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SOMMAIRE
 

!. INTRODUCTION 

Compte tenu de la d6cision du gouvernement des Etats-Unis de mettre fin a son
programme d'aide au d6veloppement au Cameroun, la mission de I'USAID a Yaound6 
a 6t6encouragde pr6senter de mani~re document6e le legs de ses efforts d'assistance dans lessecteurs de ia sant, l'agriculture, et la rforme des politiques 6conomiques. Cette 6valuation 
porte sur les efforts accomplis par I'USAID en mati~re de r6forme des politiques6conomiques et de mise en valeur du secteur priv6. L'objet de cette 6valuation consisted6terminer la mani~re 

a 
avec laquelle I'USAID a atteint les objectifs fix6s pour le Fonds pourle ddveloppement de l'Afrique et pour la stratdgie pour le d6veloppement du pays (CDSS) 

pour la p6riode 1990/1994. 

Cette 6valuation couvre les trois activit6s de programme/projet suivantes : le
Programme PRSSE (Programme de rdforme du sous-secteur des engrais), le Programme

PRESCA I (Programme de r6forme du secteur de la commercialisation agricole), et le
Programme PREPS (Programme 
 de rdforme du secteur de la transformation pour
l'exportation). Ces activit6s avaient 6te conque, pour contribuer a l'objectif strat6gique

assign6 Ala mission d'accroitre le rele et la rentabilit6 du secteur priv6 camerounais.
 

L'6valuation a maintenu distinction claireune entre les rtealisationset les effets des programmes en question. Nous avons d6fini les realisationscomme 6tant des produits

directement attribuables A la fourniture et/ou Al'application de ressources de

programmes/projets de lIUSAID. Dans le cas des efforts de r6formes de politiques
6conomiques, les rdalisations entreprises dans le cadre d'une activit6 peuvent 8tre souvent
red6finies comme 6tant des possibilit6s offertes 
 i des groupes de b6n6ficiaires sp6cifiques, et ce, grace i la lev6e d'une restriction gouvernementale, un changement dans ia structure d'unmarch6 donn6, ou la fonnulation d'un nouveau syst6me d'int6ressement. Dans de tellessituations, les effets du programme consistent en des actions prises par des op6rateurs
6conomiques indMpendants, en rdponse aux nouvelles possibilitds qui s'offrent Aeux. On peut6valuer les effets grace i des indicateurs tels qu'un accroissement des revenus de familiesagricoles, des changements dans l'afiliation dconomique, et une am6lioration de ia qualit6 ou
de ia quantit6 des produit,; de transformation. 

Apr~s un examen de la situation macroeconomique au Cameroun (Section II) et apr savoir dtabli les cadres d6finis par le Programme d'ajustement structurel (PAS) et celui duFonds pour ie d6veloppement de I'Afrique/CDSS en vue des r6formes (Section 1I1), la SectionIV d6crit dans le d6tail le legs (loctmelti;des travaux accomplis par I'USAID dans le cadredes trois activit& de r6forme de politiques. Elie prdsente et discute les principales contraintesqu'il est ndcessaire de traiter. ies objectifs de rdfOrmes politiques 'i atteindre, et les
rdalisations r6elles entreprises jusqu'A ce jour par chacun des programmes. 
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La Section V, elle, pr6sente les conclusions auxquelles est arrivfe l'6quipe 
macrod'6valuation pour ce qui est des effets qu'ont eu les r6formes rfalisfes aux niveaux 

6conomique, sectoriel, et b6n6ficiaire. Ces diverses formes d'incidence sont perques comme 

6tant I'hiritagedfcoulant des efforts accomplis par la mission dans le domaine de la r6forme 

des politiques 6conomiques. La section comporte en outre un examen des principaux facteurs 

qui ont influenc6 les effets et l'exdcution des programmes/projets. Cette section comporte. 

une estimation de la durabilit6 des programmes des r6formes 6conomiques.enfin. 

Quant . la Section VI de ce rapport, elle pr6sente les leqons fondamentales que l'on 
audoit, selon l'6quipe d'6valuation, tirer des expdriences r6alis6es par la mission de I'USAID 

Cameroun dans le domaine des r6formes de politiques. 

I!. 	 CONCLUSIONS 

A. 	 Le Programme PRSSE 

Les objectifs du programme 6taient comme suit 

* 	 lib6ralisation de l'importation et de la distribution d'engrais; 

* 	 61imination progressive des subventions d'engrais; et 

promotion de I'expansion du secteur priv6 dans le financement, l'importation et* 

la distribution d'engrais.
 

L'objectif d6clar6 du programme PRSSE consistait "assurer une disponibilitd 

opportune d'engrais 'i des fins d'exporta,)n et de cultures vivri~res au cost le plus bas 

possible pour les agriculteurs et les autorites publiques". La strat6gie adopt6e a cette fin 6tait 

de soutenir ia libdralisation et la privatisation du syst~me d'importation et de distribution 

d'engrais. 

Les r6alisations les plus importantes du programme PRSSE sont les suivantes 

* 	 la lib6ralisation du syst~me d'importation et de distribution d'engrais est 
pratiquement achevde; 

• 	 la privatisation du syst~me d'importation et de distribution d'engrais a r6alis6 

des progris importants: 

* 	 le coot des engrais ' la production a accus6 une baisse annuelle depuis le d6but 

du programme PRSSE: 
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les coots encourus par les autorit6s pour la distribution d'engrais ont baiss6 de 
mani~re extraordinaire: et 

la livraison d'engrais se fait de mani~re plus opportune que sous les prdc6dents
syst~mes, et les commandes exigent peu de temps pour 8tre satisfaites. 

B. Le Programme PRESCA I 

L'objectif du programme PRESCA I consistait a promouvoir l'introduction de forces 
de marchds priv6es et comp6titives Atous les niveaux de la chaine du march6 du caf6 arabica, 
tout en 6vitant les cocts sociaux injustiflables. Les trois volets du programme PRESCA I 
devaient 8tre les suivants : 

supprimer les obstacles " la commercialisation et les contraintes exerc6es par le 
syst~me de la fixation des prix dans le sous-secteur du caf6 arabica: 

renforcer la capacitd de l'Association des coop6ratives Nord-Ouest (NWCA) de 
faire concurrence i d'autres n6gociants et transformateurs de coop6ratives et du 
secteur priv6: et 

6tablir un environnement institutionnel Ail'intention de coopdratives de 
commercialisation autonomes et comptables. 

Les r6aisations du programme PRESCA I sont les suivantes 

61imination de tous les contrt1es exerc6s par le Gouvernement de la R6publique
du Cameroun (GRC) sur la chaine de commercialisation du caf6 arabica et 
dissolution totale de I'Office national de la commercialisation des produits de 
base (ONCPB); 

arr~t de l'ensemble des activitds du fonds de stabilisation dirig6 par le 
gouvernement camerounais et relatives au cafr arabica; 

*1imination du syst me pan-r6gional de fixation des prix et mise en oevure 
d'une libdralisation totale des prix dans ie sous-secteur du caft arabica, 
commencer par I'ann6e de r6colte 1993/1994; 

61imination des monopoles cooperatifs de commercialisation di caf6 arabica au 
Cameroun en 1993 et octroi d'autorisation a tous les ac' , transformateurs, 
et exportateurs agrd6s de cafd arabica des coop6ratives et ou ,,ecteur priv6 au 
Cameroun de fixer leurs propres prix sur la base des conditions du march6 
concurrentiel; 
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octroi d'autorisation Atous les acheteurs, transformateurs, et exportateurs agrdds 
de caf6 arabica au Cameroun de vendre leur caf6 h.tout acheteur 6tranger 

6tablissement d'un Syst~me d'information sur le march6 du cafd arabica 
(AMIS) qui assure une transparence du march6 grfice Nla transmission de prix 
d'achat sur les march6s locaux et mondial directement aux producteurs de caf6 
arabica, pour leur permettre de prendre des d6cisions mieux informdes; 

6tablissement d'un syst~me interne plus transparent pour permettre ia 
transmission de donndes sur le coot et la marge a partir des diffdrents niveaux 
(coop6rative agricole de production et d'exportation, ou "apex", union, et 
soci6t6) de la NWCA aux membres de la coop6rative, comme base permettant 
de prendre des d6cisions mieux inform6es et de mieux habiliter les membres de 
la coopdrative; 

6tablissement d'un nouveau service de commercialisation au sein de la NWCA 
qui a occasionnd un accroissement tr~s importants des recettes de la 
coopdrative produites par les ventes de caff arabica; 

promulgation et mise en oeuvre d'une loi nationale lib6ralis6e sur les 
coopdratives qui a r6duit la participation des autorit6s camerounaises dans les 
cooperatives de caf, arabica au recensement des socidtds et au contr6le de la 
qualit6 dans la commercialisation du cafd: 

introduction des proc6dures de la NWCA et de programmes de formation des 
membres visant am6liorer la qualit6 du caf6 arabica export6; et 

mise sur pied de modules 6prouvfs de mise en oeuvre de r6fornes de 
politiques ayant rfussi de mani~re a les soumettre a l'approbation de ddcideurs 
cherchant 'i introduire des rdformes dans les sous-secteurs du caf6 "robusta" et 
du cacao. 

C. Le Programme PREPS 

Le but du programme PREPS 6tait d'aider le Cameroun a accroitre ses niveaux 
d'investissement, d'emploi et de production et d'6largir les march6s dans son secteur de la 
transformation pour l'exportation. L'objectif de ce programme 6tait de soutenir le 
d6veloppement et la mise en oeuvre d'un rdgime de zones franches industrielles (RZFI) 
dirigdes par des particuliers et qui seraient exploit6es de mani6re efficace et en respectant 
strictement l'intention et ies dispositionsde la loi camerounaise sur le R6gime des zones 
franches industrielles. Le Programme PREPS a 6t6 concu pour permettre de mettre en oeuvre 
des r6formes introduites dans le cadre de la nouvelle Ioi sur le RZFI par le biais d'un Conseil 
d'administration de l'Office national des zones franches industrielles (ONZFI), au sein duquel 

viii 



le secteur priv6 serait majoritaire. La mission principale du RZFI 6tait de lib6raliser des 
politiques relatives au secteur de transformation pour l'exportation et, ainsi, r6duire la 
participation gouvernementale camerounaise dans ce secteur. 

Les rdaisations du Programme PREPS sont les suivantes 

* 	 promulgation et diss6mination de la loi 6tablissant le RZFI camerounais 
(janvier 1990) et la R6glementation de mise en oeuvre du RZFI (d6cembre 
1990); 

0 	 6tablissement de l'ONZFI; 

0 	 accord du statut de zones franches industrielles Aneuf soci6t6s du secteur priv6, 
an mois de f6vrier 1994; 

* r6duction du nombre des diff6rentes agences gouvernementales camerounaises 
jouant un r6le direct dans I'6tude et l'approbation des propositions 
d(investissement; et 

° r6duction du temps n6cessaires aux soci6t6s pour l'obtention du statut RZFI. 

IH. 	 CONCLUSIONS: EFFETS ET DURABILITE DES REFORMES 

En 6tudiant les trois acuvit6s de programme/projet, il est important d'admettre que les 
trois processus politiques ont en commun certaines caract6ristiques : 

toutes avaient 6t6 conques pour aider un gouv-rnement d6sireux de mettre en 
oeuvre (mais avec difficult6) des r6formes des politiques publiques dans les 
memes domaines, autrement dit, lib6ralisation des marchds et acc~s facilit6 h 
une participation plus grande du secteur priv6 a l'6conomie du pays; 

toutes 	pr6voyaient un transfert du secteur public au secteur priv6 pour ce qui 
est des responsabilits rel,,ives aux principales activit6s 6conomiques; 

toutes 	insistaient sur des approches participatives ti la formulation de politiques 
et a la 	mise en oeuvre des r6formes d6sir6es; et 

toutes faisaient appel ai un emploi judicieux de l'aide de projet et hors-projet de 
I'USAID pour obtenir les r6sultats d6sir6s. 
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A. 	 Facteurs influant sur la mim, en oeuvre des r~formes 

* 	 Face .hune crise 6conomique croissante, les autorit6s camerounaises s'6taient 
mises ai la recherch, i ressources financi~res et de nouvelles ides pour y faire 
face

a 	 les r6formes politiques soutenues par I'UAID 6taient perques par les 
principaux d6cideurs camerounais comme 6tant des d6cisions 6conomiquement 
judicieuses et socialement d6sirables: 

* 	 les trois processus de rdformes ont b6n6fici6 d'un cadre macro-6conomique et 
l6gal appropri6 (dont elles ont, en fait, facilit6 la cr6ation) qui a 6tabli le 
contexte n6cessaire aux r6formes particuli~res entreprises alors; 

* 	 la ccjmmunaut6 des donateurs avait exprim6tun fort soutien en faveur de 
l'6tablissement d'un meilleur cadre macro-6conomique et 16gal et ses membres 
les plus importants avaient exprim6 un soutien actif pour les processus de 
r6formes sp6cifiques entreprises a l'initiative de I'USAID lesquelles n'ont, en 
aucun cas, fait l'objet d'une opposition active de la part d'un des donateurs les 
plus importants: 

les processus de r6formes qui ont 6t6 men6s ai bien 6taient dirig6s par des 
groupes de travail r6unissant des responsables gouvernementaux camerounais. 
le personnel de la mission de I'USAID, et des membres du secteur priv6 
jouissant tous d'une formation et d'une exp6rience professionnelles de qualit6 
et, pour la plkpart, d'un degr6 de motivation 61ev6; 

les processus de r6formes qui ont le mieux r6ussi 6taient ceux dont les 
programmes de r6alisation 6taient extr~mement sp6cifiques, autrement dit, ceux 
qui avaient mis I'accent sur un nombre limit6 de mesures de r6forme cruciales 
et interd6p,:ndantes et qui avaient 6vit6 d'6parpiller leurs efforts et leurs 
ressources en les consacrant a plusieurs activit6s n'ayant aucun lien entre elles: 

les processus de r6formes ont W con us et mis en oeuvre suivant une approche 
bas6e sur les it6rations, ia souplesse et la consultation; 

les processus de r6formes ont, dans la plupart des cas, ajust6 I'emploi de 
l'assistance technique et d'autres intrants au traitement de questions identifi6es 
et approuv6es par de hauts responsables gouvemementaux; 

les r6sultats des processus 6taient perqus comme servant directement les hauts 
responsables politiques du pays et les d6cideurs du secteur priv6; 
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les processus de rfformes ont adaptd leurs activit6s d'application aux capacit6s 
financi~res et administratives locales et ont, par cons6quent, am6lior6 les 
chance:, de leur durabilit6; et 

les processus ont reconnu le besoin d'une participation et d'une collaboration 
inter-minist6rielles aux niveaux r,3gional et national, de mfme qu'une meilleure 
communication entre les agents des secteurs public et priv6. 

B. Impacts des r~formes politiques 

Les impacts les plus importants des r6formes politiques ont 6t6 les suivants 

les agriculteurs se sont av6rfs extrfmement sensibilis6s aux liens entre los 
nouveaux prix pratiqu6s pour les intrants et les produits; 

les r6formes ont amflior6 les allocations de ressources effectu6es sur la base de 
r6actions plus claires des march6s; 

les r6formes ont accru les revenus des agriculteurs et am6lior6 les chances 
d'accroissements encore plus grands . moyen terme; 

les agriculteurs sont en train de r6agir au degr6 de responsabilit6 plus 61ev6 qui 
leur est confi6 dans la structure des coop6ratives et aux prix diff6rentiels des 
marchandises: 

les effets de d6monstration de r6formes politiques r6ussies dans les sous
secteurs du caf6 arabica et des engrais ont eu des impacts positifs sur les 
chances de lib6ralisation progressive d'autres fili~res de produits. 
particulirement celles du caf6 robusta et du 1,acao, et pour ce qui est d'autres 
syst~mes d'acquisition et de distribution de produits; 

l'61imination de fait de la subvention d'engrais et l'abolition du Fonds national 
de d6veloppement rural (FONADER) et de l'Office national de 
commercialisation des produits de base (ONCPB) ont permis aux autorit6s 
camerounaises de rdaliser d'importantes 6conomies budg6taires; et 

les activit6s des soci6t6s de transformation pour I'exportation r6alis6es dans le 
cadre du RZFI ont provoqu6 Lin accroissement des investissements dans le 
secteur, produit des recettes d'exportation, et cr66 de nouveaux emplois. 
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C. Durabilit des r~formes 

L'6quipe d'6valuation estime que la durabilit6 des r6formes 6conomiques est sujette 
aux menaces potentielles suivantes : 

si la d6terioration 6conomique se poursuit et si l'impasse politique continue 
paralyser les possibilit6s d'un accroissement des investissements, le 
gouvernement pourrait en 8tre tellement affaibli que cela empecherait en fait la 
mise en oeuvre des nouvelles politiques de r6forme et/ou l'application de la 
nouvelle 16gislation; 

les gains d6coulant de la r6cente d6valuation, qui ont am61ior6 la profitabilit6 
des entreprises dans les trois domaines de r6alisation des r6formes, pourraient 
8tre neutralis6s, si les autorit6s du pays ne peuvent contr6ler les pressions 
inflationnistes et les accroissements des coots dans le domaine 6conomique; 

dans le cas ob il est possible de consolider les gains des r6formes et de la 
d6valuation, le potentiel accru de pr6l vement de rentes dans les trois domaines 
subissant les r6formes pourrait fortement inciter le r6gime en place mettre fin 
aux r6formes en cours pour pr6server les acquis d'une 61it- privil6gi6e; 

la pr6dominance d'entreprises sous contr6le 6tranger collaborant dans 
l'importation des engrais (ainsi que dans le cadre du r6gime RZFI) offre 
l'occasion aux ennemis des r6formes d'imposer de nouveau des contraintes en 
ayant recours des arguments nationalistes; 

les op6rateurs les plus importants du secteur priv6 qui, dans le pass6, ont 
b6n6fici6 de relations privil6gi6es pourraient 8tre tent6s de reinstituer 
l'6mergence d'un monopsone pour les engrais et le caf6 arabica -- ou, plus 
probablement, emp~cher l'extension des r6formes politiques d'autres fili~res 
d'intrants ou de marchandises -- sous couvert de pr6tendues politiques appelant 
t "appliquer les r6formes de manire progressive", ou Ai"faire preuve de 
moralit6 dans les rapports avec les agriculteurs" et/ou parlant du "besoin de se 
compo:ter de mani6re professionnelle"; 

si les coop6ratives r6alisent qu'elles ne peuvent 8tre concurrentielles compte 
tenu de la nouvelle r6glementation en vigueur dans les march6s lib6ralis6s, elles 
peuvent demander au gouvernement camerounais de les aider A faire face a la 
concurrence et A leur accorder des concessions sp6ciales a cause du r6le quasi
social qu'elles jouent au nom des populations rurales; et 

si la tendance a la baisse des prix mondiaux des principaux produits 
d'exportation continue, les producteurs pourraient ne pas 8tre incit6s ' 
maintenir la production de caf6 arabica et les entreprises de transformation pour 
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1'exportation pourraient ne voir aucun avantage Apoursuivre leur commerce, 
en d6pit des r6formes politiques d6j' en place. 

L'6quipe d'6valuation estime qu'iI existe plusieurs facteurs qui rendent improbable un
volte-face sans difficult6 de la politique de r6formes entreprises dans les secteurs des engrais 
et du caf6 arabica. Parmi ces facteurs, notons les suivants 

Facteurs Acourt terme 

Le gouvemement camerounais a dO absorber des pertes financi6res 
d6vastatrices enregistr6es dans ses interventions dans I'6conomie du pays et, 
compte tenu de la gene fiscale dans laquelle il se trouve, ne peut se permettre
des dettes supplmentaires provenant d'une mauvaise gestion 6conomique; 

les conditionnalit6s attach6es au d6caissement d'une aide financi~re dans le 
cadre de I'accord de confirmation actuel pass6 avec le FMI et des Programmes
d'assistance sp6ciale de la Banque mondiale constitueront un obstacle important
qui emp~chera le gouvernement camerounais de revenir sur sa d6cision de 
poursuivre les r6formes de lib6ralisation et de privatisation; 

le minist~re du D6veloppemnt industriel et commercial (MDIC) apparait 
comme une force positive importante poussant I'extension des activit6s de 
r6forme entreprises dans les sous-secteur des engrais et du caf6 arabica ' 
d'autres fili~res importantes; 

certains 616ments de la communaut6 d'affaires locale opposds aux r6formes ne 
semblent pas encore avoir mis sur pied une strat6gie efficace pour les faire 
annuler, A la lumi~re des effets de d6monstration de r6formes r6ussies dans les 
sous-secteurs des engrais et du caf6 arabica et de l'action men6e par des 
d6cideurs gouvemementaux de haut rang en faveur de I'entreprises de r6formes 
similaires dans d'autres fili~res de marchandises; et 

il semble maintenant que les principales agences franqaises d'aide au 
d6veloppement supportent l'extension de r6formes de politiques similaires A 
celles adopt6es pour les engrais et le caf6 arabica aux filires de 
commerc; -lisation des intrants agricoles et des marchandises d'exportation (caf6
robusta et cacao). Qui plus est, le gouvernement fran ais a pris deux mesures 
essentielles visant pr6server les avantages de la r6cente d6valuation du franc 
CFA et A,renforcer les pressions en faveur d'un ajustement structurel. 
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Facteurs a long terme 

La d6valuation a accru la profitabilit6 potentielle de toutes les entreprises 
camerounaises de marchandises orient6es vers l'exportation, m~me en l'absence 

de changements significatifs dans les prix mondiaux; 

les r6formes de politiques ont ddja 6tabli de nouveaux groupes d'int6rfets ayant 

des enjeux 6conomiques et financiers vitaux dans le syst~me de march6s 
lib6ralis6s; 

la situation des agriculteurs au sein des fili~res de marchandises a chang6 de 

mani~re remarquable durant le processus de r6forme, et ce, pour trois raisons 
fondamentales : d'abord. les agriculteurs ont 6t6 de plus en plus sensibilis6s 
aux liens entre les prix mondiaux et les prix la producion; ensuite. nombreux 

sont maintenant ceux qui se sont rendus compte qu'ils ont de meilleures 
chances d'accroitre leurs revenus dans un meilleur environnement de march6; 

et. enfin, les r6centes r6visions de la loi sur les coop6ratives ont rendu plus 

forts et plus strs les agriculteurs, qui. aujourd'hui, sont devenus plus aggressifs 

dans leur exigence que leurs organisations fassent un travail de meilleure 
qualit6; et 

compte tenu des degr6s de transparence plus grands qui existent dans les 

syst~mes de fixation de prix et les syst~mes inte'nes de comptabilit6 des prix 

de revient, il est devenu beaucoup plus difficile pour les autorit6s 
gouvernementales et/ou pour les opfrateurs du secteur priv6 oppos6s Aplus de 

concurrence de recourir aux vieux arguments us6s d'un pass" "paternaliste" 
pour imposer une nouvelle fois leurs contrfles sur l'environnement de ma'ch6s 
lib6ralis6s. 

IV. LEONS TIREES DE L'EXPERIENCE USAID/CAMEROUN 

La rfforme de politiques et. en particulier, la mise en oeuvre d'activit6s de 
privatisation sont grosses consommatrices de main-d'oeuvre, sp6cialement au 
niveau de la communaut6: 

les approches sectorielle et transversale pour r6former les politiques 
gouvernementales ne sont pas. par essence, antagonistes et peuvent souvent 8tre 
synergiques: 

1'6chelonnement des rdformes de politiques de fixation des prix des intrants et 

des produits d'une filire de marchandises donn6e est extrfmement important si 

l'on veut obtenir aussi bien une production plus importante qu'un emploi plus 
pouss6 des intrants de base. 

xiv 

&
 



tout changement de politique r6ussi tend A8tre 6volutionnaire, et non pas 
r6volutionnaire; 

tout changement de politique r6ussi exige la participation et le soutien d'un 
cadre de hauts responsables gouvernementaux qui consid6rent ce processus 
comme quelque chose qui leur sera utile; 

Iorsque l'on tente d'introduire et de mettre en oeuvre des r6formes de 
politiques, il est vital que seul un nombre minime d'institutions soit 
directement impliqu6 dans le processus; 

il est imp6ratif que toute r6forme politique importante soit fond6e non pas sur 
des g6ndralit6s ou des hypotheses non-v6rifi6es, mais plutft sur la collecte et 
l'analyse de donn6es valables obtenues sur le terrain: plus la r6forme politique 
est compliqude, et plus l'obtention de donndes fiables et l'entreprise d'une 
analyse de qualit6 sup6rieure deviennent importantes pour le processus; 

souvent, les distinctions faites entre les approches "du sommet Ala base" et "A 
partir de iabase" adopt6es dans ia formulation de politiques dtaient purement
artificielles, c'est- -dire que toute rdforme politique r6ussie exige un soutien et 
un engagement autant de la part de la communaut que de celle des hauts 
responsables gouvernementaux; 

il est n6cessaire que tout programme politique soit pr6cisdment concentr6 dans 
sa conception et que les activit6s de sa raise en oeuvre d6coulent logiquement 
des r6formes sp6cifiques que l'on veut entreprendre; 

tout processus de r6formes politiques exige habituellement le soutien de plus 
d'un donateur important, cest-.-dire que si I'USAID fait partie d'un groupe de 
donateurs. il est critique que la mission coordonne ses activit6s de mani~re 
6troite. et i toutes les 6tapes de la conception et I'ex6cution du processus, avec 
tous les autres donateurs appropri6s: 

un emploi judicieux de I'aide hors-projet et de projet peut s'av6rer un outil 
efficace et utile dans la conception et la mise en oeuvre de programmes de 
r6formes politiques, en particulier, iorsqu'il est conjugu6 la force d'ure idde 
dont I'heure a sonn6; et 

bien que ces leyons pourraient s'appliquer ii la plupart des efforts visant A 
changer le cours des choses, il est important de garder Ail'esprit que les 
activitds de r6formes politiques ont lieu dans des contextes g6ographiques,
sociaux et sectoriels sp6cifiques, et donc, I'USAID ferait mieux d'approcher 
chaque effort de collaboration comme un cas Apart qui exige une conception 
qui lui est propre. 
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I. INTRODUCTION
 

A. Objet de I'ivaluation 

A la lumi~re de la r6cente d6cision du gouvernement am6ricain de mettre fin, d'ici la
fin de 'ann6e 1994, son programme d'aide au ddveloppement au Cameroun, la mission de 
l'Agence des Etats-Unis pour le d6veloppement international (USAID) . Yaound6 a 6t6 
encourag6e pr6senter sous forme documentaire les r6sultats de sa prdsence daps le pays. En
cons6quence, la mission a pass6 des march6s en vue de la r6alisation de trois 6valuations 
d'impact ind6pendantes des activit6s les plus importantes, dans le cadre de ia strat6gie pour le 
d6veloppement du pays (CDSS) pour les exercices allant de 1990 A 1994. Ces 6valuations 
sont censfes se concentrer sur les efforts de I'USAID pour lancer, guider et soutenir des 
activit6s de d6veloppement dans les domaines de la sant6, l'agriculture, et la r6forme de la 
politique 6conomique. 

La pr6sente 6valuation des efforts entrepris par I USAID dans le domaine de la mise 
en valeur du secteur priv6 au Cameroun tente de d6termiiner la mani~re avec laquelle I'agence 
a atteint les objectifs fix6s pour le Fonds de dfveloppement pour l'Afrique (DFA) et la CDSS
de la mission. Dans cette 6valuation, il est 6galement tenu compte des effets de la r6cession 
economique et de l'instabilit6 politique au Cameroun sur la capacit6 de I'USAID Amettre en 
oeuvre son programme et 5 rdaliser les objectifs fix6s. 

Le but de cette 6valuation d'impact consiste a documenter et Aanalyser les effets 
globaux des mesures pour rdformer les politiques economiques, entreprises avec le soutien de
'USAID et visant a accroitre le r6le du secteur priv6 dans l'6conomie camerounaise. Cette 

6valuation couvre de manire sp6cifique les trois activit6s de programme/projet de la mission
(le Programme de r6formc du sous-secteur des engrais ou PRSSE. le Programme de r6forme 
du secteur de la commercialisation agricole ou PRESCA I, et le Programme de r6forme du 
secteur de ]a transformation pour l'exportation ou PREPS) qui ont 6te conyues pour contribuer 
a l'objectif stratdgique de la mission qui dtait d'accroitre le r6le et l'efficacit6 du secteur priv6 
camerounais. 

B. Mthodologies utilis~es 

I. Difinition des termes clis 

Comme indiqu6 dans les termes de r6f6rence 6tablie pour 1'6quipe charg6e de
l'6valuation (cf. Annexe A), le pr6sent rapport a dtd command6 par la mission de I'USAID au
Cameroun pour fournir une 6valuation ind6pendante des effets des trois programmes de 
r6formes politiques au Cameroun. 



Dans le but d'accomplir la mission qui lui a W confi6e, l'6quipe d'6valuation a tent6 
de maintenir une distinction claire entre les rialisationset les impacts des programmes en 
question. Nous avons d6fini le terme "rialisations"comme 6tant 'ensemble des produits que 
I'on peut directement attribu6s Ala fourniture et/ou .il'utilisation de ressources de 
programme/projet de I'USAID, telles que des dons en esp~ces. une assistance technique, un 
d6bat politique avec des sp6cialistes, et une formation de participants. 

Dans le cas des mesures de r6forme de la politique 6conomique, les rdalisations d'une 
activit6 donn6e peuvent souvent 8tre identifi6es comme 6tant des possibilit6s offertes Ades 
groupes de b6n6ficaires spdcifiques grfice la levfe d'une restriction gouvernementale, des 
changements introduits dans la structure du march6, ou la formulation d'un nouveau syst~me 
d'interes,,enent. autrement dit, les agriculteurs peuvent acheter leurs engrais ' des prix plus 
convenables ou d'une manire plus opportune grace Lila cr6ation de conditions de march6 
plus concurrentielles; les coop6ratives peuvent vendre leurs produits transform6s directement a 
des acheteurs 6trangers: les entreprises qualifi6es du secteur priv6 peuvent exploiter des 
commerces dans !e cadre de la nouvelle rfglementation institu6e par un rdgime de zones 
franches industrieiles. 

Dans de telles situations, les mesures prises par des acteurs dconomiques ndpe:idants 
en r6pon-e aux nouvelles possibilitds offertes par des r6formes politiques r6ussies repr6sentent 
les impacts du programme. Ceux-ci peuvent etre mesur6s par des indicateurs tels que des 
accroissements dans les revenus des families d'agriculteurs, des changements dans i'affiliation 
6conomique. une amelioration de la qualit6 ou de la quantit6 des produits transform6s a5des 
fins d'exportation, etc. 

2. Mithodologie 

Pour rdaliser cette dvaluation, les consultants ont entrpris une 6tude fondamentale de 
la documentation disponible sur chacune des trois activit6s. Ils ont 6galement pu s'entretenir 
avec bon nombre de personnes importantes qui ont pris part aux activit6s de r6formes durant 
les sept derni~res ann6es. Ils ont entin pu observer tout une gamme d'activit6s durant les 
visites effectu6es sur les sites d'exdcution des programme/ projet dans les provinces 
camerounaises du centre. de i'ouest, de l'est, du nord-ouest, et du littoral, comme ils ont pu 

assister Liune session consacr6e a I'Examen intra-annuel de la Programme de reforme du 
secteur de la commercialisation agricole (PRESCA 1). 

3. Agencement du rapport 

La Section I1de cette dvaluation prdsente un aperqu de l'6volution du cadre macro
6conomique global du Cameroun au cours de la p6riode 1987/1994, couvrant ainsi toute la 
periode consacr6e a la conception et ai la mise en oeuvre de la CDSS 1990/1994 de I'USAID 
et les trois activit6s de programme/projet 6valu6es. 
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La Section III place les activit6s de r6formes economiques de la mission entreprises
 
avec les autorit6s camerounaises dans le contexte du programme DFA de I'AID et de la

CDSS de la mission elle-m~me. La section examine aussi les bases analytiques n6cessaires A
la conception et Ala mise en oeuvre des interventions de r6formes politiques PRSSE,
PRESCA I, et PREPS. et identifie les contraintes principales que i'on soupconne de gener une 
croissance dconoinique 61argie soutenue et dirigde par le march6 au Cameroun. 

La Section IV d6crit de mani~re d6taill6e ce que i'on pourrait appeler le legs
documente des travaux rdalis6s par I'USAID dans les trois programmes de rdformes politiques
ex6cutds au Cameroun. La section pr6sente les grandes lignes de chacune des activit6s ainsi 
que les contraintes-cids A r6soudre. les objectifs de r6forme politique que chacune doit 
atteindre, et les r6alisations effectu6es jusqu'ici. 

La Section V prfsente les conclusions de l'6quipe d'6valuation sur les impacts des
r6formes entreprises aux niveaux macro-6conomique, sectoriel, et des bdn6fiaires. L'6quipe
d'6valuation consid6re ces aspects comme 6tant I'heritage ivant des efforts accomplis par la 
mission dans le domaine des r6formes des politiques 6conorniques. La section offre, par
ailleurs, un examen des principaux facteurs qui ont influenc6 les impacts et la mise en oeuvre 
des programmes/projets. Elle comporte. enfin, une 6valuation de la durabilit6 des 
programmes de r6formes 6conomiques. 

La Section VI du rapport, quant a elle, offre les leqons essentielles que l'on doit, selon
l'6quipe d'6valuation. tirer des exp6riences de la mission de I'USAID/Cameroun dans le 
domaine des r6formes de politiques. L'intention ici est de tirer les leqons Airetenir dans ]a
poursuite de l'objectif strat6gique de I'AID, qui vise a promouvoir. d'une part, une croissance
6conomique soutenue, fond6e sur le principe du march6, et, d'autre part, la mise en valeur du 
secteur agro-alimentaire dans les pays en d6veloppement. 
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II. RAPPEL DES FAITS
 

A. Cadre physique 

Le Cameroun est un pays jouissant de ressources naturelles abondantes et d'un climat
doux. Sa superficie s'dtend sur 475 000 kilomtres carr6s et compte plusieurs zones agro
6cologiques distinctes :la Plaine du Nord, qui a un climat soudano-sah6lien et entre 500 et 
1

200 mm de prdcipitati-ns par an: le Massif de I'Adamaoua caract6ris6 par son climat guin6en,
ses pr6cipitations annuelles de l'ordre de 1200 A1 600 mm, et une altitude moyenne de I
100 m: les Hauts-plateaux de l'Ouest, oii les pr6cipitations varient chaque ann6e entre 2 000 

et 3 000 mm de pluie; le Plateau Sud-Sud-Est, qui a un climat de fort humide et des
pr6cipitations variant entre 1600 et 2 000 mm de pluie par an; et, enfin, les Plaines c(ti~res

qui, outre un climat humide, comptent des pr6cipitations annuelles de plus de 3 000 mm de
 
pluie.
 

Le Cameroun est un pays riche en ressources naturelles accessibles. Bon nombre parmi
les regions agricoles du pays ofnt des sols tr~s fertiles d'origine volcanique. Cependant, celles
qui sont situdes sur des pentes raides subissent aujourd'hui une erosion rapide. La fort
naturelle couvre pros de 200 000 kilomttres carr6s du territoire national et abrite une faune et 
une flore uniques que l'on doit pr6server et des bois tropicaux pr6cieux destin6s a
I'exploitation cormmerciale. Quoique le rythme d'exploitation de la fort soit en hausse, aucun
danger imm6idiat ne nmenace son int6grit6 globale. Le pays a des ressources hydrauliques
abondantes qui offrent un 6norme potentiel pour l'6nergie hydro6lect'ique et l'irrigation. Au

large des c'tes nationales. il y a des gisements p6troliers et de gaz naturel permettant

exploitation des fins commerciales. Les champs p6troliers sont en exploitation depuis 

une
1977,


mais il est probable que les sources de production actuelles s'6puisent d'ici ]a fin de ia
d6cennie. Le pays produit 6galement d'autres min6raux. parmi lesquels ]a bauxite et le
minerai de fer. Finalement. le port en eau profonde de Douala offre un acc~s facile et rdgulier 
aux principales voies du trafic maritime global. 

B. Contexte socio-6cononique 

La vaste gamme climatique du pays permet l'existence d'un secteur agricole tout aussi
vari6. La gamme des cultures vivritres pratiqu6es compte le millet et le sorgho, dans le nord 
qui a un climat plus sec. le mats, le manioc et la pomme de terre, dans ]a r6gion centrale et 
sur les hauts-plateaux. et, enfin, la banane plantain, les racines alimentaires, et les racines
tub6reuses, dans le sud humide. Les cultures destindes 'tl'exportation varient 6galement :on 
compte une production substantielle Ie coton dans le nord. production de th6 et de caf6arabica. dans les hautes terres des provinces de I'ouest et du nord-ouest. ainsi qu'un ensemble 
de cultures tropicales humides (cafd robusta, cacao. caoutchouc, huile de palme, banane. et 
bois) dans les terres basses du sud. 
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Soixante-dix pour cent de la population camerounaise (12 millions d'habitants) vivent 
de l'agriculture, y compris les cultures, le b6tail. Iachasse et la p0che. Bien que la superficie 
des terres cultivables soit suffisamment vaste (pr~s dt 2,3 millions d'hectares sur les 15 
millions que compte le pays sont cultiv6s aujourd'hui), et en d6pit d'un chimage urbain 
important et croissant, le pays a connu, depuis l'inddpendance, un taux 6lev6 de migration 
vers les centres urbains. Ce phdnom~ne touche un hombre particuli~rement important parmi la 

population masculine, notamment les hommes ayant atteint un certain niveau d'dducation. 

Les ressources humaines du Cameroun sont plus d6veloppdes que celles de la plupart 
des pays d'Afrique sub-saharienne. Le pays jouit d'un taux d'alphabdtisation 61ev6 (68% dans 

les anndes 80) et de taux de scolarisation importants (plus de 100% de la categorie d'Wage dans 

les 6coles primaires, 'acause du grand nombre d'61ves trop ;igds, et 23% de la cat6gorie 
d'dge pour le secondaire). Au niveau du primaire. les filles ont pratiquement autant acces que 
les garo;ons at l'6ducation, mais, dans le secondaire, cet acc~s tend quelque peu Zbaisser. La 

crise economique aigu , qui a frappd le pays durant les huit derni&res ann~es, a menacd de 
faire obstacle aux progrts rdalisds jusque-la dans le d6veloppement des ressources humaines, 
en exeroant des pressions sur les budgets de l'Mducation. Elle a dgalement fait apparaitre un 
accent exagdrd mis sur les d6penses consacr6es a l'enseignement supdrieur. 

C. Contraintes inportantes subies par une croissance 6conomique 6Iargie 

I. Contraintes de marchs 

Le d6clin 6conomique subi par le Cameroun depuis le milieu des anndes 80 prouve les 
limites et la vulndr ,bilitd d'une strat6gie de croissance 6conomique fondde presque 
entibrement sur l'extraction des ressources naturelles. Avec la CAte d'lvoire, le Cameroun 
dtait bien consid&r6 par les agences de ddveloppement, durant les anndes 70 et au cours des 

premieres anndes de la d6cennie suivante. Les deux pays produisaient des marchandises non
transformdes et destindes i l'exportation, tout particulirement vers les pays industrialis6s. A 
l'6poque ou les prix des marchandises connaissaient une croissance illimitde et ob les recettes 
p6trolieres t6taient tellement considerables qu'elles pouvaient rdpondre i tous les besoins. le 
Cameroun pouvait se permettre d'avoir des politiques 6conomiques peu approprides. 
Lorsqu'en 1986, Ics prix du p6trole. du cafe et du cacao ont commence 'i colnnaitre tine 
p6riode de baisse persistente, il n'y avait aucune activit6 dconomique anticyclique 
suffisamment iniportante pour emptcher que toute Ieconomic ne s'en ressente. 

Contrairement ai la CCte d'Ivoire, le Cameroun tie compte aucune culture d'exportation 
importante, le cacao except6, dans laquelle il dispose d'une part significative du march6. 
Mais. meme dans cc cas, la stratdgie pour le d6veloppement du pays (CDSS) de ia mission de 
I'USAID au Cameroun (USAID, 1989, page 8) iridique que des qtuantits plus grandes de 
cacao auraient pu fitre vendues sur les marchds mondiaux. si la production avait aUgmenti 

durant [a demi&e dtcennie, compte tenu des caract6ristiques avantageuses dc la varidtd 
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camerounaise de cacao. Cela signifie que le pays aurait pu adopt6 une politique d'expansion
de la production fond6e sur une demande hautement 61astique pour son caf6 et son cacao. 

En ddpit d'un ensemble de conditions inhabituellement favorables (immense potentiel
d'dnergie hydro6lectrique. bonnes infrastructures portuaii-es, base agricole diversifi6e) qui
aurait pu donner lieu Aun avantage comparatif en terme de valeur ajout6e de transformation
des mati~res premieres intdrieures, le Cameroun n'a jusqu'ici pas 6t6 en mesure de d6velopper
un secteur de la manufacture exploitant les ressources naturelles qui soit dynamique et

profitable. Cela est surtout d i 
 un ensemble de politiques qui ont fait s'6vanouir les chances 
du Cameroun d'augmenter ]a valeur des produits de ses industries extractives. 

2. Contraintes politiques 

L'appartenancea la Zone Francet ses consequences 

Jusqu'au mois de janvier 1994, le Cameroun a souffert d'une sur6valuation croissante
du franc CFA (FCFA), ai mesure que le dollar amdricain, monnaie dans laquelle les prix
mondiaux des marchandises sont libell6s. baissait par rapport au franc franyais (F) et, par
consdquent, compte tenu du lien de parit6 fixe F/FCFA, par rapport -'u franc CFA. Celasignifie quc, de plus en plus. les exportations camerounaises devenaient non-concurrentielles
 
sur les march6s mondiaux, et les importations de l'6taranger jouissaient d'un avantage sor les

produits camerounais vendus stir les march6s locaux. La chute des prix a l'exportation, en
1986, n'a par cons6quent pas 6t6 compens6e par une baisse de contrepartie du taux de change,
pendant une p6riode de prbs de dix ans. Cependant, la d6valuation de 50% du franc CFA, en
janvier 1994 (lorsque iaparit6 F/FCFA est passde de I pour 50 a I pour 100), survenant avec 
one d6cennie de retard pour le Cameroun, pourrait encore dynamiser les secteurs
 
commercialisables de I'economie et la rendre plus sensible au 
march6 mondial. 

"Lib~ralisinelplanifiV'' 

La participation du gouvernement dans l'conomie du pays s'est faite de deux faqonsdiffdrentes :d'abord. par participation directe dans les activit6s de production Atravers des
entreprises publiques ou des compagnies parapubliques sous contrOle partiel, ensuite, par voie
de promulgation de r6glementations gouvemementales qui restreignent toute activit6 
6conornique 16gale, publique ou priv6e. C'est l'absence de confiance ressentie , i'6gard des 
excs potentiels du capitalisme qui ont. AI'origine, miotive les deux 616mnents de cette
orientation politique. En th6orie, les foictionnaires altruistes devaient prot6ger i'intdrt du 
peuple contre les entrepreneurs rapaces. 

Le secteur parapublic a domin6 I'conomie nmoderne do Cameroun. Lorsque
1'iconomie se portait bien, cette situation ii'6tait pas consideree comme s6rieuse et les pertes
des entreprises parapubliques 6taient cormpenses par des subventions gouvernementales, qui
6taient imput6es AIl'activit6 s,,ciale. plutft qu'6conomique. Lorsclue, cependant, la situation
6conomique empira avec la chute des prix des marchandises, il devint difficile de maintenir le 
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niveau de subventions et, la raret6 des ressources aidant, il fallut se rendre compte de la 
n6cessit6 de faire des choix 6conomiques fondamentaux. Dans la mesure o6 la dette 
gouvernementale croissante comprenait 6galement un volet devises 6trang~res, ii devint 
n6cessaire de solliciter I'aide des institutions financi6res internationales, telles que ]a Banque 
mondiale et le Fonds mon6taire international (FMI). In6vitablement, ces institutions ont 
identifi6 les entreprises parapubliques comme 6tant l'une des sources les plus importantes de 
l'affaiblissement de l'6conomie du pays. 

La r6glementation gouvemmentale en vigueur pour les entreprises priv6es s'appliquait 
de mani~re syst6matique et globale et , 9nfondait souvent toute distinction entre entreprises 
publiques et compagnies privdes. L'Etat 6tait impliqu6 dans chaque aspect de la vie des 
affaires, des rdglements complexes applicables aux soci6t6s a une r6glementation d6finissant 
la mani~re avec laquelle les entreprises pouvaient faire faillite, en passant par un code du 
travail incommode. Qui plus est, le gouvernement insistait souvent pour obtenir une 
participation au capital social des socidt6s importantes, surtout celles o6i le contr6le 6tranger 
dtait significatif. Toutes ces lois et r6glementations ont provoqu6 des coots de production 
6lev6s inh6rents et un manque de concurrence sur les match6s aussi bien int6rieur que celui 
de l'exportation. 

Une Jolitiquefiscale ma!l conue 

La periode de croissance rapide que le Cameroun a connu, avant 1986, a produit 
d'6normes ressources inanci~res pour le gouvemement, surtout apr~s 1978, lorsque le pays 
commenqa a export6 des quantit6s substantielles de p6trole. A l'origine, les autoritds 
gouvernementales vaient prfvu d'6conomiser une grande partie des recettes d'hydrocarbures 
et les placer dans des comptes extra-budg6taires, de mani~rc fournir des fonds au 
d6veloppement A long terme. Malheureusement, ces comptes n'6taient pas suffisamment 
prot6g6s contre I'acc6s par les autoritds, lesquelles finirent par y puiser pour couvrir les 
d6ficits, d~s Iors que les prix du p6trole et des autres biens ont chut6 au cours de la mnoiti6 
des ann6es 80. Ainsi, au lieu d'assurer un iot continu de ressources d'investissement, ces 
comptes extra-budgdtaires ont permis aux autorit6s camerounaises ,Je couvrir leurs coats 
d'exploitation recurrente et de subventionner pendant une certaine pdriode des entreprises 
parapubliques non-performantes et 6viter, ainsi, la responsabilit6 fiscale de leur mauvaise 
gestion et les pressions provoqudes par les r6ajustements macro-6conomiques. 

Dans ce contexte, le gouvemement camerounais avait utilis6 une tranche trop 
importante des g6nfreuses recettes p6trolires pour accroitre le volume des d6penses 
recurrente, particuli~rement la masse salariale de la fonction publique. Cela signifiait que, 
lorsque la phase d'expansion 6conomique s'acheva brutalement, le des6quilibre fiscal s'en 
6tait retrouv6 encore plus difficile a r6soudre. Finalement, le gouvernement camerounais a 
pass6 le fardeau de sa mauvaise gestion Al'conomie non-gouvernementale, en ne r6glant 
simplement pas les traites qu'il devait aux foumisseurs locaux et en ne remboursant pas les 
subventions aux entreprises parapubliques d6ficitaires. 
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L'acc~s facile par le gouvernement et les entreprises parapubliques au crddit disponible 
dans le syst~me bancaire voulait dire qu'il 6tait plus facile pour le gouvernement de rdduire 
ses versements bancaires et accumuler des arri~r6s aupr~s des banques que de s'imposer une 
discipline fiscale, soit en r6duisant le niveau de ses d6penses et des subventions des socidt6s 
parapubliques, soit en accroissant les revenus. Cette situation a 6t6 facilitde par la 
participation du gouvernement au contr6le des principales banques du pays. Cela a provoqu6 
dans le secteur bancaire une crise de liquidit6 qui dure encore et qui constitue une contrainte 
de plus exercde sur l'activitd 6conomique priv6e. On trouvera dans le tableau I un 
r6capitulatif des principaux indicateurs macrodconomiques pour le Cameroun. 

Tableau r~capitulatif No. 1
 
Indicateurs macroconomiques pour le Cameroon
 

(en milliards de francs CFA 1988/1989)
 

Indicatcur 1988/89 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 
macrotconomique 

PIB 3 341 2 909 2 749 2 669 2608 
Consonination 2 849 2 536 2 468 2 410 2 322 
Investissemnents 552 366 302 286 291 

Exportations 555 487 441 410 401 
Pdtrolibres 247 277 229 200 162 
Non-Mtroli.res 308 210 213 211 239 

Importations 520 390 379 364 381 
Balance commricale 35 97 62 46 20 
Solde courants -213 -184 -220 -250 -276 
Recettes publiques 563 470 472 437 471 
Dpenses puhliques 731 702 644 650 638 

Taux de croissance reels 
(auine par annte) 
PNB -12,9 -5,5 -2,9 -2,3 

Consonimation -11,0 -2,7 -2,4 -3,7 
Investissemients -33,7 -17,5 -5,3 1,7 

Exportations -12,3 -9,4 -7,0 -2,2 
Inportations -25,0 -2,8 -4,0 4,7 
Recettes pub!iques -16,5 0,4 -7,4 7,8 
D6penses publiques -4,0 -8.3 0,9 -1,8 

Indicatceurs en tant que 
pourcentage du PNB 
Balance coinmerciale 1,05 3,33 2,26 1,72 0,77 
Solde courats -6,38 -6,33 -8,( -9,37 -10,58 
l)penses publiques 21,88 24,13 23,43 24,35 24,46 
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II. RESOLUTION DES CONTRAINTES 

A. Le Programme d'ajustement structurel du Cameroun (PAS) 

Vers la fin des anndes 80, la communautd financi~re internationale avait admis que des 
contraintes de march6s et de politiques finiraient par vouer le Cameroun Aune stagnation
6conomique ou m~me pire. Par cons6quent, elle se mit d'accord sur un programme destin6 il 
aider le Cameroun ai apporter des ajustements structurels fondamentaux. Le premier PAS fut
n6goci6 en 1989 et fut soutenu par un prt A.l'ajustement structurel (PAS) accord6 par la 
Banque mondiale et par un Accord de cnfirmation sign6 avec le FML. I16tait convenu que la 
Banque mondiale fournisse au gouvemement camerounais des ressources financi~res jusqu'A
hauteur de 150 millions de dollars US, en contrepartie de progr~s significatifs r6alisds dans 
les domaines suivants : 

libdralisation du commerce intdrieur, des prix et de la commercialisation des 
exportations: 

* libdralisation du commere extdrieur; 

r6forme de la gestion des entreprises publiques et parapubliques;
 

contr6le des ddpenses du secteur public;
 

r6vision de la l6gislation sur le travail, les investissements, la foresterie et les
 
cooperatives; 

* r6forme de la fonction publique. 

On trouvera dans le tableau 2 les conditionalit6s attach6es aux ddcaissements financiers, 
comme prdvues par le PAS. 

Les deux premieres tranches pr6vues par le PAS furent d6caissdes en 1989 et 1991,
respectivement. A compter du mois de mars 1994, toutes les conditionalit6s fix6es pour
ddbloquer la troisi~nie tranche du PAS avaient dt6 satisfaites. Mais, comme le gouvernement
camerounais avait auparavant manqu6 de satisfaire aux conditions fixdes par I'Accord de 
confirmation sign6 avec le FMI, et clue ses priviIfges dans le cadre de cet accord avaient dfi 
6tre retir6s. la Banque mondiale attendait, au debut du mois de mars 1994. de savoir si un 
nouvel Accord de confirmation serait signd avec le FMI. avant de d6bloquer les fonds de la 
troisibme tranche PAS. 

Le nouvel Accord de confirmation fut sign6 le 14 mars 1994. Cet accord ouvrit la voie 
a la communaut6 internationale pour fournir aui Caiieroun des crddits estim6s a pros de 2,5
milliards de dollars US. Le solde de 50 millions de dollars US de la troisieme tranche du 
PAS a maintenant 6t6 d6bloqt.-, seet le Cameroun prdpare actuellement a une rdunion avec 
les membres du Club de Paris pour dtudier avec eux un autre r66chelonnement de sa dette. 
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Tableau r~capitulatif No. 2 

Le Programme d'ajustement structurel 

Premibre Tranche 50 millions de dollars US avec dcaissement i la date d'entrde en vigueur du 
pr&t ennovembre 1989. 

Seconde Tranche 50 millions de dollars US avec d6blocage prdvu en mars 1990. Ddblocage r6el en juin 
1991. 

Prdcddent aux conditions : 

1. 	 Adoption du budget des finances pour 1990/1991 avec baisse des ddpensts et accroissement des recettes. 
2. 	 Etablissement d'un syst me de suivi du programme d'investissements publics. 
3. 	 Rdforme des entrprises publiques, incluant la signature de contrats de performance avec la SODECAO, 

la HEVECAM, I'ONCPB, la SONEL, la SNEC et l'Office Cdrdalier. 
4. 	 Rdforme du systbme bancaire avec liquidation de la CAMBANK la BCD et le FONADER et 

restructuration de la SCB, la SGBC, la BIAO et la BICIC. 
5. 	 Fixation prix i' la production pour 1989/1990 avec subvention minimale par l'Etat et 6tablissement d'un 

systime de distribution des surplus de la commercialisation pour les produits primaires d'exportation. 
6. 	 Mise en oeuvre des libiralisation des prix et du commerce (61imination de la plupart des restrictions 

quanitatives sur les importations, los contrOles de; prix, accbs restreint au commerce et aux monopoles) 
et meilleur cadre d'encouragement de la production et des exportation (nouveau Code des 
Investissements). 

7. 	 Financement convenable par le gouvernement camerounais en vue de la mise en oeuvre dI Programme 
d'ajustement stncturel. 

Troisi.me Tranche 50 millions de dollars US avec date de d6blocage prdvue pour d6cembre 
1990. Ddblocage rdel en mars 1994. 

Prdcddent aux conditions : 

1. 	 Adoption du budget des finances pour 1991/1992 avec baisse des d6penses et accroissement des recettes. 
2. 	 Plan de restructuration de la fonction publique avec rdvision des bdn6ficcs et des allocations de 

personnel, nouveaux plans organiques et structuraux destinds huit ministbres. 
3. 	 Poursuite de la r6forne des entreprises publiques avec contrats de performance pour la CAMAIR, la 

MATEUR, la MAGZI, Ia REGIFERCAM, la SODECOTON, la CDC, la SOTUC, la CRTV and la 
MINDENO. 

4. 	 Rdforne du systbme bancaire avec liquidation de la CAMBANK, la BCD et le FONADER; 
restructuration de la SCB, la SGBC, la BIAO et la BICIC; ct un plan d'action pour la restructuration de 
la SNI. 

5. 	 Rdduction du ro3le de I'ONCPB et commercialisation privde progressive des cultures vivri&res. 
6. 	 Rdvision du Code Forestier en vue d'une exploitation rationnelle et dn la conservation des ressources. 
7. 	 Poursuite de la mise eni oeuvre des mesures de lib6ralisation des prix et du commerce (61imination des 

restrictions quantitatives sur les importations encore pratiqudes et des contrOles des prix) et meilleur 
systime d'encouragement de [a production et des exportations dans le cadre du nouv'au Code du 
Travail. 

8. 	 Financement convenable par le gouvernement camerounais en vue de la mise en oeuvre du Programme 
d'ajustement structurel. 
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B. Stratigie adopt~e par la mission de I'USAID au Cameroua pour r~soudre les 

principales contraintes faisant obstacle Aia croissance 

1. Le cadre du Fonds pour le diveloppement de l'Afrique 

L'approbation en 1987 par le pr6sident des Etats-Unis de 'Initiative destinde A
 
r6soudre le probl~me de la faim en Afrique (Initiative to End Hunger in Africa) et
 
l'inauguration, plus tard au cours de la mfme annde, du Fonds de ddveluppement pour

l'Afrique avaient plac6 
 'AID face Ade nouveaux ddfis et lui avaient offert de nouvelles
 
possibilit6s de fournir une aide au d6veloppement aux pays africains. Cette intitative
 
6tablissait un lien entre la resolution du problme de la faim dans la r6gion 
et la r6alisation de 
meilleurs niveaux de croissance 6conomique. En approuvant 1'6tablissement du Fonds de 
d6veloppement pour l'Afrique, le Congr~s des Etats-Unis indiquait clairement qu'il n'6tait 
plus de son intention d'accepter que I'AID poursuive la politique d'aide qu'elle avait pratiqu6e 
jusque-la sur le continent africain. mais qu'il encouragerait, plut6t, I'agence et ses missions en 
Afrique a profiter du cadre plus souple offert par le DFA et rendre plus coh6rente et efficace 
I'aide au dfveloppement fournie ai la region. 

L'objectif global du DFA 6tait "d'encourager une croissance 6conomique 61argie,
orientde vers le march6, et durable". Cet objectif a 6t6 retenu pour refleter les hypotheses
fondamentales, 6noncdes en page 7 d'un document rendu public au mois de mai 1989 par
'AID, et selon lesquelles "la rdalisation d'une croissance plus grande dans les pays africains 

constitue le seul moyen de r6pondre de mani~re continue aux 6normes besoins de leurs 
populations; l'accroissement des revenus est un 616ment fondamental de l'am6lioration des 
niveaux de vie a travers l'ensemble de la r6gion; et une croissance plus grande est n6cessaire 
pour permettre aux secteurs public et priv6 d'assurer les services sociaux requis". 

Dans le dessein d'appuyer l'objectif global Thonc6, 'AID faisait part de son intention 
de mettre Aprofit la souplesse accrue permise par le DFA pour introduire certains 
changements dans ses pratiques sur le continent africain. D'abord, l'agence avait l'intention 
de concentrer particuli~rement les ressources dont elle dispose pour le dfveloppement sur les 
pays africains qui auraient d6montr6 leur determination a entreprendre des r6formes 
6conomiques, c'est--dire, ceux qui avaient conqu et/ou mis en oeuvre des programmes
d'ajustement structurel en collaboration avec le FMI, la Banque mondiale et 'AID. Ensuite, 
'AID a entrepris d'6tudier de mani~re syst6matique les problmes de pays donn6s et d'6tablir 

des programmes d'aide la mesure de leurs besoins. Et, enfin, l'agence a exprim6 le souhait 
de voir s'6tablir entre elle et les autres donateurs et organisations b6n6voles privdes une 
collaboration plus grande dans le domaine de la conception et l'ex6cution de ses programmes. 

Tout en reconnaissant les difficultds inh6rentes tout effort visant h obtenir des 
rdsultats concrets en un laps de temps assez court, I'AID s'est engag6e renforcer sa 
politique d'6tablissement de programmes d'aide fond6s sur le rendement. Le but d'une telle 
decision 6tait, d'une part, de rendre I'assistance au ddveloppement fournie par le 
gouvernement amdricain aussi efficace que possible, en concentrant les ressources disponibles 
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sur les questions consid6r6es comme ayant une importance critique pour la prosp6rit6 du 
continent africain et, d'autre part, de suivre les progr~s accomplis par ces pays sur la voie de 
la rdalisation des buts fix6s. 

Dans le but de permettre la conception et la mise en oeuvre d'une strat6gie possible 
destin6e Asoutenir la mission globale, I'AID a adopt6 les quatre objectifs strat6giques 
suivants 

* 	 am6lioration de la gestion des 6conomies africaines grace Aune red6finition et 
une r6duction du r0le du secteur public et grace Aune am6lioration de sa 
rentabilit6; 

* 	 renforcement des march6s concurrentiels afin d'offrir un environnement sain 
la croissance provenant du secteur priv6; 

* 	 d6veloppement du potentiel en accroissements Along terme de la productivit6 
dans tous les secteurs; et 

0 	 am6lioration de la s6curit6 alimentaire. 

Le Plan d'action du DFA 6tabli pour l'exercice 1989/1991 soulignait l'intention de 
I'AID (le concentrer son assistance limite IAob elle pouvait faire une diff6rence, de traiter 
les causes de m~me que les symptomes du sous-d6veloppement, et d'aider les pays d'Afrique 
sub-saharienne a se pencher sur les probl~mes-cl6s qui devaient etre rdsolus de mani~re 
durable, afin de pouvoir partager de la manire la plus large possible les avantages de l'aide 
au d6veloppemcnt apport6e par les Etats-Unis. Ce Plan insistait sur l'importance des 
environnements aussi bien politique qu'6conomique, sur le r0le des secteurs privd et public, 
de meme que sur les court et long termes. 

Dans le cadre de la premiere strat6gie, I'AID pr6voyait de collaborer avec les autres 
donateurs pour : 

am6liorer la stabilit6 des 6conomies africaines grace a une meileure gestion de 
leurs dettes et de meilleures politiques fiscales et mon6taires; 

r6duire la participation gouvernementale dans la production et la 
commercialisation de biens et de services; et 

am6liorer la prise de participation et la rentabilit6 dans la fourniture des 
principaux biens publics, particulirement dans les secteurs du planning 
familial, la sante, l'dducation, et les transports. 

Dans le cadre du second objectif, I'AID a concentr6 ses efforts sur la lib6ralisation des 
march6s des facteurs et des produits de base. 
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Quant Ala concrdtisation du troisi~me objectif de la strat6gie, elle exigeait ce qui suit 
° une meilleure conservation des ressources naturelles sur lesquelles repose la 

productivit6; 

le d6 veloppement de nouvelles techniques qui permettraient utilisation plusune 
efficace de ces ressources; et 

une amdlioration des capacit6s professionnelles au sein aussi bien qu'en dehorsdu secteur de ]a production agricole. 

Finalement, dans le dessein de r6aliser le quatri~me objectif, I'AID 6tait convaincuequ'elle se devait de se pencher sur les quatre pr6occupations principales suivantes : 
d'abord, trouver les moyens pour utiliser I'aide alimentaire de mani~re air6duire l'instabilit6 qui se manifeste d'une ann6e Aune autre dans la fourniture,et peut-ftre, les prix des marchandises, 

ensuite, rendre les donateurs et les pays africains mieux m~me de pr~voir less6cheresses graves et autres situations d'urgence et d'apporter de mani~reopportune et efficace des secours en cas de sinistres; 

puis, trouver des moyens Acourt terme permettant d'accroitre les revenus graceAdes programmes cibl6s d'aide sociale s'adressant ceux qui en ont le plus
besoin; et 

enfin. ameliorer la production et I'utilisation du secteur agricole. 

C'6tait donc 1hle cadre de politique r6gional 6tabli dans le cadre du Fonds ded6veioppement pour I'Afrique (DFA) et, en 1989, il constituait les "ordres de route"convenables qui avaient W remis aux missions de I'USAID en Afrique. 

2. La stratigie pour le diveloppement du pays (CDSS) 
pour la periode 1990/1994 

Au cours de la periode qui a abouti Ala conception de ia CDSS pour 1990/1994c'est-A-dire du d6but de la crise -6conomique du Cameroun, en 1986, jusqu'en 1989 -- de lamission de I'USAID au Cameroun, celle-ci s'6tait rendu compte de plus en plus que : 
les contraintes exerc6es stir les ressources du gouvernement camerounaisavaient une grave incidence n6gative sur ]a mise en oeuvre et i'impact desprojets en cours mends par I'USAID; 
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l'on ne pouvait s'attendre que l'6conomie camerounaise reprenne le chemin 

d'une reprise durable, sans que soient entreprises des r~formes structurelles 

importantes; et 

les distortions existant dans l'6conomie du pays continueraient Aempecher les 

programmes de I'USAID de r6aliser les objectifs d6clar6s. 

au cadre d6fini par le DFA, la mission a d6clar6 
En cons6quence, et conform6ment 

que le but de sa nouvelle strat6gie d'aide au d6veloppemerit serait d'assister les autorit6s 

faire retrouver A 'dconomie du pays une croissance 
camerounaises dans leur effort visant , 

6conomique durable et a base 61argie. Cependant, afin de concr6tiser ce but, la mission 

a insist6 pour que les trois objectifs strat6giques suivants soient r6alis6s 
USAID/Cameroun 

vers le march6;d6veloppement d'un secteur priv6 orient6 

r6duction du rfle d6mesur6 du secteur public; et 

accroissement de la rentabilit6 du secteur public. 

vers le march6 
Parmi ces trois objectifs, la raise en valeur d'un secteur priv6 orient6 

a 6t6 prise parce les strat6gesla plus haute priorit6. Cette d6cisionfut consid6r6e comme 
charg6s des programmes au sein de la mission 6taient convaincus que le d6veloppement au 

vers la vente constituait la c16, et la seule 
Cameroun d'un secteur priv6 viable et orient6 

une croissance 6conomique et une multiplication d'emplois
alternative disponible, permettant 

dans le pays, ai court et moyen terme, autrement dit, la p6riode de la CDSS. Compte tenu du
 

niveau de ressources que la mission pr6voyait d'utiliser au cours de cette p6riode, les 

responsables de la mission avaient estim6 que la concentration sur la mise en valeur d'un
 

secteur priv6 viable constituait le meilleur choix strat6gique pour le programme d'aide au
 

d6veloppement de I'USAID.
 

En choisissant de concentrer les ressources de l'agence de d6veloppement sur ce 

domaine, durant la p6riode de la CDSS, la mission avait reconnu de mani~re explicite qu'en 

au Cameroun. il lui faudrait entreprendre en parallle
facilitant l'expansion du secteur priv6 

a r6duire et/ou 61iminer le rfle du gouvemement -- et de ses agences
des efforts visant 
parastatales affili6es -- dans la r6glementation, la capitalisation majoritaire et/ou l'exploitatiun 

de 
des entreprises commerciales. Par cons6quent, dans le cadre de la CDSS. les ressources 


I'USAID devaient servir Alib6raliser les politiques, les statuts et les r~glements identifi6s
 

comme constitutant des entraves A la mise en valeur d'un secteur priv6 viable et au transfert 

des agences du secteur public a des op6rateurs 6conomiques priv6s des responsabilit6s dans 

les domaines de l'acquisition, la production et la commercialisation des biens et services 

commerciaux. 
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L'amd1ioration de la rentabilit6 du secteur public a 6t plac6e au troisi~me rang parmi
les objectifs de la CDSS, surtout parce que la mission reconnaissait les difficult6s inh6rentes 
la concr6tisation de changements sens6s en ne se servant que des ressources disponibles au 
cours de la p6riode de la CDSS. D'un c6td, la mission reconnaissait qu'il dtait clair que
l'importance globale de la bureaucratie camerounaise avait besoin d'Etre r6duite. tout comme 
devaient etre rdduits les coots d'effectifs provenant de d6penses d'exploitation, dans une
situation ob ia masse salariale reprdsentait entre 80% et 90% du total des coflts d'exploitation.
De l'autre cCt6, la mission dtait sensible A la dure rdalitd politique du fait que pros de 180 000
fonctionnaires et 30 000 employ6s d'entreprises parastatales formaient la base politique r6elle
du r6gime au pouvoir, et qu'il fallait s'attendre qu'ils r6sistent A,toutes r6formes qui
menaceraient sdrieusement leur statut et/ou leur survie en tant que groupe socio-6conomique 
privil6gi6. 

A cet 6gard. ]a mission disposait d6j de la preuve de l'obstination de ce groupe

lorsqu'il choisissait de faire opposition ou 6chec 
 la plupart des r6formes du secteur public
propos6es depuis 1986. En d6pit de la crise 6conomique et budgdtaire extreme dont souffre le 
pays depuis 1989, et en d6pit des pr~ssions exerc6es par la Banque mondiale et le FMI,
durant la n6gociation du Programme d'ajustement structurel du pays, le gouvernement
camerounais manquiait toujours aux engagements qu'il a pris de r6duire les b6n6fices des
fonctionnaires et de r6former les entreprises parastatales. Les soi-disant r6formes engag6es
dans ce secteur s'6taient en fait limit6es Ala signature de contrats de performance peu
remarquables, qui nont rien fait pour changer le syst~me sous-jacent d'int6ressement au sein 
du secteur parapublic. 

S'6tant rendu compte que bien des difficults emp~chaient la concr6tisation de
I'am6lioration de l'efficacit6 du secteur public grflce a une importante attaque men6e de front 
et n6cessitant un engagement sur grande 6chelle de ressources de I'USAID, les strat6ges de la
mission choisirent de poursuivre cet objectif sur une 6chelle plus petite et dans le cadre de
I'actuel portefeuille de projets de I'USAID. L'impression qui pr6valait h 1'6poque 6tait que les 
ressources limit6es disponibles, ainsi cibl6es, permettraient d'exercer un effet de levier plus
important. Par consequent, ia mission a tent6 d'amdliorer les niveaux de ia capacit6 de 
rendement au scin de i'Institut de recherche agronomique et le Centre universitaire de
Dschang (UCD), par le biais du Projet national de recherche et de vulgarisation dans le 
secteur des c6rfales (PNRVC) et le Projet de formation agricole (PFA), respectivement. C'est 
lh le sujet d'une dvaluation d'impact r6alisde s6par6ment par ia mission. 

3. 	 Utilisalion d'aide hors-projet et de projet
 
dans la mise en valeur du secteur privi
 

Dans le cadre de la CDSS pour 1990/1994, la mission de I'USAID au Cameroun 
proposa d'exdcuter son programme d'aide au d6veloppement, ,-n r6alisant tout un ensemble 
d'activitds de projet, d'activit6s hors-projet, et d'activitds 1financement de contrepartie. Cette
d6cision repr6sentait une nouveaut6 de taille introduite dans la strat6gie de ia mission, dans ia 
mesure ou, avant 1989, I'ensemble du programme de I'USAID avait 6t6iin portefeuille d'aide 
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de projet traditionnelle rdpartie entre diff6rents secteurs. Apr~s 1989, tout le progamme de la 
mission allait 8tre conqu et mis en oeuvre conformdment au nouveau cadre de financement, 
dont le domaine d'influence 6tait plus vaste. 

Pour la mission, le financement d'activitds hors-projet, accord6 sous forme de 
transferts de trdsorerie r6alis6s en dollars US, jouissait, dans le contexte camerounais, d'un 
certain nombre d'avantages distincts, parmi lesquels les suivants : 

les transferts de tr6sorerie seraient vers6s assez rapidement: 

les transferts de tr6sorerie seraient lids aux rdsultats donnds par l'action 
gouvernementale dans l'exdcution des diff6rentes conditionnalitds fixdes dans le 
cadre du Programme d'ajustement structurel: 

le volume du programme propos6 (65 millions de dollars US) serait 
suffisamment important pour encourager les autorits camerounaises a donner 
des rfsultats dans le cadre du Programme d'ajustement structurel: 

I'USAID conserverait le contrfle de l'utilisation des fonds transfrs et pourrait 
ordonner clue ceux-ci soient utilis6s pour assurer le service de la dette 

tdrieure du Cameroun. apportant ains; un r6pit immddiat 7 la crise de 
liquidit6 du pays: 

les transferts de tresorerie produiraient en monnaie locale des fonds de 
contrepartie dont le montant 6quivalent projet6 s'6Ieverait A65 millions de 
dollars US: et 

les fonds de contrepartie seraient contr6les et programm6s conjointement par 
I'USAID et les autoritds camerounaises comme cr6dits en monnaie locale pour 
soutenir la mise en oeuvre du programme et pour financer des activitds de 
projet entrant dans la categorie assistance. lesquelles, dans le pass6. auraient do 
8tre financdes avec de, dollars DFA affect6s au projet. 

4. Mise en valeur du secteur privi incluse dans la stratigiede la mission 

Depuis 1987, la mission de I'USAID au Cameroun a conqu et exdcutd une initiative de 
wise en valeur du secteur privd camerounais, dans le cadre du DFA, et qui a dtd guid6. apr~s 
1989, par la CDSS de la pdriode 1990/1994. Les trois activit6s principales entreprises dans ie 
cadre de cette initiative (les programmes PRSSE, PRESCA 1.et PREPS) traitent des diffdrents 
aspects de la mise en valeur dv secteur priv6, c'est- -dire la rdforme des operations de 
transformation des facteurs. des produits et des exportations. respectivement. mais partagent 
plusieurs caractdristiques. 
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Les rdformes entreprises constituaient des 616ments importants mais distincts du
 
programme d'ajustement structurel pr6dminent. L'approche retenue 
pour l'ensemble des 
activit6s a 6td structur6e de mani~re d61ibdr6e de sorte qu'elle ait un volet "lib6ralisation" et 
un volet "privatisation". Toutes les activit6s 6taient orient6es de mani&re Aprovoquer une 
participation plus grande d'agents du secteur priv6 -- c'est-.-dire des particuliers, des
entreprises. des coop6ratives, des institutions bancaires ind6pendantes -- dans les processus de 
planification et de mise en oeuvre. De plus, toutes les activit6s 6taient conques de mani re
 
quelles profitent de toute la gammc de moda!;t6s fin",cie re di'ponible dans le cadre du
 
DFA.
 

Le programme d'ajustement structurel camerounais, examin6 dans la Section II du 
present rapport, offrait un cadre 6conomique rationnel au sein duquel les principaux objectifs
des r6formes politiques des activitds de I'USAID 6taient clairement articulds et embolt6s 
comme 6l6ments. On peut clairement voir des exemples de ce type de coordination comme 
suit : 

l'initiative spdcifique du PRSSE relative aux engrais est un 616ment faisant 
partie de I'initiative PAS globale visant l'61imination progressive de l'ensemble 
des subventions gouvernementales des intrants agricoles et le retrait de l'Etat 
de toute participation directe dans I'acquisition et la distribution d'intrants; 

les initiatives de ia PRESCA I ont 6t6 conques et sont en train d'etre mises en 
oeuvre pour d6montrer les avantages cue ]'on peut tirer des l'61imination des 
contraintes exerc6es sur la production, la transformation, et la 
commercialisation par le secteur priv6 d'une importante marchandise 
d'exportation g6n6ratrice de revenus (c'est-A-dire le cafr arabica) conforme au 
programme plus global du PAS visant ' lib6raliser et Arestructurer d'autres 
fili~res importantes de produits d'exportation (par exemple, le caf6 robusta, le 
cacao, le coton et l'huile de palme) au Cameroun: et 

l'initiative PREPS visant h dtablir un r6gime de zones franches industriellcs est 
un 6!4-ment faisant partie d'un effort plus important destin6 aimoderniser le 
code des investissements national du Cameroun. 'tstimuler la realisation 
d'investissements privs plus importants dans des entreprises camerounaises, et. 
d'une mani~re g6ndrale, ii faciliter one participation plus grande du secteur 
priv6 dans i'6conomie locale. 

Lors de la mise en oeuvre de I'approche a deux voies retenue par I'USAID pour
I'entrepriFe de r6formes politiques, deux principes sous-jacents ont guid6 les processus de 
conception et d'ex6cution. le premier principe consistait a r6duire au minimum les coots 
sociaux associes aux r6formes sp6cifiques entreprises. Lors de la conception et l'application,
i'application de cc principe s'est traduite par des r6fornes progressives, par opposition 'i 
instantan6es. autrement dit. des efforts visant Arenforcer les opdrateurs dconomiques actuels 
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touchds par les rdformes, et Afournir une compensation au personnel d6plac6 par de telles 
r6formes. 

Le second principe faisait appel Aune approche "it6rative" pour programmer la mise 
en oeuvre. Dans ce contexte, la mission avait 6norm6ment compt6 sur les r6actions des 
op6rateurs des secteurs public et priv6 pour l'aider programmer cette mise en oeuvre. Cet 
effort participatif a pu 8tre entrepris graice ai des bilans d'activit6 annucls, des sdminaires, des 
ateliers, et les contacts quotidiens entre les op6rateurs, le personnel de la mission et lcs 
sp~cialistes assistant%techniques. 

D'apr~s la strat6gie de conception 6tablie par la mission, il 6tait entendu que la 
"iib6ralisation" comprendrait i'6tablissement de meilleurs r6gimes de politiques et 
environnements r6glementaires applicables a des marchandises et services ciblds. Les efforts 
de "lib6ralisation", qui ont commenc6 en 1987 et continu6 depuis, ont atteint bon nombre des 
objectifs qui leurs avaient 6t6 assign6s. Le dialogue mend avec les responsables 
gouvernementaux aux niveaux r6gional et national ont introduit et am6lior6 des politiques de 
rdforme ciblant des march6s qui, h l'origine. devaient relever de la CDSS et du Programme 
d'ajustement structurel. La promulgation et la diss6mination d'un ensemble de nouvelles lois 
et de d6crets d'application relatifs au secteur des coop6ratives et les marchds d'intrants et de 
production ont jou6 un r3le determinant dans les progr~s rdalisds par le pays et devant mener 

une 6conomie reposant beaucoup plus sur le march6. Plusieurs syst~mes ont 6t6 mis en 
place pour rendre les transactions commerciales encore plus transparentes et pour mettre ai la 
portde des opdrateurs 6conomiques, de m~me que les agriculteurs, des informations precises 
provenant de sources nationales et internationales pour lenir permettre de mieux choisir 
I'allocation de leurs ressources et des marchandises qu'ils offrent la vente. 

Pour la mission de I'USAID, la "privatisation" figurant dans son approche progressive 
6tait censde impliquer un processus de transition, grace auquel le secteur priv6 assume son 
nouveau rCle dans tin march6. Afin de faciliter ce processus, la mission a orientd ses 
interventions vers la foitification des operateurs economiques actuels, en leur offrant 
assistance technique et formation, en leur fournissant des informations importantes stir la 
nature et les implications des rdformes entreprises, et en encourageant de mani~re active une 
participation plus grande du secteur pi'iv6 l'ensemble des aspects des activit6s de rdforme. 

Finalement, conformdment la d6cision prise en 1989, toutes les trois initiatives de 
rdforme economique du secteur priv6. cest-'-dire les programmes PRSSE, PRESCA 1,et 
PREPS, ont dt6 agenc6s de mani~re i profiter de la nouvelle formule de financement offerte 
par les sources de crddit de projet, hors-projet, et de coitrepartie, disponible dans le cadre du 
DFA. 
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IV. MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
 
DU SECTEUR PRIVE
 

A. Le Programme PRSSE 

1. Contraintes principales examinjes par le programme 

La d6cision du gouvernement camerounais de lib6raliser et de privatiser le sous-secteur 
des engrais a dt6 motiv6e par les trois raisons principales suivantes : 

le fardeau financier support6 par l'Etat et caus6 par les importantes subventions 
des engrais utilis6s pour le caf6; 

le syst~me de distribution des engrais, peu fiable et trop cofteux, 6tabli sous le 
monopole gouvernemental; et 

l'utilisation peu idale des engrais caus6e par la protection de ]a demande 
d'intrants et de l'offre de produits contre les effets des forces du march6. 

D~s 1987, le gouvernement camerounais consacrait pros de 6 milliards de francs CFA 
par an ' la subvention de l'importation et ]a distribution de 64 000 tonnes m6triques d'engrais
destin6es en priorit6 a Etre utilis6es dans la production du caf6. Chaque ann6e, I'Etat importait
aussi 40 000 tonnes suppl6mentaires d'engrais subventionn6s en vue de leur emploi dans tout 
une gamme de cultures, parmi lesquelles le coton (dans le nord du pays) et la banane, l'huile 
de palme. ainsi que l'ananas (dans la partie stid). Ces subventions repr ,zentient pc,: prrs tin 
pour cent des d6penses gouvernementales. Dans les ann6es dites "normales", ce coot 6tait plusque compens6 par les revenus de l'Etat d6coulant d'une taxation implicite et explicite des 
exportations de cat6. La chute. des cours mondiaux du caf6, au cours de la moiti6 des ann6es 
80, a r6duit l'accent mis sur les exportations de caf6 pour l'obtention de surplus, et a dvoild 
le fardeau public caus6 par les subventions d'engrais. 

Le systcme de distribution d'engrais 6tait inutilement compliqu6 et couteux, autant du
point de vue argent que celui du temps. Une compagnie parastatale (le Fonds national de
d6veloppemntt rural, ou FONADER) avait la responsabilit6 globale du syst~me, depuis
I'estimation de ia demande d'engrais jusqu'i ]a gestion et le paiement des produits
importations et leur distribution ult6ricure. Neuf agences gouvernementales ou plus 6taient 
charg6es de certaines parties du syst~me, source garantie de probh~mes. Les retards de
livraison 6taient fr6quents, de telle sorte que les agriculteurs ne pouvaient parfois 6pandre
leurs engrais en temps voulu, durant la p6riode des cultures. 
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De nombreuses personnes connaissant bien l'ancien syst~me soutiennent que le 
syst me administr6 de prix des intrants et ai la production a favoris6 une utilisation peu 
6conomique des engrais par les cultivateurs de caf6. Alors que le but de la subvention 
d'engrais 6tait d'encourager l'application d'engrais aux plantes "ca6,ilsemble bien 6tabli 
qu'une part importante des engrais offerts par l'ancien syst~me pour Etre utilis6s dans la 
culture du caf6 6tait d6tourn6e au profit d'autres cultures, celles du mat's et des 16gumes. en 
particulier. 

Par cons6quent, la subvention a 6t6 "d6tourn6e" des cultures cibl6es initialement et a 
eu sur la production de caf6 un effet moins important que celui que l'on escomptait, bien 
qu'elle aurait pu avoir une incidence positive plus grande sur les revenus agricoles, si l'emploi 
d'engrais sur d'autres cultures avait 6td plus profitable que sur celle du caf6. Cependant, il est 
probable que cette subvention ait pu maintenir la production de cafd, en d6pit des faibles prix 

la production, dans la mesure ob l'acccs aux engrais subventionn6s 6tait conditionn aux 
ventes de cafe. Dans un tel cas, ilest probable que la conservation par les agriculteurs de 
plantes a caf6 soit devenue le principal arrangement de leur strat6gie leur permettant d'obtenir 
a bon march6 des engrais destin~s a d'autres cultures. Toutefois, tout cela nest que 
sp6culation, dans la mesure obj il 6tait impossible pour les forces du march6 d'indiquer la 
demande d'engrais suivant les cultures parce que, tout simplement, le prix et la quantit6 de 
l'offre 6taient fixes. I!faudrait quand mfme admettre. cependant, que si la subvention 
d'engrais a eu sur la production de caf6 un impact moins important que celui escompt6 par 
les autoritds, son 61imination aurait logiquement eu un effet moins n-gatif sur la production 
de caf6 que ne le craignaient les autorit6s gouvernementales. 

D'une manire g6ndrale, il est dvident que le gouvernement camerounais a acceptd le 
programme PRSSE (r6forme du sous-secteur des engrais) pour des raisons primordialement 
budg6taires. Mis a part les 6conomies directes rfalis6es du fait de l'61imination de la 
subvention, la dissolution du FONADER et la libdralisation des marches d'intrants 
constituaient des conditions pos6es par la Banque mondiale au d6caissement de fonds des 
seconde ct troisieme tranches de son pret a l'ajustement structurel. Les problemes du syst~me 
de distribution 6taient graves, mais les principaux acteurs au sein du gouvernement trouvaient 
I'ancien systtme dans leur int6ret et, de la sorte, n'avaient apport leur soutien au programme 
qu' contrecoeur. I1est probable que certains aient pu craindre une utilisation impropre des 
engrais, mais les indicateurs de rendement utilis6s par le FONADER et les planificateurs 
officiels se limitaient a d6terminer la quantit6 d'engrais distribu6e, les b6n6ficiaires. et les 
conditions de cette distribution. 

2. Objectifs des riformes stratigiques 

Le but du programme PRSSE 6tait de soutenir l'action gouvernementale visant A 
rdaliser ce qui suit : 

lib6ralisation de I'importation et la distribution d'engrais; 
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S dlimination progressive des subventions d'engrais; 

promotion de l'expansion du secteur priv6 dans le financement, l'importation et 
la distribution d'engrais; et 

fourniture d'une assistance technique et de nature autre pour soutenir les 
objectifs du programme. 

Le but d6clar6 du programme PRSSE 6tait "d'assurer dans des d6lais appropri6s une
disponibilitd d'engrais a des fins d'exportation et d'emploi dans des cultures vivri~res et aux
prix les plus moins 6lev6s possible pour les agriculteurs comme pour les autorit6s". La 
strat6gie adopt6e pour atteindre cet objectif consistait Asoutenir la lib6ralisation et la
privatisation du syst~me d'importation et de distribution d'engrais. Les indicateurs du degr6

de concr6tisation de cet objectif comprenent ce qui suit :
 

d6lai de livraison et disponibilitd opportune des engrais;
 

utilisation d'engrais par culture;
 

* coot Ala production des engrais; et 

coot pour le gouvernement.
 

Parmi les indicateurs du degr6 de r6ussite de la mise en 
oeuvre de la strat6gie, citons 
les suivants : 

importance de la subvention comme pourcentage du prix Ala production; 

cofts de distribution; et 

importance du rfle jou6 par le secteur priv6 dans le syst~me d'importation et 
de distribution d'engrais. 

La lib6ralisation signifiait une 6limllh i.,n progressive de la subvention d'engrais, la 
lev6e du controle des prix jusqu'au niveau de la production, et la lib6ration des importateurs
individuels pour leur permettre de d6terminer les quantitfs d'engrais voulues. 

La privatisation devait se faire en liquidant le FONADER, abolissant le monopole
gouvernemental sur le contr'Ole des importations et de la distribution, et en encourageant les 
importateurs, les distributeurs et les intermddiaires finarwiers priv6s. 

Alors que la r6duction ou l'61imination du r'le de I'Etat pouvait devenir r6alit6 grace ' 
une signature au bas d'un document (abolition du FONADER et 6limination du monopole
ill6gal), on ne pouvait consid6rer la lib6ralisation et la privatisation comme de simples 
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proc6dures. L'6tablissement du syst~me lib6ralis6 et privatis6 par le biais du programme de 
r6forme du sous-secteur des engrais (PRSSE) exigeait un apport de ressources financi~res 
parce que, 6tant donn6 le manque de liquidit6 et les pratiques conservatices de pret en 
vigueur dans le secteur bancaire, les importiteurs potentiels auraient 6prouv6 des difficult6s a 
obtenir des cr6dits pour financer leurs acquisitions d'engrais A l'6tranger. Qui plus est, on 
sentait un certain besoin de se montrer fort encourageant a l'6gard du secteur priv6, dont les 
activitds avaient W limitfes et, essentiellement sans risque, dans le pass6. 

Au mois de septembre 1987, le gouvernement camerounais et l'USAID signaient les 
accords de subvention du programme PRSSE. Dans ce cadre, I'USAID s'engageait a fournir 
une assistance hors-projet, dont le montant total devait s'6lever a 13,5 millions de dollars US, 
en contrepartie d'une s6rie de rfformes de politiques et d'une assi-tance technique (dont le 
mo.atant final serait de 1,5 million de dollars US) en vue de l'entreprise d'6valuations et 
d'6t.ides spfciales, et de la fourniture ae services consultatifs. Le don en especes pour 
l'assistance hors-projet devait servir a liquider la dette ext6rieure du gouvemement 
camerounais, et les fonds de contrepartie 6quivalents en francs CFA servirent ai 6tablir un 
fonds de credit renouvelable (FCR) destin6 a permettre aux participants provenant du secteur 
priv6 et collaborant au programme de financer leurs activit6s. 

La conception du programme supposait que le retrait de l'Etat pourrait se faire de 
mani~re imm6diate, mais que la privatisation comme la lib6ralisation exigeraient de passer par 
une p6riode de transition, au cours de laquelle la subvention serait progressivement r6duite et 
le syst~me attirerait les importateurs, distributeurs, et banques du secteur priv6. Les 616ments 
fondamentaux du programme 6taient les suivants : 

un comitd consultatif technique (CCT) compos6 de reprfsentants de minist~res 
ayant un int6ret continu dans le programme. Le CCT a 6t6 charg6 d'6tablir des 
taux annuels de subvention et de suivre les progr~s r6alis6s dans le retrait des 
subventions; 

un fonds de subvention d'engrais, financ6 par le gouvemement, mis 'ila 
disposition des importateurs pour les aider ' payer pour leurs engrais; 

le FCR cit6 plus haut, tinanc6 par des fonds de contrepartie pour offrir des 
cr6dits accessibles pour permettre l'importation et la distribution d'engrais; 

une banque de fiducie, choisie parmi les banques commerciales priv6es 
actuelles, charg6e de gfrer le fonds de subvention des engrais et le FCR; et 

desi; banques commerciales, auprbs desquelles, les importateurs devaient 
effectuer des demandes de prft, pouvant aller jusquA la moiti6 de Ia valeur des 
engrais import6s, pour pouvoir pr6tendre ades fonds de subvention. 
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Habituellement, des distributeurs, parmi lesquels, des coop6ratives, des entreprises

publiques ou priv6es ou des particuliers, sollicitaient des soumissions de la part des

importateurs. Aussit6t que les importateurs d'engrais recevaient des commandes. ils se

chargeaient de soumettre Line demande de prft Aune 
banque commerciale. La banque, Ason 
tour, sollicitait de la banque de fiducie qu'elle lui prfte un montant dquivalent au pret
demand6 retir6 du FCR et qu'elle d6bloque le montant appropri6 du fonds de subvention. Une
fois les engrais arriv6s ADouala, le principal port du Cameroun, les distributeurs versaient
les paiements dOs aux importateurs. Ils pouvaient dgalement pr6tendre aux fonds du FCR, par
le biais de pr~ts accordds par les banques commerciales, s'ils le d6siraient. 

Depuis, plusieurs 616ments de ce programme ont chang6, surtout Acause de la
participation des banques commerciales et du FCR. Le changement le plus important qui soit 
survenu dans les plans 6tait que, sans garantie totale, les banques r6pugnaient Aaccorder des 
pr~ts aux distributeurs et aux importateurs. Dans un tel cas, le FCR a fini par servir Ala
 
couverture des pr~ts que les importateurs 6taient tenus d'obtenir pour avoir ainsi acc 
 s au
fonds de subvention. Au bout du compte, le CCT a 61imin6 l'Pobligation faite aux importateurs
d'obtenir tin pret, de manibre a agrandir le nombre d'arrangements financiers possibles. Dans 
un effort visant Amettre Aprofit le FCR, on avait envisag6 de le voir inclure les prets a 
moyen terme destin6s Al'investissement dans ]a transformation partielle d'engrais i terre, 
comme par exemple, dans des op6rations de m6lange et de mise en sac d'engrais ou des
installations d'entreposage. En conclusion finale, ilest heureux que le syst~me ait pu produire
suffisamment de mesures d'encouragement visant les importateurs et les distributeurs priv6s, 
pour devenir essentiellement auto-suffisant. 

3. Rialisationsaccompliesjusqu'ici 

Les r6alisations du programme de r6forme du sous-secteur des engrais (PRSSE) sont 
tr~s impressionnantes. On trouvera dans le Tableau texte No 3 ci-apr~s un r6capitulatif desindicateurs quantifiables. tels que mentionnds dans le rapport de la mission de I'USAID sur
1'6valuation des effets du programme (API) pour l'exercice 1993. Ainsi que l'indiquait une
r6cente 6valuation d'impact, ces indicateurs d6inontrent que le programme PRSSE a
extrfmement bien entrepris de lib6raliser et privatiser le syst~me de distribution d'engrais et, 
par ia m,me occasion, a rdussi a accroitre la concurrence et Ar6duire les cofits de 
commercialisation. 
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Tableau rcapitulatif No. 3
 
Indicateurs d'impact du Programme PRSSE
 

Indicateur Cas de r6ftdrence Annde Aninde Annde Annde 
(1987) budgdtairc budg6taire budg6taire budgdtaire 

1990 1991 1992 1993 

Libdralisation/ privatisation L'Etat camerounais Marchd Idem Idem Market 
du march des engrais exerce un contr6le privat-isd nearly 

strict du march6 et fully 
des engrais partiellerne liber

nt alized 
libdral-is6 

66 % 20% 
Taux de subvention 8% 

133 6(HX)FCFA 82 858 17 % 15 % 
Baisse dui prix d'engrais Ali 76,570 
production non-subventionn6 79960 78 111 

RLduction des coots intdrieurs 36 CFAF par 24,8 26 

de distribution des engrais kilogramme 
23,6 22,9 

Rdduction des ddlais moyens 
de distribution des engrais 12 A 18 mois 4 , 6 0 to 6 

mois months 
4,A6 4 .6 

Participation plus grande des mois mois 7 
banques, des importateurs et 3 
des distributeurs dans le Banques (actives) 0 
marchd national des engrais Banques (rdelles) 0 5 12 

Inportateurs 
(actits) 5 7 7 3 
>20 
lmportatcurs (riels) 10 4 4 >25 
>5 
Distributeurs 13 13 >25 
(actifs) >15 4 
Distributeurs 
(rdels) >15 4 4 

16 

10 25 25 

25 25 

Source: USAID/Caneroon. (Novemnbre 1993). Estimation d'imnpact de progranmme (API), 
Annie budgitaire 1993. 
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La lib~ralisation du systime d'importation et de distribution d'engrais est 
pratiquement achev~e. 

Le prix de ddtail des engrais n'est soumis ai aucun contrOle; le FONADER est dissout, 
et la subvention accordde a pratiquement 6t6 6liminde et le sera enti~rement apris le mois de 
juin 1994. La lib6ralisation totale du march6 aura exig6 deux anndes de plus que pr6vu, mais 
cela n'emp~che qu'elle reprdsente une rdussite totale. 

La privatisation du systime d'importation et de distribution d'engrais a realis6 
d'6normes progres. 

I1y a aujourd'hui un nombre de distributeurs d'engrais beaucoup plus grand qu'avant 
que ne commence le Programme de r6forme du sous-secteur des engrais (PRSSE). Ces 
entreprises sont maintenant caractdrisdes par une plus grande vari6t6 en termes d'importance 
commerciale, de structure organique, et d'emplacement. Les firmes d'importution, elles, ont 
6t6 moins florissantes. Dans le pass6, le FONADER passait des marches d'impu'tation 
d'engrais avec des entreprises privdes, de telle sorte que les entreprises qui v6ritablement 
importaient les engrais n'avaient pas besoin d'8tre privatis6es. 11 est plus facile de dire que le 
Programme PRSSE a mis fin a la protection dont jouissait un petit groupe d'entreprises 
priv6es privil6gides et que, ce faisant, il a introduit une plus grande concurrence lesur 
march6. En fait, surtout parce que les banques r6pugnaient a accorder des cr6dits aux 
importateurs, depuis le ddbut du programme, les principales entreprises d'importatioii dtaient 
toutes sous contr6le 6tranger. Parmi les banques, I'effet a 6t6 quelque peu different de celui 
qu'elles escomptaient A.l'origine; essentiellement, elles n'accordaient des lettres de credit 
qu'aux entreprises qu'elles considdraient extr~mernent solvables, c'est-.-dire, les compagnies 
6tra.:g~res, plut6t que de permettre l'acc~s au FCR. 

Cependant. il serait bon de se rappeler que ni ]a libdralisation ni la privatisation, aussi 
louables qu'elles puissent 8tre, ne figuraient parmi les objectifs du Programmes PRSSE, mais 
qu'elles constituaient, plut6t, les; moyens retenus pour concretiser l'objectif de ce programme, 
autrement dit, pour "garantir ia disponibilit d'engrais destin6s aux cultures vivri6res et 
d'exportation dans les d6lais convenus et aux coots les moins 6lvds possibles pour les 
agriculteurs et le gouvernement". I1existe des indicateurs de rdalisation qui sugg6rent que le 
Programme PRSSE a, en fait, remport6 un succ6s florissant dans le cadre de cet effort 
6galement. 

Le coit des engrais it la production a baiss6 chaque annde depuis le debut du 
Programme PRSSE. 

Le principal indicateur de coot du Tableau rdcapitulatif No. 3 sur l'Estimation de 
l'impact du programme, ci-dessus, est le prix de revient des engrais A la livraison, le prix de 
revient brut de la subvention. Ce coot reprdsente le coOt c.a.f., tel qu'il est ddtermin6 par le 
march6 mondial et les coolts de distribution internes d6terminds, en partie, par la politique 
fiscale et commerciale du pays et, en partie, par l'efficacit6 des intermddiaires ai livrer les 
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engrais du navire jusqu'A l'exploitation agricole. Comme l'indique le Tableau r6capitulatif No. 
4, le cofit des engrais A la livraison a connu une baisse annuelle constante, depuis que le 
programme a commenc6. 

C'est au cours de la premiere ann6e, 1988/1989, que ]a baisse la plus importante a 6t6 
enregistrde, surtout Acause d'une chute de pros de 40% du prix de revient c.a.f. moyen de la 
tonne m6trique d'engrais. I1n'y a aucune autre raison 6vidente permettant d'expliquer cette 
chute, ni dans la documentation Alaquelle l'6quipe d'6valuation a eu acc6s, ni dans les 
souvenirs des participants au programme. Les donndes relatives au cofit c.a.f, fournies par les 
sources du FONADER permettent de penser que, durant la derni~re ann6e du monopole 
gouvernemental, les prix des importations 6taient plus proches de ceux de 1989/1990 qu'ils ne 
l'6taient de ceux donnds dans le tableau. N6anmoins, entre 1989/1990 et 1992/1993, le prix 
moven des engrais a connu une autre baisse globale de 15%, du fait de diminutions 'a peu 
pros 6gales enregistrdes par le c.a.f. et les coots de distribution. 

On ne peut se servir des donndes incompl~tes pour 1993/1994 pour 6tablir une 
comparaison avec les annees precddentes parce qu'elles ne se rdf6rent qu'a un seul type 
d'engrais (NPK 20-10-10), qui est l'un des plus cofiteux parmi les types qui composent le 
cofit d'engrais "moyen", indiquds dans le tableau chronologique. Toutefois, comme le montre 
le Tableau r6capitulatif No. 5, ci-apr~s, elles servent A.d6montrer l'impact de la devaluation et 
d'autres mesures politiques simultandes. Le coOt c.a.f. a 6t6 multipli6 par deux, alors que le 
coft " la livraison n'a augment6 que de 75%, a cause d'un accroissement beaucoup moins 
important des coots de distribution. Les effets indirects de la d6valuation, particulirement sur 
les coflts du transport, ainsi que les changements de politiques, comme la reduction de 7% a 
5% du taux de droits de douane et un accroissement des frais de port, ont, ensemble, et pour 
la premiere fois, depuis le d6but du Programme PRSSE, contribu6 h l'augmentation 
significative des coflts de distribution. 
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Tableau r~capitulatif No. 4
 
Structure de coots des engrais au Cameroun
 

1987/1988 5 1992/1993
 
(en francs CFA courants)
 

ContrOle Changement
Indicateur de I'Etat avec le Programme PRSSE net du % 

1987/ 1988/ 1989/ 1990/ 1991/ 1992/
 
1988 1989 1990 1991 1992 1993
 

Co~lt des engrais 97 600 56 031 58 031 55 133 S4 463 50,064 -48.7
 
c.af. CoOt de 36000 29 723 24 827 24 827 23 648 26,506 -26.4
 
distribution 133600 86 235 82 858 79 960 78 1II 76,570 -42.7
 
CoOt Ala livraison 45000 57 828 58 926 62 227 63,901 42.0
 

88 600 54 597 25 030 21 034 15 884 12,669 -85.7
 
Prix au d~tail 31 638
 
Subvention unitaire 66,3 30,2 26,3 20,3 16.5 -75.1
 
Suhvention comme 36,7
 
(7 du coot Ala
 
livraison 

Source 	 D'aprs/ ouvrage de Abbott, R.D. et E.K. De'. (Octobre 1993). "PrAvatization 
of FertilizerMarketing in Caneroon--A Fifth-Year Assessnent of the Fertilizer 
Sub-Sector Reforn Prograni--TechnicalReport." (Rapport techniq,'i sur la 
Privatisationde la coinmercialisationdes engrais au Cameroun -- Evaluation 
du Progrannede rtforine di sous-secteur des engrais, att terme de la 5Mne 
annie) AMIS/Abt Associates, Inc., Bethesda, Matland. 

Notes 1. 	 La chute intportante enregistree dans le coit dhA c.a.f, de 1987/1988 o 
1988/1989, est ine des raisons iinportantes justifiant It's chiffres relatift 
aux progres rtaliscspar le PrograininePRSSE. 

2. 	 Le prix de detail ntoven pour Ies eigraisa connu imaccroisseinent 
annuel tit,pros de 7%. 

3. 	 La baisse dii coait de distribution moven pour les engrais a atteint son 
point le plis bas vers 1989/1990. 
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Tableau ricapitulatif No. 5 

Effet de la d~valuation du FCFA sur les cooits des engrais de type
 
NPK 20-10-10 pour 1993/1994
 
(en CFAF par tonne mitrique)
 

CoOt Prd-Divaluation Post-Ddvaluation 

CoOt c.a.f du NPK 20-10-10 58 000 116 000 

Coat de distribution 25 460 30 000 

CoOt la livraison 83 460 146 000 

Prix de d6tail net de la subvention 76 060 138 600 

Subvention cornine " dI coOt A hi 
livraison 

8,9 5,1 

Accroissement du pourcentage du 
coot la livraison 75,0 

Le cofit de la distribution d'engrais pour le gouvernement a baiss6 de mani~re 
considerable. 

Le gouvernement camerounais a rfalis6 des 6conomies annuelles de l'ordre de 6 
milliards de francs CFA, grfice a 1'61imination de la subvention des engrais, quoique les 
6conomies r6alis6es auraient 6t6 moins importantes, si la consommation d'engrais 
subventionn6s avait baiss6 d'autant qu'elle l'avait fait au d6but des ann6es 90, du fait de la 
chute des prix de production du caf6. Qui plus est, le gouvernement n'est plus oblig6 de 
subventionner les coots d'exploitation du FONADER. A elle seule, l'61imination de la 
subvention d'engrais 6quivaut Ades 6conomies de pros de 1% des d6penses publiques et plus 
de 1% des recettes publiques. 

La livraison des engrais se fait dans des d6lais meilleurs que ceux en vigueur dans 
'ancien syst~me, et les commandes exigent moins de temps pour tre fournies. 

I1est incontestable que i'61imination de la procedure bureaucratique de l'ancien 
syst~me a donn6 lieu a une r6duction des dflais de livraison et, par la mme occasion. a une 
r6duction du risque d'une iivraison tardive des engrais. Le d6veloppement le plus r6cent, 
c'est-,-dire, la possibilit6, &ls 1993, d'une livraison instantanfe 'ala fili~re de dMtail, est le 
r6sultat d'un 61argissement du r6seau de distribution, de telle sorte que les inventaires sont 
maintenus a tous les niveaux du syst me. Aujourd'hui. les istributeurs n'ont plus besoin de 
passer des commandes importantes qui doivent par la suite &re importdes, mais 
s'approvisionnent directement ai partir des stocks des entreprises d'importation Douala, 
obligeant ainsi les entreprises a maintenir leurs stocks tout au long de l'annfe. 
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* Allocation plas efficace des engrais en tant qu'intrantsde production. 

Les prix 6lev6s des engrais (de paire avec la baisse des prix du caf6) ont forc6 les 
agriculteurs a proc6der a une 6valuation plus 6troite de leur allocation aussi bien des intrants 
achet6s que des ressources familiales en mati~re de main-d'oeuvre. A la suite de la baisse 
subite des prix de production du caf6, en decembre 1989, les agriculteurs ont commenc6 a 
chang6 leurs pratiques agricoles, utilisant plus d'engrais dans les cultures vivri6res et allant 
vers une suppression des engrais pour les arbres a caf6. Cc changement de pratique est 
intervenu alors que la consommation globale d'engrais a accus6 une baisse importante. 

Plusieurs facteurs 6taient ,Al'origine de cette r6allocation d'engrais. D'abord, la 
composition changeante du r6seau de distribution -- autrement dit, un changement marqu6 de 
lia distribution effectufe exclusivement Atravers les cooperatives de caf6 . un ensemble vari6 
d'entrepreneurs, parmi lesquels on compte maintenant un certain nombre de concessionnaires 
ind6pendants qui, outre les produits, vendent 6galement les semences et des pesticides -
suggfre une utilisation accrue des engrais en dehors des sous-secteurs du caf6 arabica et 
robusta. Ensuite, les vari~t6s d'engrais disponibles comprennent maintenant les engrais 
compos6s, c'est-i-dire les types NPK 20-10- 10 et NPK 20-6-20. Pour les cultures vivri6res, 
les agriculteurs pr6f6rent les engrais composds -- d'ailleurs recommandds par les agents de 
vulgarisation --, dont les parts du march6 ont augment6 aux d6pens des engrais azot6s, comme 
par exemple, les sulfates d'ur6e et d'ammoniaque. Enfin, les 6tudes r6alis6es au niveau des 
exploitations agricoles pour le compte du Programme PRSSE, ainsi que les r6sultats du 
recensement agricole, font ressortir une tendance clairement d6favorable a la production de 
caf6 et en faveur de celle des cultures vivri~res. 

Toutefois, avec ia r6cente d6valuation du franc CFA, il est probable que la 
consid6ration des cultures d'exportation comme 6tant relativement profitables, par rapport aux 
cultures commercialis6es sur le march6 national, soit en train de changer. A moyen terme, un 
tel changement de consid6ration en terme de rentabilit6 pourrait pousser les agriculteurs a 
rd6valuer encore une fois leurs choix en mati6re d'allocation de ressources entre des cultures 
concurrentielles. 

En plus du changement qui a d6plac6 la production de caf6 de sa place prioritaire, le 
marchd d'engrais lib6ralis6 et pfivatis6 a vu un accroissement de la part de march6 de l'ur6e 
(un engrais qui coute moins cher par unit6 d'azote. mais plus cher par unit6 de produit) au 
d6pens du sulfate d'ammoniaque (21% d'azote), qui est un engrais mois 6conomique. Ce 
changement est la preuve d'une plus grande prise de conscience h l'6gard de la valcur 
nutritive des diff6rents types d'engrais. 
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B. La Phase I du Programme PRESCA 

1. Contraintes principales examinies par le programme 

L'Examen du secteur agricole r6alis6 en 1989 par ]a Banque mondiale, de m~me que 
d'autres dtudes ex6cutdes durant la conception de la PRESCA I, ont identifi6 les principales 
contraintes suivantes dans le secteur agricole au Cameroun : 

La politique environnementale peu appropri6e semblait empacher le secteur 
agricole de retourner a son r~le prd-hydrocarbures de principal facteur de 
croissance de l'6conomie nationale. Les politiques de fixation de prix et celles 
de la commercialisation des cultures d'exportation, les subventions d'intrants et 
les monopoles d'Etat sur la production et la distribution de biens provenant du 
secteur priv6 6taient perqus comme !es obstacles les plus grands dress6s sur la 
voie de la croissance. 

L'intervention de I'Etat dans la fixation des prix et dans la commercialisation 
des principales cultures d'exportation avait provoque unc s6rieuse distortion des 
signaux en provenance du march6 et une forte imposition des produits agricoles 
d'exportation. 

De faibles prix ai la production et des encouragements ambigus de la qualit6 ont 
produit des cultures d'exportation de bien mauvaise qualit6. 

Le cadre l6gislatif du mouvement coop6ratif avait besoin d'8tre modifi6 pour 
permettre aux coop6ratives de jouer de mani~re plus efficace leurs rfles dans la 
commercialisation de la production des petits agriculteurs. 

Ces conclusions d'ordre gfndrale ont 6t6 validdes par la suite par une analyse des 
mesures de commercialisation prises dans le secteur du caf6 arabica (Oakerson, Gellar. 
Wynne, 1990), laquelle a 6galement conclu qu'il 6tait n6cessaire que les coop6ratives passent 
par une p6riode d'6tablissement de capacit6 qui les prdpare ai une exploitation dans une 
structure de march6 entirement concurrentielle. 

Ayant consid6r6 comme possible cette matrice de contraintes, l'examen du secteur 
agricole de 1989 a recommand6 les interventions politiques suivantes : 

entreprise de r6formes visant les politiques de commercialisation et de fixation 
de prix destin6es 'i 61iminer le, d6fauts de mobilit6 dts prix, 

r6partition plus efficace des pertes et profits associes aux fluctuations des prix 
du march6 mondial; 

encouragement de la concurrence parmi les agents de commercialisation; 
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r6duction au minimum de l'intervention de l'Etat dans les op6rations des 
fili~res de marchandises: 

° maintien des incitations ai la production, et 

encouragement d'une meilleure qualit6 de produits. 

Ces recommandations ont 6td incluses dans le Programme d'ajustement structurel

n6goci6 entre la Banque mondiale et le gouvernement camerounais, comme elles ont dt6
 
soutenues par un Accord "Stand-By" pass6 avec le FMI et par un Pret a l'ajustement

structurel accord6 par la Banque mondiale. 

A la suite de i'accord donn6 en 1989 par i'AID a la CDSS de la mission de I'USAID 
au Cameroun. le but du personnel de la mission 6tait donc de d6finir et d'6valuer la fayon destructurer le portefeuille de r6formes des politiques 6conomiques de la mission, de mani~re asoutenir la mise en oeuvre du Programme d'ajustement structurel. Cet effort conclut que des
inventions, r6alis6es grdce a l'assistance hors-projet, dans le cadre d'un Programme der6forme dans le secteur de la commercialisation agricole (PRESCA) seraient les mieux
 
appropri6es parce que ce programme :
 

soutiendrait directement les objectifs strat6giques de la CDSS visant a r6duire 
le rle exagg6rd du secteur public et a mettre en valeur un secteur priv6 plus
efficace et plus comp6titif: 

soutiendrait les efforts actuels de la mission dans le cadre du march6 d'intrants 
agricoles (Programme PRSSE) et de la mise en valeur des coopdratives (Projet
de mise en valeur des unions de crddit); et 

introduirait des initiatives de r6forme de politiques dans un domaine ou la 
mission consid6rait qu'elle jouissait d'un avantage. 

En 1989, la mission d6cida que la Phase I du Programme PRESCA concentrerait ses
r6formes sur la commercialisation du caf6 arabica. Cette initiative devait etre suivie d'uneseconde phase. laquelle introduirait des r6formes dans les march6s du caf6 robusta et du 
cacao. Cette voie fut retenue parce qu'elle 6tait conforme aux prioritds fixdes par leProgramme d'ajustement structurel et parce que les projections en matibre de prix mondiaux 
pour le cafr arabica et I'avantage comparatif dont jouissait le Cameroun dans cette cat6gorie
de produit indiquaient que l'on pouvait continuer 'i rentabiliser sa produc )n, mme des 
niveaux de rendement encore bien plus 61ev6s. 

Compte tenu de ces raisons, de meme que de la cr6dibilit6 consid6rable dont jouissaitla mission aupr~s des autorit6s camerounaises, du fait du soutieii apport au passage aux
nouvelles politiques, le dialogue d'orientation de politique g6n6rale visant Atd6finir la nature
et la progression des r6formes entreprises dans la commercialisation du caf6 arabica a 
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De rnme, les r6formes finalement convenues ont 6t6 plus
rencontr6 un grand succ~s. 

i'6poque des n6gociations du Programme d'ajustementradicales qu'on ne le pensait, 
a pu convaincre les autorit6s camerounaises que la

structurel. De plus, la mission 
a minimiser les coots sociaux de la transition un 

lib6ralisation serait entreprise de mani~re 

syst~me de concurrrence totale de march6. 

2. Objectifs des riformes stratigiques 

Le but de la PRESCA I, y compris son assistance hors-projet et les composantes de 

l'assistance de projet, consistait ? promouvoir l'introduction des forces de march6 priv6es et 

a tous les niveaux de la filire du march6 du caf6 arabica, tout en 6vitant les 
concurrentielles 
coots sociaux injustifi6s. 

A cette fin, les trois volets de la mission de la PRESCA I, 6taient les suivants 

sur le
lev6e des obstacles ' la commercialisation et des contraintes exerc6es 

syst~me de fixation de prix dans le sous-secteur du caf6 arabica; 

renforcement des capacit6s de l'Association des coop6ratives du Nord-Ouest 

(NWCA) de cencurrencer d'autres coop6ratives et des n6gociants et producteurs 

de produits transform6s du secteur priv6; et 

mise en place d'un environnement institutionnel destin6 des coop6ratives 

autonomes et de commercialisation comptable. 

la mission offficiels de la PRESCA I, il 6tait prdvu que des 
Conform6ment au but et 

la lib6ralisation et h la privatisation de la fili~rc de commerialisation 
ressources, consacrees 

du caf6 arabica, produisent les r6alisations et conditions sp6cifiques suivantes :
 

61imination du fonds de stabilisation du caf6 arabica. g6r6 par le gouvernement: 

autorisation des acheteurs priv6s et des coopdratives. participant " la 

commercialisation du caf6 arabica dans les provinces du Nord-Ouest et de 

l'Ouest, pour qu'ils 6tablissent leurs propres prix, en se fondant sur les forces 
par les autorit6s.

du march6, ind6pendamment de tout contrfle ou supervision 

Autrement dit, les prix du caf6 arabica devaient 6tre d6termin6s par les forces 

concurrentielles du march6; 

i~e aux prix du
cr6ation d'une structure fiscale gradu6e pour le caf6 arabica 

march6 et devant founiir aux op6rateurs 6conomiques un syst~me 
caf6 arabica de qualit6 sup6rieure

d'encouragements, les poussant Aproduire dir 


et en quantit6s plus importantes;
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dlimination des monopoles de commercialisation en coop6ratives dans les 
provinces du Nord-Ouest et de l'Ouest, et autorisation accordde Atous les 
acheteurs ddtenteurs d'une licence d'exercer partout obi le caf6 arabica est mis 
en vente au Cameroun. En d'autres termes, il 6tait prdvu que les agents de 
commercialisation et de transformation du caf6 op6rant dans les provinces du 
Nord-Ouest et de l'Ouest puissent accdder plus facilement au march6 du caf6 
arabica, de manire i favoriser une concurrence Aitous les niveaux de la filire 
de commercialisation; 

autorisation accord6e Atous les acheteurs, producteurs de produits transformds 
et exportateurs priv6s qualifi6s pour vendre leurs graines ou produits de caf6 
arabica a n'importe quel acqu6reur 6tranger; 

mise en place d'un syst~me transparent permettant l'allocation d'une 
certification contingentaire de l'Organisation internationalc du caf6 (COIC) pour 
garantir aux producteurs de cafd l'acc~s aux march6s globaux, en cas de 
renouvelement de l'Accord International sur le caf6 (ICA); 

autorisation accord6e Ala NWCA pour exporter du caf6 arabica directement 
vers les marchds 6trangers, sans n6cessiter ni intervention gouvernementale, ni 
assistance technique; 

remboursement pr6vu par l'Office national de commercialisation des produits 
de base (ONCPB) de tous les arri~r6s dfs Ala NWCA; 

transfert Ala NWCA de tous les 6quipements de d6corticage et de 
conditionnement et tous autres avoirs. dont I'Antenne de Bamenda de I'ONCPB 
a la propri6t6 ou le controle. Autrement dit, il 6tait prfvu que ia NWCA prenne 
possession d'une propriet6 franche d'hypoth~ques transrnise par l'ONPCB. 

les arrangements institutionnels rfvis6s de la NWCA devaient offrir un 
maximum d'encouragements possibles permettant d'am6liorer la qualit6 de la 
production, la transformation et ia commercialisation du caf6 arabica: 

la participation de la NWCA dans le march6 du caf6 arabica dans les provinces 
du Nord-Ouest devait se faire pleinement. de fayon durable et sans subvention; 

publication d'une dclaration intdrimaire de politique g6nfrale 6tablissant les 
objectifs relatifs aux coop6ratives des provinces du Nord-Ouest au titre de la 
loi rdvis6e sur les coop6ratives. Autrement dit, le choix des membres et de la 
structure des cooperatives, des unions et des associations de coop6ratives devait 
se faire de mani~re individuelle et collective sur la base d'objectifs 
6conomiques et sociaux, et non pas stir la ba;e de prescriptions 
gouvernementales; 

35 



les budgets annuels des cooperatives, et des unions et associations de 
coop6ratives devaient 8tre soumis Al'examen et l'approbation de leurs 

membres, qui devaient avoir un acc~s total aux livres et tableaux comptables de 
leur organisation, 

promulgation et mise en oeuvre d'une version libdralis6e de la loi sur les 

coop6ratives prfvoyant une r6duction de la participation de l'Etat at la 
constitution, la gestion, et la dissolution des coop6ratives h l'6chelle nationale, 
c'est-a-dire que le rfle du gouvernement dans le d6veloppement des 
cooperatives devait se limiter a leur recensement et a s'assurer de l'application 
des dispositions de la loi lib6ralis6e sur les coop6ratives (comme, par exemple, 

l'entreprise annuelle de v6rifications comptables). 

Le montant total de l'assistance hors-projet, fournie dans ie cadre de la PRESCA I, 

s'est dlev6 18 millions de dollars US. 11 6tait pr6vu que le d6caissement de ce financement 

se fasse suivant quatre tranches, qui seraient vers6es. a mesure que les autorit6s 
camerounaises satisferaient aux conditionalit6s sp6cifiques et 6chelonndes tout au long de la 

dur6e du programme. En outre, , n a estim6 que ie cout total de l'assistance de projet de la 

PRESCA I s'&1 verait ai 8,5 millions de dollars US (contributions de I'USAID et du 

gouvernement camerounais confondues), dont I'USAID financerait 4 millions de dollars US 

au maximum. Plus tard, l'agence am6ricaine a port, sa contribution a 5,5 millions de dollars 

US. 

Depuis que le processus de conception de la PRESCA I s'est achev6 avec Ia signature 

des accords du programme d'assistance hors-projet et d'assistance de projet, deux 

changements importants sont intervenus qui ont eu une incidence sur la mise en oeuvre de 

programme/projet. Ces changements sont les suivants : 

Considdrant la position des autorites camerounaises qui, au d6but de 1993, 

persistaient a refuser de mettre en oeuvre une libfralisation totale des prix du 

caf6 arabica, en ['absence de garanties qu'une telle lib6ralisation de syst~me ne 

d6favoriserait pas les agriculteurs dans leurs transactions avec les acheteurs de 

caf6, I'USAID s'est engag6e 'i assurer le financement et l'assistaince technique 
nfcessaires a la conception et la mise en oeuvre d'un syst~me d'information sur 

le march6 du caf6 arabica (AMIS). La conception de ce syst~me a 6t6 r6alis6e 

en trois phases pour mettre, chaque semaine. a la disposition de tous les 
participants de la filire de commercialisation du caf6 arabica, d'abord, des 
informations completes stir les march6s mondiaux pour le type de caf6 produit 

Cameroun (les Prix C de Ia Bourse de New-York); ensuite, des intormationsau 
sur les prix unitaires proposes par les acheteurs de caf6 des coop6ratives et 

autres acqu6reurs du secteur priv6 aux producteurs camerounais de caf6 
arabica, et, enfin, des rapports stir les prix r6els du caf6 arabica requs par les 

producteurs de caf6 dans les provinces du Nord-Ouest et de I'Ouest. 
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A la lumi~re de la decision prise de mettre fin, d'ici la fin de 1994, A 
l'ensemble du programme d'aide au dtveloppement de I'USAID, la date 
d'ach6vement du programme d'aide (PACD) de la PRESCA I a 6t6 avancte au 
30 juin 1994, au lieu du 30 septembre de la m~me annie. Consequence 
importante pour le prdsent rapport d'6valuation, cette mesure a rtduit de trois 
mois la p6riode d'application du programme, juste au moment ou, 
essentiellement, toutes les rdformes de libdralisation/privatisation de la 
PRESCA I avaient dt6 mendes A terme, et oO les premiers effets de ces 
rtformes commenqaient a 8tre pleinement ressentis par I'6conomie locale. 

3. 	 Rialisationsentreprisesjusqu'ici 

La prdsente section donne la liste des principales r6alisations du PRESCA I, 
conformtment a la documentation fournie par la mission et attestte par I'Nquipe d'6valuation. 
L'htritage des r6alisations obtenues au titre du PRESCA I comprend : 

Elimination de tous les contr6les exerc6s par le GRC sur ia fili~re de la 
commercialisation du cafU arabica, avec dissolution complete d'Office 
national de la commercialisation des produits de base (ONCPB). 

* 	 Arr~t de toutes les activit~s du fonds de stabilisation gr6 par le GRC en 
ce qui concerne le caf6 arabica. 

+ 	 Elimination de I'6tablissement des prix au niveau pan-r6gional et mise en 
oeuvre de la lib~ralisation complete des prix pour le sous-secteur du cafN 
arabica Acompter de ]a campagne 1993/1994. 

# 	 Elimination, en 1993, des monopoles de commercialisation du caf6 arabica 
par les coop6ratives du Cameroun et autorisation pour tous ies acheteurs 
licenci~s d'op~rer partout o6 le caf6 arabica est en vente au Cameroun. 

4 	 Autorisation pour toutes les cooperatives et tous les acheteurs licenci~s de 
cafN arabica au Cameroun d'6tablir leurs propres prix sur la base d'un
marelh6 camp~titif. 

* Autorisation pour tous les acheteurs licenci6s, transformateurs et 
exportateurs de caf6 arabica du Cameroun de vendre leur caf6 itn'importe 
quel acheteur 6tranger. 

Etablissement de i'AMIS (Syst~me d'information sur Iemarch6 de 
l'arabica), qui assure la transparence du march6 en transmettant 
directement les prix pratiqu~s par acheteurs mondiaux et locaux aux 
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producteurs de cafN arabica, ce qui leur permet d'avoir une meilleure base 
de prise de decisions de leur part. 

Creation d'un systme interne plus transparent pour ia transmission des 
donn~es relatives aux cofits et aux marges, du niveau de la direction de la 
socit et du syndicat de la NWCA aux membres de la cooperative pour 
permettre une meilleure prise de decisions et I'attribution de pouvoirs aux 
membres. 

4 

+ 	 D6veloppement d'un nouveau d~partement du marketing Ala NWCA, qui 
a permet une augmentation extraordinaire des recettes de la cooperative 
pour les ventes de cafN arabica. 

* 	 Promulgation et execution d'une loi nationale lib6rale sur les cooperatives. 
qui a r~duit l'intervention du GRC dans les cooperatives de cafM arabica. A 
I'enregistrement des soci~t~s et au contr~le de la qualit6 en mati~re de 
commercialisation du caf6. 

Mise en place de procedures pour la NWCA et de programmes de 
forwtion des membres, visant Aam~liorer la qualit6 du caf6 arabica 
export6. 

Elaboration de modiles de mise en oeuvre de rdforme politique, testes sur 
le terrain et destin6s aux d6cideurs qui cherchent A lancer des r~formes de 
politique pour les sous-secteurs du cafN robusta et du cacao. 

C. 	 Le programme PREPS 

1. 	 Principalescontraintesetudiies par le programme 

Lorsque le PREPS a dt6 conqu en 1989 et en 1990, le Cameroun dtait consid6r6 
comme 6tant affectd par divers obstacles juridiques, r6glementaires et institutionnels qui 
rendaient les produits de son secteur de transformation pour 1'exportation de moins en moins 
comp6titifs sur les marchds internationaux. Ce ph6nom~ne intervenait en dfpit du fait que la 
richesse du pays en ressources naturelles semblait favoriser une plus grande comp6titivit6 des 
produits de transformation a valeur ajoutee destin6s a 'exportation et leur d6veloppement. 

Lors de la conception du PREPS, huit grandes contraintes ont 6t6 identifi6es en tant 
qu'obstacles importants au d6veloppement des industries de transformation pour l'exportation 
au Cameroun, ahsavoir : 

* 	 ia r6glemer.tation excessive impos6e par le GRC ; 
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* des proc6dures douani6res compliqu6es et on6reuses 

0 la surdvaluation du franc CFA ; 

0 un acc s limits du secteur priv6 au cr6dit 

* une infrastructure routi~re inadequate et le coat 6lev6 des transports routiers 

* un systme de t61communications inaddquat et ondreux ; et 

* un syst~me juridique inad6quat. 

On avait esp6r6, tout en reconnaissant que la mise en place d'un regime de zones
franches industrielles ne pouvait pas en soi supprimer toutes ces contraintes, que le R6gime
de zones franches industrielles (RZFI) aborderait "la grande majorit6 des obstacles qui g~nent
actuellement la croissance et la diversification des exportations" (USAID, aoit 1990). 

I16tait pr6vu qu'avec un RZFI le nombre de permis devant 6tre obtenus et le nombre 
de proc6dures 'a suivre pour cr6er une entreprise orientee vers i'exportation seraient 
consid6rablement r6duits. L'intention 6tait de remplacer les 24 6tapes administratives 
n6cessaires pour crder une soci6t6 d'exportation par un seul formulaire de demande. Qui plus
est, le PREPS avait pour but de cr6er une institution polyvalente - I'Office national des 
zones franches industrielles (ONZFI) - obi l'approbation des investissements devait 6tre 
obtenue en une seule 6tape. La proc6dure d'approbation applique par le ONZFI devait 
61iminer l'intervention des 20 ministres, offices et agences qui, dans le passd, devaient 
donner leur approbation aux investissements. En outre, la l6gislation relative a le RFZI 
-adoptde en 1990  devait r6duire 'a 30 jours le temps requis pour l'approbation des
 
investissements, qui allait auparavant de six ai 24 mois.
 

Le ONZFI devait tre g6r6 et exploit6 de mani~re priv6e. 11 devait constituer tin 
vdhicule important pour attirer les industries 6trang~res et nationales de transformation pour
l'exportation grace 'i un ensemble de mesures d'incitations financi0res de "classe mondiale" et 
en r6duisant les frais de cr6ation et d'exploitation d'une entreprise au Cameroun. 

Le RFZI devait aussi aborder l'importante contrainte crdde par le syst~me en place de 
contrfle des prix et des marges bdn6ficiaires et i'obligation d'achat sur le marcli6 national des 
mati res premieres. Sous ce r6gime, les societes participantes devaient 6tre exondr6es de tous 
les contr'tes sur les prix et les marges b6n6ticiaires et devaient 6tre libres d'acheter leurs 
mati~res premieres auprts de sources 6trangres aussi bien que nationales. 

Le RFZI devait aussi dispenser les soci6tds participantes du respect de l'6chelle 
normale des salaires .5tipul6e dans le Code du Travail du Cameroun, qui fixait tous les salaires 
en fonction du secteur industriel concern6, de I'emplacement g6ographique et du niveau 
d'enseignement scolaire. Au lieu de ce syst0mes. les entreprises de le RFZI devaient avoir le 
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droit de n6gocier librement les contrats pass6s avec leurs employ6s et de fixer les salaires sur 
la base de leur productivit6 et de leur rendement. Les r~gles relatives a. l'embauche et au 
licenciement devaient 8tre fix6es par n6gociations collectives. 

Le RFZI devait aborder directement le problmes des retards en douane et de la 
corruption interne. On pensait que la nature mfme des op6rations de le RFZI allait rfduire les 
possibilit6s de demande de loyers 6conomiques par les responsables des douanes. Comme les 
entreprises participantes devaient etre dispens6es de tous les droits et de tous les impfts sur 
leurs importations et leurs exportations, la d6termination de la valeur en douane ne s'imposait 
plus. Ceci 6tait h son tour consid6r6 comme 6tant le m6canisme qui 61iminerait "la discr6tion 
administrative et l'emprise 6normes" que les officiels des douanes avaient sur les hommes 
d'affaires locaux. Le RFZI devait aussi cr6er un syst~me de transfert automatique et 
d'inspections douani~res sur place au lieu meme d'exploitation de l'entreprise - c'est-,-dire 
soit dans un parc qui devait Etre cr66 pour la zone franche industrielle, soit sur le site de 
l'entreprise se trouvant en dehors des limites de ce parc -, les sites dits "point franc". 

On ne s'attendait pas A'ce que le RFZI aborde directement le probl~me de la 
surfvaluation du taux de change nominal, mais on Densait que grace a ses effets b6n6fiques 
sur les politiques des prix et des salaires du GRC il allait aborder le probl~me de la 
sur6valuation du taux de change rjel. Si les salaires et les prix pratiqu6s au niveau national 
devaient baisser par rapport au franc CFA alors que le taux de change nominal restait 
constant, il y aurait alors tine diminution de facto du taux de change r6el, avec les 
consequences d6sirables que cela aurait sur la comp6titivit6 des exportations du Cameroun au 
niveau international. 

En ce qui concerne l'am6lioration de l'acc~s du secteur priv6 au cr6dit au plan 
national et au-dela des mesures de restructuration des banques commerciales entreprises au 
titre du PAS, i'USAID/Cameroun avait 61abor6 deux activitfs complmentaires destin6es Ah 
soutenir le d6veloppement de le RFZI et a aider les soci6t6s qualifi6es Aavoir acc~s aux 
sources de financement local - c'est- -dire un programme de garantie de portefeuille de 
prets (LPG) et la fourniture d'une assistance technique aux trois entit6s locales qui 
s'int6ressaient au dfveloppement des m6canismes des capitaux a risque. 

On considfrait que ces deux activit6s. prises ensemble et ex6cut6es dans le contexte du 
PAS, 6tait la c16 qui permettrait de rdduiru la contrainte relative au credit local. On esp6rait en 
outre que les investissements priv6s seraient attir6s a participer ai des coentreprises dans le 
cadre de le RFZI, ce qui accroitrait l'acc~s aux marches des capitaux du monde entier. 

La cr6ation de coentreprises entre investisseurs 6trangers et entrepreneurs locaux devait 
garantir un meilleur acc~s aux march6s sous le r-gime RFZI. Dans ces cas, l'investisseur 
6tranger devait assurer l'acc~s au march6 6tranger aussi bien qu'a la technologie, alors que 
l'entrepreneur local fournissait les sources de production dans le pays. Au stade de la 
conception, le RFZI n'6tait pas consid6r6 comme tin vdhicule permettant d'aborder les 
problmes de base des d6ficiences de l'infrastructure routiere. 
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Au titre de ce r6gime, les soci6t6s devaient 6tre autoris6es Aavoir leurs propres points
de t616communication, ce qui devait r6duire consid6rablement les frais de t6l6communication. 
La loi portant cr6ation de le RFZI stipulait en outre que la soci6t6 locale de 
t6l6communication devait faire passer Atoutes les entreprises qualifi6es le taux pratiqu6 par
INTELSAT, plus une surcharge de 25 pour cent pour couvrir les frais administratifs. Ces 
mesures 6taient consid6r6es dans leur ensemble comme devant permettre "aux industries qui
font beaucoup appel aux communications d'etre comp6titives au Cameroun". 

Enfin, 	 toujours aux termes de le RFZI, le ONZFI devait avoir les pouvoirs n6cessaires 
pour cr6er les proc6dures de r~glement, par accord mutuel, des diff6rends qui pourraient
survenir entre les principaux acteurs. Ce m6canisme de r~glement des diff6rends avait pour
but de cr6er un syst~me d'arbitrage objectif et juste, hors du syst~me des tribunaux locaux, ce 
qui devait faciliter le r~glement rapide des diff6rends pour 6viter une perte de temps et 
d'argent. 

2. 	 Objectifs des riforwes stratigiques 

Le programme PREPS avait pour but d'aider le Cameroun A.accroitre ses
 
investissements, l'emploi et la production et A6tendre ses march6s dans le secteur des

produits de transformation .h1'exportation. On pensait que si ce 
but 6tait atteint, il serait
 
possible de promouvoir une croissance 6conomique soutenue et Alarge assise 
en donnant les 
r6sultats suivants : 

* 	 augmentation du volume et de la valeur des exportations 

* 	 diversification plus importante de la production d'activit6s de transformation 
pour ['exportation non traditionnelles et Avaleur ajout6e ; 

* augmentation du nombre de soci6t6s orient6es vers l'exportation , 

* 	 augmentation du nombre d'emplois crd6s par les entreprises faisant partie du 
R6gime de zones franches industrielles (RFZI) ; et 

* augmentation des liens entre les activit6s de le RFZI et les fournisseurs locaux 
de biens et de services - c'est-h-dire liaisons verticales. 

Le PREPS avait pour but de soutenir l'61aboration et la inise en oeuvre d'un r6gime a
gestion priv6e qui fonctionnerait de mani~re efficace et en se conformant strictement A l'esprit
et Ala iettre de ]a loi camerounaise portant cr6ation de le RFZI. Ce programme 6tait
consid6r6 comme permettant d'atteindre deux des trois objectifs strat6giques 6tablis par la
CDSS de la mission pour 1990/1994. Ces objectifs strat6giques 6taient les suivants : 

le d6veloppement d'un secteur priv6 oient6 vers le march6 et comp6titif ; et 
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* la r6duction du r6le exag6r6 du secteur public dans les activitds 6conomiques. 

Le programme PREPS avait 6t6 conqu de mani~re iXpermettre la raise en oeuvre de 
r6formes institu6es aux termes du nouvel RFZI, par la biais d'un conseil d'administration du 
ONZFI comptant neuf membres dont la majorit6 repr6senterait le secteur priv6. Le but 
principal de ce r6gime consistait a lib6raliser les politiques relatives au secteur de la 
transformation pour 1'exportation et, par li-m~me, a r6duire le r6le jou6 par le GRC dans ce 
secteur. 

Le GRC a reconnu qu'il fallait supprimer les distorsions 6conomiques du secteur de la 
transformation pour I'exportation et il a 6tlli les objectifs suivants en mati~re de politique 
pour ce secteur : 

0 diversifier la production et la base des exportations du pays 

* accroitre la valeur ajout~e des preduits transformds pour I'exportation 

* augmenter les recettes cn devises ; et 

• accroitre le nombre d'emplois nouveaux. 

Atteindre ces objectifs devait, semblait-il, exiger deux dtapes importantes 

la promulgation des r~gles, de la rdglementation et des proc6dures approprides 
et 

l'61aboration de nouveaux arrangements institutionnels destindes a, assurer ]a 
mise en oeuvre efficace et l'application de ces nouvelles r~gles, de la 
r6glementation et des proc6dures. 

Le GRC a franchi le premier pas de ce processus le 29 janvier 1990, quand le 
pr6sident Paul Biya a sign6 le d6cret prdsidentiel portant creation d'un R6gime de zones 
franches industrielles au Cameroun. Ce dfcret fixait les crit~res d'acceptation des entreprises 
dans le RFZI, avec une d6finition des droits et privilges y affdrents. I1pr6voyait aussi des 
mesures d'incitation destin6es aXrendre ce r6gime compdtitif par rapport aux r6gimes de zones 
franches les plus attirants au monde. 

Le programme PREPS est conqu pour aider le Cameroun aXfranchir la seconde 6tape 
importante de ce processus de rdforme - c'est-A-dire la mise en oeuvre de nouveaux 
arrangements institutionnels crdfs par le ddcret. Deux institutions - a savoir l'Oftice national 
des zones franches industrielles (ONZFI) et le Centre de promotion des investissements (IPC) 
auraient dO 6tre cr~des afin de faciliter ce processus de mise en oeuvre. Les indicateurs 
suivants ont W proposes pour permettre l'6valuation des progres enregistrds dans ce 
processus institutionnel : 
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0 r6duction du temps et des frais requis pour que les entrepreneurs obtiennent les 
approbations n6cessaires pour les investissements dans le secteur de la 
transformation pour l'exportation ; 

0 r6duction du temps et des frais requis pour que les entrepreneurs obtiennent 
tous les services publics n6cessaires - c'est-A-dire, permis de travail, permis 
de s6jour, visas, etc. ; 

* r6duction du temps et des frais requis pour le d6douanement des mat6riaux 
import6s et pour 1'exportation des produits ; et 

* 	 objectivit6 et efficacit6 plus grandes dans le r~glement des diff6rends entre et 
parmi les investisseurs priv6s dans la zone franche et les entit6s charg6es de 
responsabilit6s administratives et relatives h la r6glementation. 

Le PREPS avait 6t6 conqu pour fournir un don en esp~ces de 3,1 millions de dollars et 
une composante d'assistance au projet de 3,56 millions de dollars sur les cinq ann6es de la 
durde de vie du programme. Le GRC devait fournir, outre ia contribution de I'USAID, un 
soutien de contrepartie d'une valeur de 1,66 millions de dollars. alors que le secteur priv6
devait apporter des contributions appropri6es - encore que non sp6cifi6es - pour soutenir ce 
programme. 

3. 	 Rialisationsentreprisesjusqu'ici 

Promulgation et diss6mination de ]a loi portant creation du Rgime de zones 
franches industrielles au Cameroun (janvier 1990) et de la r~glementation de mise 
en oeuvre du Rgime de zones franches industrielles (d6cembre 1990) 

Bien que la promulgation de la loi portant cr6ation de le RFZI au Cameroun ait 
techniquement eut lieu avant que le programme et les accords de projet portant cr6ation du 
PREPS n'eussent 6t6 sign6s entre le GRC et I'USAID, cette 16gislation a 6t le point
culminant du processus lance6 au d6but de 1989 avec la participation active de i'USAID aussi 
bien que de l'Overseas Private Investment Corporation (OPIC). 

L'approbation et la publication des lois organiques r6gissant le RFZI ont 6t la 
premiere r6alisation importante du processus de reforme apr~s la mise en place du PREPS. 

Ces deux lois ont 6tabli ]a base juridique permettant la cr6ation et l'exploitation de le 
RFZI. 
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* 	 Creation de l'Office national des zones franches industrielles (ONZFI) 

Le ONZFI a 6t6 officiellement cr66 en avril 1991 en tant qu'organisme r6gulateur de 
le RFZI et ila commenc6 Aop6rer i Douala, au Cameroun, en mai 1992, avec un directeur
g6n6ral et du personnel. 

* 	 Octroi du statut de zone franche industrielle Aneuf entreprises du secteur priv6 
jusqu'a'la fin du mois de f~vrier 1994 

Neuf entreprises priv6es ont obtenu a ce jour le statut de zone franche industrielle, 
dont six op6raient au Cameroun en dehors de le RFZI et trois sont de nouvelles compagnies 
de transformation pour 1'exportation. En ce qui concerne les propri6taires, ceux qui d6tiennent 
une part majoritaire de sept des neuf soci6t6s sont 6trangers. Les autres sont, respectivement Ai 
100 pour cent et .i80 pour cent Camerounais. 

Lors d'un entretien avec I'6quipe d'6valuation, le directeur-g6n6ral du ONZFI a 
indiqu6 que quatre autres entreprises avaient soumis des demandes pour l'obtention du statut 
de transformateurs pour 1'exportation au titre de le RFZI. Deux d'entre elles devaient obtenir 
leur approbation finale dans un proche avenir. 

Reduction du nombre d'organismes s~par~s du GRC jouant un r61e direct dans le 
traitement et ,'approbation des propositions d'investissement 

Bien que l'organ.isme polyvalent envisag6 par le RFZI Wait jamais fonctionn6, la 
cr6ation du ONZFI a r6duit le nombre d'organismes s6par6s du GRC qui avaient un r6le 
direct a jouer dans le traitement et l'approbation des propositions d'investissement. ls sont 
pass6 d'une trentaine en 1990 a deux - c'est-a-dire le ONZFI et le minist~re du 
D6veloppement industriel et commercial (MINDIC) - en 1994. 

1Reduction du temps ncessaire pour que les entreprises obtiennent le statut de 
zone franche 

L'USAID a confirm6 (Evaluation de l'effet du programme de novembre 1993) que le 
d6lai maximum statutaire de 30 jours pour le traitement des demandes soumises au ONZFI et 
au MINDIC est totalemei, :fspect6. 
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V. CONCLUSIONS: EFFETS ET DURABILITE DES REFORMES
 

IIest important, quand on examine les trois activitds de programme/projet qui forment
les mesures de r6forme de politique 6conomique de 'USAID/Cameroun entreprises avec le 
gouvernement du Cameroun, de reconnaitre que ces trois processus partagent certaines 
caract6ristiques fondamentales : 

Toutes ont pour but d'aider un gouvernement de bonne volont6, mais qui 
se d~bat au milieu de difficult~s, i mettre en oeuvre des reformes de 
politique dans les m~mes grands domaines - c'est-A-dire lib6ralisation du 
march6 et faciliter une plus grande participation du secteur priv6 dans 
i'economie ; 

Toutes portent sur un transfert de responsabilit~s du secteur public au 
secteur priv6 pour d'importantes activit~s 6conomiques ; 

* Toutes mettent l'accent sur raspect participatif de ia formulation de 
politique et de l'application des r~formes d~sir~es ; et 

* Toutes font appel 5 un mnlange judicieux d'aide hors-projet et de projet 
par I'USAID pour arriver aux r~sultats voulus. 

Les sous-sections suivantes du pr6sent rapport examinent : les principaux facteurs qui
ont influenc6 ]a bonne mise en oeuvre des r6formes ; les effets des activit6s du 
programme/projet Ace jour ; les facteurs qui ont pu r6duire I'effet des r6formes ; et la 
durabilit6 des r6formes entreprises au Cameroun. 

A. Facteurs ayant influenc6 la mise en oeuvre des r6formes 

Face l'acclration de la crise 6conomique qui avait d~but6 vers le milieu 
des annes 1980, le GRC recherchait Ala fois des ressources financires et 
des ides nouvelles. 

* De nombreux d6cideurs importants consid6raient que les r6formes 
spicifiques de politique que l'aide hors-projet et du projet de I'USAID 
devait soutenir 6taient economiquement saines et socialement bonnes. 

Les trois processus de reforme 6taient soutenus par - et, en fait, ont aid6 
h crier - un cadre macro-6conomique et juridique appropri6 fixant ie 
contexte des r~formes particuli~res L entreprendre. 
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La mise en place du cadre macro et juridique ameliore b~n~ficiait du 
soutien de la communaute des donateurs et les processus de r~formes 
lances avec les ressources fournies par I'USAID b~neficiaient d'un soutien 
actif de donateurs cl et aucun donateur important ne s'y est oppos6 
activement. 

Les processus de reforme mends A bien ont tt dirig~s par des groupes de 
travail de responsables du gouvernement, du personnel de l'USAID et du 
secteur priv6, qui 6taient bien form~s et, pour la plupart, hautement 
motives. 

Les processus de r~forme les plus r6ussis avaient des programmes bien 
focalis~s - c'est-i-dire qu'ils 6taient axes sur un nombre limit6 de 
mesures cruciales et lies entre elles et n'obligeaient pas Aavoir des efforts 
et des ressources disperses sur plusieurs activit~s n'ayant aucun rapport 
avec elles. 

La conception et la mise en oeuvre des processus de r~forme ont 6t6 
itratifs, souples et collaboratifs. 

Dans la plupart des cas, les processus de r~forme taillaient sur mesore 
l'assistance technique et les autres intrants aux questions identifi~es 
conjointement et convenues par les hauts responsables du gouvernement. 

Les r~sultats des processus 6taient consid~r~s comme Rtant directement 
utiles aux d~eideurs du gouvernement ainsi qu'A ceux du secteur priv6. 

Les processus de r~forme ont fait coincider les activit~s de mise en oeuvre 
aux capacit~s financieres et du personnel local, am6liorant ainsi leurs 
possibilit~s de durabilit6. 

Les processus ont reconnu qu'il fallait une participation et une 
collaboration interminist~rielles aux niveaux national et regional, ainsi que 
de meilleures communications entre les agents des secteurs public et priv6. 
L'usage creatif des comit~s de coordination, des 6tudes int'6rimaires sor 
I'6tat d'avancement du projet, d'ateliers, de s6minaires et des possibilit~s 
de formation ont facilit6 la rkalisation de ces objectifs. 

46
 



B. Effets des reformes de politique 

Les agriculteurs se sont averts tr~s sensibles aux nouveaux rapports des prix 
entre les mati~res premieres et les intrants auxquels ils font face. 

Dans ce cas, le principal effet a 6t6 sur les attitudes du GRC. De nombreux ddcideurs 
du gouvernement dtaient persuad6s que les agriculteurs camerounais ignoraient tout de ces 
relations financi~res et devaient 8tre prot6g6s en ce qui concernait leurs decisions relatives A 
la ventilation de leurs propres ressources, par des syst~mes paternalistes de gestion, qui 
fixaient des prix artificiels, rationnaient les intrants et contrdlaient le flux des produits. 

Les experiences de rdforme relatives aux engrais et au caf6 arabica ont, sans aucun 
doute. changd l'attitude de nombreux ddcideurs en ce qui concerne l'aptitude des agriculteirs
Aprendre leurs propres d6cisions a propos de leurs propres ressources. Ce qui est tout ausI 
important, ces experiences ont eu des effets de d6monstration, qui ont servi s6rieusement 
remettre en question la cr6dibilit6 des opposants aux rformes, lesquels cherchaient A 
rdinstituer les anciens syst~mes paternalistes de gestion publique. 

Alors que le GRC et les donateurs ne semblaient pas pr6voir ce qui allait se passer 
sous I'effet conjugud d'une forte 6lasticit6 propre des prix des engrais et d'une 6lasticit6 
relative des engrais par rapport aux prix du caf6 - c'est-A-dire que l'usage des engrais pour 
le caf6 allait diminuer rapidement si leurs prix augmentaient et que ceux du caf6 continuaient 
t baisser - on reconnait mieux maintenant que l'usage des engrais d6pend de ces deux 

facteurs. 

Meilleures ventilations des ressources, bas~es sur des indicateurs de march6 plus 
clairs 

La meilleure transparence de l'6tablissement des prix du caf6 arabica, qui a dt6 
obtenue grace au PRESCA 1.a amen6 de nombreux agriculteurs a interrger de mani~re plus
agressive la cooperative et les acheteurs de caf6 ai propos des marges entre les prix a la 
production qu'ils reyoivent et les prix FOB qu'ils reqoivent au titre de I'AMIS. 

Les preuves circonstancielles et apportdes par les premieres enquftes pour la campagne
1993/1994 du cafd. indiquent que les agriculteurs prennent maintenant leurs decisions 
relatives au caf6 en se basant sur les nouvelles informations relatives aux prix qu'ils reqoivent 
et les acheteurs subissent de plus grandes pression en ce qui concerne I'explication des prix 
qu'ils offrent pour le cafd. 

Les preuves accumul6es par les entretiens effectuds par l'6quipe d'6valuation et 
provenant d'enquetes r6alisdes par des chercheurs de l'universit6 de Dschang et des 
consultants de I'USAID indiquent que les agriculteurs sont devenus nettement plus conscients 
des couts quand il s'agit de leurs achats et de la ventilation des intrants achet6s. II se peut
aussi qu'ils ventilent diffdremment leurs ressources familiales - c'est-a-dire ia terre et la 
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main-d'oeuvre - en se basant sur les changements intervenus r6cemment dans la rentabilit6 
de leurs cultures. Des rapports provenant de la province du nord-ouest disent par exemple 
qu'apr~s avoir obtenu de meilleurs prix de la NWCA pour le caf6 arabica et apr6s avoir vu 
les effets de la r6cente d6valuation du franc CFA sur les prix du caf6 I la production, de 
nombreux agriculteurs se sont soudainement remis 61aguei et traiter leurs caffiers apr~s de 
longues ann6es de n6gligence. Certains de ces agriculteurs commencent m~me Achercher des 
sources de souches de caf6iers pour de nouvelles plantations. 

Tout comme, au cours de la d6cennie 6coul6e, l'usage des engrais est pass6 du caf6 
arabica a la production de I6gumes de haut rendement dans les hauts plateaux du Cameroun, 
l'un des effets futurs des r6formes mises en oeuvre Ace jour et de la r6cente d6valuation, peut 
8tre une tendance graduelle a"utiliser davantage d'engrais - et d'autres intrants achet6s 
pour le caf6 arabica parce que le changement de rapport relatif des prix entre le caf6 arabica 
et les 1dgumes est actuellement plus favorable a la production de caf6. 

Augmentation des revenus des agriculteurs et perspectives meilleures
 
d'augmentations plus importantes h moyen terme.
 

Bien que la plus grande part de l'augmentation des revenus des agriculteurs dans le 
sous-secteur du caf6 arabica soit attribuable i la r6cente d6valuation du franc CFA, des gains 
importants ont aussi dt6 dOs a la r6duction des cofts et aux meilleures mesures de 
commercialisation adopt6es par la NWCA. Dans ce cas prdcis, ]a part du producteur de la 
NWCA pour le prix moyen FOB du caf6 ADouala a nettement augmentd - passant a 
environ 58 pour cent en 1993/1994 - et le prix le plus 6lev6 de la NWCA pour le caf6 
arabica lav6 a augment6 de 171 pour cent par rapport aux prix pratiqu6s avant la d6valuation 
- c'est-a-dire de 200 francs CFA a 542 francs CFA le kilo A la Soci6t6 Bali Centrale pour la 
semaine qui d6butait le 14 f6vrier 1994. 

Cette am6lioration des prix perqus par les agriculteurs vendant leurs produits Ala 
NWCA est tres diff6rente de cc qui s'est passd pour les producteurs d'arabica qui vendaient 
leur caf6 I'UCCAO et aux acheteurs priv6s de caf6. Dans ces derniers cas, les agriculteurs 
ont requ, pour la caf6 arabica lav6, des prix qui n'6taient sup6rieur que de 60 pour cent aux 
prix pratiquds avant la d6valuation - c'est-A-dire 400 francs CFA le kilo pour la mfme 
semaine de f6vrier 1994, contre 250 francs CFA le kil) avant la d6valuation. 
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Tableau rapitulatilf No. 6
 
Effets cumulatifs des riformes du Programme PRESCA I etde la divaluation du franc CFA sur les revenus agricoles
 

Janvier/Fvrier 1994
 

len francs CFAI 

Postoded6penses budg6tauies agncoles Aux pnx Aux pnx Aux pnx
 
'rit-d6valuation Post-d6valuauon doI'UCCAO Post.d6valuauon do 

I'ACANO 

Scinarlo I 
tn hectare do cart arabea avecutillsatioa oplimalo 

d'engrais. do pesticides.etie main-d'oeuvre 

Cots,descultures 

Engratis 1500 kg d'ux6ej 38 000 69500 69500 
Autres intrani paymnLs-Itisecucde, fongicideof petito .Alage 
achetichaque anrnej Mmn-d'oeuvre 1341 prsonnms-.urs 6 9 500 9 500 9500
500 frantcsj 170500 170 500 170500
Dppiialaon 9000 9000 9000 

Rtvenus docu;turts 225000 400000 516000 

Revenu net par hectare -2 000 141500 257 500 
Rendoemot netdo I&main-d'oeuvre 168500 312000 428000
Rendoment netpar perstine-jour de main d'oeuvre 494 915 I 255 

Scenario II
 
Un hectare do cafE armbka sansenRrals
 

ni pesticides elmain.d'oeuvre minime
 

('ots descultures 

EngfaSo 0 0 0 
Auttesolras . [peti outillageachet6 thaque auw,& 
MumI',fo- ure ISO ptsolitus-jlours &500 fticsCI:AI 

9 500 
25 000 

9 500 
25 000 

9 500 
25 000 

D9rkouiij 9000 9000 9000 

Revenus descultures 112 500 200000 258000 

Revenu netpar hectare 
Rondemeni netdo Ia nmal-d'oeuvre 

69000 
94000 

156500 
181500 

214500 
239 500 

Rendenon netpar per,,ano-jourdomain-d'oeure I RAO 1 0 47o,0 

Soutrre D'apre 'ouvra,,e 'it- Olvon. IlIvrer'oulin, R. ci C IVJ. "ItnpactA.essimcnt of ISAl)'x Agrtbuxneto Program - hle 
('amneton LCitr Stutv" ( :valuaiont,tiapr't fill [rolrtmt,ne 01,t1,,roit. t" I' ISAI --FItluie di taov CatmerountCa . I'rt-it
derrtpport. LTh/,7AI. iLotclaa. Ata, tr~l Ifiud, 'ei t1'rt'ohe.A t Il fi:urant en piai'" A-I and A-2. re p'ctiveient 

Notes : IAu-r pt . pre-d'valtaton,Ic S,o"'artio I %upp, e t Inpn%,f 7'.frui (IA pfar Atlortammte d'ur'c, iom tnindtiiue divts It' 
lableau re( apttulattiNo . Ipituizg' e 500 ki' l'ongr'tll ro'io rkl Iktr heciare: doepre' tiditoit oltl 11'Utttttittutparlit ( tare 
ros sur It' 30 atn'cits n i orts'tr t 'ial it'tnsecniid'unc let-me t rat' ot-blica, t, i otprml Ii ( oirlstie defnrchak,'e do champs, 
fieplanta'e do' I 300 ]eun- britLi. o't'piudtage We'ntrt c/etrba, fid 
Adogratninc. I' 

c, do" e"t cajt atrabica t ration lt 225 fra, v CIA he 
S e'nan I itvani c htotntmes"hvpoth 'spourd'autres Initrniir Ia dteprertlon t' Ieptaor duiii a / ad/tr-a tfltti 

tuppose un tltraf tit, iuittn-d 'cuvreirtrjatulle io 50 pcrsolnn .joutr.tA cult-tnt. 

2/bans t led-uI 'nov, Ifttor ctnt't ntid tflill-a'on r calt'c ult t onitt' re'venido' t ulture.i itltltola vri ott/l Initld leI o.'t do' 
culturestom -tM tttoo ault motn -d'i'dvrc IA' rtt-ndc nint tf ptr lronne-.our tt ,nadll -d'o-rt tcii all-lt' i ontne rtnde',tte net
tie rrun-d'oeuvredtntidp ir Ie nomnbre atitire¢l tieptriottnes-.]jlursrivatrrei poutr produtre Itsnedt' 
 ulture.
 

./A prtt poit-de'viualton, h'a .\i( itios tcIt II a un prit d'ure'deit'd I N) frtni (I I/,tkii:rtnimn, ttotme Jgurntt
dan. leclablau ri apttuhltiaf No 7' ti prt U('CAO du tilt lttat/t cttie, 400rta v CIA It, kt Pgtmtne' I out' I alutres 

ft'c thvpothi re a11 NtO ur c'natot pr dvaluation I a- II 

Aar ptr poi-ott'ivlutton Ici'A,en'arot I ct II aupiicnt t' Ir ,t'I 'u r e ot' i I.) frans C'-A It' ilogrtftn, ttled vur It' 
lableau recpitultif N ti at.un il AC ANO du i tfitr t-iim it o,li51i fratmt ('IA It' Atlitqt-nte. Iouies lo,%autr's Itpoltlses 
stint hiitioe iut Iri i'ltdtiro pr dvaluation I tI I. 
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4 Les agriculteurs r~agissent aux plus grands pouvoirs dont ils disposent au sein de 
la structurf-cooperative et aux 6carts des prix des produits. 

On a la preuve que ces deux r6formes ont eu un effet de synergie en ce que sens que 

les socift6s coopdratives de la NWCA, qui ont 6t6 oblig6es de se regrouper de 
250 unit6s en 40 societ6s seulement sous le r6gime pr6c6dent des coop6ratives, 
qui 6tait domin6 par le gouvernement, se sont maintenant divisdes en 73 
soci6t~s qui seraient plus homog~nes et plus facilement contr6l6es par leurs 
membres ; 

les agriculteurs changent les relations commerciales au sein de leurs sociftfs 
coop6ratives et entre celles-ci et vendent leur caf6 aux acheteurs qui leur 
offrent les meilleurs prix ; et 

sous l'effet des diff6rences de prix, les ventes de caf6 interviennent travers 
des limites administratives et gdographiques qui 6taient auparavant rigides, avec 
le caf6 de I'Union Centrale des (oop6ratives Agricoles de I'Ouest (UCCAO) 
de la province de l'ouest allant aux acheteurs de la NWCA de la province du 
nord-ouest. 

* Les effets de demonstration des reformes de politiques menses Abien dans les 
sous-secteurs du cafN arabica et des engraiF ont eu des effets positifs sur les 
perspectives de lib~ralisation des filires d'autres produits, particulirement pour 
le cafM robusta et pour le cacao, et en ce qui concerne d'autres syst~mes d'achat 
d'intrantset de distribution. 

Le succ~s remport6 par les r6formes appuy6es par I'USAID en ce qui concerne la 
lib6ralisation et la privatisation totales du sous-secteur du caf6 arabica contraste fortement 
avec les difficult6s rencontr6es par d'autres donateurs dans leurs efforts faits pour 
"restructurer" les filires de commercialisation du caf6 robusta et du cacao. Ayant 6valu6 ces 

exp6riences diff6rentes, des repr6suntants des deux grandes agences franqaises d'aide au 
d6veloppement - c'est-'i-dire le Fonds d'Aide et de Cooperation (FAC) et la Caisse 
Frantaise de D6veloppement (CFD) - ont d6clar6 qu'ils adopteront de nombreux 616ments 
des r6formes soutenues par I'USAID pour acc6l6rer la lib6ralisation et la pivatisation totales 
les filires de commercialisation d'autres produils. 

Le succ~s remport6 par les rdformes dans le sous-secteur des engrais semble aussi 

avoir entraind Lin renouveau d'intdr&tt au niveau du GRC et des donateurs, dans i'accl6ration 
des r6formes de commercialisation d'autres intrants agricoles - c'est-A-dire les semences et 
les produits chimiques agricoles. 
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* 	 L'ilimination r~elle des subsides pour les engrais et l'abolition du FONADER ont 
entraine d'importantes 6conomies budg~taires pour le GRC. 

Lors de la demi~re ann6e du monopole du FONADER, les subventions aux prix des 
engrais avaient coftd environ 6 milliards de francs CFA au gou 'ernement. Lors de la 
premiere ann6e du PRSSE, en raison d'une baisse aussi bien des CAF que des frais de 
distribution, le coft budgdtaire des subventions est tomb6 Aenviron 2,4 milliai'ds de francs 
CFA, soit une dconomie de 3.6 milliards de francs CFA. Le coat total de ces subventions 
aurait 	baissd mfme si cela n'avait pas 6td le cas pour le taux des subventions, parce clue les 
importations d'engrais avaient nettement baiss6. En partant d'hypoth ses raisonnables
 
propos de l'6lasticit6 d.s prix et de la demande en engrais, il
est possiblh de col.clure que les 
Economies r~alis~es par le GRC en raison de la suppression des subventions se sont montdes 
en moyenne a entre 1,5 et 2 milliards de francs CFA par an au cours des quatre derni~res 
ann6es du PRSSE. Sur la pfriode fiscale 1989/1994. le GRC a pu r6duire - ou 
reprogrammer - ses d~penses d'environ 10 a 12 milliards de francs CFA, soit ent-e 30 et 40 
millions de dollars US. 

Bien qu'il ne soit pas possible de quantifier les 6conomies dues la dissolution du 
FONADER, tout laisse a penser qu'elles ont 6t6 importantes. Ainsi, au-dela des effets positifs
dus Aune meilleure ventilation entre agriculteurs et dans la filire de commercialisation des 
engrais. l'6limination de la n~cessit6 contre-productive de subventionner les engrais fait quea 
le GRC a pu mieux utiliser les maigres ressources financi6res dont ildispose. 

* 	 Les activits des socits de transformation pour 'exportation du RFZI ont accru 
les investissements dans ce secteur, produit des recettes 5 l'exportation et cr6 des 
emplois nouveaux. 

Comme indiqu6 au Tableau 7, en termes d'investissements accrus, de recettes "
 
'exportation et de creation d'emplois nouveaiix, le PREPS a eu un effet important au
 

Cameroun sur le secteur de la transformation des produits pour i'exportation. 
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Tableau recapitulatif No. 7
 
Impacts de ia participation des entreprises de transformation pour
 

I'exportation au Programme PREPS (1992/1994)
 

Nom de la Compagnie Valeur des ventes brutes Investissement effectif Nombre de nouveaux 

et annde d'entrde dans le cum~auhtudatives ./ dans le cadre du RZF1 2/ emplois h plein-tcemps 

RZFI crdts3/ 

(mrillions de FCFA) (millions de FCFA) 

PROLEG (1993) 1 615,9 616,1 242 

SFID (1993) 5 191,9 431,4 82 

PLANTECAM-
MEDICAM (1993) 2 000,0 128,8 5 
NOTACAM (1993) 791,4 330,6 12 

SIC-CACAOS (1992) 8420,0 3 018,8 38 

ECAM-PLACAGES 
(1992) 3 300,0 920,0 118 

CAMTOR (1993) 283,5 223,8 24 

CPPC (1992) 0 () 4 

PROPALM-BOIS 
(1992) 1 050,0 165,0 14 

Totaux 22 652,7 5,834,5 539 

Source Service d'Amdyse 6conomique et de mise en oeuvre des rdf~ormes politiques, 
mission de l'USAID an Cuneroun. 

Notes I/ Estimation de la valeur brute des ventes d'exportation provenant de l'entr~e dans le RZZFI 

jusqu'au mois de jUin 1994. 22 652,7 millions de francs CFA font 39.056 millions de 

dollars US. 
2/ Estimation des investissements provenant de l'entrde dans le RZFI jusqu'au mois de juin 

1994. 5 834,5 millions de francs CFA font 10,059 millions de dollars US. 

3/ Estimation du nonibre d'emplois A plem-temps devuit tre cr66s par I'entrde dabs le RZFI 
jusqu'au toilS de juin 1994. 

C. 	 Facteurs ayant pu avoir diminu les effets des reforines de politique 6conomique 

* 	 L'instabilit6 politique et la paralysie du systime ont eu des effets d~vastateurs sur 
les perspectives d'attraction d'industries de transformation pour i'exportation. 

Le normbre de soci6t6s pouvant 6tre int6ressdes par l'obtention du statut de RFZI a 6t6 
s6rieusement r6duit par l'instabilit6 politique et la paralysie bureaucratique de ces quatre 
derni~res anndes. Ces facteurs ont rendues plus :ensibles ia perception par les entrepreneurs 
nationaux et 6trangers concemant les risques et incertitudes i6s h des investissements 
nouveaux au Cameroun. 
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La paralysie du syst~me. qui r6sulte de l'instabilitd politique, a aussi signifi6 que 
plusieurs soci6t6s qui avaient accept6 le statut de RFZI ne sont pas exploit6es et d'autres ne 
fonctionnent pas hi pleine capacit6. 

L'ordre des activit~s de reforine ont amoindri les effets sur les sous-secteurs des 
engrais et du caf6 arabica. 

En raison de la mani~re dont les "occasions de ciblage" se sont pr6sent6es, les 
r6formes de politique soutenues par I'USAID ne sont pas intervenues dans l'ordre le plus
valable. Comme le niveau d'utilisation des engrais dans les provinces du nord-ouest et de 
l'ouest s'est av6r6 6tre 6troitement i6aux prix requs par les producteurs pour le caf6 arabica, 
la lib6ralisation et la privatisation simultan6e de ces deux sous-secteurs auraient eu un effet 
cumulatif sur la ventilation des ressources dans la r6gion. 

En fait, I'ordre des r6formes a 6t6 exactement le mauvais pour avoir des effets 
maximum au bon moment - c'est- -dire que les prix des engrais ont 6t6 augment6s alors que 
ceux du caf6 baissaient ;puis des gains modestes dans la rentabilit6 du caf6, engendr6s par 
des r6ductions des couts et une meilleure commercialisation au niveau de la NWCA, ont W 
annul6s par les augmentations des prix des intrants :et finalement, la d6valuation du franc 
CFA,qui aurait dOi intervenir avant le d6but de toutes ces r6formes, a 6t6 retard6e jusqu' la 
fin de 	ces processus. 

I1est 6tonnant. dans ces conditions, que les r6formes portant stir les engrais et le caf6 
arabica aient accompli tant de choses pendant la courte p6riode du sootien de I'USAID. 

* 	 !ise peut que iefait de s'tre concentr sur i'anilioration de I'exploitation des
 
entreprises au sein d'une m~me coop6rative et d'avoir insist6 sur le niaintien de
 
conditions de monopole dans ce secteur, ait retard6 le ddveloppentent d'un
 
environnement plus compktitif pour le niarch du cafe arabica.
 

Lors des phases de conception et de mise en oeuvre du PRESCA I,I'USAID et le 
GRC ont choisi de consacrer une part importante du financement de contrepartie hors-projet 
et du projet ai I'am6lioration des operations d'affaires dans tine seule coop6rative - c'est-a
dire la NWCA. llsont aussi d6cid6 de proioger les droits de monopole de ]a 
commercialisation de deux coopdratives dc, caf6 arabica - c'est--dire ]a NWCA et 
I'UCCAO - jusqu'h la fin tie la campagne de 1992/1993 afin de renforcer les capacit6s 
d'affaires de la NWCA avant de la sou nettre h la concurrence libre et ouverte de tous les 
acheteurs de caf6 intdress6s, dans le cadre d'un march6 totalement lib6r6. 

L'6quipe d'6valuation estime, qCu'aprbs-cOup, ces d6cisions prises par I'USAID et le 
GRC ont 6t6 malencontreuses, minme s'il 6tait possible de rdaliser le grand objectif intrimaire 
qui consistait a amdliorer les capacit6s de la NWCA 'tetre en compdtition stir un march6 
lib6ralis6. Ceci est dO aux consid6rations suivantes 
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Ces d6cisions ont cr66 une divergence entre les buts et objectifs de I'USAID en 
matire d'agroindustrie, tels qu'ils ont 6t6 stipul6s dans les accord CDSS et 
PRESCA I, et les tactiques udilis6es pour la mise en oeuvre du PRESCA I 
pendant la majeure partie de la dur6e de sa vie. 

Le fait d'avoir insist6 pour le maintien du monopole de la coop6rative a crd6 
au Cameroun un mauvais prdc6dent qui peut maintenant 8tre utilis6 par les 
opposants 'i des r6formes similaires pour d'autres fili~res pour faire durer en 
longueur les efforts de lib6ralisation et de privatisation. 

L'USAID a utilis6 une bonne part de sa cr6dibilit6 en acceptant de maintenir 
un monopole qui, comme la NWCA l'admet elle-m~me, 6tait largement une 
fiction sur le terrain - c'est-,-dire que la NWCA n'a jamais contr616 plus 
d'environ ia moiti6 de la commercialisation du caf6 arabica dans sa zone 
d'exploitation au moment du lancement du PRESCA I et selon toute 
vraisemblance la part du march6 aurait augment6 pendant la dur6e du PRESCA 
I, que le monopole fictifs soit rest6 en place ou non, parce que la NWCA 
faisait des progr~s consid6rables pour remettre ses affaires en ordre et donner ' 
ses membres des avantages plus consid6rables que n'importe quel autre 
acheteur de caf6. 

Et finalement, en concentrant la plupart des ressources sur l'am6lioration des 
capacit6s d'affaires de la NWCA, I'USAID et le GRC ont effectivement perdu 
l'occasion d'avoir, ' terme, un effet 6gal ou plus grand en donnant une plus 
grande expertise en affaires a I'UCCAO et/ou d'autres soci6t6s et personnes 
du secteur priv6. 

Etant dorin6 que le meilleur moyen de garantir la durabilit6 des r6formes lanc6es Ace 
jour consiste Amaintenir un nombre suffisant d'acheteurs viables de caf6 arabica dans le 
cadre d'une 6conomie camerounaise lib6ralis6e, il est regrettable ce point que les r6formes 
soutenues par I'USAID n'aient pas r6ussi a stimuler une plus grande concurrence sur le 
march6 avant 1994, et que l'une des raisons principales pour lesquelles les op6rations de 
commercialisation de la NWCA ont l'air d'8tre si bonnes actuellement est qu'elles peuvent 
8tre compar6es Aicelles de i'UCCAO, qui se d6t6riorent. et ai la performance plut6t lamentable 
i ce jour des actieteurs du secteur priv6 dans un march6 lib6ralis6. 

* 	 Les differences d'accis aux credits bancaires entre les soci~t~s nationales et 
trangires ont constitu6 une contrainte importante qui a empchW un plus grand 
nombre de soci~t~s camerounaises de profiter des occasions crees par les 
activit~s de reforme. 

Le RFZI aussi bien que les op6rations d'importation d'engrais entreprises aux termes 
des activit6s de rdforme sont domin6es par des socift6s appartenant Ades 6trangers. L'une des 
grandes raisons de cette domination est apparemment ]a diff6rence qui existe au point de vue 
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de l'acc~s aux cr6dits bancaires locaux accord6s aux entreprises 6trang~res. Cette situation 
semble 	avoir eu deux effets mod6rateurs sur I'effet des r6formes : 

* 	 Les entrepreneurs camerounais n'ont pas 6t6 les principaux b6n6ficiaires des 
r6formes entreprises dans I'importation d'engrais et dans le traitement pour 
1'exportation ; et 

Les r6formes n'ont probablement eu que peu ou pas d'effet sur la fuite des 
capitaux du Cameroun avant la d6valuation parce que la situation bancaire 
locale n'encourageait pas l'investissement par des Camerounais au Cameroun, 
malgr6 les possibilit6s ouvertes par les r6formes. 

D. 	 Durabilite des r~formes 

1. 	 Menaces 6 la durabiliti 

L'6quipe d'6valuation estime que les menaces possibles i la durabilit6 des r6formes de 
politique 6conomique sont les suivantes : 

Si ia situation 6conomique continue i se d~triorer et que l'impasse 
politique continue i paralyser les perspectives d'augmentation des 
investissements, il se peut que le gouvernement devienne si affaibli que cela 
puisse empcher ia mise en oeuvre des nouvelles politiques de r~forme 
et/ou I'application de toute 1Igislation nouvelle. 

* Les gains enregistr~s grfice Ala recente dtvaluation, qui ont am~lior6 la 
rentabilit6 des entreprises dans les trois domaines d'application des 
r~formes, pourraient se trouver neutralists si le GRC n'arrive pas A 
contr6ler les pressions inflationnistes et les augmentations des cofits dc 
I'6conomie. 

Si les gains obtenus par les reformes et [a dtvaluation peuvent etre 
consolid~s, I'accroissement possible de la demande de rentes dans les trois 
domaines soumis au r~formes peut devenir une incitation tres forte pour le 
regime actuel A revenir en arriire et Aannuler les r6formes dans I'int~rCt 
d'une 6iite privil6gie, 

• 	 La predominance des soci~t~s d'importation d'engrais appartenant Ades 
etrangers - et sous r6gime de zones franches industrielles - donne aux 
opposants aux reformes I'occasion de r6imposer des contraintes en ayant 
recours i des arguments nationalistes. Le cri de "Le Cameroun aux 
Camerounais" pourrait devenir un argument puissant - si quelque peu 
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chauviniste - au niveau de la politique locale en cas de poursuite de la 
d~terioration des conditions 6conomiques. 

+ 	 Les grands exploitants du secteur priv6 qui, dans le passi, ont b~n~fici6 de 
relations privilgies peuvent tenter de r~instituer des conditions de 
march6 monopolistique pour les engrais et le caf6 arabica - ou, plus 
probablement, empcher d'6tendre les r~formes politiques Ad'autres 
intrants ou produits - sous le couvert de "rformes graduelles et par 
6tapes", "faqon morale de traiter les agriculteurs" et/ou "n~cessit6 de 
conserver un comportement professionnel". 

# 	 Si les cooperatives constatent qu'elles ne peuvent pas tre concurrentielles 
aux termes des rigles nouvelles des marches libralis~s, elles peuvent 
demander au GRC de les dispenser de la concurrence et de leur octroyer 
des concessions spciales en raison du r6le quasi-social qu'elles jouent au 
nom des populations rurales. 

* 	 Si les prix des principaux produits d'exportation continuent £ baisser, il se 
peut que les producteurs de cafM arabica n'aient aucune incitation h 
maintenir leur production, ou que les soci~t~s de transformation pour 
l'exportation restent en affaires malgr6 les r~formes de politique qui sont 
d~jA en place. 

2. 	 Facteursqui accroissent les perspectives de durabilitj 

L'6quipe d'6valuation estime qu'il existe plusieurs facteurs qui rendent peu probable 
un retour en arri~re facile en ce qui concerne les r6formes des secteurs des engrais et du caf6 
arabica. UIs comprennent ce qui suit 

Facteurs ii court terme 

Le GRC s'est trouv6 oblig6 d'absorber des pertes financi~res 
catastrophiques en raison de ses interventions dans l'economie et ne peut 
pas se permettre, dans la position fiscale precaire o6f il se trouve, d'avoir 
d'autres dettes provenant de sa mauvaise gestion 6conomique. 

* 	 Le gouvernement subit de fortes pressions en vue de la n6gociation d'un 
nouvel accord de compensation du FMI, qui entrainerait la liberation de ]a 
troisi~me tranche de d~caissement de 50 millions de dollars au titre du 
PAS avec la Banque mondiale. Les conditions attaches au dtcaissement de 
I'assistance financire aux termes de ces accords seront importantes pour 
freiner toute vellit6 de retour en arrire de la part du GRC en ce qui 
concerne les reformes de libralisation et de privatisation. 
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* 	 Le MINDIC semble 6tre une importante force positive en ce qui concerne 
l'extension h d'autres importantes filires de produits, des activit~s de 
riforme pour les sous-secteurs des engrais et du caf6 arabica. Et 
l'enthousiasme affich6 envers les rdformes est clairement davantage motiv6 
par I'am~lioration de la performance de ces sous-secteurs que par les 
perspectives d'avantages financiers suppl6mentaires provenant de ]a 
cooperation avec l'USAID. 

Les 6lments du milieu d'affaires local qui sont opposes aux r~formes ne 
semblent pas avoir encore trouv6 de strat~gie efficace permettant de 
revenir en arri~re, .4 la lumibre de l'effet de demonstration des r~formes 
r~ussies dans les secteurs des engrais ct du cafN arabica et de la pouss~e
imprim~e par d'importants d~cideurs du GRC, en faveur de r~formes 
similaires pour d'autres fiires de produits. 

* 	 Les principales agences frapqaises d'aide au d~veloppement semblent 
maintenant soutenir i'extension aux filiires de commercialisation des 
intrants agricoles aussi bien qu'aux produits d'exportation - c'est-A-dire 
le caf6 robusta et le cacao - de r6formes politiques similaires a celles qui 
ont 6t6 adoptees pour les engrais et le cafN arabica. Qui plus est, le 
gouvernement franqais a entrepris deux actions essentielles visant A 
preserver les b~nfices acquis Ala suite de la rcente ddvaluation du franc 
CFA et A renforcer les pressions en faveur de I'ajustement structurel. Tout 
d'abord, il a exerc6 des contr6les sur toute expansion de la masse 
mondtaire des zones CFA afin de ralentir les pressions inflationnistes. II ' 

ensuite informe le GRC que le Trdsor franqais ne fournira plus les 
ressources inanci6res devant tre consacre au service de la dette 
ext&ieure du GRC si celui-ci ne respecte pas les conditions poses par le 
FMI/la Banque mondiale. 

Facteurs 6t long terme 

* 	 La d~valuation a accru la rentabilit6 potentielle de toutes les entreprises 
camerounaises d'exportation de produits, m~me sans changement 
important des prix au niveau des marches mondiaux. Elle a aussi accru le 
potentiel de d~veloppement des activitis de transformation pour 
l'exportation h valeur ajout~e. 

Les r~formes de politique ont d~j5 cr66 de nouveaux groupes qui ont un 
intrft 6conomique et financier vital dans le syst~me de march6 liberalis6. 
i existe un fort potentiel de renforcement du r6le du secteur prive en tant 
que contre-poids au secteur public, si les socites engages dans des 
activites relatives aux engrais, au cafN arabica et h la transformation de 
produits pour I'exportation peuvent capitaliser sur les occasions offertes 
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par les r~formes dejh adopt~es et si, i l'avenir, des occasions similaires 
leur sont offertes - ou offertes i d'autres groupes - grfice A la 
liberalisation et Ala privatisation d'autres filibres de produits. 

* 	 Pendant le processus de r~forme, la position des agriculteurs dans la filre 
des produits a consid~rablement change pour trois raisons fondamentales. 
Premi~rement, ils ont t6 de plus en plus sensibilis~s aux relations qui 
existent entre les prix mondiaux et les prix 5 la production qu'ils reqoivent. 
Deuxi~mement, beaucoup d'entre eux r~alisent maintenant qu'ils ont de 
meilleures chances d'am6liorer leurs revenus dans un march6 ameliore. Et 
troisi~mement, ils ont obtenu des pouvoirs qui leur ont W attribu~s lors 
des rcentes revisions de la loi r~gissant les cooperatives et ils sont 
mainteaiant plus agressifs pour demander que leurs organisations aent une 
meilleure performance. 

* 	 Une plus grande transparence dans I'6tablissement des prix et les syst~mes 
comptables internes fera qu'ii sera plus difficile pour le GRC et/ou les 
exploitants du secteur priv qui sont opposes .i une plus grande 
concurrence de faire appel aux arguments uses du pass6 "paternaliste" 
pour r~imposer des contrbles dans un environnement de march6 libr. 

3. 	 Facteursqui peuvent riduireles perspectives de durabiliti 

A la diff6rence de ce qui s'est pass6 pour les secteurs des engrais et du caf6 arabica, 
ia mise en oeuvre de r6formes de politique aux termes du PREPS 6tait loin d'&re finie 
lorsque la participation et le soutien de I'USAID a ce programme ont 6t6 interrompus. En fait, 
bien que I'ensemble du cadre juridique du r6gime des zones franches industrielles ait 6t6 mis 
en place a moins de cinq mois de la signature des accord de programme et de projet, la mise 
en oeuvre effective de le RFZI a 6t6 s6rieusement gen6e par un certain nombre de facteurs 
par exemple, l'op6ration ville fant6me, l'inaction du conseil d'administration du ONZFI, le 
retrait du soutien apport6 par I'OPIC. Ceci a cr66 un vide entre les attentes initiales et les 
r6alisations de fait et a plac6 les societes et institutions membres de le RFZI dans une position 
hautement vuln6rable. 

L'6quipe d'6valuation estime que le soutien apporte par le GRC l'ensemble du 
concept de zone franche industrielle a t6 s6rieusement sap6. Cette situation est rendue pire 
du fait qu'alors que d'autres donateurs importants soutenaient fermement la remise a jour du 
code des investissements du Cameroun au titre du PAS, leur enthousiasme ne s'est pas 6tendu 
au concept de le RFZI. 

Dans ces conditions et avec le depart de I'USAID, il semble probable que le GRC 
lancera un processus "d'6valuation et de revision" de l'avenir de le RFZ! et d'ONZFI. S'il est 
dfcid6 d'abandonner entibrement le RFZI, l"'6chec" du premier RFZI peut facilement atre 
attribu6 aux actions entreprises par le gouvernement des Etats-Unis. Si cela se produit, il est 
probable que les autres donateurs ne se soucieront pas suffisamment de ce concept pour tenter 
de faire renaitre le phoenix RFZI des cendres du PREPS. 
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VI. LECONS A RETENIR DE L'EXPERIENCE DE L'USAID/CAMEROUN 

La r~forme de politique et plus particulirement les activit~s de privatisation sont 
grosses consommatrices de main-d'oeuvre. 

L'expdrience de l'USAID/Cameroun a d6montr6 que les activit6s de lib6ralisation et
 
de privatisation entreprises dans le cadre d'un programme de r6forme peuvent 8tre grosses

consommatrices de main-d'oeuvre aussi bien 
en personnel de I'USAID qu'en consultants. La 
grande diff6rence a 6t le fait que la plupart des activit6s de lib6ralisation ont eu tendance Ai 
8tre termin6es assez t6t lors du processus de r6forme, a l'exception de PRESCA I, alors que
celles de privatisation ont 6t6 continues et ont exig6 une main-d'oeuvre importante. Les 
commentaires faits par le coordinateur du projet PRESCA I jettent une cert, ne lumi~re sur ]a
situation dans ce cas. I1a dfclar6 que les efforts entrepris par ia mission daas le cadre de la 
r6forme de ]a commercialisation du march6 du caf6 arabica avaient W ax6s la fois sur les' 
ministres c16 du GRC et au niveau de la communaut6 avec la NWCA. Pour arriver Ace que
"la base comprenne bien et soutiennent les rdformes", il a fallu que I'USAID consacre 
beaucoup plus de temps et d'efforts au niveau communautaire. Ces efforts ont 6t6 ax6s sur la 
lib6ralisation, comme la determination des prix A la production par la NWCA au niveau de la 
soci&6t, la diss6mination des lois relatives aux coop6ratives, et Ala preparation de la NWCA 
en vue d'une concurrence libre et ouverte grace i l'adoption de m6thodes de 
commercialisation plus efficaces et a la reduction des couts. 

L'une des leqons c16 de ce programme a dt6 l'importance d'avoir "le soutien 
communwtaire" pour les r6formes. Le GRC avait davantage tendance Aagir lorsqu'on avait la 
preuve croissante du soutien envers les r6formes par les Camerounais qui devaient en 
b6n6ficier, et en fait quand ceux-ci I'exigeaient. 

Aborder les r~formes sous l'angle sectoriel et transversal n'est pas 
fondamentalement antagoniste et peut souvent avoir un effet de synergie. 

Le seul cas o,5, au Cameroun, les r6formes ont 6t6 aborddes sous I'angle sectoriel et 
transversal s'est produit lors de la promulgation de la nouvelle loi sur les coop6ratives, qui a 
coincidd avec la rfise en oeuvre des initiatives du PRESCA I. L'6quipe d'6valuation estime 
que dans ce cas, il y a eu un effet de synergie important et que l'une ou l'autre approche, 
prise s6par6ment, n'auraient pas donn6 d'aussi bon r6sultats et n'aurait pas eu le mfme effet. 

* 	 L'ordre des reformes politiques en ce qui concerne ia production et 
l'Wtablissement des prix A]a production d'une filiire est tr~s important si I'on 
veut aussi bien un accroissement de production qu'un usage accru des principaux 
intrants. 

Comme cela a 6t6 6voqu6 pr6c6demment, les effets combin6s du PRSSE et du 
PRESCA I ont 6t6 amoindris du fait que Nlimination des subventions accord6es aux engrais 
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a prcd6 les r6formes de l'6tablissement des prix de cafes arabica et robusta et du cacao 
aussi bien que la d6valuation du franc CFA. S'il avait 6t6 possible d'entreprendre ces 
changements dans l'ordre inverse - c'est- -dire d6valuation, augmentation des prix a la 
production, augmentation des prix des engrais - les ajustements apportds aux sous-secteurs 
du cat6 et du cacao seraient intervenus plus rapidement et de mani~re plus satisfaisante en ce 
qui concerne l'accroissement de ia production et des recettes "l'exportation. 

Alors que les initiatives de rdforme peuvent souvent 6tre prisonni~res des 
circonstances. les concepteurs du programme - surtout quand ils travaillent sur un sous
secteur - doivent toujours tre conscients des possibilitds de r~forme simultande aussi bien 
des syst~mes de production que de d6termination des prix des intrants. 

* 	 Pour tre men~s Ai bien, les changements de politique ont tendance A tre 6volutirs 
et non r~volutionnaires. 

Les activit6s de politique qui ont 6t6 couronn~es de succ~s au Cameroun 6taient bastes 
sur une approche par 6tape et itrative avec un horizon ddfini. m8me s'il 6tait dloign6. Les 
personnes qui ont conqu et mis en oeuvre ces r~formes ne s'attendaient pas ai r6aliser des 
miracles immddiats et a 61iminer en quelques mois les ruines d'anndes de mauvaise gestion 
6conomique, et leur approche graduelle, mais hautement cibl6e a pu donter les rdformes 
ddsirdes avec un coot social minimum. 

* 	 Tout changement de politique men6 L bien exige la participation et le soutien 
d'un groupe de d~cideurs hauts places dans le gouvernement, dont I'engagement 
est ferme et qui considrent que le processus leur sera utile. 

La situation 6conomique peu satisfaisante du Cameroun au cours des cinq derni~res 
anndes a oblig6 les d6cideurs hauts placds dans le gouvemement a faire preuve d'une plus 
grande ouverture aux iddes 6conomiques nouvelles. Mais il n'y a un engagement ferme envers 
une direction particulire pour les r6formes de politique que horsque le ddcideur individuel 
peut constater que ce qui est propose est directement li a son programme et Ases besoins 
propres - c'est-a-dire que la mesure aura un effet direct sur la reduction des coots r6currents 
ou diminuera les pertes financibres de son ddpartement : ou offrira des avantages directs aux 
groupes auxquels il s'intfresse et qui sont ses clients. 

Dans un certain sens, tout processus de rdforme politique entrepris dans n'importe quel 
pays est quelque chose de hautement politique et, comme le disait l'ancien president de la 
Chambre des reprdsentants des Etats-Unis "toute politique est locale". 
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* 	 !i est vital, lorsque l'on tente de lancer et de mettre en place des changements de 
politique, de minimiser le nombre d'institutions qui y sont directement 
impliques. 

Les rdformes qui ont 6t6 couronnees de succ~s dans les domaine,; des engrais et du 
cafr arabica ne concernaient qu'un nombre relativement petit d'institutions. D'un autre c6td, 
le PREPS s'est attaqu6 'a l'61imination, sur une p6riode de temps tr~s courte. de plus de 20 
organismes gouvernementaux impliquds dans le processus d'approbation des soci6tds pour le 
RFZ1 et dans les operations qui s'ensuivaient. Po'ir la plus grande part - exception fait des 
procddures douanibres - cette tentative s'est soltule par un 6chec. 

* 	 Les changenients importants de politique doivent 6tre bases non pas sur des 
g~neralit~s ou des hypotheses non confirm~es, mais sur la collecte et I'analyse de 
donn~es solides sur le terrain. Plus les changements de politique son compliqu~s, 
plus les donn6es fiables et I'analyse de haute qualit6 sont iniportantes dans ce 
processus. 

Les trois efforts de rdforme entrepris au Cameroun constituent des exemples de cette 
leqon en ce sens que cc qu'ils ont accompli 6tait b-' sur la ddcouverte, I'analyse et le 
changement. par les participants, de dfauts tr s spdcifiques dans les syst~mes h r6former. Et 
dans tous les cas. les processus ont 6td itdratifs en cc sens que les participants ont souvent 
appris que ]a sagesse conventionnelle a souvent tort quand les faits opdrationnels finissent par 
6tre connus. 

Les distinctions faites entre ia formulation d'une politique du haut vers ie bas au 
lieu du bas vers le haut sont souvent artificielles. Pour qu'un changement de 
politique soit couronne de succis, il faut qu'il b6neficie d'un soutien aussi bien au 
niveau communautaire que des d~cideurs haut places. 

Ce que le Cameroun a connu en mnati~re de rdformes dnimontre clairement que la raise 
en oeuvre de r6formes dans des sous-secteurs exige la participation des ddcideurs "atous les 
niveaux des filires. Dans le cas du PRESCA I. par exemple. il aurait 6t6 inefficace de se 
concentrer exclusivement sur la restructuratihm de ia NWCA sans clue des efforts fussent 
entrepris au niv-au national pLr promulguer une nouvelle hoi sur les coopdratives et ouvrir la 
fili~re "a la participation du secteur privd. Ceci aurait constitu6 uin gaspillage des ressources de 
I'USAID. 

* 	 Les programmes politiques doivent 6tre trs focalis~s et les activit6s de raise en 
oeuvre doivent decouler logiqueinent des r~fornies sp6cifiques que l'on veut 
r~aliser. 

Plus i'ensemble des rdflrmes est diffus. plus leur mise en oeuvre est compliqude. 
L'une des caractdristiques les plus importantes des activitds du PRSSE et du PRESCA I a W 
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le fait que, dans chaque cas, le programme de r6forme 6tait ax6 tr~s directement sur un petit 
nombre de mesures et que chacune 6tait 6troitement li6e une autre. 

Ceci n'a pas dt6 autant le cas pour les activit6s du PREPS, o6 les principales mesures 
prises au niveau national - c'est-,-dire le nouveau Code des investissements et l'approbation 
de le RFZI - 6taient li6es expr~s des actions relativement peu importantes au niveau local 
- c'est-a-dire la cr6ation d'un parc industriel particulier, l'obtention de tarifs prdf6rentiels 
des services publics pour les soci6t6s faisant partie de le RFZI, l'obtention du droit a des 
moyens priv(s de t6lcommunications dans un pays oti le r6seau des communications avec le 
monde ext6rieur est d6j. bien ddvelopp6. Lorsque l'objectif premier consistait a 6tablir un 
contexte g6n6ral pour ]a mise en oeuvre de le RFZI, il n'a en fin de compte servi Arien 
d'6tendre le programme "aune sfrie d'activit6s de seconde gdneration sans grand rapport avec 
les premieres. 

Pour qu'il soit couronne de succds, un processus de changement de politique 
requiert le soutien de plus d'un donateur important. 11est essentiel, lorsque 
I'USAID en fait partie, qu'il y ait une coordination 6troite avec les autres 
donateurs concern(s Ii toutes les 6tapes de la conception et de la rnise en oeuvre. 

L'expdrience v6cue au Cameroun d6montre qu'il est facile de concevoir et de mettre 
en oeuvre des initiatives de r6forne discr(tes si elles sont soutenues par un cadre de rdformes 
macro-6conomiques approprides Qui plus c.st, il est extrfmement difficile pour un donateur de 
mettre en oeuvre m~me des r6forme,, mineures J'un secteur ou d'un sous-secteur s'il y a une 
r6sistance active de la part d'un oL! de plusieurs aut-es organismes donateurs. Une 
coordination efficace entre tous les donateurs travaillant sur un secteur ou un sous-secteur est 
extr~mement importante pour : premi~rement, empfcher le sabotage d'initiatives particulires 
de r6forme ; deuxi~mement, garantir des effets de d6monstration et de transfert maximum ; et 
troisi mement, garantir que les activitds de rdforme aux niveau macro et micro-6conomique 
vont dans le mfme sens. 

* Une combinaison judicieuse d'assistance hors-projet et au projet peut constituer 
un outil efficace et souple pour la conception et la mise en oeuvre de programmes 
de r6forme politique, surtout quand elle est associ~e ii la puissance d'une ide qui 
arrive Apoint. 

I1est 6vident. en retrospective, dans les cas des PRSSE et PRESCA I que les r6formes 
sont intervenues relativement rapidement parce que ces deux programmes comportaient des 
changements de politique qui s'imposaient au Cameroun . ce moment-la. En termes simples. 
les rfformes sont all6es de I'avant parce que le GRC ne pouvait plus couvrir les frais de sa 
propre mauvaise gestion 6conomique. Mais la direction de IJSAID a facilitd la mise en 
oeuvre des r6formes gr'ce 'i son usage judicieux de I'assistance hors-projet et de projet pour, 
en m8me temps. soulager les probl6nes urgents qui se posaient au GRC en matinre de dette 
et contribuer au d6veloppement d'un secteur priv6 plus vibrant et plus actif. 
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Bien que ces leqons puissent s'appliquer Ala plupart des changements, il est 
important de se rappeler que les activit~s de r~forme politique interviennent dans 
des contextes g~ographique, social et sectoriel hautement sp6cifiques. L'histoire 
n'est pas ]a nime partout ; les experiences n'ont pas toutes la ntnme valeur. 
Ainsi, les missions de l'USAID devraient aborder les possibilit6 de collaboration 
en fonction de chaque cas particulier qui exige sa conception propre. 

Toutes les initiatives importantes de r6forme politique sont par nature hautemnent 
politiques parce qu'elles cr6ent indvitablement des groupes de "gagnants" et de "perdants". 11 
est indispensable. et c'est une question de la plus haute priorit6. que la conception et la mise 
en oeuvre efficace de telles activit6s soient basdes sur une dvaluation ddtaill6e des groupes qui 
sont appel6s perdre ou i gagner quelque chose , la suite des changements prdvus. I1faut 
6valuer les niveaux relatifs d'organisation de ces groupes et ce qui peut 6tre entrepris de 
mani~re spccifique au niveau de la conception du programme pour "minimiser les coits 
sociaux" des r6formes. En ce sens. les initiatives de r6forme qui sont couronndes de succ~s 
sont toujours des solutions "de second ordre" a des problemes dpineux. 
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Termes de R6f6rence 

I. Introduction 

A. Mission 

Dans le but de rapporter sous forme documentaire le produit de sa pr6sence au
Cameroun, la mission de I'USAID entreprendra des 6valuations d'impact de son 
programmed'aide au d6veloppement, en mettant I'accent sur trois secteurs particuliers : la sant6,
I'agriculture, et l'entreprise de r6formes dans le domaine de la politique g6n6rale et dans le 
secteur priv6 du pays. 

Chacune de ces trois 6valuations d6terminera comment l'USAID aura satisfait auxobjectifs du Fonds de d6veloppement pour l'Afrique et ,lux objectifs fix6s par la strat6gie
pour le d6veloppement du pays (CDSS) pour ]a p6riode 1990/1994, mise sur pied par lamission de I'USAID au Cameroun. L'impact de la r6cession 6conomique au Cameroun sur lacapacit6 de I'USAID a mettre en oeuvre le programme et a concr6tiser les objectifs fix6s sera
6galement rapport6 sous forme documentaire. 

L'objectif de la prdsente 6valuation sp6cifique des r6formes des politiques6 conomiques consiste a analyser et a constituer des preuves documentaires des effets globauxdes interventions de r6forme dans le domaine des politiques 6conomiques au Cameroun,entreprises grdice a un soutien de I'USAID. Cette 6valuation couvre les trois principalesinterventions (le Progamme de r6forme du sous-secteur des engrais, ou FSSRP, la Phase I duProgramme de reforme du secteur de la commercialisation agricole, ou PRESCA I, et leProgramme de r6forme du secteur de la transformation pour I'exportation, ou PREPS) quicontribuent a l'objectif strat6gique qui vise a accroitrc le rile et ]a rentabilit6 des marchds
priv6s. y compris ceux 
des engrais. du caf6 arabica, et des secteurs de transformation pour

l'exportation.
 

B. Rappel des faits 

I. Les crises 6conomiques et politiques du Cameroun
 

En 
 1985, le Cameroun vit le d6but d'une grave crise dconomique, laquelle mit fin aplus de d6cennies de croissance 6conomique stable, apr~s l'ind6pendance. Des baisses dansles recettes d'exportation, de mauvais rendements enregistr6s dans le secteur public, et unemonnaie sur6valu6e aboutirent a une baisse de pros de 24% du Produit int6rieur brut et une 
importante crise de liquidit6. 

Au mois de mars 1992, le Cameroun fut plac6 par I'USAID ,ur sa liste des pays dontii fallait surveiller de pr s les resultats donn6s dans les domaines politique et 6conomique,particulirement ceux obtenus en matiere de realisation de r6formes globales. A c,. tte dpoque,le budget annuel d'exploitation pour l'ann6e budg6taire 1993 fut augmentd de 24 a 28millions de dollars US. Au mois de septembre 1992, le gouvernement camerounais manqua de 
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satisfaire Ala conditionnalit6 posde pour l'accord par le FMI d'un second mdcanisme de 
financement 6ventuel. Durant l'annde budg6taire camerounaise 1992/1993, aucun accord avec 
le FMI n'6tait en place. En fait. les d6caissements par la Banque mondiale au Programme 
d'ajustement structurel (PAS) furent suspendus i deux reprises. Au mois d'octobre 1992, le 
Cameroun organisa des elections prdsidentielles qui furent largement critiqu6es comme 6tant 
injustes et entach6es d'erreurs graves. Les problmes 6lectoraux furent publiquement soulev6s 
dans un rapport r6dig6 par l'6quipe d'observateurs internationaux de l'Institut d6mocratique 
national (National Democratic Institute). Peu apr~s, le 25 novembre 1992, le gouvemement 
am6ricain suspendit 14 millions sur les 28 millions de dollars US du budget d'exploitation de 
la mission de I'USAID au Cameroun pour l'ann6e budg6taire 1993, en attendant des 
am6liorations dans Ics conditions polit~ques et des droits de l'homme du pays. Ces 
am6liorations ndcessaires ont dt6 rapport6es dans le d6tail dans un aide-m6moire r6dig6 h 
l'6poque. 

Jusqu'ici, le Cameroun n'a fait preuve d'aucun progr~s significatif en termes de 
r6forme politique, ni accompli des progr~s suffisants dans le secteur 6conomique. L'6conomie 
du Cameroun en est a sa septi~me annde de maigres r6sultats et sa position financi~re globale 
s'affaiblit progressivement, du fait de la diminution des recettes p6trolires provoqu6es par 
une baisse des r6serves d'hydrocarbures, et du fait de recettes fiscales non-p6trolires moins 
importantes provenant d'exemptions fiscales et des retards de plus en plus fr6quents dans le 
paiement d'imp6ts. affectant une structure fiscale et tarifaire, dont la base est d6j 6troite. 
Etant donn6 le niveau 61ev6 actuel des d6penses publiques, la baisse continue des recettes a 
provoqud un d6ficit 6lev6 de niveau inadmissible. Tr~s peu d'investissements ont r6alis6s dans 
le pays r6cemment, du fait du manque de confiance 6prouv6 vis-h-vis des autorit6s 
camerounaises pour qu'elles r6solvent rapidement et 6quitablement leurs probimes 
6conomiques et politiques. Le budget d'6quipement public, d6ja assez faible, est financd 
jusqu'a pros do 9,0% a partir de sources 6trang~res. Dans le m~me temps, la situation politique 
dans le pays devient de plus en plus tendue et polaris6e. 

Le gouvernement a manqu6 des occasions de tenir avec I'opposition un dialogue 
sdrieux et durable et a repouss6 a une date ult6rieure la tenue d'une conf6rence nationale. qui 
serait organis6e pour revoir le processus de r6forme constitutionnelle et prevoir des r6formes 
politiques fondamentales incluses dans tine nouvelle constitution. On s'accorde ai reconnaitre 
que les investissements et l'accroissement de l'activit6 6conomique, dont le pays a besoin, ne 
surviendront pas tant que demeurera l'impasse politique actuelle, dans laquelle se trouvent le 
parti au pouvoir et les groupes d'opposition. 

2. Strat6gie pour le ddveloppement de Ia mission de I'USAID au Cameroun 

Durant les 15 derni~res ann6es, I'USAID a concentr6 son aide au d6veloppement sur 
les secteurs de l'agriculture, la sant6, et les r6formes de politique g6ndrale et du secteur prive. 
Dans le secteur agricole, I'USAID a ex6cut6 des projets importants qui ont contribu6 ai la 
s6curitd alimentaire. le d6veloppement institutionnel, l'entreprise de r6formes de politique 
gdn6rale. la formation agricole. ia recherche/vulgarisation en agriculture, et la gestion des 
ressources naturelles. Dans le secteur de la sant6. des contributions importantes int 6t6 
r6alis6es, au cours des deux derni6res anndes, dans les domaines de la sant6 de la mere et de 



l'enfant, de la lutte contre les maladies transmissibles, et de r6forme du syst6me de fourniture 
de soins de sant6 essentiels. Dans le secteur priv6, I'USAID a soutenu des coop6ratives
rurales d'6pargne et de cr6dit, de m~me que l'6tablissement d'une zone franche. Les efforts de 
r6forme de politique g6ndrale ont port6 essentiellement sur la r6forme de ia commercialisation 
du caf6 et des engrais. 

Au cours de ]a seconde moiti6 des ann6es 80, gr.ce au soutien apport6 par I'USAID et 
d'autres donateurs, le gouvernement camerounais s'est dirig6 de manire progressive vers la 
lib6ralisation de march6 et la promotion des initiatives du secteur priv6. Le programme de 
I'USAID s'est d6velopp6 en consdquence, et plusieurs programmes importants d'assistance 
hors-projet ont 6t6 lanc6s, tous orient6s vers le secteur priv6. La strat6gie pour le 
d6veloppement du pays (CDSS), faite par l'USAID pour cette p~iode, envisageait la mise en 
valeur d'un secteur priv6 orient6 vers l'6conomie de march6, une plus grande rentabilit6 du 
secteur public, et une r6duction du rfle exag6rd qu'il joue dans les activit6s commerciales. On 
consid6rait alors le soutien apport6 au programme de restructuration du Cameroun comme 
6tant un 616ment central de son programme d'assistance et une consolidation de son
 
portefeuille de projets. En juin 1993, un plan strat6gique pluriannuel 1994pour les exercices 
1996 fut approuv6 et prvoyait une poursuite de la consolidation du portefeuille actuel, dans 
le but de r6duire le nombre d'unit6s de projets et d'adapter les phases finales des projets en 
cours a de nouveaux objectifs strat6giques. Depuis lors, I'USAID a mis fin de mani re 
unilat6rale 'ideux projets importants. Pour d'autres, elle a r6ajust6 les dates d'ach6vement et 
r6duit le financement accord6 pour la dur6e du projet. En novembre il1993, fut ddcid6 de
 
fermer la mission de I'USAID au Cameroun.
 

II. M6thodologie 

Cette 6valuation pr6voit d'Etre etablie sur l'examen des documents disponibles, des 
entretiens avec les principaux participants, et des observations effectu6es sur place. De 
mani~re plus sp6cifique, cette 6valuation couvrira, mais sans s'y limiter, les domaines 
suivants: 

1. Pr6sentation d'un aperqu estimation et:Cette section proc6dera Aune une pr6sentation
de l'6volution du cadre macro-6conomique global du Cameroun, en vigueur au cours 
de la p6riode 1987-1994. Cet aperqu traitera des strat6gies mises sur pied par le 
gouvernement camerounais et par les donators pour rdsoudre les faiblesses et les 
contraintes structurelles existantes. De plus, cette section pr6sentera l'6volution du 
cadre 16gal camerounais. en cc qui concerne la r6forme de la politique 6conomique et 
16gislative du pays. 

2. Identification des principales contraintes :Cette section proc6dera ' l'identification des 
principales contraintes subies par une croissance 6conomique durable et dirig6e par le 
march6, comme elle offrira une base analytique permettant Ia conception et la mise en 
oeuvre des interventions de r6forme de politique g6n6rale r6alis6es au Cameroun avec 
le soutien dc I'USAID. 
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3. 	 Evaluation de l'impact des r~formes de politique g6ndrale : Cette section prdsentera et 
examinera les objectifs du programme de r6formes de politique gdn6rale et les 
rdalisations du programme. Dans cette section, la piorit6 consistera a comparaitre les 
r6sultats prdvus des activitds de r6forme aux r6sultats r6els obtenus jusqu' ce jour et a 
mesurer I'impact global des rfformes aux niveaux macro-dconomique, sectoriel, et 
sous-sectoriel/humain. 

4. 	 Leqons tir6es : Cette section portera essentiellement sur l'utilit6. l'efficacit6, la 
rentabilit6, l'impact et la durabilitd des interventions de l'USAID dans le domaine de 
la r6forme de politique g6n6rale au Cameroun. L'objectif fondamental de cette section 
consiste a tirer des leqons de cette exp6rience de mise en oeuvre de r6formes de 
politique g6nfrale sur la base de l'objectif strat6gique de I'AID, qui vise a promouvoir 
une croissance 6conomique durable, dirig6e par ie march6, et reposant sur une base 
dlargie, en g6nfral, et la mise en valeur de l'industrie agro-alimentaire, en particulier. 

III. 	 Etablissement de rapports 

i. 	 En accord avec le bureau d'analyse 6conomique et de mise en oeuvre de r6formes de 
politique g6ndrale (EAPRI) de la mission de I'USAID au Cameroun, l'6quipe 
d'6valuation ach6vera le calendrier d'6tablissement de rapports et 6tablira un aperqu du 
rapport, a la fin de la premiere semaine de son s6jour au Cameroun. 

2. 	 Les consultants s'engagent a soumettre 'i la mission cinq (05) exemplaii.,s en langue 
anglaise du projet de rapport, a des fins d'6tude et d'observations. LC pr6sent rapport 
sera soumis dans les vingt (20) jours ouvrables qui feront suite l'arriv6e de l'6quipe 
d'6valuation au Cameroun et se conformera ai l'aperqu qui aura 6t d6velopp&. 
L'entrepreneur s'engage, par ailleurs, a, pr6senter un r6sum6 oral, tel qu'indiqu6 dans 
le calendrier du programme. 

3. 	 Le rapport final sera soumis i la mission dans les quatorze (14) jours ouvrables qui 
feront suite ai la reception des observations faites par la mission sur le projet de 
rapport. Le produit fini sera prepare en trente (30) exemplaires en langue anglaise et 
en trente (30) exemplaires en langue franyaise. 

IV. 	 Composition de 1'6quipe 

L'6quipe d'dvaluation comptera deux membres. Ceux-ci devront repondre aux 
qualifications gunrales suivantes (I) compter au minimum cinq annees d'exp6rience dans 
des domaines se rapportant au d6veloppement acquise en Afrique sub-saharienne francophone, 
de prdf6rence au Cameroun: (2) dispost-r d'une capacit prouv6e h travailler de manire 
harmonieuse dans de petits groupes et dans des contextes interculturels: (3) avoir des 
capacitds de rtdaction prouvees: et (4) parler le franqais et I'anglais couramment. 
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A. 	 L'Economiste trincipal 

1. 	 Fonction 

En sa qualit6 de Chef d'Equipe, I'Economiste principal sera essentiellement charsd de 
ce qui suit : 

1. 	 attribution et coordination des responsabilit6s et des tfiches globales se rapportant A
 
i'achdvement de e'6valuation d'impact:
 

2. 	 collaboration 6troite avec le personnel de I'USAID, de manire ,assurer une 
implication et une participation 6troites de la mission dans I'entreprise de l'6valuation, 

3. 	 achdvement d'une version finale du projet de rapport, avant de quitter le Cameroun.
 
L'aperqu du projet de rapport sera conjointement d6termin6 avec le personnel de
 
I'EAPRI de I'USAID, au d6but des activit6s:
 

4. 	 6valuation de I'environnement g6n6ral macro-&cnmnmique. financier. et social au 
Cameroun. en se r6f6rent tout sp6cialement aux facteurs de conception, de gestion, et 
d'environnement qui ont une incidence sur Ia performance. l'impact. et la durabilit6 du 
programme de r6forme de la politique conomrique. soutenu par I'TSAID. 

L'Economiste principal aura la responsabilite finale de la qualitd et du contenu de tous 
les documents produits par l'6quipe d'6valuation. 

2. 	 Qualifications 

Doctorat d'Etat en sciences 6conormiques. ou dans un domaine aff6rent, une fiche 
exp6rience dans la collaboration dans les secteurs public et privd de pays en developpement. 
Solide f rmation en analyse macro-6conomique. expdrience dans les programmes de 
restructuration. particulitrement dans le domaine des obligations de rdforme institutionnel et 
de politique gon6rale visant a accroitre le rCle du secteur privd dans un environnement 
commercial concurrentiel. So,;de formation en proc6dures informatiques d'an:lyse de 
donn6es.
 

B. 	 Spdcialiste de I'analyse des politiques 

1. F'on'tion 

Le Sp6cialiste de l'analyse des politiques sera essentiellement charg6 de cc qui suit 

I. 	 schdmatisation et valuation des r6sultats des rdfOnnes prdvies. du processus de 
rdforme de politique g6n6rale, et du respect global par les auorit6s camcrounaises 
pour repondre de maniere opportune aux conditionalit6s spdcifides dans les accords de 
subvent.on; 
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2. 	 (6termination et calcul quantitatif de l'impact des trois activites aux niveaux macro
6conomique. sectoiel, Ct sous-sectoriel/humain: 

3. 	 6valuation de I'effet des i6fo)rmes de la politique 6conomique. st)utenues par I'USAID. 

sur le d6veloppement de l'industrie agro-alimentaire/du secteur prive au Cameru't. 

2. 	 Qualifications 

Un Doctorat d'Etat en &cton~mnie agricole. avec des connaissanccs approfoiidies dans le 
domaine de la commercialisation des marchandises agricoles et cclui de la raise en valeur du 
secteur privd. Solide formation en r6forme de politique gdn6rale et (intaissance de l'analyse 
institutionnelle. Capacitds d'analyse quantitative ad6quates pour entreprendre I'analyse de 
politiques sectorielles importantes et de programmes de restructuration. 
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ANNEXE B
 

Liste des personnes contact~es par I'quipe d'6valuation
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List of Persons Contacted 

USAID Mission Personnel 

P. Benedict Mission Director 
R.D. Harvey Deputy Mission Director 
T. Bratrud Supervisory Program Officer 
J.P. McMahom Supervisory Agricultural Development Officer 
K. Neea.,h Supervisory Program Economic Officer 
D.C. Moore 1I FSSRP (PRSSE) Program Coordinator 
F. Wzina PRAMS I (PRESCA 1)Program Coordinator 
A. Pakzad Economist 
R. Longang Economist 

Contractual Staff on USAID Proiects -- Firm Affiliation in Brackets 

L. Matt Chief of Partyf/echnical Assistance Team IISTI 
C.W.Raditz Financial Management Specialist/PRAMS I 

(PRESCA I) Project IISTII 
R. Oakerson Senior Research Specialist/PRAMS I (PRESCA 1) 

IARDI 
D. Green Researcher/PRAMS I (PRESCA i) Project JARD] 
P. Wessen Researcher/PRAMS I (PRESCA I) Project lARDI 

Government of Cameroon and Public Aencies Personnel 

1-1.Sona Ebai 	 Director General, National Cocoa and Coffee 
Board. Douala 

0. Maledy Head of Statistical Studies and Promotion. 
National Cocoa and Co fee Board, Douala 

B.B. 	Achu AMIS Coordinator. National Cocoa and Coffee 
Board. Douala 

F. 	Kamajou Chairman of' the Department of Rural Economy. 
University o)t Dschang 

J.Nkwain Sama Profes.,,w. Department (t Rural E[ct noiy, 

University of' Dschang 
I. 	Alinga Ateba Secretary General. Nlinistry o)f Planning and 

Regional [)evelopment 
S. 	 Fotso Dopna Assistant Director for Studies. Ministry of 

Planning and Regional Develhpment 
I. 	Njiemoun Director General. Caisse Autonome 

d'Am)rtisseient 
A. Fongang 	 Caisse Autnonime d'Anmrti' sement 

S.-P. Essomba Abanda 	 Deputy Director of Comnerce. Ministry of 
Industrial and Commercial Development 
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Representatives of Private Sector Firms and At,.encies 

P. Njontor Ngufor 

P. Ndibewu 

P. Nzefa Tsachoua 

M. Gauthier 
M.N. Tomdio 

M. Piatchou 
B. Gebregziabher 
A.R. Khan 

A.O. Ngu 

A.D. Maramenides 

Director, The Farmers House/Societe Pelenget 
Sari. Bamenda 
Director of Marketing, Agro-inputs International 
Ltd./Societe Pelenget Sari, Bamenda 
Director. UCCAO-CAPLAME in Dschang and 
Interim Director General of UCCAO in 
Bafoussam 
CAMTOR, Douala 
Director General of the National Office for 
Industrial Free Zones [NOIFZ/ONZFII 
Financial Controller of NOIFZ/ONZFI 
International Business Exchange Sari, Douala 
Senior Corporate and Institutional Accounts 
Manager, Standard Chartered Bank Cameroon 
S.A.. Yaounde 
Accounts Relationship Manager, Standard 
Chartered Bank Cameroon S.A.. Yaounde 
Deputy Director General, Soci6t6 Industrielle de 
Traitement des Produits et Intrants Agricoles 
ISITAGRII. 


