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INTRODUCTION
 



Le pr6sent document de stratfgie pour la promotion du secteur priv6 fait suite aux 

Actes 	du Sdminaire de mai 1991. 

iIcomprend cinq parties : 

La Premire Partie est une synthbse du diagnostic du secteur priv6 
tchadien tel que mis en 6vidence par les travaux de cinq sous
commissions pr6paratoires de mai-juin 1991. 

La DeuximePartie est I'Enonc6 aes Polititcues en termes d'objectifs. 

Ius sont au nombre de quatre. 

1. 	 Les performances de I'appareil judiciaire. 

2. 	 L'am6lioration de la competence et la productivit6 dans 
I'Administration Publique. 

3. 	 L'ain6lioration des conditions d'exploitation des entreprises. 

4. 	 La garantie de la gouvernance et de la securitd. 

Le Troisi~me Partie d~crit las Strat6gies 6 mettre en oeuvre et repose 
sur la distinction, pas toujours facile A identifier, entre les domaines 
d'action de I'Etat et du secteur priv6. Sont Ogalement 6noncds les 
principes sur lesquels repose le d~sengagernent de la Puissance 
Publique. 

La Quatri~me Partie concerne le Programme d'Actions sous forme 
matricielle annie par annie. 

La Cinaui~me Partie institue uiie structure de suivi compos6e d'un 

Secr~ta. iat Ex~cutif plac6 sous I'autor'.- dij Premier Min-stre et d'un 
Comitd d'Orientation compos6 des repr6sentants du Gouvernement, 
du secteur priv6 Pt des ailleurs de fonds. 

Enfin des annexes composes des notes explicatives de certains points 
dnonc6s de mani6re trds gdn6rale dans les pr6c~dentes parties. Y sont 
dgalement annexes les points 0,. '.esquels le Gouvernement A travers 
le Haut Comit6 s'cst d~jA nrononc%, (Annexe 1). 

Le document de strat6gie, comme on le voit, ne comporte pas de chiffrage, ni 



d'6valuation du coat des diff~rentes actions. 

Le Gouvernement a retenu, compte tenu de l'importance du sujet, de centrer sa 
reflexion sur les principes de politique, les grands axes de strategie et le programme 
d'actions. II paraissait important au Gouvernement que les partenaires discutent 
des grands axes de potitique et de strat6gie, y apportent leurs suggestions et 
remarques, et inscrivent leurs engagements sur les points qui retiennent leurs 
sensibilit6s respectives. 

II reviendra en troisi~me 6tape 6 un Secretariat Ex~cutif de Suivi en rapport avec 
le Secteur Priv et I'Etat d'6valuer les diff~rents coOts. Cette demarche vise 
6galement 6 6viter une polarisation de la Table Ronde sur des chiffres au detriment 
des engagements strat6giques. 

Le Ministre du Plan et de la Cooperation 

IBNI OUMAR MAHAMAT SALEH 



DIAGNOSTIC DU SECTEUR PRIVE AU TCHAD
 



Le Secteur Priv6 Tchadien evolue dans un environnement physique et 6conomique 
difficile et qui ne lui permet pas de se d~velopper et de s'6panouir. Les contraintes 
qui entravent le d~veloppement du secteur prive au Tchad ont fait l'objet d'un 
diagnostic approfondi par les cinq sous-commissions pr~paratoires au S6minaire 
National sur la Promotion du Secteur Priv6 tenu en mai-juin 1991. Ces contraintes 
peuvent 6tre r6sum~es par les points suivants 

- I'environnement naturel difficile
 
- les entraves relevant de I'Etat
 
- l'insuffisance de Ia formation
 
- les difficult6s relatives au financement des entreprises.
 

1. L'ENVIRONNEMENT NATUREL DIFFICILE 

La situation physique du Tchad est caractdris6e par l'immensit6 de sa superficie et 
l'enclavement de son territoire. Ceci entrafne des contraintes logistiques propres 
6 alourdir les coots des facteurs de production. Ainsi, I'enclavement g6n~re une 
augmentation des coots des produits import6s, particuli6rement gonfl~s compte 
tenu de I'insuffisance des modes de transports internationaux et le sous
d~veloppement du reseau de transport sous-r6gional. Ces difficult6s s'alourdissent 
avec la chert6 des prix de transport int6rieur, quand on passe de N'Djamena aux 
r6gions. 

L'impact des coits de transport est multiplicatif sur les coots d'immobilisation et 
de fonctionnement de I'appareil de production et de I'appareil administratif. 

Par ailleurs, la faible densit6 de ia population, I'6troitesse et la faible solvabilit6 du 
march6 int~rieur limitent fortement la port6e d'dventuelles activitds de production 
en s~rie et de transformation tournde vers ce march6. 

2. LES ENTRAVES RELEVANT DE L'ETAT 

Elles se traduisent par un systime fiscal inadaptd, des formalit6s trbs lourdes 

d'enregistrement des entreprises et une corruption gdndralisde. 

2.1. Le svstme fiscal inadaDt 

La reglementation fiscale en vigueur au Tchad est basde sur des textes anciens. 
Elle est caract6ris(e par les trois 6l6ments suivants : 

une desagr6gation due au nombre de taxes fiscales et para-fiscales A 
gdrer et parfois recouvrdes par des entites diff6rentes ; 

une complexitd qui est gendratrice de distorsions encourageant la 
fraude fiscale. Ainsi I'existence d'une plthore de taxes, bas6es sur 
des assiettes fiscales diffdrentes, et parfois cumulatives ou se 
superposant, rend le contribuable parfois perplexe 



un caractere dissuasif 6 la creation d'activites surtout par 
comparaison aux pays de la sous-region. La reglementation fiscale ne 
comporte pas de disposition visant 6 encourager le developpement de 
la PME. 

L'inadaptation du systeme fiscal conduit A un faible rendement. 

2.2. Des formalit~s tres longues d'enregistrement des entreorises 

L'investisseur voulant creer une nouvelle affaire au Tchad doit faire un grand 
nombre de demarches administratives aupres d'organismes differents, et dont les 
r6actions sont rarement coordonn6es. La s6quence des 6tapes de ce veritable 
"parcours du combattant", et la liste des informations et des pices A produire par 
l'investisseur ne sont pas toujours n~cessaires au projet (par exemple le bulletin de 
sant6 demand6 A un cordonnier) ; en outre, il n'y a aucun service en mesure de le 
piloter dans ses demarches ni d'assurer une coordination entre les services 
concernes. De plus, les delais administratifs pour I'approbation d'un dossier sont 
tres longs, ce qui est coteux pour I'6conomie tchadienne et decourageant pour 
I'entrepreneur. 

2.3. Une corruption gdneralisde 

La corruption est entretenue tant par les agents de I'Etat que par les opdrateurs 
dconomiques eux-memes. Les principales raisons de ces pratiques dans 
I'Administration se r6sument : 

la faiblesse des traitements et l'irregularitd de leur payement 

les nominations A de hautes responsabilit6s de personnes non 
competentes ; 

I'absence d'dthique de travail dans la fonction publique et la non
sanction des comportements qui en resultent par la hidrarchie 
administrative. 

Les opdrateurs dconomiques quant b eux peuvent 6tre accuses de 

- I'absence de transparence dans leurs affaires ; 

- I'aversion au risque qui se traduit par une nette pref6rence pour le 
court terme et les activit6s marchandes : 

- I'absence d'esprit associatif qui se traduit par des faiblesses 
structurelles lors des concertatioqs avec le Gouvernement ; 

- l'inexistence d'une culture d'entreprise favorise des comportements 
coOteux A terme pour I'entreprise. 

I 



3. L'INSUFFISANCE DE LA FORMATION 

Le d6veloppement des ressources humaines est consid~r6 comme une priorit6 par 
le Gouvernement. Suite 6 la Table Ronde Education-Formation-Emploi (EFE), des 

efforts sont en train d'dtre faits. Cependant le niveau g~n6ral reste encore tr~s 

faible avec moins de 30 % de !a population poss~dant le niveau d'_ducation 

primaire ou sup~rieur ; le niveau d'analphab~tisme est estim6 6 plus do 90 % chez 
les op6rateurs 6conomiques. 

Les institutions existantes de formation ont une capacit6 trbs inf6rieure aux 

besoins, de sorte que la main d'oeuvre tchadienne est tr~s insuffisamment forme, 

tant en ce qui concerne le nombre des toavailleurs poss~dant dts aptitudes de base 

que le niveau de ces aptitudes. Les besoins sp6cifiques du monde des affaires ne 

sont pas satisfaits par le syst~me actuel de formation. L'enseignement supo.rieur 

obtpnu A 1*6tranger est trop souvent orient6 vers les disciplines litt~raires et 

sociales, et pas assez vers l'ing6nierie ou le management. De plus il n'y a que peu 

de possibilit~s sur place pour une formation compl~mentaire dans les disciplines de 
gestion. 

Les difficult~s qu'6prouvent les op~rateurs priv6s dans leurs contacts avec 

I'administration proviennent en partie des comportements d'agents de I'Etat 

insuffisamment form~s, et qui ne possbdent pas une compr6hension correcte de 

leur r6le et de leur mission. 

4. LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES 

Le syst~me financier tchadien est caractdrisd essentiellement par sa faible 

profondeur, sa petitesse et sa superficialit6. A I'heure actuelle les seules sources 

de financement disponibles sur la place sont les banques commerciales et la 

banque de d6veloppement (BDT). Les premieres collectent la quasi-totalitd de ses 

d6p6ts d'une demi-douzaine de d6posants, se concentrent surtout dans le 

financement des operations courantes de grandes socidtds publiques et de I'Etat, 
niveau de I'activit6 d'investissement. Leset n'interviennent pratiquement pas au 


petites et moyennes entreprises sont donc absentes du syst6me financier.
 

IIfaut note., dgalement ou'ii n'existe actuellement au Tchad aucun organisme viable 

susceptible de mener des action de promotion, d'incitation et d'encadrement des 

initiatives, telles que la recherche active et 'encouragement des entrepreneurs 

locaux, I'assistance A I'identification et A la preparation de projets, I'assistance et 

la formation A la gestion, etc. 

Au total, le secteur priv6 tchadien 6volue dans un environnement juridique, 

dconomique, physique et politique prdcaire, I'absence d'un Etat de droit constituant 

un frein majeur A son- 6panouissement et 6 s,.. n dclosion. 

/N
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ENONCES DE POLITIQUES 
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L'un des plus importants actes du Seminaire National sur la Promotion du Secteur 
Priv6 de mai-juin 1991, est I'affirmation du r6le primesautier que ce secteur doit jouer 
dans le cadre du processus de developpement du Tchad. II est maintenant admis, du 
fait de I'aptitude du march6 6 repartir efficacement des ressources limit6es, que 
I'adhesion aux lois du march6 est essentielle 6 la croissance 6conomique. Mais 
I'adoption d'une 6conomie du march6 ne suffit pas 6 lui tout seul d'assurer l'essor du 
secteur priv6. En effet le Gouvernement est d'avis que le Secteur Priv6 tchadien a des 
besoins bien precis qui s'articulent autc.ir de quatre objectifs principaux. 

Outre l'instauration d'un Etat de Droit assurant la libert6 individuelle et la securit6 des 
personnes, biens publics de base, il ne peut avoir de secteur priv6 viable sans la mise 
en place d'un appareil judiciaire independant et sans comp6tences 6prouvees dans la 
gestion de I'appareil public. 

A cet 	effet, le Gouvernement adopte les quatre objectifs strat6giques suivants 

OBJECTIF 1: ASSURER LA PERFORMANCE DE L'APPAREIL JUDICIAIRE 

Actions : 

1. 	 Garantir I'indpendance de la magistrature 

2. 	 Crder un tribunal de commerce 

3. 	 Elaborer un code de commerce tchadien 

4. 	 Crder une juridiction administrative, arbitre des conflits avec
 
I'Administration
 

5. 	 Crder une cour des comptes 

OBJECTIF 2 AMELIORER LA COMPETENCE ET LA PRODUCTIVITE DANS 

L'ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Actions : 

1. 	 Limiter les domaines d'intervention de I'Etat b la fourniture des biens 
publics 

2. 	 AccroTtre les ressources de I'Etat par la reprise en main des services 
fiscaux et par une r6forme des services douaniers 

3. 	 Promouvoir les services publics payants 

4. 	 Privatiser les entreprises publiques et parapubliques 



5. 	 Assurer une formation et un appui au secteur public 

OBJECTIF 3: AMELIORER LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES 
ENTREPRISES 

Actions : 

1. 	 Rdduire les coots de facteurs de production, en particulier le coOt unitaire 
de I'6nergie 

2. 	 R6duire le poids de la fiscalit6 

3. 	 Crder un fonds de garantie priv6 

OBJECTIF 4: GARANTIR LA GOUVERNANCE ET LA SECURITE 

Actions : 

1. 	 Pr~venir I'ingerence des cercles politiques et militaires dans les 
administrations publiques 

2. 	 Assurer le respect du secret bancaire 

3. 	 Poursuivre la rdorganisation de I'armde 

4. 	 Crier un cadre de concertation permanente entre Secteur Priv6 et 
Administration 

14 



ill. 

STRATEGIES POUR LA PROMOTION
 
DU SECTEUR PRIVE
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Si au debut des ind6pendances I'Etat a combl6 le vide laiss6 par I'absence 
d'operateurs nationaux de taille et instruits, aujourd'hui beaucoup de donn6es 
ont chang6 ; et l'on peut noter entre autres : 

1. 	 L'existence en nombre sutfisant d'hommes d'affaires jeunes, 
pugneces et d~cides jouer leur r6le. 

2. 	 Un courant mondial tendant b minimiser le r6le de I'Etat dans la 
gestion des affaires. 

3. 	 Un int6ret marqu6 des bailleurs de fonds priv6s ou publics ainsi que 
les investisseurs priv6s ext6rieurs pour un partenariat direct avec 
les op6rateurs priv6s nationaux. 

4. 	 L'dchec de I'Etat dans la gestion d'un Secteur Public tentaculaire et 
en g6neral peu ou non performant. 

5. 	 L'incapacit6 de I'Etat faute de ressources 6 assumer 
convenablement toutes les fonctions qu'il s'est attribu6es. 

C'est pourquoi le Gouvernement d6cide de pratiquer la politique de ses moyens 
et de se replier sur ce qui pourrait v6ritablement 6tre sa mission de service 
public ainsi que dans les secteurs oO le priv6 ne s'impliquerait pas. 

L'Etat doit d6sormais concentrer ses moyens dans les domaines classiques de 
sa responsabilit6 en tant qu'Etat et correspondant A ses obligations et 
prerogatives : 

1. 	 LES DOMAINES RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE L'ETAT 

-	 La defense nationale et la sdcuritd publique. 

-	 La politique ext6rieure (diplomatie). 

-	 L'administration gdndrale. 

-	 La politique 6conomique et financibre en termes de choix judicieux 
pour maintenir en priorit6 [a croissance du priv6 et la satisfaction 
raisonnable des besoins de I'Etat. 

-	 La justice dont il doit assurer l'ind6pendance. 



2. 	 LES DOMAINES OU L'INITIATIVE PRIVEE PEUT S'INSCRIRE SANS 
DERESPONSABILISER L'ETAT 

- La sant : 

L'Etat aura la charge de la politique sanitaire, des infrastructures de base, 
la couverture sanitaire minimale, la pr6vention, la protection maternelle et 
infantile, la formation des pere-" ,ls de sant6 et le contr~le du respect 
par les priv6s des normes sanitaires arrdt~es par I'Etat. 

- L'ducation 

L'Etat se limitera A prendre en charge I'enseignement dans la limite de 
l'obligation scolaire telle que d6finie dans la strat~gie Education-
For, nation-Emploi (EFE). IIest entendu que I'Etat maintiendra son 
obligation de crier des 6coles, coll6ges, universit~s pour les besoins de la 
nation I oO les initiatives privdes font d6faut. L'Etat a 65galement la 
charge de d6finir les programmes scolaires et universitaires selon les 
besoins du pays et la demande du marchd du travail. 

- L'aaricuptl.e et I'amnaaement du territoire 

Le r6le de I'Etat consistera A investir dars les amdnagements pour 
favoriser I'agriculture et A apporter le soutien ndcessaire aux opdrateurs 
pour leurs 6quipements et exportations. 

- La 1oliti,1ue dneragtiaue 

RdAlisation d'investissement lourds et recherche de r6duction du co-Ot 
d'Onergie pour I'industrie et les mdnages. 

- La protection de I'environnement et du patrimoine naturel 

Tout en laissant la possibilitd au priv6 d'investir dans les amdnagements 
touristiques. 

- Les transports et communications 

L'Etat concentrera ses efforts dans I'am6nagement des voies et moyens 
de communication, tout en soutenant la demande d'investissements du 
secteur priv6 dans ces domaines (Annexe 3). II assurera le contr6le des 
normes de qualit6 des investissements privds. 



Mdme dans les domaines 6nurn6r6s ci-dessus, I'Etat habituera les usagers t la 

politique de r~cup6ration des coOts. Les fronti6res de la gratuitd seront reculdes 
au rythme de I'auto-prise en charge que les pouvoirs publics vont encourager et 
soutenir. 

IIest entendu que chaque fois que les priv6s marqueront de l'intdrdt pour tn 

secteur, I'Etat s'engage A n~gocier et tracer le cadre g~n6ral de leur 
intervention. La mise en oeuvre de cette strat~gie sera n6cessairement 
progressive et au rythme de la demande du priv6. 

LE DESENGAGEMENT DE L'ETAT QUI EST TRES CLAIR REPOSE SUR LE 

PRINCIPE SUIVANT : 

1. A V'Etat le r0le d'accompagnement, savoir: 

assurer par 'exercice de ses prdrogatives de gouvernant la sdcuritd 
n6cessaire, le rei;pect du droit, !'ouverture et I'entretien de bonnes 
relations ext6rieures propres A favoriser la demande d'dchanges du 
priv ; 

prendre, dans les autres domaines, les mesures incitatives propres 
A permettre au priv6 de s'inscrire dans la r6alisation des objectifs 
sectoriels retenus ; 

accompagner r- !es investissements de base les amdnagements 
du territoire et une fiscalitd appropride l'initiative priv6e. 

2. Au Priv6: 

L.e r6le de production de biens et services dans le cadre des strat6gies de 
d6veloppement qui seront arrmtdes en concertation entre I'Etat et le Priv6. 

R1e d'accornaanement 

- Dfinition : 

L'accompagnement du Privd dans sa promotion exige que I'Etat en 
restreignant son domaine d'intervention redinensionne I'administration 
actuellement hypertrophique. 

La premiere exigence est d'ajuster les moyens d'administration, de justice, de 
s~curitd, de diplomatie A la demande r~elle du pays et r~duire ainsi la pression 

d'une fiscalitd harcelante qui ne se justifierait plus. Les charges budg6taires 
devront A tout moment correspondre aux besoins en ressources humaines et 



materielles strictement indispensables. 

Mesures 

1. 	 L'Etat s'engage b offrir dbs maintenant au Secteur Prive les sectcurs 
productifs ci-apr~s : 

- secteur bancaire et assurances 
- secteur des services
 
- secteur commercial
 
- secteur agro-industriel.
 

II reviendra au Priv6 de s'organiser pour y accdder. 

2. 	 La seconde serie de mesures consistera t rlanifier en cohdrence avec 
l'6quilibre d'un budget r6ajust6, leur mise mn nauvre dans un cale.1drie: 

2.1. 	 L'amnagement de la fiscalit6 dans le sens de I'allIgement et 
I'am~lioration du taux de recouvrement. II y a ici une conciliation A 
r6aliser entre la necessitd d'un all6gement fiscal pour la promotion
du priv6 et la tendance A I'aggravation de la fiscalit6 par rapport 
aux besoins budg6taires. 

2.2. 	 L'assainissement de I'environnement des affaires et la lutte contre 
la fraude par une reprise en main de la douane. 

2.3. 	 La simplification des proc6dures administratives r6gissant la
 
cr6ation et le fonctionnement des entreprises.
 

2.4. 	 La d6concentration et la d~centralisation administrative, devenues 
dans cette nouvelle orientation strat6gique, une exigence moins 
politique qu'6conomique. 

2.5. 	 La constitution d'un fonds de garantie pri%'6 destin6 A faciliter
 
I'acc~s des op6rateurs au credit.
 

2.6. 	 L'engagement A rechercher ave, les bailleurs de fonds des 
solutions propres A limiter I'exigence de I'aval d- "ctat aux seuls 
cas o6 ilne serait pas possible de proc6der autrement. L'Etat 
encourage les bailleurs de fonds A traiter autant que possible
directement avec le Priv6, le soutien de I'Etat demeurant un acquis
dans le cadre de la nouvelle strat~gie pour le Secteur Priv6. 

2.7. 	 L'engagement A rechercher des ressources en formation 
professionnelle tant pour les oprateurs que pour les employ6s dont 
le peu de qualification demeure une contrainte penalisante. De 
m~me, I'Etat engagera le privd A investir dans la formation pour son 

,!
 



propre compte. 

2.8. 	 La garar.Lie d'une bonne justice par le respect scrupuleux de 
l'inddpendance oe la magistratuie et sa dotation en rnoye,.s 
financiers et materieis suffisants, propres 6 assurer son 
inddpendanze effective. 

2.9. 	 La cr6ation de certaines juridictions 

Tribunal du Commerce 
Tribunal Administrdtif 
,nstitution d'un Code de Commerce 

2.10. 	Le respect des libert6s et du droit 

- libert6s d'aller et venir :suppression de "I'autcrisation 
de sortie" du territoire national ; 

- libert6 de transfert des dividendes 

- respect de la propri6t6 et du secret bancaire. 



IV.
 
PROGRAMME D'ACTIONS
 



ASSURER LA PERFORMANCE DE L'APPAREIL JUDICIAIRE
 

1992 
ANNEES 
1993 1994 1995 

1234 1234 1234 1234 

1. Garantir l'independance de Ia 

magi strature 

1.1.1. Matdrialiser par ordonnance la 
creation d'un Conseil Supdrieur de la 
Magistrature. 

-

1.1.2. Assurer le financement pour un appui 

institutionnel aux services judiciaires. 

1.2. Crder une juridiction commerciale. 

1.2.1. Matdrialiser par ordonnance la 
creation des tribunaux de commerce . 
N'Djamena, Ab6chd, Moundou, Sarh 
et Bongor. 

1.2.2. Crder un Comitd pour 6tudier les 
modalitds de mise en place des 
tribunaux de commerce comprenant 
diffdrents corps (President Cour 
d'Appel, 1 avocat, 2 magistrats, 2 
membres de CNPr, 2 membres de la 
Chambre Consulaire et.1 reprdseritant 
du Minist~re du Commerce) 

1.2.3. Mettre en place un Comitd pour 
adapter le projet de texte du Code de 
Commerce Rgional aux r~alit6s 
tchadiennes. 

-

1.2.4. Assurer le financement dt formation 
des avocats, magistrats et huissiers 
dans des dtablissements sp~cialis~s. 

1.2.5. Adopter le projet de texte du Code de 
Commerce Tchadien. -

1.2.6. Encourager la formation des officiers 
ministdrielo!. 



1. ASSURER LA PERFORMNCE DE L'APPAREIL JUDICIAIRE (suite) 

ANNEES 
ACTIVITES 

1992 
1234 

1993 
1234 

1994 
1234 

1995 
1234 

1.3. Encourager le ddveloppement de ]a 
profession d'avocat et officiers 
ministdriels 

1.3.1. Passer une ordonnance 1dgitimant un 
barreau Asupervise: toutes les 
activitds relatives "±1'exercice du 
mdtier d'avocat (agrdments, 
sanctions, etc..). 

M 

1.3.2. Privatiser le mdtier de notaire et 
a'itres officiers ministdriels. 

1.3.3. Encourager les bailleurs Amettre en 
place et acc6rer le systme de 
formation des avocats 2t 1'6tranger. 

-

1.4. Crder une juridiction administrative 

1.4.1. Adopter le projet de texte portant 
crdation de la juridiction 
administrative 



ASSURER LA PERFORMANCE DE L'APPARE:L JUDICIAIRE (suite)
 

ACTIVITES 

1.4. 	 Cr6er une juridiction administrative 
(suite) 

1.4.2. 	 Crer une commission qui dtudiera 
les modalitds de mise en oeuvre 
d'une juridiction administrative, 
ind6pendante et rfgulatrice des 
conflits avec: l'Administration, 
composde de : 
- Prdsident de la Cour d'Appel 
comme president 
Membres : 
- 1 reprdsentant de la Commission 
Nationale des Droits de l'Homme; 
- 1 repr~sentant du Minist~re des 
Finances ; 
- 1 reprdsentant du Minist~re de la 
Justice ; 
- un journaliste privd; 
- un avocat ; 
- un magistrat; 
- un reprdsentant du CNPT; 
- un reprdsentant de la Chambre 
Consulaire. 

1.5. 	 Cr6er une Cour de comptes 

1.5.1. 	 Crder une Commission qui dtudiera 
les modalitds d'6tablissement d'une 
Cour de Comptes, composde de : 
- 1 reprdsentant du Minist re des 
Finances comme prdsident 
Membres : 
- Chef de service des entreprises 
publiques ; 
- Directeur Gndral de la CotonTchad 
- 1 reprdsentant du Minist re du 
Commerce ; 
- un magistrat; 
- un expert cornotable agrd privd. 

ANNEES
 
1992 1993 1994 1 1995
 

1234 1234 1234 1234 



2. 	 AMELIORER LA COMPETENCE ET LA PRODUCTIVITE DANS 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE 

ANNEES 
ACTIVITES 

1992
1234 1993 

1234 
1994 
1234 

1995 
1234 

2.1. Limiter les domaines d'intervention 
de l'Etat lla fourniture des biens 
publics. 

2.2. Promouvoir les services publics -

2.3. 	 Privatiser les entreprises publiques et 
pm-publiques 

2.3.1. 	 Notifier une decision sur la situation 
des trois entreprises (SIMAT, 
SONAPA, ABATTOIR) 6tudides par 
Louis Berger en termes de 
dsengagement total de 1'Etat, de 
liquidation ou d'dtablissement de 
contrat de performance. 

2.3.2. 	 Statuer sur les trois autres entreprises 
publiques et para publiques (Air 
Tchad, SODELAC, PHARMAT). 

2.4. 	 Assurer l'efficacitd des services 
publics 

2.4.1. 	 Editer une brochure de droits et 
obligations fiscales et relancer la 
tribune des oprateurs economiques 
en langues frangaise et arabe. 



3. AMELIORER LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES 
ENTREPRISES 

ACTiVITES 

3.1. 	 Eliminer les contraintes
 
administratives et -tatiques
 

3.1.1. 	 Supprimer "l'autorisation 
administrative" instaurde par 
l'ordonnance n°6 et la taxe y 
affdrente institute par l'arr&6 n011 
du Minist6re du Commerce. 

3.1.2. 	 Supprimer "l'autorisauion de sortie" 
du territoire national pour les 
tchadiens. 

3.2. 	 Traitement de la dette de1'Etat 
Apurement/gestion 

3.2.1. 	 Assurer le rt-glement des factures des 
fournisseurs du Trdsor Public. 

3.2.2. 	 Raliser une dtude en vue de d6finir 
1'6chancier d'un moratoire pour 
paiement des dettes par la C.A.A. 

3.2.3. 	 Int~grer la C.A.A. dans le syst~me 
du Trdsor pour une meilleure gestion 
des services de la dette extdrieure et 
intdrieu,,e. 

3.3. 	 R6duihe le ooids de la fiscalitd 

3.3.1. 	 Supprimer les taxes 1'exportation. 

3.3.2. 	 Diminuer Aa taxe vdtroli~re et le cootde l'dnergie par un meilleur 

recouvrement des recettes. 

ANNEES 

1992 1993 1994 1995 
1234 1234 1234 1234 

m 

-

-

-



3. AMELIORER LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES 
ENTREPRISES (suite) 

ACTIVITES 1992 

1234 

ANNEES 
- _ _1993 1994 
1234 1234 

_ _ 

1995 
1234 

3.,. Assurer une meilleure formation 

3.4. 1. Encourager les bailleurs de 
fonds accorder un support 
technique et financier direct 
aux institutions de formation 
priv6es. 

M 

3.4.2. Mettre en vigueur une 
disposition fiscale 
encourageant 1'6closion des 
institutions de formation 
privdes. 

3.5. Faciliter les financements des 
entreris 

3.5.1. Etudier les possibilitds de mise en 
place d'un fonds de garantie d sur 
f'mancement ext6rieur. 

-

3.5.2. Cr~er un fonds de garantie 1riv 
'aide des bailleurs de forids. 

avec 



4. GARANTIR LA GOUVERNANCE ET LA SECURITE
 

ACTIVITES 
1992 

1234 

ANNEES 

1993 1994 
1234 1234 

1995 
1234 

4.1. Assurer le respect du secret bancaire 

4.2. Poursuivre la r~organisation de 
l'armde 

4.3. Crder un cadre de concertation 
_ermanente entre Secteur Privd-
Administration 

4.3.1. Redonner . la Chambre Consulaire 
son autonomie organique et de 
gestion. 

-

4.3.2. Cr6er un Secretariat Exkcutif 
Permanent comme centre de 
concertation et de mise en oeuvre des 
politiques affectant le secteur privd

-

ii iII i I . ....... 1
 



V.
 
STRUCTURE INSTITUTIONNELLE DE SUIVI
 



1. NECESSITE D'UN ANCRAGE INSTITUTIONNEL 

Les travauxt de la Cellule Technique d'Appui au Secteur Privd ont mis en exergue 
les besc(ins suivants : 

la n6cessit6 pour le Gouvernement du Tchad ae disposer en son sein d'un 
point focal de r(flexion et de coordination sur tout .:e qui a trai. au 
d6veloppement du Secteur Priv6 et aux relations entre le Gouvernement et 
celui-ci, sous toutes leurs formes ; 

la ndcessit6 de p.errnettre au Secteur Priv6 d'avoir voix au chapitre chaque 
fois qu'il s'agit pour le Gouvernement d'adopter des politiques oude prendre 
des actions qui I'affectent. 

Sur la base de ces principes, le Gouvernement propose la cr6ation d'un Secr6tariat 
Ex~cutif et d'un Comit6 d'Orientation et de Suivi. 

2. SECRETARIAT EXECUTIF 

2.1. Termes de r6fdrences 

Au sein de I'Administration sera cr66 un Secr6tariat Ex6cutif, placd sous I'autorit6 
directe du Premier Ministre. Ce Secretariat sera charge de : 

assurer le suivi des recommandations du Sdminaire National sur la Promotion 
du Secteur Priv6 et de la Table Ronde ; 

prdparer des politiques, des strategies et des mesures concretes visant A 
favoriser I'expansion du secteur privd, aussi vigoureuse que possible, mais 
aussi ordonnde, et respectant les options et les principes de ddveloppement 
socio-6conomiques retenus par le Gouvernement ; 

coordonner les actions des Ministeres concern6s en matidre de promotion, 

de r6gulation et de suivi du secteur priv6 ; 

- animer les concertations n6cessaires pour toute action majeure. 

2.2. Animation du Secr6tariat 

Compte tenu de son r61e de r6flexion et de coordination, le Secr6tariat sera, au 
moins dans un premier temps, constitu6 d'effectifs peu nombreux, choisis en 
fonction de leur formation, de leur ouverture sur le secteur prive, de leur esprit de 
synth~se et de leur connaissance intime des hommes et du fonctionnement de 
I'Etat tchadien. 



Le Secretariat Executif sera dirig6 par un Secretaire G6n6ral, assist6 d'un expert.
Le Secretaire G~neral sera une personne ayant dej6 assume de hautes 
responsabilit6s dans le secteur priv6 et dans I'Administration. II/elle devra dtre en 
mesure d'avoir des contacts efficaces au rniveau minist~riel dans Ics departements 
concernes, et devra jouir de la confiance du secteur priv6. Ce responsable sera 
6paul6 par des collaborateurs professionnels, et disposera d'une assistance 
logistique et mat6rielle adequate. 

3. COMITE D'ORIENTATION 

Le Secretariat Ex6cutif servira de secretaiat technique 6 un Comit6 d'Orientation, 
compos6 de repr6sentants du Gouvernement, du secteur priv6 et des bailleurs de 
fonds. 

3.1. Regr6sentation du Gouvernement 

La repr6sentation du Gouvernement sera compos6e des responsables (au niveau 
minist6riel) des d6partements concern6s par le d6veloppement du secteur priv: 

- Premier Minist~re 
- Ministere charg6 du Commerc,' et du D~veloppement Industriel 
- Ministere charg6 des Finances 
- Minist~re de la Justice 

3.2. Reardsentation du secteur Driv6 

La repr6sentation du secteur priv6 sera telle que tous les principaux segments du 
secteur soient raisonnablement reprdsent~s. Elle sera faite au niveau de leurs 
presidents. 

- Chambre Consulaire
 
- Conseil National du Patronat Tchadien
 
- Reprdsentants des Syndicats Tchadiens
 
- Association Professionnelle de Banques
 

3.3. Repr~sentation des bailleurs de fonds 

La repr6sentation des bailleurs de fonds sera coordonnee par le Programme des 
Nations Unies pour le D6veloppement (PNUD), en collaboration avec les chefs de 
file de la Table Ronde pour la Promotion du Secteur Privd (Mission de Cooperation
Frangaise et I'USAID). Toutefois, d'autres bailleurs de fonds actifs au Tchad seront 
encourages A y prendre part. 



3.4. Structure Paritaire 

Le Comitd d'Orientation devra avoir un caract~re paritaire. La limitation du nombre 
de membres A un chiffre raisonnable (10 ou 12 mimbres) favorisera un 

fonctionnement efficace, tout en assurant une repr6sentation valable des parties 
en cause. 

3.5. Le Secr6tariat du Comitd 

Le r6le du Secr6tariat Ex6cutif en tant que Secretariat du Comitd consistera A 

provoquer la convocation des r6unions sur une base r~gulibre ou quand le 
hesoin s'en fait sentir, c'est-b-dire quant ilest souhaitable de consulter le 
secteur priv6 sur des sujets partic'"iers ou sur des mesures que le 
Gouvernement envisage ; 

preparer I'ordre du jour de., reunions, ainsi que tous les documents 
n~cessaires A la pr6sentation du point de vue du Gouvernement au Comit6 
(documents de r~flexion, diagnostics, propositions de r~formes, etc) ; 

rddiger les procs-verbaux des r6unions et faire connaTtre aux autoritds 
comp6tentes les urientations adoptdes par le Comit6. 

Le r6le du Comitd d'Orientation sera-de fournir au Gouvernement des orientations 
concernant les rdformes souhaitables, d'examiner tout projet ee rdforme propos6 
par !eGouvernement concernant le secteur priv6, et d'exprimer son point de vue 
sur ces r6formes avant qu'elles ne soient finalis6es et adoptdes. Dans le but 
d'acc~lrer la mise en oeuvre des strat6gies issues de la Table Ronde, le 
Gouvernement prendra b I'issue de celle-ci les decisions n6cessaires A la mise en 

place des structures institutionnelles de suivi. 



AN N ES 




Annexe 1 

LES MESURES AYANT FAIT L'OBJET DE DECISIONS
 
PAR LE HAUT COMITE MINISTERIEL
 

POUR LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE
 
(4 SEPTEMBRE 1992)
 

NOTE I : SUPPRESSION DES TAXES A L'EXPORTATION 

IIest recommandd au Gouvernement de supprimer toutes les taxes A I'exportation 
en suivant en cela les decisions prises AYaoundd en avril dernier par le Comit6 de 
Direction de I'UDEAC dans le cadre des r6formes fiscalo-douanibres. 

Cette taxe concernait jusqu'ici : 

-

-

-

-

les produits agricoles 
les produits manufactur6s 
le b~tail et sous-produits de I'6levage 
les produits de la p~che. 

En ce qui concerne les taxes sur le bWtail il y aura lieu le moment venu de 
distinguer: 

la taxe communautaire destin~e A la CEBEVIRHA qui est une taxe 
intdrieure mais A fondre avec la TCA pour 6viter des taxes 
comol~mentaires qui ne doivent plus exister en 1993; 

la taxe A i'exportation Aproprement parler qui doit 6tre supprim~e. 

')cision du Haut Comitd : 	 Recommandation adoptde en pr6vision des 
r6formes en UDEAC pour la fin de I'ann6e 1992. 

NOTE II: 	 PRISE EN CHARGE DE LA DETTE INTERIEURE ET SON REGLEMENT 
SUR LES AIDES EXTERIEURES 

IIs'agit ici de deux categories de dettes dont le stockage au niveau de I'Etat est 

tr~s prejudiciable aux affaires et par retour aux recettes de I'Etat. 

1. Arri6r6s au nivea' du Tr6sor 

Las 	 hommes d'affaires se pidignent du non r6glement par le Tr6sor de laurs 
,res alors m~me que les imp6ts sont exig6s avec de plus en plus de rigJeur.fat 

IIest evident que cette situation est tr~s pr~judiciable aux opdrateurs qui, faute 

d'entrer dans leurs crdances publiques, sont amends, maintenant comme on le 



constate, b fermer apres avoir compressd le personnel pour tenir le coup. IL 
s'ensuit une diminution progressive des revenus salariaux pouvant aller A la 
consommation et le ch6mage avec toutes ses consequences. 

II est donc urgent que le Gouvernement planifie le d6gonflement de ces arri~rds. 
C'est du reste une recommandation du FMI. 

2. Arridr~s 1979-1985 

Le stock d'arri~rds est actuellement au Ministbre des Finances. Le montant 
provisoire avoisine les 15 milliads de FCFA, bien qu'un traitement correct pourrait 
en r6duire le montant de moitid. 

II est recommandd ici au Haut Comitd de demander au Ministre des Finances de 
soumettre le dossier au Conseil des Ministres pour d6cision et recherche de fonds 
pour son rglement. 

Rappelons que ces arri6res ne sont pris actuellement en charge ni par le Trdsor ni 
par la Caisse Autonome d'Amortissement. 

Ddcision du Haut Comitd : Recommandation adopt~e. 

N07E III : AUTONOMIE DE LA CHAMBRE CONSULAIRE 

Bien qu'Etablissement Public, la Chambre Consulaire est d'abord I'affaire des priv6s
et lieu privildgid de leurs concertations, de leurs initiatives et actions. Le r6le de 
I'Etat devrait se limiter A : 

soutenir le dynamisme de la Chambre en prenant les d6cisions 
ndcessaires demanddes par les membres pour faciliter la mise en 
oeuvre de leurs initiatives ; 

assurer une tutelle positive sans immixtion en dvitant la nomination 
des fonctionnaires A la Chambre, ou A peser sur les dlections internes. 

La Cellule Technique recommande au Haut Comitd de faire adopter le plus t6t 
possible les nouveaux statuts de la Chambre Consulaire. 

Ddcision d ,Haut C it.: Recommandation adopt6e. 

1' 



NOTE IV : RESPECT DU SECRET BANCAIRE 

Le secret bancaire n'est express6ment r~gl6 par aucune loi dans notre pays et les 
banquiers se r~f~rent b cette r~gle en se basant sur les lois franpaises en la matibre. 
IIen r~sulte donc que la propri~t6 est ici mal prot6gee. Les pratiques d'une 6poque 
r~cente ont montr6 combien pouvait 6tre rapidement compromise la liquidit6 des 
banques et rompue la confiance entre le banquier et son client. 

IIest donc urgent et cela sans frais d'adopter une lgislation appropri6e du mdme 
type que celle qui dans le code p6nal protege le secret des correspondances. 

Cela pourrait se traduire simplement par un additif au code p6nal ou aux codes de 
procedure civile. 

Decision du Haut Comit 	 Recommandation adopt~e 

NOTE V : INDEPENDANCE DE LA MAGISTRATURE 

L'ind~pendance de la magistrature d~coule du principe sacr6 de la separation des
 
pouvoirs. Selon ce principe, I'exdcutif ne doit pas empi6ter dans le domaine du
 
judiciaire et vice versa.
 

Ce principe pourtant r6affirmd dans les diffdrentes lois fondamentales du pays n'a
 
jamais connu une application concrete. La pratique d6montre A suffisance une
 
facheuse tendance des autorit6s poiitiques, administratives et militaires Aso maler
 
des affaires judiciaires dans les phases de I'enqudte pr6liminaire, de I'instruction,
 
du jugement et de I'ex6cution de celui-ci. Les magistrats font la plupart du temps
 
dans ces diff~rentes phases l'objet de pression, voire de menaces pour infl6chir la
 
d6cision dans un sens favorable aux int6rdts de ces autorit~s.
 

Cette ind(pendance est 6galement compromise par l'insuffisance des moyens
 
matdriels mis A la disposition des magistrats. La situation est plus critique dans le
 
domaine des moyens roulants. Le magistrat doit constamment avoir recours aux
 
services des autoritts administratives, des particuliers et mime des justiciables
 
pour tenir des audiences foraines ou effectuer des descentes sur les lieux. Cette
 
situation influe dangereusement sur les d6cisions de justice.
 

De m~me, il est souhaitable que I'exercice du pouvoir disciplinaire soit d~volu A un
 
organe de type "Conseil Sup6rieur de la Magistrature".
 
IIest temps de cr6er toutes ces conditions propices A la garantie de I'ind6pendance
 
de la justice pour que celle-ci puisse jouer pleinement son r6le de gardienne des
 
libertds individuelles et de la propridtd priv6e.
 

Ddcision du Haut Comit : 	 Recommandation adopt~e. 
Se r6f~rer A la lettre du Ministre de la Justice et 
Garde des Sceaux ci-jointe. 

pf 



NOTE VI : CREATION D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE 

L'ordonnance nI 6-67/PR.MJ du 21 mars 1967 portant r6forme de I'organisation
judiciaire au Tchad a omis la cr6ation d'un tribunal consulaire. Cette omission 6tait
justifi~e par le fait qu'b I'6poque, l'activit6 commerciale 6tait un domaine r6serv6 
aux expatri~s. Les rares nationaux qui s'y int6ressaient 6taient pour la plupart
concentr6s dans la capitale. Le Igislateur de 1967 n'avait donc pas cru n~cessaire
de cr~er un tribunal de commerce qui servirait uniquement de decor pour l'appareil
judiciaire. Ce souci l'avait alors conduit 6 attribuer la connaissance des litiges
relatifs A toutes transactions commerciales aux tribunaux de premiere instance. 
Aujourd'hui, l'int6r6t particulier port6 par les tchadiens au monde des affaires n'est
plus Ad6monter. Nombreux sont les conflits commerciaux dont nos tribunaux de
premiere instance restent saisis, de sorte que ceux-ci sont largement d6bord6s. Or 
en mati~re de n~goce, la rapidit6 est de rigueur. Pour r~pondre A ce souci de
c6 6rit6 d'une part, et pour d6congestionner les tribunaux de premiere instance
d'autre part, la cr6ation d'une juridiction consulaire s'impose. Cette juridiction, on
le sait, est en principe compos~e d'hommes d'affaires, c'est-6-dire les gens du
metier, cens6s mieux connaitre leurs probl6mes. Mais pour toute entreprise
nouvelle, une p~riode d'initiation s'av~re n6cessaire. 

Durant cette p~riode transitoire, les op6rateurs 6conomiques si6geront en tant
qu'assesseurs aux c6t6s d'un magistrat professionnel qui assurera la pr6sidence du
tribunal. Cette transition permettra 6galement aux hommes d'affaires ddsireux de
faire carri~re dans la profession de magistrats consulaires d'aller acqu6rir quelques
connaissances juridiques de base dans la jeune facult de droit de I'universitd du 
pays. 

Dans le souci de rapprocher la justice des justiciables, il convient de cr6er un 
tribunal de commerce dans chacune des cinq villes du pays, Asavoir N'Djamena,
Abdchd, Moundou, Sarh et Bongor oO existe une forte implantation d'activit6s 
commerciales. La nouvelle Ioi portant creation du tribunal de commerce d6finira la
procedure qui sera suivie devant cette juridiction. Le code de commerce frangais
continuera A tre appliqu6 jusqu'b I'adoption d'un vdritable code de commerce
 
tchadien.
 

Ddcision du Haut Comit6 Recommandation adopt6e. 

NOTE VII : ELABORATION D'UN CODE DE COMMERCE TCHADIEN 

Depuis I'accession du pays A la souverainetd nationale les tribunaux continuent 6
appliquer le code de commerce frangais qui a d'ailleurs connu plusieurs
modifications pour mieux s'adapter aux nouvelles moeurs du pays. Pourtant, tout
le monde sait que les deux communaut6s ne partagent pas les m6mes habitudes. 

Le maintien en vigueur du code de commerce franpais au Tchad ne se justifie plus
dans la mesure o6 les anciennes socidtds commerciales 6trang~res, frangaises 

http:6-67/PR.MJ


notamment, ont cess6 toute activit6 significative au Tchad, et les nationaux sont 
de plus en plus nombreux impliqu~s dans le circuit commercial. 

IIest par cons6quent urgent de mettre sur pied un code de commerce typiquement 
tchadien et ce, dans un d~lai n'exc6dant pas deux ann6es. Ce code tiendra 
largement compte des r~alit6s du pays. Ceci dans le souci de rendre plus accessible 
la profession commerciale. A cet effet, il sera cr 6 une commission qui se chargera 
de recenser 6 travers s6minaires ou tables rondes, toutes les pratiques 
commerciales en vue de proposer un projet de code de commerce. 

Dkcision du Haut Comit: 	 Recommandation adopt~e. 
Se r~f~rer A la lettre du Ministre de la Justice et 
Garde des Sceaux ci-jointe. 

NOTE VIII: 	 CREATION D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE, REGULATRICE 
DES CONFLITS AVEC L'ADMINISTRATION 

A I'heure actuelle, les domaines d'intervention de I'Etat se sont diversifies et les 
conflits l'opposant aux administr6s sont plus nombreux. Or il est A remarquer 
malheureusement que la Chambre Administrative et Financi~re de la Cour d'Appel 
connait seule et en dernier ressort tous les actes de I'Administration qui font grief 
aux particuliers. 
Cette situation porte entorse s6rieuse au principe du double degrd de juridiction. 
Par consequent, il est souhaitable que cette comptence exclusive r6servde A la 
Cour d'Appel soit d~volue en premier ressort Aun tribunal administratif. 

Mais toujours dans le souci de mieux iapprocher la Justice des justiciables, il faut 
un tribu,,al administratif dans chacune des cinq villes : Abdch6, N'Djamena, 
Moundou, Sarh et Bongor. La Ioi portant creation du tribunal administratif d~firnira 
la procedure qui sera suivie. 

D6cision au Haut Comit6 : 	 Recommandation adopt~e. 
Se r6fisrer A la lettre du Ministre de la Justice et 
Garde des Sceaux ci-jointe. 

A 



Annexe 2 

REPUBLIQUE DU TCHAD UNIT E-TRAVAIL-PROGRES 
MINISTERE DE LA JUSTICE 

DIRECTION GENERALE 
N'Djamena, le 08 Septembre 1992 

N 7_ZBjMJ/CAB/92 

Le Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice 

A 

Monsieur le Ministre du Plan et de la 
Cooperation, Prdsident du Haut Comitd 
Ministdriel pour la Promotion du Secteur Priv6 

REF : Votre correspondance n0 1771 /MPC/SE/DG/DPDR/92 

J'ai I'honneur de vous faire connaltre que mon emploi du temps ne m'a pas permis 
d'assister 6 la reunion qui a fait I'objet de votre correspondance de r6ference. En 
revanche, vous trouverez dans les lignes qui suivent mes observations sur les 
recommandations de la Cellule Technique d'Appui au Projet Secteur Privd. 

L'INDEPNiDANCE DE LA MAGISTRATURE 

Cette mesure urgente et salutaire doit dtre adoptee. C'est meme une exigence 
constitutionnelle qui a tard6 A6tre traduite en acte. Mais si cette independance est 
n6cessaire pour rendre la justice vraiment opdrationnelle et A terme plus credible, 
encore faudra-t-il le secours de moyens mat6riels consequents et une 
restructuration des services logistiques : LES GREFFES. II s'agit principalement 
de cr6er un fichier central fiable de casiers judiciaires, et pourquoi ne pas 
I'informatiser A terme ? Cela pour annihiler la d6sastreuse delivrance irreguliere de 
casiers judiciaires, chose de nature A entamer la cr6dibilit6 de la justice ; autre 
chose pouvant contribuer A la sauvegarde de cette cr&dibilitd : la publication (large 
et integral) des arrdts et jugements. De IAnaitra une meilleure apprehension des 
regies et pratiques judiciaires, et ce ne sera pas un bien superflu, pour !es juges 
eux-mdmes autant que les chercheurs et 6tudiants. Les justiciabies se 
renseigneront 10us utilement. 

CREATION D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE 

Proposition A adopter. 



ELABORATION D'UN CODE DE COMMERCE TCHADIEN
 

Le souci d'6Iaborer un code de commerce typiquement tchadien est noble, Igitime. 
Mais il est question de commerce moderne et non de pratiques commerciales 
traditionnelles fluctuantes et aux contours flous. Au demeurant, la marginalit6 des 

droits pratiques vient d'8tre 6tablie, soulign6e, mais sans toutefois dtre stigmatis~e 
(il est vrai) par les initiateurs du code de socidt6 en UDEAC lequel code constitue 
le droit positif actuel dans I'espace 6conomique consid6r6. 
Par ailleurs, de quel droit type peut-il s'agir dans la vie 6conomique moderne oo les 
dchanges sont si intenses, si diversifies et oO les agents qui I'assument sont 
forcement de nombreuses nationalit6s ou origine, cette remarque appelle plut6t la 
recherche d'une harmonisation incontournable Ades I6gislations existantes. C'est 
ce qu'ont compris et ex6cutd les pays de la C.E.E., que viennent d'imiter d'aiileur* 
ceux de I'UDEAC. 

Alors il faudra parler plus modestement de prise en compte des sp~cificitds 
nationales comme on le fait ddjA en mati~re civile. Car si le rejet d'un mimdtisme 
juridique automatique et int6gral est 6 proscrire sans b6n6fice de la jurisprudence, 
il n'en reste pas moins que la vie moderne comporte des contraintes avec les 
consequences dites plus haut. 

CREATION D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE 

Cette mesure est 6 adopter telle quelle, mais pour I'heure seulement. En effet, 
I'engorgement prdvisible de la Cour d'Appel redout6 A juste titre ressurgira Aterme 
et de fagon certaine avec le d~veloppement pr6visible du contentieux administratif, 
lequel d~veloppement proc6dera de I'intensification de la vie d6mocratique. 

Les mesures ci-dessus prdconisdes engendrent naturellement des incidences 
financi~res. Elles ne peuvent 6tre mises en oeuvre qu'avec le secours de moyens 
matdriels consdquents. Le Ddpartement de la Justice dtant un Ministbre de 
souverainetd, il y a lieu de I'dpauler pour lui permettre de rdaliser les objectifs 
d6crits ci-dessus qui leur demeurent liis. 

L.e Ministre 

YOUSSOUF TOGOIMI 
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Annexe 3 

FACILITATION DE LA CIRCULATION DES MARCHANDISES 

Dans le cadre des actions d'accompagnement en matibre de promotion du secteur 
priv6 au Tchad ilest n6cessaire d'inscrire la facilitation de la circulation des 
marchandises aux premiers rangs des objectifs. 

Les actions en la mati~re pourraient s'articuler autour de trois axes. 

1. 	 Orgar;ser dans un cadre bilat6ral ou sous r6gional le syst6me de 
transit routier inter-6tat. 

2. 	 Edifier des infrastructures fonctionnelles de d6douanement et de 
stockage des marchandises dans la principale ville terminale et 
d'6clatement de trafic routier qui est N'Djamena du type "gare 
routibre internationale". 

3. 	 Raliser des infrastructures fonctionnelles principales et secondaires 
de distribution des marchandises : March6 Central de N'Djamena et 
syst6me de gestion des marchds p6riph6riques. 

Ces actions pourraient remplir d'autres fonctions indirectes en ce sens qu'elles 
aideraient b la lutte contre la fraude douani~re. 



ANNEXE 4
 

RAPPORTS DE SYNTHESE
 



SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS PRESENTE PAR
 
MONSIEUR DJONDANG TCHAKNONE ENOCH,
 

COORDONNATEUR A LA PREPARATION DE LA TABLE RONDE
 
SUR LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE AU TCHAD.
 

N'DJAMENA LE ler JUIN 1991
 

Le S6minaire National sur [a Promotion du Secteur Priv6 qui fait suite 
aux recomma'ndations de la Table Ronde de Gen~ve du 19 et 20 Juin 1990 
s'est tenu du 30-31 Mai au 1er Juin 1991 ti N'Djam~na. 

Sur la base des rapports des cinq c .,missions pr6paratoires, il a 
abordd les thbmes suivants : 

10) L'Environnement de I'Entreprise 
20) Le Financement de 'Entreprise 
30) La Promotion des PME 
40) Le Secteur informel et le, micro-entreprises. 
50) Entreprises et marchAs 

Aprbs avoir entendu les rapports des cinq commissions, les expos~s 
des consultants sur les asp9cts particuliers de ces thbmes, et les conclusions 
des quatre ateliers constitu6s Acet effet, le srninaire recommande 

I. DANS LE DOMAINE DE LA FISCALiTF : 

- Une rdforme fiscale a W, jugee indispensable sans remettre en caLse 
les engagements r~gionaux et ayant pour objectif de favoriser d'une part la 
Promotion du Secteur Privd et la pr6servation des ressources de I'Etat d'autre 
part. A cet effet, le semlnaire a rctenu : 

10) La r6duction du taux de certains imp6ts et taxes 
2° ) L'attnuation de certaines distorsions ;
30) La suppression de celles jug~es peu incitatives ou inutilement 

suppl6tives. 

Toutes ces mesures ont t6 gag6es d'une part, par I'assurance donn6e 
par les Op6rateurs Economiques de favoriser la mise en place d'un Centre de 
gestion agr 6 et d'autre part par une proposition visant une meilleure mattrise 
des exon6rations dans le cadre de la taxation des march6s finances par 
I'ext6rieur. 

Pour ce faire, la r6habilitation en cours des services fiscaux devra 6tre 
poursuivie et soutenue. 



II EN MATIERE DE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE: 

Le seminaire apres avoir reconnu les handicaps tant dans le domaine 
de l'offre que de la demande, recommande 

a) Offre de cr6dit : 

- I'appareil judiciaire doit faciliter I'ex6cution des contrats et r6tablir la
confiance entre les operateurs econorniques. Les effots d6favorables au taux 
d'int~rdt doivent 6tre attenues par une fiscalit6 non penalisante ; 

- les m6canismes de distribution de credit : I'Etat doit faciliter le
rapprochement entre les bailleurs de fonds et le Secteur Prive et encourager 
par toutes les voles la poursuite du refinancernent de la BIE et de la CCCE. 

b) Dernande de cr6dit : 

- la creation d'un fonds de garantie supporte par le secteur priv6. 

III DANS LE DOMAINE DU SECTEUQR INFORME 

- Le seminaire consid~re qu'il importe de cr6er des conditions 
favorables au developpement du Secteur Informel et son evolution vers le 
"formel " ; il recommande en outre : 

- La mise en place d'une fiscalit6 simple, dvolutive, souple et adapt6e
qui n'6touffe pas le Secteur Informel ; 

- L'allIgement et la simplification des procedures administratives sur 
I'enregistrement des entreprises afin de favoriser I'entree du Secteur Informel 
dans un cadre Idgal ; 

- La cr6ation et le developpernent d'institutions de financement de type
VITA; 

_ La creation des centres formation non administratifs repondant aux 

r~glementation 

besoins du marchd. 

DANS LE DOMAINE DE !.A REFORME JURIDIQUE ET 
ADMINISTRATIVE : 

Le s~minaire, a, nt reconnu le r6le essentiel de I'Etat dont la 
les activit~s du Secteur Priv6 qui est vMtuste, inutilement 

complexe et lourde, recommande 

IV 



- Une reforme des regles Administratives et Juridiques propre a faciliter 

la creation, et i'activite du secteur prive ; 

- La mise en place d'un Code et d'un Tribunal de Commerce 

- La d crispation des relations entre le Secteur Prive et I'Etat par 
I'inscription du reglement de la dette interieure comme priorit6 dans les 
programmes d'ajusternent structurel ; 

- Que le Gouvernement entreprenne des actions en vue de 
I'tablissement dans le cadre des unions regionales, sous r~gionales et 

bilaterales, d'un systeme de transit inter-Etat assortie d'une garantie articule 
autour des Chambres de Commerce des pays adherents. 

Le S~minaire 
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RAPPORT DE L'AIERL1EB N01,
 
REFORME FISCALE
 

Dans le cadre du d6veloppement economique et particu!i~rement de lapromotion du secteur prive, le groupe de travail charge de la r6forme fiscale
s'(ost attach6 A proposer et faire des recommandations avec un esprit declart6, rigueur et realisme. II ne s'agissait pas pour les participants, qu'ilssoient op6rateurs economiques, fonctionnaires et bailleurs de fonds, depriver I'Etat de ressources sans essayer de d6gager des contreparties ou des
solutions de substitution. 

En effet les membres de I'atelier, operateur 6conomiques, en particulieront tenu A ",-ager" toute diminution, r6duction de taux ou suppression pure etsimple d'imp6ts et/ou taxes par des mesures compensatoires sur lesquelles
ils se sont formellement engag6s. 

C'est donc , partir de cette r~gle du jeu que les participants ontexamin6 au premier point la fiscalit6 directe et indirecte g~r~e par la D.I.T puisau second point la fiscalit6 douaniere, les autres fiscalit6s ohiet du troisi~mepoint et enfin au quatri~me point les mesures d'accompagnement tant au
niveau de I'Etaf qu'au niveau des opeiateurs 6 conomiques. 

I - FISCALITE DIRECTE ET INDIRECTE GEREE PAR LA D.I.T. 

1 - ImBdt sur les Socetds (IS). 

Son taux fix6 A 50% a 6td juge excessif, il est d'ailleurs bien sup~rieur
A celui en vigueur dans certains pays d'Afrique francophone et d'autres pays
d6v6loppds. II a W consid6r6, au surplus, qu'un tel taux pouvait inhiber lapartie la plus dynamique de la population. IIa donc t6 propos6 de le r6duire
 
6 40% sans d6lai.
 

2 - Imp t sur Ie revYj!u des eronnes hysiaue(IRPP) 

Cette cat6gone d'imp6t regroupe: 

- les traitements et salaires
 
- les b6n6fices industriels et commerciaux
 
- les b~n6fices non commerciaux
 
- les revenus des capitaux mobiliers
 
- les revenus fonciers
 

qV 
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Le bareme de rlRPP devrait btre revise dans le sens d'une plus krande 
equite fiscale ; ce qui le rendra plus performant. II est demande de limiter le 
taux marginal d'imposition A 50%. Un taux marginal trop eleve entrainerait de 
nombreux effets de desincitation. 

3 - La tOxe sur la valeur localive des locaux professionnels 

LJVLP. 

L'atelier a demand6 d'abaisser son taux a de 15% A 7,5%. 

4 - La taxe dIapprentissage et la taxe forfaitaire sur les 
JILrP 

II est demand6 la suppression de la taxe d'apprentissage jugde 
penalisante pour I'embauche et dont le montant n'est pratiquement pas 
reverse a la Chambre Consulaire comme ii se devrait pour ses actions de 
formation. 

En ce qui relive de la taxe forfaitaire sur les salaires, il a etd demande 
de ramener son taux actuellement de 7,5% au taux initial de 5%. IIaurait W, 
en effet, irrdaliste de supprimer cette taxe dont le produit s'dlevait en 1990 a 
plus de 700 millions de F CFA. 

5 - Contribution foncilre sur les propri~t s batles (CFPB). 

Le groupe de travail appuie la proposition de la D.I.T d'abaisser le taux 
de 17% A 15% . II appuie 6galement la mise en oeuvre d'une opdration de 
recensement qui devrait tre mende A bien dans un court d6lai en vue de 
compenser largement la legbre baisse entrain6e par cette mesure. IIest fait 
remarquer que cette action rdpond un souci d'dquite et de justice qui passe 
necessairement par un 6largissement de I'assiette fiscale. Le maintien de la 
situation qui pr~vaut actuellement est doublement choquant car il prive les 
collectivit~s locales de moyens qui leur font cruellement d6faut et les 
empdche de mener 6 bien la mission de service public qui leur est d~volue. 

6 - L'imp6t sur le chiffre d'affaire intdrieur (ICAI). 

Le groupe de travail a demand6 que le taux normal actuellement fixd A 
15% soit r~duit A 12,5% y compris au cas oij les centimes additionnels qui ont 
dtd supprimes se ,'erraient r6tablis. 

7- La taxe de transaction. 

Correlativement il est demand6 la suppression de cette taxe de 3% qui 
suscite le toll g6neral que l'on sait. 



8 - ImD6t minimum forfpitaire (IMF):
 

L'atelier recommande que I'IMF au taux de 1,5% soit imput6 sur I'IS et
 
consid6r6 comme un cr6dit d'imp6t.
 

9 - Taxe sur la distribution de credit
 

L'atelier demande la suppression de cette taxe.
 
Cette mesure rdpond au m~me souci que les autres : favoriser et non 

penaliser la crdation d'activitds. 

10 - ::atente 

L'atelier demande la r~forme des categories de patente dans le sens 
d'une plus grande 6quit6. 

II - FISCALITE DQUANIERE 

1 - Taxes 6 I'Importation 

En rnati~re de fiscalitd douani~re la structure des droits et taxes A 
l'importation est la suivante 

- droit des douanes 
- droit d'entrde 
- taxe sur le chiffre d'affaire A l'importation 
- taxe compldmentaire 

La modification des trois premiers droits et taxes relive de la 
competence du comitd de direction de IUDEAC. Par contre la manipulation
de la taxe complmentaire est du ressort de chaque etat membre de I'union. 

Au Tchad, les taux de la taxe compl~mentaire sont faibles ils varient de 
5 A 15% et ne concernent qu'un nombre limite de produits. 

Au niveau de I'UDEAC, le comit6 de direction a decid6 de stabiliser les 
taux de la taxe complmentaire pratiqude par les Etats membres. Compte 
tenu de la situation continentale du Tchad, il va sans dire que la taxe 
compl6mentaire rench6rit consid6rablement les produits A I'importation. 

Pour ne pas pdnaliser davantage les opdrateurs 6conomiques et partant les 
consommateurs tchadiens dont le pouvoir d'achat est trbs faible, I'alier 
demande la suppression de la taxe comol~mentaire. 



2 - Taxes 6 I'exDortation 

Les taux des droits et taxes I'exportation se situent entre 3 et 6%. Les 
produits a I'exportation sont peu nombreux : coton, betail, gomme arabique, 
natron etc... 

Les taxes sur I'exportation du coton sont dej suspendues afin de 
soulager les difficult6s de la filiere coton. 

A I'heure actuelle la valeur mercuriale a I'exportation pour un boeuf est 
de 50.000 FCFA. Afin de freiner la fraude du b6tail A I'exportation, I'aielier 
propose de ramener cette valeur 20.000 F et oar ailleurs. demande la 
SUDoression des droits ei taxes a I'exportation des autres produits (gomme 
arabiaue. natron, arachide etc...). 

D'une mani~re g6nerale, des 6tudes sont en train d'dtre menees au 
niveau de rUDEAC, dans le cadre du programme d'ajustement structurel 
regional pour reduire globalement les tarifs douaniers. L'atelier espere que 
ces perspectives seront encore plus favorables pour I'Mconomie tchadienne. 

Particulirernent en ce qui concerne la C.A.A (caisse autonome 
d'amortissement) la situation est difficile examiner 6tant donn6 sa 
philosophie actuelle. Cependant les operateurs economiques souhaitent que 
les fonds de cette caisse servent A leurs objectifs premiers & savoir le 
remboursement aussi bien de la dette exterieure qu'int~reure. 

III - AUTRES FISCALITES 

Uatelier demande en particu!ier: 

- La suppression des taxes de transfert A I'intdrieur de la zone franc; 

- La suppression du droit A I'obtention de I'autorisation adrfiinistrative, 
cette taxe est jug~e penalisante et antidconomique car elle peut, ajout~e 
d'autres frais et d~penses, etouffer dans I'oeuf des volont~s de creation 
d'entreprises. 

Les pertes engendr~es par la baisse et la suppression de ces taxes se 
verront indeniablement et largement compensees d'une part, par une 
augmentation accrue de la consommation des produits fabriques Iocalement 
que la pression fiscale trop 6levee rendait insuffisamment attractifs et d'autre 
part, par des mesures d'accompagnement qui conditionnent I'acceptation 
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IV - MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

A) Au niveau de I'Etat. 

Afin de ne pas priver rEtat de recettes qui lui feraient cruellement 
d6faut en cette periode de conjoncture particuli~rement difficile, I'atelier s'est 
attache A mettre en avant des mesures de substitution et de compensation.
Les participants sont sensibles a ce que celles-ci fassent l'objet d'une 6tude 
et d'un examen tr~s attentif dans la mesure oii, ayant d~ja te appliquees
dans d'autres pays d'Afrique 'rnncophone, elles ont eu un impact
considerable tant sur le plan de la fiscalit6 int6rieure qu'exterieure. 

a) Les avantaoes de la r~forme visant fiscaliser les marches finances 
sur les fonds exterieurs ont Dermis a un pays comme le S~negal de voir ses 
droits de douanes Iimoortation augmenter de 50% Ces mesures, si elles 
6taient introduites, auraient une incidence regulatrice sur les conditions de 
concurrence des entreprises et permettraient '6mergence de jeunes
industries. Le produit qui pourrait 6tre attendu par 'Etat proviendrait
6galement de la fiscalit6 int6rieure par le biais de l'imposition des soci6tes 
soumissionnaires a ItS, des etemploy~s (y compris expatries) A l'IRPP 
I'assujettissement a I'I.C.A.I. 

b) Latelier r6clame en second lieu la moralisation des appel d'offres 
dans le cadre de march~s publics afin de favoriser la participation et 
I'Mmergence des op~rateurs economiques nationaux. 

c) Enfin, les mesures de rdhabilitation de I'administration fiscale 
devront 6tre poursuivies et accrues. Le groupe de travail insiste sur les 
actions de formation des agents. Ceux-ci, mieux formes, mieux consid~r~s,
mieux pay~s, s'acquitteront mieux de leur tache pour le plus grand profit de 
I'Etat et des autres composantes de la socit6. 

B) Au niveau des op6rateurs 6conomioues 

Engagement a tO pris par les op6rateurs dconomiques de favoriser la 
mise en place d'un centre de gestion agr66, charge d'apporter son aide 
aux entrepreneurs afin de pr3ndre des decisions d'aide A la gestion, tenue 
des comptabilit~s, souscription des declaration etc... avec le soutien de la 
Chambre Consulaire et du CNPT, sous r6serves que les d6clarations de 
resultats soient considdr~es comme fiables et sinc res, garanties par le 
centre de gestion agr66. 

La D.I.T. accorderait un abattement A la base de 20%. IIva sans dire 
que les mesures que prendrait I'administration pour recenser de maribre 
exhaustive les redevables, si elles etaient relaydes par I'appui de. 
organismes, permettraient de tirer de gains et compenseraient cet 
all~gement. 
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RAPPORT DE L'ATELIER N02:
 
LA REFORME ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE.
 

Une des causes principales de '6chec du d~veloppement 6conomique 
du Tchad proc~de du fait que pendant pres de 30 ans, il n'a pas t6 accord6 
au secteur privd le r6le moteur qui lui revient dans le d~veloppement. Ce 
secteur a t marginalise au profit d'un Etat tr6s interventionniste sur le plan 
dconomique. 

Ainsi, le redressement de '6conomie nationale impose que ,'initiative 
individuelle soit encouragee et le secteur prive fasse l'objet d'une action 
soutenue de promotion et de ddveloppement. 

Les grands axes de la promotion du secteur prive sont les suivants 

- La libdralisation de I'6conomie A travers principalement le 
d~sengagement de I'Etat des activit~s economiques de base. 

- La mise en oeuvre des mesures n~cessaires A la creation d'un cadre 
favorable au secteur privd. 

- Une transformation profonde des habitudes administratives et 
juridiques garantissant r'exercice du droit de propridtd par rinstauration d'un 
Etat de droit. 

Pour ce faire 'atelier s'est pench6 sur les aspects suivants 

I -LA SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ADMiHIJSTRATIVES 
REGISSANT LA VIE DES ENTREPRISES. 

L'atelier recommande que is procedures relatives ; la creation et A la 
vie des entreprises soient suffisar nent simplifi~es. 

1 - Pour la crdation d'une entreprise, I'atelier recommande 

- Qu'il soit institud une d~claration prdalable pour exercer une activitd 
commerciale et hdustrielle en lieu et place de I'autorisation pr~alable en 
vigueur et que -ette declaration se fasse aupr~s de la Chambre de 
Commerce. 

- Que le pincipe de I'autorisation pr6alable ne prdvale plus que pour 
les activit~s speciriques, ou dangereuses ou insalubres. 



2 - Quant au regime de sejour et sauf exception, les inveslisseurs 
etrangers devraient beneficier des m~mes conditions que les nationaux. 

3 - En ce qui concerne ragrement au code des investissements, 
I'atelier recommande que, des lors que les conditions posees par les textes 
sont remplies, le requerant beneficie automatiquement des avantages prevus. 
En cas d'opposition de r'administration, celle-ci disposerait d'un delai 
maximum de 30 jours pour formuler son refus. 

4 - En ce qui concerne le regime des importations et des exportations, 
I'atelier recommande : 

- La suppression des licences et taxes A I'exportation sauf cas 
particuliers ; 

. La suppression progressive des licences et contingentements A 
Iimportation sauf cas particuliers ; 

- La mise en place d'une structure de surveillance sanitaire des 
marchandises import6es. 

5 - L'atelier recommande la creation d'un centre de promotion du 
commerce exterieur en vue de faciliter I'accbs des op6rateurs economiques 
tchadiens aux marchds internationaux. 

6 - En ce qui concerne I'appui institutionnel, I'assistance et le conseil 
aux entreprises, I'atelier, aprbs avoit reconnu la necessit6 de disposer des 
structures dans ce sens, recommande : 

- Qu'uno etude soit entreprise sur i'orientation 6 donner aux institutions 
existantes ainsi que sur la creation d'6ventuelles structures ; 

- Que celles-ci b6ndficient d'une complbte autonomie de gestion et 

qu'elles evoluent vers des formules de type cabinet -conseil priv6. 

7 - En ce qui concerne les march~s publics, I'atelier recommande 

- L'alldgement des proc6dures de passation des marches publics par la 
r~duction du circuit des visas, par la mise en place d'un syst~me de traitement 
rapide des dossiers par la C.A.C et la sous la commission technique des 
offres ;
 

- La simplication des conditions d'6ligibilit6 des entreprises aux appels 
d'offre avec des versements de caution raisonnables 



- L'adoption rapide d'un t,.xle fixant la conditions d'application de la 

marge de preference pl'vue A Varlicle 13 du code des marches publics de 
1990. 

11 - SECURITE JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE. 

Le systeme juridique en matiere de commerce est inexistant ou tomb6 

en d~suetude ou inapplique. Pour combler ces lacunes, r'atelier 

recommande: 

- Lindependance reelle de la justice et la dotation de celle-ci des 

moyens necessaires pour rexercice de sa mission ; 

- La cr6ation d'un tribunal de commerce pour assurer 'arbitrage des 
litiges relevant du droit commercial ; 

- La mise en place d'un juridiction administrative competente pour 

trancher les litiges opposant I'administration et les operateurs economiques. 

- La revision du code de commerce et du code civil en vue de repondre 

aux imperatifs dconomiques. 

III - DESCRISPATION DES RELATIONS FINANCIERES ENTRE 
L'ETAT ET LE SECTEUR PRIVE. 

1 - L'atelier a relev6 que I'une des difficult~s qui entravent la 

croissance des entreprises, est le manque de tr~sorerie dO au non paiement 
de leurs cr~ances par I'Etat. 

A cet 6gard 'atelier recommande que 'apurement de cette dette 
int~rieure de I'Etat et des 6tablissement publics soit inscrit dans le 
financement du programme d'ajustement structurel. 

Pour cela I'Etat doit rechercher toutes les mesures n~cessaires pour 
rdaliser cet apurement. 

L'atelier propose la formule de compensation des dettes comme I'un 

des procdds d'apurement. 

2 - L'atelier se f6licite de l'int~r6t exprime par les institutions 

internationales d'aide pour soutenir les initiatives I'epanouissement du 

Secteur Prive. 



Pour permettre A cette nouvelle orientation d'atteindre sa pleine 
efficacite, I'atelier recommande que le gouvernement prenne toutes les 
mesures pour favoriser ce rapprochement entre les bailleurs de fonds et le 
secteur prive et que les bailleurs de fonds engagent des actions d'appui direct 
au Secteur Prive. 

IV - LIBRE CIRCULATION DES BIENS ET DES PERSONNES. 

L'atelier reconnait que les coOts 6conomiques de I'enclavement 
peuvent 6tre reduits aussi bien pour les operateurs dconomiques que pour
les consommateurs par une politique sous-regionale favorable au transit 
international. 

C'est pourquoi, I'atelier recommande que le gouvernement 
entreprenne des actions dans le cadre des unions 6conomiques sous
r~gionales ou au niveau bilatdral en vue de I'6tablissement, de la 
r~habilitaiicn et de la mise en oeuvre d'un veritable syst~me de transit inter
dtats, assorti d'Lne formule de garantie articul~e autour des Chambre de 
commerce des pays adh6rents. 

A cet effe., I'atelier recommande qu'une 6tude soit faite sur un tel 
syst~me. 

Par ailleurs I'atelier recommande, en ce qui concerne la libre 
circulation des persornrs, de faciliter les formalit6s d'entree et sortie pour les 
6trangers et la suppresior, de I'autorisation de sortie pour les nationaux. 



RAPPORT DE L'ATLIER N03:
 
LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES
 

L'Atelier a examine les points suivants : le recouvrement des creances, 
le credit, le fonds de garantie, les societ6s de caution mutuelle et la 
mobilisation de I'6pargne. IIa ensuite propos6 quelques themes de reflexion. 

I-LE RECOUVREMENT DES CREANCES: 

II ressort des exposds faits par les entreprises commerciales, 
industrielles et los Banques Primaires s%,r leurs activit~s que celles-ci 
dprouvent d'6normes difficultes, les unes comme les autres, pour le 
recouvrement de leurs creances ; les cr~ances repr6sentent une masse 
importante d'impayes d'autant plus que I'appareil juridiciaire se revile 
in-fficace pour permettre leur recouvrement. Cette situation cr6e un climat de 
m~fiance qui continue d'empoisonner le zysteme financier Tchadien. 

Ce constat a amqn6 I'atelier A rdflechir sur la n~cessit6 de privil6gier le 
dialogue entre toutes les parties impliquees (Banques - Entreprises - Etat) et 
de rWformer I'appareil juridiciaire auquel les parties pourraient avoir confiance 
et auraient dventuellement recours pLur le recouvrement de leurs creances. 

A cet effet. I'atelier recommande : 

- Un appareil juridiciaire inddpendant, dynamique et efficace 

- La cr6ation d'une commission d'entreprises au sein de la Chambre 
Consulaire regroupant les opdrateurs economiques sinistr~s du fait de la 
guerre et les creanciers nbcontents afin de discuter avec les banques et I'Etat 
d'arrangements possibles quant aux r~glements des dettes int~rieures ; 

- L'organisation des operateurs economiques en Corps de Mdtiers pour 
la defense des inter~ts de leurs membres ; 

- L'application effective du statut du commergant afin de dissuader les 
"commerqants parall~les" des pratiques illdgales de la profession. 
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II- LE. EDiI 

a) Son coQt total effectif et sa dcomoosition 

L'atelier a examind le probl~me du taux d~biteur de la Banque
Centrale ainsi que celui des marges des Banques Primaires juges penalisant 
par les op6rateurs economiques. 

On sait que, depuis Octobre dernier, le taux d'escompte privil6gie
appliqu6 aux PME/PMI a W supprime et le taux d6biteur de la Banque
Centrale uniformis6 (10,5%). A ce taux viennent se greffer les marges 
bancaires (0 A 7,5%). 

Ainsi, le coOt total effectif du credit se d6compose comme suit: 

- Pour les opdrations d court terme : TBD + marges bancaires + taxes 
(TDC +1CA). 

TBD = taux de base dbiteur - variable car fix6 par la Banque 
Centrale (actuellement de 10,5%). 
Marges bancaires : (0A 7,5%). 
T= "taxe sur le distribution du credit (2%). 

• TCA : taxe sur le chiffre d'affaires (variable) 

- Pour les operations A moyen-terme : TBD + marges bancaires + taxes 
+ les commissions d'attente et d'engagement. 

' Commissions d'attente :0,15%
"Commissions d'engagement : 0 ,50% sur le montant deg 

I'encours du credit. 

Les marges bancaires incluent le coot des credits, les frais bancaires, 
le coat du risque et le profit des banques. 

Mdme si le taux directeur de la Banque Centrale reste une donnde 
intangible, les marges bE-caires, peuvent 6tre determinees par libre 
ndgociation entre le banqu; r et son client. Aussi I'atelier a-t-il estirn6 quelles 
ne constituent point u obstacle majeur au fin3ncement. 

Par contre, I'atelier est arrive A la conclusion qu'il serait plus judicieux 
pour les PME/PMI que I'Etat supprime purement et simplement la taxe sur la 
distribution du cr6dit non assise sur une activite dconomique r6elle. En effet, 
autant la taxe sur le chiffre d'affaires (TCA) qui frappe les int6rdts pergus par
les banques se justifie, autant la TDC parait non fond6e. La suppression de 
cette taxe ne se ferait pratiquement pas ressentir sur les recettes de I'Etat 
dans la mesure o0i les grandes soci.,.6s d'6conomie mixte grandes
consommatrices de c.6dits telle que la Cotontchad en sont d~jA exemptees. 

http:soci.,.6s


En plus, cette suppression n'appellerait aucunement une compensation 

comme le pretendent certains representants de I'administration, car, elle 

repr6senterait, somme toute, la contrepartie de I'Etat relative au cumul de ses 

redevances impayees a I'6gard des entreprises. 
etA signaler, A titre de comparaison que la TDC est de 1% au Cameroun en 

Centrafrique et inexistante dans les autres pays de la zone UDEAC. 

Aussi. I'atelier recommande : 

- La suppression par I'Etat de la taxe sur la distribution du credit (TDC). 

b) La distribution du credit 

Les PME/PMI au Tchad eprouvent d'6 normes difficultds pour avoir 

accbs au credit soit a cause de l'insuffisance des sources de financement (il 

n'existe que deux banques commerciales) ou de leur incapacite a presenter 

quelque lois des dossiers credibles. 

A cet effet, I'atelier a emis des voeux pour la multiplication des sources 

de financement et la creation des structures d'6tudes, de conseils et de suivi 

des dossiers des opdrateurs economiques. 

Aussi, la CCCE s'est elle proposee de crier un 6tablissement de credit 

dont le r6le serait d'accorder des pr6ts direcis aux opdrateurs 6conomiques 

et de prendre des participations dans des entreprises. 

Le PNUD 6galement a montr6 sa disposibilitd a travailler directement 

avec les operateurs economiques si I'Etat lui en donne I'autorisation. 

Par cons6uent. I'atelier recommande : 

- L'approbation, par I'Etat, de toute proposition des bailleurs de fonds 

visant b un travail direct avec les op~rateurs dconomiques ; 

- La poursuite des lignes de refinancement BEI et CCCE ger~es par les 

Banques Primaires, avec simplification des proc~dures administratives : 

- L'installation au Tchad d'un nouvel ,tablissement de credit, filiale de 

la CCE, la PROPARCO, qui travaillprait directement avec le Secteur Priv6 : 

* Sur des projets ? moyen et long term,s , des taux prorches du 

march6 mon.taire international; 
Avec la possibilite do prendre des participations 

* Ayant une activite payante de conseil et d'appui. 



En mati~re d'etudes et de conseils 

I'atelier recommande : 

- La dissolution de !'OPIT 

- L'utilisation, par les op6rateurs economiques et leurs partenaires 
financiers, pendant uie pericde transitoire (24 mois), de la cellule d'Appui au 
Secteur Prive qui sera bient6t mise sur pied par la mission Franqaise de 
Cooperation et d'Action Culturelle.Cette cellule sera rattach6e 6 la Chambre 
Consulaire du tchad et au Conseil National du Patronat tchadieri. Elle aidera 
les operateurs 6conomiques pour le montage des projets et favorisera la mise 
en place d'une banque de donnees 6conomiques et financibres. 

- L'encouragement A 1'enmergence de Cabinets-Conseils priv ,s qui 
remplaceraient plus tard la cellule d'appui dans le cadre de prestations 
payantes (Conseils et Etudes). 

III - Lt FONDS DE GARANTIE ET LES SOCIETES DE 
CAUTION ,iIUTUELLE. 

Apr~s avoir constate une carence dans ce domaine, I'atelier a 
pr~conis6 la creation d'un fonds de garantie. Mais, il n'a pas manqud 
d'exprimer ses craintes quant 6 sa mise en application effective, car 
beaucoup de fonds de garantie en Afrique ont 6chou6. 

C'est ainsi que fonds certains, cr6s sur financement ext~rieur pour la 
promotion des PME/PMI dans des pays comme la Guin6e ou le Congo se 
r~v~lent 6tre des schecs.(conseils d'administration complaisants, mauvaise 
gestion des fonds...). 

Par contre, I'Atelier a constat6 que les Soci6t6s de Caution Mutualle 
ont beaucoup plus de succ~s dans plusieurs pays africains tels que le Mali, le 
Rwanda, l. Benin... Et l'id6e de leur crdation au Tchad a retenu 
particulibrernent I'attention des banques commerciales de la place qui la 
soutiendraient. 

L'Atelier recommande: 

- La cr6ation d'un Fonds de Garantie 

- Et/ou de Soci6t~s de Caution Mutuelle 6 capital vari.ble et 
enti~rement financ~es et g6r~es par le priv6 (op~rateurs 6conomiques, 
banques et bailleurs de fonds...). 



IV- LA MOBILISATION DE L'EPARGNE 

IIy a une crise de confiance qui persiste dans ce domaine du fait des 
guerres du Tchad qui ont empch6 les 6pargnants de rentrer dans leurs 

roits. Ceux-ci ne sont pas pr6ts a renouveler I'experience. Ainsi, une masse 
importante d'argent est-elle thesauris~e aujourd'hui au lieu d'6tre transforme 
en 6pargne. 

C'est pourquoi, I'Atelier a juge que la condition primordiale A la 
restauration de la confiance entre I'Etat, les banques et les epargnes passait 
par le recouvrement dans le meilleur d6lai de toutes les cr6ances. 

A cet effet. I'Atelier recommande : 

- L'engagement de I'Etat . ne plus obliger les banques A violer le 
secret bancaire et i faire respecter les procedures r~guliires de 
I'administration judiciaire ; 

- IV remboursement, dans les meilleurs d6lais de leurs obligations par 
la Caisse Nationale d'Epargne, la BICIT et les autres institutions financi~res. 

V. UELQUU ES THEMES DE REFLEXION 

L'Atelier a propos6 quelques thbmes qui m~riteraient d'Otre 
approfondis par des 6tudes ult~rieures. 

IIs'agit de : 

1 - Le Taux de change
 
2 - La survie de la Banque de D~veloppement du Tchad (BDT)
 
3 - La Privalisation des Banques et des Entreprises Publiques.
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RAPPORT DE L'ATELIER N04:
 
SECTEUR INFORMEL ET MICRO-ENTREPRISES.
 

1) Apres un long debat sur la question du secteur informel, ratelier a 
tenu a ce qu'y soient distinguees les branches d'activit~s suivantes : 

- Le secteur informel de production et de transformation (par exemple
la menuiserie bois, la menuiserie m~tallique, les fabricants d'outils ou 
d'articles courants) ; carLcterisees par un 6tablissement fixe, et des moyens
de production 6labores, ces micro-entreprises sont, par leur nature 
semblables aux PME et paient dans la majorit6 des cas. I'imp6t, et la patente. 

- Le secteur informel de service (plomberie r~parateurs de montre,
pousse-pousseurs...) caract6rise par la mobilit6 de ses installations et par des 
moyens de production tres sommaires.... Les artisans de secteurce 

6chappent souvent A rimp6t 
 et ne paient que la taxe municipale. 

- Le secteur informel de commerce concerne des operateurs
6conomiques ambulants ou disposant de points de vente fixe, sur les 
marchds. La majoritd de ces operateurs dchappent aux taxes et ont des 
circuits d'approvisionnement souvent parallbles. 

2) L'atelier a d6cide ensuite que ses bases de discussions ne 
porteraient que sur le seul secteur de production ci-dessus d6sign6. 

3) En outre ratelier a consid6rd qu'il dtait en gdndral difficile de 
distinguer les secteurs formel et informel et qu'il importait par consdquent de 
crder des conditions favorables au d6veloppement de toutes les activit6s 
quelles soient fornelles ou infornelles. 

Ii - RECOMMANDATIONS: 

Dans le sens de ces diffdrentes observations, 'atelier a formuld les 
recommandations suivantes dnoncees par domaines. 

1) INFORMATION. 

- Cr6er une structure non administrative qui donne des informations 
techniques, sur les possibilitds de financement, sur les relations avec 
radministration, et sur le marche (approvisionnement - 6coulement). Ces 
informations doivent r~pondre aux besoins exprim6s par les op6rateurs 
Oconomiques eux-mdmes 



2) F:CALIE. 

- Mettre en place une fiscalite simple, 6volutive, souple, adaptee et 
juste qui n'etouffe pas le secteur informel ; 

- Former des fiscalistes sp6cialists au secteur informel et 6ter le 
caractere repressif de la fiscalit6 ; 

- Comme le secteur formel, le secteur informel dolt 6tre assujetti A 
I'imp6t, mais le taux dolt 6tre suffisamment bas et I'assiette 6largie A tous les 
6tablissement fixes. L'imp6t doit 6tre de type "patente" avec un montant 
adapt6. Les op~rateurs sans domicile fixe seraient assujettis a une taxe 
mensuelle de faible niveau du type "timbre" 

3) REGLEMENTATION. 

- II faut allIger et simplifier les proc6dures administratives sur 
I'enregistrement des entreprises pour favoriser I'entr~e du secteur informel 
dans un cadre Igal non contraignant. 

- En ce qui concerne la l6gislation du travail, tant dans le domaine du 
formel que de l'informel, un certain nombre de mesures sont A actualiser et A 
adapter : lois sociales, sdcuritd de travail, hygibne etc... L'ensemble de la 
Igislation doit 6tre applique a tous (au formel comme a r'informel). 

4) FINANCEMENT. 

Tout en considerant que le faible niveau de I'6pargne interieure dtait do 
AI'insecuritl de dep6ts et &la faiblesse de leur r~muneration, il faut: 

- Favoriser la creation et le d6ploiement d'institutions de financement 
de type VITA, en proposant des taux d'intdr~t supportables par les artisans ; 

- Favoriser I'appui A la r~alisation des dossiers technico-financiers, 
bancables par l'intermddiaire d'institutions ou de projets existants tel que 
VITA avec financement par les banques ; 

- Envisager la possibilit6 de taux prdf~rentiels pour les activit~s 
productives ; 

- Mettre en place des credits adapt~s c'est-A-dire avec des taux 
d'int~rdt differencids ; 

- Mettre en place des cr6dits de campagne (Atr~s court terme) 



- Rapprocner les institutions oe credit Ce leurs utitisateurs 

- Demander A la BDT rouverture de guichets specialises au 
financement de la micro-entreprise ; 

- Encourager la mobilisation de rpargne interieure en protegeant les 
d~posants et en encourageant les initiatives locales (ex : ASSAILD) ; 

- Favoriser la creation de structures telles que les banques populaires 

- Encourager les formes traditionnelles de mobilisation de repargne 
comme les tontines ; 

- Ddvelopper les formes de garantie basee sur la solidarit6 
professionnelle et le voisinage. 

5) FORMATION. 

- Encourager la creation de centres de formation et de 
perfectionnement professionnels repondant aux besoins du marche ; 

- Offrir aux artisans la possibilite de recyclage en entreprise et mettre en 
place des missions de formation-action sur les lieux de travail ; 

- Encourager le regroupement de 'artisanat d'art dans un village 

artisanal A N'Djamena. 

6) AUTO-ORGANISATION 

- Aider, mais ne pas imposer des formes d'organisation au secteur 
informel. 


