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INTRODUCTION 
;:; 
-y.+: 

Dans la situation de crise économique actuelle, marquée par la baisse des revenus des paysans 
et lafin des subventions de l’état camerounais, le monde rural doit se réorganiser. II doit mettre en 

:F, œuvre des stratégies nouvelles pour pallier les multiples déficits et assurer la perenité de la 
j:?; production agricole, gage de sa survie. Celle-ci passe nécessairement par la mise sur pied 
j:j:?. d’organisations paysannes efficaces, susceptibles d’assurer l’approvisionnement en intrants, le 
zii: suivi des opérations agricoles, la collecte et lacommercialisation des produits... De ce point devue, 
:i$j “I’organisation COOpérafiV8 devrait êfr8 encouragé8 à titi-8 de moyen SUSC8pfib/8 d’assurer 18 
.‘I. .:: 

:G 
redressement de l’économie rurale et l’évaluation du niveau économique et sociaidespopulations 

,.:.. rura/es”(DEROCHE, 1964). Dans ce sillage, les paysans de la province de l’ouest du Cameroun, 
i-ii:!:- :.. regroupés depuis plus de 30 ans au sein de l’Union Centrale des Coopératives agricoles de l’Ouest 
&;; (UCCAO), semblent bien armés pour affronter l’avenir. Toutefois, en marge de l’Union, la région 
“F compte une multitude de petites associations locales n’ayant presque pas de liens avec les 
:!:‘ij coopératives régionales et agissant soit en amont soit à l’aval de la production agricole. Un tel “face 
j:oj à face“ soulève d’emblée quelques interrogations. L’UCCAO est-elle une véritable coopérative 
..:.i agricole ? Les petites associations locales peuvent-elles jouer un rôle économique efficace ?Quels 
::i$ sont les obstacles auxquels elles font face ? Comment peuvent-elles les contourner ? Comment 
,. :I 
..‘. envisager l’intégration de ces associations au sein de I’UCCAO, pour des actions plus efficaces ? 
‘? L’essentiel des informations est issu d’interviews auprès d’exploitants agricoles, de chefs de 
$2 quartiers, de chefs de postes agricoles, de responsables des associations de quartiers ou des 
.:;.i:.. coopératives . . . . de la zone d’étude. II nous a été possible de prendre part aux “‘rknions” des 
Y.;..: groupes de producteurs et de saisir ainsi les domaines prioritaires de leur intervention. Ces 
zi différents contacts ont été déterminants dans l’analyse et la compréhension de la capacité d’auto- 
::.:: organisation des populations rurales de l’Ouest Cameroun. 

l GBographe, charg4 de cours à l’Université de Yaoundé. BP 755 Yaoundb, Cameroun. 
(1) Union Centrale des Coopbratives Agricoles de l’Ouest Cameroun. 

41 



Les Cahiers de Ba RechacRe Développement no 31 - I/l992 

L’originaBRé de i”agricukuae de B’Ouest Cameroun réside, avant tout, dans E’extrême diversit4 de ses 

~~~~~~~~~~~~~~ productions. Cette diversit6 est le r&ultat de Iæ camplexit6 des systèmes de produdion qui 

::X::i:- .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..:.:.:.:. .p .,.:.:.:. ~ :.:.:.:.:.:. ~ :.:.:.:. 
~~~~~~.ct!~,~~~~ 

combinent des p6h3s de décision plus ou moins diff&enciQe et relativement indépendants, & 
. . . . . . . . .._..._ . . . . . . :~:.:.:.:.~::::oQ~~~~~~~~:~~~~ !‘iwt&ieur des unit&5 d’exploitations familiales de taille modeste. En effet les exploitations agricoles, 
“‘...‘.>:<:<:.:.> .:.:...,., ,_ ., x:::::.:.:.: .:.:: .,.....,.,.,...., :.:.,.: .::::.:.:.:::::>.::::::::::::::.i::: gén&alement infiirieures 92 hectares (en 89/90 lasuperficie moyenne par exploitation était de 1,93 

ha pI associent les cultures de rente gérées par Phomme et Ees cultures vivrières g&ées par les 
fommas. 

.ii,..<.,.,.,.i ~~~~~~~~~~~,,s~ Les unités d’expboitatisn qui, !e .pSus souvent, correspondent aux unit& de propriété familiale, km% 
::::::.:::: . . . . . . . . :;.:;::.>..:.:: .:.:.: :.:::. . . . . . . . . . . ~ :,:,:.:.,:+. <. ._. :: . . . . . . . . . . . . . ‘::.:.:.:.:.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se succéder ou aberner pSamsbsurs types de champs soumis 2 des modes de gestion plus ou moins 
::“:::.:.:.:.:.::.:.~,~~~~p~!~~~~~~~~.~~:~~:~~~~ :y::::::::::::::;:: :.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . différents, mais intQgr&à au sein d’une même r4aBit6 : la concession. Mises 2 patt les plantations 

d’eucaby@Eus, les champs maaakhers etqueiques parceRes de haricot ou de mai& les associations 
cuIWrales sont pa~%oket &a r6gBe. 
@re la sorte, si les diffkents acteurs agricoles se distinguent par leur r6le dans la production, au 

..... ii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~~:~~~~~~~~~~~~ niveau spatial, il y a une sorte d’“osmose: une tek imbrication des cultures, qui obligent à 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._: considérer ta concession comme WI tout, plutbt que de vou~sir y privilégier WI pBle de production _. ..:. ,.....: . . . . ?<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..:. . . . . . . . . 

par rapport â k~aatre. LEme si, en principe, la femme ne s’occupe que des cuftures vivrières, dans 
!a réa&& elle prend une part importante dans les cultures d’exportation et surtout, c’est & elle 
qu’incombe l’essentiel des travaux, notamment le sarclage, la récolte et l’épandage des engrais. 

Dans Ee doublesoucide se procurerdes revenus monétaires etd’assurer l’alimentation de lafamille, 
.,. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ chaque concession produit, CE. BS fois, les cultures de rente et les cultures vivri&es. Les mkws 

: :.:.:.............:,:.:<:<: . . . . . . . . . . . ..<...<... <, .,<, ,,:: :,,,,, ,,, :~:~~~~~;~~m,~n~~~~~~~~~~::, ~~:ij:::::::.::::>:.:.:.:.,.:.: . . . . . >: . ...\ objectifs F~E retrouver patiout Fes memes types de cultures, si bien qu’il est difficile à. l’échelle 
régiona&e d’accorder ia prépondc%ance aux cultures vivrihres ou aux cultures de rente. C’est donc 
3 juste titre que l’Ouest Cameroun est à la fois la principale zone de production du café arabica et 
le ‘Qrenier du pays: 

En 1989/96, sur une superficie totale cultivbe de 333 293 hectares, les cultures d’exportation 
occupent 169 190 hectares. Cependant, si le café arabica et le café robusta se retrouvent 
respectivement dans 44,23 % et 46,60 % des exploitations agricoles, Ee ma*& principale culture 
vivrke, se retrouve dans 94,35 % des exploitations et l’arachide dans 54,47 % (MINAGRI, 1991). 

Au regard de ces chiffres, on @Ment$ d’accorder la prépondérance aux cultures vivrières. Mais tel 
ne semble pas être le cas pour B’UGCAO. 

‘Ouest : me province agricole 

Entre le 59 et le 6è degrés de Eatitude Nord? sur une superficie de 
13 700 km*, la province administrative de b”ouest du Cameroun 
rassemble environ 1 339 791 habitants en 1987. Sa population, 
composée de deux grands groupes ethniques (ban&?& et 
bamoun), se répartit sur 6 départements : Bamboutos, Haut- 
Mkam, Menoua, MiR, Ndé et Noun. 

Les cultures vivriéres, entièrement assurées par les femmes, 
gagnena de pius en plus du terrain. Une importance particuli&e 
est accordée aux cultures maraichéres qui procurent aux 
paysans des revenus substantiels. 

La mise en valeur des bas-fonds, dans le cadre du Projet de 
Développement Rural de la Province de I’ûuest (PDRPO), 

L’économie de la province est fondée sur une qricukwre t&s 
diversifiée avec une gamme étendue de spéculations : des 
cultures d’exportation (caf& arabica, café re>bk&4, cacao, tabac 
et palmistes), des cultures vivri&es (mars, arachide, macabo- 
tara, igname, banane, patate douce, manioc, haricot, pomme de 
terre...) et des cultures maraichéres (tomate, choux, laitue, 
carotte, oignon, légumes...]. 

Les cultures d’exportation sont surtout Oe fait de petites 
exploi?alfons paysannes Frès concentrées, eu égard à la forte 
pression démographique (168 hab./km* en pays bamiléké), ce 
qui implique la pratique quasi-généralisée des cultures 
intercalaires ou associées. 

assure un grand “boom” pour ces C&ures. Sur des sols 
impropres aux cultures, se développent de vastes plantations 
d’eucalyptus. 

e’activité pastorale, largement traditionnelle, concerne surtout 
les exploitations familiales. Qn y éléve bovins, ovins, caprins, 
porcins et volaille. 

Au total, le secteur agricole occupe 74 % des actifs de plus de 6 
ans. Au sein de ceete population, les femmes sont majoritaires 
(62 % au recensement de 1987). 
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En considérant les principaux domaines d’intervention de I’UCCAO, on constate qu’elle est restee 
prisonniere des choix économiques mis en place à sa création. Au fil des ans, elle s’est confirmée 
comme l’Union des Coopératives de Café. Sa gestion, son systeme de fonctionnement et ses 
structures sont organisés autour du caf& Les engrais subventionnés (20-l O-l 0,12-6-20 et urée)et 
les produits phytosanitaires (Dacobre 500, Danitol 750, Dursban, Kocide...) sont destinés à la 
culture du café. Une telle spécialisation cooperative, dans le contexte particulier de I’Quest 
Cameroun était vouée à l’échec. Avec la diminution brutale des revenus tirés des cultures 
d’exportation, suite à la chute des prix d’achat aux planteurs (2), les paysans ont de plus en plus 
tendance à privilégier les cultures vivrières et maraîcheres, quelquefois au détriment du café. Un 
peu partout, des caféiers improductifs sont maintenus sur les parcelles pour servir d’alibi aux 
livraisons d’engrais. De telles situations s’observent frequemment sur des terres de mise en valeur 
relativement récente et dans les zones maraîchères (Baloum, Bansoa, Bamendou, Bafou et 
Foumbot). Sur CQS exploitations appartenant le plus souvent aux jeunes planteurs, l’aspect 
verdoyant des cultures annuelles intercallées entre les caféiers, contraste avec le flétrissement de 
ces derniers. Il ne s’agit pourtant pas d’une transition vers le renouvellement de la plantation, 
puisque la régénération caféiere n’est que timidement pratiquée. Ces pieds de caféiers à partir 
desquels on détermine la taille de la cafeiere, sont recenses dans les livrets de planteurs et 
permettent d’acceder aux engrais subventionnes. Ces engrais destines aux caféiers sont en partie 
épandus sur les cultures vivrieres et en priorité sur les cultures maraîchères. Des quantites 
importantes de fertilisants minéraux sont détournées des coopératives et vendues au “marché noir” 
à des prix excessifs (3 000 a 4 500 FCFA le sac de 50 kg au lieu de 2 500). C’est le seul recours 
des femmes presque exclues du système coopératif. Parallélement la pratique du “Coxagé: c’est- 
à-dire la vente de tout ou partie de sa production a un planteur ou à tout individu non autorise par 
la coopérative, est très répandue chez les petits planteurs qui désirent accéder rapidement aux 
revenus monétaires et chez certains “grands planfeurs”qui aspirent à des postes importants de 
représentation au sein des coopératives. 

L’UCCAQ est née en 1958, comme le prolongement de la 
coopérative indigène de café arabica créée en 1932, par 
E’administrateur colonial M. LAGARDE et qui, en 1938 va devenir 
Ea Coopérative agricole des planteurs bamiiék8 de caféier 
d’Arabie (CAPBCA). A l’origine, I’UCCAO signifie “Union des 
coopératives de café Rrabica de l’Ouesta. La dénommination 
actuelle de “Union centrale des coopératives agricoles da IDuest 
CamerouY, dam de 1976. 

les délégués, siégeant en assemblées générales, lesquelles 
élisent les administrateurs pour l’organe suprhe de l’Union (le 
conseil d’administration). En 1990, les six coopératives comptent 
Il6 159 adhérents pour2 664 représentants, 455 déiégués et 66 
administrateurs. L’Union compte 60 déléguh et 16 admi- 
nistrateurs. 

Jusqu’en 3991, les conditions d’éligibilité aux différents niveaux 
de représentation sont strictement liées à la production de café 

Comme la Province de l’ouest sur laquelle s’étendent ses 
activités, I’UCCAO comprend six coopératives, une par 
département : la CAPLABAM (Coopérative agricole des 
planteurs du Bamboutos), la CAPlAHN (du Haut-Nkam), la 
CAPLAMI (de la Mifi), la CAPLANDE (du NdB) et la 

CAPLANOUN (du Noun). 

(au moins une tonne pour être délégué ou administrateur, et plus 
de deux tonnes pour obtenir une présidence). De même, l’acak 
auxengrais chimiques estsoumis auxmémescritères (le nombre 
de pieds de café port& sur le livret du planteur-adhérent). 

Les coopératives s’occupent principalement de la collecte et de 
la commercialisation du café et secondairement de 

Les coopératives départementales se répartissent en 53 l’approvisionnement de leurs adhérents en fertilisants, matériel 
sections coopératives comprenant 287 centres coopératifs. Le 
nombre de sections et de centres depend du nombre de 

agricole (dépulpeurs, pulvérisateurs, sécateurs, pelles...) et 

planteurs, et partant, de l’importance de la production de café. 
produits de premiére nécessité (savon, tôles, ciment...). Elle 
s’occupe aussi de ta régénération caféiére, par la fourniture de 

C’est ainsi que la CAPLANDE compte 7 sections et 29 centres 
coopératifs, contre 10 et 57 pour la CAPMME. 

A la base, les adhérents sont regroupés par centres coopératifs. 
Ils élisent leurs représentants au sein des l’échelon supérieur par 

jeunes plants, ainsi que de la construction et de rentretien des 
pistes de collecte. Depuis 1978, l’Union gère le Projet de Déve- 
loppement Rural de la Province de l’Ouest (PDRPO), 
conjointement financé par la Banque Mondiale (39 %), le FIDA 
(26 %), le gouvernement camerounais (26 %) et I’UCCAQ (9%). 

(2) Au cours des 5 dernihes campagnes agricoles, les prix d’achat au planteur des cultures d’exportation ont subi une baisse continuelle. Entre 1984/85 et 1989 
90, le prix du kilogramme de caf6 arabica est pass6 de 450 a 250 F CFA, celui du caf8 robusta de 430 à 175 et celui du cacao de 410 CI 250. En revanche, les 
prix des cultures annuelles ont augmentb et la vente de ces produits proarre des revenus Btalés sur toute l’année. 
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La spécEa8isatbw autour dec café n’a .pas permis a I’UCCAQ de coordonner I’ensembUe du 
mouvement coopératif régionai. Les grands producteurs de café robusta sont regroupes au sein de 
la CQOQAûRQ qui n’entaetient avec I’UCXAQ que des “‘relations d’affaikes: notamment la 
cormmeaciakdiow d’une partie de sa collecte. Avec le COQPWCMNOUN (Coopérative des 
producteurs vivriers du Noua), les ventes d’engrais chimiques et de semences de haricots verts 
effectuées CQS deaw~~res awn&es, Pont étb “dans k cadre d’une .sirnpEe ef bonne c~#absrafbn” 
(décEarations d’un haut responsable de I’UCXAO). La COOPAGAL (Coopérative de production et 
de vente des vivres des picmien de ûafim), agréée en 1975, n’a fonctionné que quelques annees, 
faute d’un encadrement effécace. Face A cette situation, deux tendances se devefoppent chez les 
non-producteurs de caf& D”uo c6té, fes associations EocaKes à finalité sociale et culturelle se 
donnent des objectifs économiques, de I’autre, des producteurs plus nombreux et spécialisés, 
s”oagawisent SUI le modèle coopératif. 

II - DES ASSOCIATEONS TRADBT16NNELLES DE QUARTIER AUX GROUPEMENTS ET AS§OCIATICW3 
LOCALEâ 

L”Quest Cameroun jouit dune Ionguetradition de vie communautaire et de fonctionnement coffectif 
de fa société. Partout existent des associationstraditionneffes de quartier regroupant, tout au pfus, 
une cinquantaine de membres qui fixent eux-mêmes Iles régles de fonctionnement et souvent Ees 
objecbh du groupe. &B s’agit ainsi de “groupemenfs ascendants” dont la finalité essentielle est 
l’entraide. 

Le quartier, esa B’unité de base de I”organisation admfnistrative 
traditionnelle de Duest Cameroun. Chaque chefferie en compte 
une ou plusieurs dizaines de tailfes variabfes (entre 3014 et 1000 
individus), placés sous I”autorité d’un chef de quamer auxilliaire 
du chef supéréeur. Au niveau du quartier, fes popufations se 
considèrent comme appartenant& fa même famiffe, bfen que les 
iiens de descendance commune ne soit pas évidents. 

C’est ici que I’on voit ofafrement se manifester E’esprit associatif 
des populations. B’individu ne se concoit qu”en tant que membre 
c9”unecoaklnaecnautéetnesedéfilaib:qlp”ewlahPctrondeses rapports 
avec les membres de calle-ci. On appartient Foujcurs a un 
groupe, à une ou plusieurs associafions du quartier dont on est 
originaire. Les plus connues et les plus courammentrencontrees 
sont les “clans d’âges” eF fes groupes de travaif. Les premiers 
rassemblent tous les individus des deux sexes appartenant Ca la 
même tranche dâge et se définissant par rapport à lews afnés 
ou à leurs cadets des olans immediatement supérieur ou 
inférieur. Les groupes de travaif sont composés d’individus de 
mêmesexe. Detaillepfusréduite(unetrentainedemembrestout 

au plus), ils se limitent quelquefois ci khelle de sousquartiers 
ou de fieux-dits. 

f-a constitution de ces groupes obéit à une tradition séculaire 
perpétrée de géneratfon en génération, renouvefiée sous 
B’initiative des notables et des chefs de quartier. Ses membres, 
unis par le sentiment diun destin commun, participent a des 
degrésdivers&f”exécutiondetravauxd’ht&êtcommuncomme 
fa construction des cases et des clôtures, les défrichements, fes 
labours et les recolles sur les parcelles du chef de village. Au 
seindugroupe régipardesrègPessocialesrespectéespartous, 
les décisions d’envergure sont soumises a kpprobation des 
notables. 
Traditionnellement, ces associations se réunissent tous Ees huit 
ou tous les seizejours (la semaine traditionnelle bamiléké ayant 
huit jours), au domicife d’un membre fondateur ayant une 
importante responsabilité au niveau du quartier ou au sein de 
f’association. Ses groupes interviennent aussi pour aider leurs 
membres I faire face a certaines difficultés (funérailles des 
parents par exemple). 

Avec l’avènement de f’économie monétaire, ces associations traditionnelles a finalité socio- 
cufturefle QI% progressivement modernisé leur mode de gestion et de fonctionnement. Chaque 
association est dirigée par un bureau comprenant un président, un secrétaire, un trésorier, un 
commissaire aux comptes et un censeur ; le nombre de responsables variant avec l’effectif du 
groupe et ses domaines d’intervention. Au sein de ces groupes, fonctionnent de véritables “&JS 
d’@argne”basés sur Ea pratique de la fonfine et de la ‘“banque’: 

Le systeme de tontine (commun atoutes ces associations) consiste à réunir des fonds à partk des 
cotisations des membres et à les attribuer a un bénéficiaire préalablement choisi par tirage au sort 
effectué en début d’exercice. La durée du cycle de tontine varie suivant le nombre d’adhérents, fe 
mode de redistribution des fonds (un ou plusieurs bénéficiaires à la fois) et fa périodicité des 
réunions. Le montant individuel de participation est invariable pendant toute la durée d’un cycle. II 
varie géneralement de 100 à 5Og F CFA. Les paysans peuvent ainsi r&.rnir 5 000, 10 000 voire 
58 OOQ F WA, a chaque assise. Par le système de cotisations obligatoires, les fonds sont 
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renouvellés à chaque séance et de la même manière, chaque bénéficiaire reverse aux autres 
membres la totalité des sommes reçues. 

La “banque“ est une forme d’épargne pratiquée en marge de la tontine au sein de certaines 
associations paysannes. C’est un système d’épargne volontaire, qui collecte les fonds des 
membres du groupe et leur accorde Ca la demande, des prêts à des taux d’intérêts relativement 
faibles (entre 3 et 10 %). Il s’agit de prêts â court terme (environ 2 mois), en quelque sorte une 
“soupape de s&urifB pour faire face à quelques difticuk ponctuelles. A la fin de l’exercice, les 
intérêts produits sont répatiis aux d6positaires au proratades mises. Au cours d’un cycle de tontine, 
une association paysanne d’une cinquantaine de membres peut mobiliser et gérer dans sa 
“banque” entre 150 000 et 200 000 F CFA. Cette forme d’épargne généralisée dans les tontines 
urbaines, est limitée en milieu rural par la faible circulation de l’argent et l’irrégularité des rentrbes 
monétaires. 

De nos jours, devant la croissance des difficultés &conomiques, certaines associations ont Elargi 
leur champ d’intervention et se sont constituées en de véritables groupements d’achat d’intrants. 
Des exemples observés dans ia ehefferie Bafou, en pays bamiléké, permettent de mieux cerner le 
fonctionnement de ce type d’organisation paysanne. 

1. Les groupements féminins d’achat d’engrais ta Bafou 

Ici, b’intensification de k’agriculture est paussée & l’extrême. Les niveaux de fertilisation sont 
remarquablement élevés, si bien que l’approvisionnement en engrais minéraux constitue la 
principale contrainte pour les systèmes de production vivriersbéminins. Les conditions d’accès aux 
intrants étant difficiles et les circuits d’approvisionnement plus ou moins complexes, les femmes 
se sont organisées dans le cadre de leurs associations de quartier. Dans les quartiers Zem, Mintsi, 
Balefoc et Fokamezo, les responsables des associations recensent les besoins de leurs membres. 
Puis, selon le systeme de cotisation, elles collectent les montants correspondant aux besoins de 
chaque membre (2 700 FCFA le sac de 50 kg, transport compris). Aidées par le chef de poste 
agricole, elles achètent l’engrais à Bafoussam, l’acheminent à Bafou et le redistribuent aux 
membres. Parce système, 47tonnesd’engrais (soit 942sacs) ont éte livrées auxfemmes (réparties 
dans 6 quartiers de Bafou), au cours de la deuxième campagne agricole 1990/91. 

Cet exemple montre bien, Ie remarquable degré d’organisation Qt de discipline des associations 
féminines. Cependant, se posent de réels problèmes de formation des responsables. Dresser les 
listes, contrôler une comptabilité, négocier Ie coût du transport, calculer un prix de revient, passer 
une commande..., constituent autant de procédés inégalement maitrisés par les responsables 
féminines. Ces associations ne disposent pas de focaux de stockage, ce qui donnerait plus de 
souplesse à la distribution, en permettant de décaler Ea période d’achat de celle d’utilisation. On 
s’achemine vers la ‘banque d’engrais de quaHier’: prélude à Eacréation de véritables ‘Qroupernenfs 
d’approvisionnement en infrants”, fédérant plusieurs quartiers et présentant un pouvoir de 
négociation appréciableface aux fournisseurs. Aussi l’importance des sommes collectées, faute de 
coffre-fort, oblige les responsables à aller acheter l’engrais immédiatement après la collecte de 
l’argent. L’indifférence affichée par certains cadres des coopératives, qui ne prennent pas en 
considération les demandes des femmes lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’un chef de 
poste agricole, traduit bien Pe statut de “cadets-sociaux” des paysannes africaines. 

2. Les associations locales de commercialisation 

Si l’approvisionnement en engrais reste la préoccupation essentielle des associations féminines et 
des producteurs maraîchers, pour les autres, le principal problème est celui de l’écoulement de la 

.::: :.,.,...’ .‘. ::., ,, . . ..j.. .:.::. . . . . . 

.::::I:;:;::;: :a me&r. & && production. En effet les petits producteurs, faute de moyens de transport, ne peuvent facilement 

&ï$i;$& inipiMarit& acheminer leurs produits sur les marchés urbains. Le plus souvent, quelques parcelles maraîchhres 
,.,.......,.,.,. . . . .: ,y:..>, ..:. : . . sont partiellement récoltées. En outre les circuits de commercialisation des denrées, totalement 

inorganisés, exposent les producteurs à la merci des intermédiaires ou “Bayam-Selam” (3). Pour 
contourner cette difficulté, des paysans spécialisés dans une production donnée, s’organisent en 
associations locales de commercialisation. Ces associations, par opposition à celles agissant à 
l’amont de la production, opèrent sur des aires géographiques plus étendues et rassemblent un 
nombre plus important de producteurs. II ne s’agit plus d’un simple élargissement des objectifs dans 

(3) Cette expression tient de la combinaison des verbes anglais “to bye” (acheter) et b seil’ (vendre) et d&$$e les acheteurs-revendeurs qui sillonnent les 
campagnes pour acheter des vivres et les revendre plus chers sur les marchbs urbains. 

45 



le cadre d”associations déja existantes, mais de I’émergence de véritables groupements paysans 
constitués sur Ea base d’objectifs économiques. Par ieur mode de fonctionnement ils s’apparentent 
aux tmp&-atïve.5 c&%r&. A I’image des filiales déparfementales de I’UCCA8, leur structure de 
fonctionnement est ccPif-@e par un conseil d’administration, une assemblée gén&aKe et un directeur. 
CepessdanF, en dépit de leur finaCiFé moderne, elles ont récupéré /es formules traditionnelles dans 
leur mode de gestion, avec la pratique de la tantine. Celle-ci msbike d’impwtantes sommes 
d’argent pawaat a%leindre dans cerkains cas, plusieurs dizaines de milk~~s de francs CFA. De la 
sotie, elles se situent ài WI niveau interm6diaire entre ces deux formes d’organisations paysannes. 

a] L ‘associath des pEamttwrs d’eucalyptus de I’arrondîssement de Bangou 

e’arrowdissement de Banpu, gr&ze Sr ses sols granitiques peu propices à la culture du café et à la 
faible pression dé~sgraphique, s”est sp&.ialisée dans Oa sylviculture de f’eucaiyptus. Ces 
phanFaFions, produlsatît des perches et âenrtout des poteaux pour le transport des cabEes électriques 
et Fék5phsniques. Or la SOMEL (Société nationale d’&ectricité du Camerwn) et les P.T.T (Poste 
téléphone et tékkommunication), &quisontdesthSes laquasi-totalité de la production, n’acceptent 
de négocier que pour des Eévraisoas supérieures cw égales A500 poteaux. Devant E”impossibiOité de 
satisfaire individuellement ces principaux acqukeurs, les sylviculteurs ont cr6e O’association des 
producteurs d”eucalypFtus de B’aarondissement de Bangou (APEABJ. A sa naissance, cri mars 1987. 
cette association compte 34 membres et fonctionne avec un bureau exécutif comprenant un 
président, un vice-président, un sécretaire, un trésorier, un commissaire aux comptes. Ce bureau 
est chargé de nbgocier directement avec les acquéreurs. Avec la SCNEL, I’association a passé, en 
décembre 1987, un contrat d’un montant global de 12 288 000 FCFA, correspondant à la livraison 
de 3 51% poteaux. Les opérations de coupe et de transport ~Ont assurées par la SONEL. 

~:r61SE~~~~~~~~:~:~:~:~:~~~:~:~~:~~~~~~~~:~:~~~~~:~:~:::~~~~~~~~~~~~~:~~~: Au sein de I’APEAB, existe une Fontine osE chaque membre est tenu de verser i 0 % des revenus 
:~:~:~:~::#el?arign--jpa~.~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~tr~.~~~~~~~~ 

de Pa vente de ses produits. C&e épargne obligatoire est destinée à acquérir plus tard le matBrie 
::::.:.:.y.:...:.:.:.: <..........,..... . . . . . . . . . . . . . nécessaire & l’exploitation et au transport des produits. A court terme, les syiviculteurs veulent ,.:.:.,.>: :<:.:.:.:...~:.:.:.:...~,.:.:.:...~:.:.:.~:.~:.:.:.:.~~:.:.:.:.:.:.:.. 

s’assurer le contr6le du circuit de commercialisation des poteaux cri procédant eux-memes à la 
coupe et au transpcsti. Ainsi, iis pourraient renouveler leurs plantations selon leurs besoins, fixer 
eux-mêmes les prix de vente de Gem produits et s’assurer des revenus plus importants et réguliers. 

En d 991) I’APEAB regroupe tous les producteurs d’eucalyptus de l’arrondissement qui du reste 
bén&icient de E’encadrement du poste forestier crée cri 1990. Cependant elle doit faire face à de 
nombreuses diffécuit6s : les passages de la SOREL ne sont pas rkgutiers, ce qui exposa les 
prochcteurs à la merci des intermédiaires ; les prix d’achat des poteaux sont dérisoires (2 000 FCFA 
hm, la coupe et le transport du prodwit hors de la parcelle étant effectués par le producteur) ; les 
dé8ais de paiement ne sont presque jamais respectés, lorsque l’acheteur n’a pas simplement 
disparu sans Eaisserdetraces (le président de s’assaciatian nousasignaié qu’en 1988, un particulier 
a coBlecFé des poteaux pour un montant de près de la3 800 000 FCFA et jusqu’à ce jour, aucun 
paiement n’ayant étB effectué, I’aifaire a été portée devant les tribunaux) ; la soif du gain amhe 
certains syivicubteurs 2 vendre les produits en deçà des prix fixés par l’association (4) ; les dQ$ais 
entre la négociation, Ee choix des produits, la coupe, l’enlèvement et le paiement des montants 
correspondants we smF pas de nature à encourager les producteurs. 

bj l&utras associaticns 

Bes associations d’envergure moyenne, intervenant ti l’aval ethee à I’amont de Ea production 
agricole, op&ent dans les grandes zones de production vivrières et marakhères. 

:. .; .,.,.,: ;....:... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ La CQOPEDEBA (Coopérative d’épargne et de développement de BaOeveng) mise en place en 
~~~~!r~~~~~~~~~~~ 1985 eF agréée en f 986, compte 7’CKl adhérents. EIPe s’occupe de Ea collecte de E%pargne, de la 

distribution du crédit et de E’approvisionnement en produits de première nécessité. Son instance 
dirigente est composée d’une assemblée générale et d’un conseil de gestion. 

ka COB$RQV$NOUN (Coopérative des producteurs vivriers du Noun) créée en 1987 et agréée en 
1989, rassemble 220 adhérents répartis en 87 centres coopératifs. Elle assure la production, ta 

(4) Les poteaux Qlectriques de moins de 11 m&res sont vendus A 3 000 F CFA l’un, ceux de plus de 11 m&res à 3 800 ; les poteaux té16phoniques à 1 2000. 
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collecte et la commercialisation des produits vivriers dans le département du Noun. Comme sa 
structure, son mode de fonctionnement est calqué sur le modèle des coopératives caféières avec 
à sa tête une assemblée gbnérale, un conseil d’administration et un directeur. 

La COOPROVIMANE (Coopérative des producteurs du vivrier et du maraîcher de la Menoua) mise 
en place en 1987 et agréée deux ans plus tard, s’occupe de la collecte et de la distribution des 

~~~~~~~~iiiil’l’il produits vivriers et maraîchers dans le département de la Menoua. Son siège est à Penka Michel 
ab~p?atia:~:;~~i:slriergle et son organe de direction est compos6 d’une assemblée génbrale et d’un conseil de direction. . . .:.. .\.... .Y.. ::. .A.... ~~~~~tr~~~:~~~~~~ 
.~::!‘~~iiii:~~~~i~t~~~~~~::~~:~ :.:::+::::::::.:..y.: .,.,.,.,. .,<..... :. La COOpEp&,jOR (Coopérative d’épargne et de production agricole du monde rural) dont le si&ge 

est à Dschang, a été mise en place en 1987 et agréée en 1989. Dirigée par une assemblhe générale 
et un conseil d’administration, elle compte une trentaine de membres et s’occupe de la collecte et 
de la distribution des produits vivriers et maraichers. 

Enfin, les COOPEC (Coopératives d’épargne et de crédit) communément appelées “caisses 
populaires”, ne sont pas a proprement parlé des organisations paysannes. Des 18 qui fonctionnent 
actuellement dans l’ouest, 5 sont rattachées aux Coopératives de I’UCCAO et leurs membres ne 
sont autres que les salariés de ces coopératives. Toutefois, sous l’impulsion des Néerlandais du 
corps des “volontaires du progrW, des caisses populaires voient le jour au sein des organisations 
de quartier, dans la plupart des villages de la région. La gestion financiére de cescaissesd’épargne 
et de crédit qui regroupent surtout les petits producteurs est entièrement contrôlée par les 
Néerlandais. 

CONCLUSION 

C;i Les transformations actuellement en cours dans l’organisation des paysanneries de l’ouest 
$ Cameroun sont imputables à la ‘politique d’encadrement” mise en place depuis l’époque coloniale 
:,;: et reprise par I’UCCAO. Cette organisation coopérative continue d’agir comme si l’engrais Btait 
j:jjl; destiné aux caféières, seule source de revenus monétaires. Pourtant il ne se passe pasd’entretien 
$;ii avec les paysans, sans que ces questions ne reviennent plusieurs fois : “aidez-nous à acheter les 

* ....: engrais “; “aidez-nous à vendre nos récoltes”. Les besoins en engrais sont réels et accentués par 
.I. ‘..,. 

% 
la “féminisation de l’économie domestique”, conséquence de la crise économique actuelle. A l’aval 
de la production, lesproblèmes de commercialisation sonttoutaussiévidents. L’UCCAOpos&dant 

..:.f de puissants moyens de transport et de stockage, devrait réorienter sa politique, face à de telles 
;::y.: demandes “solvables”. L’existence des associations traditionnelles de quartier est une opportunité 
..: à saisir pour mettre en place des réseaux d’approvisionnement et de commercialisation adaptbs 
.” aux besoins des paysans. L’UCCAO devrait envisager la “fédération” de toutes les formes 
:::::: d’organisations paysannes intervenant dans la production agricole, pour jouer pleinement son rôle 
3; de coopérative agricole. Une telle fédération, à la base, doit se faire au niveau des centres 
y’j coopératifs, répartis sur l’ensemble de la province. Ces centres devront coordonner à l%chelon 

inférieur, les activités des paysans regroupés au sein des associations de quartier, puis servir de 
::::;:j relais pour la transmission des doléances aux échelons supérieurs. Une telle fédération serait 
.iii$ d’autant plus facile à réaliser que les membres des différentes associations sont par ailleurs 
..j:: membres de I’UCCAO dans le cadre des cultures de rente. Nous pensons qu’apras l’échec de la 

regénération caféière consécutif à une mauvaise politique des prix, il est urgent de reconsidérer les 
.. ,: comportements vis-à-vis de la production vivrière et maraîchère qui alimente en grande partie les 
::.j: agglomérations de Douala et de Yaoundé. 
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