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“…le pays est doté d’un tissu industriel qui s’enrichit et se diversifie avec de nombreuses PME/PMI,

bien disposés pour des contrats de sous-traitance et de cotraitance… Le Cameroun est, par-dessus

tout, déterminé à favoriser l’investissement privé. Un cadre légal propice a été aménagé à cet effet.

Articulé autour d’une loi sur les incitations à l’investissement, ce cadre permettra le développement

des secteurs structurants prioritaires qui sont : l’agro-industrie, les infrastructures de transport,

l’énergie, le logement social et l’aménagement urbain, les industries extractives, les nouvelles tech-

nologies. toutes ces dispositions témoignent, à suffisance, de la volonté forte du Cameroun d’attirer,

sur son sol, toujours plus d’investissements productifs, en vue d’accélérer la croissance économique

et la prospérité pour ses populations”

Conférence Economique Internationale de Yaoundé,
Discours d’ouverture de S.E. Paul BIYA

H.E. Paul BIYA
President of the Republic of Cameroon
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A PROPOS DE LA BSTP
MISSION
Opérationnalisée en mai
2013, la BSTP-Cameroun
est un Groupement d’Intérêt
Economique (GIE) multisec-
toriel d’entreprises camerou-
naises, fruit d’un partenariat
public/privé. Initiative du
secteur privé à travers la
Chambre de Commerce,
d’Industrie, des Mines et de
l’Artisanat du Cameroun
(CCIMA), elle a pour mis-
sion d’améliorer la compéti-
tivité des chaînes
d’approvisionnement manu-
facturières afin de favoriser
l’essor de l’économie came-
rounaise. La BSTP-Came-
roun agit comme activateur
de performance en créant
des maillages fructueux, en
contribuant à l’amélioration
de l’environnement de la
sous-traitance et en dé-
ployant des programmes
VISION 
Hisser les PME/PMI locales
à un niveau de compétitivité
internationale et leur per-
mettre à terme, de sous-trai-
ter auprès des grands
donneurs d’ordre nationaux
et internationaux.

VALEURS
n Objectivité
n Dynamisme
n Professionnalisme
n Travail d’équipe
n Engagement social

Tous les jours, depuis plus de 5 ans, l’équipe de la BSTP-
Cameroun est sur le terrain aux côtés des industriels afin de
les aider à :

TROUVER
Des fournisseurs :
n Répertoire de plus de 700 fournisseurs;
n Recherche avancée avec notre équipe expérimentée;
n Diffusion dans un vaste réseau.

De nouveaux clients ou des partenaires d’affaires :
n Diffusion d’opportunités d’affaires à travers notre site in-
ternet et/ou mailing;

n Evénements de maillage industriel sur le plan national et
international avec optimisation des opportunités de ré-
seautage;

n Rencontres d’affaires planifiées en fonction de l’expertise
des PME/PMI et des besoins exprimés par les donneurs
d’ordres.

AMELIORER
Les approches pour accroître la compétitivité :
n Benchmarking : analyse comparative des pratiques et
performances des entreprises sous-traitantes;

n Formations industrielles et transversales : séminaires,
compagnonnage industriel et conférences;

n Visites d’usines : Présentation d’entreprises émergentes
dans divers secteurs industriels.

Chaque année, l’expertise unique de la BSTP-Cameroun bé-
néficie ainsi à près de 200 entreprises œuvrant dans les
secteurs clés de l’économie Camerounaise, tels que le Génie
Mécanique, le Génie civil, le Génie électrique, la Transfor-
mation du bois, la Télécommunication, le Nettoyage indus-
triel, le Transport, l’Agroalimentaire, l’Environnement, les
Mines, le Pétrole, le Gaz, le Textile, le Plastique et le caout-
chouc.
A ce jour, la BSTP-Cameroun a permis à ses membres d’ac-
céder à plus de 200 opportunités d’affaires et ce, dans les
secteurs à forts potentiels de l’économie Camerounaise. Ces
diffusions ont permis 653 mises en contacts pertinentes. Ces
mises en relation ont généré 242 contrats au profit de 186
PME/PMI auprès de 28 acheteurs, pour un chiffre d’affaires
global de l’ordre de F CFA 41  574 910 692 avec une
contribution à la création de 6 216 emplois.
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AVANT PROPOS

Le Cameroun s’est doté depuis le mois d’août
2009 d’un Cadre de Référence de l’action Gou-
vernementale pour la période 2010 – 2020 : le

Document de Stratégie pour la Croissance et l’emploi
(DSCE). 

Dans sa première phase, il visait l’accélération de
la croissance ainsi que la création d’emplois formels
et la réduction de la pauvreté. 

Dans sa  seconde phase, il vise  la consolidation de
la croissance économique, l’intensification de la re-
distribution des richesses,  la lutte contre les inégalités
et l’intensification de la transformation  industrielle des
produits d’origine locale. 

L’objectif visé par la seconde phase du DSCE per-
met de mieux comprendre  la mise en place du Plan
Directeur de l’Industrialisation (PDI),  comme  méca-
nisme d’accompagnement de la vision d’émergence
à l’horizon 2035. Ce Plan Directeur de l’Industriali-
sation est relatif à 3 secteurs : l’Agro-alimentaire,
l’Economie Numérique et l’Énergie. Il est impulsé sur
la base de 4 piliers , à savoir : les mines, la métallur-
gie, la sidérurgie, les Hydrocarbures. Par ailleurs, il
est assis sur 2 socles que sont les Hautes Infrastruc-
tures et le Financement.

L’observation de la vision et du mécanisme d’enca-
drement révèlent  la constance de l’industrie et la né-
cessité de transformer localement et durablement les
matières premières. Toute chose qui interpelle la com-

binaison des chaînes de valeur efficiente pour
concrétiser cette aspiration. D’autant plus que
les secteurs cibles ainsi que la nature des cata-
lyseurs identifiés stimulent les liens intersecteurs
dans les domaines du Génie Civil, Génie Mé-
canique, Génie Électrique, pour favoriser l’at-
teinte des objectifs visés.

Il s’agit ici des objectifs qui doivent être réa-
lisés dans un environnement composé à plus de
90% des PMI/PME et TPE, avec un tissu indus-
triel très fortement dominé par les secteurs tra-
ditionnels que sont le Génie Civil, le Génie
Mécanique et le Génie Electrique.                                                  

Dans cette configuration, il apparaît fonda-
mental  de dresser un état des lieux précis de
ces secteurs et d’explorer les variables de faci-
litation  de la mise en œuvre des objectifs sus-
cités, au profit des Décideurs et  de l’ensemble
des acteurs de la communauté économique na-
tionale.

A cet égard, la BSTP-Cameroun, en tant que
Centre d’Information Technique en matière in-
dustrielle, est interpellée au premier chef. Son
immersion dans les projets des grandes entre-
prises/industries, et son rôle d’encadrement des
PME/PMI sous-traitantes dans les secteurs cités
ci-dessus, procure d’un point de vue opération-
nel, des éléments d’appréciation de la faisabi-
lité  des stratégies énoncées en amont. A ce
titre, ce document  se veut  un outil d’aide à la
décision qui,  au-delà d’exister, a vocation à
produire une information pertinente et exploi-
table qui permet  de vérifier  l’efficacité des stra-
tégies et  outils déployés pour atteindre les
objectifs visés.  

La réponse à ces besoins justifie l’opportunité
de ce document  qui a  le mérite de clarifier les
constats, d’indiquer des pistes de solutions et de
degager des mécanismes de mise en œuvre.  

L’élaboration de ce document a nécessité une
approche participative avec les contributions
d’un large panel d’experts et d’acteurs  de la
vie des PME. Nous tenons à leur manifester
notre profonde gratitude.

Evariste YAMENI
Directeur de la BSTP-Cameroun
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1- INTRODUCTION
La  Bourse  de Sous-Traitance et de Partenariat

du Cameroun (BSTP –CMR) a produit en 2015
le tout premier Baromètre de Compétitivité de la
Sous-traitance Industrielle au Cameroun. L’initia-
tive de cette réflexion est inspirée de  l’observa-
tion du  Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (DSCE) et du  Plan d’Ur-
gence Triennal. Ces deux documents de réfé-
rence consacrent la place de l’industrie et des
PME, en tant que sources de croissance écono-
mique dans notre pays.  Cette considération a
alors rendu  nécessaire l’élaboration d’un pano-
rama juste et précis de l’état  des PME dans notre
pays, notamment en matière de Sous-Traitance
Industrielle. 

Ce diagnostic, inspiré  des réalités du terrain
et des variables de compétitivité réelles des PME
dans leur vécu quotidien, est apparu comme un
préalable fondamental,  pour une information
pertinente sur les tendances de la Sous-Traitance
Industrielle au Cameroun, tout au moins dans la
limite des PME et PMI qui bénéficient des services
de la BSTP. En exploitant le logiciel d’analyse
comparative UNIDO SPX, cette information in-
tègre  les grandes tendances  en termes de pra-
tiques et de performances en vigueur dans nos
PME, par rapport à leurs consœurs du reste du
monde,  la mise en œuvre de stratégies et d’ac-
tions pertinentes qui soient les parfaites réponses
aux problèmes réels de nos PME et de notre éco-
nomie. En somme, il s’agit de produire un outil
d’aide à la décision, notamment aux niveaux
stratégique et tactique pour les différentes ins-
tances décisionnelles de la communauté écono-

mique nationale. 

Cette dernière articulation, pour être perti-
nente, impose une information de qualité la plus
proche possible des réalités du terrain. En 2015,
les données héterogènes ont été exploitées pour
la production du baromètre les données hétéro-
gènes du fait de la taille et de la configuration
des PME/PMI évaluées avec l’outil d’analyse
UNIDO SPX. Aujourd’hui, la constitution de por-
tefeuilles sectoriels de PME/PMI évaluées à la
BSTP, impose une information et une exploitation
plus affinées  des variables de compétitivité  des
PME/PMI soumises à l’évaluation. D’où l’intérêt
de la production de baromètres sectoriels  sur les
périmètres d’intervention majeurs de sous-trai-
tance, couverts par la BSTP – CMR : le Génie
Civil, le Génie Mécanique, le Génie Electrique.
Dans le cadre de cette production, nous nous in-
téressons tout particulièrement à ces secteurs
pour plusieurs raisons :

• Pour ce qui est du Génie civil : en matière
d’industrie, ce secteur est le socle de la
construction des infrastructures. Il revêt une
importance socio-économique de premier
ordre (approche HIMO, développement
d’infrastructures de transport),  et  il est le
biais idéal de stimulation de liens inter-sec-
teurs ;

• S’agissant du Génie Mécanique:  en raison
de sa place capitale dans la transformation
des Matières premières ;

• Enfin, le Génie Electrique : en raison de son
caractère transversal.
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2- METHODOLOGIE
La démarche  que nous avons utilisée  est assise  sur  l’exploitation des rapports d’évaluation ho-
mogènes des PME/PMI appartenant exclusivement aux secteurs  du Génie Civil, du  Génie Méca-
nique, et du  Génie Electrique, à travers l’outil d’Analyse Comparative UNIDO SPX. Ce dernier
évalue les scores réalisés par les PME/PMI locales, en comparaison de  ceux réalisés par des  échan-
tillons de PMI/PME de même profil ,  appartenant au réseau des BSTP de l’ONUDI, sur le plan des
pratiques et des performances.

Les données de performances
sont collectées par renseignement
de questionnaires et  évaluées sur
34 indicateurs qui relèvent d’un
tableau de bord prospectif et  re-
partis sur 11 rubriques.    

Les éléments de pratiques quant à
eux  répondent à la question du
«comment» et  sont segmentés en
procesus opérationnels et en proces-
sus de support. Ces données sont col-
lectées par le biais d’un entretien
directif avec un échantillon représen-
tatif de PME/PMI (3,5 ou 7 personnes),
portant sur  54 questions, assorties de
5 propositions de réponses par ques-
tion. Ces questions sont  réparties en  7 rubriques, avec pour maître-mot: le consensus sur les élé-
ments de reponse. C’est-à- dire que sur chaque question, il faut retenir la proposition de réponse
qui fait l’objet d’un consensus, ou à tout le moins, correspond au choix de la majorité. Etant entendu
que la vraisemblance avec les situations vécues en entreprises constitue le critère fondamental de
sélection ou non, d’une proposition de réponse.

1  Vos projets pour l’entreprise et votre capacité à gérer leur réalisation

2  Générer des a�aires

3  Travailler avec les employés

4  Faire le travail

5  Les n ouveaux marchés

6  Déve lopper des produits et services

7  Gére r l’argent

Tableau 2 : Représentation du format des résultats de performance

Tableau 3: rubriques d’analyse des pratiques

Tableau 1 : Schéma d’analyse comparative - UNIDO SPX 
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2.1 Catégorisation des entreprises

• «Sur la bonne voie (Contender ou Bien
placé)» :dans cette catégorie, l’on trouve des
PME avec des scores supérieurs à 60% en
termes de pratiques et de performances
(60,60). De ce groupe, peuvent se dégager des
PME avec des scores supérieurs à (80,80) : elles
sont dites de «classe mondiale (World Class)».

• «Prometteuses (Promissing)» : dans ce
groupe, figurent des PME ayant un résultat su-
périeur à 60% pour les pratiques et inférieur à
60% pour les performances. Elles semblent
avoir investi dans des pratiques saines, mais
doivent encore atteindre le niveau de perfor-
mances qu’elles méritent par rapport à leur in-
vestissement. Il s’agit d’une position minimale
pour un accès graduel vers les performances.

• «vulnérables» : dans cette classe, se dénom-
brent des entreprises ayant un résultat supé-
rieur à 60% pour les performances et inférieur
à 60% pour les pratiques. En général, leurs
bonnes performances affichées ne sont pas as-
sises sur des pratiques fiables. Cette position
impose toujours de s’interroger sur les piliers
fondamentaux de l’entreprise.

• «Peut mieux faire» (Could do better) : ici, se
regroupent des entreprises ayant des résultats

2.2 Comparaison Aspirations vs Capa-
cités

L’outil d’analyse comparative offre un
diagnostic, décliné en tendances de ni-
veaux de performances et de pratiques
que nous pouvons expliquer, à la faveur
de notre présence sur le terrain, aux
côtés des PME locales. Par contre, pour
ce qui est des PME du reste du monde,
si l’outil donne à voir les mêmes ten-
dances, nous n’avons pas accès à bien
de détails potentiellement explicatifs
du sens des tendances de certains
graphes.

Tableau 4: La grille de performances mondiales

Les premiers éléments d’analyse qui en dé-
coulent sont la position de la PME sur la grille
de performances mondiales et la configuration
de la comparaison des aspirations par rapport
aux capacités.

30

5

5 15

Prometteur

Vulnérable Bien placé

Leader  
mondial

Peut mieux faire

Potentiel 
Inutilisé

Risques et 
opportunitéspe

rfo
rm

an
ce

s 5 13

237

pratiques

inférieurs à 60%, en matière de performance et
de pratiques. Elles peuvent avoir du potentiel
pour faire beaucoup mieux. Le grand défi peut
consister à établir des priorités parmi un grand
nombre d’opportunités d’amélioration.

Ce losange indique dans chaque rapport le ni-
veau des aspirations de l’entreprise, en compa-
raison avec ses capacités réelles, sur  4 aspects
(projection à long terme, développement de
marché, apprentissage et croissance, projets fi-
nanciers). Les aspirations sont d’usage colorées
en bleu, et les capacités, colorées en rouge. Les
configurations les plus récurrentes sont celles
sur lesquelles :

v Les aspirations sont supérieures aux capa-
cités;

v Les capacités sont supérieures aux aspira-
tions;

v Les aspirations et les capacités s‘équivalent,
il y’a une absence d’aspirations.

Développer les ressources 
humaines

Développer les 
marchés

Capacités

Objectifs à long terme

ambitions

Graphe 0 : Format du losange de comparaison as-
pirations vs capacités
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TABLEAU DES INDICATEURS
RUBRIQUES

PERSPECTIVE FINANCIERE

PERSPECTIVE CLIENT

PERSPECTIVE DES PROCESSUS INTERNES

PERSPECTIVE D’EVOLUTION ET DE CROISSANCE

RENTABLITE

STABLITE

PRODUCTIVITE

NIVEAU DE
CROISSANCE

GESTION DE LA
RELATION CLENT

GESTION DES
RESSOURCES

PRISE EN
COMPTE DE
L’AVENIR DANS
LA GESTION

CAPACITE D’IN-
NOVATION

Marge bénéficiaire (%)

Rendement du capital engagé (%)

Coûts fixes en pourcentage du chiffre d’affaires (%)

Coût du personnel en pourcentage du chiffre d’affaires (%) 

Ratio de liquidité immédiate(%)

Capacité à payer les fournisseurs (en nombre de

jours nécessaires pour payer un fournisseur)

Capacité de recouvrement (capacité à recou-

vrer les créances, en nombre de jours)

Taux d’endettement brut (%) 

Résultat avant impôt par salarié permanent

(en unité monétaire)

Chiffre d’affaires par salarié permanent (unité

monétaire)

Valeur ajoutée par salarié permanent (unité

monétaire)

Croissance du bénéfice net (%)

Croissance du chiffre d’affaires (%)

Taux de développement de la clientèle (%)

Taux de réclamation par commande (%)

Non-respect du délai de livraison

Dépenses énergétiques par rapport au chiffre d’affaires (%)

Dépenses d’eau par rapport au chiffre d’affaires (%)

Rotation des stocks en nombre de tours 

Chiffre d’affaires des exportations (%)

Chiffre d’affaires total issu des nouveaux produits (%)

Nouveaux produits et/ ou services (%)

L’entreprise est-elle rentable ?

L’entreprise est-elle financièrement

stable ?

L’entreprise est-elle productive ?

La croissance de l’entreprise se fait-

elle à la bonne vitesse ?

L’entreprise gère-elle normalement

ses relations avec sa clientèle ?

L’entreprise gère-t-elle normale-

ment ses Ressources ?

L’entreprise est-elle gérée en pensant

à l’avenir ?

L’entreprise innove -t-elle

GESTTION DES
FOURNISSEUR

GESTION DU
PERSONNEL

CLIMAT SOCIAL

Fournitures livrées à temps (%)

Fournitures ne répondant pas aux normes de

livraison (%)

Charges de personnel moyennes par salarié (en

valeur monétaire)

Dépenses de formation par rapport au chiffre

d’affaires (en valeur monétaire)

Nombre d’accidents par salarié

Absentéisme par salarié (en nombre de jours)

Total des départs de l’entreprise (%)

L’entreprise gère-t-elle correctement

ses fournisseurs ?

L’entreprise gère-t-elle efficacement

son personnel ?

Quel est l’état du climat social au sein

de l’entreprise ?

INDICATEURS QUESTIONS A RESOUDRE

Investissement en capital par rapport au chiffre d’affaires (%)

Dépenses en R&D par rapport au chiffre d’affaires (%)

Dépenses en marketing par rapport au chiffre d’affaires (%)

Dépenses totales relatives aux TIC par salarié en unité

monétaire  
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SECTEUR GÉNIE CIVIL

La rentabilité est exprimée en valeur moyenne
des indicateurs sus-cités.  À l’observation, les
PME locales ont une rentabilité mitigée,par rap-
port aux PME du reste du monde.

La marge bénéficiaire est légèrement supé-
rieure à celle des PME du reste du monde et le
rendement du capital engagé, même s’il est posi-
tif, est largement inférieure à celui enregistré
dans les PME de l’échantillon de comparaison.

Cependant, le niveau des charges fixes et du
personnel, même s’il est inférieur aux taux enre-
gistrés dans les PME du reste du monde, est
préoccupant. Il faut noter à ce sujet que dans le

1. ECHANTILLON ET MODE DE SELECTION
Les analyses effectuées portent sur un effectif

de  59 PME appartenant à différentes filières du
secteur du Génie Civil,  évaluées   entre 2012
et 2017. Les PME dont les rapports d’évaluation
ont été exploités dans cette étude sont à 100%
Camerounaises. Ils disposent des effectifs per-
manents compris entre 10 et 300 personnes.
Les rapports utilisés affichent un taux de  ren-
seignement de 95%. 
Graphe 1: Echantillon des PME du secteur Génie
Civil

Graphe 3 : Rendement du capital engagé

Graphe 4 : Coût fixe en % de CA

Graphe 5: Coût du personnel en  % CA

Graphe 2: Marge Bénéficiare

2. ANALYSE DES PERFORMANCES
2.1 Perspective financière

2.1.1 Rentabilité

Cet indicateur est revelateur de la capacité
de l’entreprise à tirer des bénéfices de son ac-
tivité. Elle s’apprécie à travers la marge bénéfi-
ciaire, le rendement du capital engagé, les
charges fixes et les charges du personnel en
comparaison du chiffre d’affaires.
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SECTEUR GÉNIE CIVIL

Graphe 7 : Journées clients (capacité de recouvre-
ment)

Graphe 8 : Taux d’endettement brut

Graphe 6 : Ratio de liquidité immédiate

2.1.2 Stabilité
Cet indicateur instruit sur la capacité de l’en-

treprise à maintenir un équilibre entre ses dé-
penses et  ses  recettes à court et à moyen
termes.  Elle  s’apprécie  à  travers  le  ratio  de
liquidité immédiate, la capacité de recouvre-
ment, la capacité  à  payer les fournisseurs à
temps, ainsi que le taux d’endettement brut.

secteur du Génie civil et notamment dans sa fi-
lière terrassement l’entretien la sécurité et
même la location des équipements pèsent énor-
mement sur la trésorerie des entreprises. Il faut
pour autant apprécier pour ce qui est des
matières, le projet de construction d’une
usine de production de bitume annoncé
par le Gouvernement.

La  baisse  du coût  de  construction des
routes ainsi   escomptée, engage   très
vraisemblablement celle des charges va-
riables. Cependant, du point de vue des in-
vestisseurs, une attention particulière est
portée au taux de rendement du capital
engagé (6,11%) qui contribue à l’attracti-
vité de l’entreprise, s’il est supérieur au
taux d’emprunt dans les banques. Il est
donc recommandé qu’il soit le plus élevé
possible. Or, avec un niveau d’emprunt/in-
vestissement usuellement élevé dans le
domaine du génie civil (achat ou location
d’équipements lourds, approvisionnement
en matière première, montage d’unités de
fabrication de matériaux sur les sites d’in-
tervention), et des sollicitations assises sur
des formats projets, une solution d’assis-
tance, du type accompagnement en inves-
tissements longs, se pose davantage avec
acuité dans le secteur du génie civil.

L’observation des graphes révèle une quasi in-
stabilité des PME locales, par rapport aux PME
du reste du monde. Le ratio de liquidité immé-
diate pour les 2 groupes oscille entre 0,90% et
1,90%. Sur la base de la norme usitée en la ma-
tière, qui recommande un taux d’au moins 1%,
le taux de 1,87% traduit la capacité des PME lo-
cales à faire face à leurs engagements à court
terme. Par contre, il y’a lieu de s’inquiéter des
délais de recouvrement (journées clients) et du
taux d’endettement des PME locales, comparées
aux PME du reste du monde. Les PME du reste
du monde recouvrent les créances 164 jours
plus tôt que les PME locales. De plus, sur la base
des 90 jours prescrits au point 1.1.4 du Plan
d’urgence Triennal, pour ce qui est du paiement
des prestations de l’Etat, il subsiste un écart de
113 jours à combler par les PME locales. Plus
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SECTEUR GÉNIE CIVIL
grave, le taux d’endettement est très élevé com-
paré aux PME du reste du monde (alors qu’il est
recommandé qu’il soit le plus faible possible). 

De préférence, il ne dépasse pas 1% du re-
venu. Or, avec des achats orientés sur des équi-
pements de seconde main, il y’a lieu d’interroger
la qualité de ces dettes. La nature des pres-
tations de génie civil imposent une ap-
proche projet, c’est dans cette optique
que la correction des insuffisances identi-
fiées ci-dessus nécessite la mise en oeuvre
de quelques axes de solutions: l’effectivité
des avances de démarrage, la maîtrise par
les Maîtres d’oeuvre du Triangle de Ges-
tion des Projets (Délai, Coût, Périmètre).
Une action de renforcement des capaci-
tés peut être pertinente sur ce point tout
particulièrement. Enfin, le financement
des approvisionnements par le Donneur
d’Ordre (Maître d’ouvrage) dans un
schéma Donneur d’Ordre, sous-traitant
et Fournisseur. Ce mécanisme est d’ail-
leurs utilisé avec succès dans d’autres sec-
teurs. Il serait encore plus porteur, avec
un niveau d’activité élevé qui pourrait ré-
équilibrer les trésoreries des entreprises.

2.1.3 Productivité
Cette variable mesure la contribution de

chaque composante du système entreprise à la
réalisation du résultat global. Elle s’apprécie à
travers le revenu avant impôt par salarié, le chif-
fre d’affaires par salarié permanent, ainsi que la
valeur ajoutée par salarié permanent.

Exprimée en valeur moyenne par salarié des
indicateurs sus cités, l’observation des graphes

révèle globalement une faible productivité des
PME locales, comparée aux PME du reste du
monde, sauf sur la variable valeur ajoutée. Avec
des charges de personnel plus élevées dans les
PME du reste du monde, il apparaît cohérent
que le revenu par salarié soit plus élevé dans ce
groupe. Cependant, la valeur ajoutée par em-
ployé permanent est plus grande dans les PME
locales, par rapport à l’échantillon de comparai-
son

2.1.4 Niveau de croissance
Cet indicateur permet de vérifier le rythme

de croissance de l’entreprise. Il s’apprécie à tra-
vers la croissance du bénéfice net et la crois-
sance du chiffre d’affaires.

Graphe 10: Revenu avant impôts par salarié

Graphe 11: Valeur ajoutée par salarié permanent

Graphe 9 : C.A par salarié permanent
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SECTEUR GÉNIE CIVIL

Exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires,
les graphes dévoilent une décroissance des PME
locales, par rapport aux PME du reste du
monde. Ce sont des variables d’impact qui peu-
vent renseigner en partie sur l’état du climat des
affaires. Elles sont consécutives à la bonne tenue
ou non de certains facteurs en amont. Il peut
s’agir de la maîtrise des charges, l’accès aux tra-
vaux et prestations de génie civil dans le long
terme, la régularité des paiements. Cet état de
choses, conjugué à l’instabilité observée plus
haut, peut contribuer au maintien du rythme de
mortalité des PME.

2.2 Perspective client
Cet indicateur donne le moyen d’apprécier la

capacité de la PME à enrichir son portefeuille
clients et à pouvoir le gérer. Elle est évaluée sur
la base du taux de développement de la clien-
tèle, le taux de réclamations par commande et
le niveau de non-respect des délais de livraison.

Le sens des graphes observés ici traduit une
capacité des PME locales à enrichir leurs por-
tefeuilles clients, avec un écart favorable de 3%
par rapport aux PME de l’échantillon de com-
paraison (29,55% contre 26,35%). La place de la
construction des infrastructures dans la dyna-
mique d’émergence du pays, favorise une plus

Graphe 12: Croissance du bénéfice net

Graphe13: Croissance du C.A

Graphe 14:  Taux de développement clientèle

Graphe 15:  Taux de reclamations par commande

Graphe 16: Non respect du delai de livraison
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SECTEUR GÉNIE CIVIL

Graphe 17: Coût d’évacuation des déchets en % CA

Graphe 18: : Rotation des stocks

Graphe 19: Dépenses énergetiques en % du CA

Graphe 20: Dépense d’eau en% du C.A

grande consommation des travaux de génie civil
et contribue à conforter le score observé à tout
le moins. Par contre, la capacité à absorber ces
opportunités par la satisfaction des cahiers de
charges et le respect des délais de livraisons est
fortement discutable, à l’observation des scores
sur les variables de taux de réclamations par
commande, le non-respect des délais de livrai-
son comparés à ceux réalisés par les PME du
reste du monde. Les mauvais scores observés
au niveau des PME locales sur ces éléments de
qualité, poussent à s’interroger sur leur organi-
sation, leur niveau d’expertise, leur mode de sé-
lection et leur capacité à gérer leurs projets. Le
nombre d’entreprises exclues des marchés pu-
blics est fort évocateur à ce sujet (334 pour la
seule année 2017, selon le Ministère des Mar-
chés Publics). En outre les solutions d’assistance
au financement et de renforcement des capaci-
tés des acteurs en gestion de projets que nous
avons évoquées plus haut, déclinent l’urgence
de donner suite aux travaux de catégorisation
des entreprises de génie civil, et d’exploiter un
centre d’information technique tel que la BSTP,
à l’effet d’avoir comme une centrale d’informa-
tion qui pourrait renseigner de façon plus fiable
sur la qualité et les capacités techniques des dif-
férents acteurs. Une telle démarche, intégrée en
tant que étape de présélection dans les appels
d’offre par exemple, pourrait valoir contrôle
préventif.

2.3 Perspective des procédures in-
ternes

2.3.1 Gestion des ressources
Cet indicateur donne lieu d’apprécier l’effi-

cience dans la gestion des ressources. Elle est
mesurée sur la base du niveau des dépenses
d’eau, d’électricité et d’évacuation des déchets
par rapport au chiffre d’affaires, ainsi que la ro-
tation des stocks.
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SECTEUR GÉNIE CIVIL

Graphe 21: Investissement du capital en % C.A

Graphe 22: Dépenses en Marketing en % du C.A

Graphe 23: Dépenses totales relatives aux NTIC

Graphe 24: Dépenses en R&D par rapport au C.A

Les graphes mettent en lumière un niveau de
performance globalement mitigé en matière de
gestion des ressources. Même si le coût d’éva-
cuation des déchets est quasiment nul pour les
2 groupes d’entreprises (moins de 1%), il appa-
raît que les dépenses en eau et en électricité
sont non négligeables dans les PME locales (en-
viron 6% du chiffre d’affaires), par rapport à
l’échantillon de comparaison (moins de 2%). De
plus, le taux de rotation des stocks est meilleur
dans les PME de l’échantillon de comparaison.
Dans ces conditions, les coûts de stockage peu-
vent être source de faible compétitivité pour
nos PME.

2.3.2 Prise en compte de l’avenir
dans la gestion

Cette variable aide à apprécier la capacité de
prospective ou d’interrogation de l’avenir par
l’entreprise. Elle est appréciée sur la base du ni-
veau des investissements en capital, des dé-
penses en marketing par rapport au chiffre
d’affaires, des dépenses totales liées aux tech-
nologies de l’information et de la communica-
tion,ainsi que des dépenses liées à la recherche
et au développement.

L’observation  des graphes  rend visible une
tendance des PME locales à tenir compte de
l’avenir dans leur gestion, par rapport aux PME
du reste du monde. Il est d’ailleurs très appré-
ciable, comme pour traduire cette volonté que
les investissements en capital, les dépenses en
TIC et en recherche et développement soient
supérieures à celles de l’échantillon de compa-
raison. Les activités d’étude et de dessin relè-
vent fortement de l’actualisation des logiciels
usités dans le secteur. Le renforcement des ca-
pacités des ressources est d’ailleurs intrinsè-
quement lié à cette volonté d’amélioration des
technologies.

2.3.3 Capacité innovation
Cet indicateur permet d’apprécier la capacité

de l’entreprise à développer de nouveaux pro-
duits et services, dans le sens de la satisfaction
des clients. Elle est appréciée sur la base du chif-
fre d’affaires issu des exportations et des nou-
veaux produits, ainsi que du pourcentage des
nouveaux produits.
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L’observation des graphes révèle une dyna-
mique d’innovation dans les PME  locales. La su-
périorité du taux des nouveaux produits dans
les PME locales, comparée à celui enregistré
dans les PME du reste du monde, traduit un plus
grand dynamisme des PME locales, dans la
chaîne de valeurs des travaux qui entourent les
principales activités de génie civil. Ainsi, la si-
gnalisation et le marquage routier, les
VRD, la fabrication des accessoires, la
fourniture des agrégats, la location des
équipements , le transport et la satisfac-
tion de l’ensemble des réalisations à ca-

Les tendances observées ici sont exprimées
en valeur moyenne du total des achats dans les
deux groupes d’entreprises. L’insuffisance des
données ne nous a pas permis de nous pronon-
cer sur la capacité des PME locales à être livrées
à temps. Par contre, l’observation des faibles
taux des fournitures ne répondant pas aux
normes, porte à penser qu’il n’y a pas de pro-
blème de qualité de livraison de matières et
d’équipements, pour les deux groupes d’entre-
prises.

2.4 Perspectives de l’évolution et de
croissance

2.4.1 Gestion du personnel
Cet indicateur mesure la capacité du top ma-

nagement à maîtriser toutes les charges liées au
personnel. Cela s’observe à travers les charges
de personnel moyennes par salarié, ainsi que le
niveau des dépenses de formation par rapport
au chiffre d’affaires.

ractère social (forages, salles de classes…
) qui entourent les activités de génie civil,
connaissent un investissement significatif
des PME locales.

2.3.4 Gestion des fournisseurs
Cet indicateur permet d’apprécier la gestion

des approvisionnements au sein de la PME.Elle
s’apprécie par le niveau des commandes reçues
à temps, ainsi que le pourcentage des fourni-
tures de qualité reçues.

Graphe 25: C.A issu des exportations

Graphe 26: C.A issu de nouveaux produits ou 
services Graphe 28: Fournitures ne répondant pas aux

normes

Graphe 27: Nouveau (x) produit (s) ou service (s)
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Graphe 30: Dépenses de formation en % du CA Graphe 32: Absentéisme par salarié

Graphe 33: Total des départs de l’entreprise

Graphe 31: Nombre d’accidents par salariéGraphe 29: Charges moyennes par salarié

Les graphes attestent que les charges du per-
sonnel des PME locales sont inférieures à celles
des PME du reste du monde, où elles sont net-
tement plus élevées. Par contre, les dépenses en
formations des PME locales sont supérieures
par rapport aux PME du reste du monde. Ce-
pendant, il est à déplorer que la part du chiffre
d’affaires dédiée à la formation se situe en des-
sous de 1% (le minimum standard exigible étant
de 5%).

2.4.2 Climat social
Cette variable permet d’explorer les

contours des conditions de travail et du niveau
d’attachement des employés à l’entreprise. Cela
s’apprécie à travers le nombre d’accidents par
salarié, le niveau d’absentéisme par salarié et le
total des départs de l’entreprise, entre autres.

Les graphes dévoilent des scores globalement
mitigés des PME locales, par rapport aux PME
du reste du monde. L’absentéisme est quasi-
ment le même pour les deux groupes d’entre-
prises (moins de 2 jours/an) : ce qui traduit une
disponibilité des équipes. C’est aussi, sensible-
ment le cas pour le nombre d’accidents par sa-
larié (moins d’un accident par salarié). Ce qui
traduit le respect des consignes QHSE sur les
sites d’intervention. Par contre, le turnover du
personnel est relativement élevé dans les PME
locales, comparé aux PME du reste du monde
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(11% de taux de départ contre 9% pour les
PME du reste du monde). Etant donné que le
secteur du génie civil mobilise une main d’oeu-
vre importante de temporaires, le statut «
d’employé permanent », suppose une utilité
certaine et un minimum de capacité. Dans cette
configuration, il apparaît que tout départ de
personnel permanent peut impliquer une perte
de qualification et de capacité : ce qui pose le
problème de la pérennité de l’expertise au sein
des entreprises.

3. Analyse des pratiques
Dans cette partie, nous exploitons en grande

partie des réponses consensuelles aux 54 ques-
tions réparties dans les 7 rubriques décrites au
tableau 2 (costumer results) de la méthodolo-
gie. Ces éléments d’informations sont collectés
par le biais de séances de consensus, animées
avec des groupes représentatifs de toutes les
catégories socio-professionnelles des entre-
prises que nous évaluons

3.1 Répartition sur la grille de perfor-
mance mondiale

Il s’agit d’une matrice où la moyenne est fixée
à 60 et sur la base de laquelle les entreprises
sont classées selon la configuration des scores
réalisés , aussi bien en matière de performances
que de pratiques.

3.2 COMPARAISON ASPIRATIONS
vs CAPACITES

Après la grille de performances, l’exploitation
des éléments de pratiques offre un losange de
comparaison des aspirations et des capacités
réelles d’une PME. Ce losange explore la capa-
cité de l’entreprise à planifier sa projection sur
l’avenir, par rapport aux principales variables du
Tableau de bord prospectif.

30

5

5 15

Prometteur

Vulnérable Bien placé

Leader  
mondial

Peut mieux faire

Potentiel 
Inutilisé

Risques et 
opportunitéspe

rfo
rm

an
ce

s 5 13

237

pratiques

Développer les ressources 
humaines

Développer les 
marchés

Capacités

Objectifs à long terme

ambitions

Tableau 6: La grille de performance mondiale /
Secteur génie mécanique

Graphe 34: Losange comparaison aspirations vs
capacités

Ce tableau synthétise sur la base du nombre
d’occurrences, la configuration des aspirations
des PME locales, par rapport à leurs capacités
réelles sur 4 principaux aspects :

1. La capacité à se projeter sur le long terme;
2. Le développement de marché;
3. La Gestion des Ressources Humaines;
4. Les projets financiers.

C’est-à-dire que sur l’ensemble des 59 lo-
sanges, les aspirations sont apparues supé-
rieures aux capacités 32 fois, sur la variable
projection à long terme.

Aspirations supérieures aux capacités

Projection sur le long terme 32
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Tableau 7: Configuration Aspirations Vs Capacités
Secteur Génie Civil

Aspirations supérieures aux capacités
Projection sur le long terme
Projection financière
Développement de marché 
Ressources humaines  
Capacités supérieures aux aspirations
Projection sur le long terme
Projection financière 
Développement de marché
Ressources humaines 
Aspirations = capacités
Projection sur le long terme
Projection financière 
Développement de marchés
Ressources humaines
Absence d’aspirations
Projection financière 
Ressources humaines 

32
21
29
32

7
8
9
7

2
11
12
3

1
1

Globalement, les aspirations des PME
locales sont supérieures aux capacités sur
les projections à long terme (32 occur-
rences). L’absence criarde de planifica-
tion pose le problème du niveau de
réalisme, ou du caractère maîtrisé de
nombre d’aspirations dans nos PME.

La supériorité des capacités par rap-
port aux aspirations est restée très faible
sur les 4 variables. Par contre, l’égalité
entre aspirations et capacités notam-
ment en matière financière (11 occur-
rences) et de développement de marchés
(12 occurrences) peut dénoter:

◊ des difficultés d’accès aux finance-
ments, notamment les financements
longs;

◊ des difficultés d’accès aux marchés
pour les entreprises d’une certaine
taille.

Ce tableau semble révéler un certain
équilibre entre les aspirations et les capa-
cités des PME locales du secteur du génie
civil. Elles apparaîssent comme projetées
vers l’avenir : le vent des grands travaux

programmés dans le pays peut l’avoir ins-
piré. Cependant, la planification et l’accès
au financement apparaissent comme les
principaux points faibles pour soutenir
une dynamique de projection maîtrisée.

CONCLUSION
Avec  un  échantillon de recherche dominé à 60%

par les entreprises de la filière BTP, dans le secteur
du genie civil, les résultats ci-dessus révèlent que les
PME de ce secteur affichent un niveau de perfor-
mance globalement faible. La capacité à développer
le portefeuille client contraste avec les difficultés à le
gérer sereinement. Les principales variables en ma-
tière de finances (rentabilité, stabilité, productivité, ni-
veau de croissance) sont apparues très fragiles.

Cependant, les procédures internes semblent bien
tenues, avec une dynamique d’innovation qui a forte-
ment besoin pour son développement d’une péren-
nisation de l’expertise, à travers une plus grande
stabilité des personnels. 

Du point de vue des pratiques, la grille de perfor-
mances mondiale affiche des scores très dispersés
entre les PME mal classées (Peut mieux faire) qui sont
les plus nombreuses. Les PME catégorisées comme
étant sur une bonne dynamique (Sur la bonne voie)
représentent juste une niche. L’amélioration des pra-
tiques par la systématisation du renforcement des ca-
pacités apparaît comme l’itinéraire incontournable,
pour accroître significativement le nombre de PME
«Prometteuses» dans le génie civil. Cette démarche
semble être impérative pour favoriser de façon se-
reine et encadrée, le saut vers la catégorie des PME
classées comme étant «sur la bonne voie».

Le niveau des financements engagés, ainsi
que la nature des infrastructures, font du génie
civil un secteur à risque. Les observations
faites ci-dessus, cumulées aux entretiens avec
les opérateurs du secteur font émerger le be-
soin crucial de maîtrise des outils de planifica-
tion. Mais il faut également prêter une
attention particulière à la nature des contrats,
pour que les projections nourries soient tena-
bles. Bien plus, les PME du secteur du génie
civil semblent tout particulièrement souffrir
de l’irrégularité de la commande publique, de
très longs délais de paiement, et de la frilosité
du secteur bancaire, en raison justement des
mauvaises conditions de paiement. D’ailleurs,
ce constat est valable pour les autres secteurs.
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1. ECHANTILLON ET MODE DE SELECTION

Les analyses effectuées ici ont été réalisées
sur un effectif de 59 PME appartenant aux dif-
férentes filières du génie mécanique évaluées
entre 2012 et 2017. Les PME dont les rapports
d’évaluation ont été exploités ici sont à 100%
Camerounaises. Elles disposent des effectifs per-
manents compris entre 10 et 300 personnes.
Les rapports utilisés affichent un taux de ren-
seignement de 95%.

2. ANALYSE DES PERFORMANCES

2.1 Perspective financière
2.1.1 Rentabilité

Cet indicateur renseigne sur la capacité de
l’entreprise à tirer des bénéfices de son activité.
Elle s’apprécie à travers la marge bénéficiaire, le
rendement du capital engagé, les charges fixes
et les charges du personnel en comparaison du
chiffre d’affaires.

La rentabilité est exprimée ici en valeur
moyenne des variables sus cités.  A l’observation
des graphes, il apparaît un niveau de rentabilité
globalement mitigé pour les deux groupes.

La marge bénéficiaire et le rendement du ca-
pital engagé sont positifs dans les PME locales,
même s’ils sont faibles, comparés aux PME du
reste du monde. Cependant, si les charges sont
inférieures par rapport aux PME de l’échantillon
de comparaison, il y’a lieu de s’inquiéter de leurs
niveaux, notamment les charges fixes (30,53%).

Les frais liés à l’installation (location d’espace,
montage d’unités de production et de fabrica-

Graphe 1: Echantillon des PME du secteur Génie
Mécanique

Graphe 2: Marge bénéficiaire

Graphe 3: Rendement du capital engagé

Graphe 4: Coût fixe en % du CA

Graphe 5 : Coût du personnel en % CA
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tion) et à l’entretien des équipements dans les
filières telles que la fabrication mécanique et la
construction métallique, ont un impact direct
sur le niveau des charges fixes.

2.1.2 Stabilité
Cet indicateur informe sur la capacité de l’en-

treprise à maintenir un équilibre entre ses dé-
penses et ses recettes à court et à moyen
termes.

Il s’apprécie à travers le ratio de liquidité im-
médiate, la capacité de recouvrement, la capa-
cité à payer les fournisseurs à temps ainsi que
le taux d’endettement brut.

Les graphes étalent un niveau de performance
très mitigé des PME locales, comparées aux
PME du reste du monde. Le caractère positif du
ratio de liquidité immédiate (1%) traduit la ca-
pacité des PME locales à faire face à leurs enga-
gements à court terme.  A contrario, la capacité
de recouvrement et le taux d’endettement des
PME locales sont deux variables à corriger im-
pérativement. Il apparaît que, même si nos PME
recouvrent environ 60 jours plus tard par rap-
port aux PME du reste du monde, dans le sec-
teur Génie Mécanique, le délai de recouvrement
équivaut à celui qui est prévu au point 1.1.4 du
Plan d’Urgence Triennal (90 jours), pour ce qui
est des délais de paiement. Le taux d‘endette-
ment brut est particulièrement préoccupant
(98%).

2.1.3 Productivité
Cet indicateur mesure la contribution de

chaque composante du système d’entreprise, à
la réalisation du résultat global. Il s’apprécie à
travers le revenu avant impôt par salarié, le chif-
fre d’affaires par salarié permanent ainsi que la
valeur ajoutée par salarié permanent.

Graphe 6: Ratio de liquidité immédiate

Graphe 7: Journées clients 
(capacité de recouvrement)

Graphe 8: Taux d’endettement brut

Graphe 9: C.A par salarié permanent

Graphe 10: Revenu avant impôt par salarié
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Exprimée en valeur moyenne par salarié des
indicateurs sus cités, l’observation des courbes
révèle globalement que la productivité des PME
locales est faible, comparée aux PME du reste
du monde. Le revenu avant impôt et le chiffre
d’affaires par employé sont largement inférieurs
à ceux des PME de l’échantillon de comparai-
son. Par contre, la valeur ajoutée par employé
apparaît comme supérieure à celle des PME de
l’échantillon de comparaison.

2.1.4 Niveau de croissance
Cet indicateur permet de vérifier le rythme

de croissance de l’entreprise. Il s’apprécie à tra-
vers la croissance du bénéfice net et la crois-
sance du chiffre d’affaires.

Exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires,
les graphes révèlent un niveau de performances
en demi-teinte. Alors que la croissance du bé-
néfice net des PME locales est négative compa-
rée aux PME du reste de l’échantillon de
comparaison, le taux de croissance du chiffre
d’affaires des PME locales apparaît comme étant
le double de celui des PME du reste de l’échan-
tillon de comparaison. La croissance du chiffre
d’affaires donne une idée du niveau de sollicita-
tion des prestations en génie mécanique. Par
contre, l’impact des immobilisations inhérentes
aux filières de fabrication mécanique et de
construction métallique sur les charges fixes, in-
fluence significativement le niveau de bénéfice
des PME dans le secteur du génie mécanique.

2.2 Perspective client
Cette partie donne l’opportunité d’apprécier

la capacité de la PME à enrichir son portefeuille
clients et à le gérer. Elle est évaluée sur la base
du taux de développement de la clientèle, le
taux de réclamation par commande  et le niveau
de non-respect des délais de livraison.

Graphe 11: Valeur ajoutée par salarié permanent

Graphe 12: Croissance du bénéfice net

Graphe 13: Croissance du C.A

Graphe 14 : Taux de dévelopement clientèle
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Graphe 15: Taux de réclamations par commande Graphe 17 : Coût d’évacuation des déchets par
rapport au C.A

Graphe 18: Rotation des stocks

Graphe 19: Dépenses en énergie en % C.A

Graphe 20: Depenses en eau par rapport au CA

Graphe 16: Non respect du délai de livraison

Les graphes donnent à voir une capacité des
PME locales à enrichir leurs portefeuilles
clients. Cependant, la gestion des réclamations
et le respect des délais de livraison, constituent
les principaux points faibles dans cette perspec-
tive.

2.3 Perspective des procédures in-
ternes

2.3.1 Gestion des ressources
Cet indicateur permet d’apprécier l’efficience

dans la gestion des ressources. Elle est mesurée
sur la base du niveau des dépenses d’eau, d’élec-
tricité et d’évacuation des déchets par rapport
au chiffre d’affaires, ainsi que la rotation des
stocks.
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Graphe 22: Dépenses en marketing en % C.A

Graphe 23 : Dépenses totales relatives en NTIC

Graphe 24: Dépenses en R&D en rapport au C.A

Graphe 21: Investissement en capital en % C.A

Les graphes mettent à jour  les niveaux de
performances globalement faibles de nos PME,
par rapport aux PME du reste du monde
(échantillon de comparaison). Les dépenses en
eau et en énergie sont supérieures à celles de
l’échantillon de comparaison, et représentent
près de 10% du chiffre d’affaires. Même si l’éva-
cuation des déchets consomme moins de 2%
du chiffre d’affaires, l’absence de visibilité sur
des initiatives de recyclage et/ou de transfor-
mation des déchets laisse planer l’éventualité
d’une augmentation de ce coût d’évacuation
des déchets. L’idée d’une diversification
verticale en matière de recyclage et trai-
tement de résidus (chaudronnerie,
construction métallique) mérite d’être
approfondie à cet égard. A contrario, la fai-
blesse du taux de rotation des stocks (moins
de 1%) dans les PME locales, par rapport à
l’échantillon de comparaison, renseigne sur une
plus grande immobilisation des stocks, qui est
une source de coût supplémentaire.

2.3.2 Prise en compte de l’avenir
dans la gestion

Cette variable offre l’opportunité d’apprécier
la capacité de prospective ou d’interrogation de
l’avenir par l’entreprise. Elle est appréciée sur
la base du niveau des investissements en capital
et des dépenses marketing par rapport au chif-
fre d’affaires, des dépenses totales liées aux
technologies de l’information et de la commu-
nication, ainsi que des dépenses liées à la Re-
cherche et Développement.

Les graphes affichent un niveau de perfor-
mances très appréciable des PME locales, par
rapport à l’échantillon de comparaison sur cet
indicateur. La tendance des dépenses en capital,
en R&D et en NTIC traduit la tendance obser-
vée au renforcement du niveau d’équipement
des PME, notamment dans les filières fabrication
mécanique et construction métallique. La par-
ticipation croissante des PMI/PME locales aux
fora d’expertise en matière de fabrication et de
transformation des matières à l’échelle interna-
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Graphe 25: Chiffre d’affaires issu des exportations

Graphe 26: C.A issu des nouveaux produits

Graphe 27: Nouveau (x) produit (s) ou service(s)tionale, contribue significativement à la tendance
croissante de la part allouée au marketing par
rapport au chiffre d’affaires. Les efforts fournis
par la BSTP dans ce sens sont à encourager les
PME/PMI à participer aux salons spécialisés (MI-
DEST, HANOVER MESSE... ). Aussi, le suivi des
résultats tirés de ces fora est fondamental pour
la mesure de la valeur ajoutée engendrée. Les
programmes de compagnonnage industriel peu-
vent être un catalyseur de compétitivité des
PME locales sur cet indicateur.

2.3.3 Capacité d’innovation
Cet indicateur permet d’apprécier la capacité

de l’entreprise à développer de nouveaux pro-
duits et services, dans le sens de la satisfaction
des clients. Elle est appréciée sur la base du chif-
fre d’affaires issu des exportations et des nou-
veaux produits, ainsi que du pourcentage des
nouveaux produits.

Les graphes présentent un niveau de perfor-
mances très appréciable de nos PME par rap-
port au reste de l’échantillon de comparaison.
Sur toutes les variables analysées, les PME lo-
cales réalisent des scores très positifs, par rap-
port à l’échantillon de comparaison. Le taux de
nouveaux produits (18%), renseigne sur le ni-
veau de performances très appréciable de nos
PME par rapport au reste de l’échantillon de
comparaison. Sur toutes les variables analysées,
les PME locales réalisent des scores très positifs,
par rapport à l’échantillon de comparaison. Le
taux de  nouveaux produits (18%), renseigne sur
la sollicitation croissante des filières de métiers,
du secteur du Génie Mécanique.  A l’observa-
tion, il apparaît d’ailleurs que l’exportation des
prestations dans le secteur du Génie Mécanique
repose essentiellement sur le niveau d’expertise
des ressources humaines, qui se déploient dans
certaines filières du secteur du Génie Méca-
nique (Energétique industrielle, instrumenta-
tion...). 

2.3.4 Gestion des fournisseurs
Cet indicateur permet d’apprécier la gestion

des approvisionnements au sein de la PME. Elle
s’apprécie par le niveau des commandes reçues
à temps, ainsi que le pourcentage des fourni-
tures de qualité reçues.
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Graphe 28: Fournitures livrées à temps

Graphe 29: Fournitures ne répondant pas aux
normes

Graphe 30: Charges moyennes / salarié

Graphe 31: Dépenses de formation en % du C.A

Les tendances observées ici sont exprimées
en valeur moyenne du total des achats dans les
deux groupes d’entreprises. Il en ressort que les
fournisseurs des deux groupes d’entreprises
semblent respecter les délais de livraison. Cela
semble aussi être le cas pour ce qui est de la
qualité des matières, des équipements et des
matériels livrés.

2.4 Perspective de l’évolution et de
croissance

2.4.1 Gestion du personnel

Cet indicateur mesure la capacité du top ma-
nagement à maîtriser toutes les charges liées au
personnel. Cela s’observe à travers les charges
de personnel moyennes par salarié, ainsi que le
niveau des dépenses de formation par rapport
au chiffre d’affaires.

Les graphes révèlent des niveaux de perfor-
mance mitigés des PME locales, par rapport à
l’échantillon de comparaison. Les charges de
personnel sont supérieures dans les PME de
l’échantillon de comparaison, par rapport aux
PME locales. Par contre, les charges de forma-
tion par rapport au chiffre d’affaires, sont meil-
leures dans les PME locales, comparées aux PME
de l’échantillon de comparaison, même si elles
demeurent inférieures à la norme (dépenses de
formation = 5% du chiffre d’affaires). Le score
des PME locales sur cette dernière variable
semble corroborer l’impact de l’expertise des
ressources humaines sur la tendance observée
au niveau des exportations des prestations de
génie mécanique, ainsi qu’au niveau du taux des
innovations.

2.4.2 Climat social
Cette variable engage à explorer les contours

des conditions de travail et du niveau d’attache-
ment des employés à l’entreprise. Cela s’appré-
cie à travers le nombre d’accidents par salarié,
le niveau d’absentéisme par salarié et le total
des départs de l’entreprise.
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Graphe 32: Nombre d’accidents/ salarié

Graphe 33: Absentéisme/ Salarié

Graphe 34: Total des départs de l’entreprise

Le sens des graphes fait voir un niveau de per-
formances globalement stable dans les deux
groupes d’entreprises. Le nombre d’accidents et
l’absentéisme par salarié reste très faibles. Le
total des départs par an pour les deux groupes
d’entreprises oscille entre 7 et 8%. Pour ce qui
est des PME locales, le niveau bas des charges
du personnel et les investissements sur le capi-
tal humain, peuvent conduire à moyen terme, à
l’activation d’un turn-over de personnels élevé
dans nos PME. Dans le secteur du génie méca-
nique, les discussions avec les PME du secteur
révèlent que le niveau de salaire, l’absence de
profil de carrière, le phénomène des contrats
projets sont des variables qui influencent signi-
ficativement le turn-over.

3. ANALYSE DES PRATIQUES
Dans cette partie, nous exploitons les ré-

ponses consensuelles aux 54 questions répar-
ties dans les 7 rubriques décrites au tableau 2
de la méthodologie. Ces éléments d’informa-
tions sont collectés par le biais de séances de
consensus, animées avec des groupes représen-
tatifs de toutes les catégories socio profession-
nelles des entreprises que nous évaluons.

Tableau 8: La grille de performance mondiale /
Secteur génie mécanique

3.1 Répartition sur la grille de perfor-
mances mondiale

Il s’agit d’une matrice où la moyenne est fixée
à 60, et sur la base de laquelle les entreprises
sont classées selon la configuration des scores
réalisés aussi bien en matière de performance
que de pratiques.

Grande disparité dans le niveau de perfor-
mances:

Sur l’ensemble des PME de l’échantillon
d’étude, 50% présente des niveaux de pratiques
et de performances inférieurs à 60% «Peut
mieux faire» ; 24,07% sont classées comme
étant sur «la bonne voie». Les PME classées vul-
nérables et prometteuses (7,40% chacune) sont
quasiment marginales. Il apparaît nécessaire
d’améliorer le niveau des pratiques, afin d’avoir
sur une base initiale un plus grand nombre de
PME «Prometteuses».
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ambitions

Graphe 35 : Losange de comparaison aspirations
vs capacités

3.2 COMPARAISON ASPIRATIONS
vs CAPACITES

Après la grille de performances, l’exploitation
des éléments de pratiques offre un losange de
comparaison des aspirations et des capacités
réelles d’une PME. Ce losange explore la capa-
cité de l’entreprise à planifier sa projection sur
l’avenir, sur les principales variables du Tableau
de bord prospectif.

Ce tableau synthétise sur la base du nombre
d’occurrences, la configuration des aspirations
des PME locales par rapport à leurs capacités
réelles sur 4 principaux aspects :

1. La capacité à se projeter sur le long terme;
2. Le développement de marchés;
3. La Gestion des Ressources Humaines;
4. Les projets financiers.

C’est-à-dire que sur l’ensemble des 59 lo-
sanges, les aspirations sont apparues supé-
rieures aux capacités 40 fois, sur la variable
projection à long terme.

NB : Mode de lecture du tableau de
comparaison

Aspirations supérieures aux capacités
Projection sur le long terme 40

Globalement, à l’observation du tableau,
il appert que les aspirations des PME lo-
cales en matière de Génie Mécanique sont
supérieures aux capacités sur les 4 aspects
sus-cités, avec une tendance particulière-
ment haute sur les projets à long terme. La
supériorité des capacités par rapport aux
aspirations en matière de développement
de marchés (16 occurrences), peut être ré-
vélatrice des difficultés de notre environne-
ment à créer de l’employabilité dans le
secteur du Génie mécanique, par rapport à
l’expertise disponible. 
L’égalité entre aspirations et capacités en

matière financière (15 occurrences) pourrait
dénoter des difficultés d’accès aux finance-
ments des PME. 
Bref, nous pouvons déduire que les PME

dans le secteur du Génie Mécanique ont
une ambition de rechercher des opportuni-
tés claires sur le long terme. C’est sur cette
base qu’un impératif de planification s’im-
pose. 

Tableau 9 : Configuration des Aspirations Vs Capa-
cités - Secteur Genie Mécanique

Aspirations supérieures aux capacités
Projection sur le long terme
Projection financière
Développement de marchés 
Ressources humaines  
Capacités supérieures aux aspirations
Projection sur le long terme
Projection financière 
Développement de marchés
Ressources humaines 
Aspirations = capacités
Projection sur le long terme
Projection financière 
Développement de marchés
Ressources humaines
Absence d’aspirations
Projection financière 
Ressources humaines 
Absence de capacités
Projection financière 

40
25
25
29

4
6

16
9

3
15
8
5

2
3

1
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CONCLUSION

Avec un échantillon de recherche dominé en
grande partie par les PME des filières construc-
tion métallique et fabrication mécanique, l’ob-
servation des résultats ci-dessus présentés
révèle que les PME du secteur Génie mécanique
locales, affichent un niveau de performance
moyen. C’est le cas des procédures internes et
la gestion des ressources humaines. Cependant,
la capacité à développer le portefeuille client
contraste avec les difficultés à le gérer sereine-
ment, et les principales variables en matière de
finances (rentabilité, stabilité, productivité, ni-
veau de croissance) sont apparues moyennes. 

Du point de vue des pratiques, la grille de per-
formance mondiale affiche des scores très dis-
persés entre les PME mal classées (Peut mieux

faire) qui sont les plus nombreuses et les PME
catégorisées comme étant sur une bonne dyna-
mique (Sur la bonne voie) qui représentent
juste une niche. Comme observé dans le sec-
teur du génie civil, l’amélioration des pratiques
par la multiplication des actions de renforce-
ment des capacités s’impose, pour accroître si-
gnificativement le nombre de PME   «
Prometteuses ». Le secteur du génie mécanique
a affiché un niveau de décroissance préoccupant
du bénéfice net (Pertes), qui renseigne sur le ni-
veau des charges : foncier, équipements et cer-
taines contingences liées au terrain. C’est à ce
niveau que peut se trouver l’un des défis ma-
jeurs : maîtriser ces charges, en ayant une dyna-
mique de recherche et de développement qui
permette d’avoir un outil de production com-
pétitif.
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1. ECHANTILLON ET MODE DE SELECTION

Les analyses effectuées ici portent sur un ef-
fectif de 59 PME, évaluées entre 2012 et 2017
dans le secteur du Génie Electrique. Les PME
dont les rapports d’évaluation ont été exploités
ici sont à 100% Camerounaises et disposent des
effectifs permanents compris entre 10 et 100
personnes. Elles sont en très forte majorité non
manufacturières. Les rapports utilisés affichent
un taux de renseignement de 95%.

2. ANALYSE DES PERFORMANCES

2.1 Perspective financière

2.1.1 Rentabilité

Cet indicateur renseigne sur la capacité de
l’entreprise à tirer des bénéfices de son activité.
Elle s’apprécie à travers la marge bénéficiaire, le
rendement du capital engagé, les charges fixes
et les charges du personnel en comparaison du
chiffre d’affaires.

La rentabilité est exprimée ici en valeur
moyenne des indicateurs susmentionnés. Et à
l’observation, les PME locales ont une rentabi-
lité globalement moyenne, presqu’à l’image des
PME du reste du monde. En dépit du rendement
du capital engagé qui apparaît très élevé et de
la marge bénéficiaire qui est positive, le niveau
des charges est très élevé : par exemple 53% du
chiffre d’affaires pour les charges fixes.

Graphe 1: Echantillon des PME du secteur Génie
électrique

Graphe 3 : Rendement du capital engagé

Graphe 4: Coût fixe en % CA

Graphe 5: Coût du personnel en %  CA

Graphe 2: Marge bénéficiaire
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2.1.2 Stabilité

Cet indicateur informe sur la capacité de l’en-
treprise à maintenir un équilibre entre ses dé-
penses et ses recettes à court et à moyen
termes. Elle s’apprécie à travers le ratio de li-
quidité immédiate, la capacité de recouvrement,
la capacité à payer les fournisseurs à temps, ainsi
que le taux d’endettement brut.

Les graphes mettent au goût du jour une cer-
taine stabilité des PME locales, par rapport à
celles du reste du monde. Le caractère très po-
sitif du ratio de liquidité immédiate (38,26%)
traduit le confort des PME locales du secteur
du génie électrique à honorer leurs engage-
ments à court terme. 

Dans le secteur du génie électrique, cette va-
riable a un lien étroit avec le coût du personnel.
En fait, sur les devis proposés par les PME, 85%
sont relatifs à l’achat du matériel et 15% à la
main d’oeuvre. Cette dernière se retrouve de
facto être le chiffre d’affaires réalisé. La capacité
de recouvrement est de 61 jours, beaucoup
plus longue que celle des PME de l’échantillon
de comparaison. Elle est également supérieure
à 8 jours, au délai règlementaire prévu dans «
le Plan d’Urgence Triennal (90 jours)». Le taux
d’endettement brut est à un niveau non cri-
tique.

2.1.3 Productivité

Cette variable mesure la contribution de
chaque composante du système entreprise à la
réalisation du résultat global. Elle s’apprécie à
travers le revenu avant impôt par salarié, le chif-
fre d’affaires par salarié permanent, ainsi que la
valeur ajoutée par salarié permanent.

Graphe 6: Ratio de liquidité immédiate

Graphe 7: Journées clients (capacité de recouvre-
ment)

Graphe 9: CA/salarié permanent

Graphe 8: Taux d’endettement brut
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Graphe 10: Revenu avant impôt par salarié 

permanent

Graphe 11: Valeur ajoutée /salarié permanent

Graphe 12: Croissance du bénéfice net

Graphe 13: Croissance du C.A

Exprimée en valeur moyenne par salarié des
indicateurs sus cités, l’observation des graphes
révèle globalement un niveau de productivité
très relatif des PME locales par rapport à
l’échantillon de comparaison. Le revenu avant
impôts et le chiffre d’affaires par salarié sont
très inférieurs à ceux de l’échantillon de com-
paraison.

A contrario, la valeur ajoutée par salarié est
très élevée dans les PME locales par rapport à
l’échantillon de comparaison. Dans le secteur
du Génie Electrique, la capacité à combiner ac-
tivités d’intervention et de distribution, in-
fluence fortement la polyvalence des équipes
(technico-commerciales par exemple). Toute
chose qui pourrait générer de la productivité et
de la valeur ajoutée.

2.1.4 Niveau de croissance
Cet indicateur permet de vérifier le rythme

de croissance de l’entreprise. Il s’apprécie à tra-
vers la croissance du bénéfice net et la crois-
sance du chiffre d’affaires.

Exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires,
les graphes font découvrir un niveau de crois-
sance mitigé de nos PME, par rapport aux PME
de l’échantillon de comparaison. Sur la variable
croissance du bénéfice net, il apparaît une dé-
croissance des PME locales, par rapport aux
PME de l’échantillon de comparaison.  A contra-
rio, le taux de croissance du chiffre d’affaires est
très élevé dans les PME locales, par rapport aux
PME de l’échantillon de comparaison. La capa-
cité des PME du secteur du Génie Electrique à
développer et à pérenniser les activités de
maintenance chez leurs clients, est détermi-
nante sur cet indicateur.

2.2 Perspective client
Cette partie permet d’apprécier la capacité

de la PME à enrichir son portefeuille clients, et
à le gérer. Elle est évaluée sur la base du taux
de développement de la clientèle, du taux de ré-
clamation par commande et du niveau de non-
respect des délais de livraison.
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Graphe 14: Taux dévelopement clientèle

Graphe 17: Coût d’évacuation des déchets % C.A

Graphe 18: Rotation des stocks

Graphe 15: Taux de reclamations /commande

Graphe 16: Non respect du délai de livraison

Le sens des graphes pour ce qui est de la
perspective client, fait observer un niveau de
performances très mitigé des PME locales, par
rapport aux PME de l’échantillon de comparai-
son. Les graphes révèlent une capacité appré-
ciable des PME locales à étoffer leurs
portefeuilles clients, par rapport aux PME de
l’échantillon de comparaison. Par contre, la ges-
tion des réclamations et le respect des délais
de livraison sont les principaux points faibles

des PME de génie électrique dans cette pers-
pective. Nos PME enregistrent environ 12 récla-
mations par commande, et 8 jours de retard de
livraison, lorsque les PME de l’échantillon de
comparaison n’ont presque pas de réclamation
par commande, et à peine un jour de retard de
livraison.

2.3 Perspective des procédures 
internes

2.3.1 Gestion des ressources

Cet indicateur donne lieu d’apprécier l’effi-
cience dans la gestion des ressources. Elle est
mesurée sur la base du niveau des dépenses
d’eau, d’électricité, d’évacuation des déchets par
rapport au chiffre d’affaires ainsi que la rotation
des stocks.
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Graphe 19: Dépenses énergétiques en % C.A

Graphe 20: Dépenses en eau en % CA

Graphe 21: Investissement en capital en % du C.A

Graphe 22: Dépenses en Marketing en % CA

Graphe 23: Dépenses totales relatives aux NTIC

Nous observons globalement un niveau de
performance assez faible des PME locales par
rapport aux PME de l’échantillon de comparai-
son. Si les coûts d’évacuation des déchets sont
très faibles pour les 2 groupes d’entreprises, le
niveau des dépenses en eau et en électricité ap-
paraît non négligeable pour les PME locales
(près de 45 % du chiffre d’affaires, avec un im-
pact significatif des dépenses en énergie). De
plus, la rotation des stocks est plus faible au sein
des PME locales, comparée aux PME du reste
de l’échantillon de comparaison. Cette immobi-
lisation des stocks est une source de coût sup-
plémentaire, non négligeable. Etant entendu que
certaines structures de génie électrique opè-
rent des intégrations verticales, avec des activi-
tés de distribution de matériels, et l’activité de
maintenance électrique est fortement influen-
cée par la gestion des stocks.

2.3.2 Prise en compte de l’avenir
dans la gestion

Cette variable permet d’apprécier la capacité
de prospective ou d’interrogation de l’avenir

par l’entreprise. Elle est appréciée sur la base
du niveau des investissements en capital et des
dépenses en marketing par rapport au chiffre
d’affaires, des dépenses totales liées aux tech-
nologies de l’information et de la communica-
tion, ainsi que des dépenses liées à la Recherche
et Développement.
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Graphe 24: Dépenses en R&D % du C.A Graphe 26: C.A issu des nouveaux produits ou 
services

Graphe 27: : Nouveau (x) produit (s) ou service (s)

Graphe 25: C.A issu des exportations

Les graphes font paraître un niveau de per-
formances globalement mitigé des PME locales,
par rapport aux PME de l’échantillon de com-
paraison. Les dépenses en marketing et en Re-
cherche et Développement, sont faibles par
rapport au chiffre d’affaires (moins de 1%). Ce
qui est ne se justifie pas à l’heure où la question
de l’exploration de nouvelles sources d’énergie
(en dehors de l’hydro-électricité) se pose avec
acuité. Par contre, les dépenses des TIC et les
investissements en capital sont non négligeables.

2.3.3 Capacité d’innovation
Cet indicateur permet d’apprécier la capacité

de l’entreprise à développer de nouveaux pro-
duits et services, dans le sens de la satisfaction
des clients. Elle est appréciée sur la base du chif-
fre d’affaires issu des exportations et des nou-
veaux produits, ainsi que du pourcentage des
nouveaux produits.

En matière d’innovation, il ressort des graphes
que les PME Camerounaises affichent des
scores encourageants, par rapport aux PME du
reste du monde. Le taux des nouveaux produits
et l’élan du chiffre d’affaires des exportations
sont supérieurs dans les PME locales, par rap-
port au reste de l’échantillon de comparaison,
et traduisent une dynamique d’innovation, la-
quelle n’aura de véritable impact que si elle cor-
rige significativement le niveau d’offre locale en
énergie renouvelable, ou en création de source
alternative d’énergie.

2.3.4 Gestion des fournisseurs
Cet indicateur permet d’apprécier la gestion

des approvisionnements au sein de la PME. Elle
s’apprécie par le niveau des commandes reçues
à temps, ainsi que le pourcentage des fourni-
tures de qualités reçues.
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Graphe 28: Fournitures livrées à temps Graphe 30: Charges moyennes par salarié

Graphe 31: Dépenses de formation en % C.AGraphe 29: Fournitures ne répondant pas aux
normes

Les tendances observées ici sont exprimées
en valeur moyenne du total des achats dans les
deux groupes d’entreprises. Nous y observons
que les deux groupes d’entreprises semblent
être livrés à temps et en qualité. Le fait qu’un
nombre important de PME locales, aient des
contrats de distribution/Représentation de cer-
taines marques de matériels à l’international, in-
fluence significativement ce point.

2.4 Perspective de l’évolution et de
croissance

2.4.1 Gestion du personnel
Cet indicateur mesure la capacité du top ma-

nagement à maîtriser toutes les charges liées
au personnel. Cela s’observe à travers les
charges de personnel moyennes par salarié,
ainsi que le niveau des dépenses de formation
par rapport au chiffre d’affaires.

Les graphes indiquent que les charges du per-
sonnel des PME locales sont inférieures à celles
des PME du reste du monde, où elles sont net-
tement plus élevées. Par contre, les dépenses
de formation sont supérieures pour les PME lo-
cales, par rapport à celles des PME de l’échan-
tillon de comparaison, mais demeurent
toujours bien en deçà du minimum standard
exigible (5% du chiffre d’affaires).

2.4.2 Climat social

Cette variable permet d’explorer les
contours des conditions de travail et du niveau
d’attachement des employés à l’entreprise. Cela
s’apprécie à travers le nombre d’accidents par
salarié, le niveau d’absentéisme par salarié et le
total des départs de l’entreprise.
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Pour ce qui est du climat social, le sens des
graphes pour les deux groupes d’entreprises,
affiche des scores très appréciables sur les trois
variables, à l’exception du niveau du turn-over
du personnel. L’absentéisme est faible pour les
deux groupes d’entreprises (moins de 2
jours/an). Par contre, le niveau de turn-over du
personnel par an est sensiblement plus élevé
dans les PME locales, par rapport aux PME de
l’échantillon de comparaison.

Grande disparité dans le niveau de per-
formances :

Sur l’échantillon des PME exploitées, 53%
présentent des niveaux de pratiques et de per-
formances inférieurs à 60% «Peut mieux faire»
; 26,78 % sont classées comme étant sur «la
bonne voie». Les PME dites vulnérables repré-
sentent 3,57 % et les prometteuses 7,14 %. L’in-
térêt est d’améliorer le niveau des pratiques,
afin d’avoir sur une base initiale, un plus grand
nombre de PME «Prometteuses».

3.2 COMPARAISON ASPIRATIONS
vs CAPACITES

Après la grille de performance, l’exploitation
des éléments de pratiques offre un losange de
comparaison des aspirations et des capacités

3 .ANALYSE DES PRATIQUES

Dans cette partie, nous exploitons en grande
partie les réponses consensuelles aux 54 ques-
tions réparties dans les 7 rubriques décrites au
tableau 2 de la méthodologie. Ces éléments
d’information sont collectés par le biais de
séances de consensus, animées avec des
groupes représentatifs de toutes les catégories
socio-professionnelles des entreprises que
nous évaluons.

3.1 Répartition sur la grille de perfor-
mances mondiales

Prometteur

Vulnérable Bien placé

Leader  
mondial

Peut mieux faire

Potentiel 
Inutilisé

Risques et 
opportunitéspe

rfo
rm

an
ce

s 5 16

530

pratiques

Graphe 32: Nombre d’accidents par salarié

Graphe 33:  Absentéisme par salarié

Tableau 10: La grille de performance mondiale /
Secteur génie électrique

Graphe 34: Total des départs de l’entreprise
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réelles d’une PME. Ce losange explore la capa-
cité de l’entreprise à planifier sa projection sur
l’avenir, sur les principales variables du Tableau
de bord prospectif.

Ce tableau synthétise sur la base du nombre
d’occurrences, la configuration des aspirations
des PME locales par rapport à leurs capacités
réelles sur 4 principaux aspects :

1- La capacité à se projeter sur le long terme;
2- Le développement de marchés;
3- La Gestion des Ressources Humaines;
4- Les projets financiers.

Développer les ressources 
humaines

Développer les 
marchés

Capacités

Objectifs à long terme

ambitions

Graphe 35: Losange comparaison aspirations vs
capacités

C’est-à-dire que sur l’ensemble des 59 lo-
sanges, les aspirations sont apparues supé-
rieures aux capacités; 45 fois sur la variable
projection à long terme.

NB : mode de lecture du tableau de
comparaison

Aspirations supérieures aux capacités

Projection sur le long terme

Globalement, les aspirations des PME
locales sont supérieures aux capacités sur
les 4 aspects suscités, avec d’assez fortes
occurrences en matière de projection à
long terme et de projection financière.
La supériorité des capacités par rapport

aux aspirations en matière de développe-
ment de marchés (11 occurrences), révèle
à tout le moins la dynamique de dévelop-
pement horizontal des PME du secteur du
génie électrique, du fait du caractère
transversal du métier qui est adossé à

d’autres secteurs, notamment celui du
génie civil. C’est cette transversalité qui
ne semble pas encore avoir suffisamment
été intégrée dans les autres secteurs. La
correction de cette pesanteur réside dans
la promotion de projets, à très fortes
doses de nécessaires liens inter secteurs.
L’égalité entre aspirations et capacités en
matière financière (18 occurrences) dé-
note des difficultés d’accès aux finance-
ments des PME.

Ce tableau renseigne sur la très forte
projection des PME du secteur du Génie
électrique vers l’avenir, avec une dyna-
mique d’intégration horizontale. La pro-
motion de liens inter secteurs dans les
projets, apparaît comme étant l’un des
biais à même de favoriser ce développe-
ment, avec une nécessaire maîtrise de la
planification dans les entreprises.

Tableau 11 : Configuration des Aspirations Vs Ca-
pacités - Secteur Genie électrique

Aspirations supérieures aux capacités
Projection sur le long terme
Projection financière
Développement de marché 
Ressources humaines  
Capacités supérieures aux aspirations
Projection sur le long terme
Projection financière 
Développement de marchés
Ressources humaines 
Aspirations = capacités
Projection sur le long terme
Projection financière 
Développement de marchés
Ressources humaines
Absence d’aspirations
Ressources humaines

45
34
29
41

5
0

11
9

1
18
11
0

1

45
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SECTEUR GÉNIE ÉLECTRIQUE

CONCLUSION

Avec un échantillon de recherche dominé à
85% par les entreprises de la filière de l’électri-
cité générale, l’observation des résultats ci-des-
sus présentés révèle que les PME locales du
secteur Génie électrique, affichent un niveau de
performance globalement mitigé. En effet, la ca-
pacité à développer le portefeuille client,
tranche avec les difficultés à le gérer sereine-
ment. 

Les principales variables en matière de fi-
nances (rentabilité, productivité, niveau de
croissance) sont apparues très fragiles, à l’ex-
ception de la stabilité. Les procédures internes
et la gestion des ressources humaines, même si
elles ne sont pas apparues comme étant parti-
culièrement faibles dans l’ensemble, méritent
une attention particulière en matière d’innova-
tion.

Du point de vue des pratiques, la grille de
performance mondiale affiche des scores très

dispersés entre les PME mal classées (Peut
mieux faire) qui sont les plus nombreuses, et
les PME catégorisées comme étant bien por-
tantes (Sur la bonne voie) qui représentent
juste une niche. L’amélioration des pratiques, à
travers des efforts significatifs de renforcement
des capacités, apparaît extrêmement néces-
saire, pour accroître significativement le nom-
bre de PME «Prometteuses» dans le secteur du
génie électrique. Comme dans les secteurs
génie civil et génie mécanique, ce mécanisme
s’impose, avec acuité, pour un saut vers la caté-
gorie des PME classées comme étant «sur la
bonne voie».

Le secteur du génie électrique a la particula-
rité d’être un secteur transversal, avec la possi-
bilité de tirer des opportunités des deux autres
secteurs. Toutefois, la question des approvision-
nements peut constituer une zone d’incerti-
tude, du point de vue de son impact sur les
devis, dont le coût des interventions participe
en partie du chiffre d’affaires dans ce secteur.
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Globalement, nos travaux ont dressé un pa-
norama des secteurs du génie civil, du génie mé-
canique et du génie électrique. Les deux
derniers affichent meilleure allure, par rapport
au secteur du génie civil, dont les niveaux de
performances se sont révélés très moyens dans
l’ensemble.

Cependant, à l’effet d’avoir une meilleure vi-
sibilité et d’exploiter des configurations que ces
secteurs reflètent au niveau macro-écono-
mique, il est apparu idoine d’adopter une ap-
proche horizontale de la lecture et de l’analyse
des principales tendances observées. Cette pos-
ture transversale met en exergue certaines ob-
servations qui, du fait de leur récurrence dans
tous les trois secteurs, méritent que l’on s’y at-
tarde .

• Le niveau élevé des charges
La capacité à maîtriser leurs charges procure

un atout de compétitivité, aux organisations
exerçant dans un environnement économique
donné et partant, à une économie. C’est la rai-
son pour laquelle le niveau élevé des charges
mérite d’être sérieusement adressé.

Pour ce qui est des entreprises du génie civil,
notamment dans le secteur du terrassement,
elles sont souvent établies sur plusieurs sites,
bureaux et bases logistiques. Cette dernière, si
elle offre un avantage en matière de sécurité, est
une source de coûts, si elle n’est pas la pro-
priété de l’entreprise.

C’est le cas dans une certaine mesure dans le
secteur du génie mécanique, parce qu’à l’excep-
tion des PME majeures, le domaine foncier

constitue un obstacle fondamental à leur éta-
blissement durable. Dans le secteur du génie
électrique, le niveau élevé de ces charges mérite
une enquête plus approfondie.

Cependant, si les charges fixes sont si élevées,
il y’a lieu de s’inquiéter de l’absence de traçabi-
lité sur les charges variables. Lesquelles consti-
tuent l’essentiel des dépenses lors de la mise en
oeuvre des travaux dans ces secteurs.

• La capacité à développer des 
marchés

Le contexte économique, fortement empreint
des grands travaux d’infrastructures, est de na-
ture à favoriser une plus grande sollicitation des
expertises des entreprises locales. De plus, la
nature des infrastructures à réaliser (ponts,
stades, barrages etc), encourage fortement des
liens inter secteurs, qui suscitent une plus
grande consommation des travaux dans les sec-
teurs du génie civil, du génie mécanique et du
génie électrique. Si les opportunités existent, le
mécanisme d’accès mérite d’être amélioré, pour
une contribution plus optimale (en qualité et en
quantité) des PME locales. Et, c’est cet état de
choses qui a contribué à la naissance de réseaux
parallèles d’accès aux marchés, par le biais d’ap-
porteurs d’affaires, qui atteignent parfaitement
les PME, mais sans garantie de qualité pour les
Maîtres d’ouvrage. Raison pour laquelle la BSTP
a tout son rôle, et doit davantage  interagir avec
la partie publique, à l’effet de fluidifier le méca-
nisme d’accès à la commande publique.

La faiblesse de la Gestion de Rela-
tion Client

Nous l’apprécions au niveau des réclamations
par commande et au non-respect des délais de
livraison. Les secteurs du génie mécanique et du
génie électrique sont les plus indexés au regard
des graphes ci-dessous.

Graphe 36: Analyse comparative sectorielle de la
rentabilité
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Graphe 37: Analyse comparative sectorielle de la
GRC

Graphe 38: Analyse comparative sectorielle de la
capacité d’innovation en (%)

A l’exception de l’activité de maintenance qui
favorise des contacts plus récurrents entre  les
PME de ces secteurs et leurs clients, nous avons
pu constater qu’en général,  les interactions ne
se font qu’au moment des sollicitations pour
travaux. De plus, la perception du concept de
satisfaction des PME/PMI dans ces secteurs de
l’étude ne prend en compte que le volet tech-
nique. Ce qui crée de facto, une distance de
compréhension avec les Donneurs d’ordre.
Mais encore, certains faits relevant de la gestion
interne, exposent évidemment la bonne tenue
des portefeuilles clients :

• L’absence d’anticipation : la veille per-
manente sur les besoins actuels et futurs
des clients, permet d’être au fait de la mu-
tation des besoins, et d’ajuster l’offre de ser-
vice en conséquence. Les programmes de
développement des fournisseurs impulsés
par les BSTP  y apportent une solution adé-
quate.

• L’insuffisance de l’approche proces-
sus : la livraison représente la dernière
étape d’une action de délivrance d’un ser-
vice.  S’il lui est accordé une importance
parce que point de chute avec les clients,
cela n’est pas suffisamment le cas pour
toutes  les autres étapes.    En effet, l’accent
est souvent mis sur les fonctions opération-
nelles, au détriment des fonctions de sup-
port (approvisionnement, organisation)

• Le paradoxe entre la capacité observée à
mettre en place de nouveaux produits et la
faiblesse des dépenses en Recherche et Dé-
veloppement

Ce constat amène à s’interroger sur les mo-
tivations et la nature des innovations impulsées.
Par principe, la satisfaction du client  devrait en
constituer la motivation majeure. C’est en cela
justement que la Recherche et Développement
trouvent tout leur sens et leur rôle moteur, en
ce  qu’elle intègre la projection sur les besoins
actuels et futurs des clients, les mutations dans
les environnements, pour inventorier les amé-
liorations nécessaires à apporter  dans les ser-
vices et prestations, dans les secteurs
d’activités. 

Aussi, le non-respect de cette démarche peut
se vérifier au taux du chiffre d’affaires issu des
nouveaux  produits. Il apparaît faible (à peine 5%
du CA) dans les secteurs du génie électrique et
du génie mécanique qui, pourtant ont les plus
forts taux de nouveaux produits. A contrario, il
est fort dans le secteur du génie civil (près de
20% CA), qui a un taux de nouveaux produits
très faible (à peine plus de 5%).

• Le niveau des dépenses en formation

Graphe 39 : Analyse comparative sectorielle de le
rentabilité des dépenses en formation
en %C.A
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Graphe 40: Analyse comparative sectorielle de la
valeur ajoutée par salarié permanent
par rapport au bénefice net.

Graphe 42 : Analyse comparative sectorielle du
Turn-over du personnel

Graphe 41 : Vue sectorielle de la croisssance du bé-
nefice net

Il apparaît globalement à moins de 4% (moins
de 1% dans le secteur du génie civil)  pour l’en-
semble des  secteurs. L’irrégularité  des  travaux
et les difficultés financières que connaissent les
PME dans ces secteurs, influencent fortement
la part des revenus, dédiée au renforcement des
capacités des équipes. Ce dernier, dans l’envi-
ronnement des PME, ne vaut que s’il est justifié
par une opportunité de travaux à court terme. 

• La Configuration de la Valeur Ajoutée
par rapport au bénéfice net.

A l’observation des trois secteurs, la valeur
ajoutée par salarié permanent est supérieure à
celle des PME du Reste du Monde (RDM). Elle
apparaît donc  positive, alors que la croissance
du bénéfice net est négative dans tous les sec-
teurs. 

Des entretiens avec les spécialistes des sec-
teurs nous renseignent que  cet indicateur ap-
pert positif, mais est contre-productif  en terme
de coût. A la vérité, les charges portées le
plus souvent dans les devis sont le plus
souvent irréalistes (expressément
basses), pour  autant qu’elles permettent
aux PME qui postulent, de capter l’oppor-

tunité de travaux. Ainsi, le marché ob-
tenu, les PME se retrouvent à supporter
des niveaux de charges, bien au-delà de
ceux indiqués dans les devis, les exigences
des cahiers de charges démeurant  in-
changées.  Si cette pratique favorise l’em-
ployabilité des PME, elle leur porte
lourdement préjudice, avec des niveaux
de charges qui ont un impact très négatif,
sur la possibilité d’engranger des béné-
fices sur la durée. Ce qui pourrait tra-
duire les pertes observées dans les trois
secteurs.

• Le niveau des départs dans les entre-
prises

Même s’il se montre très faible dans le
secteur du Génie Electrique, le taux de
rotation des personnels est en moyenne
de 7 départs par an dans les entreprises
des 3 secteurs. Si ce rythme est maintenu, il
y’a lieu de craindre pour la pérennisation de
l’expertise au sein de ces PME.

Suite aux discussions que nous avons
eues avec les acteurs de ces secteurs, il
ressort que le niveau des salaires, l’ab-
sence de profil de carrière, le phénomène
des contrats projets contribuent à vider
les PME, notamment dans les secteurs du
génie civil et du génie mécanique.
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• La faiblesse des niveaux de performance
de la majeure partie des PME

Il se révèle clairement  que la majeure partie
des PME (54% en moyenne), indépendamment
du secteur, sont classées comme étant  faibles
aussi bien en matière de performance qu’en ma-
tière de pratique (peut-mieux faire). Cepen-
dant, seule une niche (23% en moyenne), est
classée comme étant «Sur la Bonne Voie».
Les PME dites «vulnérables» et «promet-
teuses» sont très marginales. Pourtant, l’ac-
croissement des PME dites «prometteuses»,
par l’amélioration des pratiques est la voie
idéale, pour favoriser un saut encadré vers la ca-
tégorie des PME dites «Sur la Bonne Voie».
La systématisation du renforcement des capaci-
tés est le moyen de choix pour conduire cette
action.

Graphe 43 : Analyse comparative sectorielle de la
grille de performances mondiale
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Nos travaux ont porté sur les évaluations réa-

lisées  auprès d’un échantillon de 177 PME/PMI,
qui exercent dans 3 des secteurs couverts par la
BSTP, notamment : les secteurs d’activités du génie
civil, du génie mécanique et du génie électrique,
entre 2012 et 2017. A cet effet, nous avons utilisé
l’outil d’analyse comparative UNIDO SPX de l’Or-
ganisation des Nations Unies pour le Développe-
ment Industriel (ONUDI), à l’effet de dégager les
grandes tendances de nos PME/PMI, par rapport
à leurs consœurs du réseau de l’ONUDI, en ma-
tière de pratique et de performance.

De l’exploitation des rapports d’évalua-
tion, il ressort que les secteurs du génie
civil, du génie mécanique et du génie élec-
trique, sont respectivement dominés par
les filières BTP, fabrication mécanique,
construction métallique, et électricité gé-
nérale. Les performances sont globalement ap-
parues  faibles en comparaison à celles des
PME/PMI du reste du monde. Même si de façon
très surprenante, sur certains indicateurs (dé-
penses marketing par rapport au chiffre d’affaires,
Recherche et Développement, investissement en
capital, dépenses en TIC et même le rendement
du capital engagé dans le secteur du génie élec-
trique), les scores réalisés par nos PME sont  ap-
parus supérieurs  à ceux de l’échantillon de
comparaison. En effet, ce constat ne correspond
pas toujours aux préoccupations de nos PME/PMI
et  suscite des interrogations sur la sincérité de
certaines données collectées. 

Sur le second volet, la grille de performances
mondiales que nous avons utilisée, a renseigné que
plus de la moitié de nos PME réalisent des scores
faibles, aussi bien en matière de pratiques que de
performances, et que seule une petite niche est
catégorisée comme étant «Sur la bonne voie».
Aussi, il s’est avéré necessaire sur une base initiale
de recommander l’approche d’amélioration des
pratiques, comme trame de développement de
nos  PME, en mettant un  accent particulier  sur
le renforcement des capacités.

De façon plus globale, nos PME se sont illus-
trées positivement sur plusieurs points, no-
tamment une volonté claire d’innovation, la
capacité à développer le marché, le faible
taux d’accidents qui témoigne de la prise
en compte de la fonction QHSE et la capa-
cité à dégager des marges malgré tout. Ce-
pendant,   plusieurs points nous sont apparus très

problématiques pour le développement de nos
PME, et méritent d’être adressés sérieusement. A
côté des problèmes plus généraux  tels que:
l’accès à la commande publique et le finan-
cement des PME/PMI,  nous pouvons y
ajouter les difficultés observées dans nos
PME en matière de gestion des projets, de
maîtrise des outils de planification, l’optimi-
sation des coûts, la comptabilité analytique,
la gestion des stocks, la gestion de la rela-
tion client. De façon plus précise:

• le secteur du génie  civil: il souffre particu-
lièrement de la longueur des délais de paie-
ment qui décourage les banques. La
configuration des prestations (en mode pro-
jet) et le niveau des financements en question,
aiguisent des réflexions sur une formule de
banque d’investissement, comme mécanisme
d’accompagnement.

• le secteur du génie mécanique: le poids
des charges (équipements, foncier…) inhibe la
rentabilité, et  une nécessaire dynamique de
Recherche et Développement pour  la com-
pétitivité de l’outil de production. 

• enfin, le secteur du génie électrique: la
rémunération de la main d’œuvre  engagée
dans une  prestation, est une composante non
négligeable du chiffre d’affaires. Ce qui im-
plique que les approvisionnements  soient maî-
trisés, afin que ce poste (main d’œuvre) soit le
moins fragilisé possible, dans la confection et
lors de la discussion des devis. 

Une lecture horizontale de ces différentes pe-
santeurs, met en exergue la responsabilité de plu-
sieurs pôles d’action : l’Etat, le secteur financier,
les Corporations, la technostructure d’encadre-
ment et de développement des PME/PMI au Ca-
meroun. 

• les pouvoirs publics : sont interpellés sur
toutes les difficultés auxquelles les PME/PMI
sont confrontées, pourraient connaître une at-
ténuation quasi certaine, si la régularité de la
commande publique était de mise. Malgré l’ab-
sence  d’une  loi sur la sous-traitance, une in-
vitation insistante de la part des pouvoirs
publics, des entreprises publiques et parapu-
bliques, à observer  la base règlementaire   ac-
tuelle en matière de Contenu Local, pourrait
contribuer à stabiliser les déséquilibres. Ces
derniers diminueraient à coup sûr, avec une
amélioration des délais de paiement.
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• le secteur bancaire : le niveau de taux d’in-

térêt (pas moins de 10%) appliqué par les
banques  aux PME/PMI locales, éclaire sur le
niveau de risque imputé aux PME locales. Ce
taux a même un impact négatif sur l’attractivité
de nos PME, tant qu’il est supérieur aux ni-
veaux de Rendement du Capital Engagé obser-
vés (moins de 7%). Il y’a donc lieu d’agir sur
les facteurs de risque : délais de paiement, fail-
lite de la PME, incapacité à satisfaire au cahier
de charges, rupture de contrats. Ainsi, dans la
mesure où nos banques tiennent le facteur
risque  en règle d’or, la conjoncture ambiante
et la place des PME dans notre environnement
sont suffisamment éloquentes pour susciter
une plus grande flexibilité, dans leur rapport
aux PME/PMI.  Sur la base de ces hypothèses,
une approche plus collégiale peut être de na-
ture à rassurer en intégrant d’autres acteurs
(Etat, corporations, structures d’encadrement),
à travers des mécanismes de fonds de garantie,
Sociétés de Cautionnement Mutuelles etc.

• les Corporations de métier : les défis de la
compétitivité aujourd’hui imposent la mutua-
lisation des capacités et des expertises. Il est
urgent que nos PME, dans l’idéal regroupées
par secteur d’activité, apprennent  à davantage
travailler ensemble. Cela pourrait  leur procu-
rer plus de consistance, par exemple en
termes de sous-traitance de  capacité,  face à
certains challenges. L’organisation de ces cor-
porations, ainsi que les services offerts aux
membres, participent de la structuration de
notre secteur privé, et de notre tissu indus-
triel.  La qualité de la  relation avec les Don-
neurs d’Ordre, est une articulation cruciale  de
ces défis.

• les structures d’encadrement et de dé-
veloppement des PME : il est de leur res-
ponsabilité d’accompagner les PME dans  le
relèvement de ces défis. Une analyse compa-
rative à l’échelle de l’Afrique et du monde ré-
vèle que, l’action d’encadrement et de service
aux PME se déploie plus efficacement sur un
axe en trois points : le Consulting, la Formation
et la Recherche et Développement. Au Came-
roun, ce dernier point ne semble pas encore
suffisamment pris en charge, par la technos-
tructure d’accompagnement des  PME. Il
contribuerait pourtant à informer, éclairer, et
anticiper sur bien de chocs auxquels les PME
ont souvent fait face, notamment l’entrée en

vigueur d’une  nouvelle règlementation, des
avancées technologiques, de nouvelles  exi-
gences de marchés….  La  constitution de ces
structures d’encadrement, en plateforme
unique, pourrait être   de nature  à offrir une
meilleure coordination de leurs actions. 

En tant que membre de cet ensemble, la BSTP
a  pour sa part  initié   quelques solutions dans la
limite de ses moyens, à l’instar de:

• la mise en place d’une Société de Cau-
tionnement Mutuel en vue de faciliter
l’accès au financement des PME/PMI;

• l’impulsion de l’élaboration d’une Poli-
tique Nationale de Développement des
Clusters (PNDC);

• la promotion du Cluster Maintenance
Industrielle pour booster la Cotrai-
tance;

• la production de la Charte des Bonnes
Pratiques et d’un contrat type de sous-
traitance  ;

• la production d’un avant-projet de loi
sur la sous-traitance, ainsi que la prépa-
ration de la mise en place d’un Obser-
vatoire du Contenu Local en matière de
Sous-traitance; 

• l’adressage d’un plaidoyer du contenu
local en matière de Sous-traitance.

Le présent baromètre se veut un support d’in-
formation et de clarification de la réalité des sec-
teurs génie civil, génie mécanique et génie
électrique mais également  un outil d’aide à la dé-
cision, pour la Communauté Economique Natio-
nale. Il n’a pas vocation à apporter des solutions à
l’ensemble des facteurs d’amélioration du climat
des affaires et/ou de notre environnement écono-
mique camerounais. Pour autant, selon l’Observa-
toire pour l’Emergence en Afrique (OBEMA), « la
croissance de la productivité est l’une des condi-
tionnalités d’accès à l’Emergence ». Sur cette base,
le relèvement du niveau de contribution de nos
PME au PIB et l’amélioration de la productivité
dans ces secteurs, apparaissent comme des   en-
jeux  intéressants  à tenir,  s’il faut relever le défi
de l’atteinte des objectifs assignés à la deuxième
phase de la Vision d’Emergence en 2035, à savoir :
la consolidation de la croissance économique, l’in-
tensification de la transformation industrielle des
produits d’origine locale, l’intensification de la re-
distribution des richesses et de la lutte contre la
pauvreté.
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