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I

Résumé

Les pays de l ’ UDEAC co*«*»« le  nim ap«rt doe pays d* A friq u e  o n t - 
uno uo*orkion pr in c ip alement a g rico le  le u r  popu la tion  e s t à 10fa ru ra le  
e t  c ’e s t c'a l ‘a g ric u ltu re  qu ‘ i l s  t ir e n t  le u r  p rin c ip a le  'ourœ  de revenus 
(après le  p é tro le , pour ceux q u i on t la  chance de prosséder des gisements 
p é tro lifè re s  sur le u r te r r ito ir e )

Dans ces quatre • pays q u i, exception fa ite  du Cameroun, n ‘ a tte ig n e n t 
pas encore à 1 ‘au tosu ffisance  a lim e n ta ire , augmenter la  p roduction  de 1 ‘a g ri
c u ltu re  e s t une p r io r ité  absolue, d ‘où l ’ importance que re vê t le  problème 
des e n g ra is ,

L ’ u t ilis a t io n  des engra is e s t l ’une des co n d itio n s  nécessaires au 
développement d’ une a g ric u ltu re  moderne e t in te n s iv e ,

La consommation des engra is des 4 pays de 1 ‘ UOEAC s ‘ e s t élevée pour 
la  canpagne 1900/1901 à 120,111 tonnes s o it environ 45,700 tonnes conptées en 
éléments fe r t i l is a n ts ,

La consommation p ré v is ib le  à l ’ horizon 1905-1906, conpte tenu des 
programmes de développement a g ric o le  e t des p ro je ts  de c u ltu re  encadrées e t 
in te n s iv e s , d e v ra it a tte in d re  205,010 tonnes, correspondant à 73,163 tonnes 
d ’ éléments n u t r i t i f s .

C ette consommation e s t trè s  inégalement re p a rtie , un seul pays, le  
Cameroun, u t i lis e  le s  engra is d ’ une façon s ig n if ic a tiv e , e t en tre  pour 07'/-, c!ajas 
la  consommation to ta le  de l ’ensemble.

Le Cameroun a essayé de développer une in d u s trio  de fa b ric a tio n  des 
e n g ra is , la  Société Camerounaise d ’ engra is SOCAME, Malheureusement, ce la  
n ’a pas été un succès. L ’ usine mise on route en 1976 a connu bien des ava tars 
e t a é té a rrê tée  en 1977, Après tre n te  mois d’ a r rê t, l ’ usine rénovée a été 
remise en a c tiv ité  en J u il le t  1900 pour à nouveau stopper f in  1901 pour cause 
de production à des p r ix  de beaucoup p lu s  élevés que le s  engra is in p o rté s t

T ro is  des pays de l ’ -UQEAC, lo  Cameroun, le  Gabon e t le  Congo, 
possèdent des gisements de p é tro le  e t de gaz. I l s  envisagent l ’ in s ta lla tio n  
d ’ une fa b ric a tio n  d ’ amnoniac e t d ’u rée.
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Le Congo e e x p lo ite  dans la  passé une mine de potasse, production  

environ 500.000 toçnes an de K C l marchand. C ette mine a é té  fermée on 1977 
par s u ite  d ‘ in o n d a tio n . Le Congo é tud ie  le s  p o s s ib ilité s  de la  ré a c tiv e r.

E n fin , des gisements de phosphates ont été repérés, également au Congo. 
Malheureusement le u r teneur en Pg O5 s e ra it assez fa ib le  environ  12^»
I l  e s t exclu  que ces gisements pu issent ê tre  e jç jlo ité s  d*une façon ren tab le  
avec le s  p r ix  p ra tiqu é s  sur le  marché in te rn a tio n a l pour le  phosphate a c tu e l
lement .

Tous le s  engra is u t ilis é s  présentement dans le  rég ion  de 1 ‘ DDEAC sont _ 
im portés à des p r ix  trè s  é levés, ce qu i lim ite  considérablem ent la  v u lg a ris a tio n  
de le u r em plo i.
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Conclusion

Avec 120,000 tonnes pa r'an  actue llem ent u tilis é e s  e t une p ré v is io n  
de 200,000 tonne s/an vers 19GS-19Q6, l 'ensemble do l'UDEAC a une consortnation 
s u ffis a n te  pour ju s t i f ie r  1 *in s ta lla tio n  de fa c ili té s  pour ce tte  fa b ric a tio n ,

La prem ière usine envisagée d o it tro u ve r sa place log ique dans 
le  pays qu i e s t le  p lu s  gros consommateur, le  Cameroun dont 1 ‘ a g ric u ltu re  
u t i l is e  déjà p lu s  de 100,000 tonnes/an d 'e n g ra is  d iv e rs .

Une te lle  usine qu i d o it in p o rte r chaque année 150 à 200,000 tonnes 
de m atières prem ières e s t avantageusement placée sur un p o rt ou à p ro x im ité  
immédiate d 'un p o r t, ce la  é v ite  de doubler le s  stockages, sur le  p o rt e t 
à l'u s in e , e t s in p lif ie  le s  tra n sp o rts  de vrac en tre  le  p o rt e t l'u s in e .
Une rame de wagons sp é c ia lisé s  dans le  tra n sp o rt du vrac (20 wagons de 40 tonnes) 
coûtent 35D m illio n s  de F CFA actue llem ent. Une locom otive coûte 130 à / '
160 m illio n s  de F CFA, Les tra n sp o rts  ro u tie rs  sont encore p lu s  dispendieux 

e t iinconcevables su r des distances supérieures à quelques k ilom è tres 'f
pour des q u a n tité s  de l'o rd re  de 20,000 tonnes par m ois,

fâais c e tte  usine e x is te  dé jà au Cameroun, sur le  p o rt de Douala 
trè s  b ien s itu é e . Par deux fa is  e lle  a é té  a rrê té e  après une e x p lo ita tio n  
de quelques 13 à 1? m ois, in s u ffis a n te  pour a tte in d re  une marche normale 
à p le in e  capacité  e t fa ire  un b ila n  va la b le ; Le m o tif de l 'a r r ê t  de la  
production  a é té  : im p o s s ib ilité  d 'o b te n ir des p r ix  de re v ie n t c o n p é tit ifs  
avec le s  p r ix  d 'im p o rta tio n .
E t p o u rtan t l ’ in d u s tr ia lis a tio n  rie l'UOEAC dans lu  secteur des engra is passe 
par ce tte  u s in e . S i on renonce à l'e x p lo ite r ,  aussi bien renoncer à développer 
une in d u s trie  des engra is dans la  ré g io n .

Sur 200,000 tonnes d 'e ng ra is  qu i seront chaque année consommées par le s  pays 
de l'UDEAC vers 19P5/1906 , 40 environ seront des engra is coirposés N,P,K,
Cela représente 80,000 tonnes; p lu s  que la  production  de la  S0CAME qu i e s t 
de 493 à 50,000 tonnes de N,P,K, I l  y a donc p lace pour une usine de mélange 
e t de conditionnem ent.

E n fin  é ta n t donné la  richesse en p é tro le  o t on gaz n a tu re l de 
l'UDEÆD, i l  e s t à p ré v o ir ou'une in d u s trie  cte l'ammoniac e t des engra is azotés 
se développera un jo u r riani. la  ré g io n .
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Recommandations

1) -  O rganisation des approvisionnements d 'e n g ra is .

C réation de groupements d*achats perm ettant à l*a ch e te u r de se 
présenter devarçt le  fo u rn isse u r, non pas coitine le  c lie n t pour quelques 
centaines ou quelques m i l l i is  de tonnes, mais corme un acheteur p o te n tie l de 
p lu s ie u rs  d iza ines de m illie r s  de tonnes.

2 ) -  O rganisation des tra n sp o rts  e t stockages.

C réation dans le s  p o rts  u t ilis é s  d ’ in s ta lla tio n s  de ré ce p tio n , stockage 
en vrac e t ensacbage des e n g ra is , in s ta lla tio n s  qu i peuvent parfa item ent 
ê tre  conçues corme des n u ltin a tio n a le s  desservant p lu s ie u rs  pays.

Acheter f . o . b .  p o rt eti fo u rn isse u r, e t o rgan ise r des tra n sp o rts  en 
v ra c , par cargaison e n tiè re , p e rm e ttra it de ramener un taux de f r e t  de tìO/70 USip 
e t même p a rfo is  p lu s , par tonne pour un teansport par p e tits  lo ts  de p ro d u it 
ensaché, à 22/25 USL/tcnne, sur un t r a je t  Anvers Douala par exenple. Ces 
cargaisons de vrac p o u rra ie n t a v o ir p lu s ie u rs  p o rts  de déchargement p a r t ie l,  
Douala, L ib re v ille ,  P ointe N o ire .

3) -  L ’ ensachage sur p lace économisera également une ce rta in e  somme, 
la  main d ’ oeuvre é ta n t généralement moins chère dans lc 3 pays a fr ic a in s  qu’ en 
Europe ou aux USA, de p lu s  e lle  sera payée en monnaie lo ca le  ce qu i é v ite ra  une 
s o rtie  de devises.

Une te lle  o rgan isa tion  de l'approvis ionnem ent e n g ra is , ne nécessitera  
pas des investissem ents trè s  lo u rd s  e t e lle  d e v ra it e n tra in e r le  maximum 
d’ économie, c ’ e s t là  qu’ i l  y a le  p lu s  S gagner,

4) -  E tu d ie r le s  p o s s ib ilité s  de remise en rou te  ce la  SOCAME,

La SOCAME e s t un o u t il de tra v a il qu i e x is te  o t q u i d o it ê tre  u t i l is é .  
Ce n ’ e s t pas la  peine d 'envipeger l ’ im p la n ta tio n  dans la  rég ion  d ’ une in d u s trie  
de production d^s o n g ra ir s i l ’ on m 'u tilis e  pas ce qu i e x is te  dé jà .
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I l  faufr apurer le s  lourdes charges provenant des e rre u rs  passées e t 
redém arrer le s  a te lie rs  d facide s u lfu riq u e , de s u lfa te  d ’ammonium e t de conplexe ’ 
N J>,K ,, S tric tem ent gérée e t e xp lo ité e  ra tio n n e lle m e n t, à une marche de c ro is iè re  - - 
de GCF/ de sa capacité  nom inale, la  SOC AME d o it Ê tre  en mesure de p rodu ire  des 
engrc is  à un p r ix  c o n p é tit if .
Le • marché du seul Cameroun qu i u t ilis e ra  trè s  b ie n tô t en s u lfa te  d’ ammonium 
e t N ,P ,K . p lu s  que la  capacité nominale de la  SOCAME g a ra n ti l ’ écoulement de ce tte  
production pourvu q u 'e lle  se fasse a des p r ix  de re v ie n t q u i ne so ie n t pas 
d isproportionnés avec ceux de l'im p o rta tio n .

H  fa u t s ’ a ttendre è. ce que le s  prem iers mois d’ e x p lo ita tio n  so ie n t 
d é fic ita ire s . Les charges sont p lu s  élevées au démarrage, une assistance technique • 
étrangère sera nécessaire au moins pendant la  prem ière année e t i l  fa u t b ien compter 
15 à IC mois pour a tte in d re  une cadence de production normale.

Coup te  tenu des consommations des au tres pays de l'u n io n , i l  faudra 
dans une deuxième phase, songer à augmenter le s  productions de la  SOCAME qu i 
ne s u ffiro n t p lu s  pour s a tis fa ire  le s  besoins du Cameroun vers 1985-1206,
La Société p o u rra it a lo rs  ê tre  transform ée en m u ltin a tio n a le  avec la  p a rtic ip a tio n  
des au tres pays de l'UDEAC.

5) -  Une usine de mélange e t de conditionnement des engra is d e v ra it 

ê tre  in s ta llé e  sur le  p o rt de Pointe N oi.-s au Congo, pour d e sse rv ir 
le  Congo e t le  C en tra friq u e , e lle  p o u rra it ê tre  in s ta llé e  dans une zone 
in te rn a tio n a lis é e  e t avec p a rtic ip a tio n  do la  République C e n tra fric a in e ,

La capacité de ce tte  usine s e ra it de 10 tonnes/heure e t e lle  s e ra it en 
mesura de c o u v rir le s  besoins du Congo e t du C entrafrique  pendant la  décade à 
v e n ir.

L'approvisionnem ent ds l ’ usine s e ra it assuré par le  Centr. d 'acha t de * 
l'U n io n  après appel d 'o f f r e s  in te rn a tio n a le s ,

6 ) — C réation à B ra zza v ille  e t à Bangui de stockages’

Des in s ta lla tio n s  spécia lisées pour la  réception  e t le  stockage 
des engra is devra ient ê tre  im plantées à B ra zza v ille  e t à Bangui, Lo centre 
de B ra zza v ille  avec p a rtic ip a tio n  du Congo e t du C en tra frique  d e s s e rv ira it 
le s  deux pays. Par contre le  Centre de Bangui ne p o u rra it ê tre  que n a tio n a l.
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7 ) - In s ta lla t io n  d 'une usine d'ammoniac e t d 'u ré e .

T ro is  des pays de l'UOEAC, le  Cameroun, le  Gabon e t la  Congo possédant 
des gisements de gaz. I l  e s t vraissem blable qu'un jo u r où l'a u tre  un conplexe 
de production d 'e ng ra is  azotés s 'im p la n te ra  dans la  ré g io n . Lès t r o is  pays 
on t d 'a ille u rs  envisagé ce tte  é v e n tu a lité !
S 'i l  s 'a g it  d 'un p ro je t in p o rta n t (on pense au Cameroun à 300.000 t/a n  
d 'u rée  ce q u i corre^aond déjà à 6 0 0 t/jo u r d'ammoniac) de d if f ic i le s  problèmes 
de financement e t de com m ercia lisation vont se poser. La capacité  de production 
d'ammoniac in s ta llé e  dans le  monde e s t déjà surabondante e t de nombreuses 
usines ne coument pas à le u r  p le in e  ca p ac ité .

En to u t é ta t de cause i l  sera bénéfique pour 1 'U0EAC e t pour chacun de 
ses p a rte n a ire s , que s i un p ro je t d o it se co n c ré tis e r, ce la  se fasse dans le  
cadre de 1JUDEAC ’ecec p a rtic ip a tio n  de l'ensem ble de la  ré g io n .
Dans l 'é t a t  a c tu e l du marché on v o it  mal chaque pays ré a lis e r  son prppre 
p ro je t e t ré u s s ir à écouler sa p roduction ,

La consommation de l'U n io n  q u i a é té de 22,000 tonnes d 'azote  en 1980/81 
e s t évaluée à 38,000 tonnes vers 198&-1986. Cela correspond à environ  
¿6.000 tonnes /an d'ammoniac. C 'e s t le  marché pratiquem ent assuré des pays 
de l'UOEAC.
Le p ro je t du Gabon q u i p ré vo ya it une fa b ric a tio n  de 200 to n n e s /jo u r, s o it environ .
60.000 tonnes/an d'ammoniac é ta it  judicieusem ent ca lcu lé  pour s a tis fa ire  le s  
besoins do ce marché, malheureusement i l  semble que le  p ro je t a i t  é té  abandonné 
en cours de ré a lis a tio n .

Le p ro je t d e v ra it ê tre  ré é tu d ié  dans le  cadre rie l'UDEAC avec la  p a rtic ip â t 
de tous lo s  pays membres*

Une usine de ce tte  im portance, ré a lisé e  par un engineering corrpétent 
e t jo u issa n t d 'un marché p r iv ilé g ié  lu i  assurant l'écou lem ent de sa production 
s e ra it certainem ent v ia b le  e t C o n s titu e ra it un pas - im portant dans 
l'in d u s tr ia lis a t io n  de la  rég ion to u t en con tribuan t au développement s i 
nécessaire de l'a g r ic u ltu re .
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S) -  Le Congo é tud ie  la  p o s s ib ilité  de rem ettre  en a c tiv ité  la  
compagnie ries Potasses du Congo, l'UDEAC d o it tro u ve r là  une source 
d'approvisionnem ent p r iv ilé g ié .  Les quatre pays de l'UOEAC consomment 

du ch lo ru re  de potassium .

Cependant en aucun cas la  rég ion ne peut c o n s titu e r un débouché va lab le  
pour l'écou lem ent de la  p roduction  Congolaise q u i a tte in d ra  environ 
SOC.000 tonnes /an de K C l s o it environ 300,000 tonnes/an de Kg 0 a lo rs  que 
la  consommation de l'UDEAC e s t estimée autour rte 20,000 tonnes/an à l'h o r iz o n  

1S05/19Q6 s o it un peu moins rie
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But de la  m ission

1) Entreprendre une é t u * *  la  demande des t r o is  types  d 'e n g ra is , 
pho^jha tés, azotés, e t potassiques dans le s  pays membres de l'UDEAC en tenant 
compte des programmes de développement a g ric o le ,

2) F a ire  le  b ila n  des m atières prem ières lo ca le s  q u i peuvent ê tre  employées 
par l'in d u s tr ie  des e n g ra is ,

-  le  gaz n a tu re l ou le  naphte (provenant de ra ff in e r ie s  de p é tro le  lo c a le s ,)
•  le  charbon e t le  l ig n ite ,
»  le  phosphate n a tu re l
-  la  potasse
» le  so u fre .

3 ) Proposer un .plan d ire c te u r e t une s tra te g ie  de dévelqpperpent de 1»
*

branche d 'in d u s tr ie  d 'e n g ra is  dans læ pays membres de l'UDEÆ pour une période 
de £0 ans e t un programme à moyen term e, tenant conpte des u n ité s  de p roduction  '* 
d 'e ng ra is  e x is ta n t dans l'u n io n , s p é c ifia n t la s  p ro je ts  d 'e n g ra is  à fa ire  démarrer 
Immédiatement pour fo u rn ir  des p ro d u its  de base aux u n ité s  e x is ta n te s  e t 
dém ontrait l 'in t é r ê t  des pays membres de l'UDEAC à p a r tic ip e r  conjointem ent à la  * 
cré a tion  des in d u s trie s  id e n tif ié e s .

4) P réparer un ra p po rt f in a l q u i devra ê tre  soumis au S e c ré ta ria t 
Général de l'UDEAC.



*■0“
I  — République! Unie du Cameroun 

géographie

Le République Unie du Cameroun occupe une p o s itio n  im portante en A friq u e  
C entra le . De fum e tr ia n g u la ire , a llo n gé e , le  paye s 'é te n d  du g o lfe  de Guinée, 
sur la  côte A tla n tiq u e , au Tchad, I l  e s t lim ité  p a r le  Tchad e t la  RtVjublique 
Centre A fric a in e  à l 'c s t #p a r la  République P opula ire  du Congo, le  Gabon e t la  
Guinée E quato ria le  eu Sud, pa r le  G olfe  de Guinée e t le  N ig e ria  à l'O u e s t.

Quatre rég lons topogr’sphicues s Le sud où dominent lo s  p la in e s  c ô tiè re s  e t 
le s  p le teaux à fo rê ts  denses ; le  centre  où le s  fo rê ts  tro p ic a le s  la is s e n t pro
gressivement la  p lace  à la  savane ; le  nord où une vaste p la in e  sahélienne des- 
aend vers l'o u e s t ; l'o u e s t déminé p a r de hautes montagnes bo isées, dont le s  
sommets a t t e l le n t  p lu s  de 3000 m étrés (mont Cameroun su r la  eôta 4070 m ètres) •

Les saisons ne sont pas trè s  b ien d é fin ie s  au Cameroun. L 'h u m id ité  e s t trè s  
élevée dans le  sud e t dans to u te  la  rég ion s itu é e  au tou r de Obuela avec un degré 
hydromcVtrique maximum u’e 80/*3C % pour l 'ensemble de l'unnée  e t des p lu ie s  aborr» 
dontes pendant la  période Ju in  -  novembre. Sans la p lu s  grande p a rtie  des au tres  
ré g io n s , la  degré hydrom iîirique e s t re la tive m e n t fa ib le  œ u f pendant la  saison 

des p lu ie s .

Sur le s  hauts p le tecu x autour de Ysounc'é, e t  Jusqu'à NGsoundéré ou con tre  
du Cameroun, la  tenpérature  e s t généralement os-^ez tempérée, avec des rdnima e t 
maxime moyens co n p ris  en tre  Zî et 30SC . Las n u its  sont presque to u jo u rs  fra îch e s  
à l'e x c e p tio n  de qwMlquea périodes pendant la  grande saison sèche de décembre ù 
mars. Les saisons de p lu ie s  s 'é tenden t de mars L n s i e t de septembre ù novembre. 
Qane la  p a rtie  n o rd , de Garoua au Lac Tchad, le s  mois de mars à J u il le t  dont 
e x tr êmement chauds, avec doc tem pératures s 'é le va n t junuu 'à  455°C dans le  Journée 
sans que le s  n u its  apportent une baisse se n s ib le .



Géographie humaine * '
La p q pu ls tio n  s 'é lè ve  à 7.660.000 h a b ita n ts  (récciOwnent c » a v r il 1976), Z I 

y a une p e tite  comnunauté do souche européenne comprenant p rinc ipa lem ent des 
François e t des G recs. Le F rançais e t l'A n g la is  sont le s  deux langues o f f ic ie l»  
le s  de la  République Unie tb  Cameroun. Le F rançais e s t trè s  répandu, l'a n g la is  
e s t courent dans la  rég ion  o cc id e n ta le .

La C ap ita le  e s t Yaoundé [3CC.0CC h a b ita n ts ], c 'c s t le  cen tre  a d m in is tra tif■ la  
v i l le  e s t s itu é e  à 1 'in té r ie u re  du pays dans une r ig io n  de c o llin e s . Le centre  
commercial e s t Douala (üOC.OOO h a b ita n ts ), s itu é e  à environ 300 k ilo m è tre s  t 
l'o u e s t de la  c a p ita le , su r la  c fite . Douala e s t le  p o rt p r in c ip a l du pays, par 
leq u e l з '- ffe c tu e  la  p lu s  grenca p a rtie  de son coomerce. C 'e s t également p a r le  
p o rt de Douala que tra n s ite n t le s  marchandises l d e s tin a tio n  de la  ttéjpubliçue 
C e n tra frica in e  A  du Tchad. Toutes le s  lig n e s  d 'a v ia tio n  q u i desservent le s  сои*» 
muni ca tio ns  du Cameroun avec l'é tra n g e r convergent su r Douala q u i e s t à Juste 
t i t r e  considéré соплю une plaque tou rnan te .

L 'a g r ic u ltu re , l'é le v a g e  e t l 'e x p lo ita tio n  fo re s tiè re  co n s titu e n t le s  p rin c ip e »  
le s  a c tiv ité s  économiques. La p ro p rié té  fa m ilia le  ou c o lle c tiv e  du v illa g e  e s t la  
p lue  répandue, cependant i l  e x is te  dos p la n ta tio n s  im portan tes, su rto u t dans 
l'o u e s t du pays. Le Cameroun se s u f f i t  à lui-même pour ses ressourcer; a lim e n ta ire s  
de base : notamment le  manioc, la s  bananes, le s  arachidea, le  macabo, le  m il e t 
l 'h u i le  de palme. Z I d o it cependant a v o ir recours à ce rta in e s  in p o rta tio n s  de 
denrées a lim e n ta ire s  dont i l  manque ( l a i t ,  r iz ,  b lc  e t d é rivé s , e t c . . , ) .
L 'é levage co n s titu é  une a c t iv ité  trè s  ln p o rta n te  dans le  nord e t se répand de 
p lu s  en p lu s  vers le  cen tre  du pays. 11 e s t peu répancl» dans le  sud en ra iso n  de 
la  mouche ts â -ts é  (trypenosordaso) ; on y élève cependant des v o la ille s , des 

chèvres e t des p o rcs .

E n fin , le  -re to u r ln r t in t r ic l se t on développeront eu Ceneroun e t o n re c ie tro  choqua

dcnt la  P1* ™ *  v ire n t à l'e u cn e n to tlo n  de la  va le u rejout-Jb t.e:, p ro rb its  végétaux e t animaux cb nuya.
I  -  A g ric u ltu re  camerounaise '

L 'a g ric u ltu re  e s t largem ent développée au Cameroun qu i en t i r e  ses p r in c i—

pa les ressources.



On d is tin g u e , comso c 'e c i généralement le  ces dans le s  pays v o is in s  en A fr i

que, deux so rte s  de c u ltu rs ..

l )  Les c u ltu re s  v iv r iè re s , destinées ù a lim e n ta r le s  besoins 'o  le  m qpulation.

2) Les c u ltu re s  d*n:ç>arta tion f tra d itio n n e lle r  e t u g ro in d u e trie llc s  q v l fou r
n issa n t le s  re n tré es  de d ~ \/irea .

C u ltu res v iv r iè re s

Ler. p rin c ip a le s  sont : lo s  cé réa les , m ils , sorhlm n t m aïs, le  r iz ,  l 'a ra c h i
de, le  voendzou, le  manioc, l'ig n a m e , la  benane, le  eésame, la  pa ta te  r/uuce, la  

canne ù sucre , le  macabotaro, la  ponms de te r re , le  h a ric o t e t l'a n a n a s . .'I le s  
couvrent approxinativem snt une 1 s u p e rfic ie  de 1.2CC.QG0 h e rc ta re s .

Dans l'ensem ble , e lle s  ru tis fe n t le s  besoins c'a la  p o p u la tio n . A s ig n a le r 
to u te fo is  une in fiu ffisa n cu  de r iz ,  dont la  p ro c \jc tio n  a tte in t en moyenne 35*C00 
tonnes, a lo rs  que le s  besoins sont évolués à 6S.CCC tonnes, e t a tte in d ro n t ra p i
des«ne le s  1CC.C00 tonnes. Ces p ro je ts  de c u ltu re  ir r lg u é jc  e t fumées sont en 
cours d e  développement. üclîîY  (so c ié té  d 'ixp a n s icn  et de dodem te tien  de la  R i
z ic u ltu re  de Yagoua]. U .Î!.V .J .A . (upper Noun V c lls y  A o th o rtty } . SQXJilL ( io c ié tc  
de Développement c;e la  R iz ic u ltu re  e t la  p la in e  de ù'bcn}. C erte "encorent a t— 
tonnent 7 tem es/hne tn re .  H  e x is te  s u d  des p ro je ts  de eu' j I ô on cours
d 'exécu tion  ; SGÜEHLE e i ..nstaoro.

Le tableau su ivant page 3n° 1 donna l'é v o lu tio n  dns s u p e rfic ie s  nt c'rm produc
tio n s  dns p rin c ip a le s  c u ltu re s  v iv r iè re s  pour le s  csr.parnsj a g rico le s  ¡375-77 à 

1S7S-G0.

Sul tu rco  d 'o m o rta tlo n s  e p od itio nn e lle s  e t a g ro in d u c -tile lle s
E lic e  cor/prennent } la  cacao, la  café robusta e t a ra b ica , ls  t i c ,  lo  tabac, 

l'h é v é u , la  pa lm io r 5 ¡T u lle , le  co ton , la  carme a suore, l'a ra c h id e  e t la  b lé  en 

vo lo  de dévelappsmcnt.



I  -  R é p u b l i q u e  U n ie  du Cameroun
E v o l u t i o n  des s u p e r f i c i e s  e t  p r o d u c t i o n s  des p r i n c i p a l e s  c u l t u r e  v i v r i è r e s  années 1 976 -77  -  1 979 -80

^  Années 1976 -  1977 1977 -  1978 1978 -  1979 1979 -  1980

C u l t u r e s S u r f a c e  I 
Ha

' r e d u c t i o n
T

S u r fa c e
Ha

P r o d u c t i o n
T

S u r fa c e
Ha

P r o d u c t i o n
T

S u r fa c e
Ha

P r o d u c t i o n
T

f c i l s / S o r g h o 4 1 4 .0 7 3 390.321 4 2 3 .1 8 4 3 2 6 .2 23 4 9 0 .4 0 0 4 0 8 ,8 8 0 4 9 6 .7 6 4 4 1 4 .1 25
Maïs 523 .737 4 6 5 .4 6 3 53 1 .6 54 4 7 7 .3 3 8 536 .802 4 0 0 .9 6 3 5 4 4 .8 6 0 4 0 7 .6 38
R iz  (p a dd y ) 2 5 .6 8 8 4 8 .0 6 0 2 4 .1 5 5 4 2 .8 0 5 2 4 .2 4 2 45 .561 1 7 .3 3 0 1 5 .0 0 6
A r a c h id e  d é c . 335.861 2 0 1 .1 7 0 3 4 1 .1 4 5 1 8 7 .2 1 0 387.241 80.611 3 5 8 .3 4 7 1 0 6 .4 9 0
Vjoandzou 82 .5 2 8 18 .1 7 8 8 4 .0 2 6 18 .8 2 4 85 .5 2 2 6 .3 4 9 8 5 .7 7 5 5 .6 5 4
M an ioc 5 0 7 .7 46  3 4 71 .73 4 515 .132 1 . 5 1 3 .0 6 7 5 4 5 .4 15 632.241 553.271 642 .9 34
I g name 31 8 .1 52 82 6 .2 25 322.551 8 6 3 .8 54 32 6 .1 75 4 1 7 .2 7 0 3 3 0 .7 59 4 2 5 .3 2 8
Banane p l a n t . 6 8 3 .5 48 2 6 1 .9 3 0 6 9 2 .9 2 6 2 .401  .620 702.531 2 . 3 5 4 .3 8 2 7 1 1 .7 5 9 2 .4 0 6 . 4 0 9
Banane douce 51 5 .2 23 9 6 4 .4 0 3 5 2 2 .1 47 1 .0 3 4 .4 7 2 5 2 9 .0 5 0 7 4 8 .7 8 7 5 3 0 .8 23 7 4 0 .0 64
Sésame 91.531 14.141 9 3 .4 4 9 15 .624 9 2 .3 3 8 5 .532 9 3 .5 8 3 5 .4 5 0
P a t a t e  douce | 201 .998 301 .270 2 0 4 .2 1 0 3 1 2 .6 9 0 159 .2 53 67 .9 6 3 148 .402 6 7 .3 8 5
Canne à s u c r e 2 5 9 .1 3 2 2 4 1 .1 4 7 2 6 2 .7 0 9 2 4 7 .8 74 2 6 5 .6 7 9 75.961 2 6 5 .3 3 4 7 6 .1 4 5
Macabo t a r o 562 .6 64 1512 .492 5 7 0 .6 6 5 1 .9 3 9 .7 0 8 580.091 815.411 54 5 .1 12 792.181
Pomme de t e r r e  88 .791 8 9 .6 4 5 7 0 .0 4 3 1 0 0 .7 84 6 8 .5 6 9 2 5 .3 2 7 6 7 .8 8 4 2 4 .1 9 3
H a r i c o t 3 8 5 .6 65 1 3 7 . S58 3 9 1 .7 0 5 1 4 0 .2 4 9 3 9 8 .8 8 8 16 .923 4 0 5 .8 7 0 17 .2 0 6
Ananas 2 9 3 .4 1 0 1 0 .1 4 5 2 9 7 .3 2 0 1 0 .3 4 6 3 0 2 .1 02 4 9 .1 6 2 3 0 0 .5 7 4 31 .8 7 9

S o u rces  : A n n u a i r e  de S t a t i s t i q u e s  A g r i c o l e s  1 9 7 9 /8 0  -  M i n i s t è r e  de l ' A g r i c u l t u r e  -  
R é p u b l i q u e  U n ie  du Cameroun.
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Lo cacao e t le  café sont lu s  p rin c ip a le s  c u ltu re s  ri*e xp o rta tio n .

Lr: cacao couvre une s u p e rfic ie  de 450.CGO hr.ciaâ'ea avec une p ro m o tio n  qu i 
déposes 120.000 tonnes.

Le café rofcusta couvre une s u p e rfic ie  rte 140 - 100.000 hectares ; la  pro
duction  a tte in t 00.000 tonnes (campagne 1S73 — 7S : 20,000 to n n a s }..

Ls cafr. a rabica couvre 10C.CC0 hectares dans la s  zones d *a ltitu d e . 0a pro
duction  no dépasse pas 27 à 28,000 tonnes.

Oes crgonioinos natienau;: ou c o rp o ra tifs  encadrent l ’ a g ric u ltu re  paycanalc :
La PQNWDCF, Fond N ationa l de Développement H u ra l.
L ’C.№.G JF JB, O ffice  N ationa l de Corrmerci a l i  na tion  des P ro d u its  de Baoc 
L 'U .C .C .A .0 . Unicn C en tra is  des C ooperative.' du Café Arabica do 3,l C uust.

Le coton c u ltiv é  exclusivem ent dans le  nord du pays couvre une s u p e rfic ie  cfe 
environ  CL à 60.G0C hectares dont une p a rtie  crui va en s ’ accro issan t u c t labou
rée r.'t engra issée,
La carpagne de 1031 — 82 a donné une production de : VS .820 tonnes, pour une su r
face e n tla v lv  cte ï  02.34.'! hectares, rendement 1200 t/h a ,
La canpac'no 1ÇC2 — 03 p ré v o it, C:8.300 ha de c u ltu re  in te n s ive  p lu s  £■ h S .000 ha 
de cu ltu re  tra d itio n n e lle .

Dans 1 ’ in te rv e n e  de c ré c ib lte s  de co ton , des cu ltu re s  v iv r iè re s  p ro fite n t 

des re s te s  ce fumures.

Le coton e s t géré par î ôLDÉCCfTON (B ociuté rb  Développement du coton au 
Canoroun), ”5 3 .N .I, (so c ié té  n a tio n a le  d ’ investissem en t). e t 45 y
(Conpegni3 frança ise  peur le  développement des F ibre '- te x t ile s ) .

La canne h sucre se t on développement putronée par de a socié tés coiïtie la  COClC/v# 
(Société rue. iô re  comomuni'.ii.-?), e t CAi/üUCO (Cameroun F-ugr.r C o rp o ra tion ).

Le tableau n° 2 page 7 donne 1 ’ é vo lu tio n  dos su p e rfic ie s  e t productions 
des cu ltu re s  d é p o r ta tio n ;; tra f it io n n e lle r . e t a r .rc in d u o tr ie llle s .



I I  -  R é p u b l i q u e  U n ie  du Cameroun
E v a l u a t i o n  des s u p e r f i c i e s  e t  p r o d u c t i o n s  des c u l t u r e s  d ' e x p o r t a t i o n s  t r a d i t i o n n e l l e s  e t  a g r o i n d u s 

t r i e l l e s  : 1976 -  1977 /  1979 -  1980

Années . . r .  ï : . — 1977 1977 — 1978 î
••

1978 -  1979 ••
•

1979 1980

C u l t u r e S u r fa c e s  Ha* P r o d u c t i o n
T

S u r f a c e s
HA

P r o d u c t i o n  
T .

S u r f a c e s
Ha

: P r o d u c t i o n á  
T

S u r f a c e s
Ha

^ P r o d u c t i o n
^__ I___

Cacao 408.371 8 2 .5 0 0 4 3 1 .0 5 8 1 0 7 .0 0 0  . 425 .302 ; 1 1 0 .8 6 5 429.161 1 2 3 .1 7 9

Café  Ro 
b u s ta 2 0 1 .8 0 8 6 1 .9 0 3 2 3 1 .9 7 6 6 5 .6 0 0  ’ 19 7 .9 17 8 0 .9 0 0 1 9 9 . 8B0 7 2 .0 6 3

Café A- 
r a b i c a 144 .805 1 7 .6 9 0 4 6 .4 3 0 2U.840  : 156 .442 î 2 7 .0 9 3 1 5 8 .3 2 9 2 8 .3 0 8

Thé 941 1 .003 933 1 . 7 3 G : - : 913 2 .1 0 7

Banane 
e x p o r t . 8 2 .5 5 5 - 8 0 . 7 6 0 . - . 7 8 .2 9 5 - X
Tabacde
cape 3 .1 4 3 1 .785 3 .1 6 0 1 .6 1 2  ‘ 3 .1 5 0 ! 1 .617 4 .0 4 5

\
1 .962

Tabacde
coupe 1 .200 1 .297 1 .0 0 6 1 . ¡3 7 . 1 .G00 . 1 .6 8 0 1 .600 «

Hevea
H u i l e d e

2 0 .3 5 0 1 6 .3 8 5 21 .653 1 7 .9 3 2 . — • — 2 7 .7 1 7 16 .5 9 4

pa lme 41 .1 00 4 7 .1 5 8 44 .1  01 4 6 .5 6 4 ; 3 3 .6 1 8 . 4 8 .3 4 4 31 .120 5 1 .5 0 9
P a l m i s t - 8 .4 0 6 - 8 .6 8 9 ; - : 8 .8 8 0 - 13.331

Coton 5 9 .9 3 0 4 7 .7 6 6 4 8 .4 3 6 4 0 . 6 8 2 : 4 7 .1 3 0 î 5 9 .4 9 6 5 6 .5 9 4 8 0 .3 4 6

Canne à
s u c re 7 .1 8 6 3 4 5 .4 89 1 1 .314 4 8 1 . 0 9 9 ’ 1 0 .8 3 7 4 5 8 .4 8 7 11 .0 3 2 68 1 .0 74
Suc re do
canne 3 0 .3 7 9 - 3 3 .251* - 4 3 .8 9 5 - 5 6 .8 2 3

A r a c h i
de expo 8 8 .5 8 9 6 5 .1 8 3 9 0 .5 3 9 4 9 .5 0 5 ; 1 3 3 .2 16 ; 4 0 .8 3 6 1 0 1 .0 0 0 4 9 .4 4 5

B lé - 61 0 - 787ñ
•

4 .751 : 104 1 .613 1 .542

R é p u b l i q u e  U n ie  du Cam eroun



U tu lis a tio n  ¿03 enpra ia  su Cameroun
L ’u t ilis a t io n  rtî£  u n rrs ic  au Cameroun e s t assez ancienne e t re la tivem en t 

iirp o rtc n is ,
On peut considérer deux groupes d ’ ufcilinatu-ur.H ï
1, Les paysens è t i t r e  in d iv id u e l, q u 'ils  a iis n t is o lé s  eu reg ro tfjés en 

coopcrctives ou groupements, r o i t  ou se in  d’ une s tru c tu ra  r.'e développGncnt,

12. Les soc ié tés f^ r ic o ls 2 in d u s tr ie lle s  qu i es^p la iton t à grande é c îx îlle  pour" 
le u r  propre coup te  une ou p lu s ie u rs  c u ltu re s  dons un bu t lu c r a t i f ,

La p lu s  p a rt de ces soc ié tés sent des socié tés d 'e te t ou d ' éconondo m ixte 
1 p a rtic ip a tio n  de l 'E ta t .

Cas d m i ares s 'approv is ionnen t pour le u r besoins sn engra is directem ent 
auprès doc fo u rn isse u rs , e t procèdent généralement p a r cppol d 'o ffre s  in te rn a 

tio n a le s .

Los organismes du développement fo n t p a rfo is  rc  méVrc, dqnc la  moeurs ou i l s  
disposent eus fonds nécessaires ; cependant i l s  ont de p lu s  un p lu s  tendance à 
s'ar!rss¿>er au FCNACEB (Fond oc développement ru ra l ) ,  pour b é n é fic ie r ùss -Sjbvura
tio n s  aux e n c ra is f  dont pu t organismo e s t le  d is tr ib u te u r .

Les cïj r i  c u l to u rs  is o lé s , e t le s  cooperative b s 'ad ressen t gu FCNADéJI q u i centra
lis e  le s  demandes, e t lenco un appel d 'o ffre s , groupé, puur te r, q u a n tité s  ro la -  
tivem unt im portan tes.

La c u ltu ro  qu i e s t la  p lu s  grosse consonroetrice d 'e n g ra is  ou Cameroun e ./t le  ca
fé , c u ltiv é  pa r des p la n te u r; in d iv id u e ls , le  café absorbo eflnucllem dnt 40 à 
40 ré la  to ta lité  doc engra is consormés (¿7.ÜCÜ tormos on 1080 a ir  SD,000 ton
ne g eu -totu l)  ; n t e n tte  quan tité  e s t in fé r ie u rs  aux besoins ré o la . Engrais u t i 
lis é s  : ic’lfa ta  n'anmeniaque e t N J3.K . 20 -  10 -  10 :;t 12 -  6 -  20,
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E v o l u t i o n  de l a  consommation des e n o r a i s  au Cameroun

( T
Année Tonnage im p o r té P r i x  C e t  F en CFA

'
1971 -  72 64 .908  :

1972 -  73 39 .2ee  ;

1973 -  74 43 .445  :
1974 -  75 35.781 ;

- 1975 -  76 31 .974

1976 -  77 33 .324  ;

1 1977 -  78 53 .219  :
1978 -  79 68.671 ;

1979 -  80 103.200  . :

Les i m p o r t a t i o n s  p o u r la  campagne a g r i c o l e  1

S u l f a t e  d 'ammoniaque 3 9 .0 0 0  T

K C l 14 .745  T

Urée 6 .7 7 0  T

Mg S 04 2 .3 2 5  T

D iv e r s  s im p le s 2 ,5 1 5  T

Complexes N-P-K
2 0 . 1 G. 1 0
1 8 .9 .9 17 .880

1 .0 0 1 .9 3 9
6 7 2 .3 1 0 .0 0 0
8 9 2 .9 9 7 .0 0 0  

1 . 3 5 0 .5 4 4 .0 0 0

1 .3 1 0 .0 0 0 .0 0 0
2 . 1 1 9 . 0 0 0 .  000
2 . 6 4 7 . 0 0 0 .  000 
1 . 3 8 1 .0 0 0 .0 0 0

E n g ra i s  c o to n  1 5 . 1 5 . 1 5 . 6 5 . 1 B 

A u t r e s  complexes

14 .0 0 0  T o t a l  e n g r a i s  composés38.220 T 

16 .340

T o t a l  g é n é r a l  104.565  T
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i i i  -  R é p u b l iq u e  U n ie  du Cameroun

Consommation d ' e n g r a i s  (année 1980 -1981 )

Tonnes

Jrée 46 % 6 .7 7 0

S u l f a t e  d 'Ammoniac 39 .0 0 0

) i v e r s  (TSP, HYPERPHOSPHATE) 2 .3 2 5

C h lo r u r e  de P o tà ssa 14 .745

i n g r a i s  composés NPK
2 0 . 1 0 .1 0
1 8 . 9 . 9 17 .8 8 0

ï n g r a i s  c o to n  : 1 5 . 1 5 , 1 5 . 6 S . IB 14 .000

Au tres  complexes 16 .3 4 0
( 2 0 . 1 0 .1 0  ; 1 0 . 1 0 . 2 0 )

T o ta l 104.565

Consommation en é lément  
n u t r i t i f s

Tonnes P205 K20
to n n e s tonnes

19.272 6 .245 15 .140

T o t a l  é lé m e n ts f s r t i l i -
s a n ts  : 40 . 658
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La p luo  p a rt ctes sociu tés ri» dévelqppement a g rico la  ere a g ro in d u s tr ic lln  u t i l i -  
cent écclcment ctes e n rra is  : c u ltu re  du coton , riu r i s ,  de la  banane, tu  pa lirder 
à h u ile , c!g la  canne 1 sucre, du th è .

Les c u ltu re s  v ìv r iè rs c , an tî:.’JTrrs du r iz  e t du thé ou i fo n t l 'o b je t  rb dévelop
pement in d iv id u a lis e , re ço ive n t trè s  peu d 'e n g ra is , ce rta ine s  cependant bénéfi
c ie n t dee fir.iu ree  résidue lle .-: d 'a u tre s  c u ltu re s , c 'e c t  ln. cas pour le; ne îs e t lo  
corfchc, a c tiv é s  après la  café e t le  co ton . Les tu b a ic u lc s , le s  bons n i s p la n t-*0 
l'a n .a .1 lira  n 'en re ço ive n t p ro ti chôment pas ; ce tju i irp liq u e  p ro tiru e n e n t la  cu l
tu re  itin é ra n te  sur dé friche  fo re s tiè ra .

Le cudmo n 'u t i l is e  p r a il lè r e n t  рас d 'e n c ra is  ; i l  p e rn it r a i t  eue l 'u n  n 'a  раз 
réunsi à rx 'h tre  c la irem ent en évidence le s  e ffe ts  bénéfiques de la  f in u rc .

Lu conso.iî.otion d 's n îjm in  au Cameroun pour la  ceir.perns c ç jric c ln  ICC i -  02 e a t
te in t 1Q4.CGE tannes, to u tes sa tégerins confondue:; e t p o u rra it a lle r  b ien la» d e là .

P ré v is io n  ru  Ve p lan  сихпсцепггп! secteur a g ric o le  — encra is
Lu connor.m tion ситетоигахне d 'e ng ra is  p o u rra it 'ftru  beaucoup p lu s  J .^ o rtu n tc  s i 
l ' in f la t io n  s t  la  c r iæ  c'a l ’ énergio n 'a v a ie n t par. en tra îné  une augmentation déme— 
EU'-пе ;!ns p r ix ,  д l 'heure a c tu e lle  grâce aux uctionc rn.iécs par le  Gouvernement pour 
pronouvu ir l 'u t i l is a t io n  de- e n g ra is , 1er. subventions peur la  c a fé ic u ltu rc  e t le s  
aides puur 1 'in s ta lla t io n  des jaunes a g ric u lte u rs , la c  T upcrfic iee  funxrtc, aussi 
b ien riens le  domaine ebe cu ltu re s  in d u s tr ie lle s  rus cteno c e lu i êtes c u ltu re s  v i
vrière .'- oe sont accrues Lh c ré a tion  ries grandes o :p lo itâ tio n s  a g rc in u u s trio lle s  

COR, ÆV£ CAÎ?, OCa, éffi/iPAU:, C/V.iHUCC. . . )  a co n tribué  largem ent 5 ce tte  
augmentation ries besoins on onrv& is (près de Г£ Vî«

Coi.'ptn tenu üa c o tte  s itu a tio n  rie départ e t dus perspectives d 'é v o lu tio n  dos sur
faces c u ltiv é e s  in s c r ite  p.u Va p la n , le s  perqpectivsc de consomma tie n  d 'n n yrn ie  
à l'S io rizo n  lS 3t -  06 sont rte 1ЛС.СЮ0 tonnes dont s 7Г .CGC T <c ccrrp lc:cs N .P .K , 
d iv e rs , Х.П0Г 7 d 'e ng ra is  sdnples d ive rs  (u rée , IC I, pliosphates) e t 7 С.ПГС T de 
s u lfa te  d'amrrcniscjue, • / •



E v o l u t i o n  dg l a  consommation d ' e n o r a i s  p o u r  l a  c u l t u r e  du c a fé
( p r é v i s i o n  du Me P la n )

**13“

1981
1982
1983
1984
1985

Robusta  ; A r a b ic a
:

S u p e r f i c i e
h e c t a r e s

E n g r a i s  u t i l i  
sés -  Tonnes

S u p e r f i c i e
h e c ta r e s

E n g r a i s  u t i  
l i s é s  -  Tonnes

1902 239 .000 2 0 .0 0 0 154.000 2 3 .2 0 0
1983 241 .000 2 9 .0 0 0 156.000 3 1 .2 5 0
1984 24 7 .0 00 34 .6 0 0 157.000 3 9 .2 5 0
1985 247 .100 4 3 .2 0 0 157.400 4 7 .0 0 0
1986*. 252 .500 53 .0 0 0 157 .000 5 0 .0 0 0

L ' I . R . A .  ( I n s t i t u t  de Recherche Agronomique)  recommande l e s  fum ures  s u i
v a n te s  :
Café A r a b ic a  N 450 à525 k g /h a  S u l f a t e d ’ ammoniac
Café Robusta  WPK 450 à 600 k g /h a  2 0 . 1 0 . 1 0  ou

1 8 . 9 . 9 .

E v o l u t i o n de l ' u t i l i s a t i o n  des e n q r a i s  su r  l e s c u l t u r e s  v i v r i è r e s

Année s 1981-1982 s 1982-1983
• •
• •

: 1983-1984 1984-1985 : 1985-1986

q u a n t i t é  
d ' e n g r a i s

• •

: 5 .0 0 0  : 5 .400
• •
• •

: 5 .900 8 .3 0 0  : 10 .000

L ' IR A  recommande l e s  fumures  s u i v a n t e s

Maïs : S u l f a t e  d ’ ammoniaque ou Urée ,  (60 kg de N) pa r  ha
o

C h lo r u r e  de p o ta s s e  (40 kg K; ) / h a  •
Phospha te  b i c a l c i q u e  ou T . S .P .  (60 à 100 kg de P / h a ) s e l o n  l e s  90I

R iz : Urée 90 kg W/ha pour  r i z  p l u v i a l  -  40 kg i\l/h a  pour  r i z  i r r i g u é  
Phospha te  €tfc?-olcique 120 k g /h a  en P e t  100 k g /h a  en P 
C h l o r u r e  de p o ta s s e  60 k g /h a  en K20.
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C bjucfcifs ~g la  conror.natic.n o lerv?rGiô en 19C5 -  G5

6 .CRD tonnes pour le  « re to u r r iz ic o le
53.000 tonner peur le  oafé robuste 
5C.C00 tunnno pour le  cafû cr-abica
12. GCC tonne** pour le  r ie u r  bananier
10.000 tonner, pour lu  coton
13. GDG tonnes pour le  secteur s u c rie r
16.CGC tannes pour 13 re c te u r ries p lan t n
10.000 tonner, pour la  sauteur ries c u ltu re s  v iv r iè re -;,

Cn p ré va ii. une croiessnna annuelle  rie i  l ,4

Encrais pour le  coton

L ’ IP. A recommanda 1er. fumures su ivantes :

N 26 KG/Ha è.
P 30 Î<G/Via
K20 5e Kg/Hr

£ 'ik Kÿ/ha
D 2 Kg/ha

20 ko/ha 
4S Kt’/he. 
3C Kc/ha 
12 Kg/rva 
Z Ky/hs

scion le s  te rra in s

Le p lan p ré v o it ù l ’ horizon 1SSE 06 1S.CC1G T ¡.te ?JPK 10.15.15 ,30.16 OU 14.23.1£.
65,1Tj, I l  e s t prévu environ  40.GCÜ T r '’ ancra is  d ive ro  en 1£>8C> -  06,

Pour qu« lu s  o b je c tifs  ris conroim ation ci-dessus ne rtiu lin o n t e t p rocurent Is s  
ré su lta t.-. o-conptéc, ce rta in e s  .vceurer, seront p ris e s  :

-  v;i«e *»U p o in t (’ ’uns ruxjve lle  p o litiq u e  r it rubvuntion des e n tra is  cu i pré» 

v o it notamment sa généra l** %r> ^  toutes, le s  c u ltu re s .

-  O ryrn i ra tio n  r i’une cempsgne rte v u ly a r i ra tio n  pour l 'u t i l is a t io n  des r!oc:es 

optim ales (^«engrais rerc^-aanc’ûco par l'If> A .

. / .



— Im p lan ta tion  cl’un de démonr.t v.l r. en r i l ie u  paysan pour convaincre 
le s  producteurs des e ffe t;, p o s it if  r. de l ’ u t ilis a t io n  des engra is*

— Réorganisation r..'u sy stems d ’ epprovislonnumcnï: vt cto d is tr ib u tio n  cîcs en» 
g .e is  pour la s  rendre d isp o n ib le s  eux périodes c p tit.a lu c  d ’ épandage.

— C réation d ’ un "Comité Tachrdeua" eu se in  du ¡.in ic tè re  de 1 ’ /V r ic u ltu re  
pour d é f in ir  e t proposer dès l'« x c re 4 t*  1931 « 192? la c  ¡¡o d a lité s  o ru ti.ru e s  de 
ré a lis a tio n  des p o litiru n c . e t programmes ci-deonur*

-14-

Société G'-MUrCLtlCÎzn d ’ Bnt (éŒALE)

La Société Camercxinuiro d’ S ncrsis a é té  c o n rtitu i?  un marc 1973 eu C a p ita l 
do 1 , t  m illia rd s  ds F CFA e n tre  le  groupe Klochrc* (C.1 ,1) u t le  geuvemaraant Ca
merounais par l *  in te rim  Id la irs  dn p lu s ie u rs  orrani.-iî.cs : la  GKI (23 / .) ;  1er Cal»»
sec cto C tt t ilio a t io n  ( i la  GEFCÆ (10 / )  u t la  Chcoibra d ’ A g ris u ltu re  (1 ;.}
L *inu&sti8»23iaent to ta l prévu *.V G m illia rd s  de F CFA r. a tte in t au nwo'ent du dé
marrage en a v r il 1576 7 o’d llia r c  r  de F CF*.

Cai;
Lu ré p a rtit io n  du c a p ita l ( ■ „/."¡Ci ,a .. e s t a lo rs  : K lochnur (2é,'E 'f,-}»
; j de S tsb ilisa tio n (;cG  y 33CA 2£,S V ; Chür.;brc d ’ A g rio u ltc rs  (1 " /) .

L ’ usine comprend j 1 u n ite  de production  d ’ acide ru lfu rin u e
1 a te lie r  de p ro te c tio n  c!n s u lfa te  d’ ammonium 
1 a te lie r  do fa b ric a tio n  de superphosphate s iirp lc  
1 a te lie r  de mélange o t do g ra n u la tio n  de N ,P,K.
1 stockage d’ ammoniac liq u id e  rrm i ré fr ig é ré ,

La capacité de p roduction  cfet de : Acids s u ifu riru e  : âG.CJCO T/an
S u lfa te  ■ ’ ammonium ï  SC.CCO T/an 
'.TUperphoJÿhatf: H ir.pl:: î 2C.GCC T/an 
N .P *K • granulée : 30.CDD T /an .
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L 'u s in e  a marché 5 cadsnen ré d u ite  pendant environ  17 mois e t e tt*  puïp««riri» me* 
fa b ric a tio n  par s u ite  du nur.c^ia de liq u id ité  pour payer r»c m atières pn?miàrer; à 
la  f in  do 197?,

I l  semble rus l'u s in e  a it  CCfmu do graves d if f ic u lté s  son démarrées, m a té rie l 
inadapté, in m ff i  ranco do ctocUegea in te rm é d ia ire s . L 'a te lie r  de s u lfa te  d ’ammo- 
rlw n  c o n tro lt  selon un b revet h o lla nd a is  m od ifié  par K lochnor a sub i de gï-on en» 
n u is  c'a fa b ric a tio n  qu i on t en tra îné  une co rrosion  ra p ita  des in s ta lla tio n s .

14.

Les productions pendant le s  quelcuar. 17 no ie  de fonctionnement on t été • H i ¿01 :
12,000 T ; -mmcnlum t i f a t o  î 14.CCG T ; Superphnsçiiaie a inp le  1,5C0 T s t  î-PK : 

11.500 T ,

La 3TCAViE é ta it  tanuo d’ acheter tou tes ses kctie rc e  prem ières à l'in p c r ta t io n , 
le  sou fre , le  phosphate, le  putusæ  e t l 'smnoniec, Ls m ire en rou te  de l'u s in e  
a eu lie u  dons un période nu enr  fo o m itu re s  subir,ta le n t de trè s  fo rte s  hausees 
consécutives ù la  a r i En de l'é n e rg ie  ; période pendant la q u e lle  i l  é ta it  possi
b le  de ce procurer sur le s  marchés internationaux : duo encra is  dont le s  p r ix  
é ta ie n t sensiblement c e lu i dei, m atières première;- e n tra n t dans le u r  fa b ric a tio n , 
production marginale dat, grr-ifids sonplexes en se rvice  à tra v e rs  ls  mende, venete 
è 1 'e xp o rta tio n  sans béné fice .

fa rè c  p lu s  du rîpux ans rJ*sri£fct en 1979, un c o n tra t a é té signé en tre  le  gouver
nement Gabonais o t la  troup i: E n trep rise  L in iè re  n t Chimique, Société Commorcialo 
dn le  Potasse e t de 1 ’ Azote (EUE ; 5CFA) pour la  remise sn é ta t n t l 'e x p lo ita tio n  

de la  3CCAAC.

En 1S80, la  c a p ita l cfe lu  encd-Sté a été p o rté  ù C,B m illia rd s  de F CFA a in s i ré 

p a r t i :
P ub lics cemerounci" 7.r  ■ ‘ (SMI, Of'CPG, ICC AC, E X , . , )  ;
Klcchncr Ina 15 "l ; groupa 2<C 10 /



Lee neuve.lise capaciten On production d e fin io s  
Aciden :u lvu riq u e  GG.OOG T/an
Aranoniun s u lfa te  £.4 «CGC T/un
N JF* «K. conponéc Eü.COD T/an
Superphosphate sim ple 17.C00 T /an .

**1&“

Lea invor.Lirnetrentr. ré a lis é s  u* é lèvent >. environ 5 rd llie rd s  r’s F CF/\ dont 7 1£ 
m illia rd s  cte F CFA pour la  cunotruction  e t 1 ,C i.d llia rc :s On F CFA peux- lu  remise 

en é ta t.

L 'u s in e  e été remise en r ru ir . au début c ii ;£èmo semestre; de 1S80.

L 'e x p lo ita tio n  s ’e s t soldée par un échec sur le  p lan  fin a n c ie r , le  p r ix  de vente 
des a n rra io  fab riqués p e r le  FGCAi.C n 'a rr iv a n t pco à c o u v rir le s  p r ix  des m atières 
prem ières p lue  le s  fra ie  c'a fa b ric a tio n .
i_n ju in  1D01, le s  p e rtes  cumulées cto la  socié té  dupeer-oiant le  double de son capi

ta l s o c ia l.

I l  enviant év iden t que l 'a v e n ir  cto la  soc ié té  n 'é ta it  pas envisageable sanc lu 
p ris e  on chc-rge, de fsr.cn permanente, cto l 'é c a r t  n ;îin te n t a n tre  le s  p ï ix  -to venta 
fix é s  . e façon à ê tre  cn n cu rrrn c in lc  avue ln a  p r ix  rtoo a ncra is  in p o rté s , e t le s  
p r ix  du re v ie n t fa b ric a tio n  OCCAtE; p ris e  en charge sous forma cto subvention an
n u e lle  r'a l 'E ta t .

L a is  la  société a v a it un pa-rif assez lo u rd  ù éponger, e t dos f r e i r  fin a n c ie rs  
trè s  é levés. Lee Pouvo5.ro P ub lics  p r ire n t la  décis ion  de n a ttre  l 'u rin a  on som
m eil une deuxième fo is .  L*unine a été arrêtée en détaxcibra 1S01.

M atières px-cnlères ouscgntjhln.? d 'a r.’- g r  dans la  fr l- ’r ic a tin n  fier, cnc-r.xi:-

Ls Comsroun ne possède pas cto gisements tin p iu xp h cta , soufre eu t  potarse 

reconnu à ce jo u r.
Far contre d 'in p u rta n tre  ré rorvos do caz en t é té  déiÆ ltics rienr» lu  rég ion 

ce KRI2I  e t i l  e x is te  un p ro je t de fa b ric a tio n  c"i«ii.ic.-Jiac e t d 'ur&a : (3CC.00C 

tcntv:g/un  r ' u r é o ) .
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Eoorgoohin
Lu Gubon a une oupri-ficde c!o 267 .S7C Kn2, i l  r-et s itu é  à 1 •Equateur w  la  

c fite  occidenta le  de 1 •Afrique,  I l  e s t lim ité  ou More- p;.jr lu  Cuinés E quato ria le  e t 
le  Carercun, à l*E s t e t au éud par le  Congo, à l ’Curr.t p a r 1 •Océan A tla n tiq u e .

La zone e n tiè re  à 1 «ouest r r  re p o se  de p la in e s  r. .cüarnta izc3bas£cr; e t •ncrôca» 
geuaer c'a la rg e u rs  va ria b le s  pouvant a tte in d re  2CD Ic.i ru r ROC km Ce longueur, 
L*Qrjcu le  fle u ve  le  p lu s  ir.p u rta n t trave rse  le  paya dM ôt en Cusst pour ne 
je te r  dans 1«Océan A tla n tiq u e  ù fo r t  G e n til p rinc ipa le - zens p o rtu a ire  <u pays o t 
im portent os’n tre  p é tro lie r .  Le C ap ita le  du pEys L ib re v ille  o o t s ituée  à l ’ embou
chure c ii d e lta  tte le  r iv i l r e  Cor» au t ‘crd  du Gabon.

Le ren te  du pays s o it près des tr o is  quarts de le  s u p e rfic ie , présente un 
relJ.uv plue, accidenté e t ce t formé de rég ions t'e p la teaux entrecoupée.-, ¡.’a zones 
montagneuses dont le s  sorrer.-tc peuvent a tte in d re  jusqu ’ à 1E0C métros d « a ltitu d e .

C lim at
Le c lim a t e s t cte type é q u a to ria l, humide le.- p ré n in ita tie n c  sont Im portantes 

e t p a rfo is  v io le n te s  su rto u t our le  l i t t é r a l ,  p luv icm étide  annuelle de près cte 
3 métrés à L ib re v ille ,  1,â c it r e  à î/akokou h l*E « t du p.-yr e t i , f  u é tjo  l  Tchi— 
bcJTga au sud, Deux saisons . tui.drés x i—ja n v ie r à i:.i-c.ini e t mi—septembre à ..d->"écem- 

b re , a lte rn e n t avec deux .'¿deano séchas.

Le r e lie f  u t le  c ! i ; ; * t  rendant 1e r cu r.m m icstiu r* tesrestre r. d iffic ile :» »  en
particulier pendant les u»I*on» de pluies une pertiac importante c’u roseau rou
tier non bitumée est pratiqueront inutilisable.
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Gccrrupi'à.?- humaine

La popu la tion  du l'abon a s i estimée 5 1 .200.COC h.-.bituntr> e n v iro n . Le ca p ita le  
L ib ru v ? ll:: (20C.CGD hab itan t:-) cn t s itu é e  5 64 k ilo .:.'; tro c  au Nard de l'ü c u a tn u r. 
Le pny* Kst re la tivem ent pr.u peup le . Sa densité  ea t de 1*ordre de 4 ,2  h a b ita n ts  
au k ilc .rà trc : O irré , Près de le  in i t ié  de la  p o pu la tion  ec-t concentré dan," le s  
réniane lu e  p lue  développé.:;; de L ib re v ille ,  P o rt C u n til e t F ra n c e v illa .

L ib re v ille  :-t P o rt G e n til (4t,GTiC h a b ita n ts  sont la s  r’«u:; p o rts  p rin c ip a u x  sur 
la  cdt»3 '.t ie n t j  que.

C onditions économique;;;
Le bn is a long te -.rj; ¡'¿.i le  p rin c ip a le  ressourça n a tu re lle  e x p lo ité e , mais/.liniùree

depuis la  seconde p a rtie  ;es .•.■nm'os 60 , la s  produc.tiens/er, sont dévrlnppéos 
une ccfhnoe accé lé rée , La p é tro le , la  'n tin ra n t**, s t  l ’ uï'anium on t tlcnr»*; au Ga
bon ra place dans lac. mrnhÛK in te rn a tio n a u x . La p roduction  p é tro liè re  prem ier 
pru1 u it  d L ijp c rta tic n  pa?" or, va le u r représente doux t ie r s  ctos re ce tte s  r'n l #c ta t
a t la  m o itié  du i- '.I.G ,

Les in d u .t ile s  lie n s  aux secteurs ¿‘ e x tra c tio n s  ne peuvent pue se développer e t 
cfevwd.r proprerdvcm nnt l*u n  c'en moteur;; du l*acr,nor.de gabenoira.

Par c u rtrc  1 e p roduction  a g rico le  s i 1 ‘ élevage ount re la tive m e n t fa ib le ; , f c i 
b la  rtr.- accentuée’ encore p-~r l 'exode constant do la  popu la tion  ru ra le  vero In c  
V illo n , La o luo  p a rt den p ro d u ite  a g rico le s  Siont im portés, la  Gabon no p r jd u i-  
3cn t .iCuleoEnt eue I f  onvirean do cas besoin;; a lim e n ta ire s ,

.Wrr ic u itu i'ü  T'ObonciSC
Los p rin c ip a le s  c u ltu re s  u Gabon cent ï

Loc cu ltu re s  v lv ri*-rv ;a  ; t-an icc , igname, bonnne p l.jrfc in , m ais, a recn lda , 

un peu de r i z ,

• / .
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Lc;c c u ltu re s  in d ü r-tr ia ila s  , pa lm ier à h u ile , café u t cacao.
Jusqu *5 car dern ie rs  temps le  rade de c u ltu re  é ta it  principalam é;nt payr-cnal ; 
c a ls  lu  Gabon a e n tre p ris  c iv u rs if in r  ses resi.ou; uns e t veut m o^piràsor e t 
développer- ron u ç r ic u ltu rn .

Le 1 tableau n° IV pur:.’ 19 dorme l ’ é vo lu tio n  det productions s c ris o la c  du 
Gabon en tre  1 rs armées 1C75 — 1573 e t 1980 — 1931.

U tilis a tio n  des encra i a :iu -ab rn

Le c u ltu re  d© type tra d ititu m a ! e t puysanol n ’u t i l is a  pp.r d ’ e n rjra is , «mis le s  
d iffé ra n te s  socié tés d’ a tc.t eu p rivé e s  avec p a rtic ip a tio n  de l ’ E ta t veu len t pro
meuve!: une c u ltu re  ir .n u n tr ir llc  e t nm 'em e, cc rant  «¿lit! q u i cent rva-jonucblcs 

des ri's rv  ü p ro je ts  de rfivrlcppcrncnt.

La w .0 .3  .Il .H .0 . (ü cc ié tu  oucriù ro  du Ifeut rooué}
C u ltu re  de lu  carme 5 ruurn ,'BLfT* If.COP termes- 'e îjuuitî '-on t G.00C tonnuo peur 

l ’ e ^ a r te  tie n  e t 9 .CGC tenner pour le s  besoins du pays,

La esnea; Motion d’eneraib ;-G 3îi gOSUKJ en 1901 ont :

0 ô P : Phosphate . ’’ a .xrn iac.u 'j 475 fccnnnn

k a ï Chlorure de fctrassium 9C€ tonn«S

i r s ; •
» 73C tonnes.

Les p ro v irio n s  pour 1932 £oni; :
D P ï 372 te ; mu s

K L l" : 7 1(; tonner;

i F.GS : fHO tenner,
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à IV -  R é p u b l i q u e  Gabona ise

E v o l u t i o n  de l a  p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  1975 -  76

P r o d u i t s 1975 -  1976 
to n n e s

1976 -  1977 
to n n e  s

1977 -  1978 
to n n e s

1978 -  1979 
to n n e s

1979 -  1980 
to n n e s

1980 -1981 
to n n e s

Manioc 2 0 5 .0 0 0 2 1 6 .0 0 0 2 2 9 .0 0 0 2 3 9 .0 0 0 2 5 0 .0 0 0 -

Banane p l a n t a i n 1 2 5 .1 0 0 1 3 8 .0 0 0 151 .800 1 6 3 .0 0 0 1 7 5 .2 0 0 -

Igname, T a ro s 6 1 .5 5 0 6 7 .1 0 0 7 3 .1 4 0 7 4 .6 7 0 7 8 .9 4 0 -

R iz 400 470 600 950 850 -

Maïs 0 . 0 0 0 8 .6 0 0 9 .2 9 0 9 .6 2 0 9 .9 8 0 -
A r a c h id e 5 .0 0 0 5 .6 0 0 6 .3 0 0 6 .7 0 0 7 .2 0 0 -

P a l m i s t e 227 216 205 225 226 -

H u i l e  de palme 1 .5 2 0 1 .4 5 0 1 .380 1 .4 3 0 1 .510
Café 145 270 300 624 626 796
Cacao 3 .5 1 4 3 .4 6 0 4 .0 0 0 4 .3 8 0 3 .4 6 0 2 .6 7 5

I m p o r t a t i o n s

R iz 6 .3 4 9 8 .0 1 5 8 .0 4 3 7 .6 9 0 4 .2 2 6 -

Maïs 105 165 494

Source  :
D i r e c t i o n  G é n é ra le  do l ' A g r i c u l t u r e  -  S e r v i c e  S t a t i s t i q u e s  a g r i c o l e s .
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Lb 0 .1 .A.£ .0  (Société in d u r ib r ie lls , e & ricc le  e t •'é levage  do Eounungu) dons le  

tfcu t (i_ : ,
C u ltu re  de ruais o t cij élevage de p o u le ts .

Consoimction d 'e n g ra is  1E81 — 1S82,

□ «AJ3 (Phosphate d 'a rm o n iv  J 1E0 kg/ha peur 18CC ha
KHI (C hlorure de potassium ’ 10C kg/ha "
UBün 200 kg/ha M
CHAUX 1E0 kg/ha  "
s o it air to ta l G1C tonnas ti'e n g ru is  par un.

270 tannes 
iec tonne;) 
300 tannee 
270 tonnes

/erogadck

Culture cte palrrdor ù huile sur 15.0C0 ha, 6.C0C iic. réalises, 
Consocrnatian d'engrais ; 1281
IPQÎ 4b kg/ha 270 tonnoa
Phosphate triclcicjue moulu 4C kg/hu 27C tonnes
KCJ 42 !«j/ha 270 tannes
Kinserite 3 kg/ha, 
soit 810 tonnes d'ongrdL ' per an.

Prévisions pour 1SS2. 
N.P.K. 12.12.17 
N.P.K. 1Î3.1E.10 
№«P»K. 10.20.20

IBCE 4G i> N

100 tonnor, 
300 tonnes 
130 tonnes 
SC torme.-i

• / •

soit 770 termes d 'e n cra ia  coriposée.
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yÇOIPCP (Société c a ric o lo  cfe F o rt G e n til)
C ultu re  rruraichùres

Conrciæ istion trô n e ra is  p tju r 1 ‘ exercice  1900 -  01 
(NtLj) wfi (N itra te  de oslr.:lur.:) 16, 20 tonnes
t.A ,P . Phorphato monoononiruu ) 4,9C tonac:-;
iÆ^K N itra te  de potasse 
Enrrrois corprsô 17.17*17 
lPZE 46 V- N
üg GC1 (.’u lv a te  de nanrnnèse;

13,50 tonnes 
5,X * terme:: 
2 ,0C terme;; 
7 ,6 tonnes

s o it 41,6 tonnes

peur l'e x c id c e  1501

(N'C3 Î l> Ce

K.Aû».
N J ',U , 17.17.17 
UREE

32 p ro v is io n s  ï 
22 tonnes

6 .0  tonnes
2 ,5  tonnes
1.0  tonne

60^ 3 ,0  tonnes
s o it 32,2 tonnes d‘ a n c ra is .

hGJZ 0 AB
C ultu re  d ‘ Hévéa o b je c tif’ 10,CCD ha d»hév2a dont 3.3CC sont actuolloaiEnt en coure 
cte ré a lis a tio n , va cone-arona:-' environ  £00 à 600 tonnes cl’ nnpra is pa r en.

SCN/fECI (Scciété Natic«alt; d” Développement dns Culture» Industrielles)

Cette; société rùre les culture» cîc :
.. 1 fc Joc cacaoyer ru r 25C hf) à. K0UL>V/,0UT0U
— 1 bloc ccrftUsr h 0KGN0JA <’cn? la Haut Cfecué un dérurroco. projet ’¿IQ fc. sur 4

û 5 un:-;.
— 1CC ¡ia rie bananes p la n t. ’An’: MT0U
— Culture;-; vivrières et fru itières â OKGLCVILLE
— 1 projet r’u culture r? r iz  ¿tjt SCO ho (r iz  ir rh jié  } .

.A



La uon-suanatian d'engrais nat î riens 1 'état actuel dns projets en cours c'a réa
lisation :

soit 1.020 tonnes ri'cnrraia pur an.

Au total la consormution ri'angruiG au Gabon ne dépassa pce S.0G0 tonnas par en, 
toutes catégories confondues, mois il semble, que corn te tenu rie l'effort que fait 
le youvnmofnnnt pour riijveltjppcr et intensifier le- cultures, ausei bien, cultures

lúe  à doubler e t mime peut ê tre  à t r ip le r  suant la  f5.n rin la  déca¿!o.

Le tableau n° V  page 24 p rurente l 'u t i l is a t io n  due e ncra is  au Gabon pour la  cam
pagne a g rico le  1930/1501*

M atières prem ières fuccantib ia r , d 'ê tre  u tilis é e s  dans la  fa b ric a tio n  ch r engra is 
Le. rou le  m atière prem ière ru eco t ib ie  d 'ê tre  u t ilis é e  ans la  fa b ric a tio n  d 'o n g ra is  
présente au Gabon, e c t la  p é tro le  dont 1: naphts z-e ffiné  po r la  COGER (Corpegnic 
Gabon Q f  de R affinéga l p o u rra it ê tre  u t i l is é  pour la  fa b ric a tio n  ri*ammoniac e t 
d 'e ng ra is  azotés,

ju s q u 'ic i on n 'a  pas trouvé au Gabon c!c phosphate rio soufre ou rie m inera i sufure 
n i potasse.

Par contr>¿ i l  y a tai un p ro je t c’a fa b ric a tio n  г"сгл.тсл1сс, tn  1£7£ u é té  orée la  
socié té  Goba Псп dont lr , c a p ita l é ta it  ré p a rti : 33,15 ;■ République du Gabon,
3£,00 groupe eaâricsdn N'ûan C orporation ; 31,5 y î l f  Gabon,

La socié té  Gobo-Ren a v a it pour o b je t, l 'in s ta lla t itm  d 'un  cocplaxe in d u s tr ie l do 
fa b ric a tio n  d'ammoniac, d 'uinlo o t don p ro d u ite  chim iques d é rivé s , L 'u s in e  s e ra it 
s itu é e  à P o rt G e n til e t u t i l ia e r s it  le  nophta provenant rie la  ra ff in e r ie  de: la

N.P.K. 2C.10.10 
¡^J(. 10.10.20

220 tormos 
300 tonnes 
400 tonne*;
50 tonnes environ 
50 tonnes environ



V/ République du Gabon

Consommation d ' E n o r a i s  (année 1980-1981).

URCE 46 % N
Tonnes 

1 .232

(N03)2 Ca 16
D A P 745

M A P 5

T S P 400

Hyperphospha te 270

ND3 K 16 ,

K c l 1 .580

[ n g r a i s  composés N .P .K .
17 -  17 -  17 5 ’

20 -  10 -  10 220
10 -  10 -  20 300

T o t a l 4 .7 8 6

.............. 1 — ■- ■ ----------1
Consommation en é lé m e n ts  f e r t i 

l i s a n t s .

N : P2 05 K2 0
Tonnes :

/
Tonnes Tonnes

* 781 ,88 : 665 ,1 0 1036,85

T o t a l  é lé m e n ts f e r t i l i -
s a n ts  : 2483,82
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La mise nn su rv lcc c tâ it  prévue pour 1S77»
La capacité  re production é ta it  ds? 2C0 to m e s /jo u r d'cmmnniac c c it  envim n 
6C.CGU tem a.- pa r un.
L 'investis-vom ent prevu é ta it  e t Gt C m illia rd s  de F CFA.

Le prò  je t  a ¿té stoppa cn ccurr de réulisation, una partii: rtj isutérisl e t tino 

écjudp omento dcjà l i v r  't. ; uno éturn do ren teb ilité  ;:lur poussée cursit ritimorveré 

que 1 •¿'ononìac on provenonoa r’r.s yroc:x;o unite:-: Co 1CC0 tnnnee jcur, rn proriuc- 

ticn cn Europi: ou un Amaricue revcrvait meins ch„r, importi é Port Conti!, que 

l'cnsinnicn fobriqué sur placo.

I l  e s t v ra i cu'en 1977 on ra ison  dar. :x iitc c  de I r  c ris e  do l 'ûnerqâa, p lusieurs: 
grosses us ine r ne tc u im ilo n t pas à le u r  p le in e  capacité  ''e  production  e t pou
va ie n t se perm ettre des p r ix  de dumping sur c es productions marginal;;:-..

P rix  dus onora io au Gabon
Les encra is  in p o rté s  au Gabon» le  sont par p e tite s  q u an tités  ; i l  n 'y  a par.
d 'crrunisfne c e n tra l groupant 1er comandes, C erta ines sociétés procèdent par 
appel d 'e ffre r  in te rn a tio n a le s  e t im portent pour l.-surs propres besoins ¿ o it d i—
roctBRcnt do 1 *étranger» s o it en passant per un revendeur in s ta llé  au Gabon.
D'au tre  r  dépendent c 'ur. maison mère en Europe qu i ¡cen tra lise  le s  derrondes dor.
f i l ia le s  a fr ic a in s ^  e t Is a  approvisienne.

Les p r ix  f-runt trè s  élevés :
un engra is N.P.K, 10.1C.2C vaut 170.0C0 F CFA la  tettino ¡ IF  L ib re v ille  u t i l  fa u t 
a jo u te r £.0 7C.OOO F CFA la  tenne de tra n sp o rt a t a l:.n  * d is p o s itio n  de l 'a g r i 
c u lte u r ou du p la n te u r.



m  Répub̂ icjue Populaire du Ocnno

Déorraphia
A cheval a ir  l ’ cquateur, la  République P opula ire  ":u Congo e s t s itu é s  au 

cen tro -ouest du co n tinen t a fr ic a in . Le pays couvre une su p e rfic ie  de 342,000 
km2 e t .s 'é tire  sur 1200 ko du D®£» Sud ou 3°30* i.'o rd , Sa lon g itu d e  e s t 1B°60’ 
à l ’ Est u t 11°10' à l'O u e s t. I l  s ’ a llonge sur lu  r iv e  d ro ite  du fle u ve  Ccngo e t 
con a fflu e n t l'O ubangui e t e’ ouvre h l ’ Ouest tu r  1 ’Océan A tlantique; pe r une fa 

çade n ia r itiifi'j de 170 km.

Le Congo on t U n i te  uu Nor'd par la  République C e n tra frica in e  e t la  C uiorcun, 5 
l 'Ouest pu r l ’A tla n tiq u e  e t lu  Gabon, au 5 ud pa r l ’ enclave angolaise r'e C ebin- 

cù , à l 'E r t  per le  la f r o .

On d is tin g u e  8 rég ions eu r e lie f  b ien d is t in c t .

— Une p la in e  l i t to r a le  du 00 ko r'o la rg e u r, déboisée ou i se term ine h 1 ’Océan 
A tla n tiq u e  pu r une côte basse sablonneuse a b rita n t dar. lagunes ou des la c s ,

. i

— L3 chaîne montagneuse du ;'ayornbc p a ra llè le  û la  e fîte , succession c’a c r i  te s  du 
SCO à 8C0 mètres d 'a lt itu d e , presque entièrem ent rouverte: da fo rê ts .

-  La v a llé e  du N ia r i,  veste p ress ion  allongée d ’ Qjtîct en _st e t couverte par

la  savane.

— Li- r  ! v : i l lu , « a s c if fo re s tie r  co rp a c t, c ’ co t le  chetscu d ’ eau du Conge m érid io

na l (Mente Eirougou S5C m }.



-27-
rfin ta n eta collines déboisées qui font face vcrr le Nord à une succes

sion (fc plctooux herbeux»

- Let: haute plateaux (plateaux Satéké) sr.es et mènerions s t séparés par ris vallée r,et»
profondes. (autre chateau d'eau cti Congo).

-  La cuvette  congola ise, bar.se p la in e  a llu v ia le - ru  ” :rr:, a l t i  tu rc  in fé rie u re  à 
400 m ètres, e lle  couvre près do un ite ra  rta paya "'ont la  m o itié  o c t inondable.

-  L« Nord e n fin , vorr. l&n fr o n t i ères du Cameroun e t du C en tra frica in , rég ion tra 
versée de nombreux cour:;- d'nuu e t couverte c’a fc rS tr, d ito n e . Le p o in t culm inant 
ù l'u x trâ n s  Nord Ouest ra t le  Kobsmba (10CO m e n v iru n ).

Lea so ls  sont souvent sableux e t ac ides. C c rtu im o  r-.a lent» cependant présentent 
des carente r i  s t i  que» favorab les à l'a g r ic u ltu re  ; v a llé e  Cu N it r i ,  ré ria n e  de la  

Lékoutfou, ris la  Ganghe e t tu  p la teau  Koukouya.

Le Congo conritc 24 y. environ r.’a te rre s  arab les s o it C.0C0.C0C ri'h a . I l  possède de 
vastes p re ir ic s  ; mais p lu e  de GC V- r'e 1^ su p e rfic ie  a s t couverte c'n fo rê ts  (Ckou- 

mé, A ca jou).

Le Conge est un pays &.:■ dlticit équatorial,chaud et humide. La pluviométrie est. 
généralement élovée (1200 A 2CCC mm/d rclcn les régiunr.). La tenpératum varie 
a n tre ic°C et 2b°C poncqn'c la "oison sèche at 24°C à 34 °C durant la ."¡air,on plu
vieuse (respectivement "Jjin à Septembre et Qîtobis à ai) peur la partie située 
entre Crazzaville ot l'Oeéqn , .tlantique.

Le ijud du pays est cous influence tropicale australe.
Le Nord connaît un climat équatorial aux saiconc invert t  
ou il frit cependant moins frein pendant la saison scoto.

au «Mord de l'Lâiuatour,



»2Sr

Log minima c t maxima o n rcg ic tru s  ù H ro zza v illn  .sont aux environs do ir°C  en s a i-  

Gcn ràcht: a t 37°C en :c;isnn chaude,

Kyrrccrenhic
Lo Congo, lent; de 4.6CC to , 40.CC0 nà/ancondc, lo Mèi*: ilcuva du manda en lan

gueur, cnrôs le  N il, ct an débit après l'Amazone»

LS Kouiluu-ÎJicri, navigable» dans con cours inférieur, i l  æ jette ean- !*;vfclcin- 

tirnjj eu K'nrd de r-ointn-îicirc!.

L'Oubantui, effluent du Cenge, fa it  la frontière è l*â:/t -vac le  inìro our G5C 

Sen,

Los r iv iè re s  c’u Nord (Saanghci, L ikeua lu  a fflu e n te  du Cuneo',

G éerr.-j;h ic humaine e t co n d itio n s écnncnjçuas
•Y» rucunacmcnt du 7 fé v r ie r  1974, la  popu la tion  totale a été é ta b lie  à. 1,o0D,C0C 
h a b ita n te , L 'accroissem ent orrfc de environ 2 ,4  £ par an.
Les popu la tions du Cont a appartiennent eu groupe Car-tou,
Las quetrv v i lle s  de i'.\izzcvi?.le, Pointe Noire , Lcubc:.':, !Kcyi e n t uiaer.i!>li.j p lu s  

c’o SCO.000 h a b ita n te .

L'économie. congolaise u c t Lan.*; cei.mc c o lin  de: au t í r e  payo a fr ic a in e  nur l ’ ex
p o rta  tie n  d;:o routières ogrico lue. sfc n in é ra lc -r e t 1 'im p o rta tio n  dan
p ro d u ite  [.enufacturér (b iens d'équipement e t u u s ri ;|n consoiwaation),

Le taux t'a croissance f a l l i l i ’ ci? 196C à 1S70 (1*1 pea- an) : 
depuis ca tte  date graur au ’ ’évalcppemcnt t'u secteur p 't r a l i ;  
nombreux nspeirs (3 ro illJcn a  de tonne:; de b ru t en 19"C3.plus 

tro c  uibc» efe gaz n a tu re l) .

i'accrcit rapidement 
:• qui aiecifce t'o 
1,f. de mè-



Outre la  p é tro le  qu i représenta lu  p lu s  gronda p a rt rtea a>f>ortatîct*s# ls  Conro 
oqperta du b o is , quelques M inerais de pelymétaux e t des m atières prer.iiùrus s g r i-  
colCw t a l l  îc- que le  csca r, le  c a fé , lu e  p d n is ts »  e tc . . .

A rric u ltu z c  co rrc le ip c
Le conteur agricole ccnrolair ust feiblcnent liévalcripa, et la  productif.n ust 
stagnante eu an lirère bficon tens rte nombreux car, Cependant depuis la début rti 

tECO, la récrganicatiur» entra,-mise rtins l'agriculture congolaise lutc-er. apperei- 
tro une nr.ttc reprise.

Ccr.ra? donc la s  paye v o ir in r ,  i»n d is tingue  ;

1. Lee cu ltu re s  v iv r iè re e  destinées f  s a tis fa ire  1er. besoins de la  p.epuls—

tie n .

Lcr c u ltu re s  in t 'u a tr i'- llo s  p rinc ipa lo lom en t rteetinunc a l'e x p n rta tic n  o t 
qu i sent une source de ren tré e  de devise a.

C ulture v iv r iè re s
Typa cu ltu re  peyeunal e t tra d it io n n e l,cu ltu ru  itin é ra n ts  qu i n*::.<r:laie p ra t t-  
qucri'ünt p;:s d 'in tra n to , entî-R if eu p u c tic irb F , quand une te rre  e s t .p u is :!" on la  
la is s e  en jachère e t an va c u lt iv e r  p lue lo in .

Cependant, étais le  cadre ;te la  reergan i ra tio n  de 1 'e g r lc u ltu ru  en crée 'tes for** 
mes d'Etat qui seur. l'égicu  >te l'G CV, O ffice  National cb C ultu res VivHêrea, 
e riraient do promouvoir une cultures plue, ra tio n n e lle  u t ilis a n t  engrais et p e e tic i— 
des, C'a r i  a in s i que peur le. carpagnu 1S31 » 1S3d l'CGV a u t i l is é  ¿00 tonnes 
d'Uréé u t 000 tonner, d 'u n rrc io  conpr.sés N.P.K. 10,?:0,a0.

li;# principtiluc cultureu vivrières sont î la maniao, la Mafr,, le  r i z ,  l '.arachide, 
lu pcmr cii terre, le hrzràcrt, l'ignarnu, la  bununc plcrfcin, dos fruits et ctes. 

lièjumur. tlucrn*

La tableau n° VI pwjf- 2S présenta l'évolution c'oû cultures 
1570 à K ‘01 ainsi que 1*évolution des cultures induat/lulles.

vivrières de

. / *



V I République P opu la ire  du Congo
E vo lu tio n  des p rin c ip a le s  c u ltu re s  v iv r iè re s  e t in d u s tr ie lle s

Années 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1976-79 1979-80 1980-81

■i----------

Cultures tonnes P tonnes P tonnes P tonnes P tonnes P tonnes P tonnes P tonnes P tonnes P 1a S

Manioc 550.000 556.000 560.000 571.700 — 580.000 628.000 ! 1.140

Maïs - - 1.300 1.400 1.400 800 4.000 8.987 10.562 3.900

Riz paddy 3.452 2.210 1.610 1.985 1.082 680 1.934 2.726 2,827 7.000

Banane plantain - - 33.000 34,200 34.500 - 32.000 - _ •7.700

Pommes de t. - - - - mm - 170 1.742 1.816 1.880

Haricots - - - - mm - - 186 - -

LËgumes - - - - - - - 36,612 38.038 58.000

Fruits - - - - - - - 18.000 - H.600

Café Î.O 72 1.103 1.344 1.506 2.191 734 784 2.600 3.570 3.400

Cacao 2.144 2.422 2.912 2.332 2.912 2.236 2.542 2. 4OO 2.215 7.710

Tabac 972 1.143 1.014 1.008 606 434 615 553 410

Arachides - - - - - 462 13.863 14.404 9.750

P%Lmistes 885 889 815 600 263 213 373 624 650 4.500

Sources : Annuaire s ta tis tiq u e  DEP OCV e t DEP MER -  Aperçu s ta tis tiq u e  du Centre de Commerce E x té rie u r.
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C u ltu ré " in d u s tr ie lle s
E lle s  sent d ite s  "c u ltu ra r in - 'u o tr ie lle s 1

*•
ca r en f a i t  C illas a lim en ten t rtes incu:>»

tr iu s  du tr-n rfo rm u ti-.n , r.*=iu la  c u ltu re  e lle  mime a :rt aussi púyam elo c t  tra d i
tio n n e lle  eue la  c u ltu ra  v iv r iè re .

Cor cu ltu re ", sont : le  ca fé , la  cacao, le  tabac, 1 ’arachide e t le  p a ît.lie r à h u i
le  ; a lla s  n ’u t i lis a n t  p p lus rf’ sng re is  que le s  c u ltu re s  v iv riè n -’C, à l ’éxecp— 
tie n  ~ vorros d ’ E ta t e t dne nouveaux p ro je ts .

C itons un p ro je t c’a canne '  m ere 56,300 hu q u i d o it p rodu ire  G,000 tannes rta 
sucre p u is  0,000 avec oxtonsden, Ce p ro je t e s t en ceura d ’cxécutitîn  c t  c ’ e s t lu  
principe J. Cixmomvitcur d’ untrreir: Ai 0 ?n£.c.

Un c rjrtflc .'c  u o ro in c tir tî- is l <’ü  pa lm ie r u h u ile  dr; 1C,000 ha 

C réation i3  1C.CC0 ha c’a s o fa lo rs  e t 10.0GC ha du cl.eu.;

Une forme rf’ E tu t de r iz  pud iy 7.00C ha.

Cas prv jotr. quictaivent ' ïivolopr.er une; agriculture intensive ct industrialisée 
sont prévus dans le plan ijuincjjennel 1S31 - 19GG. ü  cas projets cent réalisés, 
et, c rtaine sont déjà on cours rfc rù.olisation, le cc:m:nr.retion d’unirai:: au 
Congo vu . g développer eunoidâ: utlsnent,

£n 1E00 la  s u p e rfic ie  .e r te rre r, ndi-os an va le u r ne; r'épasguit pas 41f,403 ha y 
compris Y7S.C0 ha cJu ranch d ’ élevar/c.

U t ilk a t js n  rfsr. cncra ie  au Ci.nç'i.:
La «n eo o n a tlcn  des engra is a i  Cenrn c e t encore f.-.ih lu  seul la s  qualctr. s formes 
¿ ’ ¿ tô t c t  le s  nouveaux p ro je té  u t ilis e n t  der. e n tra i:; e t  essayent e t t evclepper 
une cu lture, in te n s iv e , c t  aviuorn l ’u t ilis a t io n  e s t  f r e in 't? par le  manque de cré
d it  Ot le  p r ix  élevé due fe r t ilis a n te ,
La c u ltu re  paysanalt* e t f u r i l i s l i :  p r u r i t  ju s te  lu  nécoscairr; pour l ’a lim enta
tio n  ! s 1 . fu ra illu  e t n ’ u t i l is e  aucun in tru n t .
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I I  C X istli U ÜrOZZBVillS! ¿'.MX PCCiûtÛD C’ ‘ ir p o r tc t in  -pécisliséC S  e t e lic a  appro
v i dorm ant le  marcha c o rre la i: , ce sont ctes sedete:-; privée1". ÎÀ d r capandone la-s 
p ro je ts  C01.MC oUCO (Sucre C cngclu is) s ’ approvi d n n rc n t directement à l 'é tru n g e r
apr>c appel ^ 'o ffre s  in te rn a tio n a le s ,
Lse imp: r ta to u r r  sent GAFnnCI-ni; (S ociété a fr ic a in e  -a p i-cdu ite  chini?.rua i } e t 

Chiraia-Ocnea .

Lu cunsunviation a c tu e lle  qui n -*t en augmentation a tte in t  environ 6.CCC tonnes 

d ’ e n g ra ir to u te s  catégorie.*: cunfcnr'uos.

Lo tableau n° V II g , 33 renne- ur*perçu de l ’ u t ilis e  tie n  t ’es engra is pondant lu  
cairriernu 1900 — 19R1.

P rix  Aer. onerale» au Cnnrc.
Corraundéc. pa r p e tite :, ru e n tita o , q u i n ’ in té re  :;rx;nt par. Ic s  gres prc-r'uctourc-, 
mais oau leraont I r e  in fcn rm 'x iiu irsc , la r, e n g rd n  arriv»  :nt su Congo ¿1 uri p r ix  trè s  

ó lsvé qu i lim ito  le u r vu lc -a risa tie n .

Ler p r ix  co tu c lr: "co c t tin t' f r e t "  P e in te  N oire sent : 7L.0GC F CFA peur l ’ IfîGE 
46 Ga.fXJO F CFA peur le  d ilv ru re  de potassa j  7à,6C0 F CFA pour 1- T3F e t 
BO.CCC à. 9 1 ,0C0 F CrA peur un engrais ccnposé M>K.

Lee p r ix  "c vente sont Urèo SO.CCD F CFA ; C hlorure de Potasse F.S7000 F CFA ; 
Guperçhtjrpbate t r ip le  11P.CG0 F CFA ; ccirposis 1 itefjOü F CFA,

Ces dernier:* p r ix  r ’ sntendunt "départ magasin'’ 
tra n sp o rt e t du d is trib u t5 .e n  estim és colon le ."

, i l  fa u t y a jo u te r J.as T ra is  do 
d ie ta n u : à 10 à I f ’ .GCO F CFA par

tonne,
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R é p u b l iq u e  P o p u l a i r e  du Congo 

y/Ti *  Consommation d ' E n g r a i s  année 1960-1981

UR£E 46 J» de N ,
Tonnes

3 .0 0 0

Superphospha te  t r i p l e  
TSP 400
C h lo r u r e  de Po tasse  K c l 2 .5 0 0

E n g r a i s  complexes NPK
10 -  20 -  20 800

13 -  13 -  21 100
17 -  17 -  * 7 100

T o t a l 6 .9 0 0

Consommation en é lé m e n ts  f e r t i l i s a n t s

N
Tonnes

! P2 05 
î Tonnes

i K20 
: Tonnes

1 .490 Ì 374 I 1 .694

T o t a l  é lé m e n ts  f e r t i l i -
s a n ts  ï : 3 .558



t

Ifc tiù ro a  prem ières mr.cxzp t ib ia s  d'a tre  u t f i jiaéeu dons la  fa b r ic a tio n d.~a e n tra is  
Le Corro a lann torpâ  n x p lc ité  due mines cb putanuc, u y lv in itc  e t c a rn a lità  ; 
rrJhuurruGcmunt ù 1g s jitn  d*un a cc id e n t, la  nappa phréatique a inondé lu  mine 
q u i eu t formée depuis 1077, Là réouvertu re  o t 1e remica en o ç jlo ita t iu n  da c e tte  
mine a r t  en cours d 'étude uvee le  p c r tic ip c tic n  évr.n tua lle  de la  firn **  USA ÆF 

àiin fjT j ,

"34»

Le Genre ppsaètta on o u tre  due gisements r'c phosphate a eu K0UIL0U : 1er. rìse.monts 
de T ch ivuu lu . Uno socié té  m ixte bulgefcccnçjclaio: : a été créée peur lu  ruchcrchn e t 
1 'e l ic i t a t io n  da cor piTusphn.tnG la  GCPHQjCO.

^Elhtiurauaement ju s c u 'ii 'i lu r  t®1cu rr- en P20f: dco couchée analysées Dont fa i
b le '; e t c'unr l * é t a t  a rte : 1 de ¡turché des phufphaio» l'e x p lo ita t io n  s e ra it d i f f i 

c ilem ent re n ta b le .

Un r i  semant de phcqphatu suur. r.iurin a été éralem nnt repéré au lu r ja  da Pci.ntu 
N o ire , un pro  je .t d 'c j^ lo itu t ia n  a é ra it é tud ié  per la  P’ ’UD.

E n fin  le  Conno p ro d u it du p é tre ls  o t du «jaz n a tu re l : l,C  m illia rd  t'a n ô tre s  cu
bes de rjaz on 1930, un p ro je t .’a fab r ic a tio n  d 'isrurin iac a v a it été anviixujé avec 
le  firm e  anérica ina fiTUûY C orpora tion , aucune m it -  n 'u  peur le  moment é té don
née ù n n ij; ; t ,

Just’u 'ie i  aucun ind in o  ds pré^anœ  de oeuf re  eu de m inerai m lfu ró  n 'a  été repé
ré  eu Conta,
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XV -  République de C entra frique  

Géographie
Située au coeur du con tinen t A fr ic a in  la  République C e n tra frica in e  

a une su p e rfic ie  de 617,000 km2. E lle  e s t bordée au Nord par le  Tchad, 
à l 'E s t  pa r le  Soudan, au Sud par la  République du Zaïre e t la  République 
P opula ire  du Congo e t à 1 ‘ Ouest par la  République Unie du Cameroun,

Le pays e s t formé d 'un  vaste p la teau a llongé c!‘Ouest en E st d*une a lt itu d e  
moyenne de 600 à 700 m ètres. Seuls le  m assif du F e r t it  au Nord Est e t c e lu i du Yada, è 
à la  lim ite  du Cameroun, a tte ig n e n t 1,400 m ètres.

Le système hydrographique, ca ra c té risé  par 1 ‘ existence de deux bassins 
se déversant en sens opposé, dessert remarquablement le  pays.
Le Bassin du Tchad, avec le  C hari e t ses a fflu e n ts  venant de la  zone é qua to ria le  
sont b ien a lim entés, le  C hari e s t navigable depuis Batangafo,
Le Bassin du Congo avec l*0ubangui qu i e s t navigable depuis Bangui e t dont le  cours 
supérieur e s t coupé de ra p id e s .

C lim at
La République C e n tra frica in e  possède un c lim a t tr o p ic a l, saison sèche de 

mi-novembre à Mai su iv ie  d ‘une p e tite  saison des p lu ie s  jusq u 'à  f in  ju in , époque 
où c ommencent le s  fo rte s  p lu ie s  jusqu'en novembre, La p lu v io m é trie  dans le  
bassin Oübanguien e s t de 1500 mm à 1800 mm; au Nord e lle  n 'e s t  que de 800 mm 

à B ira o ,

La moyenne annuelle des tem pératures e s t d 'e nv iro n  26° C avec ra fra îc h is 
sement nocturne. On note 31° C le s  mois le s  p lus chauds : mai e t ju in , 21° C le s  
mois le s  p lus f r a is .  L 'h u m id ité  e s t maximale en Août : 97 3/j q t minimale en 
F é v rie r s 41 ÿo.

Population e t cond itions économiques
La popu la tion  a été estimée à 2,304,800 h a b ita n ts  au 31 Décembre 1979, 

Le taux de croissance e s t assez élevé 2 ,9¡¿ par an, La popu la tion  ru ra le  a tte in t 
79}/3 de la  popu la tion  to ta le ,
La C ap ita le  de la  République C e n tra frica in e  e s t Bqngui avec 333,600 h a b ita n ts ; 
v i l le s  p rin c ip a le s  : Bambori, (Æ laïki, Bouar, B ira o ,

L'économie C e n tra frica in e  e s t essentie llem ent a g rico le  e t comporte 
un im portant secteur de subsistance. Le nombre r'es e x p lo ita tio n s  a g rico le s  
e s t estimé à 350,000 avec une surface moyenne de 1,7 hectare par e x p lo ita tio n ,

, • , / » •  •
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La République C e n tra frica in e  dispose d 'un ensemble de ressources n a tu re lle s - 

d iv e rs ifié e s  : diam ant, ca fé , b o is , tabac c o n s titu e n t le s  p rin c ip a le s  e xp o rta tio n s .

Le pays e s t cependant trè s  désavantagé pa r son enclavement. Les deux p o rts  
le s  p lu s  proches sont respectivem ent é lo ignés de 1,800 km (P ointe N oire) e t de 
1,400 km (D ouala), Les e xp o rta tio n s  e t le s  im po rta tions de la  RCA do iven t emprunter 
des it in é ra ire s  passant e r majeure p a rtie  par des pays de t r a n s it ,  La lia is o n  avec 
l ’ Océan A tla n tiqu e  se f a i t  pa r l ’ Qubangui e t le  Congo jusqu ’ à B ra zza v ille  (1,300 km) 
p u is  par chemin de fe r  de B ra z z a v ille  à P o inte  Noire (510 km). Pendant la  saison sèche, 
en tre  Janvie r e t A v r il,  le  t r a f ic  f lu v ia l e s t trè s  lim ité  e t même p a rfo is  a rrê té , H  
e x is te  également une lia is o n  ro u tiè re , avec le  p o rt de Douala au Cameroun, passant par 
Màaoundéré (1,400 km). Les tra n sp o rts  ro u tie rs  sont extrêmement chers ï 46 francs 
CFA la  tonne k ilo m é triq u e ,

L ’ A g ricu ltu re  en République C e n tra frica in e
Les secteurs de l ’ A g ric u ltu re , de la  s y lv ic u ltu re  e t de l ’ élevage fo n t v iv re  

8O5!: de la  popu la tion  C e n tra fric a in e ; le u r c o n trib u tio n  au p ro d u it n a tio n a l b ru t e s t 
supérieure à 30ÇÔ e t SCFyc dos e xp o rta tio n s  en p rov iennen t. Les perspectives de développe
ment a g rico le  de la  République C e n tra frica in e  sont prom etteurs, mais l ’a g ric u ltu re  a 
s o u ffe rt d ’ une longue période de relâchem ent. L ’ in su ffisa n ce  des investissem ents, la  
d é té rio ra tio n  du réseau ro u tie r , l ’absence de s tim u lan ts  pa r le s  p r ix  e t la  désorganisa
tio n  du marché q u i ont marqué la  période 1971-1979 on t a b ou ti à une s itu a tio n  • - 
c r it iq u e . Le rendement ries c u ltu re s  de base dont le  taux de croissance res te  trè s  fa ib le  
ou n u l n ’ a pas s u iv i le  rythme d ’ accroissement de la  popu la tion  (2 ,3/0), La production 
des deux p rin c ip a le s  c u ltu re s  d ’e xp o rta tio n  e s t restée stagnante (café) ou a 
diminué (coton) ,

C u ltu res v iv r iè re s
La c u ltu re  e s t c!e type paysanale, techniques trè s  tra d itio n n e lle s , tra c tio n  

animale peu développée. V a rié té s  am éliorées, e n g ra is , in s e c tic id e s  ne sont u t ilis é s  

que pour le s  cu ltu re s  in d u s tr ie lle s  (co ton , ca fé ) ,
La s u p e rfic ie  c u ltiv é e  en v iv r iè re s  y compris la  jachère ne couvre que 3°/o de la  

s u p e rfic ie  to ta le  e t Q'i de la  surface c u ltiv a b le ,
La p lu s  grande p a rtie  de la  production e s t auto-consommée, seule une fa ib le  

p ro p o rtio n  e s t commercialisée pour l ’ approvisionnement des v i l le s .
Les p rin c ip a le s  c u ltu re s  v iv r iè re s  sont ; le  manioc, l ’ igname, le  maïs, 

le  sorgho, le  m il, 1 ’a rach ide , le  sésame, la  pata te  douce•

C u ltu res in d u s tr ie lle s
La p rin c ip a le  e s t le  coton dont la  cu ltu re  a couvert 115,000 hectares en 1978, 

1979 e t n'en couvre p lu s  à ce jo u r que 55 JD CE ha e n v iro n s , La production  e s t tombée de 

32.00t) tonnes à 18,000 tonnes.



Le café en légère augmentation œ uvre 58.000 hectares dont 15.000 hectares 
en cu ltu re  in te n s ive  e t le  res te  en c u ltu re  paysanale, la  p roduction  to ta le  
a tte in t 17,000 tognes, Les rendements vont de 300 kg/hectare en c u ltu re  
tra d itio n n e lle  à 1.000 kg/ha en c u ltu re  in d u s tr ie lle , 9C$ de la  production 
e s t exportée.

Le cacao, p roduction  trè s  fa ib le  : 35 à 50 tonnes par an.

Le tabac dont la  cu ltu re  co u v ra it 2,500 hectares en 1978-1979 n*en 
couvre p lu s  au jourd ’ h u i que 1,300 hectares, la  p roduction  a tte in t 1.300 tonnes 
contre 2.000 en 197&-1979.

page 38
Le tableau n° V II/donne l ’ é vo lu tio n  de la  production  a g ric o le , cu ltu re s  

v iv r iè re s  e t in d u s tr ie lle s  en tre  1976-77 e t 1981-82.

Programme de développement cu ltu re s  v iv r iè re s  e t c u ltu re s  d ’e xp o rta tio n

Le programme de développement in té g ré  des c u ltu re s  v iv r iè re s  e t des
»

zones cotonn ières conprend quatre p ro je ts  p o rta n t su r le s  rég ions de 1 'Ouham- 

Pendé, Ouham; G ribingui/Kem o, G rib in g u i e t Ouaka/Kotto, où le  coton 
e s t depuis longtenps la  p rin c ip a le  source d’ em plois e t de revenus. Le p ro je t 
v ise  à la  m odernisation de la  p roduction du coton e t des c u ltu re s  v iv r iè re s  
en am élio ran t le s  conpétences techniques des a g ric u lte u rs , grâce au renforcem ent 
des se rv ices de v u lg a ris a tio n , de l ’ encadrement e t à la  fo u rn itu re  des in tra n ts  
q u i cond itionnen t la  production a g rico le  (e n g ra is , in s e c tic id e s , semences amé
lio ré e s ) ; a in s i qu’ en modernisant progressivem ent le  m a té rie l dont i l s  d isposent,
La S0CADA (Société C e n tra frica in e  de Développement A g rico le ) soc ié té  autonome 
à finqncement p riv é  e t p u b lic  e s t chargée de gé rer le s  p ro je ts ,  y conpris  le s  
éléments ayant t r a i t  à la  "fo rm ation" e t au tra ite m e n t in i t ia l  des p ro d u its .
La ré fe c tio n  e t l'e n tre t ie n  des rou tes de desserte nécessaires pour accéder aux 
zorv v isées co n s titu e n t un des éléments p r io r ita ire s  du programme.

Programme de développement in té g ré  de la  zone ca fé iè re
Le programme touche quelques 35.000 e x p lo ita tio n s  fa m ilia le s . Les 

mesures décidées devra ien t a cc ro ître  le s  su p e rfic ie s  c u ltiv é e s  a in s i que le  
rendement des p la n ta tio n s  e t le s  revenus qu’ e lle s  p ro cu re n t. Ces mesures 
p o rte ro n t sur la  fo rm a tion , le  développement des services de v u lg a ris a tio n , 
l'a m é lio ra tio n  des techniques c u ltu ra le s , u t ilis a t io n  des engra is e t des 
p e s tic id e s , e t la  com m ercialisation des p ro d u its  a g ric o le s . L ’o b je c t i f  v isé  e s t 
d ’a tte in d re  une production oc 20,000 tonnes par an dans le s  cinq ou s ix  
années à v e n ir,

L'ADECAF (Agence de Développement de la  zone ca fé iè re ) e s t chargée de 
gérer le  programme qu i porta  également sur la  ré fe c tio n  e t l ’ e n tre tie n  des 
routes de dessertes.

• • • / • « ,



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

V i l i  E v / a i u t i o n  de l a  P r o d u c t i o n  A g r i c o l e  1 976 -77  -  1981-82

Années 1976 -1977 1977-1978 1978-1979 1979 -1980 1980- 1981 1961-1982

C u l t u r e s P T S ha P T Sha PT Sha PT
I

5 ha P T S ha P T Sha

Man ioc 2 8 0 .0 0 0 2 9 0 .5 0 0 28 6 .0 00 2 6 0 .0 62 2 2 3 .8 0 0 2 3 3 .8 0 0 256.911 2 7 0 . B31 2 5 7 .4 6 5 27 5 .9 54 271 .519 287 .322

ftrachlftSques) 1 3 3 . D00 1 1 4 .0 0 0 8 8 .0 0 0 110 .303 8 7 .6 8 0 9 4 .5 7 7 121 .898 1 2 2 .3 69 1 2 3 .4 9 0 122.312 124 .619 131 .740
Maïs 4 2 .0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 33 .5 4 2 9 1 .3 6 4 3 9 .3 5 3 7 8 .2 4 8 3 3 .7 0 3 10 2 .8 39 4 0 .8 5 7 107 .909 46 .0 7 3 112.433
Sésame 1 3 .0 0 0 4 5 .0 0 0 1 0 .8 0 0 3 6 .1 2 6 7 .6 0 0 2 7 .4 2 8 10 .4 6 5 34.711 11 .3 1 6 38 .6 8 4 11 .055 38 .155
M i l ,  Sorgho 4 2 .0 0 0 6 9 .0 0 0 4 6 .3 0 0 7 7 .1 7 3 41 .350 64 .6 4 3 47.011 7 0 .6 6 5 4 6 .0 7 6 6 9 .5 9 6 54 .7 1 7 77.831
R i z , (p a d d y )
C u l t u r e s  i n . -  
d u s t r i e l l e s

1 2 .0 0 0 1 3 .5 0 0 1 0 .9 0 0 1 1 .5 0 0 12 .565 12 .8 0 8 12 .442 13.501 13 .0 0 5 1 3 .7 5 6 11 .822 13 .356

C o t o n ( g r a i n e s ) 4 0 .0 0 0 1 3 5 .0 0 0 2 8 .0 0 0 1 2 2 .5 0 0 3 2 .1 5 0 1 1 5 .0 00 2 7 .7 6 3 8 5 .0 0 0 2 8 .4 0 8 84 .762 1 7 .9 4 0 54 .458
Café 1 4 .0 0 0 3 8 .9 0 0 1 4 .8 0 0 40 .1  00 1 5 .1 8 0 43 .1  00 16 .0 7 3 4 6 .2 3 6 16 .808 4 6 .9 6 7 1 7 .0 2 7 57 .987  Ì
Tabac 2 .4 4 2 2 .5 7 3 2 .8 0 0 2 .6 5 4 1 .972 2 .5 4 5 1 .800 2 .0 1 9 1 .1 8 9 1 .2 2 0 1 .308 1.371 |

S o u rce s  : S e r v i c e  S t a t i s t i q u e s  A g r i c o l e s  . M i n i s t è r e  de l ' A g r i c u l t u r e .  R a p p o r t  a n n u e l  S t a t i s t i q u e  
A g r i c o l e  ( j u i l l e t  1979 ,  J u i l l e t  1980 ,  Mai 1981 ,  Ou in  1982)
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U tilis a tio n  des engrais en République C e n tra frica in e
La C entra frique  e s t un pays enclavé e t ses approvisionnements sont 

grevés par Se lourdes charges de tra n s p o rt; le s  engrais y  a rr iv e n t à un p r ix  
trè s  élévé e t seules le s  cu ltu re s  d ite s  in d u s tr ie lle s  peuvent fin a n ce r une te lle  
dépense. Les engra is sont u t ilis é s  p rinc ipa lem ent pour le  coton e t dans une p lu s  

fa ib le  mesure pour le  ca fé .
Cependant comme la  cu ltu re  du coton e s t a lte rné e  avec ce rta ines c u ltu re s  

v iv r iè re s  (m ats, sorgho, m anioc), ces dern iè res b é n é fic ie n t des e f f e t s  b ie n fa isa n ts  
des re s te s  de fumure co tonn iè re .

Le tableau su ivant n° IX  page £0 présente le s  quan tités  d 'e n g ra is  u tilis é e s  

de 1970-71 à 1981-02, classées par type d 'e n g ra is .
Ce tableau no ,conporte pas la  to ta lité  des engra is consommés car i l  ne

mentionne pas le  ch lo ru re  de potassium qu i e s t pourtan t u t i l is é  pour le s  palm eraies SD
(pa r/env iron  30 tonnes d 'u rée  p lu s  160 tonnes de K C .l).

Le tableau n° X page 40 présente le s  qu an tités  d 'e ng ra is  in p o rté e s ,
(passées en douane); pendant la  période 1970 à 1980; meme s i l'o n  t ie n t compte 
du décalage e x is ta n t en tre  l'année  ca landa ire  e t l'année  a g rico le  a in s i que des 
stoks reportés d'une année sur l ' a u t r e ,  ce tableau mentionne des quan tités  
in fé rie u re s  ’ à c e lle s  fig u ra n t dans le  précèdent. P ourtant tous le s  engra is ■ ' 
u t ilis é s  en C entra frique  sont im portés e t do iven t passer pa r la  douane même 
s ' i ls  sont exonérés.

Le programme de développement in té g ré  des zones cotonnières e t des cu ltu re s  \r. 
v iv r iè re s  en cours de ré a lis a tio n  p ré v o it l 'u t i l is a t io n  des qu an tités  d 'e ng ra is  
suivantes :

Année 1980-1981 ; Urée î 1.423 tonnes
déjà ré a lis é . S u lfa te  d'ammoniaque s 1,082 tonnes

N .K .P .S .B ., 15-15-15-6S-1B i 410 tonnes
s o it au to ta l î 2.915 tonnes

1901-1982 pas d 'in p o rta tio n  fa u te  de c ré d it , u t ilis a t io n

1902-1903

1983-1984

du stock re s ta n t de la  campagne précédente.

Urée : 855 tonnes
S u lfa te  d'Ammoniaque s 3 ÏI tonnes
N.P .K .S .B . S 620 tonnes

s o it au to ta l î 1.025 Tonnes

Urée . 093 tonnes

S u lfa te  d'ammoniaque : 367 torines

N«P*K,S,8, 640 tonnes
s o it au to ta l S 1.900 tonnes



IX - REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Evolutian de la consommation d ’engrais ( Années 1970-71 - 1980-G1 )

Années 1970-71 *1971 -7 2 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1 978 -78 1979-80 1980-81

E n c i ra is
Urée 1 .400 700 1 .800 400 461 539 1 .0 7 6 334 471 838 976

S u l f a t e  
d 'Ammoniaque 1 .100 100 1 .100 100 421 353 3 .0 9 2 337 1 .0 9 0 w» 1 .9 5 4

P hospha te
b i c a l c i q u e 50 50 1 .050 50 — — — • *
E n g r a i s  com
posés N .P .K . 4 .0 0 0 1 .0 0 0 1 .000 2 .0 0 0 - - 232 600 - 40 340

T o t a l 6 .5 0 0 1 .850 4 . 9 5 0 2 .5 5 0 882 892 4 .4 0 0 1 .277 1 .36T .078 : 3 .2 7 0

Source  i D i r e c t i o n  de l ' A g r i c u l t u r e  -  S e rv ic io d e  l a  P r o d u c t i v i t é  A g r i c o l e

X I m p o r t a t i o n  d ' e n g r a i s  e n r e g i s t r é e s  en douane d u r a n t  l e s  années 1970 è 1980

T o t a l  e n g r a i s  L  ^55 
t o u t e s  c a t é g o - r * 4 .7 2 2 5 .2 5 0 1 .654 4 .1 6 7 868 1 .680 5.059 11 1.049 410

r i e s  c o n fo n d u e s  
............................... <-----------------



IAnnée 1984-1985 Urée
S u lfa te  d 'Ammoniaque 
N .P .K .3.B .

990 tonnes 
400 tonnes 
680 tonnes

S o it au to ta l 2,050 tonnes
Année 1985-1986 : Urée

S u lfa te  d'ammoniaque
N.P.K.S.B.

S o it au to ta l

1.052 tonnes 
433 tonnes 
740 tonnes 

2,225 tonnes
Le N .P.K,S,B, peut v a r ie r selon le s  fa c ilité s  d'approvisionnem ent dans le s
lim ite s  : N 15 à 25 °f, ~ P2 O5 10 à 15){, -  K2 0 15 à 29)6 -  S -  B2O3 1%.

Ce programme é ta b li pour une cu ltu re  de * coton de 80,000 hectares de 
su p e rfic ie  v ise  à a v o ir une cu ltu re  in te n s ive  fumée de 13,600 hectares en 1982-83; 

14.200 ha en 1983-84; 15.400 ha en 1984-85 e t 16.700 ha en 1985-86.
La production d e v ra it a tte in d re  45 à 50,000 tonnes.

Le programme de développement de la  zone ca fé iè re  p ré v o it l 'u t i l is a t io n  
d'un engra is composé de N.P.K. 20-10-10, La consommation de l'o rd re  de 250 tonnes en 
ce moment p o u rra it décupler à l'h o r iz o n  1990 après l'a m é lio ra tio n  des techniques 
c u ltu ra le s .

I l  e s t prévu en production  12.000 ha de cu ltu re  in d u s tr ie lle  e t 33.000 ha 
de cu ltu re  fa m ilia le .

P rix  des engra is en C entra frique
La République C e n tra frica in e  e s t re lié e  à l'O céan A tla n tiq u e  par deux 

vo ies p rin c ip a le s ,
1) La voi.c tra n sé qu a to ria le  : Chemin de fe r  (C ,F,C ,0 ,)  du p o rt congola is 

de Pointe Noire à B ra zza v ille  e t f l o t i l l e  f lu v ia le  A.T.C, de B ra zza v ille  è Bangui. 

500 km de chemin de fe r  e t 1,200 km de fle u v e .
2) La vo ie Camerounaise du p o rt de Douala à Bangui par NGaoundéré 

1,620 km de route  pas t-ou jo u rs  en bon é tH t,
Une va rian te  Douala NGaoundéré en chemin de fe r  e t NGaoundéré Bangui par la  

route (030 km de route e t 700 km environ de voie fe rré e ) mais pas u tilis é e  à cause 

du transbordement,

La vo ie  Camerounaise e s t la  p lu s  ra p id e , mais de beaucoup la , plus-cbèco 
46 F CFA la  tonne k ilo m é triq ue  hors ta xe .

En f a i t  s i l ' o n  a jou te  le s  f r a is  de tra n s it ,  m anutention, agréé en douane, 
chargement e t déchargement i l  fa u t compter : 125,000 F CFA par tonne depuis 
"sous palan Douala" à "magasin B angui),

La voie tra n sé qu a to ria le  est beaucoup p lu s  longue, environ un m ois, p lu s  
s ' i l  y a du re ta rd  au transbordement à B ra z z a v ille , de p lu s  le  fleuve  n 'e s t  pas 
navigable pendant la  saison sèche, de Janvier à F in  Mars, mais e lle  e s t beaucoup 
moins coûteuse, environ 50,000 F CFA de "sous palan"Pointe N oire à "magasin Bangui",



Les p r ix  dos engra is in p o rté s  généralement p a r P ointe Noire- sont néanmoins 
trè s  élevés f NJ3.K . 20.10.10 : 117.000 F CFA la  tonne départ magasin Bangui;
Urée 112,000 F CFA la  tonne; S u lfa te  ri*ammoniaque 81,000 F CFA la  tonne;
N .P.K.S.B, 174,000 F CFA la  tonne en 1902.
— 22 tonnes d ’urée im portées par Douala, p r ix  magasin à Bangui 230,000 F CFA la  tonne

— 145 tonnes de K C l in p o rté s  par Douala 230.00H F CFA la  tonne à Bangui.

M atières prem ières pour la  fa b ric a tio n  d ’ engra is en RCA
La P.CA ne possède n i gisement de soufre n i gisement de potasse actuellem ent 

reconnu, n i de p é tro le  ou de gaz.
Par contre i l  e x is te  à Bakouma à 500 km à l'E s t  de Bangui un gisement de 

phosphate u ra n ifè re  dont 1 ’analyse e s t la  suivante ;
Uranium 2,9 t
Ca 0 19,5 $
Fo/g 0,3 4,52 °/,
Alg». O3 j 6 A l °/,

en H» & 49,70}6

in0CV 
CL 15,20/6

K2 0 1 °',I /0
Mg 0 1 e/o

Les réserves s 'é lè ve n t 

•

La majeure p a rtie  de l :;iranium e s t d ispersé dans la  gangue de phosphate 
de calcium  ou l'u ra n iu m  té tra v a lu n t remplace le  calcium  dans le  réseau de l'a p a t ite  
e t i l  ne peut ê tre  e x tra it  que per une de s tru c tion  complète du réseau d 'a p a tite  

par une attaque a c id e .

Une étude assez poussée a été fa ite  par la  firm e  Krebs e t Cie dP P a ris ,
Le tra ite m e n t envisagé p ré v o it une attaque à l'a c id e  s u lfu riq u e , pour d é tru ire  le  
réseau de l'a p a t ite ,  pu is  recyclage â l'a c id e  phosphorique e t e x tra c tio n  par 
so lvan t de l'u ra n iu m  contenu dans l'a c id e  phosphorique.

Le procédé donnera it comme sous p ro d u it fa ta l,  une so lu tio n  d 'ac ide  
phosphorique à 11,0 °/o c!o Pg 0 5 , environ 110 tonnes heure de s o lu tio n .

• • • /  • • •



Les quantités sont trè s  in p o rta n te s , i l  fa u d ra it co n s tru ire  une usine 

d 'acide  su lfu riq u e  de 1.003 tonnes par jo u r ; Im porter 100.000 tonnes an de 
so u fre , crée r l 'in fra s tru c tu re  adéquate, le s  investissem ents à p ré v o ir sont 

trè s  lo u rd s . Le p ro je t e s t m is en v e ille u se  pour le  moment.

Le jo u r ou l'augm enta tion  du p r ix  de l'u ran ium  perm ettra de co n cré tise r ce 
p ro je t, i l  y aura là  une source de m atière première pour la  fa b ric a tio n  d 'e n g ra is  

phosphatés,



XI- REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Consommation d^ngrais Campaqne;.

E n g r a i s Tonnes

Urée 99B
S u l f a t e  d 'Ammoniaque 1 .954
C h l o r u r e  de P o ta s s iu m 145

E n g r a i s  composés N P K
"  2 0 . 1 0 . 1 0 162
1 5 . 1 5 . 1 5 . 6 S . 1 B 340

T o t a l 3 .5 9 9



A g r i c o l e s  1980-81

Consommation p a r  é lé m e n ts  f e r t i l i s a n t s

N
to n n e s

P2 O5 
ta n n e s

k 2 0
to n n e s

9 5 2 ,8 6 7 ,2 1 5 4 ,2

T o t a l  é lé m e n ts  f e r t i l i s a n t s  : 1 . 1 7 4 , 2
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Pro blême s des Engrqis en A frique  

e t dans le s  Pays de 1* U D E A C

La nécessité pour le s  pays A fric a in s  de p a rve n ir rapidement à 1 'au tosu f
fisance  a lim e n ta ire  e s t un problème de p r io r ité  absolue. Faute d*y pa rven ir 
le s  pays d ’ A frique  se ve rro n t o b lig és  de consacrer une p a rt sans cesse cro issante  
de le u rs  ressources fin a n c iè re s  à l'ir rp o r ta tio n  de n o u ritu re .

C ette nécessité  pose de façon aigue la  question de 1 ’ augmentation des 
rendements des p rin c ip a le s  cu ltu re s  e t de l ’am é lio ra tion  de la  p ro d u c tiv ité  des 

p e tits  c u ltiv a te u rs .

L ’un des fa c te u rs  indispensables à la  transfo rm ation  d ’une a g ric u ltu re  
de type tra d itio n n e l en a g ric u ltu re  moderne s e m i-in d u s tr ie lle , à haut rendement 
e s t ,  l ’ u t ilis a t io n  desiengrais avec c e lle  des p e s tic id e s  e t des semences sé le c tio n 

nées.

L ’A frique  e s t le  p lu s  fa ib le  consonmateur .mondial d 'e n g ra is , -
2 .5  $ de la  consormiation to ta le  annue lle ; e t s i l ' o n  excepte l ’ A frique  du Nord, 
la  consommation de l'A fr iq u e  au Sud du Sahara e s t encore p lu s  fa ib le , environ
1.5 kg d ’ éléments fe r t il is a n ts  per cap ita  contre une moyenne mondiale de 21,5 kg 

e t environ 56,3 kg pour le s  pays in d u s tr ia lis é s .

D iverses ra isons con tribuen t à la  fa ib le sse  de la  fe r t i l is a t io n  des 

c u ltu re s  a fric a in e s  ;

1) A g ric u ltu re  tra d itio n n e lle , ca ra c té ris tiq u e  d ’une économie d’ auto
subsistance, le s  paysans n 'o n t pas le s  moyens d’ acheter le s  e n g ra is , i l s  
c u ltiv e n t e t p rodu isent seulement le  nécessaire pour su b s is te r avec le u r fa m ille , 
d ’ a ille u r  b ien souvent, i l  n 'y  a pas de com m ercialisation organisée pour écouler 
un éventuel exédent de la  ré c o lte ; e t quant un c ir c u it  de com m ercialisation e x is te  
le s  p r ix  sont généralement peu a ttra y a n ts . Dans ces cond itions seules le s  
p la n ta tio n s  organisées e t in d u s tria lis é e s  peuvent dégager le s  c ré d its  nécessaires • 
à l-H itü is a tio h . des dnnrqi*- r.t .::u lcs  e lle c  ’disp d'.ont rb  la  te c h n ic ité  re q u ise -  

pouf en t i r e r .le  *muxinu> r'u rendement, pc lr.dcrs * h u ile , coton, café, cacao ou 
cu ltu re s  v iv r iè re s  maraîchères à p ro x im ité  des centres u rba ins.

0 0 0 I •  0
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L *é tro ite sse  du marché a g rico le  va à l ’encontre du développement 
de l ’ a g r ic u ltu re ,

2) La d is tr ib u tio n  des engra is e s t organisée de façon in s u ffis a n te . Les 
im po rta tions manquent de p la n ific a tio n , e lle s  se fo n t sauvent trop  ta rd  par 
p e tits  lo ts  d é ris o ire s  de 1,000 à 2,000 tonnes p a rfo is  même quelques centaines
de tonnes seulement e t to u jo u rs  en sacs,

3) L ’ absence d’ o rgan isa tion  s u ffis a n te  do stockage, à l ’ in p o rta tio n , 
corme à la  d is tr ib u tio n , empêche d ’ acheter de grosses quan tités  à la  morte 
saison e t de b é n é fic ie r c'os m e ille u rs  cours,

4) Les tra n sp o rts  vers l ’ in té r ie u r  e t p rincipa lem ent vers le s  pays 
enclavés coûtent trè s  chers e t grèvent lourdement un p r ix  de re v ie n t déjà élevé 

à l ’a rriv é e  au p o rt; quand i l  e x is te  une vo ie fe rré e , e lle  e s t généralement- 
encombrée e t sa tu rée, i l  y a de longs d é la is  e t des p e rte s  aux transbordem ents. 
Quand le  tra n sp o rt se f a i t  par la  ro u te , le s  liv ra is o n s  sont p lu s  rap ides mais 
le s  ta r i f s  sont beaucoup p lus é levés, le  p lu s  souvent i l  n ’ y a pas de f r e t  de 
re to u r.

5) O rganisation inex is tan te  ou in s u ffis a n te  des c ré d its  , La p lu sp a rt des 
pays essayent de développer le s  c ré d its  à la  d is p o s itio n  des a g ric u lte u rs  
pour l 'achatdes engra is e t du m a té rie l a g ric o le , Mais le  remboursement e s t 
d i f f ic i le  e t souvent n ’e s t que p a r t ie l.  Ce qu i en tra ine  rapidement la  f a i l l i t e  
des organismes de c ré d it,

La production  a g rico le  représente pour la  p lu p a rt des pays a fr ic a in s  
la  majeure p a rtie  de le u rs  ressources e t i l  e s t u rgent c!e promouvoir une 
in d u s trie  a fr ic a in e  des e n g ra is , aripptée aux besoins e t aux p o s s ib ilité s  de 
ces pays dans le  but d 'a m é lio re r e t de développer le u r  p roduction a g ric o le .

Pour o b te n ir ce ré s u lta t une des co n d itio n s prem ières e s t la  mise à la  
d is p o s itio n  des a g ric u lte u rs  des engra is en q u a n tité  s u ffis a n te , de la  q u a lité  
requise e t au m e ille u r p r ix .

Conscients de ce tte  urgente n é cess ité , de nombreux Gouvernements 
A fric a in s  veu len t in s ta lle r  dans, le u r pays des usines de production d ’ e n g ra is .



Cependant en A friquu  N o ire , clans 1 'é ta t a c tu e l de la  consommation d ‘ e n g ra is , 
une usine de fa b ric a tio n  par pays, s e ra it to u t à f a i t  ir ra tio n n e lle  e t ne 
s e ra it pas re n ta b le , pa r co n tre , i l  y a p lace pour le  développement: d*une 
in d u s tr ia lis a tio n  dan1 un cadre g lo b a l de la  rég ion ou de la  sous-rég ion .

P ourtant avan- la  c ré a tio n  de nouve lles u n ité s  de p roduction  i l  
0' 'p a ra it souhaitable d ' n rg o rise r e t die développer le  marché des e n g ra is .

La dévelappeœr : de l 'u t i l is a t io n  des engra is e s t d 'abord l ié  à :
— La ré a lis a tio  • des programmes a g rico le s  des pays considérés,
— La ré a lis a tio -■ c’a ce rta in e s  in fra s tru c tu re s  ï  p o rtu a ire s , 

fe r? o v ie iro s , ro u tiè re s  » t e . . .
— Le développera n t sim ultané des au tres fa c te u rs  de la  p roduction  

a g ri o lo  : o u ltu re  tra c t j , m e ille u r labourage, u t ilis a t io n  des p e s tic id e s , 
des omences s é lf.tio n n b  s otc. . . .

— La g a ran tie  de recettes de la  co n w e rc ia lisa tion  des p ro c iiits  a g ric o le s .
•• L 'organ: sa tio n  d l'approvis ionnem ent e t de la  d is tr ib u tio n  ries

n g ra is  ( stockage, g ro u p e n t r ts  d 'a c h a t, coopéra tives, c ré d its  e tc . . . )

I l  s e ra it certainem ent bénéfique, rie c rée r en A friq u e  N oire un 
vér. ta b le  marché carmin c'os in tra n ts  a g ric o le s , dans le  cadra d 'o rg a n isa tio n s  
ré g i nales te lle s  que l 'UDE/C ja r  exemple. Cela no n é c e s s ite ra it pas des «
: nves issements é levés, e t cela p e rm e ttra it de ré a lis e r  rte su b s ta n tie lle s  
étonom. os. L 'in d iv id u a lism e  das pays acheteurs le s  Corelamne à payer trè s  cher; 
l ' i  ngra: n acheté chez le  revendeur par p e tite s  q u an tités  coûte un p r ix  élevé 
le s  i f f r  -ements pn sacs par p e tits  lo ts  coûtent 3 à 4 fo is  le  p r ix  des 
a ffr ,  orner :s en vrac par cargaison conp lè te .

P ai -  ré a lis e r des approvisionnements en vrac s par q u a n tité  inp o rta n te s  
i l  fa u t , xm: "^erient d isposer c'e stockages s u ffis a n ts . In s ta lle r  un 
m— - : .te  Чаде vrac e t игл in s ta lla tio n  d'ensachage dans le  p o rt de

A~'.~n . за? Л l'u r , dos prem iers pas à fa ir e .

\
gt lo rtu a iro  e t ensachage sur le  p o rt même qu i p e rm e ttra it rte 

‘ r  -'.e .tç r ta tie n s  on vrac moins chères e t d 'e ^ é d ie r  ve rs l 'in té r ie u r  
"x c n sc ■ lo rsq u 'o n  ro  dispose pas de m a té rie l sp é c ia lisé  pour le  

----- qu i a s t généralement le  cas.

; ç ’tu a ire  d e v ra it b ien enteneïu £ trc  conplété par des en trepô ts  
''os vo ies c’e comnnnicaticns dans le s  rég ions

' ieck'
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Le p r ix  de re v ie n t ap p ro x im a tif d'une in s ta lla tio n  de ré ce p tio n ; stockage 

e t ensachage a été é tud ié  en annexe a in s i que la s  fr a is  d ’ e x p lo ita tio n  en tra inés 

par une te lle  in s ta lla t io n .

F a b rica tio n  des engrais

On peut c lasse r le s  usines de fa b ric a tio n  d 'e ng ra is  en 3 ca tégories :

1) — Les usines cto m atières prem ières qu i fa b riq u e n t l'ammoniac 
à p a r t ir  du gaz n a tu re l ou dos dé rivés p é tro lie rs , ou bien encore l ' a c i ' t o  
phosphorique à p a r t ir  c!c phosphate: n a tu re l e t ce so u fre .

A l'h e u re  a c tu e lle  ce sent de gigantesques u n ité s  qu i p rodu isent 
1.500 tonnes par jo u r d'ammoniac ou 1,000 tonnes par jo u r de Pg 0g»
Ces usines reviennent à p lu s ie u rs  centaines de m illio n s  de d o lla rs ,

2) -  Les usines de transfo rm ation  qu i à p a r t ir  do l'am m oriac
e t de l'a c id e  phosphorique fa b riq u e n t des p ro d u its  in te rm é d ia ire s  te ls  que 
u rée , superpho^Dhate t r ip le  (-T 3 P ), pho^3hâte c'iemrnoniçucj (D A P ), 
phosphate monoammonicue (|j A P) e t c . ; . a u  des p ro d u its  f in is ,  form ules . 
b in a ire s  ou te rn a ire s  d ite s  "engra is conplexes” .

3) -  Les usines de mélange qu i à p a r t ir  d 'e n g rris  sim ples ou 
b in a ire s  te ls  que T S P , U A P , D A P , K C l, opèrent des mélanges pour 
fa b riq u e r le s  d iverses form ules N .P .K . à la  demande de l 'u t i l is a te u r  e t 
ensachent ces engrais d its  "engra is  corrposés".

L 'u s in e  de mélange e s t c e lle  qu i f a i t  appel à la  technolog ie la  
moins conpliquée e t également c e lle  qu i exige l'in ve s tis se m e n t le  p lu s  fa ib le .

In s ta lle r  une usine de mélange e t de conditionnem ent co n s titu e  un trè s  
bon départ dans le  développement d'une in d u s trie  des en gra is .

Les fra is  d 'in s ta lla t io n  e t d 'e x p lo ita tio n  en A frique  d'une te lle  usine 
ont été é tud iés en annexe 2 ,

Ml /IM
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U tilis a tio n  des engra is dans le s  pays de l'UOEAC

Le tableau n° 12 ré ca p itu le  la  consonmation a c tu e lle  des engrq is des 
quatre pays de 1 'UD6AC (Carrpagne a g rico le  1980*1901 ) «
C ette consommation s ’ élève à 120.111 tonnes to u tes ca tégories confondues (s o it 
45,703 tonnes exprimée en éléments fe r t il is a n ts  N .P .K .)
E lle  est trè s  inégalement ré p a rtie  en tre  le s  quatre pays. Le Cameroun seul 
u t i l is e  07,3% du to ta l,  le s  t r o is  autres se partagent le s  12,7% re s ta n t,
4% pour le  Gabon, 5,7e/. pour le  Congo e t 3% pour le  C e n tra friq u e .

I l  e s t in té re ssa n t de no te r que le  Cameroun s s t le  p lu s  peuplé,
7 ,6  m illio n s  d ’ hab itan ts  contre 1,2 m illio n  au Gabon, 1,3 m illio n  au Gongo 
e t 2 ,3 m illio n s  en C e n tra friq u e . C 'est  également le  seul des quatre pays de 

1 'UCEÆ a a v o ir a tte in t l'a u to s u ffis a n c e  a lim e n ta ire ,

Chacun de ces pays a de grands p ro je ts  a g ric o le s , chacun a é ta b li 
un p lan quinquennal m ettant l'a c c e n t sur des programmes de développement 
de cu ltu re s  'in te n s iv e s , aussi bien pour le s  cu ltu re s  v iv r iè re s  que pour 
le s  c u ltu re s  in d u s tr ie lle s ;

— cu ltu re  in te n s ive  du maïs, du r i z ,  de la  canne à sucre, développement 

e t ra tio n a lis a tio n  de la  cu ltu re  du café, du coton, du cacao, du pa lm ier à 
h u ile  de l'h é vé a .
Ces p ro je ts  sont gérés par des socié tés d ’ E ta t ou des socié tés m ixtes . 
avec p a rtic ip a tio n  de l ' E t a t ,  Dans tous le s  cas i l  e s t prévu l 'u t i l is a t io n  des r 
moyens de cu ltu re  modernes (e n g ra is , p e s tic ip e s , semences sé lectionnées, 

c u ltu re  mécanisée).

S i ces p ro je ts  se ré a lis e n t, to u t au moins en p a r t ie , dans le s  temps 
programmés, la  consommation des engrais dans le s  pays de l'UOEAC d e v ra it 
augmenter considérablement dans le s  années à v e n ir.

Inéluctablem ent un peu p lu s  tô t  ou un pûu p lu s  ta rd , s i l ' o n  veut 
a tte in d re  l'a u to s u ffis a n c e  a lim e n ta ire s  dans la  ré g io n , i l  faudra am élio rer 
le s  rendements e t promouvoir une a g ric u ltu re  moderne e t in te n s iv e ,

Corrpte tenu de ces p ro je ts ,  le  tableau n° X IH  présente ce que d e v ra it 
ê tre  au minimum l 'u t i l is a t io n  des engrais dans ce tte  rég ion à l'h o r iz o n  

190&-1906,



Ensemble des pays de 1 'UDEA.C
X II ^naw hiyiation d’engrais (Campagne agricole 1980-1961)

Engrade Tonnes

Urée 12,000
Sulfate d’ammoniaque 41.354
Phosphate d'ammoniaque 755
Triple superphosphate 1 .9 0 0

Hyperphosphate 1.570
Chlorure de potassium 18.970
20.10.10 19.577
10-10-2© 8 .6 4 0

15-15-15-6S 1B 14.340
10-20-20 800
17-17-17; 15-1 >21 205

Total engrais simples 
Total engrais composés

76.549
43.562

Total Général 120.111

Consommation par éléments fertilisants
en tonnes

Ntonnes
k 2 0tonnes

21.718 6.899 17.086

Total éléments fertilisants 45*703
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Ensemble des Pays de l t UDEAC

X III Consommation c!Teng ra is  p ro je c tio n  année 1905-1906
en tonnes

Pays
Engrais

CASERGUN GABON CONGO R.C.A. U02AC

Urée 0,250 2,053 2.500 1.330 14.350

Anmcnium S u lfa te 7 5 ,COQ 630 1,500 400 77.560

D.A.P. ” 50 530 1,450

T .S tP. 4.C23 £33 150 150 4.900

Hyperphosphate 4.530 400 500 200 5.600

K .C .L. 15.C00 1.900 1,250 500 10.650

20-10-10 50,000 3.000 2.530 56.000

15-15-15-6S-1B 10,000 OCO 10 300

D ivers N jP , K, 7.030 1,225
I
i

300 0.500

T o ta l eng ra is  
sim ples 103.353 5.. 553 6.503 2,600 122.510

T o ta l N.P.K. 75,000 1,733 3.000 3,630 03.330

T o ta l général j 131.030 Q .223 j 9.503 
(

6,260 205.010 j

Pays E lé rs -rts f e r t i l i s a .  ’:s an tonnes

N 0 0 i< □ T o ta l

CAMEROUN 33.131 11.730 17.540 62,401

GABON 1.204 1 ,147 1.334 3,065

CONGO 2,201 749 1.050 4.000

CENTOArniGUO 1 r *  ' 555 705 f. 2096,6

UDE/'.C 30.350,6 14.102 20,630
i

73.162,6
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La consommation to ta le  s e ra it de 206.010 tonnes to u te s  ca tégories 
confondues s o it 73.162 tonnes d*êléments fe r t i l is a n ts  M.P,K. .  L'augm entation 
en cinq ans s e ra it de 73,7$ pour le  Cameroun, 71,3$ pour le  Gabon, 37,7$ pour 
le  Congo e t 73,9$ pour le  C e n tra friq u e , 70$ pour l'ensem ble de l'UDEAC.

I l  e s t d i f f ic i le  d 'é ta b lir  raisonnablem ent des p ronostics  au del& de 
ce tte  échéance e t le s  p la n ific a tio n s  du Gouvernement s 'en  tie n ne n t au p lan 
quinquennal. S i la  croissance espérée se ré a lis e , on a ss is te ra  peut ê tre  à 
un c e rta in  ra len tissem en t, mais le s  besoins en engra is seront lo in  encore d 'ê tre  
s a tis fa its  e t l'augm enta tion  r'£ la  consommation devra con tinuer encore longtemps.

/toprovisionnement en engra is des pays de l'UDEAC
I l  n 'y  a à l'h e u re  a c tu e lle  aucune p roduction  d 'e ng ra is  dans le s  pays 

de l'UDEAC qu i do ivent s 'approv is ionne r sur le s  marchés e x té rie u rs , p rinc ipa lem ent 

en Europe ï France, H ollande, Allemagne, Roumanie.
Chaque pays im porte pour son propre coopte en q u a n tité  trè s  lim ité e  e t .paye des 
taux de f r e t  é levé .

Les p o rts  de réception  son t, Douala au Cemeroun, L ib re v ille  e t P o rt-G e n til 
au Gabon, P ointe N oire au Congo, Le C en tra friquo  pays enclavé e s t desservi par le  
p o rt de Pointe N o ire , la  vo ie  fe rré e  P ointe N o ire -B ra zza v ille  e t la  vo ie  f lu v ia le  
B ra zza v ille -B a n çu i; ou b ien le  p o rt de Douala e t la  rou te  Douala NGadoundéré Bangui 
(exceptionnellem ent parce que beaucoup p lu s  onéreuse);

Les p r ix  sont trè s  élevés : 
S u lfa te  d'ammoniaque 
Urée
15-1&-15-6S-1B
20-10-10

55/57,000 F CFA 
90/95,000 F CFA 
00.000 F CFA 
75.00C F CFA

c i f  Douala ou P ointe Noir? 
c i f  Douala ou P o inte  Noire 
c i f  Douala ou P o inte  Noire 
c i f  Douala ou Pointe Noire

A ccs p r ix  s 'a jo u te n t le s  fr a is  de tra n s it agrée en douane, magasinage 
e t d is tr ib u tio n  in té r ie u re .

Pour la  RCA i l  fa u t conpter en ou tre  environ 50,000 F CFA de sous'palan 
P ointe N oire à magasin Bangui.
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Usines d 'eng ra is  dans le s  pays de 1 'UOEAC
La seule production d 'e ng ra is  in s ta llé e  dans 1 ’ UOEAC e s t la  SOCAME, 

Société Camerounnaise d 'e n g ra is . Les c a ra c té ris tiq u e s  e t le s  capacités de 
ce tte  usine sont données dans le  ch a p itre  sui la  République Unie du Cameroun 

page 14,

Démarrée en 1976 a rre tée  en 1977 après 16 à 17 mois de marche, rénovée 
e t redémarrée en ju i l le t  1980 l'u s in e  a de nouveau été a rre tée  f in  19C1 après 

une période de 15/16 mois d 'e x p lo ita tio n  ,

Raison de l 'a r r ê t  : l ’usine p ro d u is a it à un p r ix  tro p  é levé .

Pondant la  première période d ’e x ilo ita t io n  l'u s in e  a connu bien des 
d if f ic u lté s  techniques e t a p ro d u it environ 15 à 20ji de sa capacité nom inale. 
Pendant la  seconde période d 'e x p lo ita tio n , l ’ usine rénovée a a tte in t e t p a rfo is  

dépassé de sa capacité nominale de p roduction .
Cependant le s  p r ix  de production  sont res tés  supérieurs aux p r ix  des engrais 

iirp o rté s .

Le tableau ci-dcssous montre le  p r ix  de re v ie n t SOCAME e t le s  p r ix  de 
vente dos engrais p ro d u its , a lig n é s  sur la  moyenne dos p r ix  d 'im p o rta tio n .

F a b rica tio n  1900-81 P rix  re v ie n t SOCAME CFA P rix  de vente CFA

S u lfa te  d 'Armonium 08,302 59.094
10.9.9 96.291 00.000
6 .20,20 111.199 00.120
10.30.10 112,117 07.057
12.23.15 09.607 00.500
16,14.14 97.373 76.330
12,6.20 - -

10. 10,20 82.179 75.000

Pendant ce tte  période la  SOCAME a p ro d u it environ 35,000 tonnes de su lfa te  
d’Ammonium e t 30,000 tonnes de complexe N ,P,K,

Malgré sa demande l ’ Expert n ’a pas pu v is ite r  c e tte  usine qu i é ta it  fermée, e t 
dont l ’ancien responsable . t a i t  absent en congé ; c ’ est damage car i l  a u -a it 
été in té re ssa n t d 'a pp ré c ie r le  m a té rie l in s ta llé ,  e t l ’ é ta t dans leque l i l  se 
tro u v a it,



S i l ’on envisage la  p roduction d ’ engra is dans la  sous-région 
de l ’ UDEPC, avant de songer à in s ta lle r  de nouvelles e t coûteuses usines, i l  fa u t 
d ’ abord chercher à u t i l is e r  ce qu i e x is te .

Pourquoi la  SOCAME p ro d u is a it-e lle  trop  cher?

In s ta llé e  dans le  pays qu i a 1 'a g ric u ltu re  la  p lu s  développée e t la  p lu s  
fo r te  consormiation d ’e n gra is , s ituée  sur le  p o rt de Douala, l'u s in e  e s t incon tes* 
tablem ent b ien placée au sein de l ’ UDEAC.

Mais s i l ’ emplacement a été judicieusem ent c h o is i, i l  e s t aussi incontes
ta b le  que des e rreu rs  ont été contnises dans la  conception e t dans la  ré a lis a tio n .

Pourquoi a v o ir in s ta llé  un a te lie r  de fa b ric a tio n  de Superphosphate 
simple engra is qu i n ’ e s t pas u t i l is é  au Cameroun, qui en ra ison  de sa fa ib le  
teneur en éléments fe r t i l is a n ts ,  (10}o P2 O5) ne supporte pas le s  f r a is  de tra n sp o rt 
à une ce rta ine  d is tance , e t qu i pour la  même ra ison  e s t irrpropre à la  fa b ric a tio n  
des engra is cotrplexes N ,P,K,
C ette prem ière e rre u r a in u tile m e n t a lo u rd i le s  investissem ents e t donc le s  
charges fin a n c iè re s .
D’ au tres e rre u rs  ont été fa ite s  concernant le  choix du procédé de fa b ric a tio n  
de s u lfa te  d ’ ammoniaque,

I l  y a eu également des fa u te s  de gestion  e t d ’ e x p lo ita tio n /
En 1960/01 l ’ usine fa b riq u a it s ix  form ules d iffé re n te s  de N .P .K .; ce genre 
d 'us ine  peut fa b riq u e r une grande v a rié té  de form ules, c ’ e s t v ra i,  mais chaque 
changement en tra ine  neanmoins quelques p e rtu rb a tio n s , p e rtes  de rendement e t de 
p roduction , i l  e s t p lus économique de m ettre eu p o in t en accord avec la  
Recherche Agronomique 2 ou 3 form ules convenant à un c e rta in  nombre de cu ltu re s  
e t le s  p rodu ire  en quan tités  p lus irrp o rta n te s .

En f in  une usine neuve, qu i démarre une p roduction , conna it généralement 
quelques a va ta rs , mêr' dans le s  pays in d u s tr ia lis é s , on peut d iffic ile m e n t 
a tte in d re  au bout de quelques mois de production  unemarche de c ro is iè re  s ta b ilis é e  
e t to u t b ila n  trop  h a t if  e s t forcément défavorable.
I l  fa u t aussi te n ir  corrpte de co n d itio n s  générales e x té rie u re s . Dans l'in d u s tr ie  
des e n g ra is , i l  y a e ffectivem ent der périodes de surproduction pendant 
le s q u e lle s , le s  géants do ce tte  in d u s trie  vendent des p roductions m arginales
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re la tivem ent im portantes à des p r ix  é q u ilib ra n t to u t ju s te  le s  m atières 
prem ières.
I l  n ’ y a rie n  à fa ire  co n tre , s i ce n ’ e s t, s e rre r au p lus ju s te  le s  
p r ix  de re v ie n t e t a ttend re  une période p lu s  fa vo ra b le .

-  En dehors de la  SOCAME au Cameroun, i l  y a au Congo une production 
de potasse (Conpagnie des Potasses du Congo) qui p ro d u is a it jusqu 'en 1977 
450 à 9DC.OOO ternes de ch lo ru re  de Potassium K C l marchand,

La mine a été inondée en 1577 e t depuis a cessé tou te  p roduction ,
Des études sont actuellem ent en cours sur la  p o s s ib ilité  de réouverture 

de la  mine e t la  re p rise  de la  p ro du ctio n .

-  Au Gabon le  Société Gabo-Pen p ré voya it l 'in s ta lla t io n  rie fa c ilité s  c'e 
fa b ric a tio n  d'ammoDiac à P o rt G e n til, 2C0 to n n e s/jou r s o it 60.000 tennes/an. 
Le p ro je t a été mis en a tte n te  malgré la  liv ra is o n  d'une p a rtie  des équipement 
l ’ étude de re n ta b ilité  n 'é ta n t pas nettement fa vo ra b le ,

-  Au Cameroun e x is te  également un p ro je t de fa b ric a tio n  d'ammoniac 
e t d ’ u rée, 300.000 tonnes/an d 'urée (environ 600 tonnes/jou " d'emmoniac).

-  La Congo envisage également le  production d ’ ammoniac.



ANNEXE I

In s ta lla t io n  de ré ce p tio n , stockage 
e t ensachago d ’engra is .

In s ta lla t io n  p o rtu a ire , stockage de 15.000 tonnes permet un d é b it de 60 à 70.000 

tonnes par an
F CFA

Bâtiment de stockage 3.800 m2 165.900,000
Equipements, m a té rie l c!c déchargement e t

misa en stock 64.700,000
In s ta lla tio n s  é le c triq u e s  
Paylcndsr e t c h a rio t é léva teur 
In s ta lla t io n  d ’eneaehage 
P a le tte s , m a té rie l e t p ièces de rechange 
stockage p ro d u it ensaché 000 rr.2 , 2,000 tonnes 

8u h to t.il

7.600.600 
16.330.COO 
22,680,030 
3 ,870,000 
37,3C0.0C3

D iver 3 lOv 
T erra in

TOTAL

33.443.GGG 
21 .OOG.OOG 

383,870,000

Entrepot ré g io n a l 1,300 ternes
Permet un d é b it de 7 à Ü..C00 tonnes par an.

B â tire n t de stockage p ro d u it ensaché : 600 m 2 29.0G0.CG0

C hasist é lévateur 
Tarer in OCû m2 

E ubtcta l 
D ivers 10 %

TOTAL

6 ,300 .COO 

840 ,œo 
. . .  35,140,000

3,514,000 
33.654,000



E xp lo ita tio n  de l 'in s ta lla t io n  de ré ce p tio n , stockage 
e t ensachege. D ébit : 50.000 tonnes par an.

Personnel : 4 équipes en marche continue. F CFA 

160.0G0
140.000
280.000 
286.000

4 X 1  s u rv e illa n t 4 x 40.000
4 X 1 aide s u rv e illa n t 4 X 35,000 

4 X 2  conducteurs d 'eng ins 8 X 35.000
4 X 4  manoeuvres

T o ta l f r a is  personnel
16 X 10.000

T .128.400

Fonds de roulement
Les p rin c ip au x engra is approvisionnés seront l'u ré e , la  TSP, le  DAP, 

le  K C l ou des N P K 15-15-15-6S.1B ou 2CMCV-10 dont le s  p r ix  en vrac c i f  p o rt 
v a ria n t de 90 à 290 US C /tonna.

On suppose qus le  stockage de 15.000 tonnes tra v a ille  en tre  2,000 e t
12.000 tonnes avec une moyenne annuelle de 7.000 tonnes.

Dans ces co n d itio n s  l'im m o b ilis a tio n  pour le  fonds de roulement sera de

7.000 X 200 = 1.400.000 US C s o it 476.000.000 F CFA.

^investissem ent to ta l sera

Í Génie C iv il 

Investissem ent f ix e  ( Equipements
( T e rra in

223.520.000
144.353.000
21,000,000

Fonds de roulement 476.000.000

Investissem ent to ta l 864.873.000

F ra is  c i'e x p lo ita tio n

Consommables: fu e l, h u ile , g ra isse 
E le c tr ic ité
Sacherie à 130 F le  sac

7.620.000
1.100.000

133,900,000

E n tre tie n  2% Génie C iv il 
&/c Equipements 13.131,560
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Personnel

Amortissement des in s ta lla tio n s

¿F/i Génie C iv il 
lüjé Equipements

T o ta l des f r a is  d ’ e x p lo ita tio n  
m atières prem ières exclue!

S o it par tonne ensachée : 3,607,5 F CFA

Sur ce p r ix  le s  fr a is  de sacherie e n tre n t pour 2,678 F CFA, 
le s  fx-ois de m anipulation des p ro c îu its , e n tre tie n  o t amortissements des 
in s ta lla tio n s  s"ô lèven t à 929,5 F CFA.

Le fonds de roulement représente le  posta le  p lu s  élevé dec investissem ents

8,940.000
14.435,300 23.376.100

5 180.256,080



Annexe II
Usine de fo rm u la tion  e t de conditionnem ent des engreis

Les engra is composés sont obtenus par mélango ctes engra is sim ples 
e t/o u  b in a ire s . I l s  contiennent au moins deux des t r o is  éléments fe r t il is a n ts  
appelés m acronutrien ts, ce sont le s  engra is b in a ire s ; ou le s  t r o is  éléments, 
ce sont le s  engra is te rn a ire s  N J3.K .

La fa b ric a tio n  de ces mélanges e s t d é c rite  dans la  monographie n° 8 
de la  sé rie  " In d u s trie  des engra is" éd itée p a r l'ONUDI sous le  t i t r e  :
" In s ta lla tio n  de mélange e t d'ensachage d 'e n g ra is ".

Les précautions à prendre en ra ison  de l 'in c o rrp a tib ilité  chimique 
ou de la  c o m p a tib ilité  lim ité e  de ce rta in s  engra is à se mélanger, sont également 
étudiées dans ce tte  monographie, qu i donne aussi une d e scrip tio n  p réc ise  du m atérie 

u t i l is é .

Dans la  p ra tiqu e  on considère qu'une in s ta lla tio n  de mélange 
e s t in té ressan te  à p a r t ir  d'une fa b ric a tio n  de 10 T /heure, C 'e s t à d ire  
une usine qu i e xp lo ité e  en h o ra ire  de 3 heures par jo u r fab rique  environ
23.000 tonnes par an, e t respectivem ent 45,000 tonnes ou 65.000 tonnes/an 
s i e lle  e s t e xp lo ité e  en 2 ou 3 postes con tinus.

Une te lle  in s ta lla tio n  montée en A friq u e , en ordre de marche, re v ie n t 
à l'h e u re  a c tu e lle  (1932) environ 1,130 m illio n s  de d o lla rs  US s o it au cours 
a c tu e l pnviron 400 m illio n s  de francs CFA.

Les f r a is  d 'investissem ent se ré p a rtis s e n t corme s u it :

Génie C iv il F CFA

Stockage m atière prem ière vrac ; 6/ 6,000 tonnes 1,200 m2 50,600.000
Stockage p ro d u it f i n i  en sacs 3.000 tonnes 1.000 m2 65.000.000
Bâtim ents usine 600 m2 35,430,000

A te lie r  d 'e n tre tie n , magasin 120 m2 7.000,000

B u reaux,labo ra to ires , v e s tia ire s ,s a n ita ire s  90 m2 6 ,200,000

Terrassements, c lô tu re , v o ir ie 4,500,000
T o ta l Génie C iv il 177.550.000



M a té rie ls  e t Equipements montés
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Bulk blending proprement d it 43.3CO.OOO

M a té rie l de déchargement e t de stockage 38.860.000

M a té rie l ri’ ensachage 36.530.000

T o ta l m a té rie ls  e t équipements 118.770.000
•

Engins de manutention 

C ha rio t é léva teur 11.400.000

P e lle  chargeuse 15.000.000

T o ta l engins 26.400.000

Pièces de rechange 11.640.000

Aménagements d ive rs  
Branchement eau J 
E le c tr ic ité  < 
Téléphone )

25.300.000

F ra is  c!e prem ier établissem ent

P rincipalem ent assistance technique au démarrage 2.400.000

Sub to ta l 362.060.000

Imprévus 1CFp 36,206.000

TOTAL GENERAL 398.266.000

Ce p r ix  ne corrprend pas le  raccordement éventuel à une vo ie fe rré e  

n i c'e rou te  e x té rie u re  à la  lim ite  de l ’u s in e .
Le p r ix  du te rra in  n ’ e s t pas in c lu s .

L ’ usine de mélange o t de conditionnem ent, e s t le  prem ier pas dans 
1 *in d u s trie  des engra is; e lle  permet à ceux qu i l'e ^ a lc ite n t de se fa m ilia r is e r  
avec le u r technologie e t le u r m anipu la tion ; e lle  con tribue  à développer l ’ in fra 
s tru c tu re  ckj pays où e lle  e s t in p la n té e ; e t su rto u t e lle  permet de m ettre à la  
d is p o s itio n  de l ’ a g ric u ltu re  en temps voulu e t à des p r ix  ra isonnables,
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corrpte tenu ati marché in te rn a tio n a l des e n g ra is , le s  form ules préconisées 
par la  recherche agronomique convenant le  mieux aux d iffé re n ts  so ls  e t aux 
d iffé re n te s  c u ltu re s .

Ccpcrtdant, ±1 ne fa u t pas considérer ce tte  p e tite  in d u s trie  comme une 
opéra tion  fin a n c iè re , la is s a n t une marge co n fo rtab le  cie bénéfices.

I l  n*y a pas de fa b ric a tio n  à proprement p a r le r , avec ré a c tio n  e t 
transfo rm ation  chim ique, mais simplement mélange e t conditionnement de p ro d u its  

s e m i-fin is  e t im portés,

La va le u r a joutée e s t donc fa ib le ; i l  fa u t chercher la  p rin c ip a le  
économie dans une bonne o rg an isa tion  des im porta tions en vrac e t pa r lo ts  
s u b s ta n tie ls . Le mélange, lui-m êm e, apporte une ce rta ine  économie, car le s  
commerçants d ’ engra is ont une tendance marquée à vendre une form ule à un p r ix  
beaucoup p lu s  élevé que la  somme des p r ix  de ses composants; 1 •augmentation 
de p r ix  é tan t sans commune mesure avec le  tra v a il ou 1 •amortissement des 
in s ta lla tio n s , mais p lù tê t en ra ison  d 'un  s o it d isa n t "know-hew" to u t à f a i t  
illo g iq u e , l ’ opération ne fa is a n t appel à aucune technique de p o in te  p a r tic u liè 
rement soph istiquée .

Les prem ières co n d itio n s  d ’ im p la n ta tio n  d ’ une usine de mélange sont 
pa r conséquent de pouvo ir im porte r le s  engra is en v ra c , de le s  tra n sp o rte r en 
vrac à l'u s in e  sans pe rte  e t de d isposer d 'un stockage s u ffis a n t pour im porte r 
des q u an tités  ra iso n n a b le r.

D'une façon généra le, i l  ne fa u t pas considérer l 'in s ta lla t io n  d'une usine 
d 'o ng ra is  dans un but lu c r a t if ,  à l'.excep tion  p e u t-ê tre  des pays coime le  Sénégal 
e t le  Togo qu i possèdent des gisements de phosphates cotés su r le  marché in te rn a 
tio n a l e t qu i peuvent b é n é fic ie r de la  "va leu r a jou tée" par la  transfo rm ation  do 
le u rs  m atières prem ières, p a rticu liè re m e n t c e lle s  dont le  t i t r e  e s t tro p  fa ib le  
pour ê tre  commercialisées d irectem ent; pour la  p lu p a rt des pays d 'A friq u e  qui 
do iven t im porte r le s  m atières prem ières, l ’ in s ta lla tio n  d'une usine d 'e n g ra is  d o it 
ê tre  considérée comme une opération nécessaire au développement de le u r a g ric u ltu re  
qu i le s  amènera à 1 'au tosu ffisance  a lim e n ta ire , c ’ e s t à d ire  pratiquem ent une 
opéra tion  de s u rv ie .
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Usine de mélange e t de conditionnem ent des engra is

Personnel d*eix p lo ita tio n

A dm in is tra tion F CFA

D ire c te u r 1 120.000 1.440,000

Couptable 1 50,000 600.000

Aide-coup ta b le 1 35.000 420.000

Acheteur vendeur 2 36.000 664.000

Chauffeur 1 25.000 300.000

Gardien 4 15.000 720.000

Secouriste 1 25.000 300.000

Enployé aux é c ritu re s 2 25.000 600.000

F a b rica tio n

Ingén ieur 1 00.000 960.000

Opérateur fa b ric a tio n 1 40.000 400.000

Aide opérateur 2 35.000 040.000

Opérateur encochage 1 40.000 400,000

Aide opérateur 2 35.000 040.000

Manoeuvre 4 18.000 864,000

Chauffeur d ’ engin 2 35,000 040,000

E n tre tie n

Ingén ieur 1 75.000 900,000

Mécanicien 1 40.000 400.000

Aide mécanicien 2 35.000 840.000

E le c tric ie n 1 40.000 400.000

Aide é le c tr ic ie n 1 35,000 420.000

Magasinier 1 25,000 300.000

i. gboro tê ire
Chim iste 1 60.000 720,000

Aide chim iste 1 35,000 420,000

T o ta l personnel a d m in is tra tio n 13 5,244.000

Tota l personnel fa b ric a tio n 13 5.304,000

T ota l personnel e n tre tie n 7 3,420.000

T ota l personnel la b o ra to ire 2 1.140.000
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T o ta l Général usine 35 15.108.000

Charges s o c iiile s  ?Qc/o
T o ta l personnel charges soc ia les inc lu se s  19.640.400

Pour une marche en un poste une équipe 
Pour une marche en deux postes deux équipes 
Pour une marche en tr o is  postes quatre équipes

15.640.400 
26.925.GOO 
34.210,000

Marche en un poste donne production  environ 20,000 tonnes pa r an
deux postes donne p roduction  environ 42,000 tonnes p a r an 
tr o is  postes donne production environ 66.000 tones par an.
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Usine de fo rm u la tio n  e t de conditionnem ent des engrais 

E x p lo ita tio n

L'hypothèse e s t une usine de mélange de 10 T/heure e xp lo ité e  e .,
2 postes e t p rodu isant environ 40«000 tonnes de N «P .K , en sacs par an.

»
Les f r a is  d 'e x p lo ita tio n  seront ca lcu lé s  hors m atières prem ières,

%
On admettra corme fonds de roulem ent 2 mois de m atières prem ières supposées t
d'une va leu r moyenne de 220 US Ç la  tonne rendue stockage vrac u s in e .

Dans ces co n d itio n s , on aura le s  im m ob ilisa tions su ivantes;

Investissem ents fix e s  : Génie c iv i l 195,305,000 CFA

Equipements 172.249,000
T erra in 2 .000,000
Aménagements d ive rs 27.030.000
F ra is  de Ie r  établissem ent 2.640.000

Fonds de roulem ent 496.700.000

Iim o b ilis a tio n s  to ta le s 090.724.000

F ra is  d 'e x p lo ita tio n
Consommables, fu e l,  h u ile , g ra isse ; d ive rs 6.400.000
E le c tr ic ité 2.750.000
Sacherie (130 F CFA le  sac) 107.120,000

T o ta l f r q is  va ria b le s  hors m atières prem ières 116.270.000

F ra is  personnel 26.925,600 t
E n tre tie n  ; 2°̂  Génie c iv i l  3,906,100 ] 

Equipements 10,334,940 ’
14,241,040

Assurances 0,SJ& de l'in ve s tis se m e n t 4,493,620

T o ta l f r a is  fix e s 47.006,540
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Amortissements : 4^ Génie c iv i l  ' 
1CP/i Equipements’

F CFA 

25.037.100

T o ta l f r q is  d 'e x p lo ita tio n  à l'e x e p tio n  des m atières prem ières :

180.313.640 F CFA

s o it par tonne tra ité e  : 4.700 F CFA 

dont 2,673 F CFA de sacherie .

Les fra ié  de m anipu la tion , e n tre tie n  e t amortissement des in s ta lla tio n s  

s 'é lè ve n t à : 2.030 F CFA la  tonne.



P ersonna lités rencontrées au cours de la  m ission

Cameroun
Monsieur MAHT Maxial. D ire c te u r Général de l'A g r ic u ltu re
Monsieur GARA Ahdelm ajid FAO Représentant au Cameroun
Monsieur NGA3SA BATCNGA Louis Fondé de Pouvoir SNI (S ocié té 'N a tiona le

d 'investissem ents au Cameroun)

Monsieur PENDA EKOKA C h ris tia n  D ire c te u r A d jo in t des Etudes e t de la
Promotion S .N .I.

Monsieur LOBE NCOUMBE Chef de la  D iv is io n  des In d u s trie s  e t Manufactures SNI
Monsieur ECKEBIL Jacques Paul D ire c te u r de l ’ In s t itu t  delà Rcherche Agronomique
Monsieur DANGLA G ille s  D ire c te u r de la  SEPCAE. Société d 'E rg ra is  e t de P ro d u its

Chimiques de l'A fr iq u e  E quatoria le

Monsieur GDANGE Jean Louis D ire c te u r A d jo in t SEPCAE
Monsieur Ole D ire c t'1 j r  A d jo in t des Etudes e t P ro je ts  au M in is tè re

de l'A g r ic u ltu re
Monsieur MOTCME John^FONAOER^Fond N ationa l de Développement R ural 
Monsieur SENFLEBEN Ronald D ire c te u r d ’A g rich im ie .

Gabon
Monsieur OBIANG Moïse D ire c te u r Général A d jo in t de l'A g r ic u ltu re , Elevage

e t Développement ru ra l
Monsieur TOURE Service dos S ta tis tiq u e s  A g rico le s  de la  D ire c tio n  de

l 'A g ric u ltu re  e t du Développement ru ra l.
Monsieur BEKALE George3 D ire c te u r Général de SONADECI (Société N ationale de

Développement des C u ltu res In d u s tr ie lle s )
Monsieur MQ\JTAGUT Gérard D ire c te u r Tchnique SONADECI 
Monsieur PROUVIEZ G D ire c te u r A d m in is tra tif AGRCGABON 
Monsieur BUFFET Expert FAO

Congo
M” ts ie u r AMBOULOU M in ttè rc  do l'A g r ic u ltu re , D ire c te u r des Eludes e t de la

P la n ific a tio n
Monsieur TCHICAYA Ferdinand M in is tè re  de 1 'A g ric u ltu re  Chef du Service

Agronomique
Monsieur N'ZALA-BACKA P lacide A dm in istra teur en chef des SAF D ire c te u r de

Cab«n:t au M in is tè re  de l'Econom ie Rurale
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Congo (s u ite )

Monsieur ZAH3UD E .B ,,D ire c te u r Corm ercial 0 ,C ,V . (O ffice  N ationa l des
C ultu res V iv riè re s )

Monsieur NAMBA,Chef U nité de Production E ta tique  0 ,C ,V . (O ffic e  N ational
des C ultu res V iv riè re s )

Monsieur B0JADZIEV9CE,Représentant FAD à B ra zza v ille  
Monsieur G0M3E f A d jo in t au Représentant FAO
Monsieur COURSIER C harles,D irecteu r Régional pour l ’ A friq u e , Programme

Engrais FAO/lFS
Monsieur TATHY F ranço is, P résident D ire c te u r Général de SAPROCHIM (Société

A fric a in e  de P ro d u its  Chimiques)

C entraflrique

Monsieur GBIANZA, M in is tè re  de l'A g r ic u ltu re , S ecré ta ire  Général
Monsieur POSSITI Anatole B, M in is tè re  de l'A g r ic u ltu re  D ire c te u r des Etudes

e t de la  C oordination
Monsieur HERSSENS M iche l, C o n se ille r P rin c ip a l ADECAF (Agence de Développement

de la  zone ca fé iè re )
Monsieur FRASNAY Claude, D ire c te u r de la  P roduction A grico le  de la  SOCADA

Société C e n tra frica in e  de Développement ru ra l

Monsieur SAUBOA Bruno» Gestion des P ro je ts  de Développement ru ra l SOCADA
Monsieur TAKIS P erdikas, D ire c te u r Bangui Chimie
Madame KPADO, SC APCE Société C e n tra frica in e  de P rodu its  chimiques e t

d 'E ngra is
Monsieur NGGNDJO , Sous D ire c te u r de l'ISDR In s titu tS u p é rie u r de Développement

Rural
Monsieur NAM-NGANA Jean D ire c te u r du CNRA, Centre N ationa l de Recherches

Agronomique,



U D E A C

Monsieur EFON, S ecré ta ire  Général UDEAC
Monsieur M, OUGOULA D irec teu r de la  deuxième d iv is io n
Monsieur LOYI-LENDIRA D ire c te u r du département de l ’ Harmonisation In d u s tr ie lle
Monsieur N3UEMA NZE D ire c te u r clu Département de l'Economie Rurale
Monsieur POULOUGOU Docteur v é té rin a ire  JChef du service  Production Animale t
Monsieur MOŸON Docteur v é té rin a ire ,E x p e rt au département de l'Econom ie ru ra le
MoBSieur TAKAM Docteur v é té rin a ire , Expert P rin c ip a l au département c!e l'Econom ie .

Rurale
Monsieur 60USSAF0U Docteur v é té rin a ire  , Expert P rin c ip a l au Département de l'E c o 

nomie Rurale
Monsieur IOOS Ingén ieur Agronome Bxpert au département de 1 'Economie Tîurald
Monsieur rClATSIEBE Expert Economiste au département de l'h a rm o n isa tio n

iid u s tr ie lle
Monsieur MAHAMAT Expert Economiste au département de l ’ harm onisation

in d u s tr ie lle
Monsieur f'GUEMA-EDOU Expert Economiste au département de l'h a rm o n isa tio n

in d u s tr ie lle
Monsieur D. de CARVALHO Expert des N ations Unies,Coordonateur a . i .  du p ro je t
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