990/191 1991/92 1992/93 1993/94
SABC 20.631 18.162 15.122 13.491 12.000

Achats Locaux 
 7.000 11.000 11.000 9.000 6.300

Importations 5.300 7.600 3.000 3 000 

lB 4.160 3.722 3.483 3.000 
Achats Locau"  2.000 3.000 2.400:

lmportations 1.000 

Guiness (achats locaux) 30 30 

LOCAL 13.030 12.000 8.700 
: iOTIE .. . . . 4 .000 3.000

OJAL GR11Z 22.322 18.844 17.004 15.030
Source: Compilation a caractbre non-officiel bas6e sur notes incomriletes. Pour les mnortations de

grits, se r6f6rer au tableau B.16.
 



"*1 " I 13.c, ") 

Production de Mais au CauTICIouri: Secteur Agricole Iradiliornel' 

CYCLE I (Iorous) 

REGIONS 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/89 1990/91 

EXT-NORD 6790 7418 9004 1 124 2363 11 598 11 854 
NORD 13 110 27020 31 704 22 806 18 791 36 016 40450 
ADAMAOUA 43 190 28668 41 318 - 39 104 42783 45946 49371 
NORD-0UEST 1629,10 91 401 113908 150499 138810 104682 126082 
OUESr 106,1180 71 783 125 774 1015 01 102 752 98 535 150 980 
S I) C)IJFSI" 7 19( I0 (99 ! 6,18 5 l0 1.10 11 W182 10 0:15 23 4,19
LI I IUIIAL 4 9310 9 309 3 951 7 ,116 5 ,19!) 7998 13 191 
C[N IL fl 900 9 ,57 1,13195 12 5,11 13 G70 15 :388() 24 657 
SID " 5:1(0 3 75 : (18 3) 2! ;*U' G077 
USI 18 72() 13 756 13 181 10 7,12 10 5-16 13 1156 20 080 
CAMEI3OUN 37,1 880 272 728 361 059 363 590 3.19 821 3.1 808 466 199 

CY(I F 2 In.ir";) 

IiE--GIO NS 11984/H5 19185/863 IfW87 1 818i8l i 9, W'P 1 !) WI 1990/91 

IXIF [Jul II.) 0 (0 0I 0 I1f 9013 
NO1l) 0 0 0 0 12 
ADArvIAUItIA
H(UFl) 0)IJI-_SIT 

)
(150) 13 3:1! 

0
7083', 

0 
'q '72 '7 

:1 170
(19r!i I 

.,11
12 802l 
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Lchailillo LiUit de IPix lPay6s aux IroductoueLs 
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Tableau B.28 

Cultures Vivri~res au Cameroun 

Bananes Haricots Manioc 
Ara-
chides Mafs 

Mil & 
Sorgho 

Huile de 
Palme Plantains 

Pommes 
de Terre Riz 2 

Canne A 
Sucre Igname 

-CIoGLICion (tonnes. excepte huile ce palme en 000 litres) 
;984/85 1 
198566 I 
1986:87 I 
19878 
1988/89 
:989"p9 I 
]990.91i 

700.763 
741 550 
738.775 
742.460 
512.035 
593.535 
594.100 

52.674 
56.916 
61.970 
40.255 
59.095 
54.055 
63.095 

1.374.145 
1.499.037 
1.496.088 
1.J36.372 
1.176.480 
1.728.814 
1.587.872 

97.790 
100.930 

98.386 
84.255 
79.770 
74.766 

113.720 

375.063 
309.682 
389.260 
386.887 
366.735 
373.321 
513.381 

203.232 
338.525 
541.472 
236.263 
418.175 
343.146 
309.760 

67.121 
47.551 
38978 
39730 
33.910 
34.330 
36.708 

986.875 
1.238.803 
1.310.390 

948.960 
854.177 

1.136.310 
869.544 

37.732 
22.585 
24.265 
20.850 
26.665 
31.115 
38.581 

7.330 
16.162 
12.118 
8.492 
4.885 
4.715 

10.615 

116.344 
92.273 

134.780 
101.069 

83.681 
63.929 
96.521 

135.156 
95.708 

119.50; ' 
100.740 

78 75 
53.4

118.62c 

-e -1res Flamites 
1934/85 
1985.86 
i986,67 
937 68 

1988,9 
!989i89 

27 573 
33.757 
45.384 
34.468 
31.622 
51.738 

97887 
83.824 
84.093 
68.236 
83.364 
73.345 

95.235 
93.799 

117.670 
102.889 
80.897 
76.709 

134.646 
122.632 
135.905 
106.111 
95.858 
93.909 

207.064 
181.757 
202.090 
196.072 
174.245 
185.153 

357.287 
434.443 
503.125 
341.237 
498.145 
487.381 

44.726 
27.089 
20.850 
27.285 
17.740 
24.205 

49225 
59.563 
75.059 
67.116 
60.334 
70.031 

25.728 
17.198 
17.723 
16.266 
11.565 
14.741 

5.100 
8.209 
5.746 
4.443 
1.374 
1.568 

1.101 
3.050 
6.009 
3.603 
1.980 

1.436 

26. T. 
27.971 
26.156 
25.299 
20.305 
15.442 

1990/91 Les superficies n'ontpas 06 mesur6es cette ann6e. 

joptre dExploitations Enqaq6es dans Chaaue Culture 
984,85 

.985,.86 
1986,87 

515.100 
546.100 
549.460 

511.C00 
495.080 
515.400 

518.300 
431.040 
548.980 

722.200 
669.830 
675.570 

732.300 
755.430 
777.680 

334.900 
335.860 
360.180 

230.500 
199.330 
196.690 

528.800 
562.840 
574.260 

138.300 
143.480 
131.520 

17.000 
18.940 
16.530 

182.200 
178.880 
209.200 

459.200 
455.900 
457.440 

87,E8 
9 , 

I1 
91 1 

5547.540 
497.240 
496.420 
436.033 

434.240 
501.750 
484.34C 
465.695 

531.100 
505.640 
488.230 
426.504 

631.270 
626.640 
617.770 
162.459 

728. 120 
756.400 
807.070 
806.107 

321.140 
321.660 
334.900 
282.810 

182.340 
66.220 
50.100 

301.205 

516.700 
495.100 
506.610 
434.848 

109.880 
113.980 
117.800 
158.063 

9.630 
5.560 
7.570 
8.281 

183.760 
154.620 
130.280 
156.091 

452.020 
372.150 
381.320 
449.709 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sources. 1984: Recensement du secteur agricole traditionnel, MINAGRI, DEAPA. 

1985-90: Enqu~tes statistiques annuelles du secteur agricole traditionnel, MINAGRI, DEAPA.
 
Les coefficients de variation ne sont pas encore disponibles.
 
Eauivalent riz dccortrique. Secteur traditionnel seulement Perimetres SEMRY exclus.
 



Tableau B.29
 

Importance de la Commercialisation par rapport 6 la Production
 
Selon les Recensements Alricoles de 1972 et 1984
 

1984 1972 
Prod. Vente Prod. Vente 

Sud 
...(000T 
. 3,8 

(00 T) _.Prod.Nente 
0,8 0.21 

. (000 T) (000 T) . Prod./Vente 

Centre 15,4' 3,0 0.,19 35 5 0,014; 
1Est 26,41 5,5 0,21 i8 2 0,11 
Littoral . 6,9, 1,2. 0.17 17 5 0,29; 
Sud-Ouest 11.2, 3,7 0.33 19 3" 0.16 
Quest 112,3 16.5 0.15 145 60 0.41 
Nord-Ouest 169,0' 36,1 0,21 106 11 0,10: 

*Adamaoua 
Nord 

43.3 
131 

23,2
3,3 

0.54
0.25 30 5 017 

Extreme-Nord 6.8! 2.21 0,32 
,AMERUN 408,7; ,5; 0,23 370_ 91 ! 0,25 

Sources. 1977: Extrapolations faites par le Groupe SAf EC (cf.bibliographie) a partir du
 
Recensement agricole de 1972.
 
1984: Recensement agricole, MINAGRI/DEAPA.
 



Tableau B.30 

Population du Cameroun d'apres les Deux Recensements D~mographiques de 1976 et 1987 

1976 i 1987 1992" 
Fraction Fraction Pop. Totale, 

de la Pop. de la Pop. Tx croiss. ann.:Urbaine Rurale TOTAL Totale _ Urbaine Rurale Total Totale 2.5%0,CENTREI- 463 370 930 238 1 393 608 0.20 877 481 
SUD 

774 119 1 651 600 - 0 16 1 868634 
104 023 269775 373 798 0.04 422918
EST 70662 272 188; 342850 0.05 152787 
 364411 517 198 
 0.05 585 162
LITTORAL 
 623717 217739: 841 456 
 0.12 1 093323 259510 1 352833 013 
 1 530606
SUD--OUEST 
 186992 393 368 580366 0.08 256940 
 579102 838642 
 0.08 948 16
NORD-OUEST 
 136539 778323. !4 912 0.13 271 114 966234 1 237348 0.12 1 399946
OUEST 216856 752000 
 968856 
 0.14 431 337 908454 1 339791 
 0.10 1515851
ADAMAOUA, 

178 644 316541 
 495 185 0.05 560256
NORD, 
 307 037 1 782 754 -2089 791 0.29 234 572 597593 832 165 0.08 941 5i8EXTREME NORDI" 
 366698 1 488997 
 1 855 695 
 0.18 2099549
CAMEROUN 2 005223- 5126610! 7131833: 1.00 3968919 6524736_ 10493655 
 1.00 11872607
 

aound .
 291 071 0.04 

Douala 649 000 0.6


395813 0.06 
 810 000 0.08
Sources: resultats dcs recensements de population de 1976 ct 1967. 
1976: Annuaire Statistique du Cameroun. 1983, MINPAT/DSCN.r• 
1987: DEMO 87,MNPAT/DSCN.

En 1976, le Centre et le Sud formaient une seule province. dc- m6me que I'Extr6me- Nord. le Nord et I'Ad&maoua.
NOLIS preslimons qu'une reexpression des r6sultats de 1976 avOc un si loncg recul (1983) par la source d'origine
(MINPAT/DSCN) refldte des corrections. Les premiers resultats de 1976 chiffraient la population 7.663.246 habitants. 

-Estimation 6 partir d'un taux de croissance annuel de 2.5%. 



Tableau B.31 

Exploitations vendant les produits agricoles suivant le lieu de vente et la destination des produits (tous produits contondus) 
Campagne 1990/91 

Exploit. Exploit. LIEU DE VENTE DESTINATION DES PRODUITS 
Pratiquant oui . Consom- Reven-

PROVINCE I'Agriculture Vendent Domicile % Marche % Autres % mateurs % deurs % Autres 
EXT- NORD 2100841 47691 1 503 3% 45 650 96% 538 10 12003 25% 25887 54% 9801 21% 
NORD 112469 71 534 14 175 20% 53039 74%1 
 4320 6% 15617 22% 44844 63% 11 073 15% 
ADAMAOUA 44 331 26 715 8 678 32% 17 462 65% 575 2% 18 336 69% 8 081 30%' 298 1Zr 
NJ-OUEST 128 8271 109 787 16947 15% 90504 82% 2336 2% 45472 41% 63 526 58% 789 1%,
 

1816641 77986 6UEST62 170 80% 11 067 14% 23265 30% 50344 65004749 6% 4 377 6%
 
-OUEST 730561 60089 6497 11% 52420 87%i 1 172 2% 20824 35% 38711 649. 554
 

LITTORAL 99 935 77 585 37 833 49% 37 287 48% 465 1% 6 373 9 o% 
 70 914 91%, 299 0% 
CErNTRE 155498 1182881 30483 26% 48 694 41% 39 111 33% 29383 25% 49 227 42% 39678 34%-
SUD 50026 44440 15886 36% 24 187 54%:, 4 367 10% 14 204 32% 10 638 24% 19 598 4: 
ST 61 493 53 996 19 988 37% 26669 49% 7339 14% 28059 52% 17 342 32%; 8 595 16c% 

.;AMEROUN 1 117383! 688 111 1156 739 23%' 458 082' 67%1 71 290 10% 213536i 31%/0 379 5141 -. 5E%:- 95061'- 1-
ource: Enqu6te agricole de 1990/91, MINAGRI, DEAPA 
 ...
 



;i"hlaeu 8.32 

I. Co its do Transport du Main 

Transport Coat Coat 
Orgine Destination par. (FC FAJT) (FCFAikg) Source: 

I Batouseam Douala Canion 3 750 3.8 Buermmna, SPC 
2 Bafoussam Douala Camion 1 6000 6.0 Tchlat, SOFAL 
3 Bafoussam Yaoundii Camion 1 8 000 8.U 
4 Douala Bafoussam Camion 1 8000 8.0 Buermans, SPC 
5 Douala Garoua Camion F 17 000 17.0 jAladjl Yaoba, grosfiste, OAR. 
61 Douala Ngaoundere Train 1 9 850 9.9 Ekoka, REGIFERCAM: maie 
71 Douala Port Libreville, Gabon Navire 1 30 0001 30.01 Mme Nana, revendouSS Cu Gabon 
8 Douala vile IDouala port camion 1 6001 1.6 iMme Nana. revendeuse au Gabon 
9 Douala villa jDouala port camion 2 500 2.5 Mme Oumarou Awa, revencleuse au Gabon 

10 ar torDov I1~ousla.ouala. antrep6t Camion 1 429- 1.4 1Aladii Hamadou, grossiate, OLA 

11 Garous [Douala Camion 1 31 000j 31.0 1Aladjli Yaob, groafiste, GAR. 
121 Garoua Douala Camion 25 0001 25.0 1Nassourou, prop. camion & gross. GAR. 

00 0 131 Garoua hNgaoundcri Camion - 5.01 Alad, Hamadou, grosiste, OLA
 
141 Garoua Ngaound6rI Camion 1 50001 5.0 1Aladj; Yaoba, grossiate, GAR.
 
151 Garoua I Ngaoundnre ICamion 65001 6.5 1Naasourou, prop. camion & gross., GAR.
 
16 [aroua avec lule -Iafoussam Camion 300001 30.01 Buermans, SPC
 
17 Garoua anne pluie Balouosam Camion i 180001 18.01 Buermans, SPC
 
18 Garous. iller-ratour IDouala, retr negocie Camlon 20 000: 20.0 1Aladji Yaooa, groasiste, OAR.
 
19 Garou. aller-retour [Douala, retr negocio ICamion 18 000 1T 01Naseourou, proo. camion & gross., GAR.
 
201 Garous, aller-retour I retr ne g Camion 7 0001
Vaundere, 7.01 Brunetoau, PNEB 
21 1Garoua, sans mume IYaounde via Bertoua ICamion 25 0001 25.0 1Nassourou, prop. camion & gross., GAR. 
221 Maroua 1Garoua ICamion 5 000! 5.01 Nasaourou, prop. camion & grcas., GAR. 
231 Mbouda iDouala iCamion 5 000, 5.01 Grosiste, DLA (#2) 
241Mbouda I Douala I7Camion p 5 5001 5.51Grossiste,DLA (#3) 
251Ngaoundal IYaounde Train 4 3171 4 .3 Iio a. Oftic'Cernnle' ___nI__. 

261Ngaoundere I Bafoussam 1'Camion 16 0001 16.0 1Buormnns, SP _ _ 

27fNgaoundire I Douala ICamion 24 0001 24.01 Kujaw. NUTRICAM 
28 iNgaoundre i Douala TTrain 62601 6.3t1ad_ Hamadou, grossmile No. 1, DLA 
29 1Ngaoundero IDouala [Train 70001 7.0 Aladji Yaoba. proaiste. GAR. 
30 Ngaound6r6 i Douifla j Train 7 7001 1Ekoka, REGIFERCAM: gnts 
31 Ngaoundore IDouala ITrain 8 750 i 8.81 Foulon, SABC 

32 1Ngaoundere iDouala -I Train 8 5001 8.51 MAISCAM 
331Ngaounaeoi IDouala __ Train 85001 _ 8.51MAISCAM 
341 Ngaourdere IDouala ITrain 7 5001 75INoaa Nbiakop. GUINESS 
35i Ngnoundere lYaounde Train 59401 5.91 Foulon, SABC 
36iNqaou ndre I Yaounde TfTrain 53511 5.4 119qa, Office C6reaher 
371 Tchohre Garoua I Camion 50001 5.01 Nassourou, prop. camion & gross.. GAR. 
38 USA I Douala IBateau IQuotation nypothetique demandee nar tiers i 
39 USA ' Douala - Bateau 38 254I 38.3 SGS, une lacture de 1992. grits 

2. 	 Chargem do Route dues aux Barragec
 
Tonnage/ Cort/ Cot
 

Origine Destination Canion Camion (FCFA/kg)- Source:
 
S1[ elfoussa;n IDouala I 12! 75001 0.6 i Ferme Lapiniore
 

2 Marche de Noong I Gnroua 121 20001 0.2! tlolja
 
3 O roua Douala 251 20 0001 0.81 Nassourou, prop. camion & gross., GAR.
 
4 Garouaj Douala 1 251 300001 1.2!1Nassourou, prop. camion & gross., GAR.T 
5 Garoua _ Ngaound6re 301 10 3001 J.3 INassourou, prop. camion & groaB., OAR. 
6 Garoua IMaroua i 301 100001 0.31Nas-ourou. prop. cmiion & gross., GAR. 
7 !Gachia front. Nig.) _ Garoua i 121 200001 1.71 Idem: charges disc. payees par Nig6riana 

3. CoCit, do Manutention dtu Maio par Chargement ou D6chargemint 

Coit sac Coot sac
 
50kg 100 kg Coat
 

Ogine Deoinalion (FCFA) FCFA) (FCFAIk() Source
 

1 1 Douvtla. train jpouale camnion r 121 0.2 1 Foulon. SABC. Douta 
2 Douala, maaasin Douala, camion 1.1000iMme Oumarou Awe. revondeuse au Gaibon i 
31ousla port camon Douia. caboteir I 1001 1.0 1Mime Oumarou Awe. revendause au Gabon 

goualare DDouala, carnion 1 	 501 051AladjtiaTrndou,_ros sta, OLA 
5 1Douala. canron I Douala, entrep6t I 501 0 51 Aladii Ha nadou.-grosiste, DLA
 
61Mbouda. marcne $Mbouda. camiont 1 1001 I.0 1Grossisto, DLA _2)
 

7lMbouda. marcme IMbouda, camnion 1_ 1001 1.0_
 
' 81 Douala, camion I Douala. entrepot _! 1001 1.0 Grosase. LA #2)
 

9 Oousts. camion lDou~la, antreo6t 1 -I 100 1.0_
 
10fnouala. camion I Douala. entrapot 0.9_9 188j 


4. Amortlsomnnt rl'un Camion (pariode amortiosement=annaen) 
PNdode. Voyages Charge 

T Camion Prix Cainion (FCFA) 'imorlion hnbdnm LFCFA/k) Commontaire-'Sourc,, 

7 e 	 t T-.f . .... ...." .7 "0.1 4 0 i 1. 171 No voyage, i Pifer ,impls. Calcu
10 1Mar. Benz 10T. Bresl . 13 000 000 10 4 0 0.63 IpluS comolet irr irue '-ricul kg bilomitr'm 

121 Mor. Benz 12T, Allemaqnm 32 0000 i .. . 10 4 01 1.28 i Nous nimplihoris ri mn nous tenrant mu ko 
301 Mar. :enz 30T. Alernanrim 54 0 000 15 30' 0 77 1Sourcii r,x ci- .:',in'm ohtnnus pail 



--  

Tableau B.33 

Le CoOt du Carburant dans le Transport Local du Mais: Quelques Exemples 

iL_12T_,.Mercedes_(Allernaone) . 30 T.Mercedes (Allemagne) 30 tonnes -enault ... IOT Mercedes_(Bresh 
Cout du Cotit en' Marge CoLit du Co-it eMare 'Coit du Cout en! Marge CoCit du Cocit en Marae 
trajeten 'carbur. apr~s trajet en caibur.. apres trajeten icarbur., apres itraiet en carbur ares 

Prix Cons. carbur. du fret ;carbur. Cons. carbur. du fret icarbur. Cons.! carbur. Idu fret ,rcarbur. Cons carbur. du fret carbur 
Parcours Km F/k) L/km!F) (Fkg) Fika L/km: (F) (F/k). F'kQ L/km (F (F/kg) F/kg L/km (F) (F/kcj /,.ri
BaO_. ala 2661 6,01 0,501 21.9451 1,8 4.2_ 0,60! 21.945' 0,7 &_3 0.60, 21.9451 0,7 5.3 0.461 21,945 2.2 3.6 
Baiouss. -Garoual 95180075 1120.656 10.1 7,91 0.901 120.656! 4.0 14.0. 0.90 120.656 4,0 14.0 0.69! 12.56 1.
Bafouss.-Nadr6, 679! 160! 0,751 84.026' 7,0 9.0 0.90 - 84.026; 2.8 13.2 0.90! 84026;- 2,8' 13.2 0,69 84.026 8.4 
Batoussam-Yd6 ! -31'3_8,0 .0.50!_ 25.8231 2,2 5,8 0,60 25.823! 0.9 7.1 0,60, 25.823; 0.9 7.1 0.45. 25.823 . 2.6
 
GaroJu__aD--;3ouaa ,1.241 20,0 0,69<140.776_1 11.7 - 8.3 0.831140.7761 47 15.3 0.83 140.776 1 4,7 
 15.3 0.63 140.776 4,1 5 
Garoua-Maroua -212! 5.0' 0.50! 17.490 1'5 3.5 0.60 17.490!: 0.6 44 0.60 17490 0.6 4.4 0.46 17490 1.7 3.-
GarouaNd6rI 296: 
 5,0! 0.50i 24.420 1 2.0: 3.0, 0.60 24.420: 0.E 4.2 0.60, 24.4201 0,8 4,2 0.45 24 420 2-1 
Gar.-Bert.-Yd61 1.0421 25,0 1.00 171.930 1 14,3 10.7 1.20 171.930 5.7 19,3 1.20:171.930: 5 7 19.3 0.92171 930 172
 
Mboud-a--o-ula 236' 5,5! 0,52: 20 .054! -.1 7; 3.8 0,62 20.054; 0,7 4. 0.62 20.054. 0,7 4,8 
0,47 27.054." 2.0 
Sources Distances: "Carte rotire dU Cameroun', MacMilai Publishers, 1988. Pri;,. ri lret: tableau 1.32. ConsoMmationi de carbUrai!: adantaticri d'ihoc-

Dartir d'une communication avec L. Iloga, Office c6realier. 
N.B 	Nous n'avons pas pu nOuS preoccuper outre mesure dR la rioucur que ces calcls clemanlerarfent norma/ement, cette etude n etant nas concemne 

orincipalement par le transport au Cameroun. Les calculs qe co)t e? carburant du fret sorxt donc Impretis pour deux raisoOs. Dabord les consommations scx 
estim~es 6 partir de deux donn~es de I'Off.c~r.: la consom. ce cafnmIws de 10 et 30 7 sur / axe Garoua-Naa-)und~r6. Ensuite. le co.tdu fret doit tenlr cornit
du coot du retouraprds la Iivraison, ce que nous n avons pas fait. Par contre la pouIsruteoe ces d6taits amenerait i des intormations utiles vour d~celer i!,n
 
arteres les plus rentables.
 
Tarifs de saison s~che. 
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Tableau 8.34
 

Marges des Grossistes apr~s les Frais de Transport el de Collecte 1
 

-- Sc6nario 1 jScdnario 2 Sc6nario 3 
CoOts/sac1 1 camion de 12 camions de 13 camions de 1 

Ventes annuelles de mais (sacs de 100k g)_ 

CoOts variables li6s au mais (FCFA).. 
Manutention -~-100.0; 

Sacs 
Total, coCits variables mais 

Scenario A: marge brute =3 FCF 
Marge brute --

Marge apres cooits var. 

Sc6nario B: marge brute=5 FCFA/kg
 
Marge brute . . ..
 
Marge apres coots var. 


Coots fixes annuels 
.Locationria asin e 

- -.

5250.0001 

s vr. 
Frais d'6ectricitb & t6.. 

- .. 

Patente 
Amortiss. balance et autres matbriels 
Salaires d'employ s autr-es que -1egardienJ, 
Total, coots fixes 
CoOs fixes r6partis sur l mais 

Sc nario A: marge brute3=3 
Benefices an uels Surle mais (FOFA 

.'nmo ices Surle ea u mis 

FCFA 
_ 

20,01 
1201 

-300. 

1801I 

500 

380 

0,50 

10 T/semaine 10 T/semaine 10 T/semaine 
5.000' 10.0001 15.000, 

500.0001 1.000.0001 1.500.0001 
10000 -- 200.0001 300.000! 
600.0001 

1.500.0001 

900.0001 

2.500.000 

1.900.000: 

36.0001 
40001 

36.000 1 
10.000. 

240.000 
576.000 
288.000 

.. . .
 
612,.000 1325.000 2.036.5001 

1.200.0001 1.800.000, 

.000.000 1 4.500.000 1 
1800,0001I 2.700.000 

50.0000 7.500.000
 
3.800.000, 5.700.000, 

400.0001 600 000 
50.000 .60,000 
77.000 102.000 
48.000 60.000; 
15,000 25-000 

360,000 480.000 
950000 1.327.000 
475.000 663.500! 

. . 0 


....-........... - 1,3' 1,4
 

Sc6nario B: marge brute=5 FCFA/kg .-... 
B6nLfices annuels sur le mais (FCFA) 1 1.612.0001 3.325.000! 5.036.500 
S6n~fices sur le mais_(FCF/kg)---------. . . .3,2. 3.3. 3,41 

Sources. Vari6te de sources, en majorite grossistes. Figures repres. une moyeri-e.. A titre indicatif. 
Ce tableau elabore la d6composition des charges du grossiste apres le paiememi des frais de
 
collecte et des transporteurs. Dans le texte du rapport. nous avons situe ceO marge entre 3 et 5
 
FCFA/kg (300 ,t500 FCFA/'sac do 100 kg).
 
Les frais d'electricit augmentent moderrnerit avec la tailie de lentreprise. Les frais do telephone
 
ont 6t6 ajoutes aux scenarios 2 et 3,et augmientent aussi du 2,me a' 36me scbnario.
 
Les grossistes vendeilt d'autres produits en plus du mais. La part de ce dernier dans le chiffre
 
d'affaire est generalement importante. Notre estimation de cette part est A droite de ce libell& Nous 
avons attribue un ernploye au scenario !, 1,5 employe (ou un employ6 avec un salaire 1,5 plus 
6leve) au scenario 2: ot deux employ6s au scenario 3. 
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Tableau B.35 

Prix des Intrants en FCFA: 
Magasin "FME", Bafoussam, Avril 1993 

Prix 
Produit Quantite FME 
Acteilic (insecticide) .50 140 
Engrais 20-10-10 50kg 3600 
Dusban (insecticide) 1L 3600 
Karete (insecticide) 1 3500 
Semences de type hybride, mais: lk-. ______660 
Asso GD et ET (herbicide) 5L 9250 
Appaareil pour traitement 1! 15000 

Prix 
Dtailiant 

4000 
4(0
 
4000
 

660, 
10250 
15000 



Tableau B.36 

IMPORTANCE DE LA MAISICULTURE PAR REGION 

% d'exploitations Superficie en mais 
cultivant du mais en Milliers d'ha 

19712 1984 1972 1984 
Sud 80 ) 3
 

Centre 89 86 ) 42 12.
 
Est 83 81 18 13
 

Littoral 71 84 7,
 
Sud-Ouest 56 83 17 7 

Ouest 94 95 101 60 
Nora -Ouest 95 97 79 60, 
Adamacua 63 24; 

Nor )30 38 )19 1i 
Extreme -No d ) 10 ) 10 

CAMEROUN 67 70 288 2061i 
Sour cos: 
Recensernent Agricole de 1972 -superficie pnysique, semis "dense"-
Recensement Agricole de 1984 - superficie theorique 
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COUT DE PRODUCTION DU MAIS EN CULTURE MANUELLE 

Delegue des planteurs Barnokournbo
 
3 ha mais 2.4 T/ha
 

3 ha hancot en 2e cycle
 
Intrant Quantte Prix Coutlha
 

/ ha unitaire en
 
Kg ou I en F M de F
 

Semences locales 	 20 100 2 

Engrais 	 0 0 

Insecticide lisithiol 3,33 520 1,7
 
trat.stock
 

Transport Recolte 32
 

Main (foeuvre 35
 
Preparar'champ 30000/2 15
 

1 sarclage 20
 

HAR(ES MONETAIRES 70,7 
jours/ha 

air 1 fuvre farnilale .16 
semilts 12 
recolte 24 

egrenaqe 10 

Tableau B.38 

OUT DE PRODUCTION DIJ MAIS SELON LE RENDEMENT ET LA Mi LA VALORISATION DE LA MAIN D'OEUVRE FAMILIALE 
on F,:Kg 

,lenderit I ha 1.5 2 2.5 3 

inarqes monetares M de Fha 58 65 71 78 
h imur ',1a travail famrial 38 42 46 50 

Marqe brute 	 0 39 32 28 26 
en F. jour 500 51 43 38 34
 

750 58 48 42 38
 

1000 64 53 47 43
 

ARGE BRUTE PAR JOUR DE TRAVAIL SELON LE RENDEMENT & LE PRIX DU MAIS 
e;. F 

Rendemt riha 1,5 2 2,5 3 

Prix du mars 	 25 -546 -351 -190 -55 
en F/Kq 	 30 -348 -113 82 245
 

35 -151 125 354 545
 
40 47 364 625 845
 
45 244 602 897 1145
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COUT DE PRODUCTION DU MA'S CULTURE ATTELEE NORD 

Projet Norcd-Est Benoue 
conduite plus intensive 

Intrant 

Semences composite 

Engrais 
NPK 
uree 

Insecticide traitem.sernences 

TOTAL INTRANTS 

I ransport Recolte 
Ecrenage 

rOTAL SERVICES 

Quantite 
/ha 

Kgoul 

20 

200 
100 


DOTAL HORS MAIN D'OEUVRE & AMORTISSEMENTS 

MAIN DOEUVRE 
Preparar chamlp 
Labours attele 
Semis manuel 
Sarclage manueL '2 
Epandane engreii 

, 

Buttane attelp 
Recolte 

Oueat-Benoue (IRA, I.Michel) 
conduite extensive 

Prix Cout/ha Intrant Quantite Prix Cout/ha 
unitaira en / ha unitaire en 

en F MdeF Kgoul en F MdeF 

210 4.2 tradit. 20 100 2 

34 22 
120 24 NPK 100 120 12 
I0C 10 uree 100 100 10 

2 

40,2 24 

4 2 
6,4 3.2 

10,4 5,2 
50,6 29,2 

jours/ha 
88 
12 
4 

12 

4 

12 
24 

Tableai B 40 

DE FRODUCTIO, FlU MAIS SEL;rJ LE RENDEMENT FT LA,,iORISATION DE LA MAIN D'OEUVRE 
',nF:K. 

Rennemt T/ha 1,5 2 34 

-:harges monetaires M de F/ha 29,2 29,2 50.6 50.6
 

,totours de travrii/ha 76 80 88 94
 

Marne urute 0 19 15 17 13
 
,n Fjour 500 45 35 32 24
 

750 57 45 39 30
 
1000 70 55 46 36 

MAPGE BRUTE PAR JOUR DE TRAVAIL SELON LE RENDEMENT & LE PRIX DU MAIS en F 

Rendemt r/ha 1.5 3 4
 

Prix du mnis 25 109 260 277 526 
"rnF-"Ka 30 208 3?5 448 738
 

35 307 510 618 951 
40 405 635 789 1164 
45 504 760 959 1377
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COUr DE PRO[)UCTION DU MAIS EN CULTURE MOTORISEE 

Sernences 

Engrais 

Chaulage 


Herbicide 


Insecticide 


Car burantslubrifiatits
 
pieces netachees 


Sechage 


CONSOMMAIIOPJS
 
IN FERMEDIAIRES 

Main d'oeuvre 


Fiais gerieraux 


Frais financiers 


Terre 


'I;ARGES D'EXPLOITATION 


T0 FAl. HORS AMORTISSEMENT 


Amnortissement materiel 

Amort.batiments, amen forlciers
 

AMORTISSEMENTS 


TOTAL 

CHARGES en Milliers de FCFA/ha 

MINEPIA Korihden 
192 ha mots 
fealise 1986 

25,9 
25 Kg/ha hybrides H90&SR 52 

32,8 
200 Kg DAP+150 Kq uree 
-50 Kg phosphate tricalc. 

11,7 

2,9 


37.7 


9,8 


120.8 


32,3 


) 
16,6 
) 

0 

48,9 


169,7 


73,4 


73,4 


243,1 


Baba Agro -Ind Ndop 
150 ha mais 
previsionnel 1992 

15 

24,5 
250 Kg NPK 
+ 100 Kg uree 

0 

12 

0 

70 

0 

121,5 

40 

0 

10 

0 

50 

171,5 

Etats 	Unis 
1990 

13,8 

27,2 

1,4 

15,2 

18,9 

7,5 

84,1 

21,3 

18,1 

11,2 

40,1 

90,7
 

174,8 

24,0 

24,0 

198,8 

COUT DE PRODUCTION UNITAIRE DU MAIS SELON I.E RENDEMENT en F 

HORS AMORTISSEMENT 

MINEPIA Raba Agro 
Kounderi Ndop 

1986 1992 
5.7 T/ha 

EtatsUnis 

1990 
7,3 r/ha 

4 
5 
6 
7 

42 
34 
28 
24 

43 
34 
29 
25 

29 
25 

Sources: MIN-PIA Kunderi: Rat)port J Do Clercq 

Ftal' i USDA-ERSIii-i [ 


AVEC 	AMORTISSEMENTS 

MINEPIA EtatsUnis 
Kounden 

61 
49 
41 33 
35 28 

1987 

Rendemnenl en T/ha 



--------------------------------------------------------

26 a 

culture pure (utilis5e dans l allocation des
 
Tableau 
 E: CensLte en 


les Provinces).
culture dans
superficies par 


DENSi TES 

Lit !or al • 

Nord-euest Sud-Ouest, E,, tre~me-Nor d, 

Ouest Centre, ,ord.
rULTURE 


Sud, Est Adamaoua 


CEREALES 1' 4 , 51) 4. 30 6, 25
Sorgho 

oi 2.50 2,50 6,25 

-551)'- 25'R " ','Ri: 
2,5) b,25

Autres c-reales 2,50 

LEGUMES I/ 51, ) 5 ,,Melon E,%''" 50Okr a 
-.
7,0

}05 0
 
Som a tes 


Okraf
 
) ) *.t)1' .- ,y,' 

O n on s 
iU,'Huckl eberrv 10, ')" 1?, 


Autres 2,5; 2,5)
 

TUBERCULES I. 
2,51) 2 .5 1" 2,.501Manioc 2.5')Macabo,Taro 

5 .Z:,LOIgnames 

., 7 ",...
Pata.es 


Fomme o9 r - ,
2LL":";:,UFEE " 

-17PE
H-ar , ',., .... 

.
QJandzou ;1
 

e ,5 (ti)
racn 1 .'JL25-mSesa e 

nanas , '''''
 .:C~tc:, 

'" r~lr e : cr , '. C, 

r-a n ne a s,;re 4.
 

abac D.,"5 .- .5 
 . 

" CULTURES A.;.B :TIVE "' 
2,. --Cacao 


5'")
,)
Care aroica 

,5) 2,50Ca+e rob-sta 2,5,)" 


Pl ant ai n 2 , 0 ' ,
 . 0.0" ,JBanane 

Paim ier huile 625 
31.3"1
Neiea 


9,,
 
AutreS arores 


1/ Par metre carre.
 

2.' Par hectare.
 

Arbres
 

discersts 

NM2i arbr g, 

{)2i_ 



ANNEXE C 

GRAPHIQUES 
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Graph. 1: Prix Locaux vs. Prix Etranyers
 

--Prix ref. DLA + frais __
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-
P .F03ltuensAires. Arrent. Prix FOB EUA  _ Prix CAF Rotterdam 

____ P.Grossistes nord-CQ'imeroun____ P. au dMtail, Nord-Ouest PPrix rdfrence: CAF DIA + fraisMovennes 1988- 1092 (88-91 p. prod. EllA: 89-92 p. N.O.)
Sources: Calculs I parlir des tableaux de rannexe B. 
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ANNEXE D
 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
 



.ETUDE MAIS LISLE DES PERSONNES CONrACIEES 

M 
NOM Mine. ORGANISATION POSITION VILLE PROVINCE 

1 Adli----------4 MAISCAM Directeur, cmpablite INGA ,Adamaoua 
' Bassirou M MAISCAM Diercteur ti-iancer -NGA Adamaoua 

3 Ouys._Robert M INADES NGA Adamaoua 
-

4 Kayern, Dr M EcolaNat. Sub. des Industries Aliment. NGA- - Adaou-a 

I Abbakaka M. MINDIC Char"e d'6tudes .YE . Centre 

- Audebert M.iSbEcAO YDE Centre 

3 Badaoui et Ouane MM "FAO/PAM. Programme Alineitare Mondial D.irectour & Ch argede Proora,,me fYDE - Centre 
1 Baker. Doyle M, IRANCRE Agro-economisto. conseiller . YDE . Centre 

5 Houloloqo. Jean M SNI (Service National u Irivs fienentl Chat Div. des Eludes YDE Centre 
i Covana. Jean - Rancoi M I FAC t MINAGRI/DPA Cons.. MINAGRI/DPA 'YDE Centre 

Die Aiu . .M FAQ. Fojet Pertes aoi's recoltos COordinateur "YD . Centre 

3 Grossi~les (7) MM. Maqasins grossiste Proprietaires/eniDloves YDE Centre 
SHan M SNI (Service National d nve<ifisementl Dir. Adj. des Etudes - YDE Centre-

Job, Jean -Michel M.MI]NDIC Direction de linduslrie, directr etudel YDE iCentre 

Rigouzzo, LuC . - Caisse trancaise de dlevelopement .gro-economisle .. DE Centre 

Takem, Avouk M. Ministere de ia recnercne scient. & tcnnique Ministre 'YDE Centre 
3 Talba Mala. ioranim M MINDIC Dir., Direction des Prix YDE Centre 
1crhatat M MINAGRI/DPA Directeur YDE Centre 

T hat. Czare . , G oupe LAMEX-.SOFAL Cade YDE . Centre 

3 The Charles M. IRA Selectionneur .YDE Centre 

M , Guiness DLA Littoral
 

Aso. J.arques NI "AISCAM Douala "Dkqu6 MAISCAM 0Ia 'LA Littoral
 
Azinauo. Rernara NJ. 'EFPA. Ehivaae Promotion Afrique Propriletaire DLA Littoral
 

I Chetina. mousman M Douanes. Bureau dec Enquels & . ech DLA Littoral 
rEoko Stnre I'd REGIFERCAM Directeur Commercial [}LA itjtoral 

3 F.ure. Jacfues M Synihcats Marilimes du Cameroun Secrelaire General DLA Littoral 
Foulon m - Brasseries du Cam oncl Intmattonal Hr I -Directeur, approvisionnemenI DLA "Littoral 

3 Karji. Gilbert M iGILAN. provencierie Directeur general DLA Littoral 
3 K.imi. Gilbet M Union Camerounaise op Br-rssertip Directeur general DLA . Littoral 
) Kurawa M NUTRICAM Directeur qcneral DLA Littoral 
I ,Martiniac. Gl M SGS. Secrete Generaiea Surveiance Responsanle. verication des import DLA Littoral 

Nuenan, Jsenn M,- Che de ce service QUA Littorali. Douanes. service aes stats. du commerce ext 
Tchatchoua Bertrand M CNCC. Conset Nat. des Charaeurs Cain. Sous-Directeur Statistirtues DLA Littorat 

AhiOlo. Alalti ,i agasin grossiste .. rnortetaire GAR Nord 
Bruneteau Mr Proet Nora- Est Benoue Resonsanie ;Aainrnon GAR Nord 

I Del1oaiion ne nianteur MM. Crg3nisation ae DIanteurs. cerlmetre NEB MeMbres Pitoa Nord 
I Devautour M IRA Prolet Garoua tpoert, tecnnologe acro - iinenltairt GAB Nord 

i Gauoaro M SODECOTON Direcleur de prociuction GAB Nord 
Gouriemono. G1er" M.Ofiice Cer.-alier Direcieur 'GAB Nord 
Grossistes autres i6) MM.'.Macasins grossiste Proprielaires GAB Nord 

J Gruson M i SODECOTON Directeur general adloint GAR Nord 
I loga. Lazare i. Office CeraaIier Directeur Commercial GAR Nord

Larnico de Be " M i ns .. reaie Nord 

1 Micnel. Isaelie Mile IRA Chercheur GAR Nord 
2 Nassirou M",l Magasin arossiste Propri6taire GAR Nord 
3 Paiwal. Sarvesn i. Pioneer. Ferme Directeur. terme de multiplication GAR Nord 

1 IRA Bamnui IA IRA Bainbu Acnronomes Bamnut Hard-Quest 

. Ngen M Baba Agro-inclusrial Farmn Propri6tairo Ndop/Baba Nord-Ouest 
3 Sarnaalna Marc I RA, Prolet NCRE Baium rencontre a 'DYE Chercneur ag. econom Bambu Nord-Ouest 
I n"be -MM IRA BaboUnrio Seed Farms Che de station 'Babungo- Nord-Queit 
3 Wanki, r. M. UNVDA DG NdloD Nord-Quezi 

I Buernaii. tM Lice ir "SPC. Societe des Frovenor,,io mu Corn DG 44.1 8 47/1171 '9 04 :3H Baloussami Ouest 

Grossistes (4) MM. Magastns grossiste Grossisies 3aoussai Quost 
3 Giorrmstes 41 . MM .Magasmns qrossi ste Grossisles MIbouda "(Quest 
SHmerera, jaer M. ORSTOM Econorniste ctlercneur Dschang -Quest 

Mbou "A. CAPlMI Directeur Bafoussarni Ouest 
Mim, George M. Fournban IOuest 

Nassa, Dr. M IRA Foumbot IRA Founbot Manqoum I Quest 
I Ndlbewu m.-ter M Pioneer -PRisp. Commerciaiisat . Paussarni; QuelSt 

INctze;witrinwa i,emt .Mi M Delias Farming Pronretaire (interviw YDE) Koutaba Quest 
Nganou M Ferme acro - idustrielie "Grand termier Foumbot iQuest 
Perk, l'q'er M (EQMAR Agronomn-consellor Bafoussami Ouest 
Pero "t M Jaidins de F-curnbot Directeur rechninue Koupa _ Ouest 

UCCAQ. (if?Imir'wo Mine Union Lntrale e I .unol Directeur Commnr-al "3afoussami Ouest
 
Vaillari Mine 1 tn U2i
SC TCR,'orcnt)] ['ritw* 


