
 

3  Potentiel de production minière 
 

 

38 

83. Cependant  La  compétition  internationale  et 
régionale, à l'entrée du marché semble assez 
rude.  Les  cours  historiques  très  élevés  de 
2011  semblent  révolus  et  les  prix  actuels 
tournent autour de 45 USD. 

Figure 20. Evolution des cours des minerais de fer durant 
la période 2011 – 2016 

 
Source : index mundi 

 

84. Le gisement de cobalt/ nickel/manganèse de 
Lomié  dont  le  permis  d’exploitation  est 
détenu  par  la  société  Geovic  Cameroon  Plc 
(filiale  de  Geovic  Mining  Corp  –  Etats  Unis 
d’Amérique) est situé à proximité de  la ville 
de Lomié, dans la partie Sud occidentale de la 
région  de  l’Est,  et  couvre  une  superficie  de 
1250 km2. Le permis d’exploitation comporte 
sept  gisements  en  subsurface:  Kondong, 
Mada,  Masséa,  Nkamouna,  Mang  Nord, 
Rapodjombo  et  Mang  Sud.  Les  ressources 
sont  estimées  à  environ  226  millions  de 
tonnes.  Mais  les  réserves  évaluées  dans  le 
secteur de Nkamouna qui n’occupe que 22 % 
de  la  zone  minéralisée  s’élèvent  à  59,8 
millions  de  tonnes  prouvées  et  plus  de  60 
millions  de  tonnes  indiquées,  avec  des 
teneurs moyennes de 0,24 % Co, de O,68 % Ni 
et de 1,37 % Mn. L’étude de faisabilité a été 
réalisée  sur  l’exploitation de 6,5 millions de 
tonnes  par  an  pendant  les  10  premières 
années, avec une production de 4160 tonnes 
de  cobalt  et  3300  tonnes  de  nickel. 
L’investissement  envisagé  est  de  l’ordre  de 
617  millions  de  dollars  US  et  les  emplois 
directs prévus sont évalués à 800. 

Figure 21. Evolution du prix du Nickel en USD/t de 2013 
à 2015 

 
Source : LME 

Figure 22. Gisement de Cobalt/Nickel/Manganèse de la 
zone de Lomé 

 
Source : GEOVIC 

85. Le gisement de cobalt/nickel de Lomé qui est 
classé  parmi  les  cinq  plus  grands  gisements 
du monde bénéficie  d'atouts  certains  sur  le 
plan international. Sa proximité avec la future 
ligne de chemin de fer qui reliera Mbalam à 
Kribi  lui  assure  également  un  avantage  de 
taille. 
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87. Cependant,  et  malgré  les  atouts  de  ce 
gisement  de  niveau  mondial,  le  démarrage 
des  travaux  de  construction  de  la  mine 
semble  sans  cesse  confronté  à  de multiples 
difficultés  qui  se  résument  essentiellement 
(source: DSCE, rapport de mise en œuvre du 
31  décembre  2014)  à:  (i)  un  manque 
d'infrastructures reliant le site d'exploitation 
à  Mintom  et  Mbalam;  (ii)  la  voie  ferrée 
Mbamam‐Kribi  encore  inachevée;  (iii)  un 
schéma financier non encore bouclé;  (iv) un 
retard de  la  libération de  la participation de 
l'État;  (v) des problèmes de  financement de 
GEOVIC Ltd qui est en train de chercher des 
partenaires financiers. 

88. Le  gisement  de  diamant  de  Mobilong 
propriété  de  la  société  C§k  Mining  INC  est 
situé dans la partie de l’extrême Sud‐Est de la 
région de l’Est, à environ 100 km au Sud‐Est 
de  la  ville  de  Yokadouma.  Des  réserves 

mesurées de plus de 230 000 carats dans les 
minéralisations alluvionnaires sont déclarées 
par la société ainsi que des réserves estimées 
à  plus  de  18  000  000  de  carats  dans  les 
formations  conglomératiques. 
L’investissement  envisagé  pour  la  mise  en 
production  s’élève  à  223 millions  de dollars 
US et les emplois directs générés sont évalués 
à 270.  

89. Le  projet  de  construction  de  la  mine  de 
Mobilong est actuellement à l'arrêt pour des 
raisons  inhérentes  essentiellement  à  la 
qualité des réserves estimées. Ces dernières 
demandent  à  être  certifiées pour minimiser 
les spéculations possibles. De plus, la société 
détentrice  du  permis  d'exploitation  C§K 
Mining  a  cédé  30%  de  ses  actions  à  une 
société chinoise, ce qui semble entrainer une 
spéculation  touchant  les  recettes  attendues 
de ce projet.  

 

Figure 23. Projet de Mobilong 

 
Source C§K Mining 
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91. Les gisements de bauxite de Minim Martap et 
Ngaoundal, identifiés par Cameroon Alumina 
Ltd,  sont  situés  dans  la  partie  Sud‐Est  du 
triangle  Ngaoundere‐Ngaoundal‐Tibati.  Les 
réserves estimées s’élèvent à 554 millions de 
tonnes pouvant aller à 700 millions de tonnes 
à  une  teneur moyenne  de  43  %  d’alumine. 
L’étude de préfaisabilité indique une cadence 
de  7 millions  de  tonnes  par  an  qui  devront 
être traitées dans une raffinerie à proximité 
de la mine pour produire 3 millions de tonnes 
/an d’alumine qui seront transportés vers  le 
port  de  Kribi  à  plus  de  1000  km  du  centre 
minier.  

 

92. L’investissement prévu pour le projet s’élève 
à 4 287 millions de dollars US et permettrait 
de ne plus importer de bauxite de Guinée. Les 
emplois  envisagés  sont  évalués  à  8100 
pendant  la  construction  et  4300  pendant 
l’exploitation.  

 

93. Cameroun  Alumina  Ltd  effectue  également 
des  études  de  faisabilité  concernant  la 
construction  de  trois  barrages  hydro‐
électriques  sur  la  rivière de Sanaga pour un 
montant  estimé  à  2,8  milliards  USD.  Le 
calendrier  des  projets  de  construction  est 
prévu  entre  2015–2018  et  le  démarrage  de 
l’exploitation  minière  débuterait  en  2019‐
2020. 

Figure 24. Prospects de bauxite (Plateau latéritique) / 
Région de l’Adamaoua 

 

 

 

Figure 25. Évolution des cours de l'aluminium 

 
Source : Ems ‐ power  
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94. Les  gisements  de marbre  de  Bidzar  et  Biou 

sont situés près de Figuil à l’extrême nord de 
la  région Nord. La société Rocaglia a mis en 
évidence  des  réserves  importantes.  La 
production annuelle estimée est de l’ordre de 
5000 tonnes.  

 

95. Le  gisement  de  calcaire  de  Figuil  dont  les 
réserves sont évaluées par Cimencam à plus 
de  600  000  tonnes  est  également  en 
exploitation avec une capacité de production 
de  275  000  tonnes  par  an  et  ce,  pour  la 

fabrication du ciment à Figuil avec utilisation 
de la pouzzolane de Djoungo (Mbanga). 

 

96. Ces  projets,  assez  avancés,  se  situent 
principalement  dans  les  régions  de  l’Est,  du 
Sud  et  du Nord.  Ils  sont  en  exploitation,  au 
stade  de  permis  d’exploitation  ou  en  phase 
d'étude  de  faisabilité.  Les  principales 
caractéristiques  relatives  aux  principaux 
gisements  identifiés  et  l'état  d'avancement 
des  projets  sont  résumés  dans  les  tableaux 
qui suivent. 

 

 

Figure 26. Perspectives d'évolution de la demande mondiale en aluminium, cuivre et fer 

 
Source : RioTinto 
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42 Tableau 5. Montant des investissements de la zone CEMAC en % du PIB ‐ Projets Fer 

Compagnie  Réserves 
(M.t) 

Prod.prév
/an(M.t) 

Invest 
(M.USD) 

Emplois 
prévus 

Prévision d'entrée 
en production 

PROJET MBALAM (région de l'Est, département du Haut‐Nyong) 
CAMIRON SA  2886  35  7820  9 000  ND 

PROJET KRIBI LES MAMALLES (région du Sud, département Océan) 
SINOSTEELCAM  632  10  663  ‐  ND 
TOTAL  3518  45  8483     

m(milles)/ M (million) 

Source : Jeune Afrique N 2645,2011 

 

Tableau 6. Montant des investissements de la zone CEMAC en % du PIB ‐ Projet Aluminium 

Compagnie  Réserves 
(M.t) 

Prod.prév
/an(M.t) 

Invest 
(M.USD) 

Emplois 
prévus 

Prévision d'entrée 
en production 

PROJET MINIM MARTAP ‐ NGUAOUDAL (région de l'Adamaoua, départ. Djerem) 

Cameroon Alumina 
Ltd  700  7  4287  8000  ND 

Source : Jeune Afrique N 2645,2011 

 

Tableau 7. Montant des investissements de la zone CEMAC en % du PIB ‐ Projet Nickel‐Cobalt‐Manganèse 

Compagnie  Réserves 
(M.t) 

Prod.prév
/an(M.t) 

Invest 
(M.USD) 

Emplois 
prévus 

Prévision d'entrée 
en production 

PROJET LOMIE (région de l'Est, départ. Haut‐Nyong)

Geovic  120  6,5  617  800  ND 

Source : Jeune Afrique N 2645,2011 

 

Tableau 8. Montant des investissements de la zone CEMAC en % du PIB ‐ Projet Diamant 

Compagnie  Réserves 
(M.t) 

Prod.prév
/an(M.t) 

Invest 
(M.USD) 

Emplois 
prévus 

Prévision d'entrée 
en production 

PROJET MOBILONG (région de l'Est, départ. Boumba et Ngoko) 

C§K Mining  18,23  730 223 270 ND 

Source : Jeune Afrique N 2645,2011 
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97. Plusieurs  gisements  actuellement  en 
exploration  pourraient  également  donner 
lieu  à  des  exploitations  minières  dans  le 
moyen terme. Les projets pour la plupart en 
phase  d’estimation  préliminaire  des 
ressources  ont  mis  en  évidence  des 
gisements  de  fer,  d’or  et  substances 
connexes,  de  cassitérite,  de  diamant,  ...  Les 
deux projets les plus avancés sont : 

• Le gisement de rutile d’Akonolinga, situé 
près de la ville d’Akonolinga, dans la région du 
Centre au niveau du département Nyong‐et 
Mfoumou est de type alluvial et est formé de 
sables  récents  de  1,5  à  4,5 m  de  puissance 
localisés  sur  les  berges  des  rivières.  Les 
réserves sont estimées à 3 millions de tonnes 
à 0,9 % Ti, dont 764 000 tonnes sont certifiées 
par SERAK. 
• Les  gisements  de Ntem et Nkout,  deux 

des quatre projets de fer du Sud détenus par 
la  société  International  Mining  § 
Infrastructure  Corporation  «  IMIC  »  (Nkout, 
Akonolinga, Ngoa et Ntem).  Les estimations 

des réserves en minerais de fer s’élèvent à 2,8 
milliards  de  tonnes.  Les  études  de 
préfaisabilité  ont  démarré  en  2014  sur  les 
gisements  de Ntem  et Nkout  (Département 
de Dja et Lobo) situés successivement à 80 km 
et  à  330km  à  l’Est  de  Kribi.  La  production 
annuelle  prévue  est  respectivement  de  4 
millions de tonnes pour Ntem et 35 millions 
de tonnes pour Nkout. 
 

Figure 27. Projets de fer de l’extrême Sud du Cameroun 

 

 

Tableau 9. Gisements en cours d’estimation des ressources  

Secteur  Région  Département  Substances 
recherchées  Avancement  Ressources 

estimées 

Poli  Nord  Faro  Uranium, or, 
métaux de base 

Estimation 
des 
ressources 

13 125 T 

Lolodorf  Sud  Mvilla  Uranium, or, 
métaux de base  11 OOO  T 

Fongo Tongo  Ouest  Haut Nkam  Bauxite  46 millions T  à 47 % 
alumine 

Mayo Darlé  Adamaoua  Mayo Banyo  Etain, substances 
connexes  ‐ 

Batouri  Est  Kadey  Or et substances 
connexes  15 tonnes 

Bétaré Oya  Est  Lom‐et‐ 
Djerem 

Or, diamant et  
subst. connexes  15 tonnes 

Djoum III  Sud  Lom‐et‐
Djerem 

Or, Argent,
Cuivre  ‐ 

Ntem  Sud  Océan  Uranium, or, 
métaux de base  ‐ 

Akonolinga  Centre  Nyong et 
Mfoumou  Titane  300000 t/0,9% Ti 

Biou Sud  Nord  Mayo  louti Marbre ‐ 
Mintom   Sud  Dja‐et‐ Lobo Calcaire ‐ 

Source : MINMIDT ‐Direction des Mines
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98. Les  décisions  d'investissement  pour  la 
construction et la mise en production de ces 
projets  dépendent  d'un  certain  nombre  de 
facteurs  sur  lesquels  le  gouvernement 
camerounais peut vraisemblablement agir.  

99. D'une manière  générale,  la  valorisation  des 
richesses minières nécessite le renforcement 
et  l'accélération  des  efforts  pour  améliorer 
l'infrastructure  dont  l'influence  sur  les 
opérations  de  reconnaissance,  sur  les  coûts 
d'investissement  et  les  coûts  d'exploitation 
est considérable.  

100. Dans le cas concret du Cameroun, la  lecture 
de  la  carte  suivante  confirme  et  conforte 
clairement cette idée, dans la mesure où les 
indices et gites inventoriés se localisent pour 
l'essentiel  à  des  distances  ne  dépassant 

généralement  pas  une  quarantaine  de 
kilomètres des axes routiers.  

101. Le  sous‐sol  du  Cameroun  regorge  de 
potentialités minières qui ne sont pas encore 
valorisées et exploitées. Il s’avère nécessaire 
d’orienter  les  efforts  vers  la  création  des 
conditions  nécessaires  à  la  reconnaissance 
desdites  potentialités  et  leur  mise  en 
exergue,  afin  de  livrer  aux décideurs  et  aux 
opérateurs miniers  des  sujets  suffisamment 
attractifs.  

102. La densification du maillage  routier du pays 
permettra,  en  plus  de  l'accroissement  de  la 
mobilité des citoyens, une bonne accessibilité 
aux  différentes  régions  du  pays  favorisant 
ainsi  le  développement  de  la  couverture 
géologique du Cameroun. 
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Figure 28. Infrastructures et potentiel minéral 
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3.5 Eléments de conclusion 

103. Sur la base de l'analyse faite sur l'état actuel 
du  secteur  minier  camerounais,  un  certain 
nombre  d'opérations  pourraient  être 
réalisées  pour  favoriser  la  valorisation  du 
potentiel  minier  et  faciliter  la  mise  en 
exploitation des grands gisements identifiés.  

104. La réalisation des grands projets miniers cités 
précédemment  dépendra  certainement  de 
facteurs  liés  aux  marchés  mondiaux,  mais 
également  d'un  effort  important  à 
développer  par  le  Gouvernement 
camerounais.  En  effet,  le  potentiel  minéral 
considérable  et  très diversifié du Cameroun 
peut  ne  pas  suffire  pour  échapper  à  la 
concurrence de ressources équivalentes dans 
d'autres  pays.  Le  Gouvernement 
camerounais  doit,  par  l'intermédiaire  d'une 
législation minière idoine, mettre en place les 
conditions nécessaires à la maximisation et à 
la diversification des investisseurs potentiels. 
Le Cameroun n'ayant pas de tradition dans la 
mine  industrielle,  le  succès  dans  la mise  en 
exploitation  d'un  ou  plusieurs  gisements 
identifiés, constituera une grande promotion 
de  son  potentiel  et  un  bon  test  pour  les 
investisseurs. 

105. Le  Gouvernement  camerounais  devra 
renforcer les capacités de l'administration qui 
a  un  rôle  important  dans  la  réalisation  des 
projets  en  veillant  au  respect  des  droits  et 
obligations  des  intervenants.  Ce  travail 
nécessite un personnel qualifié et disposant 
d'outils adéquats. 

106. L'infrastructure  de  base  devra  être 
considérablement  améliorée  pour  renforcer 
la recherche et le développement des projets 
miniers.  Une  partie  des  infrastructures  des 
grands  projets  pourrait  être  réalisée  en 
partenariat avec le secteur privé. 

107. La  coordination  entre  les  différentes 
structures  opérantes  dans  le  secteur minier 
demande à  être  renforcée.  La possibilité de 
mettre  en  place  une  structure  de 
coordination  placée  sous  une  tutelle 
suffisamment  élevée,  notamment  pour  les 
grands  projets,  semble  être  une  manière 
d'activer  l’entrée  en  production  de  ces 
projets.  Une  étude  récente  (2013)  réalisée 
par le bureau Adam Smith International, pour 
le  compte  du  PRECASEM,  apporte  quelques 
solutions. 

108. Le  grand  effort mis  pour  le  développement 
des mines industrielles ne doit pas être fait au 
détriment  de  l'activité  artisanale. 
L'exploitation  artisanale  organisée  doit 
cohabiter avec l'exploitation industrielle. Une 
assistance  aux  artisans  miniers  devra  être 
apportée  par  l'organisation  de  l'artisanat 
minier  avec  l'incitation  à  constituer  des 
groupements (du type coopératif ou autre) et 
le  développement  des  actions  de  formation 
dans  l'objectif d'une transition vers  la petite 
mine qui aidera à améliorer le rendement et 
la  productivité  dans  le  respect  de 
l'environnement.  Un  programme  ambitieux 
dans  ce  sens  est  en  train  d'être  mis  en 
application par le CAPAM  
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4 CADRE LEGISLATIF, REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL 

4.1 Cadre politique 

109. Les grandes lignes du diagnostic réalisé dans 
le  cadre  de  l'élaboration  du  Document  de 
Stratégie pour  la Croissance et  l'Emploi sont 
encore  parfaitement  d'actualité.  Le 
Cameroun possède un potentiel minéral riche 
et  diversifié  et  malgré  l'état  de  l'inventaire 
minier  largement  incomplet,  de  nombreux 
indices,  gites  et  gisements  minéraux  sont 
identifiés. 

110. Le  secteur  minier  camerounais  reste 
confronté  à  plusieurs  problèmes  dont 
l'insuffisance des textes d'application de la loi 
n°001 du 16 avril 2001 portant code minier, 
l’absence de plan directeur du secteur minier, 
la  connaissance  très  limitée  du  sous‐sol 
national et de ses richesses, l'insuffisance des 
moyens matériels et humains, le manque de 
formation  et  le  manque  d'organisation  de 
l'artisanat minier. 

111. Le plan directeur, qui doit définir la stratégie 
du secteur et devenir la référence permettant 
de définir  les  orientations  sectorielles,  n'est 
pas encore finalisé. 

4.2 Cadre institutionnel 

112. L'élaboration  et  la  mise  en  œuvre  de  la 
politique  minière  du  Gouvernement  relève 
du Ministère de  l'Industrie, des Mines et du 
Développement Technologique (MINMIDT).  

113. Les  principales  Directions  opérant  dans  le 
domaine de la géologie et des mines sont : 

• La Direction des Mines, créé par décret 
N° 2012/432 du 01 octobre 2012, chargée de 
l'élaboration,  de  la  promotion,  de  la 
formulation  et  de  la  mise  en  œuvre  de  la 
politique nationale en matière de mines ;  
• La  Direction  de  la  géologie,  créé  par 

décret  N°  2012/432  du  01  octobre  2012, 
chargée de la reconnaissance du sol et sous‐

sol  national  et  de  l'inventaire  de  ses 
potentialités minérales ; 
• La  Brigade  nationale  de  contrôle  des 

activités minières, rattachée directement au 
Ministre et chargée de la mise en œuvre de la 
stratégie  du  Gouvernement  en  matière  de 
contrôle de l'activité minière ; 
• Les  services  déconcentrés  (délégations 

régionales  des  mines,  de  l'industrie  et  du 
développement  technologique,  délégations 
départementales des mines, de l'industrie et 
du  développement  technologique),  chargés 
de la coordination des activités minières ; 
• Les services rattachés qui comprennent 

le  Centre  d'Information  Géologique  et 
Minière,  chargé  de  la  collecte,  l'analyse,  la 
synthèse  et  la  publication  des  rapports  et 
données géologiques, minières pétrolières et 
gazières et le Centre des Analyses, des Essais 
et de la Métrologie Industrielle. 

114. Deux structures ont été également créées et 
devraient  devenir  progressivement  des 
acteurs clefs de la gestion du secteur minier :  

• Le  Cadre/  Cellule  d'Appui  et  de 
Promotion  de  l'Artisanat  Minier  (CAPAM), 
institué par décision n° 238/MINMEE/CAB du 
1er avril 2003 du Ministre des Mines, de l'Eau 
et de l'Énergie et par arrêté n° 064/PM du 25 
juillet 2003 du Premier Ministre. Il est chargé 
de  la  coordination,  de  l'organisation,  de  la 
facilitation,  de  la  promotion  et  du 
développement de l'Artisanat minier. 
• Le  PRECASEM,  programme  de 

renforcement  des  capacités  du  secteur 
minier débuté en 2012 sur financement d’un 
crédit  de  la  Banque  Mondiale  et  du 
Gouvernement du Cameroun. Il est géré par 
une  structure  rattachée  directement  au 
Ministre  de  l'Industrie,  des  Mines  et  du 
Développement Technologique. 

115. L'audit  du  cadre  institutionnel  et 
organisationnel  du  secteur  minier 
camerounais,  réalisé  par  Adam  Smith 
International pour le compte du PRECASEM, 
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fait ressortir un certain nombre de conflits et 
de  chevauchements  dont  nous  citons 
l'essentiel:  (i)  La  dispersion  des 
responsabilités  dans  la  production  de 
l'information  géologique  et  minière;  (ii) 
l'interférence  des  compétences  en  matière 
de  contrôle  des  activités  minières  et 
d'encadrement  des  artisans  miniers;  (iii)  la 
multiplicité  des  autorités  en  matière 
d'instruction  et  d'octroi  des  titres  et  autres 
droits miniers; (iv) le caractère inachevé de la 
réforme  du  cadastre  minier  et  du  cadre 
d'élaboration  des  études  d'impact 
environnemental en matière minière. 

4.3 Cadre légal et réglementaire  

116. L'activité minière au Cameroun est régie par : 
(i) la loi n°001 du 16 avril 2001 portant code 
minier; (ii) la loi n°2010/011 du 29 juillet 2010 
modifiant  et  complétant  certaines 
dispositions  de  la  loi  n°001;  (iii)  le  décret 
n°2002/1648  du  26  mars  2002  fixant  les 
modalités d'application de la loi n°001; (iv) le 
décret  n°2012/432  du  01  octobre  2012 

portant organisation du Ministère de Mines 
de  l'Industrie  et  du  Développement 
Technologique;  (v)  la  décision  n° 
238/MINMEE/CAB du 1er avril 2003 portant 
création  du  CAPAM.  Le  code  minier  est 
clairement  orienté  vers  l'attractivité  de 
l’investissement  et  la  promotion  du  secteur 
minier. 

117. Le  code  minier  renvoie  des  points  au 
règlement et aux conventions en offrant des 
avantages  en  termes  de  flexibilité,  mais 
également  des  inconvénients  en  termes  de 
visibilité. 

118. Un  projet  de  modification  du  décret 
n°2002/1648,  qui  présente  un  certain 
nombre  de  faiblesses,  est  en  cours 
d'élaboration pour permettre d'apporter des 
clarifications,  entre  autres,  sur  les  règles 
d'exploitation de la petite mine. 

119. La  fiscalité  minière  au  Cameroun  est,  telle 
que le montre le tableau suivant, semblable à 
de  nombreux  pays  dans  la  région  et  sur  le 
continent.  

 

Tableau 10. Comparatif des fiscalités minières des pays de la région 

Pays  Redevance (Fer)  Impôt sur le 
revenu 

Participation de 
l'État  Loi appliquée 

Guinée  3,5 ‐ 7 %  35 %  15 %  Code Minier 1995 

Sierra Leone  3,0 %  30 %  NA  Mine and Minerals Act 
2009 

Liberia  3,25 ‐ 4,5 %  30 %  NA  Mineral policy of Liberia 
2010 

R. Congo  3,0 %  30 %  10 %  Code Minier  2005 

Gabon  0,5 ‐ 5,0  35 %  NA  Code Minier 2000 

Cameroun  2,5 %  35 %  10 %  Code Minier 2001 

Sénégal  2,0 %  25 %  10 %  Code Minier 2004 
Source : Banque mondiale   
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120. Le  code  minier  distingue  différentes 
catégories  de  titres  miniers  :  (i)  pour  les 
opérations minières industrielles : permis de 
reconnaissance, permis de recherche, permis 
d’exploitation  ;  (ii)  pour  les  opérations 
minières  artisanales  :  autorisation 
d'exploitation  artisanale  ;  (iii)  pour  les 
substances  de  carrières  :  autorisation 
d'exploitation de carrières pour les carrières 
temporaires  et  permis  d'exploitation  de 
carrières pour les carrières permanentes. Les 
dispositions  spécifiques  applicables  aux 
différentes opérations minières sont décrites 
brièvement dans le tableau 11. 

121. Les  autorités  en  matière  d'instruction  et 
d'octroi  des  titres  et  droits miniers  sont  en 

pratique  multiples  (départementale, 
régionale  et  nationale).  L'intervention  de 
plusieurs  autorités,  souvent 
géographiquement distantes, peut influencer 
les délais de délivrance des titres et générer 
des  difficultés  de  centralisation  des 
informations relatives aux différents acteurs 
miniers.  

122. La  gestion  cadastrale  au  Cameroun  repose 
sur  des  principes  généraux  en  application 
dans  de  nombreux  pays.  Un  projet  de 
réforme du cadastre minier camerounais, qui 
selon  la  loi  n°001  du  16  avril  2001  portant 
code minier se limite à la mention de registre, 
serait en cours de préparation. 

Tableau 11. Principaux titres miniers au Cameroun  

Titre  Conditions exigées  Autorité 
d’octroi 

Validité 
Max. 

Renouvel. 
possibles 

Validité 
max. 
totale 

Superficie  Principales 
caractéristiqu
es 

1 ‐ Operations minières industrielles 
Permis de 
reconnais
sance 

Personne physique 
ou morale 

Ministère 
chargé 
des mines 

1 an   Sans limites  illimitée  10 000 km² un 
seul bloc de 
forme polygonale 

Non exclusif, 
Non 
transmissible 

Permis de 
recherche 

Personne physique 
ou morale 

Ministère 
chargé 
des mines 

3 ans   4 fois max. 
pour des 
périodes de 2 
ans 

11 ans  1000 km2 un seul 
bloc de forme 
polygonale 

Exclusif, 
cessible, 
transmissible 

Permis 
d'exploita
tion 

Titulaire de permis 
de recherche et 
conclusion d’une 
convention minière 

Président 
de la 
Républiqu
e 

25 ans  Illimité par 
périodes de 
10 ans jusqu'à 
épuisement 
du gisement 

Jusqu'à 
épuisem
ent du 
gisemen
t 

En fonction du 
gisement à 
exploiter, un seul 
bloc de forme 
polygonale 

Exclusif pour 
les substances 
couvertes, 
cessible, 
transmissible, 
amodiable 

2 ‐ Operations minières artisanales 
Autorisati
on 
d'exploita
tion 
artisanale 

Personne physique 
de nationalité 
camerounaise ayant 
une carte 
individuelle de 
prospecteur 

Délégué 
régional 

2 ans  Illimitée  Illimitée  100x100m sur 
une profondeur 
maximale de 30 m 

Exclusif, 
cessible, 
transmissible, 
amodiable 

Dispositions relatives aux substances de carrières 
1‐ carrières temporaires 

Autorisati
on 
d'exploita
tion de 
carrières 

Personne physique 
de nationalité 
camerounaise et 
aux sociétés de 
droit camerounais 

Ministère  
chargé 
des mines 

2 ans  Non 
renouvelable 

2 ans  Superficie définie 
dans l'acte 
d'attribution 

Non cessible, 
non 
transmissible, 

2‐ carrières permanentes 
Permis 
d'exploita
tion de 
carrières 

Personne physique 
de nationalité 
camerounaise et 
aux sociétés de 
droit camerounais 

Ministère 
chargé 
des mines 

5 ans  Illimitée par 
période de 3 
ans 

Sans 
limites 

Superficie définie 
dans l'acte 
d'attribution 

transmissible 

Source : Code minier, 2001 
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4.4 Gestion  environnementale  et 
sociale 

123. La richesse de la forêt et de la biodiversité au 
Cameroun  nécessite  de  bonnes  pratiques 
dans la gestion environnementale du secteur 
minier.  Le  cadre  légal  et  réglementaire 

impose  aux  opérateurs  miniers  le  respect 
général de l'environnement. L'article 124 du 
décret n°2002/1648 du 26 mars 2002  fixant 
les  modalités  d'application  de  la  loi  n°001 
rend obligatoire la présentation d'une étude 
d'impact environnemental, mais aucun arrêté 
n'a  encore été  fait pour  fixer  le  contenu de 
ladite étude. 

Figure 29. Conflits possiblesdes titres miniers – aires protégées 
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124. La  gestion  des  activités  d'exploration  et 
d'exploitation  minière  à  l'intérieur  ou  à 
proximité des zones protégées doit être bien 
clarifiée.  

125. De même que la gestion des chevauchements 
entre titres miniers d'une part, et UFA, forets 
communales  et  communautaires,  zones 
d'intérêt  cynégétique  et  zones  agro‐
industrielles,  d'autre part,  doit  être  clarifiée 
et  opérationnalisée.  Les  cartes  des  titres 
miniers  et  forestiers  (Atlas  Cameroun  "V3"‐ 
WRI/MINFOF,  2012)  montrent  de  larges 
superpositions (Figure 29). 

126. Sur le plan social, le Code minier camerounais 
reste  lacunaire  sur  la  participation  des 
communautés locales aux projets miniers.  

4.5 Eléments de conclusion 

127. Afin que le secteur minier puisse jouer un rôle 
majeur dans le développement du Cameroun, 
une  haute  priorité  doit  être  accordée  à 
l’élaboration  d’une  politique  minière 
cohérente et attractive où  les objectifs et  la 

stratégie du secteur minier sont bien clarifiés. 
Il est important de : 

• Définir avec clarté les rôles respectifs de 
l’Etat et des sociétés privées. 
• Améliorer la capacité administrative et le 

déficit  de  savoir‐faire  technique  des 
institutions du secteur. 
• Créer  une  Commission  Nationale 

Consultative  des  Mines,  pour  examiner  les 
dossiers  d’attribution  des  permis 
d’exploitation,  concessions  et  conventions 
minières (étude de faisabilité, étude d’impact 
environnemental et social et plan de gestion 
environnemental et social). 
• Créer  une  structure  chargée  de 

l’infrastructure géologique et de  l’inventaire 
minéral du type « Service géologique national 
» avec une autonomie de gestion, sous tutelle 
du Ministère. 
• Mettre  en  place  un  cadastre  minier 

intégré,  conçu  comme  une  unité 
spécifiquement dédiée à la gestion des titres 
miniers  et  exclusivement  responsable  de 
toute la chaîne de la concession des permis, 
depuis la demande jusqu’à l’octroi. 
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5 CONTRIBUTION DU SECTEUR MINIER A LA DIVERSIFICATION 

DE  L’ECONOMIE  CAMEROUNAISE  ET  AU  DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

5.1 Analyse  des  problématiques  du 
développement minier industriel : 
atouts et forces, faiblesses, défis et 
risques, opportunité 

128. Avec  des  conditions  de  marchés  mondiaux 
favorables,  la  mise  en  production  des 
ressources minérales  connues  et  identifiées 
pourrait avoir un impact très signifiant sur le 
PIB et sur le développement durable du pays, 
plus  particulièrement  celui  des  régions 
relativement  isolées  et  peu  peuplées.  Pour 
amorcer  le  développement  du  secteur 
minier,  la réalisation des  investissements en 
infrastructures  est  essentielle  sinon 
indispensable.  Les  actions  d’aménagement 
du  territoire,  objet  du  projet  SNADDT, 
contribueront  sans  doute  à  favoriser  le 
développement  du  secteur  minier  tout  en 
aidant  à  réduire  les  impacts  sociaux  et 
environnementaux négatifs, en particulier sur 
l'utilisation des terres et les flux migratoires, 
et en valorisant  les  impacts positifs. Afin de 
mieux  appréhender  les  problématiques 
potentielles  que  pourrait  provoquer  le 
développement  et  l’accroissement  de 
l’activité  minière,  une  analyse  SWOT  est 
réalisée dans l’objectif de mettre en évidence 
les  contraintes  futures  et  les  opportunités 
inhérentes au contexte Camerounais. 

129. Les  risques,  les  défis  et  les  menaces  sont 
purement  qualitatifs  et  basés  sur  des 
expériences dans des contextes similaires en 
Afrique  et  ailleurs.  Ils  nécessitent 
vraisemblablement  une  analyse  plus 
approfondie  pour  les  quantifier  et  être plus 
précis.  

5.1.1 Atouts et forces 

• Des  indicateurs  économiques 
encourageants ;  
• Un secteur énergétique à  fort potentiel 

(hydroélectrique, thermique) ;  
• Un potentiel minier considérable et très 

diversifié ;  
• Un contexte géologique très favorable à 

la présence de minéralisations conséquentes 
;  
• Des  gisements  reconnus  de  taille 

mondiale  et  ayant  de  très  bons  couples 
tonnage – teneur ;  
• Les  prévisions  publiées  par  les  grandes 

compagnies  minières  ou  les  consultants 
spécialisés  anticipent  une  très  forte 
croissance  de  la  demande  en  ressources 
minérales à moyen et long terme ;  
• Importance  stratégique  du  Cobalt,  du 

Nickel et du Titane, dont le potentiel est très 
important au Cameroun ;  
• Important  potentiel  en  minéraux 

industriels  et matériaux de  construction,  de 
viabilisation et d’ornementation. 
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5.1.2 Faiblesses 

• Une couverture photo‐géologique à des 
trop  petites  échelles,  insuffisante  pour 
l'exploration,  la  prospection  et  la  mise  en 
valeur du potentiel en  ressources minérales 
du Cameroun ;  
• Des  connaissances  sur  le  potentiel 

minier insuffisantes. L’inventaire minéral est 
incomplet et ne touche que 40 % du territoire 
camerounais  avec des mailles d’information 
très lâches ;  
• Une  dispersion  et  une  mauvaise 

organisation et gestion de l'information géo‐
scientifique. Les informations existantes sont 
dispersées  et  difficiles  d'accès  et  ne 
favorisent pas la promotion du secteur minier 
;  
• Insuffisance  et  inactivité  des  moyens 

d’analyse  et  de  caractérisation  minérales, 
indispensables  pour  la  promotion  des 
potentialités  en  ressources  minérales  du 
sous‐sol camerounais ;  
• Population  sans  tradition  et  sans 

compétence minière ou industrielle parmi les 
riverains des futurs sites d’extraction minière 
;  
• Les localités proches des futurs districts 

miniers  n’ont  pas  les  infrastructures  et  les 
services  nécessaires  pour  répondre  à 
d’éventuels flux migratoires ;  
• Infrastructure ferroviaire et axes routiers 

inexistants  ou  non  adaptés  au  trafic 
nécessaire à la construction et à l’exploitation 
des mines ;  
• Un  approvisionnement  en  énergie 

électrique actuel insuffisant pour l’extraction 
minière  
• Le manque de coordination transversale 

des  représentations  régionales  des 
ministères  chargés  des  mines  et  des 
infrastructures ;  
• Pour  l’or,  plus  de  90  %  du  tonnage 

exploité  au  Cameroun  provient  de 
productions  artisanales  exercées 
généralement  dans  un  cadre  informel  et 
constituant  un  véritable  fléau 
environnemental et social ; 

• Manque d’un registre public ainsi que la 
mise  en  pratique  de  procédures  non 
discrétionnaires, cohérentes dans  le registre 
du cadastre pour assurer la transparence de 
la  concession  des  droits  miniers  et  garantir 
leur sécurité ;  
• L'infrastructure routière est en mauvais 

état,  sur  plusieurs  tronçons  du  réseau 
existant,  entrainant  une  très  faible 
connaissance  du  potentiel  et  des  coûts 
d’exploration, de prospection, d’exploitation 
et de valorisation ; 
• La mauvaise disponibilité et  la  faiblesse 

des  structures  administratives,  plus 
particulièrement  les  structures  régionales, 
expliquent  le  manque  d’informations 
disponibles. Ces informations concernent, en 
particulier,  l’identification  des  potentialités 
de  matières  premières,  la  délimitation  et 
l’administration des concessions, 
• Une  activité  de  prospection  encore 

limitée  à  certaines  régions  et  certains 
minéraux ;  
• Une  partie  non  négligeable  de  la 

consommation  de  ciment  du  Cameroun 
venait  de  l’importation malgré  l’importance 
locale  des matières  premières.  La  rareté  en 
matériaux  de  construction  est  telle  que  les 
prix  sont  relativement  plus  chers  que  dans 
d’autres pays de la région 

5.1.3 Défis et menaces 

• Les synergies entre  le secteur minier et 
le  reste  de  l’économie  devraient  être 
optimisées tant au niveau national que local ;  
• Décloisonnement de  l’industrie minière 

pour  mieux  la  relier  à  d’autres  pans  de 
l’économie,  soit  directement  à  travers  la 
création  d’entreprises  et  d’activités 
industrielles  secondaires,  soit  indirectement 
en  assurant  une  meilleure  intégration  des 
infrastructures  associées  à  travers  les 
opportunités  qu’offrent  les  routes,  les 
chemins  de  fer,  les  ports  et  les  centrales 
électriques ;  
• Éventuelles chutes des prix, tel que c’est 

le  cas  actuellement  pour  le  fer  mettant  en 
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relief  des  défis  que  les  sociétés  devront 
relever ;  
• Les  impacts  économiques  positifs  ne 

seront  générés  qu’à  l’issue  d’efforts  et 
d’investissements conséquents et prolongés.  
• Coût  élevé  du  transport  des  matières 

premières qui peut gêner  le développement 
de l’industrie minérale ;  
• L’importation de main d’œuvre qualifiée 

pourrait entrainer des conflits sociaux,  
• L’éventuelle  migration  vers  les  zones 

minières  pourrait  submerger  les 
infrastructures et les ressources ;  
• Une  pression  accrue  sur 

l’environnement des centres miniers ;  
• Sans  l’encadrement  et  le  suivi 

nécessaire, le secteur peut se développer de 
manière  isolée du  reste  de  l’économie avec 
peu de retombées sur la population active et 
les communautés locales ;  
• Les  impacts positifs macroéconomiques 

pourraient  être  atténués  par  les  impacts 
négatifs  sur  les  plans  environnemental  et 
social ;  
• La  contribution  du  secteur  minier  à  la 

diversification  de  l'économie  camerounaise 
doit être bien préparée et optimisée grâce à 
un  effort  de  bonne  gouvernance  dans 
plusieurs  domaines  clefs  tels  que 
l’infrastructure,  l’emploi,  la  gestion  des 
revenus,  la  transparence  et  la  redevabilité 
sociale… ; 
• Sur  le  plan  des  infrastructures,  le 

gouvernement  camerounais  devra  faciliter 
leur  construction  et  négocier  les  conditions 
de leur accès ;  
• Des impacts négatifs sont à maitriser et 

à surveiller si l'on s'engage dans la voie d'une 
meilleure exploration et exploitation dans le 
secteur  minier.  Il  s'agit  d'impacts  négatifs 
prévisibles  sur  les  populations  et  les 
écosystèmes  :  bouleversements 
socioéconomiques  au  niveau  local, 
délocalisation des communautés, destruction 
des habitats naturels, pollution des eaux de 
surface,  des  nappes  phréatiques  et 
dégradation  des  sols  et  perte  de  la 
biodiversité ; 

• Mise  en  place  d’un  cadre 
d’industrialisation  minière  qui  puisse  être 
durable ; 
• Concilier  investissements  et 

développement  durable  (définir  un  cadre 
légal unique de gestion des conflits) ;  
• Chevauchement  des  zones 

d’exploitation  minière  sur  des  aires 
protégées,  des  concessions  forestières,  des 
zones agroalimentaires … ; 
• Le  cadre  légal  du  secteur  minier  doit 

évoluer pour créer des conditions favorables 
à  l’investissement  par  l'élaboration  d’un 
cadre législatif et fiscal équilibré, accueillant 
l’investissement  minier  et  préservant 
l’intérêt de l’État et des communautés locales 
;  
• Elaboration d’un cadre législatif et fiscal 

équilibré, accueillant l’investissement minier 
et  préservant  l’intérêt  de  l’Etat  et  des 
communautés locales ;  
• L’Etat  camerounais  doit  développer  et 

s’approprier  la  connaissance  géologique  et 
économique  de  son  potentiel  minier.  Cela 
suppose  un  investissement  beaucoup  plus 
important dans l’inventaire de ses ressources 
minières  et  dans  la  mise  en  place  de 
structures de promotion du potentiel minier ;  
• Une  main‐d’œuvre  qualifiée  serait  une 

solution à la carence récurrente ;  
• Une  administration  solide  et 

suffisamment  dotée  de moyens  humains  et 
financiers est une condition essentielle pour 
assurer  le  succès  des  stratégies  de 
développement durable du secteur minier ; 
• Bouleversements  socioéconomiques  au 

niveau  local,  délocalisation  des 
communautés,  destruction  des  habitats 
naturels,  pollution des  eaux de  surface,  des 
nappes  phréatiques  et  dégradation  des  sols 
et perte de la biodiversité ;  

5.1.4 Opportunités présentes et futures 

• Les  recettes  fiscales  issues  du  secteur 
minier  pourraient  changer  l’ordre  de 
grandeur des recettes non pétrolières,  
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• Le  potentiel  du  secteur  en  termes 
d’emplois  est  également  significatif  à 
l’échelle du secteur formel du Cameroun,  
• Le secteur peut également se révéler un 

important catalyseur de développement des 
infrastructures.  Le  volume  des  minerais 
produits serait très important et mobiliserait 
des  infrastructures  de  transport  routier, 
ferroviaire,  portuaire  et  d’énergie 
considérables,  
• L’intégration  en  aval  augmenterait  la 

valeur ajoutée sur le territoire, 
• Retombées  positives  sur  l’emploi, 

l’enseignement et la formation, la fourniture 
de  produits  et  de  services  et  sur  la 
construction de l’infrastructure,  
• Le  développement  minier  représente 

une activité industrielle créatrice de richesse 
pour toutes les parties prenantes incluant les 
citoyens,  les  gouvernements  et  les  sociétés 
minières,  
• Participation à l’essor des communautés 

locales en particulier en améliorant le niveau 
d’éducation et de formation professionnelle, 
• Pour  la  société  civile  et  les 

gouvernements,  le  développement  minier 
responsable  représente  de  nombreuses 
opportunités  pour  créer  de  nouvelles 
infrastructures  dans  des  territoires  qui  en 
sont  dépourvus  et  contribuer  à  la  richesse 
collective au moyen des investissements qui 
sont réalisés,  
• Contrairement  aux  hydrocarbures  qui 

procurent  essentiellement  des  ressources, 
l’activité  minière  fait  émerger  des 
agglomérations importantes. La durée de vie 
d'une mine est également plus longue,  
• Création d’une dynamique régionale par 

la valorisation des matériaux de construction 
sur  place  (briqueteries,  verreries,  poterie, 
carrelages et faïences...). 

5.1.5 Dysfonctionnements et risques 

• L’afflux de population vers les nouveaux 
centres miniers serait très important,  
• Les éventuelles chutes des prix mettront 

en  relief  des  risques  liés  à  l’accès  aux 
financements,  aux  compétences  et  aux 
techniques, 
• Obstacles  à  l’entreprenariat  :  fiscalité, 

corruption,  accès  aux  crédits,  formalités 
administratives, concurrence déloyale … 
• Le secteur minier représente une partie 

insignifiante du Produit intérieur brut (moins 
de  1%)  et  ce  malgré  les  ressources 
considérables que recèlent  le sol et  le sous‐
sol camerounais,  
• Les  impacts  environnementaux 

cumulatifs  ne  sont  pas  connus  pour  les 
projets miniers,  
• Les  schémas  d’aménagement  du 

territoire ne peuvent pas être optimisés,  
• L’industrie  extractive  est 

essentiellement  focalisée  sur  la  production 
artisanale de pierres précieuses,  
• Pour  l’Or,  plus  de  90  %  du  tonnage 

exploité  au  Cameroun  provient  de 
productions  artisanales  exercées 
généralement dans un cadre informel,  
• Multiplicité  des  autorités  en  matière 

d’instruction et d’octroi des titres miniers et 
autres  droits  miniers,  surtout  pour  les 
opérations minières artisanales,  
• Conflits  liés  aux  chevauchements  des 

zones  d’exploitation  minière  sur  des  aires 
protégées.  
• Si  les  principaux  objectifs  de  l’analyse 

portent  sur  le  développement  du  secteur 
minier et  l’accroissement de sa contribution 
dans  l’économie  camerounaise,  le  lien  avec 
l’aménagement  du  territoire  constitue 
également un objectif de taille. 
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5.2 Perspectives  de  développement 
du  secteur  minier  :  zones 
géographiques à fort potentiel  

130. Il  ressort  clairement de  l'état de  lieux et du 
diagnostic  ainsi  que  de  l'analyse  des  points 
forts  et  des  défis  du  secteur  minier 
camerounais,  que  le  développement 
rationnel  planifié  de  ce  secteur  sera  d’une 
importance  capitale  pour  la  réalisation  des 
objectifs de développement à moyen  terme 
et à long terme du Cameroun comme indiqué 
dans le DSCE 2010. 

131. De 2010 à 2014, seules les régions du littoral, 
du  Centre,  de  l'Est,  du  Sud‐ouest  et  de 

l’Adamaoua  ont  apporté  une  contribution 
dans le PIB national. Il s’avère ainsi nécessaire 
d’orienter  les  efforts  vers  la  création  des 
conditions  nécessaires  au  développement 
desdites potentialités. 

132. La  détermination  de  la  contribution  du 
secteur  minier  à  l’économie  et  au 
développement  durable  au  Cameroun  n’est 
pas facile et toute tentative de projection de 
la production minière dépend de nombreux 
paramètres  spécifiques  à  chaque  gisement 
(certification  des  réserves,  décision  de 
l’investissement  dans  le  contexte  des 
marchés  mondiaux  souvent  incertain, 
infrastructures  couteuses  dans  des 
conditions géographiques difficiles ...). 

 

Tableau 12. Industrie extractive, contribution du PIB régional dans le total du PIB national % 

  Cameroun  Adamaoua  Centre  Est  Extrême‐
Nord  Littoral  Nord  Nord‐

Ouest  Ouest  Sud  Sud‐
Ouest 

2010  5,12  0,60  0,81  0,81  0,00  1,42  0,00  0,37  0,35  0,15  0,62 

2011  4,60  0,54  0,73  0,71  0,00  1,28  0,00  0,33  0,31  0,14  0,56 

2012  4,55  0,54  0,73  0,70  0,00  1,28  0,00  0,32  0, 30  0,13  0,55 

2013  4,69  0,56  0,76  0,71  0,00  1,32  0,00  0,33  0,31  0, 14  0,57 

2014  5,05  0,61  0,82  0,75  0,00  1,43  0,00  0,36  0,33  0,14  0,61 
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57 133. En dépit des problématiques déjà évoquées, 
le secteur minier camerounais semble être à 
un  tournant  de  son  développement.  Un 
nombre significatif de projets se trouve à un 
stade  de  faisabilité  et  de  préfaisabilité  et 
l'exploitation  de  certains  gisements  semble 
voir le jour prochainement. La répartition des 
gisements  identifiés,  de  l’activité  de 
recherche et de prospection minière actuelle 
et enfin le développement de la mécanisation 
de  l’artisanat  minier,  permettent  de  définir 
des  zones  à  fortes  perspectives  pouvant 
devenir  dans  l'avenir  des  pôles  de 
développement  minier  et  industriel.  Ces 
pôles  pourront  contribuer  au 
désenclavement  de  certaines  régions  du 
Cameroun,  à  la modernisation  des  voies  de 
communication  et  au  développement 
régional.  Ces  zones  se  répartissent  sur 
l'ensemble du territoire camerounais comme 
suit : 

• La zone (I) occupe la partie centrale de la 
région  de  l'extrême Nord,  aux  environs  des 
villes de Maroua, Mora et Logone Birni. Elle 
sera  essentiellement  axée  sur  les 
exploitations  artisanales  de  l'or  et  des 
quartzites  et  les  fortes  présomptions 
d'hydrocarbures  du  bassin  intracontinental 
de  Logone  Birni  qui  fait  voisinage  avec  le 
bassin de Doba au Tchad où on exploite du 
pétrole. 
• La  zone  (II)  couvre  la  partie 

septentrionale  de  la  région  du  Nord  et 
s’organise  sur  les  villes  de Garoua,  Figuil  et 
Guider.  Ce  pôle  minier  reposera 
principalement sur l'extraction des minéraux 
industriels et des matériaux de construction 
et  d'ornementation  (marbre,  calcaire,  sable 
et argile...) et leur valorisation. 

• La zone (III) se situe dans la partie centro 
‐ méridionale de  la  région du Nord. Ce pôle 
minier qui est Centré sur les villes de Poli, Rey 
Bouba  et  Tcholiré  sera  essentiellement  axé 
sur  l'extraction  artisanale  de  l'or  et  le 
gisement  d'uranium  de  Poli  en  cours  de 
reconnaissance. 
• La zone (IV) occupe le Centre de la région 

de  l'Adamaoua  et  englobe  les  villes  de 
Ngaoundéré,  Ngaoudal  et  Tibati.  Elle  sera 
plus  particulièrement  axée  sur  l'extraction 
artisanale de l'or et les gisements de bauxite 
de Minim‐Martap et Ngaoundéré en cours de 
préparation. 
• La  zone  (V)  couvre  les  secteurs  de 

l'extrême  Sud‐Ouest  de  la  région  de 
l'Adamaoua et s’organise autour des villes de 
Banyo  et  Bankim.  C’est  un  pôle  minier  qui 
sera  centré  sur  l'extraction  artisanale  du 
saphir et de l'or et le gisement de cassitérite 
de Mayo Darlé en cours de reconnaissance. 
• La  zone  (VI)  occupe  les  domines 

géographiques de l’extrême Sud oriental de la 
région de l’Adamaoua ainsi que le Nord et le 
Centre‐Est de la région de l’Est. Ce pôle minier 
qui  sera  centré  sur  les  villes de Bétaré Oya, 
Batouri  et  Yokadouma,  se  basera  sur 
l'exploitation  artisanale  semi  ‐mécanisée  de 
l'or et du diamant ainsi que les gisements d’or 
primaire en cours de reconnaissance dans les 
secteurs de Bétaré Oya et Batouri. 
• La zone (VII) se situe dans les parties Sud 

orientales  de  la  région  de  l'Est,  dans  les 
secteurs  des  villes  de  Youkadouma  et 
Moloundou.  Ce  pôle minier  se  développera 
autour  des  exploitations  artisanales  semi‐ 
mécanisée de l'or et du diamant ainsi que les 
gisements de diamant de Mobilong. 
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Figure 30. Perspectives de développement du secteur minier 
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• La  zone  (VIII)  couvre  les  domaines 
géographiques  de  l'extrême  Sud  occidental 
de la région de l'Est et s’organise autour des 
villes  de Mbalam,  Lomié  et Ngoyla.  Ce pôle 
minier  sera  axé  essentiellement  sur  les 
grands  gisements  de  Nickel‐Cobalt‐
Manganèse et de fer en cours de préparation. 
• La  zone  (IX)  occupe  le  Centre  Est  de  la 

région du Sud. Elle s’organisera sur les villes 
de  Djoum  et  Sangmelima  et  sera  axée 
essentiellement sur  les grands gisements de 
fer en cours de reconnaissance de Nkout en 
plus des  exploitations  artisanales d'or  et  du 
gisement d’or en cours de reconnaissance de 
Djoum III. 
• La  zone  (X)  se  situe  dans  la  partie 

méridionale de la région du Centre au niveau 
des  villes de Yaoundé, Nanga Eboko, Obala, 
Mbalmayo  et  Eséka.  Elle  sera  axée  sur  les 
exploitations  artisanales  du  rutile  et  du 
disthène,  mais  également  des  nombreux 
gisements  d'argile  pour  le  développement 
d'une  industrie de produits  rouges  (Briques, 
Tuiles, Faïence...). 
• La zone (XI) occupe l'extrême Ouest de la 

région du Sud et s’organise autour des villes 
de  Lolodorf,  Bipindi,  AkomII,  et  Ma'an.  Ce 
pôle  minier  sera  axé  sur  les  exploitations 
artisanales  d'or,  mais  surtout  sur  les 
gisements de fer des Mamelles et du Ntem et 
le  gisement  d'uranium  en  cours  de 
reconnaissance de Lolodorf. 

• La  zone  (XII)  couvre  les  domaines 
géographiques de la partie occidentale de la 
région du Littoral et s’organise sur les villes de 
Douala, Mbanga,  et Mouanka.  Ce  pôle  sera 
axé  sur  les  exploitations  des  minéraux 
industriels  et  matériaux  de  construction 
(sable,  calcaire,  Pouzzolane...)  et  leur 
valorisation. 
• La zone (XIII) occupe le Centre occidental 

de  la région du Sud‐Ouest et  l'extrême Sud‐
Ouest de la région de l'Ouest et intéresse les 
villes d’Eyumojok, Mamfe, Dschang, Fontem 
et Kékem. Ce pôle sera organisé autour des 
exploitations  artisanales  de  saphir,  les 
gisements  de  bauxite  de  Fongo  Tongo  en 
cours  de  reconnaissance  et  le  potentiel  en 
hydrocarbures du bassin de Mamfé. 

134. Il  parait  évident  que  les  infrastructures  de 
base, le cadre légal et réglementaire ainsi que 
la bonne gestion du secteur minier pourraient 
jouer un rôle primordial dans le processus de 
développement  du  secteur  minier.  La 
stabilité  de  la  législation  minière,  la 
prédictibilité de son interprétation et sa mise 
en  œuvre  d'une  manière  efficace  et 
transparente,  le  régime  fiscal,  la  gestion 
cadastrale  et  les  aspects  environnementaux 
et  sociaux  sont  de  grands  atouts  pour  le 
développement du secteur. 
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Figure 31. Perspectives de développement du secteur minier 
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• La  zone  (VIII)  couvre  les  domaines 
géographiques  de  l'extrême  Sud  occidental 
de la région de l'Est et s’organise autour des 
villes  de Mbalam,  Lomié  et Ngoyla.  Ce pôle 
minier  sera  axé  essentiellement  sur  les 
grands  gisements  de  Nickel‐Cobalt‐
Manganèse et de fer en cours de préparation. 
• La  zone  (IX)  occupe  le  Centre  Est  de  la 

région du Sud. Elle s’organisera sur les villes 
de  Djoum  et  Sangmelima  et  sera  axée 
essentiellement sur  les grands gisements de 
fer en cours de reconnaissance de Nkout en 
plus des  exploitations  artisanales d'or  et  du 
gisement d’or en cours de reconnaissance de 
Djoum III. 
• La  zone  (X)  se  situe  dans  la  partie 

méridionale de la région du Centre au niveau 
des  villes de Yaoundé, Nanga Eboko, Obala, 
Mbalmayo  et  Eséka.  Elle  sera  axée  sur  les 
exploitations  artisanales  du  rutile  et  du 
disthène,  mais  également  des  nombreux 
gisements  d'argile  pour  le  développement 
d'une  industrie de produits  rouges  (Briques, 
Tuiles, Faïence...). 
• La zone (XI) occupe l'extrême Ouest de la 

région du Sud et s’organise autour des villes 
de  Lolodorf,  Bipindi,  AkomII,  et  Ma'an.  Ce 
pôle  minier  sera  axé  sur  les  exploitations 
artisanales  d'or,  mais  surtout  sur  les 
gisements de fer des Mamelles et du Ntem et 
le  gisement  d'uranium  en  cours  de 
reconnaissance de Lolodorf. 

• La  zone  (XII)  couvre  les  domaines 
géographiques de la partie occidentale de la 
région du Littoral et s’organise sur les villes de 
Douala, Mbanga,  et Mouanka.  Ce  pôle  sera 
axé  sur  les  exploitations  des  minéraux 
industriels  et  matériaux  de  construction 
(sable,  calcaire,  Pouzzolane...)  et  leur 
valorisation. 
• La zone (XIII) occupe le Centre occidental 

de  la région du Sud‐Ouest et  l'extrême Sud‐
Ouest de la région de l'Ouest et intéresse les 
villes d’Eyumojok, Mamfe, Dschang, Fontem 
et Kékem. Ce pôle sera organisé autour des 
exploitations  artisanales  de  saphir,  les 
gisements  de  bauxite  de  Fongo  Tongo  en 
cours  de  reconnaissance  et  le  potentiel  en 
hydrocarbures du bassin de Mamfé. 

135. Il  parait  évident  que  les  infrastructures  de 
base, le cadre légal et réglementaire ainsi que 
la bonne gestion du secteur minier pourraient 
jouer un rôle primordial dans le processus de 
développement  du  secteur  minier.  La 
stabilité  de  la  législation  minière,  la 
prédictibilité de son interprétation et sa mise 
en  œuvre  d'une  manière  efficace  et 
transparente,  le  régime  fiscal,  la  gestion 
cadastrale  et  les  aspects  environnementaux 
et  sociaux  sont  de  grands  atouts  pour  le 
développement du secteur. 
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1 INTRODUCTION 

1. L’industrie s’illustre assurément comme le 
moteur  essentiel  de  la  croissance  et  du 
développement économique et social (Lall, 
2005; Rodrik, 2007; Hesse, 2008). En effet, 
dans l’économie moderne, une croissance 
forte, rapide et durable a impliqué presque 
toujours un processus d’industrialisation et 
en  particulier  le  développement  de  la 
production  manufacturière  (Szirmai, 
2009).  

2. Sur  le  plan  économique,  paraphrasant 
l’économiste  S.  Kuznets  (1971), 
l’augmentation  de  la  production 
industrielle a un effet sur la croissance du 
Produit  intérieur  brut  (PIB).  Elle  permet 
d’accroître  l’exportation  de  produits 
manufacturés,  et  par  conséquent  de 
diversifier  les  sources  de  devises 
étrangères  pour  les  nécessités  de 
l’économie  d’un  pays,  et  de  passer  ainsi 
l’étape de  l’économie de  substitution des 
importations. L’industrie permet d’assurer 
la transition d’une économie basée sur des 
activités  à  faible  productivité  vers  une 
économie  basée  sur  des  activités  à  forte 
productivité.  

3. Sur  le  plan  social,  elle  contribue  à  la 
réduction du chômage et de la pauvreté en 
créant  des  emplois  de  masse,  et  en 
concourant ainsi à élever  le niveau de vie 
des  populations.  Ainsi,  «  c’est  grâce  à 
l’industrialisation  qu’au  début  du  20e 
siècle, l’Europe occidentale, l’Amérique du 
Nord,  l’URSS  et  le  Japon  ont  réussi  leur 
développement.

Depuis sa naissance en Angleterre à la fin 
du  XVIIIème  siècle,  aucun  pays  ne  s’est 
développé  sans  industrialisation  (Norro, 
1994  :174)  ».  L’importance  du  secteur 
industriel  reste  également  un  critère  de 
distinction pour les « pays qui prétendent 
à une gouvernance élitaire du monde (« G7 
»,  «  G8  »,  groupe  «  des  pays  les  plus 
industrialisés » (Lévy et Lussault : 506), ou 
pour les pays en développement (PED) qui 
accèdent  à  un  certain  stade  de 
développement  (les  «  NPI  »,  les  «  pays 
émergents » tels que les « BRICS »).  

4. L’industrie  est  aussi  une  activité 
d’organisation  et  de  structuration  de 
l’espace,  et  la  gestion  de  l’activité 
industrielle dans un territoire donné reste 
capitale  dans  la  prise  en  compte  du 
développement durable.  

5. Les pays industrialisés et développés (PID) 
se  caractérisent  par  des  paysages  bien 
structurés,  y  compris  avec,  depuis  les 
années  1970,  l’intégration  des 
préoccupations environnementales dans le 
développement  économique,  social  et 
spatial.  Dans  ces  PID,  les  ressources 
naturelles d’abord, puis la technologie et le 
sens élevé de l’inventivité, tout cela allié à 
de bonnes politiques industrielles, ont été 
mis  à  contribution  pour  bien  gérer 
l’investissement  productif  et  avoir  un 
développement  industriel  continu  et 
durable, dans le respect d’une planification 
spatiale bien pensée. 
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6. Par ses effets d’entraînement sur les deux 
autres  secteurs  de  l’activité  économique, 
et  par  son  importance  dans  la  structure 
économique du pays,  le secteur  industriel 
constitue  donc  un  point  d’ancrage 
essentiel  de  la  croissance,  autour  duquel 
peut s’articuler la création de richesses et 
la  lutte contre  la pauvreté (Plan directeur 
d’industrialisation,  2012).  Il  est  par 
conséquent  primordial  que  le 
développement  industriel  s’insère 
logiquement dans le cadre d’une politique 
volontariste cohérente de développement, 
qui  garantisse  l’amélioration  de  sa 
productivité,  son  efficacité  et  sa 
compétitivité.  

7. Compte  tenu  de  ses  caractéristiques 
particulières,  concernant  notamment  le 

développement  local,  la  forte 
consommation  spatiale  et  les  atteintes 
environnementales  par  des  pollutions 
multiformes,  l’industrialisation  mérite  de 
se  concevoir  comme un  facteur  privilégié 
de  la  politique  d’aménagement  du 
territoire  et  de  protection  de 
l’environnement.  Et  comme  l’attestent 
Pascal  Baud,  Serge  Bourgeat,  Catherine 
Bras  (2008),  le processus d’aménagement 
du territoire a une dimension historique ; il 
intègre  la  notion  de  temporalité  et  il 
suppose un état des  lieux,  l’état des  lieux 
diagnostic que présente  le volet  industrie 
s’avère  donc  être  une  nécessité  dans  le 
cadre  de  l’élaboration  d’un  schéma 
d’aménagement du territoire. 
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2 DOMAINE DE L’INDUSTRIE ET ATOUTS DU DEVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL AU CAMEROUN

2.1 Délimitations  du  domaine  de 
l’industrie  et  des  activités 
industrielles 

 

 

8. Cette définition de l’industrie dans le sens 
large  correspond  au  secteur  secondaire 
dans la classification ternaire des activités 
économiques, mais également au sens de 
la  Comptabilité  nationale,  de  l’Institut 
National  de  la  Statistique  (INS)  du 
Cameroun, et du recensement général des 
entreprises (RGE/2009) réalisé par l’INS en 
2009,  et  du  tous  les  documents  dont  les 
données  sont  le  plus  largement  utilisées 
dans  ce  volet.  L’industrie  dans  son  sens 
étroit  ne  couvre  que  les  activités 
manufacturières ou de transformation.  

9. Si  la  définition  de  l’industrie  n’est  pas 
unanime pour  les  auteurs,  la délimitation 
du domaine des  activités  industrielles  est 
encore  plus  difficile,  à  cause  de 
l’omniprésence  de  l’artisanat  et  des 
activités du  secteur  informel,  notamment 
dans  l’économie  des  PED.  Au  Cameroun 
par exemple en 2010,  le  secteur  informel 
occupait  92  %  de  la  population  active 

(Tableau  1).  Pour  sa  part,  le  RGE/2009 
révèle  que  57,1%  des  entreprises 
camerounaises ne tiennent pas du tout de 
comptabilité  écrite.  Les  nomenclatures 
officielles  ont  par  conséquent  été 
élaborées par  les services statistiques des 
États  ou  des  grandes  organisations 
internationales  pour  limiter  cette 
controverse,  que  ce  soit  dans  les  PID  ou 
dans les PED. 

Tableau 1. Répartition des actifs occupés par situation d’activité en 
2010 (%) 

Situation 
d’activité

Répartition des actifs occupés par lieu de 
résidence et par genre 

Urbain Rural Hommes  Femmes  Ensemble

Public  8,8  1,8  5,4  2,2  3,8 

Privé 
formel  10,7  1,6  6,5  1,9  4,2 

Informel 
agricole  16,0  82,3  58,6  68,6  63,5 

Informel 
non 

agricole 
64,6  14,2  29,6  27,3  28,5 

Ensemble 100  100  100  100  100 

Source :INS, 2010. Annuaire Statistique du Cameroun, chap. 8 

10. Néanmoins,  la  classification  des  activités 
industrielles  par  sous‐secteur  et  par 
branche  s'impose  un  peu  partout 
notamment  à  travers  les  nomenclatures 
officielles  élaborées  par  les  services  de 
statistiques  des  Etats  et  des  grandes 
organisations  internationales.  Il  s'agit  des 
sous‐secteurs suivants : 

• industries  extractives  :  elles  regroupent 
toutes  les  activités  qui  prélèvent  des 
ressources  du  sous‐sol  qu'il  s'agisse  des 
mines ou des carrières. 

• industries  manufacturières  ou  de 
transformation  :  c'est  le  sous‐secteur  par 
excellence  de  l'industrie.  Il  englobe 
l'ensemble des activités dont la finalité est, 
à  partir  d'une  ou  de  plusieurs  matières 

Pour Claude Cabanne (1984) qui en donne une 
définition détaillée, l’industrie c’est l’ensemble 
des  activités  qui,  par  la  mise  en  œuvre 
collective  des  moyens  de  production  (terre, 
capital, travail, intelligence, …) permettent de 
transformer  par  une  série  d’opérations 
successives effectuées à l’aide de machines de 
plus en plus automatisées, de la matière issue 
de  la  sphère  géo‐biologique  (ressources  de 
l’air,  du  sol,  des  eaux)  en  produits  fabriqués 
destinés  à  la  satisfaction  des  besoins  de 
l’homme  qui  les  fera  disparaître  par  leur 
utilisation. 
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premières  ou  produits  semi  élaborés,  de 
fabriquer  des  produits  de  nature 
différente,  en  grand  nombre  ou  en 
quantité  importante,  à  l'aide des moyens 
techniques, dans une structure particulière 
appelée usine. 

• La  production  et  la  distribution 
d'électricité, de gaz et d'eau, qui constitue 
un  sous‐secteur  très  composite  dans  ses 
fonctions et dans ses modes de production. 

• La construction ou génie‐civil : il s'agit d'un 
vaste  secteur  qui  peut  représenter  10  à 
20% des emplois industriels d'une région. 

11. Chacun de ces sous‐secteurs est à son tour 
subdivisé  en  branches.  Dans  la 
Nomenclature  d'Activités  du  Cameroun 
(NACAM)  les  activités  du  secteur 
secondaire correspondent aux branches 6 
à 30 (Tableau 7).  

2.2 Un  important  potentiel  naturel 
pour le développement industriel 

12. La  situation  géographique  du  Cameroun, 
ouverte sur l'Océan Atlantique, y a permis 
la construction d'infrastructures portuaires 
polarisatrices  des  activités  économiques 
aussi  bien  internes  qu'extérieures  au 
territoire national, mais aussi des réseaux 
de transport.  

13. Le potentiel  hydroélectrique  camerounais 
est aujourd'hui estimé à 294000 GWh et le 
potentiel économiquement " équipable ", à 
116 000 GWh. Il place le Cameroun en tête 
des pays  africains  après  la RDC qui  est  le 
plus grand " gisement " mondial d'énergie 
hydraulique. 

14. Par ailleurs, le Cameroun est producteur de 
pétrole  depuis  1977  et  ceci  malgré  une 
baisse régulière de la production, 116 000 
barils par jour en 2000 à 85 000 barils par 
jour en 2007 (SNH, MINEFI 2006, 2007). La 
production moyenne est de 34 millions de 
barils  par  an.  Mais  les  réserves  sont 
modestes, estimées à 250 millions de barils 
au  31  décembre  2006,  et  les  recherches, 
surtout  offshore,  se  poursuivent.  Les 
réserves  prouvées  de  gaz  naturel  du 

Cameroun  s'élèvent,  quant  à  elles,  à  186 
milliards  de m³  pour  un  potentiel  de  570 
milliards de m³.  

15. En  ce  qui  concerne  les  autres  énergies 
renouvelables,  le  potentiel  en  énergie 
solaire est abondant et disponible sur tout 
le territoire national. La zone méridionale, 
plus  humide,  reçoit  une  insolation 
moyenne de 4kWh/j/m² dont 50% est du 
rayonnement  diffus.  La  zone 
septentrionale, plus aride et sèche dispose 
d'un  ensoleillement  régulier.  L'irradiation 
solaire  reçue  dans  cette  zone  est  de  5,8 
kWh/j/m²  en  moyenne  dont  42%  de 
rayonnement  diffus  (Nkué  et  Njomo, 
2009).  Le  potentiel  éolien  est  difficile  à 
exploiter  parce  que  les  vents  dépassent 
rarement  une  vitesse  de  5  m/s  sur  le 
continent  (PANERP,  2007  "  Plan  d'Action 
National pour la Réduction de la Pauvreté 
", juin 2007). Des vitesses de 4,0 à 4,60 m/s 
sont  pourtant  régulièrement  enregistrées 
dans  les régions du Nord et de  l'Extrême‐
Nord. 

16. Le  potentiel  minéral  est  constitué  de  la 
bauxite  avec  1040  millions  de  tonnes 
réparties  dans  les  trois  sites  que  sont 
Ngaoundal, Minim Martap et Fongo Tongo, 
certes,  avec  une  teneur  générale  en 
alumine de 41%, c'est‐à‐dire à la limite du 
seuil  de  rentabilité  ;  d'autres  activités 
d'exploration  de  bauxite  se  poursuivent 
notamment  à  Mandum  et  Bisok  ;  du  fer 
avec 240 millions de tonnes de minerais à 
Mamelles au sud de Kribi pour le gisement 
le  plus  connu  et  le  moins  difficilement 
exploitable ; du calcaire, 600 000 tonnes et 
du marbre 2,5 millions de  tonnes  à  Figuil 
dans le Nord du pays. D'autres dotations de 
moindre  importance  quantitative  et 
qualitative  sont  :  le  cobalt,  le  nickel,  la 
cassitérite, le cuivre, les rutiles, le disthène, 
l'or  (au  moins  140  cibles  aurifères  sont 
identifiées  au  Cameroun  s'étendant  sur 
une  superficie  de  20  000  km2  dans  les 
localités  de  Colomines,  Bétaré‐Oya  et 
Batouri),  le  manganèse  et  l'argile.  Les 
réserves  identifiées  de  diamant  du 
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gisement  de  Mobilong  (Région  de  l'Est‐
Cameroun)  s'élèvent  à  750  millions  de 
carats environ. En 2012, le Cameroun a été 
admis  au  processus  de  Kimberley  sur  la 
certification  des  diamants.  Les  réserves 
probables  d'uranium  sont  estimées  à  13 
125  tonnes  contenant  0,1  %  d'uranium 
dans  la  région  de  Poli  et  11  000  tonnes 
dans la localité de Lolodorf. Deux permis de 
recherche  concernent  les  gisements  de 
Kitongo et de Lolodorf sur des concessions 
de 2258 km2 et de 501km2 respectivement. 
Plusieurs  autres  cibles  ont  été  mises  en 
évidence dans la série du Dja et aux séries 
du Bas‐Nyong. 

17. Le  domaine  forestier  camerounais  est 
constitué  à  56  %  de  forêts  ombrophiles 
sempervirentes. Le potentiel floristique est 
riche  et  diversifié.  Il  abrite  plus  de  8  000 
espèces de plantes supérieures et plus de 
la  moitié  des  espèces  d'oiseaux  et  de 
mammifères africains. Sur les 22,5 millions 
d'ha,  17,5  sont  exploitables  pour  le  bois 
d'œuvre.  Le  potentiel  exploitable  est 
composé de plus de 300 espèces d'arbres 
commercialisables  dont  une  soixantaine 
seulement est exploitée actuellement. Sur 
la base des conditions actuelles du marché 

du bois,  ce potentiel exploitable s'élève à 
environ 750 millions de m³. À ce potentiel, 
il faut ajouter, les autres produits forestiers 
(plantes  médicinales,  plantes  nutritives, 
plantes  de  services,  etc.)  dont  les 
possibilités  sont  aussi  diversifiées  et 
importantes. 

18. Le Cameroun dispose d'un potentiel de 9,2 
millions  d'hectares  de  terres.  Le  réseau 
hydrographique est très dense et favorable 
au développement des activités de pêche 
maritime,  continentale  et  d'aquaculture. 
Les  terres  cultivées  portent  les  grandes 
plantations  (de  caféiers,  cacaoyers, 
palmiers à huile, cotonniers, hévéa, canne 
à sucre,  thé,  tabac, bananiers) sur 5 à 7% 
de  ces  surfaces,  et  des  possibilités  sont 
variées pour des productions agricoles (riz, 
manioc,  maïs,  arachide,  banane‐plantain, 
les fruits divers et les produits maraîchers), 
toutes susceptibles, à une large échelle de 
production,  de  constituer  des  matières 
premières  pour  les  industries 
agroalimentaires.  La  pêche  et  surtout 
l'élevage,  sont  des  atouts  déjà  exploités 
dans  le  domaine  industriel  bien 
qu'insuffisamment.   
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Figure 1. Répartition géographique de l’industrie camerounaise par sous‐secteur d’activité 
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2.3 Politique  industrielle  et 
organismes de soutien 

19. Pour  tous  les  développements  qu'elle 
apporte,  l'industrialisation  préoccupe  les 
pouvoirs  publics  dans  tous  les  pays.  Et  la 
politique industrielle qu'ils élaborent " est 
l'expression  du  pouvoir  de  l'État  (…)  à 
contraindre  l'activité  industrielle  dans  un 
cadre d'évolution choisi et/ou dicté par le 
contexte international " (Seck, 1993). C'est 
une grande vision, qui se concrétise par un 
ensemble  de  mesures  législatives  et 
réglementaires propices à ce grand objectif 
de  développement  économique  et  social. 
Les  pays  aujourd'hui  appelés  PED  en 
général, et ceux de l'Afrique subsaharienne 
en  particulier  ont  expérimenté,  depuis  la 
fin de la deuxième guerre mondiale jusqu'à 
présent,  différentes  stratégies 
d’industrialisation.  Elles  sont  mises  en 
œuvre  par  les  États  pour  atteindre  des 
objectifs  fixés  dans  leur  politique 
industrielle.  Dans  ce  cadre,  les  pouvoirs 
publics  camerounais  se  sont  toujours 
impliqués  pour  attirer  et  inciter  à 
l'investissement productif étranger et pour 
favoriser  l'entreprenariat  privé  national, 
mais aussi pour doter chacune des régions 
du  pays  d'activités  économiques  de 
production  suivant  ses  potentialités 
naturelles. 

2.3.1 Période coloniale 

20. Comme  dans  la  plupart  des  pays  de 
l'Afrique  subsaharienne,  il  n'apparaît 
aucune  politique  d'industrialisation 
clairement  exprimée  au  cours  de  cette 
période.  Mais  dans  le  cadre  d'une 
planification économique élaborée à partir 
de  la métropole  et  financé  par  les  Fonds 
d'Investissement  et  de  Développement 
Economique  et  Social  (FIDES),  un  certain 
nombre de grandes réalisations ont pu être 
effectives  tels  que  :  l'aménagement  des 
grands axes routiers et  la construction du 
pont sur  le Wouri  ;  l'agrandissement et  la 
modernisation  du  port  de  Douala  ;  le 
renouvellement  des  chemins  de  fer  et  la 

construction  du  barrage  hydroélectrique 
sur la Sanaga à Edéa. Ces travaux ont posé 
de  réelles  bases  au  développement  des 
dites  infrastructures.  Mais,  le  potentiel 
industriel est resté extrêmement réduit et 
les  matières  premières  demeuraient 
presqu'entièrement  exportées  à  l'état 
brut. 

2.3.2 De l'indépendance en 1960 jusqu'à 
la récession des années 1980‐1990 

21. Les  stratégies  de  l'industrialisation  par 
substitution  d'importations  (ISI)  et  de 
l'industrialisation  par  substitution 
d'exportations (ISE) ou " la valorisation des 
ressources  primaires  pour  la  promotion 
des exportations " ont été rigoureusement 
élaborées  dans  le  cadre  des  5  Plans 
quinquennaux  de  développement 
économique  et  social  mis  en  œuvre  de 
1960  à  1986,  et  adossées  sur  deux 
principes  de  la  politique  économique  de 
l'Etat  à  savoir  "  le  développement 
autocentré " et " le libéralisme planifié ". 

22. L'ISI  est  une  stratégie  d'industrialisation 
qui  consiste  à  garantir  une  offre  de 
productions  nationales,  pour  lesquelles 
une demande intérieure existe, pouvant se 
substituer  aux  importations.  Elle  a  été 
appliquée au Cameroun dans les industries 
légères en aval de la production primaire et 
souvent  axées  sur  la  consommation,  de 
type  scieries,  conserveries  alimentaires, 
production  de  café  soluble  et  de  pâte 
chocolatée, huileries de palme et de coton.  

23. La  valorisation  sur  place  des  principales 
richesses  naturelles  nationales  pour  la 
promotion  des  exportations,  ainsi  que  la 
mise  en  place  d'une  industrie  autonome, 
auto‐entretenue,  intégrée,  maîtrisée  par 
les  nationaux  et  peu  sensible  aux  aléas 
conjoncturels d'origine extérieure, sont les 
deux  aspects  sur  lesquels  insistait 
particulièrement le Ve Plan quinquennal de 
développement économique et social mis 
en œuvre en 1981‐1986.  
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24. La  politique  industrielle  du  Cameroun 
devait  s'orienter  vers  une  plus  grande 
introversion  économique  par  une 
intégration  de  son  tissu,  ainsi  que  la 
création  d'un  environnement  propice  au 
développement  des  grandes  unités  de 
production, tout en assurant l'éclosion des 
PME dans le cadre du VIe Plan quinquennal 
de  développement  économique  et  social 
mis  en  œuvre  en  1986‐1991.  Elle  se 
donnait  aussi  pour  objectif  d'assurer  la 
compétitivité  des  produits  nationaux  sur 
les marchés intérieurs et extérieurs. 

25. Par ailleurs, c'est en 1988 qu'a été élaboré 
le  PDI  dans  le  cadre  du  « libéralisme 
communautaire ».  Il  plaçait  l'industrie 
comme activité motrice du développement 
agricole et pastoral, du développement de 
la  construction  et  du  renforcement  des 
infrastructures  de  communication.  Il  est 
adopté  en  1989  dans  une  conjoncture 
économique  de  crise  et  ne  sera  pas 
exécuté. 

26. Un Code attractif des investissements ainsi 
qu'un  grand  nombre  d'organismes 
parapublics ont soutenu l'ISI. Il s'agit :  

• de  la  Société  Nationale  d'Investissement 
(SNI)  créée  en  1963  dans  l'objectif  de 
mobiliser,  de  fixer  et  d'orienter  l'épargne 
en vue de favoriser les opérations d'intérêt 
économique dans les domaines industriel, 
agricole  et  commercial.  Ses  interventions 
ont  eu  pour  finalité  d'encourager  les 
implantations  industrielles par  la prise de 
participation  dans  les  sociétés,  la 
mobilisation des  ressources  financières et 
l'octroi  de  crédits  et  autres  études  et 
assistance  pour  la  création  de  nouveaux 
projets. 

• du Centre national d'Assistance aux Petites 
et  Moyennes  Entreprises  (CAPME,  qui 
n'existe plus) créé par le décret n° 70/DF/7 
du  20/05/1970,  du  Fonds  d'Aide  et  de 
Garantie  aux  Petites  et  Moyennes 
Entreprises (FOGAPE restructuré) créé par 
le  décret  n°  75/238,  d'avril  1975,  de  la 
Banque Camerounaise de Développement 
(BCD) et du Centre National du Commerce 

Extérieur  (CNCE).  Tous  ces  organismes 
avaient  été  créés  pour  promouvoir  la 
participation  des  nationaux  à 
l'investissement  productif  et  aux 
exportations.  

27. Dans le cadre de l'aménagement industriel 
du territoire, la Mission d'Aménagement et 
de  Gestion  des  Zones  Industrielles 
(M.A.G.Z.I.) créée par le décret n°71/DF/95 
du 1er/3/1971, modifiée par les décrets n° 
73/483  et  n°  80/474  des  25/8/1973  et 
5/12/1980,  avait  comme  vocation  de 
contribuer  au  développement  du  tissu 
industriel camerounais. Elle devait assurer 
la création, l'équipement et la gestion des 
zones  industrielles  prévues  dans  chaque 
province  à  l'époque,  afin  de  faciliter  la 
localisation des entreprises, de mettre  les 
investisseurs  à  l'abri  des  spéculations 
foncières,  et  de  minorer  les  coûts 
d'implantation  par  la  mise  en  place  d'un 
schéma urbanistique.  

28. L'implication de l'Etat et cet encadrement 
institutionnel ont permis à cette stratégie 
d'obtenir  des  résultats  encourageants.  En 
effet,  le  tissu  industriel  est  fourni  et 
diversifié, l'essor industriel est véritable, le 
taux  annuel  de  création  de  sociétés 
industrielles est de 15%, la contribution du 
secteur  industriel  à  la  Production 
intérieure brute (PIB) est d'environ 19,4%, 
les produits industriels procurent 25% des 
recettes budgétaires et les exportations de 
biens  manufacturés  représentent  en 
moyenne  23%  de  l'ensemble  des 
exportations.  Le  taux  de  transformation 
des  matières  premières  locales  dans 
l'industrie  est  de  14%  en  moyenne  ; 
l'emploi  industriel  croît  de  7%  environ, 
passant de 29000 actifs  en 1976 à 35000 
actifs en 1980.  La  croissance économique 
est  alors  de  7%,  soutenue  par  les 
exportations  importantes  du  café  et  du 
cacao et par celles du pétrole.  

29. Mais  la  crise  économique,  qui  débute  au 
Cameroun  en  1986,  offre  l'occasion  de 
découvrir  les  limites  de  l'ISI  à  savoir  : 
l'étroitesse  du  marché  camerounais,  un 
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système de protection élevé et très inégal 
entre  les  entreprises,  un  système  qui 
décourage  les  exportations  et  rend  les 
importations parallèles très attractives. Le 
VIe  Plan  quinquennal  de  développement 
économique et social et  le PDI adopté ne 
seront  pas  exécutés  car  l'économie 
camerounaise  passe  sous  ajustement 
structurel  au  contrôle  des  institutions  de 
Bretton Woods. Les programmes triennaux 
avec  des  budgets  par  objectifs  élaborés 
dans  le  cadre  des  Plans  d'ajustement 
structurels (PAS) s'insèrent assez mal dans 
les  objectifs  de  développement  projetés. 
Tous  les organismes d'encadrement et de 
protection de l'ISI sont passés ébranlés par 
la  crise  économique  et  sont  soit  fermés, 
soit en restructuration. 

30. La  stratégie  de  promotion  des 
exportations, déjà abordée dans le Ve Plan, 
refait  surface  en  1990  par  l'intégration 
dans la politique industrielle du Cameroun 
du régime de la zone franche. 

31. Les régimes de zones franches ont été mis 
en œuvre dès les années 1950 et 1960 en 
Asie  orientale  et  dans  la  zone  Amérique 
latine  ‐  Caraïbes.  Aujourd'hui  c'est  un 
phénomène universel. Le régime de la zone 
franche  est  intégré  dans  la  politique 
industrielle  du  Cameroun  par 
l'Ordonnance N° 90/001 du 29 janvier 1990 
créant  le  régime  de  la  zone  franche  au 
Cameroun, avec  tout un  large éventail de 
facilités fiscales, douanières, économiques 
et en matière de réglementation du travail, 
et  comme  partout  ailleurs,  les  objectifs 
généraux sont d'attirer les investissements 
productifs,  d'offrir  les  emplois  et 
d'équilibrer  la balance commerciale. Dans 
son  acception  première  de  zone 
spatialement  circonscrite  et  aménagée, 
c'est  un  important  outil  d'aménagement 
du territoire. Mais au Cameroun à l'heure 
actuelle, la zone franche est constituée de 
Points Francs industriels clairsemés dans le 
territoire  national,  c'est‐à‐dire  qu'elle 
épouse l'aire d'implantation de l'entreprise 
agréée à ce régime. 

2.3.3 Réformes et encadrements depuis 
la fin de la crise 

32. À partir de 1987, dans le cadre des PAS, les 
réformes  structurelles  entreprises 
incluaient  la  libéralisation  des  prix, 
l'élimination  des  entraves  au  commerce 
international, le désengagement progressif 
de  l'Etat  du  secteur  productif,  la 
stabilisation des finances publiques et, en 
1994, une dévaluation du FCFA par rapport 
au  Franc  français.  À  la  suite  de  ces 
réformes,  l'économie  camerounaise  a 
connu une dizaine d'années de croissance 
au taux moyen d'environ 4,5% par an. Les 
nombreuses  réformes  macro‐
économiques  et  sectorielles  entreprises, 
au  cours  de  ces  années,  étaient  toutes 
censées  contribuer  à  la  relance  de  la 
croissance à des niveaux significatifs pour 
permettre  d'atteindre  les  OMD,  d’attirer 
des  investissements  privés  et  d’améliorer 
l'environnement des affaires. 

33. En  ce  qui  concerne  la  contribution  du 
secteur  industriel  à  la  relance  de  la 
croissance jusqu’à des niveaux significatifs, 
l’objectif  visé  à  l’horizon  2035,  échéance 
que  le Cameroun s’est  fixée pour devenir 
un pays émergent, est de porter la part de 
la  production  manufacturière  dans  la 
richesse nationale à 24%. Elle est de 13% à 
peine  à  l’heure  actuelle.  C’est  dans  ce 
cadre  que  s’inscrit  la  formalisation  d’une 
nouvelle  politique  industrielle  et 
l’élaboration  d’un  second  plan  directeur 
d’industrialisation  (PDI).  Le  processus 
d’élaboration de ce nouveau PDI a démarré 
en 2013. Son objectif est d’identifier et de 
prioriser  les  filières  industrielles  dans 
lesquelles  le  Cameroun  dispose  d’un 
avantage  comparatif  afin  qu’elles  soient 
motrices  du  développement  industriel 
dans  le  pays.  Le  document,  en  cours 
d’élaboration en 2016 a,  par  conséquent, 
ciblé  l’agro‐industrie,  l’énergie  et  le 
numérique.  Certes  11  piliers  industriels  à 
savoir l’énergie, l’agro‐industrie, les mines 
et  la  métallurgie,  la  forêt/bois,  le 
coton/textile/confection,  les 
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infrastructures,  le  financement,  le 
numérique,  les  hydrocarbures  et  la 
pétrochimie, chimie et pharmacie, la veille 
stratégique  et  l’intelligence  économique 
(Cameroon  Tribune  du  Vendredi,  10  juin 
2016) ont fait l’objet d’échanges dans cette 
perspective,  mais  si  ce  sont  autant  de 
possibilités à développer,  il  est  tout aussi 
nécessaire d’opérer des choix stratégiques. 
L’adresse du Chef de l’Etat, Son Excellence 
Paul BIYA à la nation le 31 décembre 2015 
est  une  interpellation  en  ces  termes : 
« Nous  avons  besoin  en  effet  d’une 
politique  industrielle  ambitieuse.  Il  n’y  a 
pas  de  grand  pays  sans  industrie.  Même 
notre agriculture, dont j’aime à dire qu’elle 
est  notre  principale  richesse,  a  vocation 
elle  aussi  à  devenir  industrielle …  Il  n’y  a 
pas  de  raison  valable  à  notre  lenteur  à 
développer  des  industries  de 
transformation de nos matières premières 
d’origine agricole ». C’est une option et un 
engagement. 

34. En  ce  qui  concerne  l’attrait  des 
investissements privés et l’amélioration de 
l'environnement  des  affaires,  des 
dispositions  législatives à  l’instar de  la Loi 
N°2013/004  du  18  avril  2013  fixant  les 
incitations  à  l’investissement  en 
République du Cameroun continuent de les 
encourager  en  vue  d’accroître  la 
production nationale. Dans  le  cadre de  la 
promotion  de  l’investissement  privé  au 
Cameroun,  et  l’optique  d’induire  la 
création  des  richesses  et  des  emplois  qui 
sont  les  gages  d’une  croissance 
économique durable, il a été mis en place 
en  2010  l'Agence  de  Promotion  des 
Investissements  (A.P.I).  Cet  établissement 
public est placé sous la tutelle technique du 
Ministère  chargé  de  la  promotion  des 
investissements  privés  et  sous  la  tutelle 
financière  du  Ministère  chargé  des 
Finances et à pour tâches notamment : 

• de  promouvoir  l'image  de  marque  du 
Cameroun à l'étranger; 

• de  participer  à  l'amélioration  d'un 
environnement  incitatif  et  favorable  aux 
investissements au Cameroun; 

• de  proposer  des  mesures  susceptibles 
d'attirer les investisseurs au Cameroun. 

35. Au  3  février  2015,  l’API  revendique  18 
conventions  signées  pour  215  milliards 
FCFA. 

36. Le gouvernement s’est aussi donné comme 
impératif  de  faciliter  la  création 
d’entreprises,  conformément  aux 
dispositions  de  l’instruction  du  PM 
n°001/CAB/PM  du  18  mars  2010.  C’est 
ainsi  que  dès  le  18  mai  2005,  l’arrêté 
n°075/CAB/PM  portait  création, 
organisation et fonctionnement du Comité 
de  pilotage  du  projet  de  création  des 
Centres  de  Formalités  et  de  Création 
d’Entreprises  (CFCE).  Les  CFCE  sont  des 
Guichets  uniques  de  création  des 
entreprises  en  72h.Ils  ont  chacun  une 
compétence régionale. Les premiers CFCE 
ont officiellement vu le jour en 2010 et au 
cours de la phase pilote actuelle, au moins 
cinq objectifs majeurs leur sont assignés : 

• Concentrer  en  un  lieu  unique  (espace 
géographique)  toutes  les  formalités  de 
création  d’entreprises  éparpillées  dans 
plusieurs  administrations  localisées  dans 
différents  points  géographiques  d’une 
même ville ; 

• Réduire en  les  ramenant  à  trois  jours  (72 
heures)  les  délais  de  création  d’une 
entreprise  dans  les  villes  où  les  CFCE 
existent ; 

• Alléger  les  formalités  en  réduisant  le 
nombre de papiers constitutifs du dossier 
de création d’entreprises ; 

• Simplifier les procédures ; 
• Réduire  les  coûts  et  délais  desdites 

formalités. 

37. À  ce  jour,  huit  CFCE  au  total  sont 
opérationnels sur  l’ensemble du territoire 
national. Les CFCE Pilote de Yaoundé et de 
Douala,  Maroua,  Ebolowa  et  Limbe, 
Bafoussam,  Bamenda,  Garoua.  Ils  ont  à 
leur  actif  en  2015,  32.773  entreprises 
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créées dont 31.297 par des Camerounais et 
1.476 par des étrangers. Mais il n’a pas été 
possible  de  savoir  combien  sont  des 
entreprises  industrielles.  Cette 
simplification  des  démarches  liées  à  la 
création  d’une  entreprise  est  aussi 
comptabilisée  dans  les  objectifs 
d’amélioration  du  climat  des  affaires  au 
Cameroun.   

38. Depuis  2012,  le  Salon  PROMOTE  est 
devenu  une  vitrine  régulière  de  l’activité 
des  entreprises  en  général  au  Cameroun. 
Selon le Ministre des Petites et Moyennes 
Entreprises,  de  l’Économie  Sociale  et  de 
l’Artisanat (MINPMEESA) en 2014, ce salon 
« s’emploie  entre  autres  à  placer  la  PME 
camerounaise  au  centre  des 
préoccupations  de  développement  du 
secteur privé, à renforcer le dialogue et le 
partenariat  public‐privé,  à  développer  la 
croissance  et  l’emploi,  mais  aussi  à 
mesurer  et  à  encourager  la  compétitivité 
de l’économie camerounaise ».  

39. Toujours  sous  la  tutelle  technique  du 
MINPMEESA et  celle  financière du MINFI, 
fonctionne depuis 2014 à la suite du décret 
n°  2013/092  du  03  avril  2013  et  de  la 
nomination de ses dirigeants,  l’Agence de 
Promotion des PME (APME) au Cameroun, 
est  un  établissement  public  administratif 
chargé de la mise en œuvre de la stratégie 
sectorielle en matière de promotion et de 
développement  des  PME  ainsi  que  de  la 
facilitation  des  formalités  de  création 
d’entreprises  entre  autres.  À  ce  titre, 
l’APME a pour mission :  

• L’assistance et l’encadrement des PME 
• La  facilitation  des  formalités  de  création 

d’entreprise 
• L’assistance et conseil aux porteurs d’idées 

et projets 
• Le renforcement des compétences 
• La  mise  en  place  d’une  banque  des 

données et de projet

 
• La  promotion  de  l’innovation 

technologique 
• La  mise  en  place  d’un  observatoire  des 

PME 
• L’incubation de Start‐up 
• Le  compagnonnage  (partenariat  avec  les 

grandes entreprises), etc. 

40. Cette  avant‐  dernière  mission  se  déploie 
depuis  deux  ans  dans  les  universités 
camerounaises  en  collaboration  avec  le 
Ministère  de  l’Enseignement  Supérieur 
(MINESUP).  

41. Il est aussi intéressant de mentionner que 
le  second  Recensement  Général  des 
Entreprises  (RGE) de  l’Institut National de 
la Statistique (INS) est annoncé pour cette 
année  2016.  Il  actualisera  et  améliorera 
sans doute la connaissance en termes des 
données  statistiques  du  secteur  des 
entreprises  en  général  et  des  entreprises 
industrielles en particulier au Cameroun. 

42. Sur  le  plan  sectoriel,  le  Gouvernement  a 
concédé  ou  privatisé  24  entreprises 
publiques sur les 30 prévues, et s'est attelé 
au renforcement du secteur privé.  

43. Un  recul  de  l'activité  industrielle, 
consécutif  à  la  crise  économique  qui  a 
frappé  de  plein  fouet  l'économie 
camerounaise,  s'est  présenté  sous  des 
formes  diverses  selon  les  différents 
espaces  industriels  entre  1987  et  1998. 
Globalement  ce  recul  s'est manifesté  par 
une chute drastique et brutale du nombre 
d'entreprises  industrielles,  par  paliers 
successifs, ou encore en dents de scie. Le 
taux  d'implantation  d'entreprises  à 
l'échelle  nationale  passe  de  14.5 %  entre 
1960 et 1976 à  ‐5 % entre 1988 et 1991. 
Dans  le  même  temps,  le  taux 
d'investissement  connaît  également  une 
baisse drastique : il passe de 45 % en 1984 
à 17 % en 1991.   
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44. C'est  ainsi  qu'entre  1988  et  1993,  de 
grandes entreprises ont fermé : la Nouvelle 
Brasserie  (NOBRA),  une  industrie  de  la 
boisson  ouverte  en  1982  à  Boadibo  (à  la 
limite du département du Wouri et celui du 
Mungo),  la  Société  camerounaise  des 
engrais  (SOCAME),  spécialisée  dans  la 
fabrication  et  la  distribution  des  engrais 
chimiques  pour  la  sous‐région  Afrique 
centrale et située dans la zone portuaire de 
Bonabéri,  les  sociétés  PLASTICS & CO,  de 
SAMSUNG, ECAMET ou MOONTIGER dans 
la zone industrielle M.A.G.Z.I de Bonabéri, 
la SOCAME, la société d'économie mixte du 
secteur  des  matériaux  de  construction 
(CERICAM)  entrée  en  exploitation  en mai 
1979, et la société Cellulose du Cameroun 
(CELLUCAM), l'un des plus gros " éléphants 
blancs " né sur  la base d'une disponibilité 
des matières  premières  autonomes, mais 
qui aura survécu à peine cinq ans à Edéa. 
Ce  sont  tous  des  échecs  d'autant  plus 
retentissants  qu'ils  ont  suscité  de  gros 
espoirs d'industrialisation et d'emplois. 

 

45. Les  friches  industrielles  jonchent  par 
conséquent  les  espaces  industriels 
régionaux  et  urbains,  et  sont  liées  aux 
activités  qui  ont  périclité  pendant  cette 
période  de  crise  ou  alors  plus 
généralement pour  les  raisons suivantes  : 
les taxes élevées, l'étroitesse du marché, le 
manque  de  compétitivité  des  produits  et 
les  problèmes  de  gestion  de  gros  projets 
industriels  montés  sans  études  de 
faisabilité préalables bien approfondies, et 
dont  les  usines  ont  été  réalisées  "  clé  en 
main  ",  mais  aussi  des  difficultés  de 
transfert de technologie.  

46. Le portefeuille  industriel de  la SNI même, 
qui comptait 36 entreprises en 1987, s'est 
rétréci par la suite et ne compte plus que 
22  entreprises  en  2012  (Tableau  7) 
réparties en neuf sous‐secteurs : quatre (4) 
en  agro‐industries,  une  (1)  en 
transformation des productions animales, 
une (1) en transformation du bois, quatre 
(4) en industries alimentaires, deux (2) en 
textiles‐confection,  une  (1)  en  matériaux 
de  construction,  six  (6)  en métallurgie  et 
électromécanique,  une  (1)  en  chimie  et 
énergie et deux (2) en travaux ferroviaires 
et manutention de pétrole.  
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2.3.4 Au plan institutionnel, des 

organismes et des textes bien 
pensés, mais souvent peu suivis 

47. L'activité  industrielle  relève  du  Ministère 
des  mines,  de  l'industrie  et  du 
développement technologique (MINMIDT) 
;  mais,  le  Ministère  des  Petites  et 
Moyennes  Entreprises,  de  l'Économie 
Sociale et de l'Artisanat (MINPMEESA), de 
par ses attributions dans le développement 
des PME, est également partie prenante au 
développement de ce secteur. 

48. Le MINMIDT a été créé en décembre 2004 
en  remplacement  du  Ministère  du 
Développement  Industriel  et  Commercial 
(MINDIC).  Le  MINIMIDT  a  pour  mandat 
l'élaboration,  la  mise  en  œuvre  et 
l'évaluation  de  la  politique  industrielle  et 
des  stratégies  de  développement 
technologique dans les différents secteurs 
de  l'économie  nationale.  Le  ministère 
compte  4  directions  dont  la  Direction  de 
l'Industrie (DI) chargée de  l'élaboration et 
de  la  mise  en  œuvre  de  la  politique 
industrielle.  Plusieurs  raisons  limitent  la 
capacité  du  MINIMIDT  à  assumer 
efficacement  son  rôle  de  catalyseur  du 
développement  industriel  au  Cameroun 
parmi  lesquelles  une  absence  de  vision  à 
moyen  long  terme  du  développement  du 
secteur industriel.  

49. La  mission  du  MINPMEESA,  également 
créé  en  2004,  porte  sur  la  définition  et 
l'application  de  la  politique  du 
Gouvernement  en  matière  de 

développement  des  Petites  et  Moyennes 
Entreprises,  de  l'économie  Sociale  et  de 
l'Artisanat.  Au  plan  opérationnel,  ce 
ministère  comprend  entre  autres  la 
Direction  des  Petites  et  Moyennes 
Entreprises  (DPME)  qui  a  parmi  ses 
mandats,  l'élaboration  et  de  la  mise  en 
œuvre  de  la  politique  de  développement 
des PME. 

50. Outre  les  deux  ministères  préalablement 
cités,  plusieurs  institutions  interviennent 
dans le développement de la composante " 
Industrie  ".  L'on  peut  citer  notamment  : 
l'Office  National  des  Zones  Franches 
Industrielles  (ONZFI)  et  la  Mission 
d'Aménagement  et  de Gestion  des  Zones 
Industrielles  (MAGZI)  ;  les  chambres 
consulaires (la Chambre de Commerce, de 
l'Industrie,  des  Mines  et  de  l'Artisanat 
(CCIMA)  et  la  Chambre  d'Agriculture);  les 
organisations  professionnelles :  les 
associations  professionnelles  les  plus 
représentatives  sont  respectivement  le 
Groupement  Inter  patronal  du  Cameroun 
(GICAM),  le  Syndicat  des  Industriel  du 
Cameroun  (SYNDUSTRICAM),  le  MECAM 
(Mouvement  des  Entrepreneurs  du 
Cameroun)  la  Fédération  Nationale  des 
Associations de PME (FENAP), l'Association 
professionnelle  des  établissements  de 
crédit  du  Cameroun  (APECAM), 
l'Association  des  Sociétés  d'Assurance  du 
Cameroun  (ASAC),  American  Chamber  of 
Commerce,  le Cercle des Affaires Français 
du Cameroun(CAFCAM). 
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Tableau 2. Le portefeuille de la Société National des Investissements (SNI) au 31 décembre 2010 

Sous ‐
secteur 

Entreprise et sa 
localisation  Activités 

  Sous ‐
secteu

r 

Entreprise et sa 
localisation  Activités 

Agro‐
industrie 

SOSUCAM (Société 
Sucrière du 
Cameroun) 
Mbandjock 

Culture et transformation 
industrielle de canne à 
sucre et autres produits 
tropicaux 

 

M
at
ér
ia
ux
 d
e 

co
ns
tr
uc
tio

n  CIMENCAM 
(Cimenteries du 
Cameroun)  
Douala 

Exploitation d’une 
cimenterie à Figuil et 
d’une usine de broyage 
de clinker à Douala ; 
fabrication de ciment 

SAFACAM (SAFA‐
CAMEROUN) 
Dizangué 

Exploitation forestière, 
plantation d’hévéa et de 
palmier à huile 

 

M
ét
al
lu
rg
ie
 e
t é

le
ct
ro
m
éc
an

iq
ue

 

SOCATRAL 
(Société 
Camerounaise de 
Transformation 
de l’Aluminium) 
Edéa 

Exploitation de 
l’aluminium et de ses 
alliages en bandes, tôles 
et disques 

MAISCAM (Société 
Camerounaise de 
Maïserie) 
Garoua 

Culture et transformation 
du maïs sous diverses 
formes 

 

ALUCAM (Société 
Camerounaise de 
l’Aluminium) 
Edéa 

Réalisation et 
exploitation des 
établissements ind. dans 
le domaine de 
l’aluminium 

SPM (Société des 
Plantations de 
Mbanga) 

Plantation et exportation 
de la banane 

 

ALUBASSA 
(Société 
Aluminium de 
Bassa) Douala 

Manufacture d’articles 
de ménage, menuiserie 
métallique  

Transformati
on des 
productions 
animales  

SODEPA (Société 
deDéveloppement et 
d’Exploitation des 
Productions 
Animales)Douala, 
Yaoundé, 
Ngaoundéré 

Promotion, exploitation et 
développement de toutes 
entreprises d’élevage et 
production des semences 
agricoles nécessaires à 
l’élevage et transformation 
des productions animales :    

CAMELCAB 
(Cameroon 
Electric Cables) 
Douala 

Exploitation d’une usine 
de câbles, de fils 
électriques et 
d’électrodes à soudure. 
Marketing et 
distribution de la 
production 

Bois  ECAM‐
PLACAGESMbalmayo 

Production de feuilles de 
bois tranchées   

SOCAVER (Sté 
Camerounaise de 
Verrerie) Douala 

Fabrication et 
décoration des verres 
creux 

 Industries 
alimentaires 

SIC‐CACAOS (Sté 
Industrielle des 
Cacaos) 
Douala 

Fabrication de beurre, 
masse et tourteaux de 
cacao    SATC (Société 

d’Application 
Techniques du 
Cameroun) 
Douala 

Fabrication du matériel 
et accessoires destinés 
au conditionnement, 
distribution et vente de 
ces produits 

SABC (Société 
Anonyme des 
Brasseries du 
Cameroun)Douala, 
Yaoundé, 
Bafoussam,Garoua 

Fabrication et vente de 
bières, boissons gazeuses, 
sirops, glaces, drêches et 
assimilés, ainsi que de tous 
les produits connexes   

SEMC (Société des 
Eaux Minérales du 
Cameroun) 

Traitement et mise en 
bouteille d’eaux de source 
(EAU DE TANGUI) 

 

Ch
im

ie
 

et
 

én
er
gi
e  SONARA (Société 

Nationale de 
Raffinage) Limbé 

Raffinage de pétrole 
brut 

MILKY WAY 
Douala 

Fabrication et 
commercialisation du lait 
concentré et autres 
produits laitiers dérivés du 
lait en poudre 

 

Tr
av
au

x 
fe
rr
ov

ia
ire

s e
t 

m
an

ut
en

tio
n 
de

 
pé

tr
ol
e 

SCDP (Société 
Camerounaise des 
Dépôts Pétroliers) 

Exploitation des dépôts 
pétroliers 

Textiles et 
confection 

CICAM (Cotonnière 
Industrielle du 
Cameroun) 
Garoua, Douala 

Filature, tissage, 
blanchiment, teinture et 
impression sur tissu 

SITRAFER (Sté Int. 
de Travaux 
Ferroviaires) 
Douala 

Travaux ferroviaires, 
Travaux de génie civil, 
Travaux de soudure 

SCS (Société 
Camerounaise des 
Sacheries)Douala 

Filature, tissage et 
confection de sacs de jute, 
fabrication de sacs en 
polypropylène et en 
polyéthylène 

 

Source : Enquêtes de terrain SNI, 2012 
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Figure 2. Portefeuille de la Société Nationale des Investissements 
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51. De  nombreux  textes  de  lois  encadrent 
l'industrie et l'investissement productif au 
Cameroun. Parmi lesquels :  

• La Loi N° 2002/004 du 19 avril 2002 portant 
" Charte nationale des investissements en 
République du Cameroun ", modifiée par la 
Loi N° 2004‐20 du 22 juillet 2004, en vue de 
préciser  la  gestion  des  incitations 
proposées  pour  les  investissements  au 
Cameroun.  En  2007,  une  nouvelle  Charte 
des  Investissements  a  été mise  en  place. 
Plus  libérale,  elle  intègre  le  caractère 
stratégique  de  certains  secteurs  :  Forêts, 
Mines,  etc.  et  prend mieux  en  compte  la 
dimension  régionale et  le  contexte actuel 
de mondialisation des économies. 

• L'Agence  de  Promotion  des 
Investissements (API) a été créée en 2005 
par  le  Décret  n°2005‐310  du  1er 
Septembre 2005, grâce à la mise en œuvre 
de  la  Charte  des  Investissements,  et  ses 
activités  ont  démarré  en  2010. 
Etablissement public administratif doté de 
la personnalité juridique et de l'autonomie 
financière, l'A.P.I. a pour mission, en liaison 
avec  les  autres  Administrations  et 
Organismes publics et privés concernés, de 
contribuer  à  l'élaboration  et  à  la mise  en 
œuvre  de  la  politique  du  Gouvernement 
dans  le  domaine  de  la  promotion  des 

investissements  au  Cameroun.  À  ce  titre, 
elle est chargée notamment : 

‐ de promouvoir  l'image de marque du 
Cameroun à l'étranger; 

‐ de  participer  à  l'amélioration  d'un 
environnement  incitatif  et  favorable 
aux investissements; 

‐ de proposer des mesures susceptibles 
d'attirer les investisseurs au Cameroun 
ainsi  que  celles  susceptibles 
d'améliorer  la  mise  en  œuvre  des 
codes sectoriels ; 

‐ de  mettre  en  place  une  banque  de 
données de projets à la disposition des 
investisseurs; 

• La  Loi  N°2013/011  du  16  décembre, 
régissant les zones économiques. 

• Le Décret N° 2005/0577/PM du 23 février 
2005 fixant les modalités de réalisation des 
études d'impact environnemental  

52. Les textes de lois et ceux qui régissent ces 
organismes  sont  généralement  bien 
pensés  et  bien  écrits,  mais  manquent 
souvent de suivi et d'harmonisation entre 
eux lorsqu'ils ne sont pas tout simplement 
abrogés  et  remplacés  par  d'autres  textes 
pour des raisons pas toujours bien claires. 

• . 
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3 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DU SECTEUR INDUSTRIEL 
CAMEROUNAIS 

3.1 Indicateurs de l'EAE 2012 

53. Le rapport 2012 de l'enquête annuelle dans 
les entreprises (EAE) qui n'a porté que sur 
un  échantillon  de  221  entreprises  du 
secteur  secondaire,  permet  d'avoir 
quelques  données  statistiques  plus 
récentes, bien que partielles et n'ayant pas 
concerné  les Très Petites Entreprises. Ces 
données  statistiques  (Tableau  3  et  Figure 
3) permettent de mieux rendre compte, en 
2011,  du  déséquilibre  par  branches 
d'activité et par type d'entreprise. 

Tableau 3. Ventilation des entreprises enquêtées par type et par 
secteur d’activité 

Secteur  PE  ME GE  Total général
Primaire  8  6 10  24
Secondaire  5  78 138  221
Tertiaire  15  84 195  294
Total général  28  168  343  539

Source : INS/EAE, 2012 

Figure 3. Ventilation des entreprises enquêtées par type et par 
secteur d’activité 

 

54. Concernant  la  valeur  moyenne  de  la 
production  totale,  ainsi  que  le  chiffre 
d’affaires et la valeur ajoutée moyenne on 
observe  des  fortes  disparités  selon  les 
branches  d’activité :  les  industries 
extractives et  les  industries pétrolières  se 
démarquent,  suivies  par  la  production 

d’électricité,  de  gaz  et  d’eau,  puis  les 
industries  textiles  et  les  industries 
agroalimentaires.  

55. Le taux de valeur ajoutée (part de la valeur 
ajoutée dans  la production totale) qui est 
un  indicateur de performance s’établit en 
2011 à 32,6% en moyenne pour l’ensemble 
de  l’industrie,  contre  25%  en  2002.  Par 
branche d’activité, les industries de bois et 
de  fabrication  des  articles  en  papier 
dégagent  le  plus  grand  taux  de  valeur 
ajoutée (46,8%) suivies des entreprises de 
production d’électricité, de l’eau et du gaz 
(43,6%). Le taux de valeur ajoutée  le plus 
bas  est  observé  dans  les  industries 
pétrolières  (7,1%).  Selon  la  forme 
juridique, on constate que  les entreprises 
individuelles sont les moins performantes, 
leur taux de valeur ajoutée s’établissant à 
18%, soit presque la moitié de la moyenne 
nationale. 

56. En  ce  qui  concerne  les  consommations 
intermédiaires,  qui  sont  des  biens  et 
services  consommés,  transformés  ou 
détruits  lors  du  processus  de  production, 
et dont la durée de vie est de moins d’un 
an en principe au sein de  l’entreprise,  les 
grandes  entreprises  industrielles 
consomment  annuellement  en  moyenne 
2,2 milliards d'intrants dont 328 millions de 
FCFA d’électricité, 14 millions en eau, et 86 
millions  en  autres  énergies  (carburants 
essentiellement).  Le  poids  des 
importations  dans  la  structure  des 
consommations intermédiaires est de 21%. 
Ce poids est nul pour les Petites entreprises 
et  se  situe  à  26,7%  pour  les  grandes 
entreprises.  Les  petites  entreprises 
n'importent  pas  elles‐mêmes  leurs 
matières  premières,  mais 
s’approvisionnent  exclusivement  sur  le 
marché intérieur. 
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Tableau 4. Production, chiffre d’affaires, valeur ajoutée par branche d’activité en 2011(En millions de FCFA) 

Branche d’activité 

Valeur 
moyenne de 
la production 

totale 

Chiffre 
d’affaires 
moyen 

Valeur 
ajoutée 
moyenne 

Valeur 
ajoutée 
(en%) 

Matières et 
fournitures 

importées (en 
%) 

Exportation 
(en %) 

Industries Extractives  189000  189000  67000  35,4    79,4 

Industries pétrolières  510093  510093  29767  7,1  42,0  18,7 

Industries 
agroalimentaires 

9513  15206  4650  32,2  25,8  13,8 

Industries textiles  10326  10324  2586  41,0  21,0  37,8 

Industries de bois  3324  3261  1256  39,2  11,2  23,8 

Industries de papier 
et imprimerie 

2121  2384  643  46,8  27,5  5,2 

Industries chimiques  5802  5988  1008  27,3  12,3  28,7 

Autres industries  8842  9722  1741  23,8  29,7  18,3 

Production 
d’électricité, de gaz et 
d’eau 

58773  56166  16432  43,6  11,5  1,0 

Construction  3961  3938  900  27,4  6,5  0,1 

Ensemble  13852  15567  3160  32,6  21,3  14,7 

Source : INS/ EAE /2012 

 

3.2 Effectifs  des 
entreprises/établissements 
industriels et  répartition  par 
secteur d’activité 

57. La disponibilité des données quantitatives 
concernant  les  entreprises  en  général  au 
Cameroun  bénéficie,  en  2010,  de 
l’effectivité  de  la  mise  à  la  disposition 
publique  des  résultats  du  Recensement 
Général  des  Entreprises  (RGE/2009) qui  a 
été réalisé entre août et novembre 2009 et 
qui a  le mérite d’être exhaustif aussi bien 
sur le plan thématique que spatial.  

Selon  le  RGE/2009,  « une  entreprise  est  une 
unité  économique,  juridiquement  autonome, 
organisée  pour  la  mise  en  œuvre  d’un 
ensemble  de  facteurs  de  production  de  biens 
ou de services pour le marché ». 

 « Un établissement est une unité économique 
située  en  un  lieu  géographiquement  bien 
distinct,  dans  lequel  ou  à  partir  duquel 
s’exercent  des  activités  de  production  ou  de 
vente de biens et de services ».  

Les  établissements  sont  des  unités 
décentralisées d’une entreprise. 
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2258. Dans  l'ensemble  d'après  le  RGE/2009,  le 
Cameroun  compte  12  154  entreprises  et 
établissements  appartenant  au  secteur 
secondaire  (Tableau  5,  Tableau  6),  soit 
12,94  %  des  93  969  entreprises  et 
établissements  recensés  au  total  dans  ce 
pays en 2009.  

 

 
Tableau 5. Répartition des entreprises et établissements du 

Cameroun en 2009 par secteur d'activité 

Secteur 
d’activité 

Entreprises  2émeEtablissements 

Effectif  %  Effectif  % 

Primaire  284  0,32  61  1,04 

Secondaire  11 685  13,25  469  8,06 

Tertiaire  74 864  84,94  5245  90,04 

ND  1311  1,49  50  0,86 

TOTAL  88 144  100  5825  100 

Source : INS, RGE/2009 

 

 

 

3.3 Classification  par  sous‐secteur  et 
par branche 

59. Les  entreprises  et  établissements  du 
secteur  secondaire  ne  sont  pratiquement 
que des industries manufacturières, 92,34 
%,  l'industrie  extractive  n'en  regroupant 
que  0,25  %,  la  construction  5,80  %  et 
l'électricité, eau et gaz, 1,61 % (Tableau 6). 

Tableau 6. Répartition des entreprises et établissements du secteur 
secondaire par sous‐secteur d'activité 

Sous‐secteur 
d’activité 

Entreprises  Etabliss.  TOTAL 
(Effectif)  (Effectif)  Effectif  % 

Industries 
extractives 

25  5  30  0,25 

Industries 
manufacturières 

10 922  301  11 223  92,34 

Construction  664  42  706  5,80 
Electricité, gaz et 
eau 

74  121  195  1,61 

TOTAL  11 685  469  12 154  100 

Source : INS, RGE/2009 

60. Dans la NACAM qui comporte 43 branches, 
les  sous‐branches  sont  dénommées 
classes, il y en a 103 au total, dont 54 pour 
les  activités  industrielles,  avec  leurs 
libellés. Sur la base de cette nomenclature 
officielle qu'est la NACAM, les 25 branches 
du  secteur  secondaire  sont  représentées 
dans le tissu industriel, certes à des degrés 
divers  (Tableau  7),  et  réparties  dans  55 
classes. 

61. L'industrie  camerounaise  apparaît  ainsi 
très diversifiée, bien que très déséquilibrée 
dans cette structure par branche d'activité. 
En  effet,  sur  le  plan  national,  la  branche 
Industrie  du  textile  et  de  la  confection 
(code  016)  est  majoritaire  (52,27%),  très 
largement  devant  toutes  les  autres 
branches d'activité économique. Viennent 
ensuite les branches suivantes : Fabrication 
de meubles, activités de fabrication N.C.A. 
et  récupération  (13,44%),  Fabrication  de 
produits  métallurgiques  de  base  et 
d'ouvrages  en  métaux  (sauf  machines  et 
matériels) (6,54%) et Construction (5,80%) 
(Tableau 7). 
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Tableau 7. Classification des entreprises industrielles par branche d’activité 

Code et Libellé de la branche d’activité dans la NACAM 
Nombre d’entreprises 
et d’établissements 

En % 

006‐ Extraction d’hydrocarbures et de produits énergétiques 11  0,09
007‐ Autres activités extractives  19  0,15
008‐ Industries de la viande et du poisson  5  0,04
009‐ Travail des grains et fabrication des produits amylacés 247  2,03
010‐ Industrie du cacao, du café, du thé et du sucre 43  0,35
011‐ Industrie des oléagineux et d’aliments pour animaux 56  0,46
012‐ Fabrication de produits à base de céréales 347  2,85
013‐ Industries du lait, des fruits et légumes et des autres produits alimentaires 38  0,31
014‐ Industrie de boissons  23  0,18
015‐ Industries du tabac  8  0,06
016‐ Industrie du textile et de la confection  6354  52,27
017‐ Industrie du cuir et fabrication des chaussures 104  0,85
018‐ Industrie du bois sauf fabrication des meubles 655  5,4
019‐ Fabrication de papier et d’articles en papier ; imprimerie et édition 488  4,12
020‐ Raffinage de pétrole, cokéfaction et transformation d’autres produits 
énergétiques 

7  0,05

021‐ Industrie chimique et fabrication des produits chimiques 64  0,52
022‐ Production de caoutchouc et fabrication d’articles en caoutchouc et en 
matières plastiques 

42  0,34

023‐ Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, matériaux de 
construction 

199  1,63

024‐ Fabrication de produits métallurgiques de base et d’ouvrages en métaux 
(sauf machines et matériels) 

796  6,54

025‐ Fabrication de machines, d’appareils électriques et matériels nca 65  0,53
026‐Fabrication d’équipements et d’appareils audio‐visuels et de 
communication, fabrication d’instruments médicaux, d’optique et d’horlogerie  

33  0,27

027‐ Fabrication de matériel de transport  15  0,12
028‐ Fabrication de meubles ; activités de fabrication nca et récupération 1634  13,44
029‐ Production et distribution d’électricité, gaz et eau 195  1,60
030‐ Construction  706  5,80
Total  12154  100

Source : INS/RGE, 2009   
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243.4 Typologie  des  entreprises  par 
grands segments 

62. Sur la base de la loi N°2010/001 du 13 avril 
2010  portant  promotion  des  petites  et 
moyennes  entreprises  et  qui  prend  en 
compte  deux  critères  économiques  de 
classification  des  entreprises  (le  chiffres 
d’affaires et nombre d’employé),  l’Institut 
National  de  la  Statistique  (INS)  classe  les 
entreprises  recensées  en  4 
segments caractérisés comme suit :  

‐ les très petites entreprises (TPE) ont un 
chiffre  d’affaires  annuel  hors  taxes 
strictement  inférieur  à  15 millions  de 
FCFA  et  emploient  un  effectif  de  5 
personnes maximum ;  

‐ les  petites  entreprises  (PE) ont  un 
chiffre  d’affaires  compris  entre  15 
millions et 100 millions de FCFA et un 
effectif  employé  situé  entre  6  et  20 
personnes ; 

‐ les moyennes entreprises (ME) ont un 
chiffre  d’affaires  compris  entre  100 

millions  et  un milliard  de  FCFA  et  un 
effectif employé situé entre 21 et 100 
personnes.  

‐ les  grandes  entreprises  (GE) ont  un 
chiffre d’affaires de plus d’un milliard 
de FCFA et un effectif employé de plus 
de 100 personnes. 

63. Selon  le  RGE/2009,  cette  classification 
concerne  uniquement  les  entreprises  et 
non  les  établissements  pris 
individuellement. Pour les entreprises des 
trois  secteurs  d’activité  économique 
confondus (primaire secondaire, tertiaire), 
les données au niveau national (Tableau 8) 
sont de 75% pour les TPE, 19% pour les PE, 
5% pour les ME et 1% pour les GE. Pour les 
entreprises  appartenant  au  secteur 
secondaire,  les  tendances identiques  sont 
observées au niveau national, à savoir : une 
structure  très  largement  majoritaire  en 
faveur des  TPE,  84,9,  et  seulement 6,8 % 
pour les PE, 6,1 % pour les ME et 2,2 % pour 
les GE. Les PE et les TPE regroupent 91,6% 
des entreprises du secteur secondaire.  

 
Tableau 8. Type d’entreprises par grands segments en 2009 

Grands segments 
TPE  PE  ME  GE  TOTAL 

Effectif  %  Effectif  %  Effectif  %  Effectif  %  Effectif  % 

Entreprises des 3 secteurs 
d’activité confondus au 
Cameroun 

65986  75  16937  19  1199  5  722  1  88144  100 

Toutes les entreprises du 
secteur secondaire à 
l’échelle nationale 

9917  84,9  793  6,8  715  6,1  260  2,2  11685  100 

Source : INS, RGE/2009   
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3.5 Typologie  des  entreprises  du 

secteur secondaire selon la forme 
juridique  et  la  provenance  du 
capital social 

64. Considérant  la  forme  juridique  des 
entreprises du secteur secondaire (Tableau 
9),  les  entreprises  individuelles  (EI)  sont 
prédominantes  dans  le  tissu  industriel 
camerounais, 82,4%, 1,04 % sous la forme 
SARLU, 4,7 % sont des SARL, 2,0 % des SA, 
alors que 1,4 % sont sous d’autres formes 
juridiques.  

Tableau 9. Structure des entreprises du secteur secondaire du 
Cameroun selon la forme juridique 

Forme 
juridique 

Effectif  % 
Forme 
juridique 

Effectif  % 

EI  10 013  82,4 SA  247 2,0
SARL  575  4,7  Autres  167 1,4
SARLU  127  1,04 ND  1025 8,4

      Total  12 154 100
Source : INS/ RGE, 2009 

65. Cette situation est en corrélation avec celle 
de  la provenance du  capital  social  de  ces 
entreprises  (Tableau  10)  qui,  à  l’échelle 
nationale, est majoritairement détenu par 
les  Camerounais.  Les  étrangers  ne 
contrôlent  qu’à  peine  3% des  entreprises 

du secteur secondaire, en tout cas très peu 
les TPE et les PE. 

Tableau 10. Structure des entreprises du secteur secondaire du 
Cameroun selon la provenance du capital social 

Capital social  Effectif  % 

Majoritairement camerounais  10 775  92,2 

Majoritairement étranger  335  2,9 

ND  575  4,9 

TOTAL  11 685  100 

 

3.6 Typologie  des  entreprises  du 
secteur secondaire selon le chiffre 
d’affaires et les effectifs employés 

66. Le chiffre d’affaires du secteur secondaire 
s’élève à 3 503 Mds FCFA en 2009 (Tableau 
11),  soit  34,5 % du  chiffre d’affaires  total 
tous  secteurs  confondus.  La  contribution 
du secteur tertiaire est de 63,3 % alors que 
celle du secteur primaire n’est que de 3,2 
%.  Ce  sont  les  grandes  entreprises  qui 
portent  très  largement  (90,5%)  le  chiffre 
d’affaires à  ce montant,  le  grand nombre 
des TPE ne faisant pas du tout le poids sur 
ce chapitre‐là.  

 

Tableau 11. Type d’entreprises du secteur secondaire du Cameroun par chiffre d’affaires et effectifs employés permanents 

Type d’entreprises 
TPE  PE  ME  GE  TOTAL 

Montant  %  Montant  %  Montant  %  Montant  %  Montant  % 
Chiffre d’affaires 
(en million de 
FCFA) 

90 069  2,6  37 115  1,05  204 922  5,85  3 170 593  90,5  3 502 700  100 

Effectif employé 
permanent  20615  23,4  4930  5,6  11 137  12,7  51 207  58,3  87 889  100 

Source : INS, RGE/2009 
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67. Le  secteur  secondaire  apparaît  très  peu  pourvoyeur 
d’emplois au regard des effectifs employés.  Ils sont chiffrés 
par  le  RGE/2009  à  104687,  dont  87889  permanents  soit 
22,7% de l’effectif total des employés permanents des trois 
secteurs  de  l’économie  qui  s’élève  à  386 263  personnes 
(RGE/2009),  et  16798  temporaires  soit  38,6%  de  l’effectif 
total des emplois temporaires (Tableau 12).  
Tableau 12. Répartition des effectifs employés par secteur d’activité économique 

Secteur 
d’activité 

Effectifs 
permanents 

Effectifs 
temporaires 

TOTAL 

Effectif  %  Effectif % Effectif %

Primaire  33905  8,7  1302  3,0  35207  8,1 

Secondaire  87889  22,7  16798  38,6  104687  24,3 

Tertiaire  261927  68  25287  58,1  287214  67 

ND  2542  0,6  108  0,3  2650  0,6 

TOTAL  386263  100  43495  100  429758  100 

Source : INS, RGE/2009 

68. Néanmoins, le secteur secondaire reste caractéristique quant 
à la répartition des emplois par branches. En effet, on sait que 
l’industrie extractive est très capitalistique donc pas du tout 
une industrie de main‐d’œuvre, et que ce sont les industries 
manufacturières qui fournissent généralement les emplois de 
masse  permanents  et,  avec  la  construction,  le  plus  grand 
nombre d’emplois temporaires. C’est cela qui se vérifie ici au 
Cameroun à travers ces données de 2009 (Tableau 13). 

Tableau 13. Répartition des effectifs employés du secteur secondaire par sous‐secteur 
d’activité 

Sous‐secteur 
d’activité 

Effectifs 
permanents 

Effectifs 
temporaires  TOTAL 

Effectif %  Effectif % Effectif %

Extraction  1162  1,32  28  0,17  1190  0,74 

Industries 
manufacturières 

69440  79  13062  77,75  82502  78,37 

Construction  8757  9,97  2621  15,60  11378  12,8 

Electricité, gaz et 
eau 

8530  9,71  1087  6,48  9617  8,09 

TOTAL  87889 100  16798 100 104687 100
Source : INS, RGE/2009 

69. En  termes  d’emplois 
permanents  selon  le 
type  d’entreprise,  on 
constate  que  les  260 
grandes  entreprises 
offrent près de 60% des 
emplois  au  total 
(Tableau 14) à raison de 
250  emplois  en 
moyenne,  pendant  que 
les  trois  autres  types 
d’entreprises  n’en 
offrent  que  40%,  à 
raison de 2 emplois par 
entreprise pour  les TPE. 
Par  ailleurs,  49 
entreprises  du  secteur 
secondaire figurent dans 
les  100  premières 
entreprises  en  termes 
d’effectifs  employés  au 
Cameroun  selon  le 
RGE/2009. Les branches 
d’activité qui reviennent 
le  plus  dans  ce 
classement  sont : 
l’exploitation  forestière 
et  l’industrie  du  bois, 
sauf  la  fabrication  de 
meubles  (16 
entreprises), 
l’agriculture  industrielle 
et  d’exportation  (10 
entreprises),  la 
construction  (6 
entreprises) ;  ces  trois 
branches  représentent 
plus  de  65%  de  ces 
grandes  entreprises  en 
termes  d’effectifs 
employés.  

 

   



3  Etat des lieux et diagnostic du secteur industriel camerounais 
 

 

27

Tableau 14. Répartition des effectifs employés permanents dans le secteur secondaire en2009 par sous‐secteur d’activité et par types 
d’entreprise 

Type d’entreprise  TPE  PE  ME  GE  TOTAL 
Libellé du sous‐

secteur 
Nombre 

Effectif 
employé 

Nombre
Effectif 
employé

Nombre
Effectif 
employé

Nombre
Effectif 
employé 

Nombre 
Effectif 
employé

Extraction  6  13  5  92  5  167  9  890  25  1162 

Industrie alimentaire  365  1148  112  1082  154  2899  64  14 318  695  19 447 

Autres industries 
manufacturières 

9242  18 495  490  2431  367  5581  128  23 486  10 227  49 993 

Electricité, eau et gaz  24  187  9  99  13  232  28  8012  74  8530 

Construction  280  772  177  1226  176  2258  31  4501  664  8757 

Total  9917  20 615  793  4930  715  11 137  260  51 207  11685  87 889 

Source : INS, RGE/2009 

70. En  ce  qui  concerne 
l’approche  genre,  les 
104687  emplois  du 
secteur  secondaire  ne 
comportent  que  20241 
femmes soit 19,33% des 
emplois  dont  18118 
emplois  permanents  et 
2123  temporaires.  Ce 
rapport  genre  ne 
s’améliore  légèrement 
que  dans  le  secteur 
tertiaire.  Il  en  est 
d’ailleurs  ainsi  des 
femmes promotrices ou 
dirigeantes 
d’entreprises ; elles sont 
13,26%  seulement 
(Tableau 15). 

71. Au niveau des régions, la 
région  du  Littoral  se 
classe  largement  en 
tête,  avec  à  elle  seule 
54,10%  des  effectifs 
permanents  employés 
dans  les  entreprises  du 
secteur  secondaire.  La 
région  du  Centre  se 
classe  en  deuxième 
position  avec  22,73% 
des  effectifs.  Les  autres 
régions  apparaissent 

secondaires ou marginales avec une représentation de moins 
de 7% (Tableau 156). 
Tableau 15. Répartition des entreprises selon le genre du promoteur/dirigeant 

Secteur et Sous‐
secteur d’activité

Masculin Féminin Non déclaré  Total
Effectif % Effectif % Effectif  %  Effectif %

Primaire  211  0,40 26  0,10 47  0,44  284  0,32 
Secondaire dont :   
Extraction  18  0,04 1  0,004 6  0,05  25  0,03 
Industries 
manufacturières 

6218  11,92 3999  15,83 705  6,56  10922 12,39 

Construction  491  0,94 59  0,23 114  1,06  664  0,75 
Electricité, gaz et 
eau 

45  0,09 5  0,02 24  0,22  74   

Sous‐ total du 
secteur secondaire

6772  13  4064  16,10 849  7,90  11685 13,26 

Tertiaire  45166  86,60 21161 83,80 9848  91,66  76175 86,42 
Total  52149  100  25251 100  10744  100  88144 100 

Source : INS, RGE/2009 

Tableau 16. Répartition des effectifs employés permanents dans le secteur secondaire 
en2009 par région, les quatre types d’entreprises confondus 

Région 
Effectif total

Région 
Effectif total

Absolu % Absolu  %

Adamaoua  800  0,91  Nord  1460  1,68 

Centre  19 982  22,73  Nord‐Ouest  2413  2,74 

Est  494  0,57  Ouest  4171  4,74 

Extrême‐Nord  992  1,13  Sud  6089  6,92 

Littoral  47 553  54,10  Sud‐Ouest  3935  4,48 
TOTAL 87 889  100 

Source : INS/RGE, 2009 
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4 ANALYSE DE LA FAIBLESSE INDUSTRIELLE DU CAMEROUN 

4.1 Généralités 

72. Le  Cameroun  se  présente,  aujourd’hui, 
comme  un  pays  faiblement  industrialisé. 
En  effet,  dans  le  cadre  d’une  typologie 
établie par l’ONUDI en 20111, le Cameroun 
se  trouve,  avec  15  autres  pays,  dans  le 
groupe des pays en retard. Les pays de ce 
quatrième  groupe  « ont  un  niveau 
d’industrialisation relativement faible et à 
la  différence  des  pays  en  rattrapage,  ils 
n’ont  pas  réussi  à  parvenir  à  un  taux  de 
croissance industrielle suffisamment élevé 
pour  améliorer  notablement  leur 
situation ».  Sa  VAM/hab.  en  2010  est  de 
148 dollars et le taux de croissance annuel 
de 0,8% (ONUDI/CNUCED, 2011 : 44 et 46). 

73. L’industrie contribue pour 29,9% au PIB en 
2015,  et  même  si  le  Cameroun  est  bien 
classé  parmi  les  pays  de  la  CEEAC2,  il  est 
encore  un  pays  à  revenu  intermédiaire, 
tranche  inférieure,  selon  la  Banque 
mondiale  en  2011,  et  il  est  peu 
industrialisé. 

74. Le  nombre  d’entreprises  et 
d’établissements  appartenant  au  secteur 
secondaire est très faible, dans l’ensemble 
12,94  %  des  93 969  entreprises  et 
établissements  recensés  au  total  dans  ce 
pays en 2009. Ce ne sont pratiquement que 
des  industries manufacturières  (92,34 %), 
l’industrie extractive n’en  regroupant que 
0,25  %,  la  construction  5,80  %  et 
l’électricité,  eau et  gaz, 1,61 %. C’est une 
industrie  diversifiée,  puisque  les  25 
branches  du  secteur  secondaire  de  la 
nomenclature  des  activités  du  Cameroun 

                                                            
1L’ONUDI a établi en 2011, sur la base de deux indicateurs, une 
typologie  de  la  performance  industrielle  des pays  africains,  en 
vue  d’évaluer  les  possibilités  et  les  opportunités 
d’industrialisation futures. Il s’agit du niveau d’industrialisation, 
obtenu  à  partir  de  la  VAM/hab.  par  rapport  à  la  VAM/hab. 
moyenne qui est de 100 dollars d’une part, et d’autre part, de la 
croissance industrielle, obtenue par le taux de croissance annuel 
cumulé  de  la  VAM/hab,  le  taux  de  croissance  moyen  de  la 
VAM/hab.  étant  établi  à  0,  7%.  Sur  la  base  de  ces  deux 

(NACAM) y sont représentées, les branches 
dominantes  étant  l’industrie  textile  et  la 
confection, la fabrication de meubles, et la 
construction. 

75. Les 52 entreprises de l’arrondissement de 
Yaoundé 3ème  (Bilo’o Alo’o, 2012) mènent 
des  activités  réparties  en  8  branches 
d’activités  économiques.  Avec  26 
établissements,  l’industrie  du  bois  est 
prépondérante, suite à une forte demande 
en  bois  pour  les  constructions  de 
logement, la fabrication des meubles et le 
bois  de  chauffe.  Les  industries  agro‐
alimentaires  sont  représentées  par  les 
fabriques de la provende, les boulangeries 
et  l’industrie  de  la  boisson,  soit  12 
établissements.  Cette  branche met  sur  le 
marché des produits de première nécessité 
indispensables  à  la  vie  quotidienne  des 
populations.  L’industrie  du  papier  et 
imprimerie  est  représentée  par  la 
fabrication  de  papier  et  d’articles  en 
papier,  l’imprimerie  et  l’édition  occupe 
13.47%  de  l’activité  industrielle  totale  de 
l’arrondissement.  Ces  types  d’industries 
sont  dépendantes  du  marché  de 
consommation,  c’est  la  raison  pour 
laquelle elles recherchent la proximité des 
centres  urbains  et  des  carrefours  qui 
constituent  des  zones  de  forte 
concentration  d’activités  et  d’attraction 
humaine.  La  part  presqu’insignifiante  de 
l’industrie textile dans cet arrondissement 
s’expliquerait en partie par la libéralisation 
du marché.  L’industrie  chimique,  quant  à 
elle,  est  représentée  par  la  seule 
savonnerie Nouvelle Savonnerie (NOSA). 

indicateurs, les pays africains ont été classés en cinq groupes : les 
pays en avance,  les pays en progrès,  les pays en rattrapage,  le 
groupe de pays en retard et les pays du groupe en phase initiale.  
2La part de l’industrie manufacturière est de moins de 10 % dans 
le PIB de la plupart des pays de l’Afrique Centrale. Sur la période 
1995‐2009, seuls le Cameroun (environ 17 %) et le Burundi (10 
%)  arrivent  à  maintenir  une  part  supérieure  ou  égale  à  la 
moyenne régionale (CEA/BSR‐AC, CEEAC, 2011 : 295). 
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76. La dynamique de création des entreprises 
industrielles  est  irrégulière,  et  ce  sont  les 
TPE  qui  sont  pléthoriques,  85  %  des 
entreprises,  alors  qu’elles  ont  un  taux  de 
disparition très élevé. Les ME et les GE ne 
représentent que 8,34% des entreprises du 
secteur  secondaire  en  2009.  Par 
conséquent,  les  entreprises  individuelles 
(EI)  sont  prédominantes  dans  le  tissu 
industriel camerounais, 82, 4%, ce qui est 
une  tendance  récente  d’industrialisation 
après le fordisme. 

77. Le chiffre d’affaires du secteur secondaire 
est  de  3 503  Mds  FCFA,  soit  34,5  %  du 
chiffre  d’affaires  total  tous  secteurs 
confondus (63,3 % pour le secteur tertiaire, 
et  3,2  %  pour  le  secteur  primaire).  Ce 
secteur  compte  104 000  emplois  au  total 
en  2009,  dont  87 889  employés 
permanents, soit 23 % de l’effectif total des 
trois  secteurs  d’activité  économique,  un 
taux  infinitésimal  de  1,04  %  de  la 
population  active  estimée  pour  la  même 
année  à  10  millions  de  personnes  au 
Cameroun. Même  si,  aux  emplois  directs 
existants,  il  faut  ajouter  les  emplois 
indirects  créés  par  les  entreprises 
partenaires  en  amont  et  en  aval  du 
processus  de  production,  ou  ceux  induits 
par  la  sous‐traitance et qui, dans certains 
cas,  peuvent  atteindre  le  triple  des 
premiers  particulièrement.  Et  une 
cinquantaine  d’entreprises  du  secteur 
secondaire  se  trouve  parmi  les  100 
premières  entreprises  du  Cameroun  en 
termes d’effectifs employés. 

78. La distribution régionale de ces emplois est 
déséquilibrée,  ce  qui  traduit  également 
l’inégale  répartition  spatiale  des 
entreprises sur le territoire camerounais.  

4.2 Une transformation minime et un 
taux  d’exportation  élevé  pour  les 
productions locales 

79. Cette  caractéristique  industrielle  illustre 
aussi la faiblesse industrielle du Cameroun. 
Le  diagnostic  peut  se  faire  au  niveau  des 
branches. 

4.2.1 Les industries extractives 

80. La part du secteur minier dans le PIB reste 
donc  encore  très  faible.  Le  taux 
d’exportation  dans  les  industries 
extractives  est  de  79,4%,  aussi  élevé  que 
celui  des  produits  industriels  d’origine 
agricole. 

81. Au  titre  des  difficultés  rencontrées  dans 
cette  sous  composante,  on  peut  noter 
selon le MINEPAT, 2014 : 

• le  manque  de  moyens  pour  la  mise  en 
œuvre  des  infrastructures  de  soutien  en 
amont  (chemins de  fer, énergie,  routes…) 
pour l’implémentation des projets miniers; 

• la  forte  dépendance  des  projets  de 
transformation  au  démarrage  effectif  des 
projets miniers (matières premières) ; 

• les  lenteurs  administratives  dans 
l’attribution  des  permis  (recherche  et 
exploitation), ce qui constitue un cadre peu 
incitatif  pour  l’investissement  dans  le 
secteur  minier  compte  tenu  de  la  forte 
dépendance des produits miniers aux cours 
mondiaux. 

82. Les hydrocarbures, dont  les  réserves sont 
qualifiées de modestes (Tableau 17), avec 
pour  le  pétrole,  un  rapport  Réserve/ 
Production de 7 ans  seulement,  sont  très 
largement exportées.  

Tableau 17. Ressources énergétiques du Cameroun 

Ressources  Appréciation  Données disponibles
Pétrole  Modeste  30 millions de tonnes de réserves avec un R/P=7ans 

Gaz naturel  Modeste  186 milliards m3 
Energies 

renouvelables  Important  2ème potentiel forestier dans le bassin du Congo inégalement réparti entre le nord et 
le sud du pays 

Hydro‐électricité  Important  20 GW de potentiel hydro‐électrique équitable pour un productible de 115 TWh/an 
Source : Annuaire statistique du Cameroun, 2013   
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83. Le potentiel dans  les  industries chimiques 
et  pétrochimiques  est  important  pour  le 
développement  de  ces  filières ;  mais  le 
Cameroun dépend toujours totalement, en 
ce qui concerne les matières premières de 
ces productions, des importations. Il en est 
ainsi  du  pétrole  raffiné  par  la  seule 
raffinerie  du  Cameroun,  la  SONARA,  ainsi 
que  des  industries  de  fabrication  de 
plastiques. 

84. Les  produits  des  parfumeries,  des 
savonneries, des matières plastiques, sont 
consommés  sur  le marché  national,  mais 
gagnent  aussi  dans  une  moindre  mesure 
les  marchés  des  pays  de  la  sous‐région 
d’Afrique centrale. 

4.2.2 Les industries agroalimentaires 

85. En  règle  générale,  les  productions 
agricoles,  qui  pourraient  constituer  des 
matières  premières  pour  l’industrie 
agroalimentaire,  ont  augmenté  ces 
dernières années autant en superficie mise 
en culture qu’en tonnage, hormis le café, le 
caoutchouc et le maïs dont la production a 
chuté  entre  2009  et  2011  (Tableau  18). 
Pour ce qui est des  racines et  tubercules, 
avec le manioc notamment qui porte haut 
cette sous‐branche, des légumineuses, des 
fruits  et  légumes  et  des  autres  cultures, 
l’engouement  des  populations  paysannes 
et  de  l’élite  urbaine  pour  les  plantations 
villageoises reste fort et les superficies par 

conséquent  en  augmentation  régulière 
(82 685  ha  en  2009,  83 199  en  2010  et 
88 002 ha en 2011, Annuaire statistique du 
Cameroun, 2013).  

86. La difficulté dans cette sous‐branche réside 
dans  le  fait  que  l’énorme  potentiel 
agricole,  animal  et  halieutique  pour  le 
développement  des  industries 
agroalimentaires est  très peu valorisé par 
une  transformation  véritablement 
industrielle.  Ces  productions  restent 
majoritairement  destinées  au  marché  de 
consommation  locale  à  l’état  brut.  Et 
nombreuses  sont  les  pertes  après  les 
récoltes. Ces dernières avoisinent les 30% 
de  la production,  faute d’équipements de 
conditionnement, de stockage, de séchage 
ou  de  transformation  sur  l’ensemble  des 
chaînes agricoles qui contribuent pourtant 
pour près de 20,5% à la richesse nationale 
selon les termes justificatifs du Programme 
d’Appui à la création et au développement 
des  PME  de  transformation  et  de 
conservation  des  produits  locaux  de 
consommation  de  masse  (PACD/PME, 
2007) porté  par  le MINPMEESA.  La  filière 
est  très  largement  tenue  par  les  activités 
artisanales  et  informelles.  Il  s’avère 
quelquefois  que  la  production  soit 
insuffisante  pour  approvisionner  les 
établissements  agroalimentaires  créés ; 
c’est le cas de la production de manioc. 

 

Figure 4. Evolution du poids des superficies par groupes de cultures de 2008 à 2011 (%) 

 
Source : Annuaire statistique du Cameroun, 20
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Tableau 18. Evolution de quelques productions significatives entre 
2009 et 2011 (tonnes) 

Produits  2009  2011 
Fruits et légumes dont 

Tomate  666 607  853 060 
Banane douce  1 223 233  1394 675 
Ananas  147 768  165 471 

Céréales dont 
Maïs  1 625 213  1 572 067 

Racines et tubercules dont 
Ignames  466 749  517 069 
Macabo/taro  1 537 057  1 568 804 
Manioc  3 340 562  4 082 903 

Légumineuses 
Arachide  503 175  564 230 
Haricot  327 526  366 463 
Autres productions vivrières dont 
Huile de palme  234 021  254 129 
Produits industriels d’origine agricole dont
Banane 
d’exportation  259 100  296 110 

Cacao  230 032  246 120 
Café Arabica  9548  8563 
Café Robusta  44 935  38 256 
Caoutchouc  52 497  50983 
Coton fibre  53 514  61 392 
Coton graine  115 734  185 000 
Huile de palme  109 041  135 215 

Source : Annuaire statistique du Cameroun, 2013 

87. Les  productions  industrielles  d’origine 
agricole  telles  que  la  banane 
d’exportation, le cacao, le coton et l’huile 
de  palme  notamment  augmentent 
également,  mais  sont  exportées  à  l’état 
brut,  puisque  leur  transformation  est 
minime, le taux d’exportation s’élevant à 
14,7%  seulement  pour  l’ensemble  des 
branches  du  secteur  secondaire  d’après 
les données de l’EAE de 2012 (Tableau 18). 
Mais,  d’après  les  données  de  détail,  ce 
sont des produits très largement exportés, 
souvent à plus de 70% de la production, à 

l’état brut ou semi transformé (beurre de 
cacao par exemple)(Tableau 19). 

88. Le cacao,  le  café et  le  coton ne  subissent 
qu’une  très  faible  transformation 
industrielle.  La  transformation  est  aussi 
artisanale pour  le cacao ; elle se  fait dans 
les régions productrices,  le Sud,  l’Est et  le 
Centre.  

89. Presque  tous  les  producteurs  d’huile  de 
palme  procèdent  à  une  première 
transformation  sur  place  des  régimes  de 
noix de palme en huile brute. Les seconde 
et troisième transformations, qui donnent 
respectivement  de  l’huile  fracturée  et  de 
l’huile  raffinée  sont  également 
opérationnelles.  L’intégralité  de  la 
production de canne à sucre de SOSUCAM 
est  transformée  sur  place.  Cette 
production  est  estimée  entre  120000  et 
125000 tonnes par an.  
Tableau 19. Exportation de quelques productions agricoles 

significatives en 2011 (tonnes) 

Produits 
Production  Exportations 
En tonne  En tonne  % 

Banane 
d’exportation  296 110  267 278  90,3

Cacao 246 120  190 214  77,3
Café Arabica 8563  2441  28,5
Café Robusta 38 256  28 383  74,2
Caoutchouc 50983  36792  72,2
Coton fibre 61 392  55 742  90,8
Coton graine 185 000  /  /
Huile de palme 135 215  /  /

Source : Annuaire statistique du Cameroun, 2013 

90. Les  produits  de  la  boisson  et  des 
boulangeries,  ainsi  que  ceux  des 
imprimeries, sont principalement destinés 
au  marché  national.  Ceux  de  la 
construction  et  les  productions 
d’électricité  et  d’eau  sont  exclusivement 
consommés sur place.   
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4.2.3 La transformation du bois 

91. Le secteur forestier fait ressortir, à ce jour, 
environ  200  unités  de  transformation  du 
bois  reparties  principalement  dans  les 
Régions de  l’Est, du Littoral, du Centre et 
du Sud, dans lesquelles 2/3 des usines font 
dans  la  première  transformation  (sciage, 
déroulage, tranchage, pâte à papier) et 1/3 
fait  dans  la  2èmeet  3èmetransformation 
(utilisant  les  produits  du  stade  précédent 
dans  la  menuiserie,  l’ébénisterie,  la 
caisserie,  la  parqueterie,  les 
contreplaqués,  les  panneaux  et  autres 
productions). D’après  le CIFOR,  le volume 
de  la  production  de  bois  (formel  et 
informel)  serait  de  l’ordre de  4,3 millions 
de mètre cube par an (MINEPAT, 2014). 

92. La  première  transformation  est 
extravertie,  alors  que  les  2èmeet 
3èmetransformations,  notamment  la 
fabrication  des  meubles,  sont 
embryonnaires,  mais  avec  un  fort 
potentiel.  La  faible  qualification  des 
acteurs  dans  ce  second  cas  est  aussi  un 
problème  qui  impacte  la  qualité  des 
produits, et  les rend très peu compétitifs, 
même au niveau du marché local auquel ils 
sont le plus destinés. 

4.2.4 La filière coton‐textile‐confection 

93. Les  produits  de  la  Cotonnière  Industrielle 
du  Cameroun‐  CICAM,  le  fleuron  de 
l’industrie  textile  au  Cameroun,  sont 
consommés  également  sur  le  marché 
national,  mais  gagnent  aussi,  dans  une 
moindre mesure, les marchés des pays de 
la sous‐région d’Afrique centrale. Selon le 
rapport  du  MINEPAT  2014,  les  obstacles 
qui ont  freiné  le développement de cette 
sous composante concernent : (i) la faible 
transformation du coton fibre en raison de 
l’utilisation de technologies obsolètes et de 
peu d’investissement; (ii) la formation et la 
qualification du personnel inadéquates aux 
besoins  de  la  filière  ;  (iii)  la  forte 
concurrence  des  importations  des  pays 

d’Asie;  (iv)  l’insuffisance  de  la  prise  en 
compte  des  normes/qualité  dans  la 
production,  en  raison  de  l’absence  de 
normes appropriées, de label Cameroun et 
d’une absence de culture des normes ; (v) 
le coût de production élevé dû en partie au 
coût  élevé  des  intrants,  notamment  les 
engrais  et  pesticides  pour  la matière  ;  et 
(vi) la vétusté de l’appareil de production, 
notamment  au  niveau  de  la 
transformation. 

94. Les politiques d’industrialisation mises  en 
œuvre  au  Cameroun  n’ont  pas  toujours 
donné  les  résultats  escomptés,  bien 
qu’elles aient été bien pensées. Elles  font 
toutes  partie  de  l’industrialisation 
conventionnelle,  celle  portée  par  des 
modèles  théoriques  d’inspiration  et 
d’émanation institutionnelle et qui se sont 
avérées être des échecs jusqu’à présent. En 
effet,  basée  sur  des  expériences  dites  de 
« développement  autocentré »  aux 
schémas  tels  que  l’industrialisation  par 
« substitution  d’importation »  ou  par 
« industries industrialisantes », ou alors sur 
des  stratégies  de  « promotion  des 
exportations  ou  de  « substitution 
d’exportations » notamment avec l’option 
de la zone franche, elle a montré ses limites 
partout dans les pays en développement et 
aussi au Cameroun où toutes ces stratégies 
ont été expérimentées.  

95. Certes, le développement industriel actuel 
ne  relève  plus  des  seules  politiques 
publiques  conventionnelles,  et  les 
entrepreneurs  privés  jouent  un  rôle 
important  dans  la  création  et  le  choix 
d’implantation  de  leurs  entreprises. 
L’entrepreneur  industriel  est 
fondamentalement  caractérisé  par  la 
liberté de ses choix, choix du type d’activité 
qu’il veut mener et choix de la localisation. 
Leurs  logiques  économiques,  mais  aussi 
spatiales sont libres, d’où la nécessité d’un 
cadre minimum d’organisation et de suivi 
dans  le  processus  de  développement 
industriel.  
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5 REPARTITION SPATIALE DE L’INDUSTRIE CAMEROUNAISE 

5.1 L’industrie,  un  phénomène 
fortement urbain 

96. En effet, selon l’INS/RGE, 2009, un peu plus 
des  trois‐quarts  des  entreprises  sont 
localisées dans les villes (Figure 5). Les deux 
métropoles  Douala  (31,9  %)  et  Yaoundé 
(26,7  %)  concentrent  58,6  %  des 
entreprises et établissements en 2009. Et 
plus  généralement,  l’importance 
industrielle d’une région administrative est 
déterminée  par  l’importance  industrielle 
de sa principale ville.  

97. Les cinq grandes régions urbaines que sont 
Douala avec 31,9%, Yaoundé 26,7%, et les 
départements  urbains  de  la  Mezam 
(6,88%),  du  Fako  (6,1%)  et  de  la  Mifi 
(3,09%),  respectivement  dans  les  régions 
du  Littoral,  du Centre,  du Nord‐ouest,  du 
Sud‐ouest et de l’Ouest, totalisent 74,67% 
des  entreprises  du  secteur  secondaire  en 
2009.  Dans  les  autres  régions,  les 
industries  manufacturières  sont  aussi 
généralement  localisées  dans  les  chefs‐
lieux des régions.  

98. À  l’exception  des  régions  de  grande 
production  agricole  (Ouest)  ou  d’agro‐
industrie  (Nord),  ou  forestière  (Est,  Sud), 
toutes  les  villes  principales  des  régions 
réunissent  au  moins  la  moitié  des 
entreprises  industrielles  de  leur  région. 
Douala  (95,5%),  Yaoundé  (94,2%), 
Bamenda (77,3%) et Maroua (76,3%) sont 
carrément  et  presqu’exclusivement  des 
agglomérations  industrielles  pour  leurs 
régions.  

99. Au niveau des départements, on constate 
(Figure  6)  que  les  autres  entreprises  du 

secteur  secondaire  hors  de  la  région 
urbaine  dans  la  région  de  l’Ouest  se 
localisent  dans  le  Noun,  la  Menoua,  les 
Bamboutos  et  le  Haut‐Nkam,  ce  qui 
apparaît  comme  une  situation  de 
distribution  équilibrée  entre  ces 
départements.  C’est  une  situation 
d’équilibre à peu près  identique entre  les 
départements  qui  prévaut  dans  la  région 
de  l’Est.  La  situation  de  ces  quelques 
régions  ne  masque  certainement  pas  les 
disparités  de  répartition  plus  accentuées 
par département à l’intérieur de toutes les 
autres régions. 
Figure 5. Répartition régionale des entreprises du secteur 

secondaire 
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Figure 6. Répartition des entreprises et établissements du secteur secondaire par département 

 
  



5  Répartition spatiale de l’industrie Camerounaise 
 

 

35
100. En ce qui concerne la répartition régionale 

des  localisations et par branche d’activité 
(Tableau  26  et  Fig.7),  les  déséquilibres 
régionaux  apparaissent  encore  plus 
flagrants et  confirment  le  précédent 
constat de  la distribution des entreprises. 
Les entreprises d’extraction, au nombre de 
30, sont présentes à 66,7% dans la région 
du Littoral. Les entreprises alimentaires et 
autres industries manufacturières, les plus 
nombreuses,  11223  au  total,  se  trouvent 
principalement  localisées dans  les régions 
du  Littoral,  33%,  et  du  Centre,  28%,  soit 
61% du total. Viennent ensuite l’Ouest,  le 
Nord‐Ouest et  le Sud‐Ouest.  Le poids des 
autres  régions  est  moins  important.  Les 
entreprises  du  sous‐secteur  de  la 
construction,  706  au  total,  sont 

principalement  concentrées  dans  les 
régions du Littoral, 41,22 %, et du Centre, 
33,85%,  soit  75,1% du  total.  Les  8  autres 
régions  se  partagent  les  24,9  % 
d’entreprises  restant.  Les  entreprises  de 
production  d’électricité,  de  gaz  et  d’eau 
n’échappent  pas  à  ce  schéma  de 
concentration.  On  en  dénombre  195 
principalement  localisées dans  les régions 
du  Littoral,  35,9 %,  et  du Centre,  29,7 %, 
soit  65,6  %  du  total,  mais  aussi  dans  la 
région du Nord,  11,8 % et  celle  du Nord‐
Ouest,  5,6  %.  La  région  de  l’Est  reste 
toujours  la moins abondamment pourvue 
en entreprises industrielles, mais se classe 
tout de même 3ème en ce qui concerne les 
entreprises d’extraction. 

 

Tableau 20. Répartition régionale et par branche d’activité des entreprises et établissements du secteur secondaire au Cameroun en 2009 

Région 
Branches d’activité 

Extraction  Industries 
alimentaires 

Autres industries 
manufacturières 

Electricité 
Gaz, eau  Construction  TOTAL 

Douala  18  212  3319  52  281  3882 

Littoral sauf Douala  2  29  123  18  10  182 

Centre sauf Yaoundé  0  24  133  33  10  200 

Yaoundé  5  179  2810  25  229  3248 

Adamaoua  0  35  172  2  15  224 

Est  3  8  75  8  11  105 

Extrême‐Nord  0  13  153  9  19  194 

Nord  0  113  264  23  39  439 

Nord‐Ouest  1  33  1006  11  32  1083 

Ouest  1  75  1227  8  26  1337 

Sud  0  13  198  3  6  220 

Sud‐Ouest  0  33  976  3  28  1040 

TOTAL  30  767  10 456  195  706  12 154 

Source : INS/RGE, 2009 
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Figure 7. Quotients de localisation des entreprises par branches d’activité 

 
101. D’une  façon  générale,  la  préférence 

urbaine de l’industrie peut s’expliquer. Les 
centres  urbains  concentrent  une  main‐
d’œuvre  qualifiée,  et  des  populations  à 
plus ou moins fort pouvoir d’achat comme 
consommateurs directs des produits  finis. 
En ce sens, elles sont perçues comme des 
milieux  d’opportunités  de  contacts  divers 
et  de  rencontres  utiles,  d’emplois,  de 
marchés ou de débouchés, d’innovations, 
de  perspectives  de  réussite,  de  progrès, 
etc.  

102. Sur  le  plan  théorique,  l’hypertrophie 
économique  urbaine  s’explique  aussi  en 
grande  partie  par  les  effets  des  forces 
d’agglomération  et  la  dynamique 
d’attraction  sur  lesquelles  se  sont 
intéressés  les  théoriciens  de  l’économie 
spatiale.  Elles permettent de  comprendre 

pourquoi  les  concentrations  industrielles 
s’effectuent  au  « centre »  (et  où  il  existe 
alors  des  forces  d’agglomération),  en 
ignorant  totalement  les  régions 
« périphériques » dans un premier temps. 
Et,  la  présence  de  processus  cumulatifs 
aidant,  une  petite  agglomération 
d’activités, même minimale,  engendre un 
mouvement  auto‐entretenu  apte  à 
produire  de  très  fortes  concentrations 
d’activités.  Mais,  ce  mouvement  peut 
toutefois aussi générer ses propres limites 
en  développant  des  forces  de  dispersion. 
Ce qui aura pour conséquences de freiner 
le  processus,  de  limiter  la  taille  de  la 
concentration  et/ou  de  favoriser  de 
nouveaux  centres  de  concentration 
(centres  secondaires,  nouvelles 
centralités), en fait une polarisation.  
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5.2 Les localisations à proximité ou sur 
les  lieux  de  production  des 
matières premières ou des sources 
d’énergie 

103. Ce type de localisations lié à l’existence de 
facteurs  naturels  de  production  concerne 
plus les établissements que les entreprises 
de  quelque  uns  de  ces  sous‐secteurs 
d’activité.  C’est  le  cas  de  l’extraction 
notamment  des  hydrocarbures  et  des 
centrales  hydrauliques,  des  industries 
alimentaires  (huileries  de  palme  et  de 
coton)  et  spécifiquement  des  entreprises 
agroalimentaires  (industries  du  café,  du 
thé, du sucre), de l’industrie textile (coton), 
du  caoutchouc,  de  la  métallurgie 
(ALUCAM), de la production d’électricité et 
d’eau.  Ces  implantations  ne  sont  pas 
nécessairement urbaines. 

104. L’explication  de  telles  localisations  va  en 
droite ligne des théories néoclassiques de 
localisation  des  entreprises  pour 
lesquelles, l’entreprise gagne à se localiser 
au  point  optimal,  celui  qui  lui  assure  les 
coûts  les  plus  bas  pour  ses  facteurs  de 
production,  notamment  la  matière 
première  et  la  source  d’énergie,  les 
transports  et  la  main‐d’œuvre.  Les 
économies externes y compris la proximité 
des  entreprises  similaires  sont  en  outre 
d’un apport indéniable pour l’émulation et 
les  rapports  de  travail.  Certes  la 
concurrence  peut  aussi  jouer  en  leur 
défaveur, mais  la prise  en  compte de  ces 
économies externes joue un rôle important 
comme facteur de localisation urbaine des 
entreprises.  

5.3 Typologie  et  logiques  de 
localisation  des  entreprises  dans 
les villes 

105. Au  Cameroun,  les  centres  urbains 
concentrent  le  plus  grand  nombre 
d’espaces  industriels dont  l’apparition est 
sous‐tendue  par  les  facteurs  de 
production. La typologie et les logiques de 
localisation  de  tels  espaces  industriels 

relèvent par  conséquent du  concours des 
facteurs  humains,  notamment  ceux  liés  à 
l’environnement  économique,  social  et 
politique.  

106. L’espace  industriel,  entendu  comme 
l’espace  de  fonctionnement  de  l’activité 
industrielle  (Dezert  et  Verlaque  (1978), 
Nonjon (1995), est limité à l’espace occupé 
par  les  établissements  industriels,  et  se 
répartit en effet en un espace industriel de 
droit, ou planifié et/ou aménagé, celui qui 
a été officiellement affecté à l’industrie et 
« spécialement  aménagé  pour  accueillir 
des activités  industrielles  et  se  référant à 
des  documents  d’urbanisme  (POS,  SDAU, 
PDU,  etc.) »  (Million,  2004);  et  en  un 
espace industriel de fait, ou spontané, celui 
qui  est  occupé  par  les  établissements 
industriels  de  façon  spontanée  sans 
répondre aux exigences particulières d’une 
planification  spatiale.  Au  Cameroun,  ces 
deux types d’espaces industriels coexistent 
dans les villes. 

5.3.1 Les  zones  industrielles  et  leur 
occupation 

107. Ce sont des espaces industriels de droit. À 
l’échelle  urbaine  plus  qu’ailleurs,  le 
problème  de  l’implantation  d’un 
établissement  se pose d’abord en  termes 
d’espace.  C’est  ainsi  que  la  création  des 
zones  industrielles  et  la  construction  des 
marchés  sont  une  manifestation  de  la 
volonté  des  politiques  publiques 
nationales  et  locales  d’influer  et 
d’accompagner  l’industrialisation.  Au 
Cameroun  effectivement,  les  pouvoirs 
publics  ont  favorisé  indirectement 
l’industrialisation  par  des  mesures 
incitatives  certes,  mais  aussi  directement 
par  l’aménagement  des  zones  et  des 
espaces pour accueillir  les établissements 
industriels. 

108. La planification  spatiale  de  l’industrie  par 
l’Etat s’ouvre en 1971 à travers la création 
de  la  MAGZI.  Cette  dernière 
dispose (MAGZI, 2011‐2015) de : 
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• Terrains bâtis limités au site d’implantation 
des bâtiments de l’ex‐ Sacheries à Douala ;  

• Terrains aménagés :  

‐ 195  ha  dont  80  ha  pour  la  zone 
industrielle  de  BONABERI  et  115  ha 
pour  la  zone  industrielle  de  BASSA, 
terrain financé par l’Etat à hauteur de 
7.912.409.763  FCFA  en1984  et  de 
1.346.080.803 FCFA par la MAGZI.  

• Terrains partiellement aménagés :  

‐ Près  de  80  ha  de  terrains  aménagés 
dans  la  zone  industrielle  de  Yaoundé 
Sud  (MVAN/NSAM,  Figure  8),  sur 
Fonds  propres  MAGZI,  et  par 
préfinancement  des  travaux 
d’aménagement,  assurés  par  les 
clients eux‐mêmes.  

‐ 30  ha  de  zone  d’extension  de 
BONABERI  

‐ 22 ha  de  la  zone  industrielle  d’OMBE 
dans le Sud‐ouest du pays.  

• Terrains non aménagés  

‐ Près de 800 ha de terrains existent au 
total,  constitués  pour  environ  306  ha 
de  terrains marécageux  et  accidentés 
difficilement exploitables en raison des 
coûts d’aménagement  très  élevés  (70 
millions de FCFA/hectare). 

Figure 8. Photo 1 : Une vue partielle de la zone industrielle MAGZI 
de Yaoundé sud peu occupée, des aménagements en cours. 

 
Cliché Ndzié Souga, 2010 

 

109. En  fait,  sept  localités  abritent  des  zones 
industrielles (Figure 721). 

Tableau 21. Les zones industrielles créées par la MAGZI au 
Cameroun jusqu’à ce jour 

Localité  Superficie 
(ha)  Localité  Superficie 

(ha) 

Bafoussam  94  Ngaoundéré  115 

Douala 
(Bassa)  150  Ombe  135 

Douala 
(Bonabéri)  192  Yaoundé  316 

Garoua 42  
Source : MAGZI 2010 

110. Ces zones industrielles ne sont pas toujours 
privilégiées  par  les  entrepreneurs 
industriels  dans  leurs  logiques 
d’implantation.  Elles  ne  sont  pas 
totalement aménagées et par conséquent 
ne sont généralement occupées qu’à 40 ou 
au plus 50% de leur superficie. On y trouve 
principalement  des  grandes  entreprises : 
en général, ce sont les brasseries et autres 
industries alimentaires, les dépôts comme 
la  SCDP,  les  entrepôts,  et  suivant  les 
régions,  les  savonneries,  les  industries du 
bois  et  les  industries  chimiques.  Ces 
industriels déclarent que leurs choix visent 
tout  simplement  à  se  conformer  à  la 
réglementation. À peine 15% de petites et 
moyennes  entreprises  y  sont  implantées. 
Cette  faible  occupation  est  aussi  l’un  des 
problèmes inhérents à la situation actuelle 
des  sites  MAGZI  tels  que  le  rapport 
(MAGZI, 2011‐2015 op.cit.) les présente.  

• Accès  difficile  des  principales  zones 
industrielles  MAGZI  de  BASSA  et  de 
BONABERI, 

• Absence  d’infrastructures  sociales 
susceptibles de retenir les employés et de 
faciliter  la  vie  au  sein  des  zones 
industrielles occupées, 

• Déficit dans  les efforts de communication 
de la MAGZI ;  

• Insuffisances  observées  dans  la 
collaboration  de  la  MAGZI  avec  les 
différents Organismes intervenant dans le 
circuit  d’orientation  des  opérateurs 
industriels, de délivrance des autorisations, 
d’affectation  et  d’attribution  des  terrains 
ou de sites industriels aux entreprises ;  
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• Multiplicité de problèmes  fonciers du  fait 

des occupations illégales et de la spoliation 
du patrimoine foncier ;  

• Cohabitation  des  populations  avec  les 
industries dans les zones industrielles ; 

• Implantation  de  certaines  industries  hors 
des sites industriels  

• Non  respect  des  exigences 
environnementales  dans  les  zones 
industrielles. 

111. Les  autres  zones  ou  centres  industriels 
planifiés  abritent  généralement  les 
entreprises  dans  des  branches  d’activité 
identiques que celles qu’on retrouve dans 
les  zones  industrielles  MAGZI.  La 
diversification  des  branches  d’activité  à 
l’interne  est  plus  réelle  dans  les  zones 
industrielles de Douala que dans celles des 
centres  urbains  secondaires.  Les 
opérateurs  économiques  ici  sont  attirés 
par les économies d’échelle, et notamment 
les facteurs d’agglomération. 

 

5.3.2 Les marchés construits 

112. Les  marchés  construits  s’avèrent 
également être des espaces industriels de 
droit  ou  formels.  Dans  la  plupart  des 
grandes  villes,  à  Yaoundé  (Figure  9),  à 
Douala, à Bamenda, à Bafoussam, et dans 
des villes moyennes, plusieurs marchés de 
ce type existent dans le centre de la ville et 
dans  certains  quartiers  périphériques.  Ce 
type d’aménagement urbain, réalisé par les 
collectivités  publiques  locales,  a  pris  de 
l’ampleur  avec  le  concours  du  FEICOM. 
Dans des lots  locatifs se sont installés des 
boutiques  et  des magasins  de  commerce 
de gros  et de détail.  Certains d’entre eux 
abritent de Très Petites Entreprises ou les 
sièges sociaux  (bureaux administratifs) de 
Petites  Entreprises  dans  des  branches 
telles  que  la  confection,  l’imprimerie  et 
l’édition,  la  fabrication  de  meubles,  la 
fabrication  de  produits  métallurgiques…. 
Les  entrepreneurs  ici  sont  attirés  par  la 
facilité  de  disposer  d’un  local  prêt  et  pas 
cher pour exercer leurs activités.  

 

Figure 9. Marché central de Yaoundé 

 
Source : http://www.mintour.gov.cm/wp‐content/uploads/2015/07/YAOUNDE1.pdf 
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5.3.3 Les espaces industriels de fait ou 
spontanés 

113. Les  entreprises  industrielles  sont  certes 
dispersées dans le tissu urbain, mais selon 
des logiques spécifiques qui ont pour base 
les facilités foncières principalement. 

114. Elles s’expriment en termes de possibilités 
d’acquérir un vaste terrain à bas prix. Elles 
orientent  les  localisations  vers  les 
périphéries  urbaines,  généralement 
suivant  les  axes  routiers  de  sortie  de  la 
ville. Cette logique est donc alliée au souci 
d’accessibilité. Les entreprises concernées 
sont des GE souvent  isolées sur de vastes 
espaces  dans  l’industrie  chimique 
(savonnerie,  produits  cosmétiques, 
produits plastiques), l’industrie du bois, la 
fabrication des matériaux de construction, 
l’alimentation pour le bétail.  

115. Les facilités foncières s’expriment aussi en 
termes de possibilités d’acquérir un local à 
bas  prix,  ou  d’utiliser  sa  maison  ou  son 
terrain  personnel.  Les  établissements 
industriels  sont  alors  imbriqués  dans  le 
tissu  urbain,  où  les  grandes  artères  de 
communication  et  les  grands  carrefours 
attirent des localisations de TPE, PE et ME 
à  la  recherche  de  la  proximité  des 
débouchés ou marchés de consommation. 
Ce  sont  souvent  des  industries 
alimentaires,  la  fabrication  des  meubles, 
l’imprimerie et édition, la confection. 

116. Tous  ces  avantages,  liés  aux  forces 
d’agglomération,  conduisent  à  une 
certaine  polarisation  de  l’activité  de 
production dans certaines villes comme à 
Douala (Figure 510), de façon spontanée. 

Figure 10. Evolution et Polarisation de l’espace industriel à Douala de 1944 à 2009 

 

Source : Ngo Balepa et Modika (2012)   
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117. Les  espaces  industriels  spontanés 
concentrent  plus  d’inconvénients  que 
d’avantages pour  les  entrepreneurs  et 
leurs activités :  

• La  disponibilité  des  terrains  résulte 
certainement  de  conditions  avantageuses 
(prix bas d’achat ou de location, utilisation 
d’un  domaine  ou  d’une maison  familiale, 
etc.),  mais  ces  terrains  se  trouvent 
quelquefois  dans  des  zones  classées 
inconstructibles,  ils  sont  à  équiper,  et 

présentent très peu de possibilités pour de 
futures extensions des établissements ; 

• Leur  mode  d’acquisition  expose  les 
entrepreneurs  concernés  à  de  nombreux 
litiges  fonciers,  suite  à  l’imbrication 
d’établissements  industriels‐habitat,  mais 
aussi  aux  risques  multiformes  et  aux 
accidents  technologiques néfastes  aux 
populations  avoisinantes,  qui  peuvent 
résulter de cette proximité. 

 

Figure 11. Figure récapitulative de la spatialisation industrielle et de ses effets induits 

 
Source : Ngo Balepa Aurore, 2013   
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5.4 Conséquences pour  les 

entreprises et les populations 

5.4.1 Industrie et urbanisation 

118. L’espace  industriel  au  Cameroun  est 
contraint  par  une  urbanisation  rapide  et 
incontrôlée,  ce  qui  génère  des  effets 
multiformes,  notamment  les  conflits 
d’utilisation  de  l’espace,  les  pollutions  et 
les  risques  sanitaires.  Les  espaces 
industriels de droit attirent une population 
urbaine  de  plus  en  plus  nombreuse  en 
quête  de  terrain  pour  construire  un 
logement.  Mais  aussi,  dans  un  contexte 
d’absence d’espace industriel formel dans 
certaines  villes,  d’insuffisance  ou  de 
l’irrespect  de  ce  type  d’espace  dans 
certaines autres qui en sont pourvues,  les 
entrepreneurs  privés  privilégient  la 
recherche  des  facilités  foncières  et  des 
débouchés qui  sont à  l’origine de ce  type 
de cohabitation.  

119. Ces  recherches  de  facilités  foncières 
favorisent les localisations péricentrales et 
périphériques,  qui  à  leur  tour  favorisent 

l’émergence  de  nouvelles  centralités 
urbaines.  De  nouveaux  fronts 
d’urbanisation,  mais  aussi 
d’industrialisation  apparaissent  ainsi 
comme à Douala (Figure 5) 

• En effet, les prévisions d’occupation du sol 
deviennent très vite caduques comme il a 
été  constaté  par  exemple  dans 
l’arrondissement de Douala 3ème en 2008. 
Prévu  pour  occuper  moins  de  sol  que 
l’industrie  (Tableau  22),  l’habitat  occupe 
actuellement  une  large  majorité  de 
l’espace,  et  les  occupations  non 
industrielles  se  retrouvent  nombreuses 
dans  les  terrains de  la M.A.G.Z.I.  réservés 
pourtant  par  bornage  aux  établissements 
industriels  (Métchéhé,  2008  et  enquêtes 
en 2012). Mais dans la plupart des espaces 
industriels de droit ou de fait, la population 
a suivi les industries, et est allée à l’assaut 
des  espaces  industriels. Dans  ce  contexte 
d’imbrication  de  l’habitat  et  des 
établissements  industriels, 
l’environnement physique, les populations 
dans  ce milieu  autant que  les  entreprises 
éprouvent des problèmes. 

 

Tableau 22. L’occupation du sol dans l’arrondissement de Douala 3ème, l’écart entre les prévisions de 1982 et l’occupation réelle en 2008 

Types d’occupation 
% du sol à occuper prévu 
dans le SDAU de 1982 

% du sol occupé 
actuellement 

Etablissements industriels  48,62 17,15 
Habitations  45,38 65,32 
Marchés et commerces divers 0,49 3,43 
Education et Santé, Service public 3,56 2,75 
Espaces verts réservés  0,32 0,09 
Terrains de sport (football)  0,32 0,26 
Infrastructures et activités diverses 0,65 12,01 
Total  100 100 

Source : Métchéhé, 2008 actualisé en 2012   
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5.4.2 Industrie, environnement et risques 
sanitaires 

120. La  dégradation  du milieu  naturel  par  des 
substances chimiques, des déchets solides 
et  liquides  industriels  ou  ménagers,  est 
importante.  Les  rejets  polluants  sont  des 
déchets  de  bois  ou  des  résidus  de 
papeterie  jonchant  les abords des  routes, 
des  drèches  des  brasseries  agglutinées  à 
même le sol, ainsi que des eaux résiduaires 
parfois  de  fortes  températures 
(41°C) coulant en pleine nature et qui sont 
issues des  industries de  la boisson ou des 
savonneries.  Ces  rejets  multiformes 
portent  atteinte  d’abord  à  l’esthétique 
visuelle  et  puis,  leurs  éléments  nocifs 
seraient  responsables  des  risques  de 
diminution  de  la  biodiversité.  Les  risques 
d’infiltration et de contamination des eaux 
souterraines sont aussi réels, et ce d’autant 
plus  que  très  peu  d’établissements 
industriels ont un dispositif de recyclage ou 
de  traitement  des  eaux  usées  et  des 
déchets  avant  leur  rejet,  et  que  la  nappe 
souterraine dans certains milieux humides 
dans  la  zone  littorale  par  exemple  est  à 
moins  d’un  mètre  du  sol.  Sur  le  plan 
règlementaire,  14,7%  des  entreprises  du 
secteur  secondaire  disposent  d’une 
installation  classée  pour  la  protection  de 
l’environnement,  alors  qu’elles  sont 
seulement 8,5% à disposer d'une structure 
chargée de l'environnement.  

121. L’imbrication  de  l’habitat  et  des  espaces 
industriels  ainsi  que  les  rejets  polluants 
auraient des effets, de façon indirecte, sur 
la santé des populations riveraines du fait 
soit de leurs contacts permanents avec les 
milieux  pollués,  soit  par  les  produits 
notamment  agricoles  contaminés 
provenant d’une agriculture  intra urbaine 
et extra saisonnière pratiquée dans les bas‐
fonds marécageux. Dans  certains milieux, 
les maladies les plus récurrentes sont très 
caractéristiques de la pollution hydrique : il 
s’agit du paludisme, de la fièvre typhoïde, 
de la jaunisse et des maux d’estomac, de la 
diarrhée et du choléra. Mais les nuisances 

sont aussi  le  lot quotidien des entreprises 
industrielles. 

122. L’environnement  externe  des  entreprises 
en général, apparaît également peu viable 
pour leur fonctionnement efficace et pour 
la  poursuite  sereine  de  leurs  activités 
industrielles. 

123. Rejointes  par  l’habitat  spontané  et 
l’urbanisation,  les  entreprises  sont 
confinées dans des espaces étriqués et ne 
peuvent  plus,  lorsqu’elles  le  souhaitent, 
réaliser des extensions spatiales soit pour 
s’agrandir,  soit  pour  construire  des 
équipements supplémentaires à l’exemple 
des stations de traitement des eaux usées. 

124. En plus, elles ne fonctionnent pas dans  la 
sérénité,  car  leurs  dirigeants  souffrent 
constamment  des  plaintes  directes  des 
riverains  (appareils  en  panne,  poussières, 
maladies…  leur  sont  attribués).  Les 
déplacements  internes,  la  gestion  des 
déchets  et  du  drainage  des  eaux  usées 
posent des problèmes dans ces zones non 
loties et en fait, au statut  foncier  flou. En 
réalité,  ce  sont  des  zones  classées  soit 
industrielles, soit non constructibles, mais 
encore inoccupées par les industries, elles 
sont pourtant appropriées.  

125. Si ces types de nuisances sont récurrentes 
dans  les espaces  industriels spontanés,  ils 
ne  sont  pas  totalement  absents  aussi  de 
zones industrielles formelles. Ces dernières 
ne sont pas totalement occupées (40% par 
exemple  à  Bafoussam  en  2010),  et  sont 
alors  soit  envahies,  soit  en  proie  aux 
revendications  foncières,  malgré  le 
déploiement,  certes  assez  récent  de  la 
MAGZI sur ses terrains. 

5.4.3 Expression libre des entrepreneurs 
privés 

126. L’expression libre des entrepreneurs privés 
contribue à expliquer le déséquilibre de la 
structure  et  de  la  spatialisation  des 
entreprises  ainsi  que  leur  mauvaise 
intégration  régionale.  Au  Cameroun,  le 
nombre  d’entreprises  du  secteur 
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secondaire  est  faible  et  il  n’y  a  pas  une 
importante  création  d’industries.  Ceci  est 
dû au fait que le secteur privé ne joue pas 
un rôle primordial dans la création d’unités 
industrielles de transformation, malgré un 
contexte de libéralisation et de promotion 
du  secteur  privé  comme  levier  de 
l’économie nationale. 

127. Actuellement, le secteur privé ne veut pas 
prendre de risques par une orientation des 
investissements vers le secteur productif. Il 
est  attiré  dans  des  activités  de  service 
comme l’import‐export et le commerce en 
général, où le risque est peu important et 
les  bénéfices  élevés.  Pourtant,  la 
rentabilité  de  l’agroalimentaire  pourrait 
s’avérer  plus  importante  à  cause,  non 
seulement de la longueur de la chaîne que 
requiert  la  transformation  industrielle, 
mais  aussi  à  cause  des  effets  induits  en 
amont  et  en  aval  au  niveau  local.  Et  la 
distribution des revenus qui s’en suit a un 
fort  impact  multiplicateur.  Nonobstant 
tout  cela,  la  tournure  résolument  prise 
pour  la  libéralisation  permet  de  compter 
de  nombreuses  entreprises  individuelles 
appartenant  majoritairement  aux 
nationaux, mais qui sont là aussi, localisées 
très librement.  

5.4.4 Climat des affaires 

128. Les  entreprises  sont  exposées  à  certains 
problèmes inhérents au climat des affaires. 
Ces contraintes entravent la compétitivité 
des  entreprises  formelles.  Alors  que  les 
pressions  et  tracasseries  fiscales,  le 
manque de  financement et  la  faible  taille 
du  marché  constituent  les  difficultés  les 
plus  relevées  par  les  entreprises,  le 
manque  de  matériel  technique,  la 
présence  du  secteur  informel  et  l’accès 
difficile  aux  marchés  publics  affectent 
l’activité économique dans une proportion 
moindre.  Toutefois,  les  entreprises 
parviennent  à  contourner  les  trois 
principaux  problèmes  au  moyen  de 
diverses  stratégies  dont  les  plus 
importantes  sont  respectivement  la 

corruption,  le  recours  au  financement 
informel et aux  fonds propres, et enfin  la 
baisse des prix. 

129. Les Quinze problèmes majeurs relevés par 
les  entreprises  par  ordre  de  difficultés 
selon le MINEPAT, 2011 sont : 

1.  Pressions  et  tracasseries  fiscales  (taux 
d'imposition  élevé,  multiplicité  des  taxes 
(mairies, DGI), tracasseries fiscales, etc.)  
2.  Manque  de  financements  (taux 
d'intérêts  élevés,  difficultés  d'accès  au 
crédit, etc.)  
3. Faible taille de la demande  
4.  Tracasseries  et  lourdeurs 
administratives  (lenteur  des  procédures 
administratives, tracasseries des agents de 
l'Etat,  manque  de  transparence  dans  les 
procédures, etc.)  
5.  Concurrence  déloyale  (contrebande, 
etc.)  
6.  Difficulté  d'accès  aux  facteurs  de 
production (Instabilité des prix des facteurs 
de  production,  rareté  des  matières 
premières, etc.)  
7.  Indisponibilité  de  l'énergie  électrique 
(alimentation  irrégulière,  coût  élevé  de 
l'énergie, etc.)  
8.  Déficit  d'infrastructures  (Mauvaise 
qualité des  infrastructures  routières,  coût 
élevé des transports, faible débit internet, 
etc.)  
9.  Délais  de  paiement  (insolvabilité  de  la 
clientèle, délais de paiement longs et non 
respectés, etc.)  
10.Corruption  (corruption  des  agents  de 
l'Etat, abus de confiance, etc.)  
11. Manque de personnel qualifié  
12.  Insécurité  (vol,  incivisme,  insuffisance 
des moyens de sécurité, etc.) 
13.  Manque  de  matériel  technique  (coût 
élevé du matériel, etc.)  
14. Présence du secteur informel  
15. Accès difficile aux marchés publics  
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130. À  cet  inventaire,  il  convient  d’ajouter 
l’absence  d’espace  approprié  pour  de 
nouvelles localisations.  

131. Suite  à  ce  diagnostic,  des  propositions 
d’actions prioritaires visant à améliorer  le 
climat  des  affaires  ont  été  recueillies 
auprès  des  entreprises  au  cours  de 
l’enquête BCS. Il en découle un total de 14 
recommandations dont  la mise en œuvre 
contribuerait  à  dégager  des  gains  de 
compétitivité  pour  toutes  les  entreprises 
formelles de l’économie camerounaise. 

132. Les  principales  actions  à  mener  de  l’avis 
des  dirigeants  d’entreprise  dans  une 

politique  de  promotion  du  secteur  privé 
portent  sur  la  révision  de  la  politique 
d’imposition,  la  facilitation  de  l’accès  au 
financement,  le  renforcement  et  la 
définition  des  mesures  d’encouragement 
de  l’entrepreneuriat.  En  2008,  les  chefs 
d’entreprises  exprimaient  également  le 
souhait  d’un  changement  du  climat  des 
affaires par un allègement de  la politique 
fiscale  et  la  facilitation  de  l’accès  au 
financement.  Il  est  donc  à  croire  que  les 
efforts  du  Gouvernement  n’ont  pas  été 
suffisamment  incitatifs  pour  lever  les 
contraintes  qui  pèsent  sur  le 
développement des affaires au Cameroun. 
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6 DIAGNOSTIC DES ATOUTS/FAIBLESSES, OPPORTUNITES 
MENACES/DU SOUS‐SECTEUR INDUSTRIE 

ATOUTS  FAIBLESSES ET CONTRAINTES 

• La  situation  géographique  avec  l’ouverture 
côtière  sur  l’océan  Atlantique,  l’équipement 
portuaire,  les  bases  coloniales  en  équipements 
hydroélectriques et infrastructures routières ; 

• Les  richesses  en  ressources  naturelles  et  les 
potentialités  diversifiées  sur  les  plans 
énergétiques,  forestiers,  agricoles  et  miniers 
dans toutes les régions ;  

• Le dispositif public de soutien à l’investissement 
productif ; 

• Un tissu industriel diversifié ; 
• Un  tissu économique porté par de nombreuses 

petites entreprises ; 
• Les grands travaux d’infrastructures en cours ; 
• La décentralisation en cours ;  
• Les banques ou les possibilités de financement ; 

• L’absence  d’une  vision  économique 
(industrielle)  et  spatiale  prospective, 
agissante et suivie ; 

• L’absence  d’espace  industriel  formel  dans 
certaines villes ;  

• L’insuffisance  ou  l’irrespect  du  cadre  spatial 
formel  minimum  réservé  aux  localisations 
industrielles dans les villes où il existe ;  

• La  mauvaise  intégration  économique 
(industrielle) régionale ;  

• La mauvaise intégration spatiale des activités 
industrielles ; 

• Des  logiques  de  localisation  libres  et 
différenciées  entrainant  des  problèmes 
multiformes dans les villes ; 

• D’énormes  difficultés  d’approvisionnement 
électrique ;  

• Insuffisance  et mauvais  état  d’entretien  des 
infrastructures de communication ;  

• Une  faible  exploitation  industrielle  des 
gisements de minerais ;  

• Une très faible transformation industrielle des 
produits locaux sur place ; 

• L’hypertrophie de Douala et Yaoundé. 
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OPPORTUNITÉS  MENACES 

• La  volonté  politique  exprimée  dans  « Le 
Cameroun Vision 2035 »,  le DSCE et  l’impulsion 
pour l’élaboration d’un SNADDT ; 

• La  présence  et  la  participation  à  l’effort 
d’industrialisation d’une classe d’hommes et de 
femmes d’affaires et d’élites volontaires ;  

• Une  population  relativement  nombreuse  en 
comparaison des autres pays limitrophes hormis 
le Nigéria ; 

• Des institutions politiques stables et jusqu’à une 
période  récente,  un  territoire  calme  et  vivant 
dans la paix ;  

• La  recherche  et  la  formation  des  jeunes  sont 
effectives ; 

• Intégration dans la CEEAC, la CEMAC ; 
• Des spécialisations productives pour s’arrimer à 

la mondialisation et à l’exploitation judicieuse du 
marché de consommation sous‐régional. 

• Retomber dans l’extraversion de l’économie ; 
• Les  risques  sécuritaires  empêchant  l’apport 

des IDE ; 
• Le  faible  pouvoir  d’achat  pour  la 

consommation nationale ;  
• La formation aux emplois qualifiants ; 
• L’organisation du commerce ; 
• L’absence  ou  la  faiblesse  du  financement 

disponible. 
• La  grande  liberté  d’action  des  investisseurs 

privés  dans  les  choix  économiques  et  de 
localisation ;  

• L’absence  d’un  cadre  de  développement 
intégré. 
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7 CONCLUSION 

133. L’industrie s’illustre assurément comme le 
moteur  essentiel  de  la  croissance  et  du 
développement  économique  et  social. 
Mais  elle  est  aussi  une  activité 
d’organisation  et  de  structuration  de 
l’espace,  et  la  gestion  de  l’activité 
industrielle dans un territoire donné reste 
capitale  dans  la  prise  en  compte  du 
développement  durable.  En  outre,  les 
grandes  orientations  de  la  politique 
nationale  actuelle  contenues  dans  « Le 
Cameroun,  Vision  2035 »  et  dans  le 
« DSCE », mais également dans les discours 
de  l’autorité  de  l’Etat,  interpellent 
fortement  ce  secteur  de  l’activité 
économique  pour  relever  les  défis  du 
développement  et  de  l’émergence  au 
Cameroun.  

134. Dans  le  cadre  de  l’élaboration  d’un 
SNADDT à l’horizon 2035, l’objectif assigné 
à ce volet a été de dresser un diagnostic de 
l’état  actuel  de  l’industrie  dans  le  but  de 
rendre compte des dysfonctionnements et 
des  enjeux  qui  engagent  le  devenir  du 
territoire national sur ce plan.  

135. Dans  l’ensemble,  d’après  le  RGE/2009,  le 
Cameroun  compte  12 154  entreprises  et 
établissements  appartenant  au  secteur 
secondaire,  soit  12,94  %  des  93 969 
entreprises et établissements recensés au 
total dans ce pays en 2009. Ces entreprises 
et établissements du secteur secondaire ne 
sont  pratiquement  que  des  industries 
manufacturières,  92,34  %,  l’industrie 
extractive n’en regroupant que 0,25 %,  la 
construction 5,80 % et l’électricité, eau et 
gaz,  1,61  %.  L’industrie  camerounaise 
apparaît  très  diversifiée,  bien  que  très 
déséquilibrée  dans  sa  structure  par 
branche d’activité. Sur  le plan national en 
effet, la branche Industrie du textile et de 
la  confection (code  016)  est  majoritaire 
(52,27%), très largement devant toutes les 
autres  branches  d’activité  économique. 
Viennent  ensuite  les  branches  suivantes : 

Fabrication  de  meubles,  activités  de 
fabrication  N.C.A.  et  récupération 
(13,44%),  Fabrication  de  produits 
métallurgiques  de  base  et  d’ouvrages  en 
métaux  (sauf  machines  et  matériels) 
(6,54%),  et  Construction  (5,80%).  La 
structure  par  grands  segments  est  très 
largement majoritaire  en  faveur  des  TPE, 
84,9, et seulement 6,8 % pour les PE, 6,1 % 
pour les ME et 2,2 % pour les GE. Les PE et 
les TPE  regroupent 91,6% des entreprises 
du  secteur  secondaire.  Considérant  la 
forme juridique des entreprises du secteur 
secondaire,  les  entreprises  individuelles 
(EI)  sont  prédominantes  dans  le  tissu 
industriel  camerounais,  82,  4%,  1,04  % 
sous la forme SARLU, 4,7 % sont des SARL, 
2,0  %  des  SA,  alors  que  1,4  %  sont  sous 
d’autres formes juridiques. Cette situation 
est  en  corrélation  avec  celle  de  la 
provenance  du  capital  social  de  ces 
entreprises  qui,  à  l’échelle  nationale,  est 
majoritairement  détenu  par  les 
Camerounais. Les étrangers ne contrôlent 
qu’à peine 3% des entreprises du secteur 
secondaire, en tout cas très peu les TPE et 
les  PE.  Le  chiffre  d’affaires  du  secteur 
secondaire  s’élève à 3 503 FCFA en 2009, 
soit 34,5 % du chiffre d’affaires total tous 
secteurs  confondus :  la  contribution  du 
secteur  tertiaire  est  de  63,3  %  alors  que 
celle du secteur primaire n’est que de 3,2 
%.  Ce  sont  les  grandes  entreprises  qui 
portent  très  largement  (90,5%)  le  chiffre 
d’affaires à  ce montant,  le  grand nombre 
des TPE ne faisant pas du tout le poids sur 
ce chapitre‐là.  

136. Le  secteur  secondaire  apparaît  très  peu 
pourvoyeur  d’emplois  au  regard  des 
effectifs  employés.  Ils  sont  chiffrés  par  le 
RGE/2009  à  104687,  dont  87  889 
permanents  soit  22,7%  de  l’effectif  total 
des  employés  permanents  des  trois 
secteurs  de  l’économie  qui  s’élève  à 
386 263 personnes (RGE/2009), et 16 798 
temporaires  soit  38,6%  de  l’effectif  total 
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des  emplois  temporaires.  En  ce  qui 
concerne  l’approche  genre,  les  104  687 
emplois  du  secteur  secondaire  ne 
comportent  que  20  241  femmes  soit 
19,33% des  emplois  dont 18 118 emplois 
permanents et 2 123 temporaires. 

137. Bien  que  la  contribution  du  secteur 
secondaire au PIB soit établie à 29,9% en 
2015,  le  classant  2ème  après  les  services 
certes,  toutes  ces  données  précédentes 
traduisent  la  faiblesse  industrielle  du 
Cameroun. Les productions subissent  très 
peu  de  transformation  avant  leur  mise  à 
disposition  sur  les  marchés  de 
consommation,  et  les  exportations 
atteignent 80% pour certaines d’entre elles 
comme dans les industries extractives. Les 
industries  chimiques,  métallurgiques  et 
plastiques, par exemple, fonctionnent avec 
des  matières  premières  importées,  alors 
même que  le pays est suffisamment doté 
de certaines des ressources nécessaires.  

138. La plupart des productions sont destinées 
à  la  consommation  locale  et  sont  peu 
compétitives.  Certaines  autres  comme  le 
textile subissent la concurrence étrangère. 
Les  productions  de  certaines  industries 
sont  faibles  en  amont  et  ne  parviennent 
pas  atteindre  leurs  capacités  de 
production. 

139. L’industrie  est  très  inégalement  répartie 
dans  le  territoire  camerounais,  ce  qui  se 
solde  par  sa  mauvaise  intégration 
régionale.  Certes  les  localisations 
classiques sur ou à proximité des matières 

premières  et  des  sources  d’énergie  sont 
récurrentes,  mais  l’industrie  est,  depuis 
une  vingtaine  d’années  plus  qu’avant,  un 
phénomène  urbain,  les  deux  métropoles 
Douala  (31,9%)  et  Yaoundé  (26,7%) 
concentrant  58,6%  des  entreprises.  Et  à 
l’intérieur  des  villes,  dans  un  contexte 
d’urbanisation  anarchique,  les  industries 
se  localisent  également  seules,  les  zones 
industrielles  de  droit MAGZI  n’accueillant 
que  très  peu  d’établissements  industriels 
(15% des PE et TPE en 2009), et les marchés 
construits ne  logeant que des TPE, ce qui 
cause de nombreuses nuisances pour elles‐
mêmes  et  pour  les  populations 
environnantes  dont  les  habitations  et  les 
activités  vont  à  l’assaut  des  espaces 
industriels,  qu’ils  soient  des  espaces 
industriels  de  droit  ou  des  espaces 
industriels spontanés.  

140. En  fin  de  compte,  la  désarticulation 
économique  et  spatiale  trouve  une 
certaine  explication  dans  la  totale  liberté 
qu’ont  les  acteurs  industriels  et  les 
entrepreneurs en premier, dans le choix de 
l’activité  à  mettre  en  place  et  à  sa 
localisation, mais aussi dans les problèmes 
liés au climat des affaires. 

141. Face  aux  enjeux  de  l’industrie,  aux 
nombreux  atouts,  aux  efforts  déployés 
ainsi  qu’à  la  volonté  politique  exprimés 
pour  cet  objectif  louable  de 
développement,  des  axes  d’action 
prioritaires  peuvent  être  formulés  dans 
l’étude prospective. 
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INTRODUCTION 

1. Le présent rapport concerne le secteur des 
services au Cameroun. Il est élaboré dans 
le cadre du diagnostic stratégique du 
territoire national, première étape du 
projet d’élaboration du Schéma National 
d’Aménagement et de Développement du 
Territoire (SNADDT). 

2. Il vise donc à dresser un diagnostic de l’état 
actuel du territoire camerounais en 
matière de services. Le document est 
organisé en 2 chapitres portant sur : 

 Le tourisme 

 Les services bancaires 
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1 TOURISME 

1.1 Les types de tourisme potentiels 
pour le développement au 
Cameroun 

3. Le Cameroun est situé au fond du Golfe de 
Guinée, entre 2 et 13 degrés de latitude 
nord. Sa superficie de 475 442 km2, son 
étirement en latitude et sur 400 km 
environ de côtes sur le littoral Atlantique 
l’autorisent à concentrer une gamme très 
large et très variée de formes potentielles 
de pratiques touristiques. On cite, entre 
autres : 

 L’agrotourisme : C’est une activité qui 
se pratique sur une exploitation 
agricole et qui vient en complément 
des revenus agricoles. Elle met en 
relation les exploitants agricoles et les 
visiteurs. 

 L’écotourisme : Tourisme centré sur la 
découverte des zones naturelles peu 
perturbées dans le respect de 
l’environnement et de la culture locale. 

 Le tourisme balnéaire : Le Cameroun 
dispose d’environ 400 km de côtes 
donnant sur l’Océan Atlantique. On 
compte de belles plages à l’exemple de 
celles de Limbé, Yoyo, Kribi, Campo… 

 Le tourisme culturel : La diversité 
culturelle se manifeste à travers l’art 
culinaire, l’artisanat, l’habitat, la 
musique, le folklore, les modes 
vestimentaires… 

 Le tourisme cynégétique : Les Zones 
d’Intérêts Cynégétiques (ZIC) ont été 
créées autour de certaines réserves de 
faune et certains parcs nationaux ; la 
chasse sportive y est autorisée. 

 Le tourisme de vision : Plusieurs aires 
protégées localisées principalement 
dans le septentrion sont le domaine 
par excellence du tourisme de vision 
(safari-photo). 

 Le tourisme sportif : Il se pratique sur 
les terrains de golf à Tiko et à 

Yaoundé ; l’Ascension du Mt 
Cameroun attire de nombreux 
visiteurs chaque année. 

 Les voyages d’affaires : Cette forme de 
tourisme se pratique principalement 
dans les deux métropoles que sont 
Douala et Yaoundé. Elles sont 
desservies par des aéroports de classe 
internationale, dotées de nombreux 
hôtels mais aussi et surtout de 
monuments et musées assez riches. 
Plusieurs centres urbains secondaires 
s’équipent également petit à petit et 
s’organisent pour la promotion du 
tourisme. 

4. Tous ces types de tourisme sont 
concentrés au Cameroun, mais ils font leur 
pleine éclosion dans la diversité des 
spécificités régionales qui est aussi un 
atout inestimable et précieux pour le 
tourisme national. 

1.2 Les attentes des pouvoirs publics 
dans le domaine de la promotion 
du tourisme et l’encadrement 
institutionnel 

5. Le rôle que joue l’activité touristique dans 
le développement économique et social 
des territoires est capital. Dans de 
nombreux pays, elle est une importante 
source de création d’emplois et de 
revenus, ainsi que de rentrées de devises. 
Elle a également des effets d’entraînement 
sur les autres secteurs de l’activité 
économique dans un territoire donné. Pour 
ces raisons et bien d’autres, les Etats en 
font normalement une de leurs principales 
préoccupations. 

6. Le développement du secteur touristique 
s’inscrit dans les attentes des pouvoirs 
publics camerounais. C’est dans cette 
perspective que le document de Stratégie 
sectorielle du tourisme a été rédigé en 
2005. Celui-ci rentre dans le cadre des 
politiques et stratégies du Gouvernement 
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pour relancer la croissance et réduire la 
pauvreté. 

7. L’Office National du Tourisme du 
Cameroun a été créé par le décret 
N°60/146 du 03 août 1960 et le Ministère 
de l’Information et du Tourisme en 1966. 
Le Commissariat Général au Tourisme, lui, 
a été créé par le décret N°70/DF/279 du 12 
juin 1970. Ensuite, le Ministère a été 
relégué au rang de Délégation Générale au 
Tourisme, créée par le décret présidentiel 
N°75/469 du 28 juin 1975, et érigée en 
Secrétariat d’Etat au Tourisme par le 
décret présidentiel N°86/146 du 12 
décembre 1986. En 1988, a été créée la 
Direction Générale du Développement 
Touristique et, enfin, en 1989, le Ministère 
du Tourisme a été créé par le décret 
présidentiel N°89/676 du 13 avril 1989. 

8. Le Ministère a pour mission l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évaluation continue 
de la politique du Gouvernement dans le 
domaine du tourisme. Il assure la tutelle 
des sociétés hôtelières à capital public et 
des établissements de formation 
touristique et hôtelière. Il suit les activités 
de l’Organisation Mondiale du Tourisme et 
celles des organisations internationales de 
coopération en matière de tourisme. 

9. D’autres organismes ont été créés pour 
assurer des missions spécifiques en 

matière d’encadrement de l’activité 
touristique au Cameroun. Il s’agit 
notamment du Conseil National du 
Tourisme créé par la loi N°98/006 du 14 
avril 1998 et organisé par le décret N° 
99/112 du 27 mai 1999 et de la 
Commission Technique Nationale créée 
auprès du ministre chargé du tourisme en 
1999. 

1.3 Le produit touristique 

10. Le produit touristique est constitué d’un 
ensemble de sous-produits dont les 
données obtenues du Ministère du 
Tourisme sont assez anciennes. 

1.3.1 Les structures d’accueil en termes 

d’hébergement 

11. Sur l’ensemble du territoire national, la 
répartition des établissements hôteliers se 
caractérise par de grandes disparités qui 
traduisent l'histoire du secteur mais aussi 
les dynamiques socio-économiques 
récentes. La répartition régionale du parc 
hôtelier permet de constater que les 
régions du Centre et du Littoral 
concentrent en 2009 environ 46,5% du 
parc hôtelier du pays toutes catégories 
confondues, 34,5% des hôtels classés 
87,5% des hôtels de la catégorie 4 étoiles 
et plus et les deux seules cinq étoiles 
situées à Yaoundé. 

 

Figure 1. Nombre d'établissements hôteliers au Cameroun selon les régions en 2009 

 
Source : Annuaire statistique 2013  
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1.3.2 La restauration 

12. Au mois d’août 2005, 242 établissements 
classés de restauration (Tableau 1) sont 
autorisés à exercer ce métier en toute 
légalité. En 2010, on en dénombrait 338. 
De nombreux établissements du secteur 
informel fonctionnent également sur ce 
marché et il est difficile de les répertorier.  

13. La distribution géographique de la 
restauration privilégie, comme pour les 
hôtels, les régions du Littoral (64), du 
Centre (52) et du Sud (38), soit plus de la 
moitié des établissements existants 
recensés. 

1.3.3 Les agences de voyages 

14. En 2005, les agences de voyages titulaires 
d’un agrément étaient au nombre de 107 
(Tableau 1).  

15. Elles exercent davantage dans la billetterie 
que dans le domaine du tourisme au sens 
strict du terme. Là encore, elles se 
concentrent essentiellement dans les 
régions du Littoral et du Centre. Les régions 
de l’Est, du Nord et du Sud en sont 
complètement dépourvues bien qu’elles 
disposent de sites touristiques attrayants. 

1.3.4 Les guides touristiques 

16. Les guides touristiques agréés sont au 
nombre de quarante-cinq sur toute 
l’étendue du territoire national. On 
dénombre 7 guides nationaux, 7 guides 
locaux et 31 guides régionaux (MINTOUR, 
2005). 

 

 

Tableau 1. Restaurants, agences de voyages autorisés et sites touristiques recensés au Cameroun au 30 Mai 2005 

Régions 
Nombre de restaurants 

autorisés 
Nombre d’agences de 

voyages autorisées 
Nombre de Sites 

touristiques recensés 

Adamaoua 16 09 22 

Centre 52 40 32 

Est 18 00 19 

Extrême-Nord 22 12 23 

Littoral 64 41 27 

Nord 04 00 14 

Nord-Ouest 22 02 23 

Ouest 04 01 20 

Sud 38 00 26 

Sud-Ouest 02 02 17 

TOTAL 242 107 223 

Source : MINTOUR 2005 
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Figure 2. Effectif des guides touristiques agréés du Cameroun au 29 août 2005 

 
Source : MINTOUR, 2005 

1.3.5 Les prestataires de l’animation et 

des loisirs 

17. Les prestataires de l’animation et des 
loisirs orientent davantage l’offre de loisirs 
vers un registre culturel, et cela passe par 
des bars dancing, des boîtes de nuit, des 
cabarets, des casinos… Dans ces lieux de 
convivialité, il est possible d’apprécier 
aussi bien l’art culinaire que le talent des 
artistes musiciens. 

18. Des enquêtes plus détaillées donneraient 
des chiffres sur les établissements de 
loisirs, des transporteurs, des agences de 
location de véhicules dont les activités sont 
complémentaires et quelquefois 
déterminantes pour la promotion et le 
développement touristiques. 

1.3.6 Le centre de congrès 

19. Un centre de congrès est basé dans la 
capitale politique Yaoundé. Cependant, les 
villes de Douala et de Garoua, qui abritent 
aussi des aéroports internationaux en sont 
dépourvues. Certains hôteliers disposent 
de salles pouvant accueillir quelques 
manifestations. 

1.4 Le produit écotouristique 

20. Pour le Gouvernement Camerounais, 
l’écotourisme désigne une forme de 

tourisme qui consiste à, visiter les zones 
naturelles (y compris les zones rurales) peu 
perturbées dans le but précis de découvrir 
ou d’expérimenter le patrimoine naturel 
et/ou culturel. L’analyse des définitions de 
l’écotourisme montre qu’il vise avant tout 
la gestion durable des patrimoines naturels 
à travers la contribution à la promotion, à 
la conservation et la préservation des 
espaces verts et de la diversité biologique 
tout en recherchant le bien-être des 
communautés locales par la création des 
activités génératrices de revenus. 
L’écotourisme est possible dans toutes les 
régions au vu de la présence des aires 
protégées aux quatre coins de la 
République. 

21. Environ 140 000 touristes, étrangers et 
nationaux, visitent annuellement les sites 
éco touristiques du Cameroun (sources 
MINFOF, 2013). Les étrangers non-
résidents représentent environ 11,6% des 
visiteurs dans l’ensemble des sites. Selon 
l’étude menée par le CIFOR, ces derniers 
auraient une préférence forte pour les sites 
naturels généralement plus éloignés de 
Yaoundé et de Douala à l’instar des Parcs 
Nationaux de Campo Ma’an, Lobeke, 
Korup, 
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23. L’écotourisme génère 51,34 milliards de 
FCFA à l’économie Camerounaise. La 
contribution de l’écotourisme aux recettes 
publiques au Cameroun se fait à travers 
des recettes directes liées au tourisme 
dans les Aires Protégées qu’on estime au 
total à 131 millions de FCFA par an alors 
que la valeur ajoutée est de l’ordre de 
1,67million/an. En dehors des personnels 
de services publics, l’écotourisme créé 
environ 900 emplois directs au Cameroun 
(Etudes CIFOR, 2013). 

24. Le chiffre d’affaire annuel de la chasse 
sportive s’établit autour de 7,8 milliards de 
FCFA/an dont 64% sert à couvrir les 
dépenses de fonctionnement des 
safaris.  Le bénéfice financier net de cette 
filière dépasse 1,1milliard/an. La 
répartition actuelle des revenus de la 
chasse sportive est la suivante : opérateurs 
privés : 43%, Etat 28%, Populations 25 % et 
Communes 4%. Les estimations actuelles 
établissent que le chiffre d’affaire annuel 
de la chasse sportive est évalué à 
1900F/ha/an dans la zone de savane et 
2 200/ha/an en zone forestière.  

25. Parmi les contraintes au développement 
de l’écotourisme, il a été identifié : 

 la grande variabilité des statuts des AP, 
la non-conformité des effectifs en 
ressources humaines en rapport aux 
prescriptions du plan d’aménagement, 
le non-respect des normes 
internationalement reconnues et 
l’insuffisance du recyclage du 
personnel impliqué dans la gestion des 
AP ; 

 les phénomènes de braconnage tant 
par les populations locales (chômage 

des jeunes) que par des professionnels 
nationaux et internationaux,  

 l’exploitation du charbon de bois qui 
met en péril le potentiel ligneux situé 
dans les AP ;  

 le manque d’infrastructures et 
d’équipements dans les AP ; 

 les difficultés d’obtention de visas pour 
les visiteurs étrangers ;  

 les nombreuses tracasseries 
administratives et policières ; 

 l’insécurité frontalière (Nigeria, RCA, 
TCHAD) due aux agressions terroristes 
et autres mouvements 
insurrectionnels ( Entre janvier et mars 
2012 certaines AP ont subi les assauts 
des braconniers. La sécurisation des AP 
est plus que jamais un défi à relever. 
Un plan d’urgence pour la sécurisation 
des AP a été élaboré et validé par le 
Gouvernement. Cette sécurisation 
s’étend sur le DFP surtout en zone 
frontalière ou des initiatives ont cours 
et où le BIR a pris position.) ; 

 les menaces d’épidémies ; 

 les risques d’empiétement des AP et 
des zones d’écotourisme par des 
projets d’infrastructures minières ou 
agro-alimentaires ; 

 l’insuffisance qualitative et 
quantitative des éco-gardes et des 
personnels d’hôtellerie et du 
tourisme ; 

 la collaboration insuffisante entre le 
MINFOF et le MINTOUL. 

26. A l’opposé de ces contraintes, le projet de 
développement de l’écotourisme 
transfrontalier porté par les Ministres du 
Tourisme de la CEMAC constitue une 
opportunité qui développerait 
l’écotourisme au Cameroun. 
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Figure 3. Potentialités touristiques 
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1.5 Le patrimoine et l’activité 
muséale 

27. Le Cameroun est une mosaïque d'ethnies, 
de langues et de religions, où se 
superposent des particularismes régionaux 
qui en font la grande diversité culturelle. 
Son histoire pluriséculaire, faite de 
bouleversements sociaux et culturels 
consécutifs à des poussées migratoires et 
de brassage d'ethnies, est signalée par de 
nombreux artefacts qui ont fait l’objet de 
nombreuses études. A tout cela, il convient 
d’ajouter les édifices publics ou privés 
d’époque coloniale (gares ferroviaires, 
résidences familiales, …) laissés par les 
Allemands, les Français et les Anglais.  

28. Conscient des enjeux politiques et sociaux 
du patrimoine, le Cameroun n’a cessé 
d’étoffer son dispositif législatif et 
réglementaire depuis le premier acte 
législatif relatif au patrimoine, la loi 
fédérale du 19 juin 1963 organisant la 
protection des monuments, objets et sites 
à caractère historique ou artistique, et le 
dernier texte législatif est la loi n° 
2013/003 du 18 avril 2013 régissant le 
patrimoine culturel au Cameroun qui a 
institué un fonds de protection et de 
valorisation du patrimoine culturel (art. 73 
de la loi nº2013/003).  Le Cameroun a 
ratifié aussi plusieurs conventions 
internationales (Conventions 1970 et 1972 
de l’UNESCO, convention 1984 ACP-EEC, 
Lomé III). Toutefois, et contrairement à 
d’autres pays africains (Mali, bénin, Gabon, 
…), la dimension constitutionnelle du 
patrimoine est absente.  

29. Le patrimoine camerounais a subi à l’instar 
de nombreux pays africains, des exactions 
consécutives à la traite négrière et à la 
colonisation. Cet état a été aggravé par le 

                                                           
1 Certains objets du patrimoine camerounais, notamment des 
terres cuites figurent sur la Liste Rouge de l’ICM relative au 
pillage des objets archéologiques africains au lien suivant : 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/images/Redlists/A
frica/Red_List_Africa2.pdf 
2 PIOU, E., &al.2012.« La sauvegarde et la valorisation du 
patrimoine culturel au Cameroun », La Lettre de l’OCIM, 
139 | 2012, 30-39. 

trafic international de biens culturels1 et 
par l’inaction du jeune état national qui, 
par manque de moyens humains et 
matériels, ne pouvait entreprendre au 
lendemain de l’indépendance des actions 
d’envergure en matière de conservation, 
de réhabilitation et de valorisation du 
patrimoine. « La perte du patrimoine 
matériel a contribué à la perte des valeurs 
identitaires et séculaires des sociétés 
composant le Cameroun »2. Néanmoins, 
certains faits, même timides, sont relevés. 
Le pays s'est ainsi doté en 1962 d'un outil 
de recensement, de conservation et de 
diffusion des cultures camerounaises, le « 
centre linguistique et culturel », une loi 
fédérale organisant la protection des 
monuments, objets et sites à caractère 
historique ou artistique fut promulguée en 
1963 et la Convention concernant les 
mesures à prendre pour interdire et 
empêcher l’importation, l‘exportation et le 
transfert de propriété illicites des biens 
culturels (14/11/1970) fut ratifiée en 1972. 

30. Le processus de macro-constitution du 
patrimoine ou de patrimonialisation s'est 
opéré au Cameroun suivant deux modes 
sous-tendus par «des patterns d'origine 
endogène et exogène»3.  

 Les patterns endogènes sont l'œuvre 
des populations (individus, familles, 
communautés) qui ont cherché à 
assurer la conservation et la 
transmission de certains biens ou 
éléments spirituels avec lesquels elles 
entretiennent un rapport particulier, 
et où s'imbriquent le matériel et 
l'immatériel, le culturel et le naturel.   

 Les patterns exogènes ont été l'œuvre 
de la colonisation et se sont exprimés 
par la constitution de collections 

3 DATOUAND DJOUSSOU, J-M., (2014).  Patrimoine et 
patrimonialisation au Cameroun :  Les Diy-gid-biy des monts 
Mandara septentrionaux pour une étude de cas. Thèse de 
doctorat en ethnologie et patrimoine. Université Laval, Quebec, 
Canada. 346 p. 

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/images/Redlists/Africa/Red_List_Africa2.pdf
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/images/Redlists/Africa/Red_List_Africa2.pdf
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d'objets patrimoniaux (pièces 
lithiques, statuettes 
anthropomorphes, vêtements, bijoux, 
armes, etc.) recueillis dans divers 
points du territoire camerounais et qui 
ont fini dans des musées publics ou 
privés en Allemagne, en France et en 
Grande Bretagne. A partir des années 
1950, et grâce aux collections d'objets 
ethnographiques et préhistoriques 
détenues par certaines institutions 
scientifiques comme l'Institut français 
d'Afrique noire (IFAN) ou 
d'administrateurs civils et militaires et 
de missionnaires, les premières 
structures muséales sur le territoire 
camerounais firent leur apparition 
(Douala et de Maroua).  

31. Actuellement, les seuls sites camerounais 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
de l'UNESCO relèvent du patrimoine 
naturel, à savoir, la réserve de faune du Dja 
dans le Sud et l’Est du pays et le parc 
national de Lobéké, élément du site 
transfrontalier connu sous le nom de 
Trinational de la Sangha, composé de 3 
parcs nationaux s'étendant sur 746 309 
hectares. Toutefois, le pays a soumis en 
2006 11 sites culturels, naturels ou mixtes 
à la liste indicative des biens proposés pour 
inscription. Ces sites sont : 

 La chefferie de Bafut (2006) 

 Le site archéologique de Shum Laka 

(2006) 

 Les mégalithes de Saa (2006) 

 Les Gravures Rupestres de Bidzar 

(2006) 

 Les Diy-Gid-Biy du Mont Mandara 

(2006) 

 Le Lamidat de Rey-Bouba (2006) 

 Les chutes de la Lobé (2006) 

 Le parc national de Korup (2006) 

 Le parc national de Campo Ma’an 

(2006) 

 Le parc national de Waza (2006) 

 Le complexe des parcs nationaux de 

BoumbaBek et de Nki (2006) 

32. Parmi les 800 sites touristiques répertoriés 
que le pays recèle, de nombreux sites 
préhistoriques s'égrènent du nord au sud 
du pays et vont de l'âge de la pierre à l'âge 
du fer : Monolithes sculptés, mégalithes de 
Sa'a, houes à gorge de la région de Kribi. 
Les premières poteries remontent au 5e 
millénaire BP et ont été reconnues dans les 
Grassfields, les premières traces de 
l'activité agricole ont été identifiées dans 
les environs du lac Tchad et remonteraient 
au 4e millénaire BP, le travail du fer 
remonte au milieu du 3e millénaire dans les 
environs du Lac Tchad et au nord des 
monts Mandara et les plus anciens 
fourneaux d'Afrique centrale ont été datés 
de 2600 BP à Oliga. Les gravures rupestres 
de Bidzar qui en dépit des difficultés de leur 
datation n'en constituent pas moins des 
œuvres exceptionnelles. D'autres sites non 
moins intéressants sont constitués par les 
mosquées de N'Gaoundéré et de Garoua et 
le site de Baba Simon à Tokombéré au 
Nord-Cameroun ainsi que six sites culturels 
soumis pour classement : la chefferie de 
Baffut, le lamidat de Rey-Bouba, le site 
archéologique de Schum Laka, les Diy-Gid-
Biy des monts Mandara, les mégalithiques 
de Sa'a et les gravures rupestres de Bidzar. 
Les villes camerounaises constituent un 
autre attrait touristique comme Buéa 
l'ancienne capitale du Cameroun 
occidental pendant la période tutélaire et 
siège des Allemands, Foumban, capitale du 
royaume Bamoun, seule ville du Cameroun 
occidental au moment de l'arrivée des 
Allemands. 

33. L'habitat constitue un autre attrait culturel 
du Cameroun. De la case bamiléké à 
l’Ouest au toit de chaume, à la « case-obus 
» des Mousgoum des bords du Logone en 
passant par la ferme Mofou, l’habitat 
traditionnel exhibe une kyrielle 
d'habitations qui différencient chaque 
groupe ethnique et exprime son 
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adaptation aux contraintes 
morphoclimatiques et sociales. 

34. Le développement de certains segments 
touristiques offre au Cameroun 
l'opportunité de dévoiler des pans entiers 
de son riche patrimoine ethnologique où 
s'interpénètre le naturel et le culturel et 
notamment le culturel. Le lac Barombi Mbo 
constitue ainsi un site sacré important de la 
tribu Barombi dont il rythme la vie sociale, 
culturelle et économique, et les grottes 
sacrées des hautes terres du pays bamiléké 
dans l'Ouest Cameroun qui abritent des 
vestiges archéologiques, accueillent 
encore plusieurs rituels d'un grand intérêt 
ethnologique. Le mode de vie des pygmées 
basé sur la chasse, la pêche, la cueillette, et 
le nomadisme constitue à n'en point 
douter une autre attraction qui draine un 
nombre croissant de touristes.  

35. Quarante ans après son indépendance, le 
Cameroun a entamé en 2001 un vaste 
inventaire national de ses biens culturels 
avec l'assistance technique de la France. 
Les deux régions de l'Ouest et du Nord-
Ouest ont été choisies comme régions 
pilotes pour entamer cette action qui 
constitue un axe prioritaire de la politique 
culturelle du pays. Mais cet inventaire s’est 
arrêté en 2003, pour reprendre en 2006 
dans l’aire culturelle soudano-sahélienne, 
sans que ses résultats ne soient réellement 
probants4. Diverses actions de formation 
ont été par ailleurs menées dans certaines 
régions et à l'échelon central au profit des 
responsables, des enquêteurs, des 
restaurateurs et des conservateurs. Le 
travail effectué a permis de dresser 
l'inventaire du patrimoine matériel et 
immatériel de 14 chefferies de l'Ouest du 
pays et a débouché sur plusieurs 
publications relatives au patrimoine 
camerounais, cependant, le projet semble 
piétiner depuis quelques années.  

                                                           
4 Idem. 

36. Un projet de cartographie des sites du 
patrimoine culturel camerounais a été 
initié en 2013, en collaboration avec 
l'UNESCO et le soutien des populations. Il 
s’inscrit dans les missions d’inventaire, de 
présentation, de conservation des sites, 
lieux et monuments historiques, ainsi que 
d’étude et de mise en valeur du patrimoine 
culturel national. L’objectif de ce projet est 
de constituer un répertoire cartographique 
des sites-patrimoines et culturels du 
pays. Le Nord et l’Extrême-Nord sont les 
premières régions abordées.  

37. En dépit de ce qui a été entrepris, certaines 
insuffisances méritent d’être soulignées : 

 l’absence de dispositions spécifiques 
définissant les types de patrimoines 
culturels à conserver.  

 les menaces grandissantes qui pèsent 
sur des pans du patrimoine national 
camerounais. Icomos-Cameroun attire 
l’attention sur l’état de dégradation 
avancée des cases Obus des 
Mousgoums du Cameroun dont la 
plupart sont en ruines et du Palais 
Bafut, rare témoignage de la puissance 
des Fonds de la région qui se délabre 
malgré les travaux d’entretien 
accomplis par la famille royale. 

1.6 L’activité muséale 

38. Dans les nouvelles entités socio-politiques 
africaines, le musée est perçu comme un 
instrument de cohésion nationale.  

39. Le premier musée officiel a été créé, par un 
arrêté en 1944, au Centre camerounais de 
l’Institut français d’Afrique noire. En 2013, 
le Cameroun disposait d'environ une 
trentaine de musées, assimilés souvent à 
des collections beaucoup plus qu'à de 
véritables musées et dont la plupart sont 
des institutions privées. En dépit d'un 
regain d'intérêt pour cette activité, signalé 
par l'augmentation du nombre de musées, 
elle demeure encore sous valorisée.  
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Figure 4. Catégories des sites touristiques 

 

40. Le Musée National du Cameroun constitue 
la principale unité muséographique du 
pays. Il a été conçu comme un instrument 
de cohésion nationale qui expose les dix 
régions du pays et leurs costumes et révèle 
les diverses facettes de l'histoire et de la 
culture du pays (instruments traditionnels 
musique, pièces artisanales et objets ayant 
appartenu à différents chefs traditionnels), 
mais qui abrite aussi les archives nationales 
dont celles de nationalistes camerounais. il 
est logé dans l'ancien palais des 
gouverneurs français devenu plus tard 
l'ancien palais du premier Président de la 
république camerounaise et a été érigé 
après une longue gestation en musée 
national qui «peut participer à l'émergence 
d'une confiance nouvelle que les 
Camerounais doivent retrouver»5. Ce 
musée couvre une superficie de 5000 m² 
répartis sur 30 salles et a rouvert ses portes 
au mois de janvier 2015 après 6 années de 
travaux de rénovation.  La fréquentation 
de ce musée est encore très faible et en 
régression depuis sa réouverture. 

41. L'activité muséale bénéficie également de 
certaines initiatives privées ou 

                                                           
5Tchana, H. H., 2014. Musées nationaux d'Afrique : rôles 

et enjeux : Le musée national de Yaoundé, l'Harmattan, 
214p. 

communautaires soutenues par des 
structures officielles ou religieuses qui 
participent à la valorisation du patrimoine 
immatériel camerounais, et par-delà au 
développement économique et culturel. 
Divers projets et programmes ont été 
élaborés suivant une approche 
participative ou dans un cadre 
communautaire ou associatif.  Les 
principaux projets sont : 

 la conception et la mise en œuvre du 
programme de la "Route des 
chefferies" de l'Ouest Cameroun qui a 
bénéficié de l'adhésion des chefs 
traditionnels et de la population. Ce 
travail a permis de dresser l'inventaire 
du patrimoine culturel de quatorze 
chefferies grâce à l'implication des 
chefs et des élites communautaires et 
à la mobilisation des enseignants et 
des étudiants de l’université de 
Dschang, et de réhabiliter certains 
bâtiments existants et leur 
réaménagement en musées 
communautaires appelés « cases 
patrimoniales ».  
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 la création dans la région des 
Grassfields, de quatre musées aux 
royaumes de Bandjoun et Baham 
(Ouest-Cameroun), Babungo et 
Mankon (nord-ouest Cameroun) dans 
le cadre d'un projet intitulé 
« Formation, tutelle du patrimoine 
artistique, culturel et développement 
au Cameroun », initié par l'ONG 
italienne le Centro Orientamento 
Educativo (COE) en collaboration avec 
les communautés locales, et le 
cofinancement du Ministère Italien des 
Affaires Etrangères et la Conférence 
Episcopale.  Ces musées sauvegardent 
et valorisent le patrimoine culturel et 
artistique de l'une des régions les plus 
riches en matière de patrimoine. Ces 

institutions furent également dotées 
des équipements nécessaires à leur 
bon fonctionnement (ordinateurs, 
imprimantes, graveurs, scanners, 
photocopieuse, appareils photos, 
magnétophones). Ce projet comporte 
aussi la formation théorique et 
pratique durant trois ans d'une 
vingtaine de jeunes comme futurs 
conservateurs, animateurs et 
gestionnaires, en collaboration avec 
l'université de Yaoundé I et le soutien 
du MINAC et d'experts italiens et 
camerounais (documentation, 
aménagement des collections, 
rédaction des panneaux, catalogages). 

 

 
Tableau 2. Evolution du nombre de visiteurs du musée national 

Année Nombre de visiteurs 

2006 10061 

2007 9335 

2008 7954 

Source : INS. Annuaires statistiques 
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Figure 5. Répartition des musées 

 
1.7 La typologie des touristes 

42. Les touristes sont les consommateurs de 
produits touristiques. Ils peuvent être 
regroupés en trois principales catégories : 
les étrangers non-résidents, les étrangers 
résidents, les nationaux.  

43. Selon les données du Ministère du 
Tourisme (MINTOUR), le Cameroun a 
enregistré 498 300 arrivées internationales 

en 2009, 572 729 en 2010 puis 912 000 en 
2013.  

44. En ce qui concerne le séjour dans les 
établissements d’hébergement (Tableau 
2), il apparaît que les Européens et les 
Africains sont les plus grands clients de ces 
établissements. 

45. Pour les visiteurs européens, ce sont les 
français qui arrivent en premier en nombre 
d’arrivées et en nombre de nuitées passées 
dans les établissements d’hébergement. 
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Figure 6. Evolution des arrivées des visiteurs au Cameroun entre 2006 et 2013 

 
Source : MINTOUR, 2013 

 

Tableau 3. Arrivées et Nuitées dans les établissements d’hébergement de 2000 à 2003 

Régions 
2000 2001 2002 2003 

Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées 

Amérique 10167 26091 10043 28993 10416 30556 9112 23264 

Asie 3494 12792 4168 10542 4378 11758 3984 8236 

Canada 2531 6452 2568 8065 2484 8139 2363 6072 

Europe 102685 179128 128584 225421 96907 229777 72631 159542 

Moyen-Orient 1298 2222 1087 1977 1109 2020 2157 3903 

Russie 886 2214 1040 2369 1041 2358 933 1637 

CEMAC 48025 74266 60594 98739 61466 102091 63493 93649 

Autres pays africains 31922 60305 36688 79273 40716 83098 35272 65994 

Autres régions 4362 7215 2806 4379 3043 4851 6453 12663 

Source : MINTOUR 2005  

451441
468900

486530 498300

572729
604052

817000

912000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



 

1 Tourisme 

 

 

18 

Tableau 4. Arrivées et Nuitées des européens dans les établissements d’hébergement de 2000 à 2003 

Régions 
2000 2001 2002 2003 

Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées 

Allemagne 5688 10598 7268 13120 7285 13389 7032 12497 

Belgique 5738 11379 4374 9574 4231 9540 3263 6576 

France 38136 93786 53950 125373 52737 129295 36858 81736 

Grande-Bretagne 5088 13394 5888 16251 5897 16545 5407 13467 

Hollande 3041 6234 3046 6537 3030 6508 2776 6668 

Italie 4157 7930 4575 9204 4516 9261 3899 8718 

Suède 627 973 882 1857 832 1772 632 1370 

Suisse 8521 15121 39609 24170 9586 24048 4892 11162 

Autres pays européens 8768 19713 8992 19335 8793 19419 7872 17348 

Source : MINTOUR 2005 
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1.8 Forces, faiblesses, opportunités 
et menaces du secteur 
« Tourisme » 

46. Les principales forces, faiblesses, 
opportunités et menaces (SWOT) du 

secteur « Tourisme » sont synthétisées 
dans le tableau ci-après.

 

Tableau 5. Analyse SWOT du sous-secteur « Tourisme » 

FORCES FAIBLESSES 

Les forces du développement touristique au 

Cameroun résident incontestablement dans sa 

bonne situation géographique et ses nombreuses 

ressources naturelles variées. 

Au bord de l’océan Atlantique, les plages des cités 

côtières sont propices au tourisme balnéaire. Les 

aires protégées, les parcs nationaux et des réserves 

floristiques et fauniques dont certains sont inscrits 

au patrimoine de l’UNESCO, sont favorables au 

safari. Le Cameroun dispose d’une grande variété de 

paysages végétaux, de sites variés en termes de 

montagnes, de fleuves, de lacs de chutes d’eau 

(Chutes de la Lobé vers Kribi et d’Ekom-Nkam vers 

Nkongsamba) qui représentent de réelles 

opportunités pour l’écotourisme et le tourisme 

sportif (ascension du mont Cameroun). En plus des 

potentialités naturelles, de nombreuses 

potentialités exploitables existent aux niveaux 

socioculturel (diversité ethnique et culturelle) et 

urbain. 

Le budget annuel et les ressources humaines du 

Ministère sont en déphasage avec les missions de 

développement économique et social. 

Les autres structures d’encadrement et de 

promotion de l’industrie touristique, telles que le 

Conseil national du tourisme, la SOCATOUR, 

l’office national du tourisme, etc. créées et 

fermées pour certains, sont globalement 

inopérantes. 

Les moyens financiers alloués sont très 

insuffisants pour les missions attendues. Le bilan 

promotionnel est négatif et l’absence d’une 

structure autonome et viable de promotion 

touristique demeure le handicap majeur dans la 

conquête des marchés cibles. 

Le cadre juridique est insuffisant ou inapproprié. 

L’absence d’un organisme de financement. 

OPPORTUNITES MENACES 

Les politiques de développement passent par 

l’inventaire détaillé et spatialisé des activités et des 

sites touristiques, le désenclavement de ces 

derniers par des moyens de transport et des 

équipements en NTIC performants, leur 

équipement en hébergement, en électricité et en 

eau courante, la stabilité politique du territoire 

national, un environnement institutionnel et 

juridique favorable, l’allègement des formalités 

administratives, la formation d’un personnel de 

qualité en nombre suffisant et la 

professionnalisation du secteur, la sensibilisation de 

la population et leur formation à l’accueil et au 

respect des touristes, à la création et à la 

Les importantes ressources naturelles ne peuvent, 

à elles seules, être suffisantes pour assurer la 

promotion, l’émergence et la pérennité du secteur 

touristique au Cameroun. Ce potentiel nécessite 

une mise en valeur réelle alors que de nombreuses 

ressources touristiques demeurent enclavées. Le 

développement des ressources naturelles en 

faveur de tourisme souffre : 

 d’une offre qui paraît insuffisante;  

 d’une insuffisance de compétences 
humaines spécialisées et managériales 
qualifiées ; 

 d’un enclavement des sites touristiques 
dû à l’insuffisance en infrastructures de 
transport et en télécommunications;  
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préservation d’un environnement physique sain, la 

sécurité et l’intégration sous régionale. 

 

 de l’approvisionnement en électricité, en 
eau courante et potable, et par 
conséquent en sanitaires modernes ; 

 des équipements d’accueil (à l’instar de 
l’hébergement, des salles de 
conférences, …) insuffisants, mal 
entretenus et non conformes aux normes 
internationales; 

 d’une absence de culture de tourisme se 
traduisant par des tracasseries 
administratives pour les touristes, et 
autres mauvaises considérations ;  

 de l’insécurité dans certaines régions. 
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2 SERVICES 

2.1 Banques 

2.1.1 Etat des lieux 

47. Le Cameroun a connu à la fin des années 80 
une crise économique qui a touché tous les 
secteurs publics et privés, surtout le 
secteur bancaire. La crise bancaire 
camerounaise comprenait trois 
composantes fondamentales : la crise de 
solvabilité, la crise de liquidité et la crise de 
rentabilité. Depuis le début des années 90, 
le Cameroun s'est engagé dans la voie de la 
restructuration et de la libéralisation de 
son système bancaire en appliquant le plan 
d'ajustement structurel (P.A.S) des 
institutions financières internationales. 
Une telle option impose, la plupart du 
temps, une réglementation prudentielle. 
Par nécessité, la restructuration du 
système bancaire s'est avérée 
indispensable pour enrayer la crise 
bancaire de la fin des années 80 qui 
entravait le retour à la croissance 
économique du Cameroun (Abega, 1995). 
Elle n'était pas suffisante et il a fallu 
adjoindre la libéralisation bancaire pour 
espérer des résultats favorables et un 
retour rapide à la croissance économique. 
Ces deux solutions constituent une 
posologie des institutions financières 
internationales (le Fonds Monétaire 
International et la Banque Mondiale) pour 
entraver les conséquences néfastes de la 
crise bancaire camerounaise et pour faire 
diminuer la probabilité de faillites 
bancaires (BekoloEbe, 1991). Après une 
vingtaine d'années d'application, la 
question de l’efficacité de cette 
réglementation, préconisée par les 
institutions financières internationales, se 
pose en termes d’amélioration des 
résultats bancaires, mais aussi en termes 

de contribution ou d’impact au retour 
d’une croissance économique au service 
du développement du pays. 

48. En effet, en 2006 et 2007, le secteur 
bancaire au Cameroun, globalement 
rentable, était en situation de surliquidité 
du fait notamment des dépôts à vue et des 
revenus liés aux cours du pétrole. Les taux 
de profit du secteur sont estimés entre 15 
et 20%. Les banques réalisent leurs marges 
grâce aux commissions prélevées sur les 
services et moins sur les crédits, en raison 
de la prédominance des crédits à court 
terme ; les crédits à long terme 
représentant en moyenne, moins de 3,5% 
du total des crédits accordés, ce qui 
montre à souhait en le confirmant que le 
secteur bancaire ne finance pas une 
croissance durable encore moins le 
développement du Cameroun.  

49. Dans le cadre du présent chapitre, l’accent 
est particulièrement mis sur les banques, 
dans la mesure où le système bancaire 
détient l'essentiel des actifs financiers et 
que la bonne santé du système financier 
peut être illustrée à partir de la situation 
des banques.  

2.1.1.1 La période 2001 – 2008 : De la crise à 

la restructuration du secteur 

bancaire 

50. Durant la période d'étude 2001 à 2008, le 
réseau des banques en activité au 
Cameroun se répartit de façon inégale. Le 
nombre de banques agréées et en activité 
au Cameroun s'élève en moyenne à 10 et 
le nombre de guichets bancaires en 
moyenne à 105. On constate une 
amélioration chaque année du nombre de 
personnes par guichets. 
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Tableau 6 : Réseau bancaire et population du Cameroun de 2001 à 2008 

Années 
Nombre de 

banques 
Nombre de 

guichets 
Capital social (en 

millions CFA) 
Population (en 

millions) 
Nombre de personnes 

par guichet 

2001 10 86 36218 12,7 109151 

2002 10 88 46918 13,4 118145 

2003 10 90 47180 14,8 121348 

2004 10 96 48413 15,3 121832 

2005 10 103 53633 16,5 138146 

2006 11 118 62320 17,6 149153 

2007 12 128 62320 18,2 155913 

2008 12 128 84651 19,1 169167 

Source : Données de la COBAC, rapports annuels 2001 à 2008, et de la BEAC, service de la programmation monétaire 

Tableau 7 : Répartition du capital des banques au Cameroun de 2001, 2002, 2003 et 2005 

Années 
Capital social 

(millions de FCFA) 
Parts des secteurs (%) Part du secteur privé (%) 

Public Parapublic Total Nationaux Etrangers Total 

2001 36218 10,51 0,77 11,28 34,16 54,56 88,72 

2002 46918 10,51 0,77 11,28 36,23 52,49 88,72 

2003 47180 10,51 0,00 10,51 34,47 55,02 89,49 

2005 53633 9,8 0,0 9,8 33,30 56,90 90,20 

Source : Données de la COBAC, Rapport annuel 2001, 2002, 2003, 2005 

 

51. Le système bancaire s'adapte à l'évolution 
des populations pour une satisfaction 
totale de la clientèle. Au cours de cette 
période, le capital social du système va 
croitre du fait de la reprise de confiance 
faite par la population à leur banque. De 
plus, on constate que pour un système 
bancaire performant, il faudra créer les 
conditions d'une limitation du nombre de 
banques et une augmentation de leur 
taille, mais aussi considérer une insertion 
des tontines, principale composante du 
secteur financier informel. Celles-ci 
joueraient alors le rôle de relais entre les 
banques et les agents économiques à faible 
revenu qui sont pour le moment exclus des 
circuits formels de financement (Ezé-Ezé, 
2001).  

52. La structure de l'actionnariat est largement 
dominée par le secteur privé. La part du 
capital des banques détenue par le secteur 
privé entre 2001 et 2005 est passée de 
88,72% à 90,20%. Le désengagement de 
l'Etat du secteur financier est bien illustré 
au 31 décembre 2005 passant de 11,28% à 

9,8%. A cette date, les pouvoirs publics 
détiennent seulement 10,51% du capital 
social cumulé des banques et ne sont plus 
l'actionnaire principal que de 3 banques 
sur les 10 en activités. Par ailleurs, on 
constate que d'une manière générale, les 
banques présentent une bonne structure 
financière. En effet, d'après le système de 
cotation développé par la COBAC (système 
SYSCO) en vue d'apprécier la situation 
financière des banques, 2 banques 
présentent une situation financière solide 
(cote 1) à fin 2008, contre 0 en 2001 ; 7 ont 
une situation financière bonne (cote 2) 
contre 6 en 2001. Il n'existe que 2 banques 
qui ont une situation financière fragile 
(cote 3) et 1 autre une situation financière 
critique (cote 4). En bref, à la fin de 2008 
tout au moins, plus de 75% des banques en 
activités n'inspirent pas confiance. 

53. Toutes ces observations ont une incidence 
sur le degré de concentration de ces 
banques. En effet, le degré de 
concentration des banques peut être 
mesuré par le nombre de banques et 
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d'agences. Plus ce nombre sera ralenti, 
plus la concentration sera élevée. Cet 
aspect peut être apprécié à partir du 
tableau ci-après. 

Tableau 8 : Evolution du nombre de banques et 
d'agences 

Années 
Nombre de 

banques 
Nombre 

d'agences 

2001 10 86 

2002 10 88 

2003 10 90 

2004 10 96 

2005 10 103 

2006 11 118 

2007 12 128 

2008 12 129 

Source : Rapport annuel du Conseil National du Crédit 

54. Sur l'ensemble de la période (2001-2008), 
on observe qu'il y a un petit nombre de 
banques en activité, mais également, de 
période en période, on constate aussi une 
augmentation des agences. La 
concentration se fait exclusivement dans 
les grandes villes du pays. 

55. Ainsi, la plupart des banques sont installées 
dans les grandes villes notamment Douala, 
Yaoundé, Bafoussam, et quelques chefs-
lieux de régions. Ce phénomène peut être 
visualisé à travers le tableau 7 ci-après qui 
retrace le réseau bancaire camerounais. 

56. Sur l'ensemble de la période étudiée, ces 
trois villes ont à elles seules, d'année en 
année, en moyenne 35% du nombre total 
d'agences. Ce phénomène s'est surtout 
accentué en 2004 où ces trois villes, ont à 
elles seules, plus de 51% des agences 
existantes. Il peut être attribué à cette 
situation de la multiplication des guichets 
périodiques du milieu des années 2001. 
Cette concentration géographique se 
traduit par le développement des 
comportements d'épargne informelle dans 
les zones rurales. 

57. Aussi, des 129 agences bancaires que 
compte le système bancaire en 2008, un 
peu plus de 80% sont regroupées dans les 
villes de Douala et Yaoundé. Ainsi, des 21 
agences que compte la société générale 
des banques du Cameroun (SGBC), quinze 
sont situées dans les villes de Yaoundé (six) 
et Douala (neuf), et 6 dans le reste du 
Cameroun. 

58. En somme, l'industrie bancaire est 
fortement concentrée sur l'ensemble de la 
période. Sur le plan géographique, les 
agences des banques sont plus installées 
dans les trois villes. Sur le plan 
économique, l'activité bancaire est 
contrôlée par cinq banques en raison de 
85% pour les dépôts et 72% pour les 
crédits. 
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Tableau 9 : Evolution du réseau bancaire camerounais 

Ville 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Douala 17 16 27 47 9 8 14 24 

Yaoundé 13 12 20 39 7 6 16 26 

Bafoussam 5 9 7 10 6 5 8 9 

Total 35 37 54 96 22 19 38 59 

Autres 42 48 113 90 56 40 52 61 

Total 87 85 167 186 78 59 90 120 

Source : Rapports annuels du conseil national du crédit 

 

2.1.1.2 De 2008 à 2016 : l’embellie du 

système bancaire 

59. La situation du système financier durant 
cette période est devenue satisfaisante. Le 
système financier se transforme, 
garantissant une utilisation rationnelle des 
ressources. C'est à ce titre que 
l'assainissement engagé dans le système 
bancaire constitue un résultat important, 
car la viabilité des banques et leur stabilité 
sont devenues évidentes. Aujourd'hui, le 
système bancaire et financier est 
globalement assaini et bénéficie d'une plus 
grande crédibilité, en particulier vis-à-vis 
des épargnants, qui sont par nature très 
sensibles aux problèmes d'illiquidité et 
d'insolvabilité. Dans le même temps, l’offre 
s’accroit, en termes de création de 
nouvelles banques (Tableau 8), mais aussi 
en termes de multiplication d’agences 
bancaires, sauf que la question de la 
concentration reste irrésolue. 

60. La lecture de la carte montre bien que le 
phénomène de concentration 
géographique du réseau bancaire autour 
des grandes agglomérations urbaines au 
Cameroun est resté constant. En effet, il 
est à remarquer que les trois métropoles 
que sont Douala, Yaoundé et Bafoussam, 
ont la plus grande part des agences. A 
l’échelle départementale et au-delà du 
Wouri, du Mfoundi et de la Mifi, les 
départements comme le Fako et la Vina 
montent en puissance, certainement du 
fait de l’immense marché que représente 
les Université de Buea et de N’Gaoundéré. 
Le reste du territoire est vide. De plus, la 
hiérarchie bancaire est restée inchangée 
avec la prédominance de la SCB, de la 
BICEC et de la SGBC en termes du nombre 
d’agences. Les autres banques (Tableau 8) 
sont très faiblement représentées, avec 
des activités confinées dans les deux 
grandes villes que sont Douala et Yaoundé. 
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Tableau 10 : Liste des banques agrées au Cameroun au 28 octobre 2014 

BANQUE 
SIGLE 

CAPITAL SOCIAL (en 
millions de FCFA 

REPARTITION DU CAPITAL 
(en pourcentage) 

Afriland first bank 
First Bank 

15 800 

SBF and Co  37,19 

FMO 19,33 

Kouesseu J.B.  9,49 

Jully S.A.  8,07 

KammogneFokam P.  8,53 

Tiofo David  7 Autres  10,39 

Banque atlantique du Cameroun 
BAC 

5 500 

AFG Central and East Africa 54,52 

Financial Risk International  18 

Autres 26,48 

Banque internationale du Cameroun 
pour l’épargne et le crédit 
BICEC 

12 000 

BPCE International et Outre-
mer 

61,22 

Etat camerounais  17,5 

Proparco 7,25 

Autres 14,03 

Commercial bank of Cameroon 
CBC 

12 000 

Etat du Cameroun  98,083 

Snac-Tiard 1,704 

Snac –Vie  0,213 

Citibank Cameroon sa 
Citibank 

7 569 

Citibank Na  New-York   99,98 

Ferdinand ZaumuZwoogseeg 0,01 

Zaidi Syed Asif Ali 0,01 

Ecobank Cameroun 
Ecobank 

10 000 

Ecobank Transnational Inc.  79,8 

Fotso André  5,35 

Axa Assurances  2 

La Citoyenne Assurances  2 

Autres  10,85 

Société commerciale de banque-
CamerounCA SCB 

10 000 
IUB Holding  51 

Etat camerounais  49 

Société générale de banques au 
Cameroun 
SGBC  

12 500 

Société Générale  58,08 

Etat camerounais  25,6 

AGF Cameroun (ex-Snac)  16,32 

Standard chartered bank Cameroon 
 SCBC 

10 000 
Standard Chartered Holding  
(Africa) B.V  

100 

Union bank of Cameroon plc 
UBC Plc  

20 000 

Oceanic Bank International  54 

CAMCCULL  37 

Autres  9 

National financial credit bank 
NFC Bank 

6 127 

AwangaZachariaAnyangwo 54,3 

MURCAS/FACAS  22,84 

Privés camerounais  7,64 

United bank for Africa Cameroun 
UBA 

8 500 
UBA Plc 99,99 

Autres  0,01 

Bgfibank Cameroun 
BGFIBank 

10 000 

BGFI Holding Corporation SA 70 ,69 

Etat camerounais 20,00 

Autres 9,31 

Banque camerounaise de petites et 
moyennes entreprises 
BC - ME 

10 000 Etat camerounais   100 

Amity Bank 
AMITY 

7 400 / / 

Total : 15 banques  149 996  

Source : Données de la COBAC 
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Figure 7. Répartition nationale des agences bancaires des six banques majeures 

 



 

2 Services 

 

 

27 

2.1.2 Un secteur bancaire surliquide et 

rentable, mais dont la contribution 

au développement reste faible 

2.1.2.1 Des réserves bancaires en 

accroissement 

61. Depuis 2007, le secteur bancaire au 
Cameroun, globalement rentable, était 
déjà en situation de surliquidité du fait 
notamment des dépôts à vue et des 
revenus liés aux cours du pétrole. Les taux 
de profit du secteur sont estimés entre 
15% et 20%.  

62. Au cours de ces dernières années, 
l'embellie de l'économie camerounaise a 
eu un impact direct sur la croissance de la 
liquidité des banques. En effet, 
l'accroissement des recettes 
d'exportations pétrolières suite à la 
flambée des cours mondiaux de pétrole, 
s'est traduit par une augmentation de la 
masse monétaire. Ce surplus de monnaie a 
eu comme conséquence un accroissement 
des réserves bancaires, conduisant ainsi à 
la surliquidité des banques (Fouda, 2005). 
Par ailleurs, malgré des ressources 
suffisantes, les banques ne se sont pas 
impliqués davantage dans le financement 
de l'économie. Elles sont devenues plus 
prudentes dans la prise du risque ce qui a 
contribué à une contraction du volume des 
crédits distribués. 

63. En effet, au cours de la décennie 1994-
2004, la croissance des crédits au 
Cameroun n'a pas suivi celle des dépôts. 
Les dépôts se sont accrus de 128,2 % tandis 
que les crédits à l'économie n'ont connu 
qu'une augmentation de 56 %. Les 
banques préfèrent orienter leurs 
ressources vers des emplois de trésorerie 
moins risqués que les crédits. Ce paradoxe 
de la surliquidité se manifeste par une 
concomitance entre une surliquidité 
persistante et une insuffisance de 
financement du secteur réel. C'est le cas 
actuellement de la zone CEMAC en général 
et du Cameroun en particulier. En effet, 

l'économie réelle de la zone est en manque 
de moyens de financement externe, alors 
que le secteur bancaire dispose de 
liquidités excédentaires qu'il ne parvient 
pas à employer. Par sa persistance, cette 
question dépasse un simple phénomène 
conjoncturel, laissant à penser que ce 
problème de financement puise sa source 
dans l'histoire institutionnelle de la zone 
FCFA.  

2.1.2.2 La question du financement de 

l'économie camerounaise 

64. La contribution du système bancaire dans 
la croissance économique n’est plus à 
démontrer. Ainsi, Schumpeter (1912), 
soulignait déjà l’importance des banques 
dans le fonctionnement du système 
économique, et leur apport bénéfique à la 
croissance à travers le financement de 
l'innovation. Bencivenga et Smith (1991) 
montrent qu'une bonne gestion du risque 
de liquidité par le secteur bancaire permet 
d'augmenter la part de l'épargne allouée 
aux placements davantage productifs tout 
en gardant un niveau d'épargne constant. 
Ces auteurs établissaient par là et de façon 
théorique une relation positive entre le 
secteur bancaire et la croissance 
économique. 

65. Le système bancaire est censé faciliter 
notamment la mobilisation des ressources 
bloquées dans le secteur traditionnel de 
l'économie, et les transférer au secteur 
moderne qui peut promouvoir la 
croissance en assurant leur affectation aux 
projets les plus performants. Telle serait 
donc la contribution de tout système 
financier et bancaire au développement. 
Le système bancaire camerounais ne 
s'accommode pas moins de cette logique. 
Comprendre alors les canaux d'actions 
concourant à cette contribution passe 
nécessairement par la présentation des 
acteurs qui l'impulsent au Cameroun. 
L'actionnariat bancaire camerounais reste 
dominé par les holdings financiers et 
autres établissements de crédits privés 
nationaux et internationaux. Le Cameroun 
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ne reste pas en marge de cette tendance. 
En effet, la structure de l'actionnariat de 
son réseau est à prépondérance privée. 
Ainsi, l'Etat camerounais ne détient qu’un 
peu plus de 10% en agrégé de 
l`actionnariat contre 98,2% pour les 
investisseurs.  

2.1.2.3 Le financement du développement : 

un problème finalement non résolu 

66. Malgré une situation satisfaisante du 
système financier, celui-ci est peu à même 
de financer le développement. La 
réglementation n'a apporté de 
changements perceptibles ni par rapport 
au problème de l'accès aux services 
financiers ni par rapport à celui du climat 
des affaires. En ce qui concerne le maintien 
de l'exclusion de l'accès aux services 
financiers, l'offre de service de 
financement en particulier n'a pas 
enregistré de progrès significatif, en raison 
du durcissement des conditions de la 
collecte de l'épargne et de l'accès au crédit. 
On constate que le dispositif de collecte de 
ressources a gardé tous ses principaux 
handicaps à savoir la concentration du 
réseau bancaire ainsi que le niveau élevé 
des coûts de transaction. Le rationnement 
du crédit demeure une des 
caractéristiques majeures du marché. 
Certains clients des banques ne peuvent 
pas obtenir des crédits autant qu'ils le 
souhaitent, alors même qu'ils sont 
disposés à supporter des taux d'intérêt 
élevés. Cette exclusion se fait à travers 
plusieurs obstacles, dont les plus visibles 
sont les conditions qui leur sont imposées. 
Les banques exigent par exemple la 
possession d'un compte bancaire, ce qui 
n'est pas le cas de certaines catégories 
d'agents. 

67. Les banques se trouvent ainsi au centre 
d'un conflit, que l'on peut définir par 
l'incompatibilité qui existe d'une part entre 
le souci de solvabilité et de rentabilité de la 
clientèle, et d'autre part l'intérêt 
économique général, censé être déterminé 
par le financement des investissements. 

L'exclusion de l'accès au crédit est plus 
accentuée pour les crédits 
d'investissement ou de financement du 
développement. En effet, la part des 
crédits à court terme est plus forte que 
celles des crédits d'investissement (moyen 
et long terme). Les banques prélèvent au 
titre des services d'intermédiation une 
marge permettant de couvrir leurs coûts 
opératoires (frais généraux, 
amortissements et provisions) et de 
dégager un profit destiné à la 
rémunération des capitaux propres. 

2.1.2.4 Des réajustements en cours de mise 

en œuvre 

68. Le secteur bancaire camerounais se 
caractérise par le faible taux de 
bancarisation, la surliquidité bancaire, la 
modernisation des moyens de paiement, la 
perspective d’implémenter de nouveaux 
modes de financement, le tout dans le but 
d’offrir une gamme de plus en plus variée 
aux opérateurs économiques à tous les 
niveaux, notamment aux Petites et 
Moyennes Entreprises (PME), dont l’accès 
aux services financiers est resté très limité.  

69. En effet, le rapport de la mission conjointe 
Banque Mondiale/FMI de juin 2007, révèle 
que le secteur bancaire dispose seulement 
de 14,4 comptes de prêts pour 1 000 
habitants, en deçà de la médiane des pays 
à faible revenu. Les performances relatives 
en matière de dépôts sont encore plus 
faibles avec seulement 355 comptes pour 
1 000 habitants, contre 423 pour les pays 
de même niveau de développement que le 
Cameroun. Bien qu’en situation de 
liquidité abondante, les banques 
n’assurent pas pleinement leur fonction 
fondamentale de transformation des 
ressources en crédits.  

70. Le secteur agricole reste celui qui souffre le 
plus de cette faiblesse de financement, 
notamment les PME pourtant en nombre 
important. La stratégie prévue pour y 
remédier est de mettre en place d’une part 
des mécanismes de financement qui soient 
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adaptés aux spécificités du monde rural et 
à celles des PME agro-industrielles, et 
d’autre part de mener des actions 
d’assistance, d’accompagnement et de 
mise à niveau dans divers aspects 
(comptable, financier, juridique, 
technologique, certification, accréditation, 
etc.). Sur le plan financier, on relève la 
création de deux institutions financières 
spécialisées dont la première, la banque 
des PME, est depuis peu en 
fonctionnement à Douala et Yaoundé ; la 
deuxième, de la banque agricole, est un 
organe en cours de mise en place. Bien que 
ces institutions ne soient pas spécifiques 
au secteur de l’agro-industrie, elles 
pourraient apporter des réponses 
adéquates aux problèmes de financement 
des entreprises de ce secteur. En plus, en 
termes d’accompagnement, plusieurs 
autres initiatives ont été développées par 
les autorités dans le but d’améliorer la 
compétitivité des entreprises 
camerounaises. En attendant l’évaluation 
de l’apport de ces initiatives sur l’économie 
camerounaise, il s’agit notamment de : 

 l’approfondissement et la 
diversification de l’intermédiation 
financière pour répondre aux besoins 
financiers des différents 
compartiments de l’activité 
économique; 

 la promotion d’un cadre juridique et 
d’un système judiciaire fiable et 
transparent en appui au 
développement du secteur financier ; 

 la poursuite de la modernisation de 
l’organisation et du fonctionnement 
du système financier (banques et 
assurances) pour les rendre plus 
efficaces à répondre aux besoins de 
l’économie; 

71. Par ailleurs, le Gouvernement a également 
entrepris : 

 la dynamisation du marché financier à 
travers le recours à l’épargne nationale 
par émission de bons ou d’obligations 
pour financer la dépense publique ; 

 la mise sur pied du crédit-bail 
permettant d’améliorer l’appareil de 
production des PME, en leur accordant 
au travers des banques, des prêts 
oscillant entre 25 et 250 millions de 
FCFA. Par cet instrument, le 
Gouvernement entend donner un 
impact important sur la structuration 
et la dynamisation du tissu des PME ; 

 la création de la banque des PME et de 
la banque agricole dont les textes 
organisationnels sont d’ores et déjà 
adoptés. Toutefois, le démarrage 
effectif des activités de ces deux 
institutions, qui devrait avoir un effet 
majeur sur le financement de 
l’initiative privée, reste attendu ;  

 la création de la caisse des dépôts et 
consignation ; 

 la création d'un Fonds de Garantie 
pour les Crédits aux Petites et 
Moyennes Entreprises (FOGAPME) 
dans le but de garantir l’accès des PME 
aux crédits bancaires. 

72. Finalement, le marché bancaire n’est ni de 
concurrence parfaite, ni de monopole, 
mais plutôt dans une situation d’entente. 
C’est la raison pour laquelle, pour drainer 
l’épargne oisive vers le secteur de 
production et notamment la construction 
des grandes infrastructures, l’Etat 
camerounais opte de plus en plus pour le 
lancement d’emprunts obligataires auprès 
des établissements financiers et des 
particuliers. 

73. Le climat des affaires s'est fortement 
dégradé. Cela résulte du fait que les lois et 
réglementations sont peu favorables au 
développement de l'accès au crédit, et en 
particulier les systèmes judiciaires. Le 
maintien de l'exclusion de l'accès aux 
services financiers et l'existence d'un 
mauvais climat des affaires au Cameroun 
constituent deux limites importantes de la 
réglementation prudentielle. A cela 
s'ajoutent les paradoxes qui caractérisent 
actuellement les systèmes financiers.  
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2.1.3 L'encadrement bancaire de la 

Banque des Etats d’Afrique 

centrale et de la commission 

bancaire de l’Afrique centrale 

74. La Banque de Etats d'Afrique Centrale 
(BEAC) joue un rôle central dans 
l'encadrement bancaire au Cameroun. Elle 
définit la politique monétaire dans un 
objectif de lutte contre l'inflation et de 
respect des fondamentaux garantissant la 
valeur du Franc CFA. La question pour la 
BEAC est d'éviter une surabondance des 
liquidités qu'il faudrait rémunérer. A côté 
de la BEAC, il y a la COBAC. 

75. La Commission Bancaire de l'Afrique 
Centrale (COBAC) a joué un rôle essentiel 
dans l'assainissement du secteur bancaire 
au Cameroun. Elle exerce également un 
rôle important de réglementation et de 
régulation. A cette fin, une série de normes 
prudentielles a été édictée et un plan 
comptable commun est en cours de 
définition. La bonne santé des banques est 
illustrée par le respect des normes 
prudentielles imposées par la COBAC. Le 
ratio de solvabilité de base du réseau 
bancaire est de l'ordre de 267% en 
moyenne en 2008. Les fonds propres nets 
corrigés du réseau s’élèvent à 232 milliards 
contre 183 milliards en 2001, soit un ratio 
de solvabilité de 16,43%. Les fonds propres 
comptables de l'ensemble des banques, 
estimés à partir des éléments des bilans 
s'élèvent à 375 milliards en 2008 et à 309 

milliards en 2001, soit un taux de 
progression de 18,67%. En outre, le ratio 
moyen de couverture des risques par les 
fonds propres est au-dessus du minimum 
réglementaire de 8%. Sur les 10 banques 
que compte le Cameroun en 2006, 2 
seulement présentent un ratio de 
couverture des risques par les fonds 
propres inférieur au minimum 
réglementaire de 8%, et 4 banques ont un 
ratio compris entre 8% et 15%.  

76. En l'absence d'un marché financier 
développé, les banques commerciales sont 
les principaux vecteurs de la mobilisation 
de l'épargne, d'abord à cause de leur 
réseau assez étendu, ensuite parce qu'à 
travers leurs opérations normales de 
crédits, elles peuvent activer l'épargne 
oisive où elle se trouve, enfin parce que les 
actifs bancaires qui constituent les 
éléments de l'offre de monnaie sont 
hautement liquides et sont ainsi attractifs 
pour les épargnants. Plusieurs facteurs 
expliquent cette performance. Les 
banques ont diversifié leur offre de 
services et ont adopté des pratiques visant 
à accroître les commissions qu'elles 
perçoivent. Elles ont accru leur marge sur 
opérations diverses, à travers par exemple 
l'augmentation sans préavis des frais de 
tenue de compte, l'imposition d'agios sur 
les comptes créditeurs (ces agios sont 
officiellement annulés depuis 2008/2009), 
le prélèvement des frais divers sans 
contrepartie en termes de service effectif, 
etc. 
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2.1.4 Forces, faiblesses, opportunités et 

menaces du secteur bancaire 

77. Les principales forces, faiblesses, 
opportunités et menaces (SWOT) du 

secteur bancaire sont synthétisées dans le 
tableau ci-après.

 

Tableau 11. Analyse SWOT du secteur bancaire 

FORCES FAIBLESSES 

 Un secteur aux fondamentaux solides ; 

 Un réseau de distribution de près de 150 
agences ; 

 Une structure de ressource favorable, 
caractérisée par une prédominance de dépôts à 
vue ; 

 Une bonne gestion caractérisée par un faible 
taux de contentieux ; 

 Une faible dépendance du système bancaire 
aux secteurs cycliques de l’économie ; 

 Un système financier le plus important de la 
région CEMAC, avec environ la moitié des actifs 
financiers régionaux ; 

 Un secteur bancaire marqué par un excès de 
liquidité ; 

 Un secteur dominé par les grandes banques 
étrangères, avec des excédents de liquidités. 

 

 Des activités de marché concentrées sur 
quelques opérations de place ; 

 Absence de garantie offerte par les banques 
aux entreprises ; 

 Absence du financement des risques liés aux 
entreprises au profit du financement des 
garanties ; 

 Une offre de produits alternatifs peu adaptés 
aux besoins du marché ; 

 Détérioration du secteur bancaire du fait des 
violations des règlements prudentiels, et 
aggravé par le ralentissement économique et 
financier mondial ; 

 Un faible niveau de capitalisation alors que les 
banques détiennent généralement des 
réserves excessives et des liquidités 
vastes non utilisées ; 

 Un faible ratio des prêts à faible rendement 
par rapport aux prêts globaux ; 

 Concentration à un nombre d’emprunteurs 
principaux restreint des opérations de crédit 
bancaire, avec les 5 plus grands risques 
représentant presque 30 pour cent de tous les 
prêts ; 

 Le système bancaire est devenu très exposé à 
un emprunteur commun ; 

 Recul progressif depuis 10 ans des banques 
étrangères, du fait de l’excès de liquidité 
bancaire domestique, au manque de projets 
rentables et aux mouvements sociaux ; 

 L'intermédiation financière et l'accès aux 
services financiers demeurent limités ; 

 L'expansion des opérations de prêt continue 
d’être entravée par des capacités limitées de 
collecte d‘informations sur la solvabilité des 
emprunteurs ; 

 Les impôts lourds et un plafond de taux 
d'intérêt de 15 % sur les prêts aux petites et 
moyennes entreprises (PME) découragent les 
banques qui traditionnellement préfèrent 
traiter avec de grandes sociétés bien établies ; 
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 Une proportion de moins de 5 % des 
Camerounais ont accès à un compte 
bancaire ; 

 Un accès difficile aux prêts immobiliers ; 

 Absence de décaissements pour les prêts 
hypothécaires ; 

 Faible niveau de pénétration de la 
microfinance et le développement du secteur 
est contraint par un cadre réglementaire et de 
contrôle faible pour les institutions de ce 
type. 

OPPORTUNITES MENACES 

 Système financier très diversifié ; 

 Climat des affaires très propice ; 

 Marché intérieur et sous-régional très 
dynamique ; 

 Une bonne régulation du système financier. 

 Contexte politique et social défavorable ; 

 Fortes tensions sur les liquidités bancaires ; 

 Augmentation du coût des ressources suite à 
la concurrence ; 

 Concentration du niveau élevé des coûts des 
transactions ; 

 Conditions drastiques d’accès au crédit ; 

 Rationnement des crédits. 
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