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CONIMMERCIALISATION DU MI. ET DU SORGIIO AU TCIIAD:
 
INTRODUCTION, APERCU ET IIIBLIOGRAPIIIE
 

1. INTRODUCTION 

Le but de L'Etude de laComnercialisaition du Mil et du Sorgho (MSMS) dtait de combler les vides 
fondrinentaux dans nos connaissances de lIaeomiercialisation des prineipales criailes au Tchaid. Les 
documents prdsents I cette conference constituent tine 6valuation de tout lesystirme de conmercialisation 
des c~rtiales qui a 016 prpard pour leNlinist re de I'Agrictlttire et de I'Environnernent, sous financenient de 
I'USAID. Nos principaux objectils consistent -i dtterminer litcapacit6 et les contraintes du syst ilne en vu 
d'augmenter levolume et I'efficacit( de litcominercialisation des ctr,2ales. 

La plupart de notre tude de conimercialisation de cir*ales aitd descriptive. Nous nous sommes 
concentrds stir letonctionnement des mnarches, les attitude,; des ditffrents agels tconomiques, et les flux 
cri~aliers ,ttravers lepays. Nous avons conimenc: par one explication Hien accept6e du r6le des nmrches 
agricoles (Sherman et al. 1987. p.3,: 

Un syst~ine de comr,ercialisation tablit on lien entre les producteurs et les 
consommateots. En termes fonctionnels ceci inclut tolis les aspects de redistribution du 
produit: Ver'te et achat I plusicurs niveaux, stockage, transformation, transport, 
standardisation, financenoent, riScIlie, information sur le narcht. Le systL'ne colnporte 
autn soins lie lesacteurs letenips et I'espacetrois ditension- et Cconontiqtues, 
gcographitlte. 

Cependant, notre travail ititen grande partie analytique et prdscriptif. Nous avons I'intention de 
dterininer tes zones d'intervention pratique et d'appui. Nous espdrons que ladiffusion et ladiscussion de 
nos principaux rdsultats ctconclusions Icete conference perniettront d'atteindre cc but. 

Plusieurs documents out 6td prpars pour cette conftrence it partir des atudes stir leterrain entaimles 
en janvier 1993. ChaIque dLocti ent est ler~sumtSd 'on oii de plusieurs chapitres ov '"documents joints an 
rapport tinal en tours. Ci-dessous les documents de discussions it lt conf*trcnce: 

* Commercialisation du Mil ctdt Sorgho au Tchad: Introduction, Apertti et Bibliographie. 
* Ventes de Crales par lesAgrictit eurs au TehCad: Une Investigation Enipirique. 
* Structure di NI arch Cri1alicr all Tchad. 
* lntteration des Nlarch6; Cdralicrs ai Tchad. 
* 1l.vtlation d Franc CFA ctlitFili~re C&r alire ai Tchad. 

Analyses des Cofits et des Marges de Conintercialisation.
 
' Flux Craliers.
Ten'tances de Production et 

ide lia* Analyse InistitutionnelleConimercialisation tics Cr6aies. 
* C1 fme rcialisation dinI Mil et diuSorgho ai Tclad: Coitclusions et Recotrnandations. 

II. ENN IRONNEMEN'T l)E COMMERCIALISATION DES CEREALES 

Les ct r6ales sont produites etrommrcialisies dais on environnement qui varie fortenient it travers le 
temps et l'e: pace. Les c, rlates sont collectdes en petites tluanttitsI travers lepays, transportes sur des 
routes en i; tivaises tat. distribucs dans Ics marchs oilles intbrmations sur lesprix peuvent ne pas tre 
imnm&liatem :ntdisponibles, otlgardes inalgrdt l'incertitude tiesvariations de prix saisonnires o inter

annuelles. 'es types de niarchd ne lont pas sctlement dplacer les criales de lIazone rurale aux zones 
urbaines, ,iits des zones ex&CIdetaires aitx zones ddicitaires constantes.tes identits desquelles ne sont pits 

Le cot ierce prive iec.t,ales itTchad se ca ractrike par tine ntllitude de participants qui 
s'engagent dans un ctiang traditionnel (collecte, redistribution, "dthulking", vente en ddtail) dams tin 
climat de turbulence Ucinomiqte, environneitentale et politiqe. En plus ces agents sotnt (cntront6s4 de 
graves contltraiites tin;nci~les et 'thysiques it cause des sv,t1loes dlecrtit et de transport tris peu 
ddvelopps. "Tous ces tcteUis contribtent ii litsituation dc risque et d'incertitude dans lailitelle opirent les 
collnerItants. 

En ce qui concerne I'approvsz.ionnement. laproduction c.rjali're peut bauxoup varivr du'm ann-'1
one m'itre; lapluviom,.trie, les insectes ctles ntlahdie-; des plantes peuvent ,tre des fateurs d. ,ariation. 
Les ftluctuations de It productitn nationale et regionale provoquent des chang'ements continuels dans les 
tendances coimterciales etlosopportunitls. Dautres facteurs d'approvisionnement qui ont des effuts sur la 
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conmercialisation sont lafaible productivii6 etles mithodes de culture traditionnelle utilises dans lifili;re;
letaux de coinlercialisation relativenlent faihle; lefaitqu'au Tchad lesdififtrentes cr,3ales de base (nil

perl6, riz, sorgho rouge etblanc, cl bherb&r) production;
ne sont pas de hon substituts dans lit etla
 
distribution irr6guilire de laide alimentaire.
 

La demande ru~clle des c,rtales vendues est t6galement variable. D'une part, lItdemande auigmente
 
avee lia
croissance dtniographique ct I'urbanisation. D'autre part, lepaiement irrtgulier des salaires des
 
fonctionnaires, leretard dans I'achat ctlih
haisse du prix de colon payd' aux producteurs, ainsi qu'une baisse
 
g,.nt.rale du pouvoir d'achat ont fait chuier lademande. 
 Les arlitirs de salaires eitii inanque etInIral de
 
liquidt6 ont oblig6 lesconlieri;ants 4 vendre de plus en plus I crdit.
 

Lt polititlue de 'l'itatvis :tvis de lifili~re etde liconiioercialisation c6ri2ali re estgtntralencent

qualiit5e de lIibrale, 
mais ilsermt plus appropri6 de liqualitier de presque inexistanie. Comme preu\'e,

I'EtiatatCCss6 ote tcilatiive de fixaition des prix ould'intervention pour stabiliser Ics prix. L'institution
 
para- Iatitlue de vente des ctrhales, l'Oflice National des C rtales (ONC), a abandoun6 ses op6rations

conuierciales apr s des anntes de perles cnregistrcs sans r6ellement stahiliser ou tout au miois inluencer
 
les prix. Ofici,llement, ily a pen de lestrictions 
sur losindividus qui s'engagent dans lacornmercialisation 
des curiaies. Cependant des barrires routi4eres semi-oflicielles existent stir ioutes lesgrandes routes it 
travers le pays. Lcs restrictions adiinistratives rgionales stir lIalibrecirculation des cu iles g&nent
6galement lecommerce inier-rgional, Les actions de I'Etat ne s'accordent que dans ledomaine de 
linformation radio-diflis~e sur Ic inarcli3 avec lipolitique de pronotion dti sectcur priv6 du commerce 
ciru6alier. 

L'environnement national lant ,-cononiiqiue tilie politique a des impacts significatitistir les marcl&
 
crualiers tchadiens. La crise Conituiiqte rompt lademande de fia;on directe (par ses cffets sur les
 
revenus) ctl'offic
de fiaon indirecte. Uincapacit,3 de I'Titat i eniretenir les routes accroit Ics frai s de 
transport et h1ntlicaIpe le comnmetce pzndint eiapr~s lisaison pluvieiuse. Les unctionnaircs ctagents de
 
,'cttrit6, ni',tant pit sutilsai mt.,tLelr6vuliircment payts, ont de plus en plus teidance 'tavoir recours aux
 

harri:res routi;res et atlx 
taxes locale coimle source de revenus tIe rechange. lt fliblesse tie I'atioritL' du
 
gotivernement central, en partie due aux ann ::s
de guerre civile, encourage les attorit6s Ioeales dans leur
 
itmposition des restrictions "protectrices" stir le conmerce etconiribue ainsi a I'incapacii6 de I'litat 4imettre
 
en pratique sa pal ii Ue de commerce libral. 
 L'effet comnmiitin de ces conditions est desli cr6;ation 

occasions de corrupt ion ctcomporiement dloyal.
 

Ill. REVISION I)E LA LITTERATURE 

Coitme pattic int6grante de I'lEtude du marclti dt mil c du sorgho, nous avons proc 1di'i tine rivision 
de lalitttirature rtdigte i partir des prci de 40 documents importants tlui constituent libase tie notre
 
connaissance stir l Ilt
ire cruiali.re. Apr~s lilecture de chatiue dtocument, nous avons attribu6 a chactin
 
d'eux tite surie de lots-cls correspondants atux sit porte guographitlue du document. Ces motets et lIa 
clus utilis6s pour identifier chaque document par guigraphie etpar sujet stint inclus dans lhibibliographie qui

suit
lepruisent dutcument. Une r6vision compli~e de liit6rature ctdes precis fertmnt partie du rapport final en 
citurs de pruparation. 

Ati Cttlrs de 1'Iude nous avons rtiuni plus de 100 documents traitant en tatalit6 ttlen grande partie du
cotlnerce crialier ati Tchad. Ces rappori:; -. rient d.:s analyses prolandes ci t Iargies de lafilire atux 
rapplrts couts ctspicialisis. Pris gitb:.liment, ces rapports donnent tine iduic relativeient cotrrecte du 
schimi du comnierce c6r6alier au Tchad, nualgri6 tine tendance Itrentorcer pltsieurs iducs fausses -- a savoir 
tlue
les agricultetrs stint ctinstamment confronts atix conditions diiavorables du itarhti -- etaitfournir tine 
strie de conjectures stir titluliles paramilrcs de base du march6, li prolportion des c6rtales ctumuerciali-'es 
6tant tin exemple type. 

A. ObservatIions Conmuints etConclusitns de ItUiitrature 

On note tine cohircnce dans lesctnclusions majeures elles rceommandations de laplupart des 6tudes 
etd.s rapports stir liflliire c,&alire,sans doute ernprunitis de,;uns des autres. II n) atvidemment pas 

C'nminer-cialmaii.,u (igt it r fit Sau, ,/ ait Tchad: /niloltcillm elAperri, 8 juin 1994 
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d'accord complete entre les auteurs, mais les points suivants constituent cc que I'on peut onsidrer comme 
tin consensus sur la fili.e et la commercialiation cLLr-lahre: 

* 	 Les donne, ont rar.,. srl ut en n'lah.re de prodictiion. -t aini. I'on Jt faire preule dccr .,rve 
dans se. luvements. Les donle, stir les pri%. hien que ia dillekte d-c, prix du SINI all bcauio rup
ani,,irN eerie Situation. 

9 	 Peu de recherches ct de dveloppement ont port6 sur les produit, agricoles traditionnels. Mlais le 
potentiel existe pour !'expanin de la production. principalemcnt ,Atravers li'tensificaorin. 

0 	 Les estlimations de Iaco,,o1mal!ll nalionale ont brte, el batie, stir de f;,,Ies donr e,.I La plupart 
des tudes utihsent les chitfres, de consommation indiiduelle standards -,-s par le FAO en 1955. 
Presque auciun n'a considere que les niveaux de conolnlnlaton roulent varier considerahlencnlt ivet. 
la production. 

0 	 La politique dI govuvernemnnt en matire de corimerce de :rales eat libraie. L'ONC neqsaie pas 
d'inter, cnir pour ,tahilher le, prix (et la plupart des ,omnlenliatlVrs soutiennent qu'l ne devrait pas le 
faire). 

* 	 Le r61e prinLi'pal de I'ONC est de gdrer le, stijks alimentaires t de distribhuer l'aide alimeniarre, 

* 	 Le pays est gnralement auto-sufthsant en production c&rrahre pendant les annfes de ploionitrie 
normale ol , ufi sante. 

S 	 L'aito-suftti :r,:e alimentaire r vwnale est g.nr :e par tin si,,tim de tranqport dplorable et rar les
 
restrictions .ur hac-nimerch atwn locale.
 

L¢ commerce inter-regional est considrd comme on clment important pour la promotion de la 
s&urit ahmentair. nationale. 

* 	 La pric-:ale contrainte 4 l'espanitin et ii I'amehoration du Lommerce de c~rales senble tre les 
hauts risque, ]i s hion tel ommer.e. 

* 	 Le s'st;e de tramport et dan, tin ttat terrible qL dt I'MiihC Stir d,.s co0lts eletis Ct done de grandes 
marges entre les marchs. 

* 	 Les proh:'nies des barri res routires illgales et le, restr.ti n, administratives sur le commerce sont 
recoinu, depus longtemp, ItLei rcesommandaons pour lcur Suppression exlitent partout 

* 	 Le commere inter--n.nal irnad t, uat condit i de graves tuctualtlons de prix. 

* 	 Le stockage saisunnier hnut, est un attre prohl.me qui abfoutit Ade tr~s grandes variations de pnx. 
Souvent deux corollires se prtsentent comme suit: 

* 	 Les avri,:Ulteurs sont d~t,.ori,,s par ce type de pri\ ii,onnier au point qu'ls sont obhgs de 
vendre Abas pri\ et de raiheter 71des prix plus L:-' Is. 

* 	 On dit que cc MiYntlei, ommersants tui ont les plus grandes capacitds de stockage et, soil ils 
protitent du prohlame saisonnier, soit ls en sont ]a cause. 

* 	 Le manque de cridit eat souvent consiUdr comme tine cintrainte A 1'expansion du commerce et aux 
activits de stockiwe. 

0 	 Peu de coinmerqants sont rtcllement spiciahsts dans le commerce de c~rdales. Pour la plupart d'entre 
eux, la diversification est tine stratilgie pour lutter contre le risque. 

Cummnercialiwarin 1,,. .il di1 . gh, ai 7 d In. ,,h i, e .4pet. R join 1994 
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B. Recomnmandations C,)mmunes de laiittLrturie
 

Voici IaIlste des points. stir 
 l..lqttU le,analyste, re\ enilnt con'.tanvinc dan. Icurs reLctnlomandatiwn 

0 Amdliorer la collecte des donntes sur laproduction, sur lacommercialisation etsur lestendances de 
consommation. 

* Amdliorer lacollecte des donnes sur le.prix etsa diffusmon.
 

* 
 Augmenter ]a recherche sir I.,te,hniques de conditionnement des produits adapt~s Al'environnewvnt 
etaux conditions socto-4conorniques du Tchad. 

* LONC devrait maintenir et gtrer le stock national de scurtd alimentaire etse charger aussi de la
 
distrihumon de Paide ahmentaire. 

S 	L'ONC ne d.'rat pt' tenter de ontr.*).r otlt ,tahilicr le.pri. hien que certains analyrqe, I pmr,.
des a.t,iti, .ottnhier,.hle, Ihlmt., .o% ent Conlll Linepr ,ne compensiatoire aux comnller ,,ntspa yes. 

* Le syst~me routier nationale a besom d' tre amhore. 

* Am~horer I'information stir IL'n1irrh ,pour conti.tthlaner laflute de, c~rvlales hors de cur, zones 
de producti .1ouand lc-prix onw ha

* Les restrict ns a :a tir, ultatn de,,sroales telies que It",harri;re, routrires etIc's re,tr dton,, lIocae. 
devraient tre abolies. 

* Les procdures admtinistratives pour I'otabhssement des entrepri,s de ctlmterce tipour I'expiirtatlon 
ont besoin d'etre simpihfi.es. 

0 Les systnv, de s'tockae communmtatres qut prmteegnt It-, des variation, de pri,aeri.ulteur', 
nt.gatlte. de% taient trc soutenu,. (11k a plusteurs di',,idnce, ur ceui. 

C. Les Imperfections de laLitte-rature 

reneionem..nt, 
de commeriidisiqmn des, Lrdalc , nont 

,Malgr 4 lar,:hes.e des, etudes etdes rapports, Ie,, sur le,aspects importants du ',e 
pa, 'te rcher,h:e, etdo,.ument~es ,',%trnatiquemvnt Un ailr 

problme conernc ,estat e,,'.,c dan, le, tudes qui ont et-entreprise'.. En g nral. alittratiure atuetlo a 
plusteurs impertc,:tion,: 

* Peu de rapports se basent sur letravail de recherche stir leterrain. Au contratre. beaucoup de cc qut
se passe pour anal)se est ,pdculatif, h'pothdtique, Otlse fonde sur une base d'obs rvation otroite. 

* WIme dan, IVL.,le,tv.herlhe, ,ttIc tetroun. elIl,.iilcit .Iic trit'.c tIoitem,+'nt 
(go raphiqpleent ettiotmmuui:nt et de,'.rpti,. P d'cft,,rt. ',.,tdimitql.l,, ont t t'ntcr,'. 
pour lacol.te des donnee,. 

0 La tendance naturelle des auteurs k.s'eneaver dans lia non soutenue est trc pout,,e,cenfralislatlion 

surtout parmi lesdocuments qut prdsentent un apertu de littlir. 
 Ccci est partichuhrcment vra 
conernant lecompoitem,.nt etIe., motivations attrhu .e. ,litIXAgllUlteftset tix cotnmwrsant 

* Etroiteenti~cite cei .t lia iin,.me de, atitirs e' .n, h lir de preuves tre., Ita pattit anecdoiltltiv.,
A 'encaver Jim, des exter, ie, 'pt,ulats. 1flqut, ovaluerIcleTrot, ecinpi, ',p'tt, 'lt: ,urpItu,
commerialiahble partir de liprdidu,tton etdel e'tlmain'd . de conlommations doutetis C1coiuitle 

let:iux
utiliser cc tahleau comme "cornmercial, "'; vtnt.i.,er Ivs coi't, de coimmercialisation hasS,,,
des obsersations tr~s ripport, 

saisonni~re, iu des decisions de prix des commerant..
 

locaisces ettrs hrmites; eta,.,cptcr l,+. vxtremes des varitions de pri\ 

,,rnercthat,, ;,,hd ti , .i,,h,,a,, Th 0. I',,l'JJju ,uj , Petuin 	 1Pt 
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IIy a beaucoup de redondances dans lesdiverses ,atudes, partieuli;renent dans celles qui s'efforcent de 
dunner un aper~u du secceur agricoie ou de laliliire crtdiiire. Les tudes ont tendance ,Icruer et 
puis rentorcer une "sagesse conventionnelle". 

* 	 Les recherches ot tendance 4 tre nral documente i neilne les standards mininales de rf6rence ne 
sont pas souvent observes. Dans seulument quelques cas, les auteurs dI&rivent leur ni6thdologic ou 
expliquent lessources de leurs donnees. 

* 	 Int6rieurement, les etudcs et lesrapports sint souvent de qualit6 tris imparfaite, ,1la Ibison ternies de 
redaction. deI'analyse et de lIa Peu dttudes font I'ohjet revue critique pour atre ensuite revisstes. 

* 	 L'accis atixdocuments est tris dilicile. Les rapports sont puhli6s ou diss6riines avec tne circulation 
linlit,2e.
 

* 	 II est dificile dacqurir tiesstatistliques fiables.lSdt dans ledomaine des prix. I.sdonnties sont 
tiables dO en grande partic ., en oeuvre du Systme d'information ceslamaise sur les March,3s (SIM) 
sept derni;res annees. 

Des diflicult~s que rencontre qiliconque examine le sous-secteur des c6rt.alier, deux des plus grandes 
sont de d,cou\vrir 1'existence des documents et d'y acc5der. Les vrais bon6fices du grand nombre 
surprenant de bonnes rechercles en train da'tre mnen6es au Tchad et aillcurs ne seront pas pleinement 
rtaliss jusqu"I cc que ieplus grands efforts ne soient entrepris pour rendre public et distribuer les rapports 
de recherche. II taut coniptIat ceci par plus d'opportunitis pour les chercheurs et les d3cideurs politiques 
de discuter et de crtquer ouvertenent le travail, ii Ia lois pour les recherche aclievtcs et en cours. Ccci 
demande des rcssotlrces qui ne sont pas disponibles dans lesbureaux de l'ttat et qui sort souvent oublies 
dans laconception tics eludes. Ceci deinande aussi qlue les organisations fassent tons lesefforts pour 
consitlrer lapisUNgrande dissaoination des rapports. n nile quand lepublic cible initale est iniirieur. 

IV. 	 LES QUESTIONS 1I RECIIERCI:IES PRINCIPALES 

Au cours tiesaiechcrche, i'Xtluipe INISMS tinelisle des questions de recliercltes h la foisdu a dressd 
gtntralcs et spciitltus titlenilus avons ensuile tent6 d'exaininer avcc nos enquttes etnos voyages de 
reconnaissance rapides. [ieaucoup de ces questions ont inerg. de notre revue de lalitterature alors que 
d'autres ont et ;aioutecs de notre enqnulte stirI terrain. lncore d'autres sont issuesprorssivencnt iors 
de last~rie de tables rontles tluiout 1 td tcnues ruensuellentent pour dissininer les rtsultats tiesrecherches. 
Ccs questions olt servi itguider notre recherche en cours et :i stinuiler Ia discussion des questions de 
politique et d'intervcntin. Notre fichicr de questions de recherche pertinentes politique a ren fenrin:i Ila 

* 	 Les agricultters icncontrent-ils des upportulits III inarch6 coniptitits oiibien y-a-t-il de I'Ividcnce du 
iotvoir de niolnopsolne aix iains des coinnertianits' Les agriculteurs ont-ils des infornations 
appropri~cs stir lesconditions au niarchi qui leour pernettent de prendre des tcisions raisonnables 
quand ils:tchltcnt ou vendCnt dit mill? 

* 	 Les productcUirs nt-ils tendance .Ivendre de grandes quantites h has prix juste apres les r&oltes et 
cnsuite :,aclieter leruil pendant lasoutlure? Quelles piissibilites de stockage Ics agricultcurs ont-ils au 
nivean di Ia fcrlle ufu di vii laize et coninent celles-ci afectent-elles leurs modes tiecotnmmercialisation 
teniporelle Connent l*acces ai crdit affecte-t-il lestockage ' Ialfertile? Quelles alternatives aux 
banques des c3rtalcs peuvent ieux aider les agriculteurs a faire face aux variations saisoilnieres et 
inter-annuelles? 

mi erle, de tnit j me enthusiaste nosla)lettino ticsprreiircs des re"tici.hc NISMS in r ... h ronde. infrirmck minelf s 

pendant le'quellciteo%r5,ij,%ai,des rchcrcthes ,tiaintl nulirnicnl jutiqi'A cinquantcprt'scni s. Cos taies rondc parliipansw4 d*Aii5i toin 
que NIondou 1Ix dis isions , licni ouvericst anir i . coniribuant aiiAu 16%cloppenicni de tImite su point de n "%rezherhes ct 
de I'interpratir .(In purrait dircquo lotcher'eurs ell auloritzs me t d'cr,, i!-*n de,resultati Fou m n1s1s,-ntpri%. ur-L 
d',charzcrti id¢%dan%un fnin fran .es "uscrl etci 

L'onimerciiation,it il 	di £oqo aiu Tchad." etArerrIntrodrction 	 8 juin 1994 
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* Comment 'es groupernents agriculteurs et les banques ties cdrdales ai'ecleni-ils les *griculteurs, leiurproduction, commercialisation, et les modes de stockage? Ces interventions sont-elles Iconomique'nentet politiquement soulenables et augnientent-elles la scurit6 alimientaire? 

* Quelles sont les contraintes administratives sur le comnerce intrieur? Quelle esi Iaimpleur des taxeslocales o, des interdictions stir le transport du ril? QLICes soot les effets de teliles politiqtes sur lesprix? Comnient peut-on conv\aincre les of-ficiels ou les amener A retirer de telies contraintes?
 
" 
 Quelle est Ia frtquence des harrires rootires iligales? Quels sont leurs effets sur les cofits detransport et de commerce? Que peut-on faire pour les diminer? 

" La structure du riarchli est-elle favorable A l'eficacit6 iconontique? Quelle est la com)ptitivitI dumarch6 aux diff*rents niveau? Les coinmerqants sont-ils en concurrence ou en collusion?
 

* 
 Justlu'ai quel point les marges spatiales de conimercialisation sont-ellos pres des coits de transport et deconinercialisation? 1t oit les marges dp~assent les taux de rendement normaux, quelle en est l.cause'? Quel r6le le risque.joue-t-il dans li dtermination des marges? Sur quels axes decnmnercialisation les mnLivaises conditions des routes ont-elles le plus grand impact? 

" JusqLI'. (luel point les muarges temporelles de connnercialisation sont-ils pres des cofts de stockage etde commercialisation? Comment Itadisponibilit6 du stockage local affecte-t-elle les margestemporelles? 1t oCi les marges d6passent les taux de rendement normaux, quel en est la cause? 

" Quelles institutio,, peuvent-elles aider les coimmert;ants t tendre et amii6liorer leurs operations? Leinanque de credit est-elle one contrainte? L'tablissernent de cooperalives de commertantsamdliorerait-il I commerce ou conduirait-il A I'augmentation de la collusion? 

* Quel impact I'ONC a-t-il actuellement stir les niarchs crialiers, le stockage, et li s6curit6alinmentaire? L'ONC a-t-il Ia capacitti institotionnelle de jouer on role efficace dans les march,5sctr6aliers? Y-a-t-il des niches que I'ONC peut reniplir? 

* Qoel effet I'aide alimentaire a-i-elle sir les marchs ctr-aliers ocaux et nationaux? L'apport de laidealinmeniaire litit-il clitter les prix Iocaux et d6courage ainsi la hausse de lI production et du commerce 
des c&Urales'? 

" Av'c qoel efficacii6 I'information est-elle difus~e h travers le systLme de commercialisation'? Quel est'inpact du programme d'in frmation du march6 du SIM stir les agricolteurs et les conunert~ats? 

* Y-a-t-il tin conflit entre Ia scurit5 alimentaire nationale et rtgiiinale? Les restrictions sur LItcirculationdes ctreales ann1iorent-elles li scurit, alimentaire locale en encourageant l'6ablissement des stocksbcaux? Ou hien interrouipent-elles les flux et d6couragent la production dans les ri~gions de surpluspotentielles, en liitant l'int~graiion du marchit! et la convergence des prix, ct crte des opportunitdspour eertains des connertaants de gagner des profits au-dessus des taux normaux? 

" Quel e t aura la df&aluation du franc CFA sur les ntarchs crdoaliers au Tchad? Avec quelle rapiditles conuneranits rtpondent-ils aux nouveaux prix relatifs? Comment la dvahiation affectera-t-elle lestendances de production et de commercialisation? 

V. LA NI TIOIDOLOGI|" 

L'approche conceptuelle pour I'mtude est le cadre de "comiodi16" du sous-secteur avec un accent surles activit,,s post-r6ccoltes et li prise de dcisimn. Li mthodologie a dio I'utilisation aendue de lireconnaissance rapide (RR) conibintie avec des enqlulres de niarchw et de menage pour collecter des donneeset des infornations tlualitatives stir li coinnercialisation des cr&ales, avec tne attention particulicru stirplusieurs regions cls oil des points de mnarch6s ont eld cludi's plus intensivenueni. 
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Le MSMS a did con~u pour s'tendre de laferuie aux niarch~s de collectes, aux marches des
 
consoinniateurs, et aux mrarches d'exportaticn. La dimension gtographlue (hien qu'en aucune faqon

coniprdhensive) a largement couvert les
zones d'exctdent etde dficit it lifois dans lea rtgions Sahlliennes 
etSoudaniennes du Tchad. Nous avons collectd des donndes chez lesproducteurs. le:- conmierqants etles 
transporteurs. L'utilisation de lareconnaissance rapide pour lacollecte des informations sur lesmarches 
nots a permis de couvrir plus largernent (geographiquenent etautrement) lesystime de commercialisation 
etde demander directement aux agents des marchls etautorits ocales quels potentiels etquelles contraintes 
ilsperi~oivent. 

Le MSMS a employd quatre mthodes pour fitire larecherche sur [a commercialisation du mil etdu
 
sorgho au Tchad:
 

I. Revue de i liitti rature, 
2. Analyses statistique des donnees des prix etde lhtproduction, 
3. Voyages de reconnaissance rapides, et, 
4. Questionnaires: administrt's par des enqu~teurs sur leterrain. 

Les chercheurs du NISNIS ont passe environ 20 jours par personne chaque mois h visiter des marehs
 
c&r6aliers h travers leTehad, couvrant II pr ,"ectures. Au cours de ces 
missions lesehercheurs ont 
rassembld des intlirmations sur lafaqon dont fonctionnent lessystirmes de commercialisation, menant des
 
enquttes sur des probl rmes spiciliques, telsque comment I'aide alimentaire, lesactivitt~s de I'ONC, les
 
interventions des proje:s, ctles
mesures de rglementation affectent ces syst mes. Ces renseignements ont
 
etc organisds en rapports appels PICORs (Plan d'Information de Commercialisation Rugionale) pour
 
faciliter I'analyse. 

Au cours de l'tude nous avons emhauch etformcd onze entI:lweurs pour suivre I'activitd de la 
commercialisation etpour administrer des enqutes fornielles. Trois entluteurs ont suivi I'entrte des flux
 
cr,aliers dans N'Dljanmina. 
 Les sept autres enquteurs ont travaill6 dans huit prcdfectures, couvrant les 
mirchls cr6alicrs principaux etadministrant des questionnaires aux producteurs, aux comnner ant, ci aux 
transporitcur.m des c6r6ales. Les marchcs principaux etsecondaires couverts par lesenqueteurs sur leterrain 
out 

Mayo-Kebbi: Pala, Bissimafou, Fianga, Pont Carol, Lr6, Moursald 
Ligone Occidental: Moundou, 136noye, Doher, Bdbalem 
Ligone Oriental: Doba, 13,bidia, Gor: Nord, 3odo, Bhti, BWdjal 
Moyten-Chari: 
 Sarh, 1ledigri, Nvanguara, Sonasut, Goundi, Danainadji, Goro 
Salhnia : Ani-Timan, Ani-Djalate, Aboudeia, Amhibilt, Mirere, laraze-Mangueigne 
Ouaddai etBiltine: Abkch,, Biltine, I3irtawil, Moura, Marchout, Am-Zoer, Arada 
Cliari-laguinni: NT'Djamna, Mandalia, Dourbali, Bokoro, Massaguet, Bousso 

Chatlue entluticur a tit, responsable pour lavisite de trois 4 six marclis par semaine dans leurs r6gions
respectives pour se familiariser avec ces marches etpour mener des interviews avec divers op6rateurs 
&cononiques. Les questionnaires out compris: 

* 	 Enquii, Condition de Aarvh: Les enquteurs oft conipt6 ctenregistrd lenomhre des ;acs de cdrtsales 
arrivant etpartant du march pour aider leNISNIS A commencer ii conprendre lidirection etles
volumes des flux cr alicrs.Its out aussi collectd des donndes sur lenombre des agents de marchC les 
prix, ctd'autres conditions de march. 

* 	 Comnte dEV olitation Desd'un Comtmerce Donm;: tudes des cas de plus de 250 comnierqants ont 
fourni des inoirmations pour I'analyse des cooits de conmercialisation ctdes marges de 
comnercial isat ion. 

• 	 Cooipos'alte Counerant t Comlosante Trunq ro,.eur: En utilisant des questionnaires separds conqus 
pour lescommeryants etlestransporteurs, les enqueteurs ont collect6 des donnecs 4 tre utilisdes pour 
drainer Itstructure du rnarch6 etlaconduite, pour dterminer lesmarges etleseofts, etpour 
identifier lescontraintes. 

* 	 Enquite Producteur: Un questionnaire spar, pour Itsproducteurs de crales a 6ttconqu pour
collecter des informations sur lecomportement de commercialisation des acriculteurs. 
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* Guide de Rec'ercl Rouitzir: Les enqu~teurs ont utilist letransport public pour joindre lesmarch~shebdomadaires, montant dans les ca.nions A cCt6 des commerqants c6raliers. Les enquteurs ontenregistre leurs oibservations concernant I'tat des routes, les barries, et les divers droits ettaxes que
les transporteurs doivent payer.

* Enqu'ls Circuits des C r ih'4 NDjamnfi: Le NISMS a employe un eolqu~teur Achacoue tiestroisentrdes principales de lavillepour compter lenombre de sacs de cereales qui passent A ces endroits et 
pour enregistrer leurs provenance. 

De plus, plusicurs autres entlules ont 6t6 nen6es h I'aide des questionnaires sur les sujets du stockage, dcredit, de latransformation des produits, ctdes effets de a d6valuation. 
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LES VENTES DE CEREALES PAR LES AGRICULTEURS AU TCIIAI):
 
UNE INVESTIGATION EMPIRIQLE1
 

OBJECTIFS DE L'ETUDE 

Le 	present document traite de la production et de ]a commercialisation de c~r~ales au 
niveau minage au Tchad. I1utilise les donn~es collecWes par l'dquipe de I'Etude sur li 
Conmercialisation du Mli cit du Sorgho (NISMS) (ie manicre retrospective sur deux 
anndes. L'6Let ddcrit les habitudes Les agriculteurs \ is-ii-vis Lies ventes et des achats de 
cr6ales pendant les campagnes agricoles 1991,92 et 1992,'93. L'objectif est de dcrire 
les habitudes des agriculteurs vis-,i-vis du march c6r6alier en g6n6ral, ct de verifier 
plusieurs hypotheses: lhypoth.,e des ventes abusives tic cir6ales juste aprs la recolte et 
le rachat ies crales i Ln prix &,c6 pendant la priode de soudUre; I'hypoth~se de li 
non comp6titisit6 do march0 cralicr et de la connaissance limite des conditions dti 
march6 par les agriculteurs. L'tude tente die r6pondre aux questions suivantes: 

* Y a-t-il de surplus de c6r6ales commercialisbes ou de surplus commercialisable au 
niveau manage? 

* 	 Penitlant quelCe periOde (Ie I'anne les agricuIltcurs vendent ou achitent-ils de cdrdales? 

* 	 Quelle proportion de production annuelle de c6rales les agriculteurs vendent-ils? 

* 	 Les aigriculteurs ,endent et ach.tent-ils ie crales i lIafois au courant d'une maine 
ann&? 

* 	 Les agriculteurs sont-ils r6ellement exploit6s par les cornmerqants privds 

monopsonistiques ou monopolistiques? 

• 	 Les agriculteurs ne r~agissent-ils pas aux conditions du marchd cdrdalier? 

* 	 Les agriculteurs ,oni-ils ignorants des conditions des march6s c6rdaliers? 

METHODOLOGIE DE L'ENQUETE 

Au 	 total 311 agriculteurs ont t interviews dans 14 villages diff6rents A travers 
diff6rentes regions du Tchad. l.'ENQUH'E a couvert 14 villages choisis dans 7 
diff6rentes pr~fcctwres. c'est-,i-dirc dans 50% des prefectures du Tchad. La majoritd de 
ces prefectures sont des centres de production tels que le Salamat et le Chari-Baguirmi 
dans la zone sahdliennc. I Logone Oriental, le Moven Chari et le Mayo-Kebbi dans Ia 
zone soudanienne, surbout pendant les deux campagnes 1991/92 ct 1992,'93. Ces deux 
ann6es ont en gindral ti des annees (ie bonne production excepte dans les deux l.o2ones. 

ICe document est le resuin d'un plus long chapitre du nme titre, entrain d'ire produit comme pattie de 
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Parmi les 14 villages enquts, sept ont itdchisis dans lazone soudanienne el les sept 
autres dans la zone Sahtlienne. 

L'ENQUETE a couvert 19 ethnies au Tchad. La majoritd des agriculteurs interviewds 
sont arabes (24%) et Ngambaye (21 %). Les Moussey, les Moundang, les Baguirmi et les 
Sara sont autssi en nombre important: 8,4%, 7,7(7-, 7,1 ; et 6,8% respectivernent. Le 
reste (25%) est partag entre 13 autres ethnics dit'drentes, en majorit6 les Nlaba (5,5%-) ct 
les Bornou (5.2%). 

Le questionnaire/productcur est tin document de cinq pages, divisd en quatre parties, et 
comportant des questions rntrospcctiven-ent formnes. ILapremitre partic duiquestionnaire 
est I'entcte qt dLcrit ladate c le lieu dc IL'NQLTE, Ic statut familial, l'iige ct 'ethnie 
ditrpondant. c lataille de lafamille. L.t dcuiwmllie tparte concerne les quantits ICs 
diffdrentes cr&ialcs produitcs. ,cndues, don ns ol ,,2chanescontre le travail en 
1992 93; IeS qIanrta, dautres produits agricolc,, dont lia liculture est pratiqu&c pendant

mime anne ont aussi &t enrei.strces. La troisime partie porte aussi stir
les quanltits
de diffiremtes crdalcs produitCs, \,endues, donn&s o Mchangees contre lctravail pour li 
campagnC 1991 92. l.a derniere partie concerne laconnaissance de prix dants les 
irarchds--locaux, rdgiauX ct LieN'Djamna.: 

PRODUCTION ET TRANSACTIONS PAR LES AGRICULTEURS 

La superfliciv novenne cultis pour Ics trois cdrales par minage est plus grande dans lit 
zone sahIi,.nne que dians zone l~a quantit des trois c6rales produite parita soudanienne. 
mrndage est aus.i plus d&v& clans liazoe sahlienne quC dans ]a zone soudanienne. l~a 
raison enl est que I'agriculturC est plus divcrsifi&e dans lizone soudanienne; I'agriculteur 
partage sa m:un d'oeuvre entre liculture vivrire et Ia culture de rente telle que la culture 
cotonniere. 

Superficies Culti-is 

Les superficies cultivdes en crdalcs rapportdes par les agriculteurs nous sont utiles 
comme mesure de I'intensit6 de culture, mais ne sont probablement pas tr~s flables 
comme donnes statistiques.' Dans les 14 villages cnqudtds ,5travers les 7 prfectures do 
FI-had, litsupertice totale culti%&c en in l. ,orgho et berhr- 6tait de 674,5 hectares par 
anntc. ('cci w.orr-,spond it1inC superficie moyCnnC cultivc pour les trois types de ctreales 

2 Le questionrtire d'enqutte auprd, ties agrlculteturs ct tcst,en Mars 1993 etlesenqudtes ont tt,,tit titabli 

inen,.e,h p rtir .t .de uilsqu'cn A t 

3 D'iabtrt e, uperf :,a w;! - i! c par le,dL.ril,.letirs: es,",perficles e illllees ow tie elregi,;tr.es eln 
diff renles uits; etlesd::ercntt, tinr,ont ,t conlertis • hrctare utilisat tin tacier tie cttnversion qui et 
,t:si eslwni, par les,grictiieur,. Qie! t ,ue~Im,,lefi,..1cur de cvitnerion estdttnn4 par lesagents die I'Oflice 
National du Ddveloppement Rural (ONDRi. 
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aux environs de 2,4 hiectares par m6nage par ann6e. Les 674,5 hectares cultiv~s en 
cdrdales par annde dans les 309 nmdnages sont r.partis comme suit: 

268,7 hectares de mil pdnicillaire, soil 39,8% de la superficie totale cultivde en 
cdrfales; 

* 233,8 hectares de sorgho, soit 34,7%; 
* 171,8 hectares de berb&6, soil 25,5%. 

Les donnees de la statistique agricole indiquent que, pour les deux annes 1991/92 et 
1992/93, les proportions de superficie cultive en mil p6nicillaire, en sorgho et en berbdrO 
sont respectivement 46,7%, 42,3% et 11,0%. 

La superficie movenne culntvie en mil. sorgho ct berbdr, confondus par m6nage varie 
d'uie region ii Line aitre. lC est plus tlcs e dans ]a zone sahtiienne que dans la zone 
soudanienne. Pour Ies dCux .nulllCS de eilieCure production stir lesquclles l'cnqu:,Ce s'est 
porte, la supcrficie moyenne culti\ e en Ics trois c&ales confonducs par mtniage par
ann&e tait de plus de 3 hectares en zone sahi1ienne alors qu 'Clle n'6tait que de 1,54 
hectares par m6nage en zone soudanienne. La raison en est peut- tre que I'agriculture est 
plus di\erit ie en zone soudnwcnnC quen ,,one sahliennC: d'ot le, agricultcur, clnienttix 
aussi d'autres produttI agricoles tel, que I coton. 

La moyenne de ]a superficie cultive par m6nage varie aussi suivant le type de c&6tales 
ind6pendamment des r6gions. D'une manigre gtn6rale, la superficie moVenne cultiv6C en 
sorgho par m6nage est infdrieure Acelle culItiv6e en mil p~nicillaire qui est elle aussi 
infricure i lhisuperficie movenne culti,,&e en berb,6r par manage. 

La superficie movenne cuhiive pour les trois c6rales par m,,nage varie positivement avec 
le nombre des membres actifs dans le m6nage. Pendant les deux anndes, ]a superticie 
movenne cultiv&e en ces trois c&ales varie entre un minimum de 1,91 hectares pour les 
menages de I oU 2 membres actifs et un maximum de 3,06 hectares pour les Indnages de 
plus de 4 membres actifs. 

Quantit6 Produile et Rendement par Hectare 

Pour le mil, le sorgho et le berb&6r confolndus, les 309 mt~nages interview6s produisent 
environ 3311,5 sacs tie 100 kg de c6riales par ann6e (Tableau I). Cette production 
correspond Aune moenne de 10,7 sacs de cr~ales r6colt6es par w,6nage, soit line 
producion par persine deII5 k, tie c~raifes compte tenu de la movenne de 7 personnes 
par famille. les 3311 .5 sac,, de lhiproduction anueille de c&tales dans les 309 minages 
sont repartis entre les trois types de c&ales Otudhes COnre1C suit: rmil pdnicillaire 
30,2%; sorgho - 35.9%: et bcrbr, - 33,9%". 

Les niveaux de production annuelle des trois types de cr6ales relatifs Ali r6partition aes 
superficies ctiltives en ces difl'rcris t\pex de c.rales impliquent les rendements de 373 
kg de mil pmcillaire par hectare, de 508 kg de sorgho par hectare et de 653 kg de 
berbdrd par hectare. CCs donmIes sout aussi infrieures aux rendements calcul6s Apartir 

Les Ventes de Crialespay les Agricutteurs a, Tchad 
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Tableau I 

Production Moyenne par Mnage par Region (en sac de 100 kg) 

1992,93 1991 92 

NIl S-rghf Br r¢ T.lal Sdil Sorgho BErbere Total 

Chan-Baguirmi 1 9 I " S.; ., 6,7 ,S 12,.5 

Ouaddai 4.6 4., M.8 8,8 

S81alliat 7.1 3,6 183.. 19. K 2 7 1.9 17.2 16,9 

Zorit.SiI iilm. 9.S 8.11 15,4 I?.) Y,I 5,0 14,0 13.2 

I-,go,(). . ,,z .d 2. 1 1.2 2.1I 

Lgon (M-,: l,)a 5, 3.2 32 2.9 4.5 

Nlo.,cnChan 3,4 2.4 4.3 ",9 2,3 4,1 

Ma', K hh 4.3 Ij', 5.t 13.) 9.3 5.5 ,.7 19.1) 

z/o.leqii ). m iit.le 3.3 4.9 5jt, (9 2,7 7,17 7,7 H.2 

T ,i.fl 1.3 .I I4_i I: .4 9t .4 12,4 10,6 

Source, Eniqtr~e all .\'irau,hi. e, M 1993)SMSAMTr k.lat-A,,61 

Statistique Agricole (DSA). 
relevds ]a DSA wont de 3) kg'ha pour I mil p6nicillaire. de 569 kg/ha pour I sorgho et 
de 913 ko/.ha pour le brbr en 199l'92. ilssont de 517 kg/ha, 740 kg/ha et 791 kg,'ha 
respectivement pour le mil, le sorgho et leberbr en 1992193. Bien que les rendements 
ca]culs ii partir des donn6es de MSMS soien[ infrieurs ,Aceux de ]a DSA, iusindiquent 
quand nfl lfle qLC (1'flC mani.re generale iCrendement (hi berbrI est plus dlev, que celui 
du sorgho qui est aussi plus important que cClIii (IL Mil. 

des donnes de la Division de lia Les rendements qu'a 

La production novenne des trois c&ales confondues par mdnage varie par zone et par 
r6gion. Elle esI,plus 6lCV1C au Salamiat, auiMavo-Kebbi et au Chari-Baguirmi. Ces trois 
pr6fectures sont celles qui produisent (Ieberb&ir parmi les 7 prdfectures dans lesquelles 
I'enquete s'est portee. L.a novenne de production de mil. deI sorgho el de berbr, 
con londus est plUIel vec (Ian, Ia /onc sahllicnnc que dans ]a zone soudanienne. Ceci 
pourrait tre l'oncton de Ia slc.'ion des village,, car lamajoriil des 7 villages qui 
pratiquCnlt Ia culture du berber est de lia sahlihennezone sahhcnne (5 villages IC Ia zone 
contre deux villages au sud). Le berb6r6 est Ia cdraie asrendement relativement plus 
dlev., et Asuperficie moyenne cultivde par m.nage aussi 6levde. 

La production illovenne des troi , crdales cOntfoLIuCs par mdnage varie d'un minage f 
l'autlre suiant ]a taille de liafamille. Pendant les dtux annes 1992/93 i't 1991/92, ]a 
rnoyenne de la production (ics trois cdrdales par minage a variLl positivement avec Ia taille 
de Ia famille. Elie a sari6 entre Un minimum de 9,3 sacs en moyenne par famille, pour 
les mninages qUi comptenLi un ,i4 membres et tin maximum de 27 sacs en moyenne par 
fainille, pour les mnlages dont ]a aille se situe enire 14 et 32 personnes, 

Les Ventes de C&rtale. par teI,h,,r Tchadculteus .l 
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Quantit~s Vendues 

L'enqu~te de l'6quipe MSMS qui fait l'objet de ces analyses est ]a premi&e recherche 
rnende de manibre syst-matique stir les habitudes de vente de c6rdales par les agriculteurs 
all Tchad. Les donnes recueillies indiquent que la proportion de csrdales vendues 
d~passe 15% pour l'ensemble des agriculteurs interviewds; laproportion de c~rtales 
coinmercialis es a augmentd pendant la deuxi.me let meilleure) annde de production. La 
proportion de la production de cr ales \endues par les agriculteurs est aussi plus lve 
en zone ahllicnne qu 'Cl zone sotdanienne relatikement liamoyenne de production par 
mdnage. 

Les analyses ci-dessous sur les ventes et les achats ont compris quatre cat6gories 
d'agriculteurs: 

a Les agriculheurs qui vendent de crales mais n'en achetent pas--vendeurs purs; 
* Les agriculteurs qui achtent mais ne vendent pas de cdrdales--acheteurs purs: 
* Les agriculteurs qui vendent lIa n mne annie-et achlitent de cdrdales fois dans tine 


vendeurs/acheteurs; et
 
o Les agrictIlteurs qui n'ach .tent, ni ne vendent de c6rdales. 

Environ lianoiti des agriculteurs intervie\,vs (48,9%) vendent une partie de ICUr rdcolte 
de cdrdales pendant tine anne donne. Parmi les 48.9 ( des agrictIlCeurs vendeurs de 
c rales, 33,2%; sont des vendeUrs purs -- c'est-A-dire les agriculteurs qui vendent de 
crdales mais nen ach~tent pas: et 15.7% sont des agriculteurs vendetirs/acheteurs--c'est 
,i dire des agriculteurs qui i ]a fois achtent et vendent. Environ 2/3 des vendetrs ne 
rachbtent pas de crdaies (67.9% des vendeurs). Les agriculteurs qui produisent le plus 
de cdrdales ,endent aussi leplus: cetx qui prodli sent lemoins achctent le plus de 
cdrtales. 

Les agriculteurs vendeurs sont indgalernent repartis entre les diffdrentes regions du Tchad 
scion lcur cattgories. La rnajorit6 des vendeurs purs sont de ]a zone sahdlienne. De tous 
les vendeurs purs, morns de 34/ sont de lazone soudamenne. Quant aux vendeurs 
'acheteurs, ilssont en niajorit6 de la zone Soudanienne. 

Le pourcentage d'agriculteurs vendeurs varie selon les ann6es. En 1992193, le 
pourcentage des agrictilteurs qui ont vendu de criales 6tait de 57,3%, soit 39,2% de 
vendeurs purs et 18.1% des agrictilteurs vendeurs/acheteurs. En 1991/92, aii total 40,5% 
des agriciltemrs ont venCdI de crales repartis en 27.2;( de vendeurs purs et 13.3% de 
vendeurs/acheteurs. On remarque quti ICpourcentage des agriculteurs vendeurs de 
cdrales a augnIentd (IC41,5% entre les deux annes. 

Ceci correspond tne proportion de crales commercialis~es de 16,6% en moyenne 
par ann6e. Ce pourcentage est considdrer sans hesitation. C'est ]a premire 
proportion de cdrdales comnmercialis6e calculIe atlTchad partir des meilleures donn.es, 
collectdes d'une nanitre systtmatique aupr~s d'un 6chantillon reprdsentatif d'agricUlteurs 
tchadiens. 
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On remarque que la production a augrnentd de 18,4% entre les deux anndes pour 
l'dchantillon de l'Ntude; la quantitd de cdr~ales vendue a augmentd de 44,8%; et la 
proportion de cdr-ales vendues a augmentd de 22%. Ceci est important car les 
augmentations respectives de laproduction de cr6ales et de ]a quantit6 de c.rales 
vendues nous permet de voir que I'offre de c6rales suir le march est 6Iastique par 
rapport au changement de la production: potur une augnentation de la production de 
c~r6ales de 1%, les ventes de c6rales augnientent de 2,4%. La rponse de l'offre ,la 
production nous ainne Aconclure que les agriculteurs ne manque pas d'opportunitd de 
vendre leurs cdriales. 

Pendant les deux campagnes agricoles stir lesquelles les donn~es sont disponibles dans 14 
villages diffdrents, les proportions de ventes par types de cdreales se prdsentent comme 
suit :mil pdnicillaire - 16,7%; sorgho - 10,2%: et berbSrd - 23,5%. 

Lit proportion de vcnte do berbrd relativement plus grande par rapport au sorgho et au 
mil petit s'expliquer par la productiviic relativemnt plus 6levde de cette cdrale. Ainsi, 
les rninages des zones productrices de bcrbr rdcoltent plus de cirdales par unitd d 
supericie cultive; ilfaut aussi ajouter qu superficie moyenne cultiv&e en parlia berbdr 
mrnnage est plus grande comparde 5,celle du muet du sorgho parce que les agriculteurs 
de berbdrd ne pratiquent pas assez d'autres cultures c6rdalires. On peut aussi justifier ce 
pourcentage de vente relativement dlev6 du berb,r, par le fait qu'il n'existe pas d'autres 
sources de revenue Cn produit agricole tel que le coton daos Ia majorit6 des regions 
productrices de berbrd. Le berhdrd conQitue un produit de rente dans certaines regions 
de la zone sahdlienne, tel qu'au Salamat, comme c'est le cas du coton dans la zone 
soudanienne. 

Quantits Aciet~es 

Moins de ]a moitid des agriculteUrs achetent de crdales pour les besoins de la farnille. 
Pendant les deux campagnes 1992/93 et 1991/92, environ 42,5% ont achet6 de cdrdales; 
cc pourcentage est reparti entre acheteurs purs (26,5%) et vendeurs/acheteurs (15,7%).
Si on considOre les deux anndos sdpardment, le pourcentage des agriculteurs acheteurs 
.arie trs peu d'une anne i l'aotre; co pourcentage se sitUe toujours autour de 42% des 
309 exploitations enqutitdes. 

Surplus Net Comiercialis6 

Le surplus net de cdrdalcs commercialis6 est d6fini coime la diff6rence entre la quantitd 
vendUe etl a quantitd de c6r6ales achetdes: 

Surplus net commercialisd = quantit6 vendue - quantitL achetde 

Le surplus net commercialis6 en 1991/92 est tres faible, et ne reprsente que 19% du 
surplus net commercialis, en 1992/93. Cette grande diffdrence de surplus net 
commircialiso entre les deux annes petit s'expliquer par le fait que la production de mil, 
de sorgho et de berbr confondus a 6t6 pIls dleve en 1992/93 dans les 14 villages par 
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rapport t la production des trois cdrdales en 1991/92; la production annuelle des trois 
cdr6ales dans les 14 villages dtait respectivement 3591 sacs en 1992/93 et 3032 sacs en 
1991/92. 

Ventes et Achats par Diff6rents Groupes d'Agriculteurs 

La plus grande partie des ventes de cdr ales est effectude par les agriculteurs vendeurs 
purs. Les agriculteurs qui A,la fois vendent et achtent de cdrales n'en vendent qu'une 
petite quantitd. Les ventes de c~r6ales par les vendeurs purs repr.sentant 87,7% de la 
totalitd des ventes de cr,ales effectti6es annuellement par I'6chantillon d'agriculteurs 
dtudi6. Les autres 12,3% des ventes annuelles de c~r(ales sont ceux d', 
vendeursiachcteurs. La proportion de ventes, assurdes par let vendeurs purs, varie tr~s 
peu d'une anne t l'autre. En 1992/93, les vendeurs purs ont assurd ,.<,2% des ventes 
totales de l'annde; le pourcentage des ventes totales de l'annde 1991/92 assur.e par les 
vendeurs purs 6tait de 86,8%. 

Le nombre des agricti;tcurs qui ]t tent de cr6ales pendant tineIa fois vendent et ach 
mt~me campagne agricole n'st pas trzs considrole -- 15,7% des m6nages interview s. 
Ce pourcentage r~duit d'agriculteurs qui, A]a faois vendent et ach$ltent de crdales, traduit 
tin message important. MWmc si ces agricilteurs vendaient des cdr~ales juste apr~s la 
r colte et rachtatent des crales pendant la pcriode de soudure, cette faible proportion 
d'agriculteurs eideurs!acheteurs nous amnhe i minimiser l'importance de I'issue de 
ventes ailsikes (IVC(6'6ales apri's Ia r6colte 'I 1as I)ri et des rachats de c~r6ales 'I 
prix Mlev6. 

Le rejet de l'hypoth2se precd(iemment 6raise est encore renforcde par les proportions 
r6duites de vente et d'achat de c.rales par les agriculteurs vendeurs/acheteurs. La part 
des ventes de crales qui incombe aux agriculteurs vendeurs/acheteurs par ann6e nest 
que d 12,3% contre 87.7% des ventes annuelles assurtes par les venn(eurs purs: lia part 
des achats faits par les agriculteurs vendeurs/acheteurs est aussi modeste par rapport A 
celle des acheteurs purs, soit 22,1 % pour les vendeUrs/acheteurs contre 77,9% pour les 
acheteurs purs. 

La majorit6 des agricultetirs sont des vendeurs purs on des acheteurs purs. Au tours 
d'une campagne agricole, on compte environ 33,2% d'agriculteurs vendeurs p,;rs parmi 
les 309 mnnages interviewNs . travers les 14 villages enquitds. Ce chiffre rivalise avec 
celui de Weber, M.T. et al. qtii, titilisant les donnfes de 5 diffdrents pays d'Afrique, ont 
trouvd que 50% au moins des mninages ruratix sont des vendeurs putrs de piincipaUx 
produits alimentaires de base (Weber, M.T. et ;i. 1988). On compte paralltlement 
26,5% de mi~nages acheteurs purs. 

La proportion des mnages \endeurs/acheteurs varie aussi trbs pcu d'une anne A l'auitre. 
En 1992:93, 18.1 % ninages ont i la fois vendu et achet6 de c6r~ales. l)e m.me en 
1991/92, 13,3% des mdnages ont 6t6 des vendeurs/acheteurs. Par contre, le nombre de 
vendeurs purs et d'acheteurs purs varie largement d'une annde . l'autre. En 1992/93, le 
poUrcentage des vendeturs purs ,tait de 39,2% et celui des acheteurs purs 6tait de 24,3%; 

Les Ventes de C&realespa? les Anculteurs au Tchad 



8
 

en 1991/92, ces pourcentages 6taient de 27,2% et 28,8% respectivement pour les 
vendeurs purs et les acheteurs purs, 

Les grands producteurs de cdrales sont dgalcment ceux qui vendent le plus de c6rdales. 
Les acheteurs purs sont aussi des agriculteurs qui produisent le minimum de c6r6ales. En 
faisant une comparaison, leur production moyenne par indnage est int~rieure , celle des 
agriculteurs vendeurs/acheteurs. Les agriculteurs vendeurs/acheteurs produisent eux aussi 
ldgOrement moins de cdrdales par m6nage que les agriculteurs qui n' achtent ni ne 
vendent de crdales. 

La production moyenne par manage des trois c&6ales confondues est de 18,4 sacs par 
m~nage pour les vendeurs purs de cdrdales alors qu'elle est de 5,1 sacs par indnage pour 
les acheteurs purs. Les agriculteurs non vendeurs ni acheteurs de cdr6ales produisent 8,6 
sacs des trois cdrales confondues par mdnage par annde; les agriculteurs 
vendeurs/acheteurs rdcoltent en movenne 7,2 sacs par m'dnage par annde. 

COMPORTEMENT DES AGRICULTEURS 

Un bon nombre d'hvpothses concerne le comportement des agriculteurs par rapport Aila 
commercialisation des cdrales: 

o 	 Les agriculteurs vendent les c&ales juste aprons Ia r6colte quand les prix sont bas et 
rachOtent quand les prix sont 6levds; 

* 	 Les agriculteurs n'ont pas assez d'options de ventes et d'achats de cdrdales: ils font 
de transaction uniquement dans les rnarch's de village; 

* 	 l.es agriculteurs ftont face un nombre rdduit d'acheteurs, et sont donc exploitds par 
les commerqants monopsoifistiques ou monopolistiques. 

Ce chapitre tentera de r6pondre aux questions relatives aux hypotheses ci-dessus dvoqu6es 
en ddcrivant I'habitude des agriculteurs vis-a-vis des transactions de venes et d'achats de 
c6rhales au cours d'une campagne agricole. I s'agit ici de determiner les pdriodes de 
vente et dachat de c&6ales par les agriculteurs au (ours de I'annLe, d'indiquer les lieux 
de transactions et los types de personne ou d'institution qui achtent de cdrdales chez les 
agricUlteurs ou qni vendent de cdrdales aux agriculteurs. 

Saisonnalit6 des Ventes 

Concernant l'hypothse de corcentration de vente juste aprOs Ia rdcolte et le rachat de 
cdrdales pendant la pdriode de soudure, la distribution des agriculteurs vendeurs de 
cdrdales pendant les quatre trimestres de lanne indique que le pourcentage des 
agriculteurs/vendeurs est plus on moins le mrine pour les trois trirnestres suivant la 
rdcolte, et dinlinue pendant Ia soudure. [Ugbrement semblable A la distribution des 
agriculteurs vendeurs de cdrdales, los proportions de cdrdales vendues pendant diftdrentes 
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pdriodes de I'anne sont approximativement les memes pendant les deux trimestres 
suivant la rdcolte; le pourcentage de cdr6ales vendues d'avril AJutin est plus d1evd. 
Pendant la saison de pluie, la proportion de cdrales vendues atteint son minimum. 

Selon les donndes analysdes, Gtaphique 1 
les 551,5 sacs de cdrales Ventes des Cer6ales en 1991/92 et 1992/93 par PNriode 
vendus par les mniages de I'Aiin6e 
enqu0tds en 1991/92 ont tine 
tendance croissante pendant F 
les trois trimestres suivant la L 
ricolte (Graphique 1). Les 
ventes sont plus concentrees , I
pendant le troisi~me trimestre 
suivant lit rdcoltc: olios sont ,:
presque inexistantcs pendiant 

la piriode dc soutl ."re. 
Pendant ies trois mois suivant 
.I rdcolte, Ia q anti tO de-" 

,6rdales venducs &diit(ie 15-L 
sacs; cela 6quivaut i 28%- de 
la totalit6 tie Ventes annlltinles. 
De Janvier AMars, les 
agriculteurs ont vendu 159,5 sacs, correspondant A29% des ventes annuelles. Pendant le 
troisime trimestre suivant la rdcolte (Avril-Juin) ]a proportion de vente de cdr6ales dtait 
de 39c, soit 215,5 sacs vendus sur un total de 551,5 sacs vendIis par an. Pendant ]a 
p6riode tie soudure (Juillet-Septembre), une quantit6 de 22 sacs oti 4%'- du total des ventes 
annuelles ont dt efctufs. L'volution saisonnire des ventes en 1992/93 6tait plus oi 
moins la mime qUe pendant l'ann&c prdcddent. 

l'hypothse souvent 6mise par les op6rateurs 6conomiques et les autorit~s locales vis
a-vis des ventes alusives des c6rales juste aprs ha rkeolte parait une conception 
erron~e. l.a qtiantiti de crdales vendues pendant les trois mois suivant la rdcolte est 
infrieurc 5.ceile allant tie Janvier AMars; elle est encore beaucuup plus infdrieure ]a 
proportion de cdrailes vendues 5"partir d'Avril jusqtien Juin. 

Saisonnalit6 des Achats 

Tout comma les ventes, les achats de c.rdales a'i niveau m~nage sont dtals stir totcs les 
pdriodes de I'annee. La tendance en pourcentage des agriculteurs acheteurs est 
Ig0.remcnt A a lhaussc pour les trois trimestres suivant la rdcolte; ICpotircentage d' 
agricultetirs acheteurs baisse Iig.rement pendant ]a ,Ariode de sotidutie mais il demeiUre 
supdrieur aI pourcentage d'agrictiitetirs achcteUrs pend'nt le trimestre allant d'Octohre ,5 
Dlernbre. Stir Ii'ensemble des dcix campagnes 1992/1).1 ct ';'./92, le pourcentage ties 
agricultCirs qUi aclitent de cdrcales pendant Its trois 1i1S sivant la C.colte est tiC 1(%. 
Un poUrcentage de 14,6% des 309 miTaagcs achttent de cdrdales Aipartir tie Janvier 
jtisqu' Mars. A partir d'Avril htJiin, 23,3% des manages achbtent de crdales. Le 
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10 Graphique 2 

pourcentage d'agriculteurs Achats des Cerales en 1991/92 et 1992/93 par PWriode 
do IAnn6e

acheteurs de cr6ales pendant 
la soudure est de 9,7%. 

La distribution de la quantit6 
de cralcs achetdes par 
pdriodes de l'annle est 
semblable 5.celle (1es 
agriculteurs achcteurs ct celle 1 
de ]a quantitO eICc~rcales 

vendues (GraphiqUe 2). 
Pendant les deu\ anndes, les 
achat. ,tnt ausi rvparlis sur 
tcntites Itc pcriodc,, di 'annec,.... .:, , ; 7[._ _ 
at'cC I)LtiS (IC C0l1celltratiOnl '.- z i-: 

dAvril t Juin. I es achats de 
crales sont relativement faibles pendant la plriode de soudure. Les achats effectuds 
pendant los trois nois sUivant la rdcolte itaient de I'ordre de 83 sacs de crdales en 
movenne par ainn&c, &qtivalant A2.5,5% du total de cMrales achetdcs par campagne 
aericole. )e Jaimlicr it Mars, les agriculteurs inter\'vIcs ont achctd 79,5 sacs de c&rdale 
c1n ioenne, soit 22,8 des achats annuels. Les achats CfTCctIis d'A\vril "IJuin taient 
1)1hISvs ils .-taient de l'ordre de 1.15.7 sacs qui quivaut , 41,7% de tous les achatsdl 
annuels. L'achat effectua pendant la .,adure n'dtait que de 40,7 sacs en movenne stir les 
349 sacs achctds annuelleincnt. soit ! 1,7% dU total. LUvolution saisonnire des achats en 
1992/93 dtait similairc ,A.eile de 1991/92. 

Lieux de Vente et cl'Achat de Cr6ales par les Agriculteurs 

Contrairernent ii I'hypothlse Graphique 3 
qui indique que les Rpartition (les Lieux d'Achat des Cer~ales 
agriculteurs vendent leurs 
ciriales uniqUennt dans les 
marchis de village, ls. 
donnces empiriques montrent 
queIClittiajorit6 des 
agriculteur, %.enddie c&alcs 
d'ans lo, march.s locaux tq; 
dalls lcs malch s reionaux 
0n lia conkurrvncc est plus 
elevee. Pendant lIs dleux 
anlnes considr&cs, environ ''"' , - ". . ,. ) 

3/4 des agriculteurs ont vendu 
de crdales dans les marchs D . C' 

locaux ou rdgionaux 
(Graphique 3). Les vcntcs effectunes au marchd local 6taient de 46,6%; celles effectudes 
au march r4ional dtait de 27,9%;. Les ventes dans los marchds de village et , domicile 
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ont dt6 respectivement repr6sent6es par 12,3% et 11%. Seulement 2% des ventes ont W 
effectudcs dans d'autres localitds situes en cours de route. 

Le comportement des Graphique 4 
agriculteurs vis--vis de Rpartition des Lieux de Vente des Cer~ales 
l'achat de c6rdales est 

Wr- L-1 C49 M

16g~rement diffdrent de celui 
des ventes (Graphique 4). La 
plupart des agriculteurs 
prdt'rent acheter de cdrales 
pros de leur maison. Environ 
3/4 des achats sont faits dans 
les marchds locaUx, dans les \. *,,C,, 

marchds de village Oul 
domicile par ordre 
d'importance. Les achats de 
c6rdales effectuds dans les 
marclis rdgionaux ou en 
cours de route sont ndgligeables. Les donn6es rdtrospectivement collectdes sur deux 
anndes ont fait ressortir les habitudes des agriculteurs conme suit: 

* 51 ' des achats effectuds dans les marchs locaux (ML); 
0 20% des achats effectuds dans les marchds de village; 
* 16,3% des achats effectufs a domicile; 
* 5% des achats effectufs dans les marches rdgionaux; et 
* 7,7% des achats effectu6s dans d'autres lieux de transaction. 

Les categories d'acheteurs de cdrdales chez les agriculteurs sont diversifides. Environ la 
moiti6 des ventes de cdrdales par les agriculteurs est effectude aupr~s des commerqants 
privds de diffdrentes catdgories. Trop peu des agriculteurs interviewds ont rapportd avoir 
vendu de crdales Aiun autre agriculteur au village. Les agriculteurs ach~tent aussi des 
cdrdales chez des vendeurs de catdgories varides. LUgrement diffdrent du cas de ventes 
de cdrdales, les agriculteurs ach~tent de cdrdales autant et de faqon considorable auprs 
des commerqants privds qu'aupr~s d'autres agriculteurs au village. 

Autres Aspects des Transactions 

L'achat des crdales par les agriculteurs est presqu'entirement r6alis6 en espces . Les 
achats ' credit ne reprsentent qu'un faible pourcentage, ne ddpassant g6n6ralement pas 
8%. 

Les agriculteurs vendent les cralcs pour des raisons diverses. D'une maniRre gdndrale 
sur les deux campagnes agricoles 1992/93 et 1991/92, plus de la moitid des ventes ont 6t6 
faites pour les besoins de consonmation de la famille (57%). Les ventes pour les 
cdrtnmonies ou fCtes ont reprdsent6 10,1 % des ventes totales. Les ventes pour l'achat 
d'un animal, pour frais mddicaux, pour habillement familial et pour travail de coton 

Les Venres de Ciriales par les Agriculteurs au Tchad 



12
 

dtaient de l'ordre de 15,6. Le reste des ventes de cdrdales par les agriculteurs, soit 
17,1% des ventes totales, sont partagfes entre 22 raisons diffdrentes dont 'hacune a une 
part ndgligeable. Le tableau 30 prdsente la r6partition des ventes de c6reales au niveau 
m6nage, selon diffdrentes raisons pour chaque anne ct stir l'ensemble des deux ans. I1 
faut remarquer que l'hypoth~se de vente pour paiement de dettes que certains agents 
6conomistes suggrent, est moins soutenue. Les arguments de vente de cdrOales pour le 
payement de dettes dtaient de 2,5% en 1991/92 et de 2,0% en 1992/93. 

Pendant les deux anndes r6trospectivement couvertes par les enque-tes, le revenu de travail 
a couvert 33,9% du financement d'achat de c6r6ales. Les trois autres importantes sources 
de revenu utilis6es pour le financement d'achat de c6r6ales par les agriculteurs sont 
comme suit: 15,3% de ]a vente d'aninaux; 14,2% de la vente de cotea; et 11,7% de la 
vente d'arachide. L'assistance d'un membre de la famille et la vente de bois ont 
ensemble contribud pour 6,6% au financement d'achat de c6r~ales des agriculteurs. Le 
reste, soit 18,3% de i'argent que les agriculteurs ont utiMis6 pour acheter de c6rdales, est 
partag6 entre 30 diff6rentes sources de revenu; la contribution de chaque source est 
ndgligeable. 

L'analy3e des donn6es montre qu'c' o6ndral, les agriculteurs sont bien informds des prix 
de cdrfales, surtout dans les marchds o6 ils vendent le plus de c6rales tels que les 
march6s locaux. Les prix sunt modestement surestimds dans les march6s r6gionaux ox 
les agriculteurs vendent moins de cfrdales et dans les marchs de la capitale o6 ils ne 
vendent pas du tout de c6r6ales. Le pourcentage entre le prix estimd et le prix actuel 
varie moyennement entre 3 et I I% dans les march6s locaux. Cette diff6rence varie d'une 
r6gion Aune autre et entre les cdrdales. Donc, on peut dire que les agriculteurs 
surestiment modestement les prix des cdr6ales au niveau des march6s locaux. 

CONCLUSION 

L'hypoth~se de vente abusive de cdrdales juste apr~s la r6colte et le rachat de c6rdales 
un prix 61ev6 pendant la pdriode de soudure semble n'dtre qu'une conception erron~e. 
Les donn6es d0montrent que la majoritd des agriculteurs sont soit des vendeurs purs soit 
des acheteurs purs. Peu d'agriculteurs vendent et achtent de c6r6ales A la fois pendant 
une m~me campagne agricole. Sur les 309 mdnages interview6s, seulement 15,7% sont 
des vendeurs/acheteurs. Mme si les 15,7% d'agriculteurs ven.eurs/acheteurs vendaient 
de cdrdales juste apr~s la rdcolte et en rachetaient pendant la soudure, le concept de vente 
abusive devrait tre moins exagdr6 que ce que 'on a souvent prdtendu dans ies rapports. 
La vente des vendeurs/acheteurs repr6sentent 12,3% de la totalit6 de c6rfales vendues par 
annde et leurs achats repr6sente 22,1 % de la totalit6 de cdrdales achetdes au niveau 
indnages. 

Cependant les donn6es ont encore indiqud que les ventes et les achats sont repartis sur 
diff6rentLs p6riodes de l'annde. Les ventes et les achats des agriculteurs 
vendeurs/acheteurs sont aussi 6galement repartis sur toutLs les pdriodes de l'ann.e. Les 
agriculteurs vendent de c6rdales pour des besoins de premiere ndcessitd. Ils vendent et 
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achtent aussi de c~r6ales respectivement pour de besoivs LiepicmiOre n~ce;st0, pour la 
consommation, et pour prcvoir les ,.,ts Ces raisons tc .asactionierupture de stock. 
obligent les agriculteur, it repartir les ventes et les achats de crtiales stir toune I'antle. 
Une concentration ieVenic al lia tiachat pendant liamoment tie rcolte et sodure n'est 
done pas possible devant l'exigence des besoins stis-mentionns. 

I.'tLvpothese tieventes a-usives Juste aprL's les rec.ltes est encore moths solide dtant 
dtnnO qu, latproportion de c0rales ,:ommercmlise West pas trcs 1e\'c malgr les deux 
honnes 1nnes (ieproduction algrCOle sUr lesquelles 'nnquete s'est porte. Bien qtW! ICs 
campagnes 1992,93 et 1991!92 aie, orables du point de ,tic cre,te fta, proitction crc' 
liproportion de cerales comrnercialises n'itait que de 16,6% stir les deux ais. 
Cependanm, il reconnaitre I'effet contraire de lapressiom stir les prix du faitiftaut de la 
!ion e revoit qui tait atmsstr les pri\ tie crales 11161e penltit Ia perioeic tie soudure. 
laquelle aurait rdtuit 1,1\oo111 tie \endre. 

vente de cr&ails aux agriculteurs 
senible tre exagrte ,galement. L-'tude atimontr, que les ag,'wTulteurs qui produis,2nt 
leplus tiec&aies senldent le plus de c~rales, Les agrictIlteurs qui ont le moindre 
ni\eau ieproduction itchtent leplus. De pill,, nile atgnentation tiela production ie 
18,4 ( entre ics deu\ anncs (ie 199192 it 1092;Y3)a tt observe, alors les ventes ount 
itl.gnlllte44.8% entre ICs tictx ans. Ceci c,.rresp: ,'L, uLne 61asticiti teivenltes i 

Par ailleurs, I'hypothse tie manque d'occasion tie 

tie 

cr6ales par rapport t lIa L s agriculteurs rSagissCnt AtineproductionL de 2,4. 
aiUgmentation ie]a production en augmentant Ictir vente de crales Pour tine 
atIgmentation tieI de la production, les agrictilteurs augrientent leurs ventes de cardales 
de 2.4 i--cc qui signifie que les agriculteurs ont d1opportunlitO ievente tie cdr~ales. 
t:ne p0olitiUle d'augmentation iela prodUCtion tiec:rales au niveau mcnage pourra en 
ameliorcr licornmercialisation. 

La plus simple politique de promotion de la proctiCtion cdrdali.re consiste dliminer les 
restrictions administratives (taxes et contingents quotas) an Tchad. Ces restrictions 
adnliristrati es ont pour iminpact la rdtiction de prmi atl\ producteurs, dcouragcnt ainsl lhi 

. autorites est tie 
piesmer lie Le raisonnement qui gnide cettc Iogique est 
prodnctioL Li iqique des restrictions ata.ismra \es tlue reclament ',.-s 

cSredaes daus lers localites. 
l'hypothise apparemnient erron6e tie ventes abusives iecLrales juste apr~s la rdcolle it 
has prix et de rachat de cdrdales i prix &1e,' pendart t soudure. Conme Ittide a 
trouv, que cc raisonnernent est trop cxagrO dans lIalittc'tne par rapport t cc qti st 
passe recllement ati T"had. 1a logique des tases et(ts lmitation on refus de ventes tie 
ccr~ales aux agritnlteurs Wa pas son sees d'autant plus quelle constiLic tine politique de 
contre production. 

Depuis l'arretd tninistdriel No 0268/MIS/SE/DG/I)l/93 du 17 mars 1993 interdisant le
 
pr&tvenent des taxes stir les produits agricoles stir toute 1',tendtie tIII territoire national
 

-ILe¢s &nor,m"," l dc*,r¢v,trmq1ioln ,sonlt d~lmll'cs danlle (,€ icqlel ivt~l' admllmstrat\i.o wumenl t d. 

de I'ANITT "Rest rikctws Adnnmstritives .4litdi.s,.siond Cirvuhlon de C~r~ifles au T-howl" (Kent.Lawrence. 

Fvrier 1993, N'Djamna. 
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tchadien, lia taxes est andl ir&e dans certaines localits tls quesituation de ces 
Bissi-Mafon et MoursaiU au Niavo-Kebbi Ouest. CC(epdiiant. plusieurs auiorit~s locales 
continuent ,ipr levcr les taxes sur la circulation des crales dars la plupart des marches 
de la zone soudanienne, Certaines autorites collectrices de taxes tels que les chefs 
traditionnels pr~tendent que le pr\, einent des taxes est tin droit coutumier. Ce concept 
est entierment fau\ car on Sii,qu dr!t0s cotilI"IIIicr sont prcio\6s on nature et non 
en espces. 

Une autre inquietude tait que les ag riculicurs ont une coniaissance linit e des conditions 
des march6s c6rbaliers. l' tude NISNIS a trouv., aitravors tine analyse de la 
connaissance de prix de c&zales par les agriculteurs, que les agriculteurs sur-estiment les 
prix de crales. Cependant. Ic,, de prix sontsur-iieations modr,&s pour les marches 
locaux ot les agr<.'ulters %cndeti o,1,ho!Vnt de ,'6r~alc, plus que d'autres litis io 
transaction tcls que les muarches rLion,ux ou hien les niarcKls de Ia capitale. Les stir
estimations de prix dams les marchs loctux mieoms saul danls Un soultait to de IV; 
village du Salamat. Les agriculteurs ont donc Line connaissance de march lirmit&e A leurs 
r~gions dWinter en tion . n besoin d'information des aprictilteurs stir tons les marchs 
regionaL ti le urs zone et ieIa c.apitale se fait sentir. Le probleme d'intbrmation stir 
los marchi,, est dei&i en p,tr !eS\stme d'Information stir le Nlarch (SIMI) diupris par;ei 
Projet AMTT: meaus le nomhre die,, Iarchs rd ionaix converts deire restreint. 11 
faudrait 6argir les zones d'intervention, do inanibre itcoLvrir tons ls nlarchs r6gionatix 
de diff6rents centres dans diff&entes zones dilTchad. 

Dtine mani& .ltbale, les possibilit6s de commercialisation de crdales au niveau 
Innage Ote enlt tre anilior&c C,s poshii)it s de cominneio2calisalion diecrrealcs 
n&ceSsitont tile prollotilon tieIiprodtktion cr ali ei tine Ice,,& d certaines mesures 
tolles que les restrictions adriiiistratises qui ont pour eiet de rdluiro Iaproduction el (1e 
d6courager la conmnercialisation do c6r6ales. 'tne des pltis grandes ncessit6s est de 
diffuser assez les r6sultats de I'tude NISNIS afin de s'assurer quo totites coLches 
(imr,.enants de lIacommercialiation de c.ralIs oti (cs cisions agricoles au 'Ichad 
prenliel c&sI'.'c' dos t:Ii rf1n C .'Itmi tic, Iio .o nin.rcialisation au nli\dti ill.tni(' . 
.ne )rISe (Ic c ieileC c . traintes I'anlm io lia 'elCeld'L et" tin prC~ilaile It ioration 

commercialisation de il rural ati Tchad.c rales itlivea.iu 

Les Ventes de Ct'r~,les par le.v A, ficulteurs(IIITchad 
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STRUCTURE DU MARCHIE CEREALIER AUJ TCIlAD 

1. 	 INTRODIjCTION 

A travers cc document, nous fournissons des informalions eipiriqtes sur lIt sruciture do ,iiarch6 

cralier au Tchad et le comportelnent de ses agents. Les objcclifs spcifitues de cette section consistent 't 
inettre en liiire les points suivants: 

* 	 L'anilyse de la comp.tivite ii travers le nembre et i concentration. 

* 	 Quelue:; Oidnienits relatifis ai comportenent des igents sur le ilarch6. 

* 	 L'vaIluation des tenttives de conimercialisation des cdrtiales qui essiyent de contourner lIs 
conuiierytnls priv\s, c'est-a-dire les Associations Villitgeoises. 

Plusieurs documen s et rapports owmdcrit, d'ile ltion gndrale, hi colmercialisation du mil et du 
sorghoian Tchad. II n'existe pas une dttde ddtai Ike stir li stnicture du march du mil, du sorgho, et du 
herber6 Mi Tchad. En voulant d, crire li stictuie du nuarch6 crjaliei et analyser sa capaci t d'assurer li 
distribution des c.r~ales des zones d'abondance ailx zones de demande, INtude MSMS a interviewd 
plhsieurs catdgories de participants dans I I prdtectures du Tchad. Cete section se oitde principalement stir 
les rdsultats de ces enqti tes, ainsi qiie stir les noibreux entretiens a c les cont-erqaits, les transporteurs 
et les producteurs. 

II. 	 CONCENTRATION DE MARCIfIIE ET CONCURRENCE 

Ldvaluation tie hlipart exacte di; marchU des acteurs iinpliqu,-s dans le commeice ciralier aniTciad 
est ule liiche extrineineiit ditficile. Pen d'itudes systeinatiques des stinucures de niarchi, ties eitrtces. des 
sorties et des revenus ont 6t6 faites pour perinettre d'avoir des intfornialions stir la conception giniale sehm 
laquelle, les cartels ties commerqmnts (surtont les grossisles) baMM X cmntilent le commerce crm alier dais 
Icltrs bases d'opciation ci daiis les ma rclUs enviroillnantis. L'absence de donin&s na pis enip&i queluties 
observateurs d'afirmer tie les coimierqaiits peuvent se conporter en dmcideutrs tie prix ct imposer des prix 
plus 	 fmihes IX paysans qui n' tablissnt pas de rapport entre les vrais niveaux de llotie ct Il demaiade.' 

La section slivante examine les dtomn-cs collectics par I'quipe NISNS lors de ses enqutes stir le 
terrain str le nomibre des contmerants et le voluen e Ilux qu'ils loanipulent aii de dterininer, s'il 3,it 
tine 6vidence di pouvoir des coimnieriaotis stir le marchU pouvant faire obsticle a une CONCURRENCE 
otiveite Aoutissamit tii cOmpolteminent typiqne dont ils soot sonvent reprochs. Lt section conimnence par 
examiner les grossistes dans les niarcli.s urbains et les divers miarchis rmgionaux. [-nsuite, elle traile des 
coulmlenr ants ina\eltes ei dl&aillants. 

A. 	 Grissistts 

La d finitin exatc d'un giossiste cst un jugemett soubijectii. Lit dfinition prtitique atdpl&¢ par 
,ip pe NiSMS concerne les unitIs de mesuro utilis.es par les commerants dans letrs activitms 

comio erciales. Dains cetie 6tude nous appelons "grossiste" toute personne qui ne traite tlu'en lnitis de sties 
de I00 kilogrammes. Toute personne traitant en unit de toesure pius petite est appele dmtaill t. Cette 
distinction est quelque peu inbitraire puistu'i y a tine grinde diffkrence eitre les grossisles qIli penvent 
vendre ties qunaniti ts tie mohs tie 10 sacs ct les grands grossistes qui font plus comitmunuboent ties 
trins:ctiins par .eitlinnes de Sacs. 

Les th nIcs p rseni csici stuit Iondes str les Mcantilons tii vont de 33 it 87 pour-cent tie lit 
population ties glossiNstes dains Ilsqnatre villes principales. Oil avail demnand6 iux rossistes tie donner tine 
estimation dit volume mensuel de leurs ;chitsilt moment des inlerviews (ies six premiers mois deitn 1993). 
Cette iluiro;ttion ti m titilis&e dais le Tableiu I pour calculer I volume total des niarchds en multipliant li 
iiiiycnre ties ,hiittillons des volumes mensuels rapportis par le nolobre total des grossistes stir le march6. 
Li p..-t du marchroid le plus implaiint dins I'ciantillon est rippoirtie dins le Tableau I conine ant 1ti 

,ptIfi dii nicch des ii, plls graitndm roislc. 
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Les risultats montrent tite ledegr-
 Tableau 1:Estimatiljits d-i' Taux de 'ojncentralion d.s

de concentration leplus levs pour le Grossistes dans It,'Principaux Centres Urbains
 
scul grand coiiierant csti Amn-Tihm.

Ce, coinnefrtiant contlole environ tin tiers 
 A,h, A -timanN'Djaumhaa Nound.'tdu illarchut total. D'aol res tauX d,' Grossies rdidenl, 
Conicentratioii attig eot 20 pour-cent. (e'iumnhlio NISNIS) 30 15 40 20 
En regardant Ia part de march 6des trois E chilli grossics

plus grands conimerlanfs, ilest encore 
 r,sidll t(I 13 2) I5
line fois de plus clair qtt'Ani-Timan a Ic 
aXlixde concentration leplus u1¢,',,vU Echailill C11% 33 8)7 50 75

qtie les trois plus grands ciiameran[s Pjula-iiu

ont, ensemble, 77 poor-cent de li 
 part Volume ital 7.114) 14.711 55.516 3.136 
tie marchi. Ces tatix indituent ql't nvmMih 
Am-Tinian en parlicolier ilest ,6vident 
ilIles plus grands grossislcs lot all
oins lepouvoir poentiel d'influencr Plusgrand rtrsmmlmul 34 212' 25 

lesprix. Dans d'athcs centres urbains, . 3 lugraud, r l..n.mkl 37 77 47 i1ilest moins ,vident quc Ic,paolls de 

niarch6 aiiltLa iltlin lii point tel ilc 
 Nte: Les hluuimessod calc.s cn multiplinni la o)c[c i' ihantilimnnlinporle cl coniiner'ant penit ploliler pnr I 

dlle position prod oliniaunte pour .micernei 


parle umuhre des sacs Apri r.id pupiulanion Ioli. Tou:s les chil'res 
Icach it mil. surgi ci Ieldr(.
 

exercer Lne influcce Stir Ics prix du 
 Source: Enqu ies surIo terrai, NISNISIANII 

Ilarclh. Cela West pas tinhasard car
 
sehoi nos obscrvalions, 
 les trois grossistes d'Ain-tinian poss dent des carnions transporteurs. 

Touteiois, avant de uiltlLr davanlage des taux de concenlration prseiitcs ci-dessus, ilconvient de noler 
qUeclues ,ilkmcnls. Le "Taibleau I ne considrc ,ue. lesgrossistes dont Li base d'op6ration se situe dans lescinq villes ci-dessus. Comnie Ic saittooLt lhiuitI des rnarchs cr~aiiers an Tchad, ily v on Ilux constant

de c& ales i Iravers li pilupart dc,.cclitres urbains--dont ligrande partie est 
assurSe par les grossistes detolt IC pays. Ces glossistCs ahilteot ct veiilent rSgiilirenient dans diffitremnts marchs et dans des zones
largement dispersdes. Beaucoup de ces grossistes ont des agents dans tie nonmbreuses zones diffdrentes qui

sniivcit les Iliouiiveiiels ties prix et viecnient 
lesvoir ou leur envoient des tOlugranmies quand, dans ttle

rgicln, 
Iesprix sont tois qu'il est avantageux pour etux d'aichee, oi de veiidre. Litcapa'iwl de tout grossistelocal d'inilucncer les piix dains nimlorte quelle zone gtograpiique est, ainsi, considrablenient liniitc parI'existence d'un rJseau Lie commrcialisation cralli iespatialemcent inlgrdqui relic les niarcUs prinlcipaux 
itIravcrs tout Ic pays. 

Tableau 2: Notnbre d'Echatlilon dus Grossistes dans les Principaux Marchi&s dcs Centres Urbhins 

Grossisles Grossisestriiluj. Gros i esl Grossisie, Gros.islsA dleiar s Achcietir Grossisies Vedeurs Veiseursiarct' Acicirs tNsidnis Non-WRideI Ve de rs Rsidnls Non-I sidents 

AbI& 0 24 10
I 10 

14 

An-timan 45 13 32 17 13 4 

N'Djam~na 34 20 18 145 20 125 

NtMI 15 0 46 15
TM14 

31 

Sarh 
 20 6 14 49 6 43 

tlchantillou N = 155 
S.rce: Cndition de Machi,MISMS/AMrF 

L'existerice d'un tel r seau ressort clairement du Tableau 2 qui prsente les rstillats d'ql c stirI'iianhillon di nombre de, vrossisles qui afiirment %-endre ou achcler dans les cinq villes principalcs du 
Tableau I ct cccompare nonibre itcCliI de grvosi,,te, r 'idents de chaque localith Danq toute le, iocaljit ;saul Abchd. lesgrossisles non-rjsidcnts constituent une portion significative des participants aii march,5 du 

'inwlwe lr't ,,ch1, Ci ahrrai TchaI 
Jiunc 7. 1994 
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c6td des ventes aussi bien clue des achats. Bien que ces r~sttats nexcluent pas d rfinitivenent la possibiliIt 
tjue les grossistes Iaux puissent touijoursj uir de quclque potivoir sur le marcit., vu que beauc.op de 
grossistes non-ri3sidents continuent .4acheter el vendre it partir des mtmes grossistes locaux, ils indiquent 
que dans h plupart des principaux centres urbains, il y, a itin nombre substantiel de grossistes mobiles qui 
ach tcnt ct vendent par sac. Ceci cr, e la concurrence pour les grossistes hocaux et ]imite leer capacili I 
s'engager dans on comportement oligopolistique. 

A I'exception d'Am-Timan, il apparait qu'aucun 
des centres urhains du Tableau 2 nattire un grand 
noi::bre de grossistes acheteurs non-rcsitlen s--cn "tit 
I'atude n'en a signal ni 't Moundou ni 'IAbdcih. 
Bref, ceci retl.te cc qiti est bien connu de la plupart 
ties participants au ilui chW cirialicr--l'activiI d'achat 
e tie coilette en eros hi plts intense se passe dans les 
marchSs de colleete ruraux. Fit tait, conun le 
montre le T: blcau 3 certains des mnarchSs de collecte 
des rutgions les plus productives attirent plus de 
grossistes acletjurs quo les rnarchts de regroupement
Ibeaux aUiXtltils ilIs sont rattachi,2s. 

Des principaux marchis ruraux tels que Birtawil 
at OuaddaT, Ai-llabi I au Salamat, Pont Carol et 
Fianga au Mayo-Kebbi et Bodo au Logone Oriental, 
attirent les grossistes de plusieurs marcSs de 
regroupenient. Au cours de I 'Stude d'Schantillon par 
exemple, Bodo Sttit principalement frSquentS par des 
grossistes de Nloundou (10) ci Doba (3). De tnme, 
Am-I labile a attlirdties grossistes d'Ain-Tinian (5), 
M,trer (I) et Tiihor (2). 

des grossistes "iri-risidenils"Lai prpondSrance 
est peut-ttre niinimis6 darts le Tableau 3 vu que les 
enqutes stir lesquelles il est hind, ont routes 616 
cntreprises pen~dant li pSriode illint de Janvier en 
AoCit, apr~s Ia periode lIaplus intense de la 
conmmercialisation jtlsle apis Ia recolte. Ainsi, i a 
deuxi :ne colonne du Tableau 3 jui prdsente ia 
Illorycrnie des estimations ies cinimneryiknts grossistes 
du nombre des grossiste.s opSrant dans chalue 
mareh6 inditlue gSrnralement des rombres plus 

,SIevSs; es estimations doivent Stre prises avec 
Itiel~qire rtserve imisti'ellcs sont fonddes stir les 
souvenirs subl ectifs tie participants ali march,. Une 
lois Ie Ilus, it I'exceptio ine deux marchs ait 
Chari-Iacgirmi sitiuSs it environ 100 kilorrtres de 
N' DjaiiSna (Nlassaguct c Dolirbali) et Arn-llabil6 tu 
Salarral, triii ont chacin 5 it6 grossistes rSsidents 
dtans l'Mchantillhn, n.it detx grossistes locatix 
residcnts daris les marlhs de cillecte, sont souvent 
largerrent dtbordjs par Its grossistes mobiles. Par 
conStierit, il est difficile de croire lti 'ils petiveit 
manniptiler les prix en agissarnt seils. 

'abdleau 3: Aclivi L dL, Grossistu-
March&( de Collecte/Regroupenient 

Nbre 
PIREFFICTURE M¢hAnillon 

garcsisitesrr 
_______,_ 

CIII-IIAGUIRIMI 

Bokoro 13 

1hiso 6 
Djarnm)e' 16 

Domrali 12 

Nassaget S 

OUADDAI 

illiail II 

SALAMAT 

Am-Diala 8 
Au-IllalIl 141 

Li)GONF. OCCI)FNrAL 
ichalem 2 

Iteoy[e 5 
LOGONE ORIENTAL 

Boto [ IS 
MAYO-KEBIt 

Fiaign 8 

Pont-Carol 8 

MOYEN-CIIARI 
Bedigri 121 

Dannimadji 3 

MoY' .ne Nbre 
rsslhative Mhantillon 

terisies grossstespar 
patticipanis rsidenls 

16 2 

13 1 

0 

13 5 

tO 5 

1 0 

17 1 
41______ 6 

2 1 

4 3 

9 I 

27 1 
27 1 

24 I 

Djarmaye ,Idailpasiarmi les niriahts visiljs par
uipe MSMS, 

desgrossistes n'diait prise auprs dci autres participants au 
march. 

Note: Lenomrbre total dd chntillo ties ,rossisres t55. 
Source: ErtUbAes, NISNISIAMTP 

dsPr par ¢onsquent, ntacuine csrmation du noritbre 

Stntoure ,i .iMarch r rialierai Tchad June 8, 1994 

/1 
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Ces chiffres sur It nombre des grossistes acti's dans les diflftrents inarch s niraux prrsentent une 
image tout it faitdilf'rente de celle de heaucoup d'tudes eflccttites sur les niarchs ctraliers nu Tchadscion lesquelles les commeriants hocaux sont apies .4 fixer des prix has indpendamjnent des conditions do 
march6 pendant lipiriode de post-r.colte eth crteiI'inflation plus lard ati Ctours de lIasaisou. Canne les
marchs ruraux fIisonnent de conimeri;ants venus de nombreuses zones difftrentes, lesiarchands de 
ctr6ales installts loclement ont peu de possihilit,6 d'influencer lesprix sans attirer de nonibreux grossistes
mobiles qui sont capahles de se rendre stir n'importe quel mrh6 oilles prix sont particulire ent 
avantageux. Toutlefois, mnine dans les marchis o:iI[ n'y a pas beaucoup de grossistes qti sont en 
concurrence pour acheter des quantit6s hiplosicurs sacs, les marchis nrautx sont pleins de plus petits
coininerqants qui sont en concurrence pour de plus petites qiUantits. Les donn6es stirlenonbre de tels 
acteurs dans divers inarchis sont pr~sent,2es ci-dessous. 

B. "Comiert;ants Navetl;,'" AgenLs Collecteurs etComineri;ants Ilaillans. 

route visite it un iarch6l de Tbiileau 4: Nomhre aloyen dr. CoinmeranLs Nivehtics et AgentIs
callecte en milieu rural rdv~le de Callecti'irs par Marchd de Colicte 
grands nombres de coinimeriants utlli 
achctent des citreales ?i des paysans 
difft"rents en petites quantites 

(souvent en corn) tlu'ils utilisent 
pour remplir les sacs. Les plus 
nonibretix de ces derniers sont les 
commer;ants navettes qui travaillent 
it leur propre conupte. lusrevendint 
habituellement leurs achats 
eux-mnimes nu detail dans les 
marches de regroupement oilde 
consoinmat ion O1 bien ilsvendent 
leurs sacs aux grossistes. Ue autre 
categorie de coninieriaiit estcelle 
des "I'agents collecteurs" (lti 
achtent les c&rnales pour tin 
grossiste--hahittielleioent stir ia hase 
du 'ersenient d'une commission par 
sac. Le IOnibie de ces acheteurs de 
petite iMchelle qui Oplrent dans li 
plupart des tnarci6s de collecte est 
si considerable tti'il cst pett 
plausible que rnwiue dans les 
inarch6s ruraux oitilse peut qu'il 

'y aitqu'utin grossiste achelant des 
sacs di.j'i cotstiluos, 'imporle quel 
participant ati narch puisse 
intltencer les prix. 

Le Tableau 4 piisente les 
donnes stir lenonibre de ces 
"caOirUuerants navettes" ctagents 
collecteurs prt.sents dans lesdivers 
march.is de collecte etde 
collecle/regroupenlent. Dans cc 
tableau, les chiffres reprdsentent des 
estimations par les commenranls 
eux-imrnes du noolnre des autres 
acteurs iiipliqus dans lIamnnloe 
activit6. Par corluentl, ces 

estimations doivent ,tre consid2ries 

Stinliure ,itMat.hU Cir , terai Tehad 

PREFECTURE Nlrc Nbre awen !RFETRENre Nbrc rnoyenj
Mlarch I lbs CN el AC' Mnrbh, dis CN elAC 

LOGONE OCCIDENTAL 
tlbmhem 18 

10
 
Doher 18 

MOYEN-CiIARI 
Mldigri to 


Drinanadji 5 


Onhin 1 


l
 
G indi 12 

Ngingara 3 

SONASU5 7 

MAYIJ-KElIti 

Bissi-,atfou 3 

Fisnga 12 


Gunou-Gaya 1 


Kahhi 1 

ir, 12 

Nmouirsml 5 

Pala 8 


I'it-Crwl 4 

Cner..nl Nscltiec 

LOGONE ORIENTAL 
41 itledjin i0 78 
21 Bii 7 109 

24 Bodo 11 103 

Doha 16 97 
82 Gore-nord 4 56 

23 SALAMAT 
26 Aouidcin 3 20 

2 Amidjaini 4 17 

22 Am-abil, 4 30 

8 Ilarniv 2 8 

5 Mirer 3 16 

Tntor I 9 
125 CIIARI-ItAGUIRNII 

. 1 
11)9 ,,rl-nli . 12 
40 MNandaia 2 13 

16 OUADDAI 

79 Birawil 2 12 

129 Morrn 2 16 

99 iBILTINE 

93 ANI-z,r I 6 

Aradn I 7 

Ifilline 9 9 
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cofline indicatives ctnon prises comme donndes exactes. Malgrid leur nature subjective, ces donnies
 
conlfirnient cc title NISMS galeillent remarqu6
I'quipe a lors de ses nonlibreuses visites aux nlarchs
 
ruratix --notaminient Itie le notibre de des colnllllertants Ilavctets et des aielltsco[llteLirs petittis~nient
 
attcindre tiescentaincs--situation qui ie'st probablecmnt pas susceptible de mener 7il'cxcrcice du pouvoir
 
stir
lciitarch6. 

En e'it, lenotbre des couniierants navetes tend 'Ibisser ctnsiderablecent vcrs liafinde litsaison
 
des recttes, lorsque les conditions de transport son, rendues ditficiles
par ICs pluics, mais nllillk peiiLtaiit 11
peritde allant tielItdcrni:rctjtiiizaine de Janvisr ihAofit, beaticutl de itarch6s 6,icwnt titujours visit6s par
environ 20 conimerrants navettcs. Dans Itsplus petits inarchs de ctoilceie qui tie sc tiennent pas en pleine
satison des pluies, lentmbre total des comincrt;ants navettes ctcolleteurs pett chluter I z&o-- mais ccci ,ient 
phus du prob iine des roltes ctdes voiics conulercialisables qie des imperfcctions dui narchU. 

En plus tieIcur Tailclul 5: Nonttre de lttlaillant.s
 
nornbre maniteste, les Ma.rclh&i de Ctinsnumtitiin/CiIllc:tc
 
cmillll iirlts Intlaies ci Its
 

agents co~licictile 5011! iREE 
 r)ECTJi Ni ~ne 'rm,uoa PREFECTURE Nhre Nhre iui e
 
pis stisccptiblcs d'adoptcr NtafdlcI dobs d Ilaillants NlarchW d',bs dod&iaillanl.
 
tin coloporiciot de LOGONE (CCnImNTAI. MOYEN-CIIARI 
collusion pour tin certain 
noiiibre de rai sons. Binmye IS 26 ,iiiit 2 i 
D'abord, ils ont souvcint 
ties lUlotivations et des
 

btligatit-ls subtiletscnt 
 D),,Ilh, 1 15 Dalnamaudui I i)
dii furcntcesqui rtiidcntd retsqirnetKaira I Is Goundi 25 
roue 
orilne de cop6ratiii2

extrt~niemcnt difficile tsntli Mbag/djem 
 1 .31) MAYO( nitKII 

ClIx. Iail excliplc, till MIai 1 4 0 ji, 4 

iSlte ttli Coillpte
 
ciivoyer des cr&ilts stir de Milader 
 4 27 Lr, I) 23 
]lngues distances ell 

rcpoiise aititle Ollppmtlnite Talh I I 35 l'ia 12 166 

d'aibilrage aiirayanl, diiis LOGONIE tRI[ENTAt. rANDiILE 
t ill Il l a i ,Ch6d i i te u1iii 12ti 
voutdri aiasser aiillint tie tIhulcns 18 24 Khl .3 i20 
volilliCs qtilc pissihic, Ilcdjia 7 37 Maidaiua 1 10 
pltCLIicra p'robibi_.lzcnit
achetr 
 pts ableni tn Nmiliila i 12 Pint Carol 2 27aceeer tics etl caics 4 till__________ 

prix pilis 6iCve tli'iii I I SALAMATWi 17 
tqili coiliic cptire &sh_', Goro 
 4 29 Ami-ljala 2 9 

ctiilcs alldittail still 4 3(.1 11) Amlial 10 31
 
lliircli tics elvirolts ci qui 

aiura title plts petite liarc. tllLTINr 

Par aill,eurs,ICs e d ts llilini ,1 24 
colliccieurs travaiiait pour 
Ic vt.issle IlStil i ide AthI.Sotrce: Condition NISMS/AhriTI 
celiailciniieint pas tics 
stppolers cilhotisiasics 

d'aticiin iuti'emnt pltiuvant causer tule baisse des prix qui ds.uilibre lemarchlt rtiduit levoltie qu'ilset 
peticuit ci.nccicr. Cotnpte tenu de ces dilffrenccs, ilest extr. inleent pet prtbale i lunille title portion
signiicalisc de lets acitctis doni chactii ripond aux stiiuls tieinarchts i6gcrcllcnt dilfurenls, pilisse 
cutidonner ill, actions pour iilincer Ics prix. De pils, Ics nltarclius de collecie son, iabituellement 
plcin ticcmioilci,;anli iavtiltcs ctd'agcits ciillectcurs venant de Iocalils diveses thui petivent rtponidre aux
 
tIi ciiics cwllil ll.lch s Immix.tlt tie dillthllisniarclitis 
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Dans les ma rch6s de ditail, la concurrence est plus farouche, de mn1iie les pils petits inarch6s de

consouniation auront de multiples dtaillants. Le Tableau 5 qui prssenlent les estimations du nombre desd~taillawns dans les miarch~s de consoimnation divers fourni tile imnage netle du degr6 de concurrence dans
les mnarchs de d~tail. Avec des centaines de ditaillants comp~titiifs operant dins tin pelit espace offrant
chacun les In~ies marchandises, I'idie de concurrence dMloyale dans Ia plupart des marcUs de diltlil est 
tout simplenient incroyable. 

III. COMPORTEMENT I)E MARCiIE: COOPIRATION OU COLLUSION.? 

L'image des chitres ct des taux de concentration donne peu d'indicalion du pouvoir plus ghn,-ralis6 stirIc nialrh, ou d'abus. Notre observattion stir I terrain soiltient galemcnt le point Ie rue scion lequel ii n'ya pas duLtout on manuqute de concurrence sur le iiarch6 c,!r~alier Iciadien. Ceci ne vent pas dire que les
coilleranis n'essayent pas d'exercer le pouvoir sur I inarcht6, coinioe nous le verrons ci-dessoiis, ils le
font, seuflenent de tels efforts sont voilus iI I',Mhiec ,t cause de Ii ijr, sence de beaicoup de concLirrents
 
potentiels et d'un sysltme d'arbilrage spatial efficace.
 

Les cont11ieri its de callties chlidicns entrelienneni des relations comlplexes les tins avec les tiutles.
Ces relations colnprennent ,t I ois ties , l inents de coop6ration el de concurrence. A obs-e-rver lescomnert;anits diff&ents niveaux, il est clair qu'il y a tine nette ditTfence dans les niveatx oil les grossises
les plus importants veulenl coop~ier entre con et les niveaux oil les petiis grossistes et les conunir';ianis
 
navettes colladboreront.
 

Les coiiniier aints naveltes ei les petits grossisies ne cl laboren pas seuleilielIt cutre eLX par I'changed'int'irniations stir les prix de niarch et les qniantit,, offerites mlais ils se repr~senteront mnnic les tins les
autres d'ans des transactions sp&ifiques. 
 11est lout it fait courant, par exemple, qii un conimeriant navetic
confi tine soimme d'argcnt ii tin collhgue 't qui il deniandetia de Ic reprtsenter stir in marcih particuilier s'il 
ne petit pa s)' rendre pour one ra ison quelconque. Soui.ent, les petits grossistes se rendront ,galenent desservices conmeIcle stockage en Inetant ensemble fours stOLks dans Ic hangar d'une coopirative. Le crdit ci
I'information stir les geis qui sont considrs coue hauis risques en cc qni concerne Ie crudit sont
 
, gacient libreminent ,klhang, s entre les coiiieriants t cc nivealu.
 

Ce haut nivea tie coop&afion, y compris I partage d'inforinations tic niarchiis sensibles esi facile "t

conprenIre. Les participants au miiarch ie sont pas apies ii cc 
 niveati d'iniluencer les prix
individuellement. La presence d 'tin oi de deux conlimertants naveltes suppibteniaires stir nilnporie qnel

march,3 rural n'est pas susceplible de condttire 4 tine chule des prix pour les autres ,in march6 
ce jour-li.De mnmc, les phlus petits grossisies, en s'engageant dans des transactions de qtuantit,!s de imoins de cent sacs,
n'afectent en aucune tiation les conditions gm&llales du inarch6. Ainsi, les acteurs individuels ont 't ces

niveati x heaucioup plus i gagner par 1itcoop ration qu'ils ne petivent perdre.
 

En remontant I',Micelle des iclivilts de ventes en gros, cette situalion change de fiaon sulile. Les plusgrands grossistes sit beaticoup pls directenent en concurreice entre etix-11lles titne lie Ie soit lesparticipants an iiarch,6 it de niveaux infrieurs. Ceci lie vent pas dire qu'iIs ne cooprent pas, ils ie 
coopureront pas tniqtinenen dans des zones qui pourraient avanlager tin atilre, cc qtii pourrait Nre otilisS pour anitindrir leur part du marcht" Ils son( heaucoup moins enclins, par exenilLe, t discuter librement des
prix du marchii conni eIso t les comneryants navettes Ci les phls petits grossistes. 

L'existence d'ine concurrence pls atigi, parnii leS grOssistes est ilhlstre plus dramaliquetient parI'observation de lenrs ctnporteients dans les niarch, s ruraux. Preni remnent, quand pls d'tin grossiste
sit prsents dans tin marcht3 de collecte, ils teront des enchrcs leS iiis avec ICs altres pour le service
d'agents collectetrs Iocaux. QieltlefIis tpr~s tiile la collecte atcomment:6, tin grossiste pourra offiir tine
comi ss; alIchantIe auttagents de I'aitre pour tenter de les inettre de son c6t6. II n'est pas di tout rarede voir de agents collecteirs quitter Ie ma rch6 pour se poster stir les chemins tui y conduisent afiii d'avoir
lI possihilit6 d' t e les premiers clients des paysans ii apportent leurs crtlales a mauch. Souven, des
dispules e In...' des bagarres entre ties agents citllecteurs ali service tie dilf6rents grossistes uit lieu. 

I.'emploi lialilel tinllIntidiair"s el d'aiuenli pour jouer le r6le de vcndttiiis (aeenls v'endeitrs) estatussi tin si'ne dii ittveau de concurrence ,lev parti les cro-iie, d.tns les l.mrch.. do \nt.'. D.tn, 

.tm1;tisr dul Aachi Un'lY,,strr ats Tchad 
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certains cas, les grossistes elnvoient les nlenbres de lour in ille en (ti ils ont con fiance dans d'a:tres 
rigions avec des instructions de sinformer des prix et de chercher des acheteurs. Si Ia collusion entre les 
grossistes 6tait an ph nonmine majenr, il est difficile de cornprendre pottrquoi tant d'entre eux payent 
volonticrs le Irais pour envoyer des employttes h fiire des expdditioris qni peuvent durer plusicurs semaines 
pour identifier des achcteurs. 

rontifois, ii petit y avoir cooprlation entre le grossistes quand tons protitcnt collectivenient. L'ltluipe 

MSMS a connu on exciiple 'IMoundon oi les !rossistes locaux wcsont orEaniscs pour parlicipel ,I kil 
programmie de erdit d'une ONG qui pouvait lear donner acc.s a un io ancrttlit automati quc Lnt renouvClable 

taux d'intdrLts subventionns. Nfime dans cc cas, des problnies multiples les ont em,chs d'agir de 

concert. Ni:grei, la tenue d deux tuntions, les grossistes ont t, incapables de dicider de la foirme d'une 

garantie de prt collectif. Scion divers inflormateurs, il y it pas oi de consensus stir la question du no:nbre 

de grossistes aIinclure coeinie avaliscnrs pour chaque ligne de crodit--avec les grossistes du Nord favorables 

"Itin n1o bre limitt; d'avaliseurs et les grossisles Nganihave favorables aux groupes beaucoup pls 

importants d 'avaliseursrlui comprendraient essentiellernmt tois les participants an na rch3. Incapables de 
trouver une reponse i cetle question, les grossistes n'tn jamis di inclus daris cc progrAmloc de crodit. 

Ainsi, il'ile daiis de patcils cas oh les avantages (ic ]i coopdration sont li.s tlanibles et favorables il la 
concurrence, il cst dillticile poor certains grossistes de collaborer. 

Dans les rares cas rencoitrces par I'&luipce MSMS oii certains colmeryants ont esay6 d'exercer title 

influence, il y a tou jours en ti nolnbre sutisant d'acteurs stir le minarchi pour dcourager cos tentatives. 

L' quipe MSMS a vcu I eeiXple le plus flagrant I Arm-Ilabil6 (Sala nat) an printemps 1993 lorsque le plus 

grand grossiste d'Aii-Timan (qui conlrole les 34 pour-cent de la part de marcli, an Tableau I) it ordotn 'I 

ses agents collecteurs d'achcter i un prix qui ttait i 5 FCFA/:oro en dessous du prix de march6. Bien ltie 

cc grossiste ,it tidt de loin le seul plus grand aclieteur an narch cc jour li, il y avait on noimbre sufliisant 

de piis petits grossistes ct d commerants navettes indepcndants qui voulaient acheter an prix plus ilev6 

pour title, mille it la tin deia jlturnSe, les prix n'ont pas baissiSjustlU'aU montant roi il avait impos,6 cc 

rabais. En tin, I hi limide la jotrnoe, il a antoris6 ses agents h acheter aln prix du nmarcd inais ceux-ci 

IWont pas pu collecter les tlu titks qu 'il availt espr6 obtenir 4icause de Ilafermeture (ii niarch. Dans les 

interviews avec I'&ItlipC MSMS, cc mme grossisie a reconnu plus tard ia futilit6 de scs actes. 

IV. ASSOCIATIONS VILLAGEOISES: )U MARKETING SANS COM MER(,ANTS 

Le miarcli c&raalicr du Tchad s'est rccnimcnt distingui par an grand niouventent linlograliiu 

vertile--la vaigue d'interventions (Ie. associations villageoiscs (las des activitls lades i li 
cominmercialisation, voire dans le commerce des cira:,les. Ces lentatives tmoignent d'une certailne 

insatisftaction concernant les services iitteirts par les cominmeri;aits privts tchadiens. En bref, il ne serait pas 

incorrect tie dire tile derraYre le lancenint (les Associations Villageoises (AV) dans des projets de 

coninercialisation c&raalirc, i y a ine volont6 d'carter les comlincr;ints locaux par un systcile 

"d'entcadreinent" dirig" pair le'" organismes (ti tutellh olticiels tels clue l'ONDR etldivcrses ONGs. 

Unc association villagcoise cst un groupement tie plusicurs villages qui se tamiscnt pour crier ties
 

gicnicis cuim)tunauthires, des banlques de cr6ales ct le NlarcW Autoogri- des Vivres (MAGEV).
 

L'association villaveoise cr t nI.c d'une assemblc gdnrale des groupemients villageois constitus par des
 

paysals ct souvent cuicadtrcs par (les inicro-projcts comme leIPMDR (Pri jet NItltiscctoriel de 

I)Wvcloppment Rural), Ie CECADEC (Centre Chliaien d'Appui au DIdveloppeiiient Comiiiunauaire), et 

I*ACORD. 

L'ob jectif des AVs est d'assurer I',cuoulement des coritales al1partenelit aux ineinbrcs el son cunt
 

d'excrcer tiue pression sur I ma rch local de sotte titeleS plix prolposods soicit pils favorables aux
 

patsiils. CoS iotivaltions reposnct stir deux liscs toildaincntales qui sont -' li base du nloUvement des
 

asslciations villageoiscs: 

1. 	 Le secteur priv ichadien est incapablC de tournir des services qui repimdent aux bes ins (les paysans 

poor 	,coulor licurs pri duis; ioilt les coimieriailts d c&rnales sont des "exploitcurs" lui gagiennt des 

ires i'.I . ties ipqratoiirs liin-oral-nits 'exer nI ;l le C0 ltovlorce.xtCS Soil its s;oml0 	 " tpii 

ju,: -.ttijtoed, r a.zrchr Cir,':hrr au Tclhad 
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2. Un apport des organismes officiels exlernes, sous forme de capitad et d'encadrement technique est lameilletire faqon de transmetre les capacitds nicessaires aux paysa is pour q1u'ils i)uissCIlt, eux-nnmes,
pratiquer un arbitrage efficace avec leur stocks de ctriales. 

En effet, les Associations Villageoises jouent deux r6les: 

" Le premier et le pilus r, pandu est ccliii de I 'arbitrage inter-saisonier. Li plpart des AVs achelent 
ainsi des c6rdales :i hon rnarch6 pendant les recoltes pour les stocker et revendre pendant la priode de 
soudurc. De cette Iaiqon, ils cspLrent bndicier it lit ois des fluctuations saisonnires des prix et de
l'augmenlation de li capacit6 d'achat des paysans pendant les r~coltes pour mod&rer les baisses de prix.t cette Lmpqtu. 

* Une deuxi ine uoiction, remplie par un nombre beaucoup plus restreint d'entre iles, est lia 
conmercialisation des cerales vers les grands centres, done un arbitrage spatial. 

Quel bilan peLit-on faire de l'existence des AVs dans ces deux donisines'? Bien t(ile INttlipe MSMS n' 
pas oien6 d' ude approfondie, les rsultats constatts lors de ses missions ne permettent pas de croire qie

julsqu'i'i present I'exp6rience a t6 tine rjLssic.
 

D'abord, en cc qui concerne I'arbitrage saisonnier, thWoriquLiement, le sysi'ine d'AV est claire.
 
L'organisation de tutlle met 
 , lit disposition des villagieois un capital, moyrimani une contrepartie fournie 
par les villageois eux-m mes pour constituer tin stock au moment des n:c'ltes. Les ctriales sont stock'es 
dans des magasins de stockages sotivent co!struits par les villageois ave., des iatriatx fournis par desorganisations externes. Chaque mebinre dii, donner sa contribution en ,.rdales. En pls de la coniibution 
de chaque inenbre, les associations villageoises aci,Ntent le surplus de li production di village. Ce syst~iiue
permet de garder ce surplus dans le village et d'emiptcier les sorties de c6riales vers d'autres regions. Cela
peImet aissi au village de constitier son stock c6rdalier qui sera vendu au moment opportun aux villageois 
oil :ix couimert aits. 

Dien qtie ces pratiilues varient d'une AV h une autre, le prix de vente des cirtaies est d'habitude lix6
 
au prix ie revient qui permet de prdserver I'apport du capital initial et de couvrir aussi 
 les divers frais destockage, les pertes, et le coit du capital. Quaind les AVs cherchent h vendre letir stock hl 'exl6rieur, elles
 
peuvent aussi inclire toeis fe
!rais de voyage et de vente dane calctl. La dtermination (ieces prix fiili

souvent I'olijet d'un encadrement par les organisations de tutelle qui enseignent aux villageois comme:it
 
proceder a calcul du prix de revieut.
 

En rhalit li pilupart du temps, le syst~me ne marche pas conmne prtvu. L'exemple des AVs dans la
r~gion de Sarh, qui oit rc;u tin encadrenient technique depuis 1986 par le F.E.D./ONDR, est significatif.

Aprs einil ans de formation et d'instruction, les AVs ont drarr6 pendant la canlpagne 1991-92 en 
aclietant
les c6r6ales avec tin fonds constittL6 de trois-quarts par l F.E.n./ONDR et d'un-quart par les paysans
eux- in1nles. Malieurcusleent, le prix de revient thorique calcult par I'ONDR 6ttait inferieur au prix du
marclie pendant la plriode de soudure. Apr~s tine reunion organiste par I'ONDR entre les AVs et les
conimertants cdrtaliers de Sari, ces dcrniers refusaient toujiurs d'achetci des cdrdalcs it ti prix qii ne
rlpondaient pas aux conditions dti marcin. Griice aux conseils (ie I'ONDR. le rsultat final i'tait tiLe les paysans nont pas pu &couler leurs stocks qui sont rests dans le magasin de I'A' jiusu'la I proca,ne
rdcolte. 

Pendant h nouvelle campaglie, ls villageois se sont rethnuw, avc le stock de I'anne derni~re et lescots de stockage s'ajoitcnt de plus en plus aux autres cofits de coinmercialisation. Avee la nouvelle 
rtcolte, les cralcs en stock de I'arine prcddente ne sont pas beaucoip prfdrdes par les consolateurs
sauf si elles sont vendues i tin prix 1kgrenient infirieur aux produits notivellement aprartis stir le inarch6.
En plus, les AVs se retrotivent sans liquidit6 pour I'achat des cdr6ales car elles n'ont pas pu faire li rotation
de leir capital. Certaincs AVs ont liit tat de la dtJrioration de leurs c&r6alcs pendant le stockage 
(lunnidi16, peste,etc..) ct des fuites dt; stocks. 

L'cxp ricice de ces AVs dans I'arbitrage spatial it a6t guire mcilleur. Enl huit annt~cs, les
associations villageoiscs de ia circonscription de Sarh n'ont russi qii'ine settle ftois A commercialiser les 

Sticture l ,tfarchi Criahler ai Tchad 
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c6r6ales en direction de K61o (Prifcture tie Ia Tandjild). Cela est une preuve palpable d'inefficacit6 et 
d'Llchec; alors que selIon les r6suiltats de nos enqutes Ics grossistes de cette region peivent vendre plisieurs,
fois par an dans des zones trs 61oignees de leur base d'op,.ration. Selon les responsables de I'ONDR, cela 
n'est pas dtl ti nianque de dbonchs mais pl t6t an ianlque d'in formations sur hlt diffusion des prothi ts et 
des prix par region. 

II fait pourtant se denander pourquoi les grossistes qui ne b6n6ticient d'aucun encadreilent, Iiii ne
 
rei'oivent pas ie subventions sols lorme ie inatdriel on ie capital, et qli payent des illip6ts 4 I'Etat, sont
 
tellenient mieux infforms title I'ONDR kqu i toilecte des informations stir li prodUCtitln dans diflrentes
 
regions) et les AVs.
 

La rplonse it cette question est cliire: les grossistes connaissent nlieux les conditions d inarch6 parce 
qtue ceci est partie int6grante de leur mtier. Ils envtient des agents se renseigner stir 1 -s prix .jusque dans
les zones ls plus Iointaines. ln plus, ils interprZtent mieux title les lonctionnaires d organisations de
 
ttte (lctICS pay'sans, ces iolorniations grice it one 
tongue exp6tience et pratique d, :irtchi6 cirtialier. 

Pour conclire, le bilan des AVs conuoe moyen d'int6gration verticale ftans i t :re cfr&tli.re sernble 
pent onvaincanrt. ls hYpothscs de base fcle les services de colnmercialisation offe saux paysans par les
conlnleralits sont im:idiptls ,i kills hesoils, ct itle, avec itlie certaline formation ct apport Je capital les 
paysana, petuvent inielix faire elix-ninics, ne ciorrespondent pas Itli r6alit6. I1n'est gui re 6(tonnant tlue lesAVs, avec tine hiSrarcllie parfois lourde et tin processus de prise de dicision assez lent, sans experience ni 
contacts dans le miiclix tilt comlulurce tie c6irales en gros, s'averent miins elf:iees tile les coinierqants.
 
Ainsi, le bin 
 ollde d 'one stratgic visarit It promotivoir les activitts de conlolercialisation c.ri alihre des
 
AVs pour icaiter le scctcur piiv Tchadien dolt 'tre ,rrietsenient renlis ell cause.
 

V. CONCLUSION 

Ce document aI present trois instantannes qui sont: les analyses tie liacompetilivit, le comporternent
di tiarch, Lt I'illte Iation verticale. A travers l'analyse de litconmpetitiviI6 on petit ctiiclihre title le march6 
cernalier Ichatle est conciilrre:.iel ianLtgre (ii' i Ani-timan it y'a des inilications tile les tiois grands
glilssistcs t tiltonoi "potentiel d'ilIliencer les prix. En rialitt toute tentative d'inilience par un 
grossiste inndcpidiit lu par till groiupe tie grissistes ltcaux est contrecarree par Ia presence subst:intielle des 
grossistes no bilcs atcheteirs et vcndeurs non-resitenits. t)e cc fait, il s'av\re in6vident title les grossistes
lCai l leplissclit llainiplCr tes prix en ipOsant aux paysans. If existe des di ff*renccs strocturclles 
illpliltalites clitic los grossistes ct les clmlneryants navettes. Ces dernicr;, par Icur noitbre inlali esle et it 
cause de Icurs lnwivatitlns divergentes alissi bien (tile par l'eXistsnce d'un resCau Ie conlinlercialisation 
spatialecnlent inlcgrlc, lie pIetiVnt pas coordonner leurs actions pour inlltlencei les prix. Au niveau des 
nlarchs de tftail li Colclurrence cst plus aroucme et oin pert ciiitclure title l'ide d'une concurrence deloyale 
danis i tlupaUt ie ces i arctis est incriilable. 

L'inalyc piescltre t ans cc ihctiuncen intontre anssi qui'il exisle parmis les coninicrijaits des el6ments 
die cotll'crncc en lcille lelllops tiIl'in cimiitporteiient de coilperation 4iplusietirs niveax. Mais il y a peii de 
pretives d'in Ciinpirtecllint anti-coinpetitif, voir de ciollusiton. Les grossites inetterit ensciiible parfois leiirs
stocks dais till lic l hangar; Ic crfdit et I'intormi,:iion sont aussi librement Micangfs entre les griissistes.
Poliant ]'existence l'un C1111Ulncrce aign parmi les grossistes est observe dans leers colnportenients (talls les 
m:rchs :iiiaix. Quant aux coinicry iats naveties, ils etiangent I'informalion sur les prix aiUx narchs et 
stir le, qoantitSs tl'iitIrC tiapolitihlcS, ct se rcpresentent les uis ei les atres dans des o ratilins tie 
conllnicce bien (ltiia. 

Cc ctiatitre at aasSi examin6 Itilttics indicalteurs d'ie intigration verlicale COilne les intervenlions 
tics AVs danas Ic comnleice des cfrtales. Le role des A\. s est d'assturer l',eoulement des c,3rales 
appalteMlll nt :iAX ienibles et fiaire nti~i~icier les AVs et protger les agriculteurs. Les deux otiectifs vis6s 
par tes AVs lie swSit pas attciils avcc succes: I'arbitirage spatiale ct saisonnier. Dans le cadre de notre 

11dic. onus avu is colisiatta tql'en gndrale la participation des AVs tans I'arbitrage spatial lie r issit pis.
C'est tne preive d'inclfic:,it ct d'cchec. Pour Il'arbitrage saisuinnier, la Pluihiart des AVs n'ont pas pi 
ciouler Iiurs stoicks tlui siin t restis entrpiisus jtisqu['l proctiaine rucolte. Certaines AVs ont fail dIat de 
duteriiraition (tails le magasin jusl'ii hi prochtne rucolte. 

Sinicturedu . aicii C.ralitr nit Tchad June 8, 1994 
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INTEGRATION DES MARCHES CEREALIERS AU TCi[AD 

I. 	 INTRODUCTION 

Cette section aborde ledegr6 auquel les ,uarchts de c&trales du Tchad stnt intigrs pour arbitrer 
efticacernent les chocs d'ordre temporel etspatial, eiaccroitre lebien-atre du consommateur etdu 
producteur en livront lesurplus de c6rtales aux rtgions diicitaires, et en assurant lidisponibilit6 des 
cerdales stir Elle se divise en trois parties:diff'rentes pdriodes. 

* 	 Litpreiniire partie d6tertnine les caractirisiiques gdn6rales de laproduction et les marchs de 
production. 

o 	 Ut dcuxiime partie analyse hmu4 tivenrents des prix it travers letelnps, en incluant it lIaois les 
fluctuations saisonnitres et inter-annuelles. 

* 	 Lt trtoisiemw partie analyse les tendances spatiales par rapport au prix. 

If. 	 CARACTI RISTIQUES DU MARCIII 

A. 	 Production 

Etant donu6 les conditions 
climatiqucs vari6es du Tchad LLles 
cat6gories de terre, les types de 
ctr&tles vaiient largernent d'une 
region it I'autre. Bien tlu'en 

g6n6ral, lesorgito blanc soit produit 

principalement dans lizone 
soudanienne, I beri&r6 dans lit 
Prtfecture du Salamat et dans les 
environs d'Ai-tiian, et lerailde
 
lizone sah1ieilnne, les trois rtales 

sont produi,.A dans beaticoup de 

noiniiretises i travers tout lepays. 
La production de c6ritl,.sest 
soulnise it tine grande variahilit. 
La production annuelt :ouvrant lht 

piode de 1985 -4 1993 varie de 
20% en dessous a 30% au dessus de 
lamoyenne de 9 ins. Cette 
variahilil,
apparait clairement dans 
leTableau Iqui montre les 
lmoyennes stir 9 ais, les d,.viations 
standards et les :olfiicients de 
variations des triis er6ales par 
Pri-fceture. 

En g6n,.iral,variahilit6 de litlht 

production estplus pronioncde dans 
la o ne sahlienne qite dans lhizone 
sOUthida nne avec tin co, de_ficient 

varation qui est prstltie ledouble 
des rtgions muridionales lesplus 
rgtlieretnent arrosucs. Le taux qui 
va des niveaux de productitn maximum 
zoie sahclitine et plus raison nablement 
les niveaux de prtiductitn maximumi et 

Tableau i: Variahilitd de Production du Mil, Sorgho, et Berhdrd 

Batha 


Billine 


Chari-Binguirmi 

Gura 


Kanem-Lac 

(uadtdi 


Salnmat 


oiwne 

Sahdieaie
 
May,.Kcbbi 


M.ycn Chiri 
Tandjile 

Lopon Occidental 
Logoti Oriental 

Zmie 


TOTAl 

_ 

(1985/86 I 1993/94) 
-

productionType Taux de 
Mloenne EcArt ,lax/Nin 

31,038 13.587 5.53 

15.161 7,745 4.59 
76,998 35,005 3.48 

46,358 11,124 2.66 

20,935 18,363 0.96 

43,311 16,559 6.18 
40,727 22,673 9.17 

274,527 85,510 2.44 

90,996 14,746 1.79 

92,0(12 11,673 1.51 
42,387 15,677 3.27 

30.207 7.783 2.25 
70,181 14,017 1.94 

325.73 52,662 1.73 


6110.3111 94,709 1.59 

Coifflcicii 
dc Variation,
 

44% 

51% 

45% 

24% 

24% 

88% 

33% 

31% 

16% 

13% 
37% 

26%X 
20%
 

16%
 

16% 

au minimun stir celle1, riotle se situe de 9 it environ 2,5 dans la 
tle 3,3 it 1,5 dans lit grande dift*rence entrezo te soudaiicnne. U-t 
ttninutin dans liazone sah. litne r.tde les i ecs occasionnels des 

reolle,. lcquels peuvent riiduire latotalit des trois cr ales dans certaines pr0,ture de lazone 
s.:h, lienne it un quart de leurs niveaux moyens. A cette grande variahilit dans les renions i traver,; le 
temps correspond aits;i linegrande variahilit dans les rtgions et dans larntne ann~e. Dans les annes 

j{)
 



2 

coninie en 1986 ob laproduction de cirales dans leSalanat it chuttS de 24% de sitmoyenne en 9 ans, Ia 
production dans leGudra voisin 6tait de 33% au dessus de st mnyenne de 9 ans. 

A cause de cetle grande variabilit6, insister stir titleilfiudrailt lefait leconcept de rgions 
structurellement "duficitaires" et"exctddentaires" et mcme cdepre~fectures n'a plus de sens en rtalit6. Les 
grandes fluctuations de production peuvent provoquer Liegrands changeinents dans lesens de 
I'accroissement des flux craliers dune anne h une autre. L'annt c d'abondance d'hier petit ltacilement se 
transformer en periode de crise cette ann&e. 

B. Consummation 

Alors title les types de production peuvent beaucotp changer au Tchad d'une annte 't l'atitre, les 
tendances al constantes. zones urbaines prisentent tine deilande enItcltnsolloation soft beaUcOup pilis Les 
ctrdales relativement stable atpr;s des zones de production environnantes. Cette demande ne vaie tu'en 

llonction de grands tenidances demographitlues de croissance de It population et de Iurbanisatitin qui sont 
tueltlte pet constantes a travers letenips. N D'jamnina est de loin leplts grand centre de consoinitation et 
ilcolstitue lepile d'attraction de lapltpart du commerce de cr6ales ati Tchad. D'autres zones urbaines 
telles tLie Ahcih6, NIoundotu, Sirh etiBongor creient tie plus petites pour les cirales, etzones d'attractiol 
tilesservent aussi tie centres de regrotipement pour lefluxdu coilmerce inter-regional. 

11y a tindegri ilevd tie substitution entre les Taleiau 2: Ciirr~latiiia thM 'rix Ntlenilltl Entre CrWalthsIltr 
troisc rdales principales. N'ljatoJiiiiimi, - St.plembtr 1993En exposant les Aiil 1991 
coi~licients tIe ciirrelation des prix croiss des 
ciriales, le Tableau 2 iontre title lacorrelatitn Sotrgho ,3r Ri/. NnisMil lIleb 

des co,3fficients eStat dessus de 0,96. Les prix dui t .00 
Mias sol01atssi etnoitelent lids aux trils 
principales cereales, hien qtie le nmaTssoil Sorgim .994" t.0 
ctlnsitdre en giindral comoe tin produit infdrieur. 
Les prix du riz sont hautement moins lids aux Blerhr .962- .972" 1.00 

autres cdraics, signalant le riz coimme tin produit Ri, .875" .547 .739"" 01.00 
de ILIxc isoi6 des luctiations du march t.7 

alfectent les atitres cdrdales principales. Mai, .960" .940" .947- .785
°° 

1.00 

Eltant donud les plus faihles corn.lations entre ** Signilientif flrniventl .01 
les trois principalcs ctlndales et du enCFA/Kgleriz, et autsii Sire: SINI/Dtjuiiles prix 

fait title leriz est beaucotip plus tin produit de 
consoiniation urbaine, ilest raisonnahle de coinsiderer leriz ciuilie distinct dt marchd du rmil, dui sorgho 
et du berhdrd. Le mats peot avoir tin deg rd plus d1evd de substitution avec lestrois produits populaires, 
mais seulenent 't 6% de It production nationale pendant It pdriodc de 1985-1993, aussi avons-nous dkt1id6 
de cenltrer iciI'aialyse stir le ail, lesorgio et leberbdri-. 

Il1. ANALYSE INTER-TEMIPORELLE 

A. Tendances Inter-Annuelles 

Wirne l'analyse It plus rapide de Ia production etde ]a tendance des donnes montre cc qui ne devrait 
pas tre line surprise soil pttur les6conomistes, soil pour les ctiuneriants de cdrdales eux-nles. Elle 
montre aussi tite li protic Iion etles prix sont inverremet ]iis. Lts Graphiques 1-3 en explosant I'index 
des valcurs annuelles poiur liproduction, etlesprix foiiidds stir les niveaux de 1988, montre clairement qie 
lesprix des truis principales cdrLales ainsi o t tendaice -4choter all march6 de N'D.iamlna lorsque les 
niveaux tie production augmentent, et monlent tuand laproduction est fiaible. 

Un autre trait saillant des Graphitlties 1-3 esttlite 'ainplitude des variations des prix par rapport aux 
chlneients tie production varie nettemeit pari les trois principaux types de cdrdales. Pour le ilI 
(Tableau 2) les changemenis tiepourcentage de production correspondelt atix changeinenls des prix. Par 
exenlple. les prix tie mil ont chutd de 1987 i 1988 1140% sionullandtllent 60% d'aullmentationavec en'viroln 
de laproducticon. Toujours ext-il qu'en deux ans le1990 it 1992. iHv a eu one augmentation de la 

Itluigatihrm du Alarhi Jiune 7. 1994 



3 
production de 54%, laquelle a it1tmarqu6e par presque 50% de chute des prix. Par conlre, lI production 
de sorgho a augmentd de 63% entre 1989 et1992 avec tr~s peu de changement de lamoyenne anuelle du,
prix du sorgho. Le berbdr6 montre aus. i des tendances inter-annuelles de prix relativecnint fixes face aux 
grandes fluctuations de production. 

Grapliique 1:Indicms de la Production Nationale et du Prix du Mil h N'Djam(-na (1988 = 100 

EcArs
Valur de 
TypeI'lndice 

Nfoyenne de 
" ' l'lndice
~Productionu. 105 3.
 

30.2doNO 10.5 

Prix do 68.1 23.2
Mil 
Production 
NI/S/BB 118.6 21.6
 

-.. iroductlon M11 ... nIol MuI 
rrod, tot.l ¢ r"l6
 

Graphique 2: Indicms de laProduction Nationale et du Prix du Sorgho tN'Djainmba (1988 = 100) 

Valcur de Ecart 
Type
I'lndicehloyeiincde 

Ilndie 
z Production 110.9 19.9

de Sorgho 

.
 Prixde 101.6 1.2
 
Sorgho
 

a/" Production 

hi/SlBB 118.6 21.6 

-.- rodtton SCX5hO -.- l.ux S Qho
 
- Wd.OI tot.l C - 19l
 

Graphique 3: Indices de Ia Produt"ion Nationale et du Prix du lBerh~rd A N'Djamnui (1988 = l00 

- Valcur do Ecar 
* I'ndice Type 

l'hndice 
Production 221.3 83.0 

drix (d 99.3 32.3 

.,,a*Berl P~rix,drd
&d 
Protductitn


% NV 21.6MSIBB 11H.6 

. I Ctlnao, I, 
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B. Analyse Inter-Saisonni~re 

Les rapports sur [a commnercialisation des cdrtales au Tchad sont pleins de descriptions des grandes 
tluctuations de prix entre li ptriode apr;s-rdcolte et la periode de famine pr.c"dant li recolte, (appel~e 
p~riode de soudure comprenant les deux bouts de cycle agricole annuel). Souvent, on pense que les paysans 
vendent li plupart de leurs produits iindiatenent aprs Ilaricolte dans li periude d'octobre it dcembre, 
quand les prix sunt les plus has afin d'avoir des revenus pour les besoins de premire nt~cessit, les 
dYpenses administratives, et pour payer le,4 de-i'.. II s'avi.re iq'ils vendent sp6cialenent aux coimiertants 
qni sont pr6sents dans les marchtis locaux. Ces comlerqants revendent alors alux Inultes paysans Iorstlue 
les prix sont levs pendant li pdriode de soudure prtk dant li prochaine ri~eolte. Les estimations attendues 
d'un tel arbitrage saisunnier se situent typiquement de 100 a m,"nic 200%. 

Bien que toutes ces alirmations puissent ,itre .jiges sur une base enipirique, en regardant les tendance 
et les nouvenients saisounniers de prix et leur variabiliIt (cc que nous prcsentons iniddiatement ci-dessous), 
il y a tn dfIaut logilue dans I'argument selun lequel les paysans sont d6 favoris6s parce que les conimerants 
ach'tent leurs c6rales lorsque les prix sont bas, et qu'ils les revendent cl'and les prix sout 6levt~s, cc que 
pei d'observateurs remarquent. II aut se demander cc tlui pourrait advenir si les conmnertiants n'agissaient 
pas ainsi. Si les coinier'ants n'taient pas pr,2sents pour s'engager dans on tel arbitrage temporei, txci 
rtduirait Ia demande en c6rales pendant li priode apres-recolte, et conduirait 't diminuer les produits de 
vente qui seraient disponibles pour ilavente pendant li p6itjude de soudure. Rasultat final: plus bas prix 
apres Ia reolte, prix plus ,cv,'s pendant li soudure el un syst~ine moins flexible capable de rtdptndre aux 
ruptures saisonnibres et spatiales de commercialisation. Ainsi, au lieu de mininmiser les fluctuations inter
saisonni~res des prix, le hit d'empcher les coinieranlts de s'engager dans on arbitiage inter-saisonnier, ne 
fait que les augmenter et porter atteinte a Ia stcurit6 alimentaire. 

[En guhnutral, les rtsultats pr, sents ci-dessous sont cattgoriques sur les variations saisonni'res des prix. 
Blien tulon puisse trouver des cas isa s de tr~s grandes variations, d'tne rnanire g6ndrale, les variations 
observcs sunt de loin plus fiibles que l'on ne pourrait I'iniaginer en lisant les rapports stir Ia 
commercialisation des c,r6ales au Tchad. 

C. l'endances Saisonniri's de Prix et Arhitrage Inter-Saisunnier 

Quels sont exactement les profits de stockage inter-saisunnier? Etonnamment, malgr. I'existence des 
donnes de prix collectcs par le Dupartement de Statistiques Agricoles (DSA) dans diff'rcnt.; marchbs depuis 
1988 peu d'6tudes out cherch6 'I ripondre ' cette question de manitre systmatilue. Comme nous I'avons 
ntentionn6 preedeiiiient, lIa littt~rature est plein de r6flrences relatives aux prolits exc~dentaires de 100 a 
200%. Cependant, I'examen des slatistilues de la DSA r6vile tin tableau beaucoup plus cornpliqu6. 

On peut le vtir au Tableau 3 tlui prtsente les dlnntes stir les proportions des prix de Ilasoudure 
jusqu' t I'apres-rcollte pour les cr&ales dans 8 grands march,2s durant 6 ans. Pour Chatlue ann6e de rcolte 
deux donnes .,nt prsenttcs dont I'one donne It proportion de lIanioyenne mensuelle maximun de prix 
pendant la ptriode de soudure allant de Jnillet - Aofit - Septembre h lia moyenne mensuelle mininmumo de prix 
durant Ilapriode d'apres-r&olte qui va de Nuvembre -Janvier et FiNvrier. L'autre colhnne pri~sente Ia 
proportion entre les moyennes saisonni rcs de trois mlois po r ces nik nes periodes. (L'exemple d'Ainl
timan est trait6 d'une I'atn u Ieu difft rente 't cause des dates de reoltes du berb.r6, conine cela est 
expliqu, dars le tableau en bas de page). 

II est tot a hait clair qlie les aug nentations de prix entre la periude d 'apres-recolle et celle de soudure 
snt hin d',tre autoniatiques. Sur l'ensemble des 16, sur 52 cas de r~ct)ltesl/cumiereialisation pr~sent~s 
(3 1%), les moyennes saistnni~res dtaiet plus faibles pend;nt la p6riude de soudure que pentlit Ia pt~riode 
d 'apr~s-r, ollte (indi(Iees par tin taux de mois I). Le tableau change tn leu si ['on consid.re les &arts 
mensuels maximum, mais mn6me ici sur 4 cas (8c) le maximum de prix tuensuel pendant la p6riode de 
soudure n'a jamais dtpassa Ic prix minimum pendant li prictde d'apr~s-rccolte. 

Cc tableau mntre ausa.i que cola tait tne grande diff*rence Fi I'on consid re, les profits au stuckage
 
ur uei b.a,e ita enne .uoltnw;-re. ttu en terme d'cart. de prni nien-ucl n1hd1.iM I.r.\ qu'


ZI'aument.ttion du prm, mto.cn s.i,-onnitr sur six an, dan. Ic' S utr,:h.: e-t .eulemernt de 26 ' comrr- IL 

Intigrationdu Afarchi hire 7. 19"14 
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Taibleu 3: Rapport des Prix, Soudure--Posie-rg:olte 

1987/88 1988/89 1989/90 l/1I1 iius' 19,92,93 IhittllektieL Nluimne 

larchidr 
(cdrtale) (,Cof Co(f 

ide iire 
Ioy Nisihny MaxMax N Max Ilax ilMoy Maxitty Moy Max Nity niOy . Vir nI)' Var 

Atichd 1.63 0.95 135 0.91 9.78 3.69 1.49 0.89 1.42 1.05 1.54 1.34 2.87 1.08 1.47 (0.68 

N'Djamttdn 2.35 1.98 H.1 0.96 2.13 1.71 1.01 :0.75 1S.50 '.8 1.25 1.16 1.56 0(L 1.31 01.32(Mill 

ilr 3.04 1.96 1.18 0.97 1.60 1.26 1.45 0.96 1.63 1.17 130 1.17 1.71 0.36 1.25 (0.27 

Pala 2.75 149 23 109 1.80 141 317 196 1211 098 1.20 100 20 1 1.36 1.32 (.26 

Sarh 2.17 1.9.5 1.05 0. 0 1.61 1.40 1.93 1.56 1.42 1.24 1.12 1.03 1 .550261.33 0.28 

Antitan 2.00 130 0 .74066 250 234 124 IS 103 076 125 ((65 1(02 (.70 
(Berb,'re)" .8.5'*1.11.1 0.70 21.6 .4 1.33 i 0.271.8 , i2 4 1 4 
NlStrnho) 2.85! 1.8' 1.17]i 1.521 .5 .49 2.21 1.53 1.54 1.35 0.7'070 167((42 133 (.27 
(Stxrgho) 

oh 1.83 1.35 1.53 1.52 1.92 1.40 1.50 1.15 0.92 0.89 1.28 0.51 1.05 0.49 

Sarh 2.40 169 110087 1.28 2.17 1.86 1.180.98 0.880.74 1.54 (.37 1.24: 0.34 
(Sorglio) 
Motyeaue 2.41 164 129 (97 2.68 1.72 1.98 1.47 1.401 1.14 I.Ii 198 

Coeficient (.18 (.21 ((29 (.19 11 (.44030 0.34 0.11 .11 0.21 (1
die Variation i 

Source: SIM dmnts dieprix 
' Les raltptris dti prix domnt.s sotit le rapport tic prix dicsoidure atr prix di post-ri.oh. pttr tmi c.dtale donntt pendant u 

altn tie prot ction tiottji.e Pour chrict i ties marchis ci-dessus. La "lost-retcolti cs d tfinitctttti.m¢ In p rittde tic trois nttois allant 
tic Novetlrc ' Jahnvier. Les Prix di stltti re stontiltss stir les n ttuseioIttenst lles dieJillet, Atfit. ieSeptcnlbrc qtfi ctonsitittnt 
Inpdriodc suivatit Ia rutcollc. Les Dif(ientli s tasmatux stat iasis stir lesprix le plus has dieIa pist-rtcolti el stir les plus ,lev s 
d Ia tltdtr. Les mol itctttiessaisuinistti.r so t nsieis stt l 5 dcitx i1,.) atti.s dietrois ttos. 

' Les rapi..tls de Plrixd'Ant-iiman sutt tasis stir In ltcriodc post-rctiltu diebcirh.. qttt %adteJanvier h Mars. 

niontre Ie iTabletau 3 lit moyenne mensuelle naxiln.im des carts iontre lLe plus grande augmentltion de 
72%. En plus, bien que lia gamme des prix depuis la ,aoyenne annuelle de stadure jusqo 'au tux ipr;s
rdcolte varie de 0,97 (indiquanl line chute de 3%) it 1,72, la fourchelle des moyennes calcul6es ii partir des 
&carts maxiium mcrntre les laux d'augmentation de prix de I, I I a 2,68. Ces chiffres niontrent qu(e la 
fr~quence exacte des achats et des venles, durant les p6riodes de soudure et d'apr s-rcolte peuvent 
conslitter tine grande diffTrence aux profits de stockage inter-saisonnier. Bien qle celte tielle semble facile 
comme il a ti ilntinind auparavant, cc nest pas to.jouis facile de dire ii quel ioient les prix ont atleint 
leurs niveaLix naxiiltlils. Chtisir ]a honne sernaine oil nile le bon itlois nest pas du tout tlne Ifiche ,is5e. 
Le jugement et liaconnaissance du tlu ch rcquis pour bien programmer de telles transactions lne devraient 
pas W:re sous-estimes. 

Ceci dtant dit, ititle en considdrlnt les ilitoivellents de prix saisonniers en teries d'tcarts ,maximum 
mensuel, il y a tris peo de preuves al Tahleau 3 pour suggirer cuele profit du slockage inter-saisonnier 
dpasse rigtuli'rcmcnt 10(10,. I.es tint 'nnc L'&carls maxi um ne dtdpassent t peine ou s'apprcehent de ces 
nveaux pendant Ic. mthtivai"e. ant.des de r&olte. En con,id.ranl I". llot'cnill.' individoelles de 
commerctalisatiotn et de r&dclte. dars sculemenl deux des 9 cas. les fluctuations des mo~ennes d'&'art 

Intgrationtit, ,t4Atchi June 7. 1994 
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maximum dpassent 100% (et 'un d'eux, Abdch- est un cas tr~s spicifique qui est trtement inluence par
les &v'neruents sp~cifitlues ci-dessous). Les inoyennes saisonnieres sont toujours en dessous de ce taux 
iiirne pendant les mauvaiscs ann6es. 

Une analyse de liavariance de Tableau 4: RapporLs de Prix 
ces rendeients produit aussi tin fail Moyenites Ghllot'LN et Co(f'icients de Variation 
intdressanl. Les coticients de 
variation pour les rendements Tolaux par Marditi Ttltaux par An 
saisonniers stint t 1e'v's d'ann6e en (somitics horizolitalCs) (Sollttes verlicnles) 
annt.e dans tin inarchi donne, 
dlpassent g ntcalelent les 

et ils 
N1inItuinJt 

Nlycnte 

Saii..n. r1ie anxiniil 

Ninyctin 

S'istmni,re 
rendenients saisonniers entre les 
march~s dans tine ainte donnee. ho)eic 1.72 1.26 I.81 1.32 
C'est ce qtUi est nont au Co, . idvariationl .52 0.40 o.35 0.25 
Tableau 4 lequel reprt~sente les taux 
moyens ct les coefficients de 
variation pour le Tableau 3 des 
totaux ,4 travers les pairs de niarch,/rcolte (sommes horizontales prdsenttes dans les deix colonnes de 
droite). Les lotaux des marchs prdsent6s dans cc tableau rcprtsentent les moyennes et li variance des 
tluctuations saistlni:res des prix dans les march(s individuels pendant la p6riode allant de 1987 i 1992. 
Par ailleurs, les totaux annuels repr6sentent les moyennes et It variance des Iluctuations saisonnires a 
travers tius les marchis du rableau 3 nmais dans une ni'nie anne. Le lair statistique impoitant A retenir de 
ccci n'est pas It ditffrence en luoyennes, mats la diffirence ell coiflicients de variations entre les totaux des 
liarcliis ci les colonnes de; totaux annuels. Les totaux des niarchts montrent de plus grand- coifficients. 

Ce qui signitie ile lh variance des fluctuations saisoniiires de prix est beaucoup plus cilevie dans le temps 
(ite dans 1'espace. 

Celte dict uverle est tin indicateur important de I'efticacit6 du march6 puistlu'elleI montre que les 
profits saisonniers varient plus :1travers le tenips quit travers l'espace, colinie on ponrrait s'y atlendre si 
les comnmerants arbitrent effecliveiient les diffrences rigionales des Iluctuations saisonnires des prix.
Cependant, ils sunt toins capables d'arbitrer les luctuations inter-annuelles, ce (11iiCXplitjtie li plus grande 
extension des profits au Iil dii lemps. En flit, l'efflt niodir du Ilux commercial stir les fluctuations 

taisornii_.rcs est clairement illustre par tine anomalie Ilagrante du Tableau 3 le degri Ic plus Jilev' de li 
tluctuation saisoinm re des prix du iail qui it 6161enregistrie it AhIchi cn 1989. En celeo anne, le prix du 
1toil a chut6 jUSqu'it 23 FCFA le coro pendant le inois de Novembre 1989 de son niveau moyen d*Octobre 
de 49,5 FCFA le coro. De toanicre intiressante, cette piriode coincide non seuleient avec la chute 
notrmale des prix aprs lia ricolIte, matis as;sai avec le conllit armi qui a prctd, dune ann6e l'installation de 
I'actuel gtuvernmenit. Cetle demi re perturbation ateu potur etfet de couper li plupart du commerce entre 
ICOttaddili Ct le reste du pays en Novenbre. En consqtuence, Abch, a ti envahi par le ril provenant
des rigions ,nvironnattes et qui Wa pas 6t tvacu6 it N'Djamna oil vers d'autres grands centres de 
consonumation. Le ntarch6 eat dstqti libri ct les prix ont ciut de plus de hlimoiti. Lorsque les axes 
conimerciaux se sont ouvertcs it notuveaiel Dicembre, le iiarchI s'est raninwt et les prix ont retroiv6 leurs 
niveaux d'Octobre. 

Done, au lieu lite cc soit le riisultat des pratiques iiopolistiques, ou de manipulation de march6, la 
erande variation sa isoiniere anormale vcie i Abchi en 1989 est li constiluence du flit (tite les 
cLtiltitcrants n*tiaient pas libres de prititer des carts substantiels de prix. Ceci donne tne leimon 
Itnyp tanle atix dtcidcurs--s'opposer :i li libre circulation des cirtiales ne erail in'atignlenlter I'amplitude
des variations sais-onntites de prix el einp icant le flux qui servait It riduire a lIa fois les chutes de prix 
pendit li piriode d'apr:s-rcolte dans les zones Atbonne production, et aussi d'augienter les prix pendant 
It soudure daims les zones dificitaires. 

°'itute I'analyse ci-dessus et basie stir les nioittvelents des prix dans les grands toarch6s de 
cissitniiation ci de regrUipCeiient. Malheureusement, tine sdrie de donnes similaire nexiste pas pour les 
plus petits marchis de collecte dans les zones rurales. L'tliipe MSMS it cependant collect6 les donnes des 
prix i partir d'une varitt de marchis ruraix dans lit zone soudanienne pendant li caiipagne de 1992 qui 
sont prisentes ati Tableau 5. Alors que les prix chutaient en gtinrlal pendant la piriode de sotdure en 

t
Intigri::,, di . larchi June 7. 19194 



___ 

1993 dans les principaux m.rchs de liazone 

soudanienne prdsenl6s an Tableau 3 les taux 

prtsentdls au Tahleau 5 seniblent indiquer des 

augmentations de prix niod6r6s. 
Etnt donn6 qne
les niarch s Ichantillons n't1taientp s pr6lev~s au 
hasard etdu fuible nonbre des cas, ilestdifficile 
de dilerniner I'importance de ces dilfiretxces. 

Bien que cette preuve soit
de tris loin 
concluante tile senmble hien inidiquer Line lendance 
de fluctuations des prix 1lgiremcnt plus lev~es 

dans lesznarchs de collette ruraux 
par rapport
;nixmareh6s centraux de regroupemeni prt~sent6s 
atmTableau 3. II n'y a rien d'trange on de 
surprenant. De tels marclis ruraux ne sont pis les 
principaux points de stockage etsont de fail Coupes 
de licommercial isa tion pendant lisaison des 
pluies, alors tlue lecommerce de certlaines c6r~ales
continue pendant litp6riode de pluie entre les 
grands centres etstir les grands axes. Dans tin tel 
contexte, urant donn leur isolenient relatif elleur 
petite zone ruele de tirage, ce serait exlr~meinent 
surprenant si lesflctuations saisonnires n'utaient 
pus plus prolnonctes dans leszones nirales dans 
tine cerlaine mesure. Tot jours est-il iluele 

volume des prof-its pr~sents au Tableau 5 ie 
monlre aticune prenve de protits inlhabittuels, ils 
sont de niine largenieut confornes A cc clue Pon 
sailt du coit du capit al dans leszones rurales. 
Done znim dantles marcls, iln'y a ps de 
raison de sa.pposer tite les colinler~anIs o(Lles 
paysans tluisolt engagtds dans l'arhilrage inter-
saisotinier h6n6icient d avantages an rmaux. 

L'on a accordu6 beaucoup datlention anx 
inconvtnicnts title rcpresentent pour lespaysans le 
liit de vendre lesc6rales pendant lipuriode
d'aprs-ricolte etden acheler pendant lIatsoudure. 
La preuive prLscn1ie ici montre que bien que les 

7 

Tableau 5: Rapports de Prix 
Sludure--Post-r&olte 

Marchis de Colhmte 

March U Prix Ripport de r 
(Prdales) Posi-r~colte Prix Post-r-colteSmudure 

Logone Occidental: 

Bno)e (N1i1) 

Nn)e (Sorgho) 


Iinoyc (tBrhrbr3) 

Wh61djia
(Mi) 

BWIljia (Sorgho) 

Gre-nord (Mil) 
Gore-nord (Sorglio) 

ldigri (1 il) 
_ 

Bedigri
(Srglh) 

I 
Danamadji (Sorght) 

Gitundi (I il) 

Gu'iindi (Sorgho) 

Goundi (erhr-) 

Mo)y'nic (Rappoil) 

ypeEcail 

131(Jan) 150 (jili) 1.1 
III(Inn) 150 (uii) 1.4 

3( (Jain) 150 (Jlin) 3.9 
Loon Oriental: 

XI (Jan 125 (ll 1.5 

56 (1.a) 100 (juil) 1.8 

75 (an) 133 (il)) 1.8 
50 (inn) 92 (lull) 1.8 

nChai: 
95 (jan) 115 (l)l) 1.2 

83 (Jan) 85 (Juil) 1.0 

75 (jan) 80 (lull) 1.1 

100 (Jai) 125 (mJel) .3 

75 (in) 90 (Jil) 1.2 
100 (Jai) 113(Juil) 1.1 

1.36 
030 

Source: Conditionde Afrchi, AMVNI/MSNIS 

conlmerqanls gagnent parlfois des profits intressants en achelant lescreales A lirucolle, en lestockant etCl lerevendant an tllne marchW tout au long de lisaison, lerendement de tellesactivitlis sp6cullatives estloin d't lre garanti. En plus, lespaysans petivent parfaitement avoir de raisons valables de vendre leurscereales inemie s'ilssavent tjn'ils aluront ii en acheter potur laconsonnmation plus lard dans le couratnt de 
I'anne. Ces raisons peuvent ,lre celles-ci: 

" Risque de gcsfion: Les cooitsde vente des c6r6ales ilarctllle sont largement recollus. Leurs coitsde retentie sol Itoins hien compris. En gardant les stocks par anticipation stir lesaugmenlations desprix, lespaysans se soumettent aux ninies risques tluelescommerqants qui gardent lescuiruales c'estit-dire tluelesatig meniations de prix saisnnires ne poui ront pus compenser lecot)tinterne du capital.Maletireutseinent Ils paysans sont des arbitres presttie totioti rsniiins efficaces ttiue lescoinmerianIs.Ilsvoyagent moins llsnont pus le rltnle riseau de relations pour lesinformer des prix dans lesdi fl'irents narclhs. Its out aussi moins accs h lIacapitale. Pour ces raisons, ilssont noitus

susceptihles de tirer profits de leirs cuiruales stockues i 
 travers tin arbitrage spatial etsaisonnier. 

S Autrt., po,,,ihilit. d'ins -,ti,, Lvicnt: La d'l.isin de n'imrorte qul pa an
les stocks ne d:pend p&s seulenient du rendement e.compt6 etde I'estimnition 
production c&ralii're. mais aussi des autres possibilitus d'inveslissement qui 

t
Iigrairui(litAtirc/u

de enLJrc cu. ! r r 
du r1ique de card-r -a 
luison offertes. Le fait 
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de s'engager dans tin petit commerce, dans des entreprises rurales it petite ihelle ou dans les activits 
de transformations des produits alimenittires pett donner de meillcurs profiis de profil/risque que de 
garder lestock des cria'les. S'il en est ainsi, ilest tit h failraisonnable tlUe]espaysans vendent
 
leurs crtales aftin
d'obtenir lecapital t investir dans ces autres aclivits. 

Consid~ratlions de perle physique: Les estimations de pertes physiques dues i,I lit dest.gradalion 
stocks de cLrales gadtds aux champs se situent aultr de 4 1t5 corns par sac (10 it 13 %). Avee de 
ineilleures iacilitts etide plus grands volumes pour amni is les cofitsfixes d'investissemenit en acilils 
de stockages rtde d,.sinseclisation, nesgrossistes peuvenil avoir tine meilletire qualii.de stockage que 
Ia plupart des paysans. Done lespertes sont stisceptibles d'etre moindres pour lesgrossistes title potr 
lespaysans. 

IV. ANALYSE SPATIALE 

De rn rne que des exemples soll sotivent cits de niveaux de fluctuations saisonnires hanitement 
inhaliluels, de m. ie queliues colnmentaires s'imposent stir les niveaux supposes t51Ievt's des difi'rences 
spatiales en prix de ctrSales. Grassberg elIlassanein citent "Ila gamme interniMdiaire" des &cails de prix de 
100%. D'autres rapports ahondent oil lesprix des marchs rujaux stir tiesdistances relativement courtes 
peuveni etre mniltipliSs par cinq. En effet,It persislance tie tels niveaux i51evs d't&carls de prix indiquerait 
tin certain degr de distorsion spatiale qui emp~ihe I'iniegralion du marcii. Celle seclion examine la 
pretive fournie pour savtoir si les grands 6earts de prix spatiaux semblent tin phinmimine ctnsltnt tti s ilsne 
sont qtie lerJstillat d observations anecdotiqites etpen nombreuses. 

A. Tendanct.s lInter-Annuellt.s 

Ai Tchad les relations spatiales des prix des cir,:les sont dominSes par tine interaction coinplexe des 
tendances de produetin qtii soii tiantement variables c( tiestypes de eonsommatittn qui lesoit moins. Les 
changemenis de prtduction, particuli.relent dais hlizone satiilieiie, oii iusttieignent lhtplus grande 
variance, peuvent amener des variations rapides des prix qui inversent leflux des crtSales etcrieni de 
ittveaux axes de commerce qui i'exislaient pas avant. Bien que ces tendances changeants soieiit heaueoup 
plts ividenis dans iesdomnes saisonnires, nihie en leries de it yennes inter-annuelles, ii y a de grands 
changements des prix relatiis aux rtgions dine annSe it l'atire. 

La tlexihilit6 du marci,5 de cirtJales tcladien eisa capacilt .tIrarsmetre les indicatiois des prix de 
nianiire cificace apptiais.enll claiieient dans leTableau 6. Cc tahleat mitire les pioportion,; tiemil pour 
lesI I principaux marchis par rapport it N'Djiamna. Le; taux sunt pr sentfs pour le prix en avril. aot'it et 
dceihre puisque ces mois correspondent en giniral it liapieine ,aison d'aprs-rcolte, lePoint roIen du 
cycle ei lipleine piritide de soudure. 

A partir d'avrii 1991, ius efeits prolngSs de lit mt'vaise rdctite de 1990 dans ilszone sahlIienne sont 
distiits, puisqtie lesprix dti mtilIiaient en dessous du niveau de N'Djamina settlcment it Bokoro aiors que 
pour lit pupait des annJes, les prix sont habituellenient tr~s en dessous des niveaux de N' Dj amina dais des 
endroits tels tite Ahit, Am-timan et Niongo. En aotit, lesprix tint ctli plus prbs de letir ilmtuyenne 
Moingt ct Ab,ieh,,its ,Staicnt toto*lours tlevi.s it Ali, Am-timan et Billie. Les mautvaises rotties lelong dti 
couloir Ati-Aichti, entre Ahi et Billtine etan niveau d'Am-timan, contraireitent h i'axe Nfligo-Abtie, 
ces routes petivent expliquer lesplus tentes ajustcttients dans ieszones plus isolJes di Satel. Cepenidant, les 
prix tie sont s vraiment revents t leurs niveaux moyens title jtsqn' litrJcoiie exceptiotnelle de 1991. 

IPonrtant avec litrSctlte exceptitunnelle ilNord, sinlttniidnt, liazone sodttnienne a conimtitUle 
annJe tie faiblemioyenne (27 potir cent en dessus de litmoyenne rtgionale de 1985-1993), cc qui it 
augmncnt, lesprix entre 1 el 20 pour cent ai deliities niveaux de N'Djamna en dicembre 1991 (taux de 
1,11 it Mtundut, 1,18 4I Pala cl 1,12 it Dobha). Cependant, ces prioportions de moyennes tlevties 'ont pits 
persist pendantit ltsatsont ellavril 1992, lestaux des prix stir tout leSlid oti encore chiltel tesstOuIs 
de I par rapport I N'Di)janttna. Daits totis ces cas, les taux ,i6eves de prix antirmaux stnt rahaisss par till 
trbitlare (sans ttoite it laIbisspatial ei saisitinier eipitisque lespaysans el lescoeniicranls out eti assez de 
coirage pour -couler Ictirs stocks), it tel point qtue das chaitiqe cas, ie marchti tie curSales taitstir title 
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9 
tendance qui repartait vers Tableau 6: Rapports de Prix par Rapport aux Prix de N'Djamnaune moyenne prolongde des Variation Saisoni~re'
 
taux des prix mrne avant
 
que larecolte de I'anntde 1991 1992 1993 Tauxsuivante ne suit disponible. Coe 

! ! r r
N'Djambi rn avr ot &c avr i &C avr ia dL Moyenne deVar 

Cette d6nionstration Zonc Ssliennedu changement des laux . -. 0- -.des prix pir rapport au Al 0.5 0.6 0.70 0.65 0.65 27.7%
changement des types de Ami-,iia, 1.05 1.20 0.94 0.71 0.98 0.37 0.740.9 0.7 0.8 03 .4 0.51 0.81 32.4% 
production--variant de lia - (1.-------
zone salidlienne t Ilzone Ai 1.23 1 0.78 0.69 0.62 .9 0.80 0. 6 0.71 (.83 26.9%soudanienne--inontre li Bihinei 
 1.1710.66 0,42 0.51I 0.64 0.81 0.75 0,.71 31.8%
capacit6u du niarch6 I
 
ripondre imrindiatement 
 ok.ro . 0.98 0.94 0.75 0.71 0.76 (61 .67 0.68 0.62 0.75 16.5%aix Chocs largmdent Btss, 0.88: 0 0.7.5 0.540.71 0.8010.73divergents. En ooins de -

1 .49 0.69 0.70 17.1% - - : i_ __n u fhi , es au d e s i g I00 0 88 0 9 0.740 6 9 0 4 1 0.7010 6 7107 077 26 .3% 
prix se s0nt coiipi~elent 

n____ 0 9t_
d uN o rd alltran sforlnds prixse snt cjnplternrltZon 

SdnniuntlSud, envo~yant iinsi les Doha 0.84 1.12 0.92 1.02 0.66 0.S1 0.84 24.8%

indications correctes dui

rnarcl pour lCOUrager Ntoundou (199 0.88 
 I.11 0.99 1.06 (.61 0.9)0 0.71 0.61 0.87 20.3% une rorientation du flux tdes c6reales en rtponse h Pala 0.87 0.97 1.18 0.85 .82 (.61 1.91 .66 0.55 0.82 22.41 
des changenients nets dans Smrh 0.92 0.93. 1,A1 0.97091 0.78 (.87 0.70 0.67 0.86 12.'T' 
les types de production
habituels. La flexihiilit du SIO(URCE: SINI/Bullefins de Prix
 
niarclt Inontrte dulns cet Rapports 
dePrix (hases sur lesprix en FCFA/Kg)
 
exemple fournit pen

d'appui aut point de rue selon lequel le marche de c6r6ales du Tchad est "dtsorganisF", "sous-d,'velopl) 6 " et"nonl-iltgr6". 

L'existence 'uon noyau coimmercial aix alenlours tieN*D ,janitnaest claire aussi dans leTableau 6.L'on peut aussi voir ccci en consid6rant itmoyenne des taux des prix etlesco6flicients A I'extriie droitties colonnes. Bien que a mnyenne des iaux sedes prix situe de 0,65 'i 0,81 dans les inarchuis de liizonesaht1ienne, ceci poturait indiquer lestypes continus du iluxcommercial--la variance pour Itplupart denmyennes reliestlue cesmesurtes par les codficients de variation est lout A fait grande. Les exceptions sont deBokoro et Botsso qui oit des faux de prix has ET de fiibles codficients de variation. Les prix de ces,uarchs soivent de pr.s les prix do nmrch de N'Djanllina sans nliontrer de grands &carts colllmons autxautres marchts tie lizone sahdlicnne. En termes de cartographie spatiale, Bokoro el Bousso se ni-lent tIrestrictement dans l'orhite de lazone de N'Djam6na. II semble que tous lesautres nlarch6s soient nioins Hien 
integres A licapitale. 

La principale raison en est facile imcomprendre, elleest lihce itI'at de liroute et A lidistance. Auidelii de Bokoro dans lidirection de NIongo, hiroute levient de plus en plus dificile emprunter. Un oiiedentre Mngo et Bokoro, en particulier cause des ruplturesde circulation erlre Niongo et N'D jamfna pendanthit l'on peut encore aleindre Bokoro. De lnlrnlelIarole 
plus grande partie de fa saison des pliies horsque

du Nord loenant i Ati devient trzs mauvaise apris levirage de Ngoura itBokoro. IBousso dispose deheaucoup tie honnes routes Ctnllime tlus titleBokoro. Ces axes relient N'Djam,-na en passant par I'axeN'D. n lna-GtielendcngS;rh ctiltiefaut que prendre ntbac n"''r traverser le Chari pour alteindre loiisso.Les plus fIihlcs &arts de prix entre ces deux p6les utN'Djamnna niontretil chaireiient lavaleiur ties honnes 
routes. 

Intigration
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B. Relations Spaliales Entre Is Marcd de Collecte et de Regroupenilent 

Les donnes prtsentes ci-dessus nwntrent tr~s peu de signes d'un cart persistant de prix avoisinant 
100% entre les grands inarchs. Cependant, ceci naborde pas la question d'Lcauts de prix dans les znarcdts 
rLgionaux isolts qui petivent Ire coupes les uns des autres et des ntarchs de regroupements regionaux par 
les inauivaises routes, I'infrastnicture routire inadapt~e ou ni nie les lotgues distances. Les donn~es 
systdmat iques stir de telles relations spatiales des prix sont par leur nature meome, difficile h obtenir. Les 
donnes collecties par lINquipe MSMS a cependant hien fourni des indications stir les rapports des prix 
entre les nmarch6s de collecte 1itabx et leurs centres de regroupentent rdgionaux--au moins pour la pe&iode 
d'tude pendant la campagne de 1902/1993. Ces donnes sont pr~sentdes dans ic Tableau 7. 

Talleau 7: Rapports de Prix
 
March.s de Cillecte par Rapport MNarchLs de Regroupement, I93 (prix mensuel)
 

Niarchl de IRegroul-ment 

NMarch dc Collecte Coff dc 
jan fev mar avr mnai jun juill sep Moyeine Var 

AIA1h0 (mill 

Ain-Zocr 0.81 0.78 0.68 0.70 0.78 0.75 7% 

Arada 1.35 1.30 1.25 1.18 1.25 1.17 1.25 5% 

Bitinwil 0.71 0.57 0.59 0.62 10% 
Biltine (mil): 

Arada 1.43 1.22 1.31 1.47 1.09 1.15 1.28 11% 
,Am-lilmanu (I~brtW): 

Ahotldla 1.00 0.80 0.80 0.87 I I 

Am-Djnlatc 1.06 0.70 0.60 0.56 0.73 27% 
Am-Ilahil) 0.75 0.72 0.57 0.47 0.57 0.53 0.60 17% 

Aui-|lilaln(mil): 

Ahmudeia 0.91 0.80 0.83 0.85 5% 

Am-Djalate
 

Am-llaild 1.14 0.42 1.11 0.72 0.84 0.75 0.83 29%
 

Sari (mili):
 
BWdigri 0.76 0.66 0.79 0.82 0.82 0.81 0.77 0.78 7%
 

Danamadji 0.80 0.58 0.74 0.70 0.77 0.65 0.76 0.71 10%
 

Goundi 0.80 0.78 0.92 0.88 0.75 0.81 0.84 0.83 7%
 
Mhmllllit(%l{rglo1:
 

Btno)c 0.92 1.03 1.07 0.97 1.01 1.04 1.01 5% 

Monlisllts (suil):
 

ttnoyc 0.92 1.04 0.99 0.99 1.03 1.07 1.01 5%
 

t)iht:i (usilt:
 

thodo 0.75 0.88 0.97 0.94 0.8w 0.89 9
 

l'tal pxuir tai siircth tcothttede 0.87 11% 

Source: Ceolillion Ih 3la, /iS, NISNSIANirr 

Nlalgr6 la nature isolke de heaucoup de ces marchs de collecte ruraux, et malgri6 Idtat dplorahle des 
rout", les taux donns au Tableau 7 ne montrent rien de semblable aux tscarts des prix citds dans It 
lit dratur[ (sehon luehsluL, observateurs. jusqlu'i cint I fois le prix). Parfois. ces taiu atleignent 100% (en 
partviculier pour les taux de tert-rd entre An-Ilabilk et Arn-tman). mai la pluparl dt, t.aux ,,t )i1. rn 
de,,,; )tts de cela el il semble lu'ils ne sont pas trop diffdrents de, &art, ober't' entre 1; grand narh' 
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II 
de regroupement. I1 n'y a rien dans ce tableau qui indique un manque dl'eficacitt, du march6 I relier les
marcht.s niraux 4 leurs noyautx regionales. 

Cependant, cc table.au foturnit tin atitre exemple de l'efficaecite du marthi1--h savoir li persistance d'untaux ,ti-dessus de I pour Armada par rapport I ses deux marches de regroupenient les plus proches--Ab6coiet Biltine. Ceci est significatif puisque les enqutes duIMSMS ont rvil tine mativaise roeolte dans cettertgion et tin duficit grave de consommalion dans une rdgion qui fournit nornialement la plupart des cr1aiesconsoinmtes I Biltine et Abt. hch. Lors des cinq visites diffrentes ao march6 d'Arada stir one p,3riode deMars a Septenibre 1993, I'cntpUletir du NISMS a renmarqu6 qt'a chaltie jotur do march, tin camion arrivaitpour approvisionner le nmarci6i en c6rcales provenanit d'AhMich6. Cet exemple montre tltie non settlement lesrapports de prix se sot( inversds 'Ipartir de leurs tendanees normales entre les marchs de regroupenient etde colilecte, mais qle le flux rtpond aIces indications et petit donner en rt.a itt des Ilux provenant desmarches de regroupement urbains et qui repartent vers les zones rurales connaissant des d,&icits
 
alinientaires.
 

V. CONCLUSION 

L'analyse des donnes des prix prusente ici, h la this au niveau des march6s individuels et entre lesniarchs met petit a1'vidence les tendances r:pmdues J'one conduile non comipititive. En gutu.'ral, lesindications des prix seniblent are transmises rapidemert et elles ret1ltent [a deinande httente et les
conditions d'approvisionnement. En partictlier: 

* les mouvemic i i. Itcr-anntels des prix .'expliquent pour lit pIlupart par les changenmentsapprovisionreient, en
Les honnes annees elies que les rucoltes des anndes 1991-1992 dbotchent stir dehas prix. Les prix sont plls ,Oievts dans les annuies ,i fai nioytle ne. 

* Les luctuations saisonnircs ties prix dan; lit plupart ties marchs sont gtniralenient plus failes (tieles cas extremes 6voqoes daiis les rapports. En plus elles reflitent la production sous-jacente et lesconditions de I'olre--avec de polite- :itglneniatiois des prix (et nlmne des chotes!) entre les p&iodesde r6colte et de soiidure pendant les bonnes anrlues, et de pltis grandes Mgnmentattions pendant les*uaotlVaises ar1n1es. D' haiititlde, elles sont aussi relativement consislantes entre one rugion el tine aultre,rnalgr lit haute variahilit6 de produclion entre les Pr6fectnres. Ceci est rtvlateuir d'un arhitrage
spatial qui aide aussi iI moditier les iacttations saisonni.res des prix. 

* Les dirncesdces prix el le Ionmrchs semblent lttreaossi plus faiiles title celles tic eaticolp descas exposds dins les rapports. Les cliangements des taux des prix rellitent les conditions d'unerelative rared. fin pius, li transmission effective des indications de prix semible fonctionner nonseolement parii les grands centres de regroupelnent, mais atissi enlre ces centres et leurs marchs decllecte. [)one, dans certa ins oil il y acas ie mauvaises rcoltes provoqtant de ruptures de stocksdans les zones rurides--les prix aogmentCnt MIpoint d'altirer "le fttx reloor" de curdales icesmarclhs. Le :as d'Arada dans le 1liltine pendnt I'anioe 1993 a td remarqtui par I'&luipe MSMS.La correspondance entre les difilrences spatiales des prix el les coitts de transport est ahordde dans :asectitn stir les cofits de colnmerceec les marges de couninerci al isat ion. 

La preuve appirte dams cc chapitre ftiurnit tris poll d'appuii i ln notiln scion laquelle les marchs dcctrales snt ci nt i ils par des comnmernants qui dtiencnt un pouvoir stir le inarehi et petuvent m.aniiluierles prix. ALL Tchad, les fluctuatitons de I il're influent heaucoup plus stir les Lhangenients des prix tite lepouvoir des cinlnter'ails stir le niarc}16. Le dicument relative ,i lIt structure du marcht renlorce celteanalyse qtni ne s'est c icentre titie stir les prix, en consid,2rant les dynaniques de la comp~tition du 
narchi. 

Intgration dsu archi 
Je 7. 1994 

http:table.au


MSMS
 
Etude de la Conirnercialisation du Mil et du Sorgho
 

CREI)
 
Ccitre de Receir he c cII I-C.,, : tm cr, itv J \Mhigrim
vir Ie D vcI ppc .

ct
 

DAI
 
Developmcril Aitcnimtvc, Inc
 

LA DEVALUATION DU FRANC CFA
 
ET
 

LA FILIERE CEREALIERE AU TCHAD
 

Document de Discussion aihi Con'rence Nationale stir It C rales au Tchad
 
Organis~e par le Minist-re de I'Agriculture et de I'Environnement
 

(du 16 au 17 Juirn 1994)
 
N'l)Ji (ina,Tchad
 

ProJet Comniercialisation des lProduits Agricoles et Transfert de
 
Technologies (AMTI/USAID)
 

13cliti (tt m I , .,1
 
H]P I1 -8 "I' 1I: *I 20 5 . 5 ' 21) 57
 

N'Di tfn , Ti m
 



LA DEVALUATION DU FRANC CFA ET LA FILIERE CEIREALIERE AU TCIIAD 

I. 	 APERCU GENERAL 

Cc document analyse leseffets potentieis do hi d~valtiation du Franc CFA sur lifiliirec~rtaliiirc au

Tchad. Bincque hinpact exact do ladulvaluation n puisse tre prdit a priori, et qu 'ii soit imp t6t
pour
entrcprend re ine analyse empirique de sos cffets, ilest important pour lesdcideurs etpour lepublic

Ichadicns de cotprendre hit
logiqle ,:tls conSeqluenccs de hi dcvaluaition. Les arguments qui sont iciavarics sont thcoritlucs mais pas ;tbstraitscar iis soit fondcs sir lacorinaissance de I'econolie tchadienne,

du sccteur agricole eldu sous-scctcur cr~alicr en|particulicr. 
 lien les cffets prvus das cc document ne
 
so feront r, elIcmcnt scntir tlu'ipriis plusieurs muis, vmr dt., annics, letemps tiue
ls marchs s'adaptcnt ii


iliouvclle situation ct (ltc losagricultctis ct lts consommltcurs iijustcnt
Icurs habitudes aux notuvelcs
 
icalites cl,.ioiiiqlUCS.
 

L';irgtiiieni central ticcc documeit souticili q1i'ii coullt cth long terie, itdvahntiso atirades effets
 
positils soir lii ili, Les htdnSficiaires
rc crdialirc.' de ]idevalualion scroit ls agricultcurs qui produiscntdes cSresles potir livcnte ctccuix engags dans lecommerce des criaics. Les agricuoteurs qui destinent
 
lcurs pnIdiictiOiis agricoics 4 I'expoltatito scront aussi bhdnficiaires tics lit
cffets dc duvaluation landis cue
 
ls coisitinllatelurs n milieit en mli iet
rural coiimme urbain scront d,fiivoris.s. Cependitan, Ics avantages

potcnticls (lite
pout folirnir lidevalition a sous-secteur cerealier en particuilier polirrailt ,irecoinpronlis
 
etluci.lc ,hranlks par losrcactiils de I't-ta.
 

Les principatx avantagcs dielId6vailuation stir litfilire ct~rbliirc sont les stiivants: 
1. 	La dtvalitiori tcnforccr litcomlp6titivit6 de" ccrtalcs locales par rapport aiix cLr:ils imlprt&s 

(rizctbli) et 511xmilres aliments tie base;
2. 	 L'augmnentation tie lidemiantic tics cereslcs conmicrcialis.cs stimulcra lecommerce des cdrales 

ci s.igtllClerilItsprix pa.'S iLUXsgriculleiurs qlui sont vciitiiirs lis tic c3r6ailcs;
3. 	 L'aiugiient:otitill coninicicc tie ctrlales b6n6ficicra atssi sox coilillmcrt iants et pout faire prossion

stirIc GotiVcrnecenlt poulr tliilexamine Itsprohic.lies 1li lilliscilt ImLICIIp i I'efficacit till 
comilelrce crs licr comme les haiii.rcs routiires etles restrictions ad miistratives it ia
 
circulatuii tics cti,,slcs;
 

-I. L.cs Mdits tic it dlcvitiii SVIlli iISSi IlititilS pour ICsprLtilteCtirs d'autrcs filirCs agricoles

riles tle les fililer.s colon ct Iracilide. Ccci augnilcitera s revenus en milie rurai ctli
 
dciane des ctiailcs commercialis~es;
 

5. 	 1:ne'ii3rai Iitddvilllluti pIUt 'trecunsidh,.c cmmc iut fuiiiin tLiercnvcrs r ls terns tie 
Lcituie eicntre imlieu ruralIc cI ic milieu urban Iliain cn faveur du s,cicur rural: 

0. 	 Si la ij~ihztn c1 IsN msurcs d'accompaininient pour i la,bilisiation amijorent
I'cl'viiottcinnt iinlcro iuoliitlIie, i filii:r ccr.aidire pouritrait t galcnicnt profiter de cetie 
stilhilltt. 

Litdivaiuatiii oil t;aiciint IlscftS iigiatilssuivants: 
I.Lcs plysais ls plus titlunis ctIcs ailtres aclictcurs nets tie ctrti.lcs scront cltfronttks ttine 

sittation tie Imiuissc ieprix cttie ridoction des rcvcniis rtels;
2. 	 itsconrsomniltculs Ict fiiectioniircs sOaffiriront tie itrduction substantielle du reveno rcI et 

tie 1; baissC ieItI- avoir d'aclaMts; 
ceronte3. 	 L.es cofitsde transpoit alilienteron e aiecllt .uginelnter lesprix i iliconsoiiimation en 

Ic dticer principal (p litfilicre ctiralictc) vicnira ties ventiiclles reactiois tie I l-ti;t I litsuite ,is
it,is	dielittisditialtiii, tntctions qui pouriaicint nuire 111xiMipMCts i;,nclitjlleS de is dohlustlion: 

I la i ltI..'cdeiIIIa)cie des uisix pir lfaire face 4 litprtendue augncntation abusive" ties prix at 
pCu tie litihsiiti6 t&ider citctivement les grtlpes vulnrablcs mais pourra nuire i hi riponse du
Inirelc, IX cai1nueiCuiCets ties prix rclatifis; 

I Lt.a altiili atiurai tin ipat.1 	 ,iilsnrIc socieur agricile cn ginral, eiplus parliculi;em eni tirlesfili.rcs h
destinics 

lexporilalioi quiti derpel dentlpa,d, iniliaw iupolts ci i.irlesqui ls exislen desptiteniil~afits techniquesqii peuvent accilrcr leur 
pr ..li'iciit ij:,l g i ira.q,e, i,prodit, laitic5.Ce llh I 	 c. Ie 1i,. leri: Infili:rc oignn. Cc do.iu ntcm i I'acent 
'mr lcicrKasc pr.e quz h ifihr.i.rIahLrrfai, amic des diudr du prrj,:tA.s,T. 

/ 
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2. La tentative de stabilisation des prix par I'ONC, nime itcourt terme, pourrait neutraliser les
facteurs incitatifs de production attendus. Cela entrainerait aussi I'ONC dans tine activitu qu'elle
a 6t.jusqu'ici incapable de rNaliser, au detriment de lagestion du stock de s&urit6 alimentaire;

3. 	 Les autorit6s nationales peuvent are tentes de limiter lesexportations des c&Ltales et autres 
produits de premiere nfcessitt- dont les prix augmentent;

4. 	 Les autoritLs locales peuvent tre tentiles de r6inposer oulde retablir les restrictions 
administratives ,t]itcirculation des curales sous le pretexte qu'elles "prot~gent lesintw ts 
locaux". 

II. TIJEORIE ECONOMIQUE SIMPLE DE LA DEVALUATION' 

Les principales implications de hi devduation dans itfilire c&6raliere pioviennent de son impact sur le commerce et sur hi comptitivit,6 des produits locaux avec les produits imports. Toutefois, au niveau 
macroiconomitue, I'iimpact gin ralstir les revenus reels et l'impact it long terne influeront aussi sur les 
producteurs et stir les commerqants de c&6rales. 

A. 	 EffeLs de hi DC-valtiation stir leConnerce 

La ddvaluat.ion du franc CFA a brusqueient chang6 les termes de I'ichange ci tre les produits Iocaux
et les produits iiportes. 
 Si nous estimons que lesprix de Itplupart des produits de 1',2change restent 
constants au Tchad, lesprix des produits import6s et exportdes de Ia zone-framc ont doubl6 en consquence
de litd,3valuation." Cela ne veut pas necessairenient dire que lesprix Iocauy. de tous les produits

d'exportation doubleromit puuisqtte
les tendances de laconsommation (et 6-cntueilement de hi production)
 
changeront atssi.
 

L'augmentation des prix des produits importfs di minuera levolume achel6 et conduira i liconsommation des produits 10caux ,noinscouteux. Cet "ceft de substi tt ion" oi ce chaugeiucnt qui Coisiste 
itaclieter lesproduits qit; coitcnt moths chers est enti~rement "tvorableaux produits nationaux. D'autre 
part, leprix 1'des produits importis entrainera lar6duction des revenus r~els, rtfduisant lepoiivoird'achat. Cct "effet stirlorevenu" (revenu effcctif) oil "reduction des dpenses" aura n6gatif sur lIauineffet

demande de tius produits tlii'ils soicnt iitports tl produits localement. Cela renforce hitrtfduction de li

demaude de produits imporl6s et attnue IClct positif'de 
 lidem:inde stir les produits nationau,.
Cependant, tout compte tait, ct pufr lapluipart des produits locaux de substitution aux produits import,.s,
 
notuspliivons prvoir tine Mlgenitaloili de ladentande.
 

L'augimentatimon des prix hiI.exportation eotrainera une augmentation en volume eten valeur CFA des
produits exports, pour't,que 
 les prix en CFA refiletnt lenouveau taux d'&hinc'e.' Certains produits qui

Laient auparavant d.estin~s itlaconsommation locale seront 
 reorient6s ye'rs I'exportal;on (cela exercera une
pression t lhihausse des prix intrictrs). Par ailleurs, on petit s'attendre :i ce que lei agriculteurs orientent
leurs cflwris vers itculture des protduits d'export:ition. L'augnientation des revcntis pour les exportateurs


contribucra itine augmentation de lademande d'importation de produits de substitution, compensant ainsi

certains effets ngatifis stir lerevenu 
du prix d1ev6 des produtits d'importation ci dessus d&rit. 

: Le docueniti intitule "Extiange Rate Issues in theFranc Zone, Jinvier 
" ,

199	 DAI, dcrii par ElliotBerg ci PhillipBerlin fail ulineanalyse exellenie dtitailide des effels a divaluation du FCFA.de 	 Les copies duditdocument sont disponibles antprojel ANIT". 

La ith se scion1;qtaclie Ics prix des produils ,'intoltlration eld'expoltationt en devises dlrang:res restent constants esi
prtslljlion des ieonomlises sur 

tne
 
is parttic tasti.ili de I'offie ci de In demande desproduits comercialiss. Lide tiebase esi que,
IeTchad tevolume tie i[it Matios ClexPolIatiins
tant kin petit p'ays, ses tc ciangeraas lesprix sur leplan internatioinal ( t tesprixaux lronti:res). Ilienqiuec eci ticslit passtriilcmen lesproduits, it test poor ia phiparttvrai pnur totis des inlotil ationsIctadintines ct 

des eprationsti tibase c ininlet c lm, e litail, ci [a gi mnie aratifiile. 

4 Le point h patlirdtaquetI lt vallatiin crc ic Iiatssc do prix nuxproducleurs(ou cllnsomlmnaeurs) d&pend de In nature it Incolnlnrialisation.
En ginral,plusIes) sitie itictmtmercialisatian estcllnpltlitif. ptls serenforeIc liei itre lesnoavenll prix nuniveau
demfrolnliires etcellx reols parIsprlduiceurs. Dats I Las tiesiiarctids autlgirL s tel que lecotol.lesprixai niveauprodul,.ci
r esi adliinilstralliemenllixs, Clpr LonsquentIa corrilalionentre lesprixan niveau tu marchi ulondial cltesprix al 
niveau prmluteurs cstplu%arhitrairc ei prbtinalique. 

La Diialianon du Franrc CFA et laAlire Ciriabire 
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B. Commerce h l'int~rieur de li Zone Franc 

Les efl'ts de la divalioation nie se feront pIs sCUlenient sentir a I'extrieur de la zone franc mais aussi a 
l'intiricur de I'union mineaire. La dIvaluation ren forcert le commerce i l'inttrieur de lia zone puisque les 
cons iateurs se toiurneront vers les marclanldises produites dans la zone au dMtrimen, des marchandiscs 
venant dt Nigria et d'Europe par cxemple. Quclques effers positifs peuvent aussi erol,.;ervi's an fur et t 
meicre c Is prix des produits d'expoltation atugnientent dans hes plus grands pays de li zone Franc
coinduisant t iune hausse de la deniande de produits tchadiens. L'cxenuple pri-visible est que It deluande des
arachides di Tchad va augmenter ni~nie si la pluj art de ces priduits sont export,'-s dans les autrcs pays de li 
Zon t I ,ane. 

C. llnl6ficiaires et Pcrd:iits 

Les k~liciaires t les peidants de lia divalation 'i CoUrt terme soinlt relativemenit laciles a identificr.

Les revenis r,2cls voot Chute r Ci les coills de production vont s'alccro...c par rapport i Ia prilportion des
 
produits ilnporls dans les articles de consoinlation ou dans les intrants. Dans cc cas, lks perdants

senblent ,itre le citad ins, les fotnctionnaircs, el les industries du secteur 
 forniel qui trans torment les articles 
importcs. Ceux dontIles rexenus ricls augnientcroint sont les produicteurs dont les produits sont destines *,
I'exportation on ecux dont les produits sont conip6titil's par rapport aux prodttits iliports, surtout dans le
 
secteur agricole. I'uisque les produits vivriers ct d'expotation deviendront plus rentables, beacneoup

d'aiiculteurs devraient en 
 tirer des hnliinlcies. Par contre, l'augnientation des prix des produiis

phia rnmaccut iqus c tl alitre:; services de 
 base aura des rtperclissiolns sricuises. En oilttre, les agrictI teurs 
ichadiells 1Ui stint des aclicteurs nets tie dcnrtes de premire de n,.cessit6 scront particuli rcntn vulnrablcs 
et Ie "filet de securit6" sera difficile I concevoir et ii mettre en place. Malgr6 ces effets plientiellement
Ile!atils, dana l'neiscnlle li devaluation alignelntera les revCnus en milieu rural par rappoit 'i ceux du milieu 
i aill. 

1). Aiil trs Cii iltltlict-s oti Ni, .t Miacro-6cinliiiiquei 

Ies el lets tie li d'valoal itn stir les revenis du Tehiad dlupendront de I'etujilibre enire les iiliprat ilns
ei les exportalions. A linesure qile Ie niveat d iintorlaion bitaisse, Ie revenu do droit fi I 'importatili perd de 
lit valcur el levises tralig~ies iais pas iicessaireilient eli CFA. D'aire part, I'iliigillatiii pruv'lce du
 
niveau d'exporhitiOil, Stiout CII deliors de la zolne franc (et de la zone 
UDEAC) ainliorera li halanee des
 
p:tiei:i,.cnt tdi 
 Tlhad. All poiti ti11slaxes stir les expottititns sont aciiitelleient adniinislrcs, cela potirrait

ab)ilr a hi11einoidCste ai2lnilCi:atio des reveusts stir les taxes a I'exportatin h lIa lois stir Ie plan de devises
 

ttlranuiies. Cependant, 

siiuatioin Ijilancire tie lhiColonTchad et le coliple fiscal tie l'Etait. 


devises s ctalioina!, I'atigineilatioll des exportations de colon ainliiirera Iti 
Pendant (ile Ie paieniunt tie it dCte 

exici-eiure de IEtat ailuentera eni tcrnic de CFA, cette auiniitat ion doit a31re co.isiotkc dans I eontexte 
tIcs Clits pOsitils te lht dvaluation tir le re\entils proveniant des prets intcriiationaiix et de Ii'ainuilaitiin des 
dettes qlui tIaic t liUs al moins inpliciteieintt 1 it dt~viluatiiin. 

IIYi peii tie dotte que lia dtvaluaion cause in choc de l'inllation. Ceqpndani, cc lie scra transfiirit~e
 
ell inflation soileiu qtle si c- sciilnceint si I'l~tat 
en tient coiple dan.s sa politique liscale (augmentation des 
salaires) et dans sa poliiique niontlaire (alignilitatiln dc lia masse ilnontaire). LEat ,otra sans doulte iblig6
d'itjuster les salaires et les prix pour eoilpenser I'augnientat ion des prix des produits d'inportation, surlout 
(file Ie plus grand impact itcati f *t le pilus iniiii~diat de It d,&valuation sera supporir par Iv., ciladins et 1cs 
Ionctioninaires Les nt6(pcjation , qtii vi nciitd'tIe elitreplrises iavec Ie FMI et soutc lites par les allrt.s 
dltnaliilrs de, raicoit peiettiu E I'Dat tIe payer anlliiis timloe paltie des arri'trs tie salaires (ct aussi tie 
paver les burilisseli'S). Ccci a iiitirl it l1 ti rife demande pour I't1einuomie, ivmrisait les pressions 
inllaiiolnnites. Ceptn1dani, ine pautie ties conditions d'octioi de pr ts internationaux iilpliqule anssi 
I'elnaicinnlti e I' Etat i rt sister it I*autalt i des saliires ct it s'elueaver dana li restriction fiscale. La
 
I0lititlIle nliilcnt-ire est lIcitl&Ct all nive:iu tie Il'union inoittaile et de lIa 
 Ianqlle des Etats de l'Afriilue 

Centrale (BEA( ), Celle piilitiqtc pcili alissi t ie restrictive. 

Uine conception oiiiiontiiniet elioite eat tle, pliisiiie les pi ii l'iimpottatioilllilt aignl11h. tols les 
prix en gv6inral voitlilainlter en proportion. lus coiu' ertcmnl, il y :i pilus tie proballilitt qui les 
Coili r anls, protitent uL hi 'ltii;iion potur f-jxcr do, puix abu-ivcm-tl t -alxpr.,,- l:adt\ ahlwni,". C(t' 

: u Franc CF.I d, .rrLi :'. da,, a 1,:Fi t" C7 J.. . 



4 

vrait, .epuis .janvier i tt6 celle d'une ionte des prix pendant que vendeurs etacheteirsl'experience 

s'adaptent it tin environnement nouveau etit I'incertitude. Cependant, lepouvoir des conumeratts
 
d'imposer etde maintenir continuelleient lesprix tilevs est beaucoup exagerti. En gsndral, les prix etles
 
salaires du secteur priv 
 seront liniit6s par lademande; et les commeranits vont rapidement s'apercevoir
 
qu'ils ne pourront doubler tons les prix, nialgrdl cela, nous devons nous attendre it une hausse des prix eth
 
des variations justlu't ce que de nouveaux otluilibres soient 6Iablis.
 

Ill. EFFETS PREVISIBLES DE LA DEVALIATION SUR LA FILIERE CEREALIERE 

En tant clue principaux produits de coniniercialisation, hien que peu importants du point de vue
 
importation et exportation, lesc6rfales du Tchad connaitront tne pression 't lihausse 
sur les prix it mesure
 
tlue]esconsonitiateurs 'justeront leur consoinination. Cotntme nous I'avons vu, lepremier effei a t 16l.
 
hausse des prix (etpeut c'tre innie line augmentation des quantit6s vendues). L'offre au niveau des paysans
 
ne pent pas changer beauicoup A court ternie mais les coots d'approvisionnenient des inarchis des centres
 
urbains (surtout N 'djanijfna) atglnenteront niodrLiierit. Les effets i long-ternie sott en quehlue sorte
 
noins certains bien qu'ils aboutissent probableienit 4 'augmentation de liproduct ion ctdu commerce des
 
ctr6alcs produites localement.
 

A. Efiets i Court-enne: C&r&alLs Localeient Produitts 

En cc qui concerne lademande, lihausse des prix des c6rtales import6les ieliesque leriz et leblW 
rendra leril, le sorgho ctleberbdr6 tchadiens plus attractifis. Les consornlnateurs se tourneront vers les 
c6rfales locales augmentant lidenande et provoquant one hausse de prix. Par ailleurs, qnand l'Eiat 
coelhlenctra it payer les arri6rds de salaires, celt stiiulerait lidenoande des cdrt3ales et permettrait aux
 
coninerqants de rtcuprer les crtdits, et,d'tne manire gnirale, renforcera lemarch6 ctrtalier. 
 Bien que 
cerrains;ctnsommaiteurs en milieu urbain puissent ,tre rdticcnts au changenient qui consiste t refuser de 
consoifler autre chose que lescrhales (et autres produits) inmport6es, haperte de revenu rel n':al6gera 
probablenient pas I'ilipact positif sur lade:mande des ct6r6ialcs locales. 

L'eftet iin6diat tie lid6valuatiom str les consommateurs en milieu rnral estmoins certain et pourrait
aire plus vari6. Le riveani de consommation des ctrt3ales iniport,-es en milieu rural est consid6rablement 
faible
par rapport a miliCet urnain; il y a moils de changenients de produits alinientaire ctroins d'effets 
ntgatifs soir les revenus. Cepntldant, ceritains consommatenrs en milieu rural poUrraient aingmenter leurs 
achats de cri6ales locales i litsuite de l'at-guientation de leurs revenus rel s que l'exportation des 
produits ag ricoles disponibles Cotllnence a augmenter. Les exemples probables soni entre autres 
l'auglnentation du prix de colon eiItspaicntents rvguliers aux paysans producteurs en coton, l'augmentation 
de I'exportation du bttail au Nigdria, ctl'iNconlentent des stocks d'arachides actuels an for etit mesure clue 
Ia demande augmcnte en Ripnblitlue Centrafricaine etdans certaines regions di sod.' 

Le changenient de l'ofIre des crtales It court-terlne sera Le niveatt d'importationniodeste. ltible 
d'intrants pour Ii prodtuction du inl etdtisorgho signiie qu'il y aura peu de changenzent des cocits de 
production, ctaucnne substitution it laculture de c,3rdales ne s'op rera .jsqoU't lisai son des pluies. De 
plus, it niesure iut:IL! prix auignicntent, litluantit6offorie sur le inarch6 pourrait augmenter modrement 
car les paysans ctles conmmerqants videront one partie de leurs stocks. Cependant, ilserait difficile de 
distinguer Ies effets de lidU valuation des effcets saisonnicrs (liatendance t lIahausse de prix tout lelong de 
itsaison s.he) etdes effets tIe ctte nlatuvaise annfe de recolic. 

Lt plupart des effets inmiindiats de Itdfvaluation seront largement limit6s au transport ett lia 
transformation. Les cooits de transpo rt vont augmenter it cause de latfrte augmentation du prix de 
carburant etdes pi ccs de rechmange. de N'Djainina, laplupairt des cdrtales sontA 1'exception de laville 
transporties sor des distances relativenient courtes et de cc fait, l'effetdes cofits de transport stir les prix
des crtrales devrait dtre inodt-6.Le projet ANtTT a pr6cdemmient estim6 lipart des cocOs du transport 

Bienstir Ia RCA fitparie Ia /otne francitts la..o ntlaition d araides dais lespays Zqtoaritiatt .ss'accrthrc dans a 
mesure P lcscon,,,ttl:uteur, .nt surIa crne reporter ,nmmatond.saliment%trsdiJionneit, let queIara. hiJemud/trim:nt d-5 
denres impories. 
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sur les prix des creales it tine Graphique 1: Prix du Mil A N'Djoni.nzi
 
propcrtion de 10 i, 50%, Selon 1991/92 A 1993/94 (CFA/kg)
 
I'Etude du Transport effctue par
 
le projet ANIT', un doublement des
 
coilots i 1'imprtation devrait
 
atglmenter lecotit total do transport
 
d'environ 25%. Cependant, les
 
chitfr,s du prqjet AMY'11sous
estimenl probablement I'impact de
 
litd6valuIation car ilsstipposent que
 
les transporteurs patent litplopart de
 
leurs taxes -- donc en rtalit6, les ,
 
produits iniportcs constituent laplus ,
 
grande p[artic du cotIt
total. Par 
Coiistluent, nous poUVolis estinier .. '0 *
 

tioc hesprix des c:ratlcs dans les "'
 
principaux marchis de
 
consonination pourraieni attgnenter Wnth
 
d'environ 5 't20% 4icause des -.__
If92 _1_t992/1 193/94 

couts de transport plus levds.' 

Actullemet, lihausse des prix des crhales suite t laddvaluation est bien connue. aLe prix du rail 
aogmeet presque i 100% entre janvier et avril i N'Djanmena et inme davantage h Abh6c. Les 
Graphiques Ict2 prserntent respectivenient les prix courants du rind A N'Djamena ctAbich6 pour les 
campagnes agricoles 1991/92, 92/93 et 93194 (jusqu'en mat). Les rdcoltes 1991/92 et92/93 dtaient bonnes. 
Celle tiecoite :1l1llteesi unaovaise .I cause de lipauvreti1 de l'irrgularit,6 des pinies. Comme les graphes le 
d montent, prix apr s liales d6valuation sont excessivement tilevis par rapport aux prix pratiquLs pendant 
les llitlllsilois les anilces 
prLldentes. Cependant, a.Icause Graphlique 2: Prix du Nil Ahdi 
des mtatvaises recoltes, ilnest pas 1991/92 A1993/94 (CIA/kg) 
possile tie dmler l'importance 
tiesell-ets de liadvaluation de cetix 
dus Lione o1LuVise ptiiviinLrie. 
Juste avant lhtdtdvaluation, les prix 
tie novembre ci dcenibre 1993 
avaicnt ldjlt hien depassL ,:eux des 
detix pic&ddentcs campagnc. lUt 
divaluation a ceilaincinent enlrain6 b 
tone tlamb&c de prix. La hausse 
consid&rahle tiesprix de ft~vrier a' 
avril seible indiquer lhtprisence 
d'en Vl siLeuhttif dans lItinesure 
ob Ls agriculteurs et Its ,itarchands 
aumaient prolablemcnt maintenu les 
stocks dI march pou r en proliter 
tie hi haosse tiesprix icourt terine. , nth 

3 4 5 a 

-1991/192 +1992/193 -1993/94 

Mianifestenient itcourt terne, 
Ies hibnficiaires LiccctIte divaltoationisont ceux qua ont maintenu les stocks de c, r,3ales juste avant le12 
janvicr ci juste pendant one courte piriode apr{s hitdivaluaiion. Les perdants sout sfirement les 

n , : p,, I1f rt 3r ,.ad : ir,/sl:, a ItnJant a "hr.enm '''s 5" 5 CFAN ' ' 
ct',anlw ui 2 '1 FCFA pour 1:,Ing . d) ianmes (Amn-timm N 0'D m l I r'5i ." '.r' 
a 4() [:C|A par a..N,,ij, n mu attend,s cc que tes prix surIt s Ionuc dilan.es sugnicnic de 5 ) FCFA ctqu- zeu,d - ertainz, 
LtatD(, dianic, d racme Fron FCanJ e,,.u 
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consoinmateurs en milieu urbain etles aicheteurs nets en milieu rural de I:flambde des prix desdu fait 

denr'es alimentaires.
 

11est important de lie peassupposer qtie les Tableau I 
comerqants qui ont maintenus des stocks sont olyerinn de dralis achet&. par m~i-age par
les seuls binificiaires de cc recent changenlent. priode de I'nn. (sacs de 100 kg)
ConmeI 'a constat6 I'Entlo~te stirles

Producteurs ritalisoe par IAM'FI, 
 liaIhse Trimestre 1991/92 1992/93
g/n/trale selon laquelle les agriculteurs

invariahlement r6aliscnt en catastrophe des ventes 
 Octobre-D/cenbre 27,,1 19,3
 
niassives pendant lar6colte etrachtent plus ard
 
dans l':mne ii des prix exorbitants est Janvier-Mars 15,6 31,6

siniplenient fauIsSe.
Preninirenient, environ 15% Avril-Juin 39,2 45,0
seulenent des recoltes crializrcs sont
 
conimercialis6s pendant tine 
anne donn6e. Juillet-Septemibre 17,8 4,1

Tandis que cc po rcentage sen ible 6ievTt
ttre 

cette ann/e du fiitde Cla r/colte, lTotal
nativaise 100 100
 
gros de larecolte est conso niincpar tem -nage

qui Piaproduile. Deuxi iinent, comme Ie Siure 
 Enquie aunieau nidriage. NSNSIANCI" (?ai-Aoit 1993). 
nmontre leTableau 1,Iegros des ventes se Fait de 
janvier :i1luin -- pas inoo,&liatement apri;s lar.colte -- 63% et72% pour 1991/92 et 1992/93
respectivenent. Par cons&quent, ilest possible que beatucoup d'agriculteurs aient bnIfici, de lihausse des
prix des deniers nois -- pas setlernent les conuneri;ants. 

It. Effts ) Long-tenue: 'lus d'Avantage pour It.iC&rCaltt's 

Les effets de li d,.valuation it lone-terioe seront I'extension de li production et de It commercialisation 
d surplus des c6r/es, l.'eflctI vcntuel stir les prix est ambigu car ildpend des r/actions de l'offre nais 
I'augmentaltion modr,/e des prix sera pro biablenient continue. 

L combinaisin de lIsichie sse de 1993'94 et de lad6valuation devra faire augnienter les prix de li
saison seche ati-dessos do riiveati prealahle. Ttut coMpte fit, notis potivons pr/voir tine rtponse atix

hesooins d 'approvisiontnenient sotis loirme de plts grandes superficies cultives en 
nlilet en sorgho plus
proihableieit im Sillamnil, Gtiirs c1itt Chari-Baguirnoi . Conmle lestchadiens consoinneront d'avantage Ie
rmil,lIsi rg ho ellebcrh/r, loca lenlent produits, su d, riment des produits inlports, ily aura certaineanent

tine htiusse des prix. N on nios attendons hi
voir cerlains ptysans r/agirit cela par I'extension des surfaces
cullivahles etpar I'auomentation du volume des cur/ales comiercialis/cs an-dessus du niveanu aclel qui est
d'environ 17',' 1I. a probailcunCt tine option limit/c pour les paysans d'intensifier laproduction des
crels par I'ltilisatiin des techniques modernes miais conime I'apport des produits inport6s est trizs fitible,
les cofitsdc production pour lesproducleurs de cr6alcs ne devraient pas peser rop lourd stir I'augnentation 
de l'offre. 

La production d'iutres cultures atigientera en fonclion de prix plus int6ressants it I'exportation. Liquestion est de savoir si lemil ctI sorgho sont en concurrence avec les autres prodnits tels que Iecolon,
lesarachides, les isame, conlnntIc nih6b 'Mut Iemonde Ic pense ou bien s'il y a tine conmplnientarit6 entre' ces produits conune on Ic dit patrois. C 1.- nernettra de dtCermniner si les superlicies cultiv6es en c6r/ales
vont auclenter dins Ic stid. Si ces produ:'i. d'exportation s'avrenlt ,tre en concurrence avec lescr/ales
I'efflc tIeI'otre (aisse deI l'ofre en c/r/ales) ctde lademande (tine au 'ientation de lidemande de
c&r6ales coinmercialis/es par les producteurs d'autres produits d'exportation) pourrait causer la hausse des
prix des c.r&tles. Atitrenient dit, certaines pressions A liahausse stirlesprix baisseront It mesure que la 

7V if "[Les eneSd d dleles parle,agriilteiuts Ichadieis: Unc investigation enpirique', tiublicalionAmlT No. 49. Jan 1994. 

t ran i,,, ltc,i. rth.1rdri ia 'il a r rc inc re Il ci tcs iipor. , ieh l I, pret,iisidil td A u id d oii D 'Aulrein l Tchud Sd iude 5 
effciies en Afriqpu de I'( )Sc, i dun.r q c coion 0 coildmpicnlaurc de I prdJ.ition d . at, Ion;urm: : \Virparexempte *Cereals and Agri.utjural Ds¢hpmrni Strateg}P'cijn 
 in ihz S3hcl'. IFPRI. 1991 par Chri,opher Detlado. 
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production de c&6ales augmentera. Nous croyons qu' inesure que lesprix du coton ao producteur
augmenteront en terme de FCFA (etque lesarri6r6s seront payts), nous verrons s'op6rer tn reviremrent ,t 
propos du rejet du coton olserve ces dernircs ann~es et lesproducteurs de coton retournerout sur les
 
marchds pour leours besoins en c6rdales, augnientant ainsi ladeniande.
 

D'autres cons6quence de lidvaluation dont nous prevoyons iiu'elles pourraient tre suivies d'effets 
sur lemarch6 des cr6ales sont: 

S L'exportation des arachides (ctdu ss.ame) vers ItRCA, le Caineroun et leCongo va croitre parce que
I'arachide tchadienne (zone franc) deviendra plus int6ressante que l'arachide du Nig6ria etque les
consoinmtteurs se tourneront vers les arachides au detriment des autres produits vivriers. 

* 	 Les producteurs de nitbj6 dans laregion du Lac devraient accroitre lesexportations vers leNig6ria au 
dtriinent de liculture des ctr:alcs. 

* Les producteurs d'oignon ctd'ail trouveront leurs produits plus comp6titifs par rapport h ceux du
Soudan. Une Ibisde plus. ily tlieu tiese poser laquestion de savoir si ces produits sont concurrents 
o coniplmentaircs des c&r alcs. Les oignons et jail seniblent ,.&redes produits de substitution aux
ctrales en cc sons qte lorsque Ia r&olte des ctrdales cstfaible, ily a plus de production d'oignons et 
d'ilde contrc-saison; inais d'autre part, cesproduits ne semiblent pas dIre en concurrence avec les 
cdr6aies pour lamain-d'oeuvre etleterrain. 

* 	 Les prix etrevenus d'exportation du b6tail dcvraicnt aussi angnenter 4 nesure que 1,-s exportations
 
vers leNieria s'intensihieront. Les 6l1veurs peuvent r6duire 
leur d,&pendance vis Avis de Ia
production c6r6ali;re dans leszones 'ragiles (par exemple au Biltine, lBatia et Kanem) et dpendre
davantage des narch s po)ur Icurs besoins en ctriales. NIannmoins I'augmentation tielaproduction ct 
du commerce de btjailcstpotentiellenicnt ficteur tieconllits entre ,leveurs et agricultcurs. 

C. 	 L'Amnlioratiin du Climat au Nivcau I Iacro-6cononique etEffeltPositif sur liFilire 
Cr(ale 

L'une tiesprincipales contraintes itI'amdlioration de lapertormance de Ia tilire c&alc estlcmatuvais
environnement ctonoitlue ctleseitets nuisiblcs sir lcmarch6 caus6s par lesarri6r s de salaircs, I'absence
de partage tiesrecttcs avec Ics autorit~s reginiales ctlocales, et lesinfrastructures en voie de dtrioralion,
sttrtolt
lesroiutes." iRien ddvaluation tieilie lia puisse en aticun cas assurer leredrescment conomitlue, 
cio cntraincra lon-terme lacroissance ctpermctira iI'Etat de rectifier lesd.sluilibres et de rtnover 
I'intrastructurc; li fih'lic en profitera.c-rL'ile 

Sans tcnir coiupte le icurs niveaUx, lcverselent rtgulicr des salaires nugmentera litdeliande en 
cr alcs. Le paicnient des arridrds de salaires fera heaucoup poor :niliorer lisolvahilit6 de nombreux
coiiiietriaots ctIa sitloatin financizre du svst. ie tiecr~dit qui tbnctioine traditionnelleimint murIc imarch6
cr&Alier. L'amtalitoratinido paieient des salaires des ancltionnaires ctlagestion des recettcs avec les
aiutoritLs r -ioual cs tdtma LleiietCS unes des causes fondamnenales des barri res rouliresci des restrictions 
:dministratives i lhicirculation des c&r ales. 

LA dviluittiOn devrait aboiur au retour du capital qui atait translfr6 hors du pays par anticipation sur 
laLdhalaitimn. Une patic de cc capitlA dcvrait Utre investie dans ltproduction, plus probableient dans la 
priduction ti, ioditts l'expo talion oU des produits comptiti s avec ceux d'importalion y compris lesceralcs. Nots ptrvoiIs aM,i une croissamce d'investissement dans lesactivil6s commerciales y compris
leIransplt etlestomkage, qui p urraient accroitre litconcurrence etcompenser lescoiits de transport 
tlev6s. 

9 V ir *Intitutional PrbIrn. andConstraints in Agri:ullural P'farketing in Chad, publizationA.\T No. 47, N'Djm:.a. la~naicr 
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D. Effets dts Politiquit de I'Etat 

Tons les effets positifs (et ngatifs) de la dtvaluation dipendent de la riaction des agriculteurs et 
consommateurs aux noiveaux prix relatifs qui en sont les cons&luences. Si les participants au marclh sont
contraints de r~agir oil si les signaux des prix sont ctoultfLs ou sllpprims par l'action de I'Eltat, le potentiel
de succ~s d'ajustement de l'&conomie tehadienne, et de lia filire cralire en particulier, sera r,.duit. Cela 
ne veut pas dire que l'Etat n'a pas un r6le utile itjouer pour faciliter les ijustements et protiger
particulilrement les groupes vulnrables. Cependant, cibler "le filet de seciritt" pour dedommager les
 
groupes les plus dfavoriss est techniquement et politiquement difficile. 
 Beaucoup de ces politilues
linissent par favoriser les gens ddj'i avantagds au d6triment des plus pauvres, soivent, les populations du
milieu rural. Ceci est particulirenient vrai dans lIa ilire c6rxallire oii, dans le passe, certaines
interventions de I'Etat ont eu lieu, souvent avec des intentions louables et invariablement avec des r6sultats
nediocres, voir dSsastreux. Toute tentative superficielle pour mitiger limpact nSgatif de It dvaluation 

risquerait rapidement de nuire aux motivations positives. 

La premiiXre politique et Ia plus 6vidente est la tentative d'6toulfer l'impact de It dxvaluation par le
contrule des prix. Au d6but l'Etat a tent, de bloquer provisoirement les prix, avee Ia raison implicite

d'6viter les perturbations et de limiter les abus des comnmerqants. Malheureusement, le controle de; prix est
plus susceptible de causer des perturbations que l'augmentation drastique des prix cornme on I'a d6jil
constat6 pour le cas du pain et du carturant. En pl, , il n'y a pas de possibilit6i que I'Etat puisse
effectivement distinguer les changements des prix entre ceux qui sont justifids et ceux qui ne sont pas

justifi6s. Les changements soit-disants de prix abusifs ne seront pas soultenis sir le narch6., 
 Toutefois,certaines algmentations de prix sont ucessailes pour encourager le retour aux produits qui sont comptitifs 
avee les produits d'importation conmne les cxrSales et pour lL r6action positive de l'offre que l'on a pr6vue. 

Un deuxIilue champ d'inquitide serait It tentative de stabilisation des prix par intervention sur le

march,5. L'ONC a d jit tent,3 de stabiliser les prix des c&6rales 
 en vendant ses stocks imnidiatement apr.s
Ia dxvaluatior. Ces ventes ctaicnt liinites au niveau de N'Djamna sais atteindre les rdgions pauvres.
13ien que les tluantitds fussent lnodestes, on se pose Ilaquestion de savoir si IPONC essaiera de rStablir son
mandat abando nnl de stahiliser les prix, objectit qui na janiais cu aucin succes et qui :t et6trcs couteux. " 

Les aultorites locales et nationales serient peut-tre tent6es dlappliquer ni,.ne plus de restrictions sur lecolmmerce des croalea ~iCiuse des effets ngalils de It dxbvaluation stir les populations en milieu urbain et

stir les tonctionnaircs 
sour le prtcxte de protlSger les consoniiualeurs tchadiens. Le prOl~vernnt des taxes 
sur la sortie des cr&ales de leurs zones de production a tolj1uirs ti ljustil i6 par la protection et le
renlorce cut de li s& Iuit6 ali etaite de li population locale. Mais ceci n'est vrai tile dans tn sens tr~s
restreint. Les bizntficiaire.; sont limits aux acheteurs nets de c6r6ales dont beaucoup sont des fonctionnaires 
et d'autres citadins, groupes liui sont gert~raleioeiit mieux hotis qile les producteurs de cjr6ales. De lelles
politiqlles nuisent aux veridcurs nets, uIlisent auX aCbtliCUrs poteuiiels aulre part, surtout dans les grandes
villes et minnct le Nvst -le (naturcl) d'incitation ,i ILLproduction et hilLconmercialisalion. Dans le cas de It
dvaluation, de tells potliitlues ,otUttferort ILLrcaetion positive de I'oltre pr, vue. 

Enfin, cornmle cosquence de la dtivaluation, les imporlations diminueront et les exportations
augrmenteront en tion:tion de I'auigmentation des prix des produits de base. De nouveaux marchts
d'expirtation verront le eitlLrcIeS flux pr6vus plus hailt pourraLient changer de direction. Si par exemple,
les crales fiiiissent par ttre exportes nlNigria OILail Soudan, I'EtaLt (et les aultoritcs locales) sera soils
pression de restrein Ire les cxpoitations. Celh ioullctra aissi les effets positifis de la dvaluation sur la 
production. 

La capacit, lIe i,:sistcr :i lL politique d'intervention nuisible lout en prornolivant I'ajustement et en
entreprenlit les eftort-, pour assister les populations vulnrables est peut-&itre le plus grand dfij de I'Etat et
ILiplus grande Ienace UMIX aVlutlge, qtie IlLfili're cerSaliere poiurrait tirer des eflt de Ladtvalulation. 

,10Voir *Nat 'nlIm d Sc urit Pohzcs anj Pr- cdure, inSubll-aharisn Afri. a Caw studies% K n , Stale Unirit. 
Manhattan, Jan 11)92.p.arN, enn. E. et al.einli 
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E. 	 NIt urc d'Accompagneinent 

La divaluation du franc CFA n'6tait pits une prescription curative. Cette mesure severe a 6t6 prise 
pour corriger la surivaluation du franc CFA cause par les probl:nies structurels dans les pays de li zone 
franc. A moins que ces prohlomes structurels ne soient r6solus et qu'il n'y ait Line augmentation de l 
production, le CFA aura tendance it se sur6valuer encore, en y ayant peu gagnl d'avoir accoinpagn6 les 
douloureux ajustements qui sont entrepris en cc moment. En outre, pour tne palitique macro-Jconoinique 
prudente, il y a otinnonbre d'autres drapes i atteindre et qui doivent atre soutenuies par les donatcurs pour 
augrnenter les chances de rdussite d'un ajustement cons6cuif it Ia dval uation. 

* 	 Questions de perception: Plus li rationalit6 ei les cons&luences de li dvaluation sont expliqtdes, 
plus il y a de chance de rdussite. Les ddcideurs politique et les agents conoiniques -- les agents de
 
vulgarisation, les comnimerqants, et les agriculteurs -- oalt besoin de conmprendre conunent ils seront
 
aflctds par It ddvaluation. Les menmbres du gouvernerrilnt en particulier ont hesoin de connaitre les
 
potentiels efftis positifs sur le secteur agricole au fir et i mesure qie les conditions du comumerce
 
,vuoluent en fiiveur de I'agriculture et gn6ralemuent en faveur des populations les plus pauvres do
 
Tchad.
 

* 	 Augmenter lht diffusion des prix: Au lieu d'6viter d'annoncer reporter li hausse des prix, le 
goivernemient doit au contraire multiplier les efforts pour diffusem Aliaradio les prix des produits
aericoles et d'autres dcnres. Le Sy)striie d'lnformation sur les March6s (SINI) en particulier doit ~tre 
encourage it repandre o transrmettre les prix dans les niarchis de collccte rnraux pour voir si les 
changements de prix sont transmisjusqu'aux agriculteurs. Producteurs et consonnateurs ensemble, 
ont besoin de recevoir des infbrmations i temps pour ajuster leurs prises de d6cision en consequence. 

* 	 Stivi de 'impact: II y a peu de doule iue les efets de Ia d6valuation soient largemient diffusds, mais 
il y a toutes les raisos de se demander jUSEt'it Ilnel point cette information (ou diffusion) sera 
systulatitlue, surtout conment Iles agents ,colonliques Cl6s \tont rdagir. Le Tehad est un pays o i les 
donides de base stir li consoinination et li production sont tr.s limites; identifiter les changenients de 
ces ,chantillonnages deiandera du gouvernement et des donateurs beaucooup d'eftforts suppldientaires. 

* 	 Concentrer l'assisance stir let plus voln~rables: Le meilleur mnyen d'viter les efforts d'une 
compensation generale qui risquerait d'inverser les effets posit ifs de li ddvaluation serait une canlipagne 
intensiv'e de pro grainnes limitds aux p;)'sans pauvrea. Ce gloupe est celui qt i semble le plus indiqu6 
pour benhticier des ef foms du goivemement pour adoucir ILSei'lets de Ia dvaluation. Une subvention 
en especes o t en produits alimentaires ct en mddicaients pour les populations sleclionmn6es 
administrds par les ONG serait une stratdgie raisonnable a court terme et aurait moins d'effets sur la
 
production ou stir liaconsonnation des aulres groupes.
 

* 	 Soutenir les interventions productives: C'est toot|jours important. Mais ces secteurs dont on 
s'altendrait i ce qu'ils rdpondent positiveent 4 li dvalhation ont particulirenient besoin d'un 
soutien. En particutlier, on a besoin de difiser les aides techniques qui existent d6ji et qui lie
 
contienient pas de hiion intensive les intrants iniportds. En in1ime tenips, avCC le changemnent des prix

relatlifs les aides qui i' taient pas eflicientes avec le taux de change surdvalu, vont devenir attract;-.-es.
 
La construction ct lhimaintenance des routes vont aussi y contribuer par Ia rduction des cofits des
 
transports. 

* 	 Maintenir un lihre environnemnent ciminmercial: La coinbinaison de Ia dvaluation et de lia mauvaise 
rcolte de 1993/94 a appoi it un notiuvel 6lan aux autorit6s rmgionalcs pour imposer les restrictions 
administratives. Aoi niveau local (Ol nic iie au niveau national) des interdictions d'cxporter sont aussi 
possibles. Une baisse de rcvenus rdels pourrait inciter certlins fonctionnaires it tenter one stratgie de 
compensation individuelle de li ddvaluation sous la forme de barri~res de route et de "taxes sanvages". 
Face 4 ces perspectives Ic gmiuvernelrrent aura besoin de rda 'Jirnfler continuelleinent soii engagement
 
pour on commlerce libral Lant fiii niveau intdrieur qcu'ex6rieur. Des efforts doivent tre laits pour
 
utiliker le concollr dst ic eryilita paimticuliers ci des associations de ctinlmerants pour surv,.eiller et
 
rapportcr toutes tes rctritins stir Ie commerce. 

La Dvatlttion Is Frvnc CFA etli: Filire Ceiabht;'e June 8, 1994 
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IV. CONCLUSION 

Li divaluation du FCFA a 6t6 perye presqtue exclusivement de fayini ngative par la plupart ties 
tchadiens, surtout en milieu urhain et par les foctionnaires. II fallait s'attendre It cela vui que les 
cons6quenees iimmdiates pour ia pupart des ConsoilMIaLeu rs ont ,1, I'augmentation substanfielle des prix, 
compris one augmentation substantielle des pzix de c.&craes. Le pulic accorde ioins d'allention it la 
]ngique it MIXavantages potentiels de Ii dev6'alnation. 

Ce document dmiontre clue la d,\vahuation aua un impact positif stir li filiire cixali :ie *icmiit et it 
lung terne. Les avantages, cependant, risquent d',he compromis par les elorls mal oriciuts de I'Etat pour 
proteger les populations en milieu urbaims des effets nhiastes de It devalation. Puisque li dSvaltmion va 
crer heaucoup de dilficiiltos et de pertuthations. Ilitat sela ten6 d'intervenir et den adoucir ceitains effets. 
IIest cependant essentiel que I-tat ne perde pas de vue le renversement des ternues de 1',&hange qui 
consti tue la base (1it dveloppe ent conoinique futur. 

La Di'ahuariondu Franc CF4 et li Fohiee Crialie Juna S. 1994 


