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DONNEES ECONOMIQUES SUR LE TCHAD 
(Source Plan d'Orientation - An 2000) 

Evolution et structure du Produit Int6rieur Brut (montants en milliards de F.CFA 1990) 

1983 1990 1993 2000
 

Secteur Primaire 101 111 135 172 

- Cultures 51 59 79 102 

- Coton 10 12 13 19 

- Elevage 40 40 43 52 

Secteur secondaire 39 67 68 91 

dont coton 8 9 10 14 

Secteur tertiaire 78 127 134 166 

PIB aux coOts des facteurs 218 305 337 429 

Taxes indirectes 5 19 23 37 

PlB au prix du marche 223 324 360 466 

Croissance r~elle - % 15,7 0,2 4,8 3,4 

Evolution de la balance des paiements (montants en milliards de F.CFA 1990) 

1983 1990 1993 2000 

Marchandises - 8 - 27 - 28 - 21 

- Exportations FOB 30 51 55 78 

- dont Coton 23 27 30 39 

- Importations -38 -78 -83 -98 

Services -20 -51 -50 -46 

- Recettes 13 25 28 39 

- Depenses 33 76 78 85 

- Dont interdt -2 -1 -4 -7 

Balance des biens et services - 28 - 77 -78 - 67 

Transferts nets 43 64 68 75 

Solde courant 15 -13 -10 8 

Balance des capitaux -8 15 26 22 

Solde g6n~ral (y inclus erreurs) 5 2 16 30 

Ratios significatifs 

1983 1 1990 1993 2000 

PNB par habitant en 1000 F.CFA 57 71 73 78
 

Taux d'investissement % 3,0 8,4 12,0 11,4
 

Taux d'epargne % 5,61 3,7 7,6 11,3.
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INTRODUCTION
 

La troisi~me Conference de la Table Ronde pour la R~publique du Tchad qui s'est tenue 6 
Gen~ve du 19 au 20 juin 1990 (GENEVE III), a conclu a la necessite de preparer, puis de 
tenir huit consultations sectonelles : education-formation-emploi, cooperation technique,
promotion du secteur prive, sante et affaires sociales, environnement et lutte contre la 
desertification, developpement urbain, secteur transport et enfin d6veloppement rural, 
s6curit a~imentaire et ressources hydrauliques. 

Pour le secteur developpement rural, une operation similaire avait deja ete menee en 1986: 
la reunion de suivi de la conference de Table Ronde de 1985 (GENEVE il) du secteur agro
sylvo-pastoral. Cette reunion de 1986 recouvrait ragnculture, rllevage, la p~che, les fordts 
et Ihydraulique rurale, mais pas le coton, 

La presente consultation sectorielle conceme Iagriculture, la p~che, la s6curit6 
alimentaire, et les ressources hydrauliques. Sont donc exclus : la filiere coton qui a deja 
fait 'objet d'une reflexion et d'une concertation, I'elevage, qui est aborde avec les bailleurs 
concemes dans le cadre duJ Projet National Elevage (toutefois if a 6t6 decide que la 
commercialisation de I'elevage devait dtre traitee).Cependant les domaines cites, qui ne 
sont pas couverts par la presente consultation sectorielle, ne peuvent dtre totalement 
ignores parce qu'ils relevent aussi du developpement rural. 

Les for6ts et renvironnement font lobjet d'une autre consultation sectorielle, programmde a 
[a m~me pedode que la presente consultation sectonelle. En raison des complementadtes 
evidentes entre les deux domaines traites par ces deux consultations sectorielles, une 
collaboration etroite a ete etablie entre les deux CTA afin d'introduire une bonne coherence 
entre les deux documents, ainsi les deux strategies prdsentees sont coherentes et 
complementaires. 

La methodologie generale, commune aux differentes consultations, est bas~e sur une large 
participation des cadres nationaux, sur r'organisation d'un seminaire a mi-parcours et enfin 
sur la preparation d'une documentation qui doit comprendre la strategie, la politique 
sectonelle ainsi qu'un pmgramme d'investisserment; elle est destinee aux participants 6 la 
consultation sectodelle. 

Le 18 decembre 1991, une reunion preliminaire s'est tenue au Ministere du Dbveloppement 
Rural, sous la presidence du Ministre du Developpement Rural. Y participaient deux 
bailleurs ae fonds designes comme chefs de file - La Cooperation Franaise et la Banque 
Mondiale - la FAO, designee comme "facilitateur" pour la preparation, le PNUD, qui appuie 
le Gouvemement pour lorganisation de ses consultations sectodelgs, ainsi que le 
Secretariat d'Etat au Plan et a la Cooperation. L'objectif de cefte reunion etait de fixer un 
calendrier indicatif et d'esquisser le contenu de la preparation de la consultation sectorielle. 

Afin de ne pas retarder la preparation de la consultation de la reunion sectorielle, le 
Gouvemement a cr&6 des le 11 fevder 1992, le Haut Comit& Interministdriel charg6 de la 
preparation, du suivi et de rexecution de la consultation sectorielle, cette disposition 6tait 
completee le 17 mars par la creation de la Cellule Technique d'Appui (CTA). Ce dispositif 
s'articule de la fagon suivante : 

= Le Haut Comit6 Interminist~riel 

* La Cellule Technique d'Appui, elle mime d6compos~e en onze Commissions 
th~matiques : 

Consultawn S.ckxd SM 0 O3 ppe.vom Rural. S ur AImewtae et les Resouce Hydruhqus- Volun 1 sur SyntUl6 
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1 - Recherche Agronomique 	 7 - Eau et son Utilisation 
2 - Protection des Cultures 	 8 - Pdche et son Exploitation 
3 - Credit rural 9 - Echanges et Commercialisation des
 
4 - Encadrement et Vulgarisation Produits Agricoles
 

5 - Cultures Pluviales et ingu~es 10 - Cadrage Macro-economique 

6 - Organisation et Formation du Monde 11 - Secudte Alimentaire
 
Rural
 

La CTA a bendficid de I'appui des bailleurs de fonds chefs de file, notamment: 

" 	 Cooperation Frangaise : 40 hommes.mois de consultants nationaux, 7 
hommes.mois de consultants intemationaux et une contribution aux depenses de 
fonctionnement de [a CTA; 

" PNUD :5 hommes.mois de consultant international "facilitateur", recrute par la 
FAO et [a prise en charge des depenses de la consultation sectonelle 

* Banque Mondiale :2 hommes.mois de consultant, une contribution aux depenses
de deplacement sur le terrain, aux depenses du seminaire, au fonctionnement de 
la CTA et la reproduction des documents de la consultation ; 

* 	 FAO : 15 hommes.mois de consultants nationaux et une consultation dans le 
domaine de la peche. 

Un seminaire a ete organise les 24, 25 et 26 juin sous le presidence du Ministre du Plan et
de la Cooperation, son but etait d'examiner le bilan-diagnostic ainsi que les orientations
strategiques proposees, d'en debattre et de collecter les avis de tous les participants. Ont
participd les Ministres membres du Haut Comite Interministeriel, les principaux
responsables du secteur, des responsables de services decentralises et des grands projets,
des representants des ONG et les representants des agences de cooperation represe-i, s 
SN'Djamena. 

Le bilan-diagnostic et les orientations strategiques ont fait l'objet, a cette occasion, d'une 
presentation detaillee par le Coordonnateur de la CTA et par les porte parole des onze 
commissions. Les debats organises en trois commissions et en pleniere ont permis
d'aborder l'essentiel des problemes et perspectives de developpement du secteur. Les
conclusions et propositions formulees par la CTA dans son document ont et, dans 
'ensemble approuvees par les participants sous reserve cependant qu'un certain nombre 
d'amendements et de complements soient apportes 

La preparation de la documentation pour la consultation sectorielle integre donc les 
conclusions et recommandations du s6minaire. En particulier le volume 2 - Diagnostic et 
strategies - a 6te prepare a partir du document cormge du seminaire. 

La documentation preparee pour la consultation sectorielle comprend quatre volumes: 

" 	 Volume I - SYNTHESE 

* 	 Volume 2 - DIAGNOSTIC ET STRATEGIES 
" 	 Volume 3 - PROGRAMME D'ACTION 

" 	 Volume 4 - CADRAGE ECONOMIQUE 

Coosultl Sectnellsout DdWlop eut Rural.[a Skiurt6 Aimontaire otles RessourcecHydraulquo . Volume 1 -Synthes 
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La pr6sente synth~se est decomposee en cinq parties: 

0 	 1 - Probl6matiques et contraintes du secteur 

a 	 2 - Objectifs et orientations g6n6rales 

* 3 - Matrices des mesures 

0 	 4 - Liste des projets en cours, ayant fait I'objet d'une r6vision 

* 5 - R6capitulatif des propositions de programme pour le moyen terme 

Le Programme d'Action est le "compl~ment opdrationnel" da la strat~gie pr~sent6e dans 
le volume 2. IIrassemble toutes les propositions sur lesquelles les bailleurs do fonds sont 
appelss 6 se prononcer. Dans chacun des 9 chapitres de la premiere partie - Mesures et 
actions - sont pr6sent~s successivement les elements suivants : 

" 	 R61e de I'Etat : rappel, sans commentaires, des fonctions perennes de I'Etat dans le 
domaine consider6. 

* 	 Mesures Aprendre : les mesures concement tous les actes gouvemementaux dans le 
domaine Idgislatif, reglementaire, institutionnel, organisationnel, economique et de 
l'inforrnation. Prendre une mesure n'implique donc pas d'investissement, donc de 
projet, ni de d~penses autres que les depenses de fonctionnement pour les 
administrations chargees de les executer. 

Ainsi presentees, les mesures constituent le programme d'action "hors projet" de 
I'administration, pour les anndes a venir. L'execution de ce programme est 
indispensable pour crier les conditions les plus favorables d'abord pour le 
developpement du secteur dans son ensemble, ensuite pour augmenter 1'efficacit6 du 
programme d'investissement, enfin pour pa;venir 6 un travail actif de programmation 
pour preparer I'avenir. 

* 	 R6vision du programme d'investissement en cours : sont presentees sous cette 
rubnque, des observations, recommandations et propositions de correctifs pour les 
projets en cours, a la lumiere des orientations strategiques formuldes dans le volume 2. 
Sont classes comme projets en cours, les projets effectivement en cours d'ex6cution 
sur le terrain, en 1993, ainsi que les projets deja programmes, cest a dire, prepar6s, 
decid6s et finances. Ces observations, recommandations et propositions de coinectifs 
sont reprises, projet par projet, dans rAnnexe - Fichier des projets en cours - prepar~e 
et mise a jour 6 partir du catalogue de projets de la Cellule de suivi et d'evaluation des 
projets du MAE. 

" 	 Propositions de programme pour le moyen terme : Les elements pr6sentes sous 
cette rubrique sont decomposes selon le m~me decoupage que celui qui est adoptb 
pour la presentation de la revision des projets en cours. Se retrouvent ainsi regroup(s 
dans un mdme "sous-ensemble homogene" : la poursuite d'actions ou de projets en 
cours, des projets dej6 prepares mais non encore finances, des actions nouvelles 
necessaies a la mise en oeuvre de la strategie. On parvient de celte mani~re 6 des 
programmes de d6veloppement, couvrant de faon exhaustive et cohdrente le 
domaine concemr par la consultation sectonelle. 

Les montants ne sont presentes que s'ils resultent d'une preparation de projet, faite 
dans les r~gles. Dans les autres cas une action de preparation du programme ou du 
projet est propose, cest par cette etape qu'il convienda donc de commencer, si la 
proposition de programme a retenu l'inter6t d'un bailleur de fonds, A roccasion de 13 
consultation sectorielle. 

Consuftabo Sectolelle sur W Dkw loppemont Rural.la Scut6 Ahmtntare et les Ressources Hydrauiques- Volume I - Synt!lAis 



4 
1 - PROBLEMATIQUE ET CONTRAINTES DU SECTEUR
 

De bonnesperformances6conomiques du secteur au coursde la dernibre d~cennie. 

Le secteur pnmaiie qui regroupe essentiellement relevage et 'agriculture emploie encore 
pres de 80 % de la population et contdbue pour 40% environ au Produit Inteneur Brut. Mais
la part du secteur primaire dans le PIB a tendance a se reduire, elle etait proche de 50% audebut des annees 80. Sur la pedode 1982/19911, la croissance moyenne de I'economie
nationale a et6 forte avec un taux annuel de 5,2%. La croissance du secteur primaire, pour
la meme p~node s'est situee au meme niveau. Ce resultat satisfaisant est dO a une tresforte progression du coton sur la perdode, a un developpement spectaculaire des "filieres de
diversification agricole" (oleagineux, tubercules, fruits et legumes) ainsi qu'a ine tres forte
progression de la production cerealiere dans la zone sahelienne, par extension des
superficies. La production cerealiere en zone soudanienne, l'elevage et la peche n'ont 
progresse qu', un rythme voisin de celui de la croissance demographique (2,3 %). 

La conjonction de plusieurs facteurs expliquent les bonnes performances du secteur : unepluviometde nettement plus satisfaisante au cours de la perode 1985/92 qu'au cours des
periodes anterieures, la remise en marche du pays apres les evenements, l'impact du 
programme d'investissement sectoriel, la sortie de la premiere crise du coton. IIn'est pascertain que ces facteurs favorables subsistent au cours de la prochaine decennie : ladeuxieme crise du coton se traduit par une regression de la contribution au Pie, non encore 
apparente dans les statistiques et le facteur climatique ne peut malheureusement faire
l'objet de previsions. C'est pourquoi la preparation de la Consultation sectorielle vient a un 
moment particulierement opportun pour chercher a compenser des facteurs d'evolution
negatifs ou incertains, par le renforcement des facteurs d'evolution positifs, au travers
d'une politique agricole claire et d'une strategie volontariste. 

Un secteur particulidrement complexe 6 analyser 

Depuis quelques annees, la qualite des statistiques a pu 6tre amelioree, notarnment en
matiere de statistiques agricoles et plusieurs etudes ont permis de mieux comprendre lesproblmes et les perspectives dans un certain nombre de domaines, cela a et& le cas, parexemple, pour la recherche agronomique, la formation, l'irrigation, les zones couvertes par

des projets de developpement regional, etc.
 

Mais les lacunes restent malgre tout importantes, notamment pour les systemes deproduction, la situation nutrtionnelle et alimentaire, I'evaluation des actions de
developpement sur le terrain et la reponse (agronomique, sociologique et economique) auxinnovations techniques que I'on commence a diffuser a travers les projets. IIfaut ajouter le 
manque de recul pour apprecier les tendances lourdes de la societe rurale, qui est du 6
I'absence de donnees completes et fiables sur la pdriode antedeure a la demiere decennie.
Les efforts pour ameliorer la connaissance du secteur devront donc se poursuivre, avec 
cependant trois pdodtes : 

" identification et description des principaux systemes de production, 
* enquite nutritionnelle et enqudte de consommation, 

1 ce taux a W calcul&entre la moyenne des trois anndes 1982/83/84 et la moyenne des trois ann~es 
1989190191, afin de r~duire 'effet de Iirr~gularit6 inter annuelle. 

CO ,unkab Sec"Oneji wI l oppen..,l Rura, la Scurl1h Ahmotie et les Rossoce, Hydauhquos. Volume I - SynVM. 
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mise en place, avec les projets, d'un dispositif d'evaluation technique, economijue 
et sociologique des experiences de terrain et de l'impact de la politique agicole 

Le secteur developpement rural est actuellement partage entre trois Ministeres, ce qui ne 
simplifie pas la vision globale et integree du monde rural, qui lui, n'est pas segmente selon 
les memes lignes de partage. Le BIEP est le seul organisme detude et de reflexion sur 
'ensemble du secteur, mais son evolution progressive vers la prestation remuneree 

d6tudes a la demande, ne lui a pas permis de jouer le r6le d'une cellule de reflexion 
permanente a la disposition de chaque Ministere. La question de la creation d'une capacit6 
d'analyse et de reflexior, directement rattachee , la Direction Generale du Ministere de 
I'Agriculture se justifie pleinement. 

La r6flexion strategique et 'analyse de la politique agricole se font surtout a I'occasion de la 
preparation de reunions sectorielles, comme celle-ci ou celle de 1986. S'ajoutent a ces 
"grandes occasions", un certain nombre d'exercices sous-sectoriels qui se sont averes tres 
ben6fiques en terme de propositions realisab!es et de participation des cadres :ont deja etd 
cites : le plan national de la recherche agronomique a long terme, le plan directeur de la 
formation a l'io.izon 2000, la concertation nationale sur le mouvement associatif et 
cooperatif, 1'etude de la filiere cereale. 

Enfin, ilfaut rappeler que le secteur developpement rural est plus complexe et diversifie 
que des secteurs comme la sante ou les transports. Cela impose de mener les analyses et 
les reflexions a trois niveaux : 

• 	niveau national: relations du secteur avec la politique et la strategie nationale, 

" 	 niveau .;ectoriel : aspects globaux tels que la politique dintervention des services 
d'appui aux producteurs, 

• 	niveau sous-sectoriel :ce niveau concerne d'une part les activit6s productives 
(les differentes filieres) et d'autre part les fonctions d'appui aux producteurs. 

L'amelioration de la connaissance du secteur ne peut donc se faire efficacement que si Ion 
accepte que des dossiers sous-sectoriels prioritaires puissent "avancer", sans que Ion 
passe necessairement par une reflexion globale et sectorielle. Cela a d6ja 6t6 fait dans le 
pass6, et devra continuer a se faire a ravenir, par exemple dans le domaine de la 
vulgarisation et de I'encadrement. 

Un monde rural qui se montre pr~t 66voluer 

Le monde rural et le systeme de production apparaissent peu marques par le changement 
et les innovations. Le niveau de productivite reste encore tres bas ; par exemple, il n'y a pas 
de gains de rendement perceptibles dans les statistiques, pour les cereales en zone 
soudanienne et rllevage semble plus marque par des fluctuations d'effectifs que par une 
progression des taux d'extraction et dles parametres zootechniques. II faut ajouter le grand 
retard accumule, par rapport a des pays comparables, dans la diffusion de techniques et 
dintrants modemes. 

2 Les projets agissent sur le milieu rural qui r~agit, ilsdisposent de cadres et d'agents capables d'analyser et 
de ddcrire ce qui se passe, en outre ilssont les principaux instruments d'application de lastratbgie de 
dlveloppement, en consequence les projets sont des observatoires privilegiis du monde rural et de son 
dvolution. 
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Cependant, cette vision trop "figee" du monde rural dolt dtre revisee ; en effet de nombreux
signes montrent qu'une dynamique est en train de se creer et cela malgre un
environnement encore difficile. Les creations d'organisations de producteurs ou d'usagers
se multiplient et deviennent les partenaires incontournables des services et des structures 
de projet. 

Cette organisation du monde rural ne se fait pas sans problemes ni m~me sans echecs et
l'impact 6conomique de ces activites associatives est encore limite ; mais le mouvement est
maintenant lance sur l'ensemble du territoire ;ilconstitue indeniablement le fait majeur dusecteur et aussi I'espoir d'une plus grande efficacite des efforts faits pour le 
developpement. 

Le mouvement associatif et cooperatif apporte une reponse concrete b la responsabilisation
du monde rural et, a terme, au desengagement progressif de I'Etat des activites de service 
ou de promotion. Mais dans le court et le moyen terme ilfaudra eviter de freiner le 
mouvement, en ne limitant pas les interventions publiques pour creer des conditions encore
plus favorables a ces organisations, pour la formation et le conseil et aussi pour cnenter les 
financements vers ces nouveaux operateurs. 

D'autres signes d'une dvolution positive du monde ,ural meritent d'dtre soulignes : le
developpement spontane des fruits et legumes et de formes d'irrigation privee, le
developpement de I'arachide et du sesame, la plantation de palmiers dans le BET,
lintensification culturale dans les Ouaddis, la reconstitution rapide de I'elevage camelin
dans Is BET et le nord Batha, I'autonomisation reussie de plusieurs primetres villageois. 

Une r6ductionglobale de Iins~curit6 alimentaire, mais la permanence de groupes en 
insdcuritdchronique 

La pedriode 1985/92 a connu plus de campagnes agricoles assez bonnes ou mdme t'es

bonnes, que de mauvaises annees, cela a permis d'aboutir a une situation actuelle
 
d'autosuffisance globale en cereales de base. II faut ajouter une faible mais reelle

diversification de I'alimentation, grace aux progres enregistres pour les cultures
 
ol~agineuses, les tubercules, mais, surtout, pour les fruits et les legumes.
 

La situation catastrophique du pays au lendemain des evenements, aggravee par I'episode
de secheresse de 1984. a necessite un immense effort de I'Etat et de la communaute 
intemationale pour mettre en place un programme d'aide d'urgence. Le dispositif s'est 
av~re efficace et a pu, depuis, dtre ameliore, notamment par la creation du CASAU,
I'amelioration de I'alerte et la rationalisation de I'achat, du stockage et de la distribution des
aides. La campagne de 1990 a 6te l'occasion de constater que le dispositif pouvait se
mobiliser a nouveau pour des volumes consequents d'aide alimentaire. 

II nen reste pas moins que, meme en bonne annee, une frange defavorisee de la
population n'a pas acces a une alimentation "minimale" et que la malnutrition, surtout chez
les mares et les jeunes enfants, est toujours consideree comme un probleme majeur de
sant6 publique. Ces groupes sont constitues de personnes et families sans ressources, de
families nombreuses avec ressources limitees ;ilssont principalement localises clans les
grandes agglomerations et dans la zone sahelienne. Le dispositif d'alerte actuel parvient a
identifier les micro-zones d'insecurite (cantons) et a programmer les aides vers celles-ci. 
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Sajoutent a ce noyau de population socialement defavorisee, un autre groupe, plus difficile 
6 identifier, a localiser et a denombrer, qui est constitue de families en insecurit 
conjoncturelle ; ils ne peuvent satisfaire leurs besoins 6lementaires en mauvaise annee, 
particulierement pendant la pedode de soudure. La solution aux problenies de ce second 
groupe peut dtre significativement amelioree par I'adoption de strategies de developpement 
rural orientees vers la securit& alimentaire. 

En revanche pour le premier groupe, la solution a terme passe par la creation d'emplois et 
le maintien, pendant encore un certain temps, du dispositif d'aide alimentaire, mime s'il n" 
a pas de situation d'urgence generalisde. 

Des obstaclesau ddveloppetnentrural qui reldventd'autres secteurs 

Le developpement du secteur developpement rural ne peut se faire independamment de 
I'action d'autres Departements ministedels, en effet les principaux handicaps A lever 
concernent: 

" 	 le mauvais etat du r~seau routier: rimportant effort financier qui a ete entrepris 
doit absolument 6tre poursuivi sans retard et inclure I'axe du Salamat ;plus 
encore, cet effort doit 6tre complte par la mise en place d'un systeme efficace 
d'entretien et par la creation (et egalement 'entretien) de pistes rurales ;ce 
demier volet pourrait 6tre pris en charge par le Departement. 

" 	 lducation primaire dans les zones rurale. : I'alphabetisation fonctionnelle 
reste une solution indispensable dans le moyen terme, mais il ne faut pas oublier 
que la solution durable et satisfaisante au probleme du niveau deducation des 
paysans est la scolarisation primaire generalisle dans les zones rurales. 

l
[a simplification et I'allegement des taxes :celles-ci freinent les &changes de 
certains produits, par la complexite des demarches, par leur niveau excessif qui 
encourage la fraude massive et les prelevements abusifs ;ce probleme affecte 
particulierement la p~che, i'elevage et I'lexportation d'arachide. 

Iins~curitC : elle empeche toute accumulation de biens : greniers a mil par 
exemple. 

La solution a ces problemes relive certes d'autres Departements ministedels, mais les 
mesures a prendre et les actions a mener pour les resoudre font partie de la politique 
agricole, a ce titre le Ministere de I'Agriculture dolt participer a la definition et la 
programmation des solutions et assurer un suivi de leur execution. 

Des possibilitfsimportantes d'accroissementde la production,si les conditions 
favorables sontcr66es 

Des possibilites considerables d'accroissement de la production disponible existent, mais 
pour les mobiliser it faudra d'abord ameliorer l'organisation des marches et adapter les 
services d'appui aux exigences et priorites de chacune de ces possibilites ; elles 
comprennent principalement: 

" 	 1'extension des superficies cerealieres dans la zone sahelo-soudanienne et 
sahelienne, 

* 	 l'intensification des cereales et des cultures associees dans la zone soudanienne, 

* 	 le developpement de I'arachide pour le marche interieur et les pays voisins, ainsi 
que du sesame pour rexportation vers I'Europe, 
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" le d6veloppement des fruits et legumes, dans les petits pedmetres prives et 
villageois ainsi que les ouaddis et polders traditionnels, pnncipalement en zone 
sah~lienne, 

" inciter les pLcheurs du systeme Logone/Chad/Lac b commercialiser davantage de 
poissons sur le sol national, 

* relancer 'exportation des animaux en levant tous les obstacles A leur circulation. 

Une agriculturequireste trds vulndrableaux aliasclimatiques 

La pluviometrie relativement clemente de ces demieres annees ne doit pas faire oublier la 
particulilre vulnerabilit6 du systeme productif agricole aux aleas climatiques ; des episodes
extrdrnes comme ceux que le pays a connu en 1984 et au debut des anndes 70 peuvent
revenir. Or, peu de progres ont pu dtre enregistrbs en securisation de la production. Le 
fonctionnement des grandes pedmetres irnigues a ete un echec. Les experiences de 
prim~tres villageois et d'amliomtion de l'irrigation traditionnelle sont certes 
encourageantes, mais limpact sur la production est encore faible. La culture irrigude des 
l6gumes est rentable, en revanche la culture de cerdales irriguees telles que le riz ou le bi6 
est plus difficilement viable, parce que ces productions ne sont pas protegees et souffrent 
donc de la concurrence des produits importds b bas prix. La production de cereales dans 
les p~nmetres irmgues est possible, si le producteur peut pratiquer aussi des legumes. 

L'irrigation n'est pas le seul moyen de sdcuriser la production, il existe de nombreuses 
techniques d'utilisation de l'eau, mais celles-ci restent a tester avant d'evaluer leur interdt et 
de r~aliser des programmes de grande ampleur : amelioration des cultures de d6crue, 
valorisation des eaux de ruissellement, conservation des eaux et des sols, amenagements 
extensifs dans les ddfluents du Logone, etc. 

IIfaut aussi signaler la possibilite de securiser les cultures pluviales en utilisant des vari6t~s 
d cycle court, mais 1a encore ce type de solution reste d mettre au point. 

Des ressourceson eau importantes,mals indgalement r6partieset encore mal 
connues
 

Le d~veloppement de l'irrigation ne bute pas sur des problemes de disponibilites en eau, 
mais plut6t sur des problbmes de cot d'amdnagement, de charges recurrentes, 
d'org~nisation de 'entretien et d'acceptation du versement d'une redevance suffisante. 
Pour les utilisations plus extensives des eaux de ruissellement, en vue d'ameliorer 
I'agnculture pluviale, les donndes hydrologique font defaut. 

Excepte certaines parties du BET, les ressourzes en eau souterraines permettent de crder 
partout des points d'eau pour les villages ou les troupeaux. Les programmes d'hydraulique
villageoise de la demiere dcennie ont permis de rattraper une partie du retard accumule, 
mais il faudrait acc6ldrer encore le rythme de r~alisation pour atteindre en 2010 l'objectif
d'un point d'eau par localit6 de plus de 300 habitants. Les besoins en points d'eali 
pastoraux sont loin d'dtre satisraits, mais il appartient aux services de t'6levage de les 
prdciser et de crder les conditions de leur gestion par les usagers. 
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Des institutionsA adapter 

L'organisation des services du Minist~re et des organismes sous tutelle est encore 
largement conditionnLe par un contexte anterieur dans lequel I'Etat intervenait davantage. 
Le transfert au secteur prve des activites productives ou commerciales est bien engage, en 
revanche, les services publics rendent de nombreux services "marchands" : 

SIONC nintervient plus pour reguler les marches et les operations d'achat et de 
vente (renouvellement technique du stock de securite) se font par appel d'offres, 

" I'ONADEH n'a plus d'activites, 
• 	 I'ONDR distribue de I'equipement a credit, mais une etude doit bient6t r6examiner 

'ensemble de ses fonctions, 
" le FIR n'a (presque) jamais joue le r61e d'un operateur financier, 
" la SODELAC foumit toute une gamme de services aux agriculteurs et 

commercialise des intrants et des produits (pomme de terre), 
" le BIEP est prestataire de service, 
" 	 la DPVC distdbue des produits et des equipements aux brigades villageoises et 

fait des traitements, en cas durgence, 
* 	 les projets financ6s sur argent public distribuent des intrants et de I'dquipement 

a crddit. 

La situation financi~re de la majorite des organismes sous-tutelle est difficile, en raison 
principalement d'activit~s economiques mal maitrisees ; elles n~cessiteront des operations 
d'assainissement et de restructuration, dont certaines ont deji W rdalisfes ou sont 
programmdes (OMVSD, ONDR, ONC). Les services publics d'appui aux producteurs 
constituent chacun, par leur epedrience, leur personnel, leur organisation et leurs 
equipements, une capacitd d'intervention qui n'a pas d'6quivalent ni dans le secteur priv6 ni 
dans les organisations paysannes. II s'agit dans la majodtd des cas de red6finir les 
missions A court et A long termes, de reconstituer la capacite d'intervention, par 
I'assainissement et la restructuration et de renforcer certains moyens en fonction des 
bisoins des missions red6finies. 
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2 - OBJECTIFS ET ORIENTATIONS GENERALES 

Le Plan d'Orlentation6 'an 2000 

Le Ministere dii Plan et de la Cooperation a prepare un Plan d'Orientation a Horizon 2000,
qui a 6t6 approuve par le Gouvemement. Ce plan de developpement A long terme "se 
propose de guider l'6volution du pays vers I'an 2000 en essayant de mieux orienter les 
changements 6conomiques et sociaux. IIcher:he particulidrement d impulser une trajectoire
de d~veloppement qui tienne compte de nos rdalit6s, contraintes et potentialit6s. IIne se 
veut nullement un plan imp6ratif, car celui-cia montr6 ses limites." 

Les axes majeurs de la politique de ddveloppement que le Gouvemement entend mener 
sont : 

Assurer la promotion de la population pour lui permettre de maltnser les 
changements culturels, sociaux, dconomiques et technologiques auxquels le pays 
aura 6 faire face, 
Augmenter la production en modemisant les structures afin de favoriser la 
croissance dconomique, 
Restaurer les eqdilibres economiques et financiers afin de maintenir une 
croissance economique saine. 

Le Gouvemement a fixe la promotion des ressources humaines comme [a finalite de son 
Plan dOientation, c'est ainsi quil se propose d'affecter vers lan 2000, 20% des depenses
budg~taires AlMeducation et 10% a la sante et d'atteindre a cette m6me echeance lobjectif
de 60% de scolarisation dans le cycle elementaire. Pour atteindre cet objectif de 
dveloppement humain, la strategie de developpement s'articule a trois niveaux 
successifs: les strategies d'approche, les strategies d'appui et enfin les strategies
sectorielles. 

Les strat6gies d approche, ont pour objet de crder les conditions favorables 6 lactivite 
6conomique. Ainsi en plus de refondre le cadre social 3 afin de promouvoir linitiative 
pdvde, le Gouvemement se propose de mettre en oeuvre une strategie de 
commercialisation de la production et une strategie de regionalisation du developpement
economique. 

Les strat6gies d'appui visent a lever les blocages les plus importants qui font actuellement 
obstacle a la relance de lIactivite economique ; elles ccncement essentiellement les 
infrastructures de transports, d'eau, d'energie et de communication. 

Les strategies sectorielles sont axees sur la rationalisation et laugmentation de la 
production economique dans les secteurs de I'agriculture, de l'6eevage, du coton, des 
mines et de l industrie. Les problematiques de lagriculture, de lelevage, de la p~che et de 
Ihydraulique doivent dtre integrees dans une strategie de developpement rural, dont les 
principales orientations sont les suivantes : 

* 	 associer les producteurs au developpement de leur propre milieu, en 
euicourageant les groupements a vocation cooperative, 

3codes des march6s publics, des investissements, du commerce, des imp6ts, minier, foncier, forestier, de 
leau. 
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* augmenter, securiser, et diversifier la production vivriire par un meilleur 
encadrement, par l'intensification des cultures et I'am~nagement de terres 
nouvelles, 

" assurer la protection des ressources naturelles, 

" promouvoir le developpement des echanges par le d~senclavement et 
I'am~lioration des circuits de commercialisation, par des syst~mes d'information 
sur les march~s, des systemes de prevision et d'alerte et par le stockage dans les 
zones de production, 

" I'amelioration des institutions par la vole de la decentralisation sur le terrain. 

Ces orientations gen~rales sont compltees par des orientations specifiques 6 chaque 
composante du secteur developpement rural :agriculture, hydraulique rurale et agricole. 

Enfin le Plan d'Orientation indique que le Gouvemement accordera une attention 
particuliere a la sbcurit alimentaire en prenant les mesures appropriees au niveau de la 
production, du stockage, du transport et de la commerc~alisation des produits alimentaires. 

La deuxi~me partie du volume 2 - diagnostic et strategies - pr~cente les orientations 
strat6giques pour le d6veloppement rural 4 , la s6curit, alimentaire et les ressources 
hydrauliques. Elles prdcisent et completent celles qui ont ddja ete retenues par le 
Gouvemement dans son Plan d'Orientation, tout en respectant la philosophie de 
developpement qui I'inspire. 

L'horizon retenu est I'an 2000, afin que les propositions sectorielles se situent dans le 
m~me cadre que la prospective nationale. 

Un contexte6conomique incertain 

En juillet 1987, le Gouvemement a adoptd un premier programme d'ajustement structurel, 
qui a recu I'appui du FMI, de la Banque Mondiale et de la BAD. Ce programme avait pour 
objectif de realiser une croissance soutenue, d'abord en stabilisant la situation financi~re du 
pays et de I'Etat et ensuite en proc~dant A des rdformes structurelles du syst6me 
economique national. Cette nouvelle politique dconomique a W exprim~e la premiere fois 
dans le document cadre de politique economique de 1987 (DCPE), il a ete suivi par deux 
autres DCPE, dont le demier en 1990, pour la p~dode 1990/92. 

La politique 6conomique ddd~e et appliqube dans ce cadre, a permis d'enregistrer des 
rbsultats encourageants pour la stabilisation (maltrse de l'inflation, deficit public, balance 
des paiement) et auss; pour la croissance. L'evolution r~cente des finances publiques est 
sans doute nettemeni moins favorable. 

Le d~veloppement du secteur AIhorizon 2000, qui est un horizon i moyen-long terme, sera 
largement conditionne par I'dvolution de la situation dconomique . court terme et aussi par 
la rapidite avec laquelle les grands 6quilibres pourront dtre restaurbs. IIest possible que la 
croissance ne soit pas encore vraiment affectbe par la degradation rLcente de la situation, 
mais, sans changement notable dans le court terme, la croissance risquerait d'dtre 
durablement affectbe. 

4 6 Iexception de la filibre coton, de I'levage et des ressources naturelles qui sont traitbes dans un autre cadre 
que la prbsente consultation sectorielle. 
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En tout etat de cause toute politique de restauration des equilibres est un prealable
indispensable 6 une croissance soutenue du secteur sur la periode, cependant les mesures
de ngueur peuvent dans le court terme dtre des handicaps supplementaires, si les mesures 
ne sont pas pr~parees en coherence avec la politique sectorielle : 

* 	 Le renforcement du systdme fiscal ne devrait pas se traduire par une 
aggravation des contraintes sur certaines filieres, au contraire il devrait 6tre
'occasion d'optimiser le niveau de taxation de mani~re a maximiser la recette

publique, de simplifier les formalites, de reduire I'incertitude et d'ameliorer la 
transparence pour les operateurs, de lutter contre la fraude et les prelevements
abusifs, qui se nourrissent d'un systeme fiscal inadapte et excessif. 
Cela implique que s'instaure rapidement une collaboration entre le Ministere de 

I'Agriculture et le Ministere des Finances. 
" Le niveau trop 6lev6 et la continuation de I'aggravation de la dette publique,

pourraient imposer une limitation du volume des investissements, en tout cas 
obliger a revoir certaines orientations. En effet, la reduction de la dette se fera en 
limitant le recours au financement des projets par des prdts, particulierement les 
prdts dont les conditions ne sont pas concessionnaires. En outre, il sera 
n6cessaire d'dtre plus selectif dans le choix des projets, en 	 selectionnant
davantage de projets j bonne rentabilitd, qui g.nereront un flux de revenus 
susceptible de compenser les remboursements. 
L'effet ngatif de telles mesures, imposees par les circonstances, pourrait 6tre 
compense par un plus grand recours a I'epargne nationale. IIy a cependant peu
de chances pour que la collecte directe d'epargne puisse apporter un volume 
significatif de ressources dans le court et mtme dans le moyen terme ; cest
pourquoi il faudra privilegier ine autre forme de collecte, indirecte : la
participation des producteurs et usagers aux investissements qui les concement, 
par le travail contre la nouriture, par des apports en numeraire et par des credits 
6 moyen terme. 

" 	 La reduction du deficit budgdtaire va retarder I'6cheance de I'equilibre
budgetaire et donc de la realisation des objectifs inscrits dans le Plan 
d'Orientation, par exemple ceux qui concement le soutien aux secteurs education 
et sant6. Pour le secteur developpement rural, cela signifie moins de moyens de 
fonctionnement pour les services publics, l'impossibilitL de subventionner les
entreprises publiques du secteur (par exemple la contribution budgetaire au
fonctionnement de I'ONDR) et, enfin, la 	 n~cessite de repercuter sur les 
beneficiaires les charges recurrentes generees par les projets. 

Le 	contexte 6conomique difficile dans lequel va se trouver le secteur, pendant
quelques anndes, justifierait des financements de type hors projet, qui auraient le 
double objectif d'une aide budg6taire au cours d'une priode difficile et de I'appui Ala 
mise en application des mesures de restructuration qui s'imposent au secteur. 

Le soutien6 /a dynamique du mouvement associatifet coop~ratif 

La politique sectonelle est basee sur la responsabilisation des paysans pour tous les choix 
de productions, de techniques et de formes d'organisation, sur leur participation aux 
decisions et aux interventions qui les concement et enfin sur leur organisation. 

La 	concertation nationale sur le mouvement coopdratif et associatif au Tchad a permis d
des producteurs de s'exprimer ; ses conclusions et recommandations inspirees par les
revendications du monde paysan et aussi par I'experience recente constituent la base de la 
politique nationale de promotion du monde rural. 
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Les principes A appliquer sont la libre adhdsion des producteurs, la reconnaissance 
par I'Etat et par les opdrateurs, la prise en charge des frais de fonctionnement et 
I'autonomie de gestion. Les moyens de la promotion seront l'information, la formation, 
la vulgarisation technique et le conseil, I'acc~s au credit, la priorit0 dans la fourniture 
de services et, si cela se justifie, Iaide Al'investissement productif. 

Sont concemees ici les organisations de producteurs dont l'objectif est pnncipalement 
dconomique. Elles se distinguent des organisations 6 vocation communautaire, telles que 
les associations d'usagers ou les collectivitds locales, pour lesquelles tous les membres 
d'une communaute se regroupent pour gerer une ressource, une infrastructure. un 
equipement ou des services communs (terroir, point d'eau, piste, etc.). 

La promotion de ce deuxieme type d'organisation ne sera pas oublide, notamment dans le 
cadre de I'autogestion des points d'eau et dans la mise en pratique de rapproche "gestion 
des terroirs villageois". 

La redefinitiondu rdle de I'Etat 

Le desengagement de I'Etat des activites productives et commerciales est une option d~jA 
prise, sa mise en application se poursuivra. L'Etat conservera ses fcnctions lgislatives et 
reglementaires (y inclus la fonction de contr6le), la definition de la politique sectonelle ainsi 
que la definition et la realisation de programmes d'investissements publics, sous-tendus par 
des strategies. 

IIreste I'ensemble des activites d'appui aux producteurs et aux operateurs, pour lesquelles 
le partage des responsabilites entre les services publics, le secteur prive et les 
organisations paysannes (actuelles et futures) devra faire l'objet d'une revision. IIconvient 
d'abord de redefinir les fonctions pdrennes de I'Etat et ensuite par confrontation avec la 
capacite effective d'intervention des secteurs pnve et associatif, de programmer des 
transferts de responsabilite. Ce processus se realisera par etapes successives. 

Le monde rural n'est pas encore tres organise et la capacite d'intervention du secteur pnve 
est encore faible. Tant que les secteurs pdve et associatif ne seront pas en mesure, 
partout, de prendre en charge les activites de service qui leur reviennent, I'Etat aura la 
double responsabilite d'assurer la promotion de ces secteurs, afin de creer les conditions 
du transfert de responsabilites et aussi de foumir aux producteurs, en plus des services qui 
doivent rester publics, les services indispensables au d~veloppement rural. 

La promotion des secteurs pnve et associatif se fera par I'amelioration de renvironnement 
legislatif, institutionnel et 6conomique, par l'information et la formation des interesses, 
particulierement des responsables et par le conseil pour l'organisation et la gestion des 
activites. 

L'organisation et le renforcement des services publics d'appui aux producteurs ne peuvent 
se definir seulement sur la base de principes, il faut en effet trouver pour chaque activit6, le 
compromis entre le degre d'utilite pour le producteur et les contraintes financires de I'Etat. 
Cest le but des strategies de production et des strategies d'appui, pr~sentees dans cette 
deuxieme partie, de degager ces compromis r~alistes. 

La mise en oeuvre des strategies d'appui, implique la redefinition des missions de chaque 
service (Directions du Ministtre et entrepnses publiques du secteur) et si necessaire la 
realisation d'operations de reorganisation ou de restructuration. 
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La prIorftd& randliorationde I'efficacltd des marchds 

Les possibilit6s d'accroissement des productions sont conditionnees, dans l'ordre :1*) par
'existence d'un marche, 20) par la competitivite du produit national sur ce march&, 30) par la
capacit6 des opdrateurs A saisir ces "opportunitds", 40) par la capacite du producteur 6 
rdpondre Ala sollicitation des operateurs. 

La levie des obstacles qui p~sent sur les echanges et I'amelioration de refficacite du 
commerce priv6 pormettront d'obtenir des rdsultats dans le court et le mcyen terme et On 
cr6er les conditions d'une bonne rdpercussion des incitations du marche sur le producteur, 
ce qui est loin d'6tre le cas actuellement. La mise en oeuvre de cette politique
d'am6lioration de la commercialisation se fera en concertation avec les professionnels et 
leurs organisations. La Chambre de Commerce est appel~e a jouer un r6le important dans 
ranimation de cette concertation. 

La r6igonallsatlondes optionsde production 

Le Tchad a la chance de disposer d'un large 6ventail de possibilitds agronomiques,
zootechniques et halieutiques. Par une politique de regionalisation dos strategies de 
ddveloppement, ilsera possible de tirer un meilleur parti des avantages rdgionaux relatifs. 

Par exemple, la zone sahdlienne est structurellement deficitaire en cereales et les 
ressources en terre y sont considerables, il est donc possible dencourager r'extension des 
superficies, de prdfdrence dans le sud de la zone sah6lienne oO les aleas climatiques
restent acceptables, en revanche dans le nord de la zone sah~lienne ilsera preferable 
d'ameliorer I'6levage. 

Cet exemple simple montre qu'il faut bien d6finir les productions A encourager par region. II 
ne s'agira ni de soutenir toutes les productions dans toutes les regions, ni d'aboutir a une
 
rdpartition "dirigiste" des productions par region. Cette politique de regionalisation vise A
 
mieux prdciser les priorit~s pour les interventions publiques, en fonction des besoins et
 
rbalitds de chaque rdgion.
 

Le gouvemement avait fait le choix d'une organisation rdgionale de I'appui aux systemes de 
production. Cette stratdgie avait ete prdsentde A la rdunion sectorielle de 1986, elle a 
ddbouch6 sur la pr6eminence des projets de d~veloppement regional dans le programme
d'investissement du secteur. IIfaudra s'assurer d'une bonne cohdrence entre ces projets de 
ddveloppement rdgional et les pioritds retenues pour les diffdrentes regions. 

L'augmentation de la productivit4du travail 

L'6volution demographique en cours se traduit par une diminution relativement rapide du 
nombre d'urbains par rural. IIy a donc Ia une exigence d'augmentation de la productivite du 
rural. La productivitA du rural a progresse, lentement; depuis dix annees, mais d'ici lan 
2000 il sera n~cessaire de changer de rythme. Pour y parvenir il faudra associer 
I'amdlioration des techniques et le developpement plus rapide de productions qui
rbmunbrent mieux la joumee de travail. 

Les orientations qui permettront les gains de productivite sont l'intensification des cultures 
en zone soudanienne, la diffusion de la culture attelee dans la zone sahelo-soudanienne, la 
poursulte de la diversification agricole, I'accroissement significatif du taux d'extraction de 
I'6levage bovin, le developpement des petits elevages et, enfin, la vulgarisation technique. 
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Pour le plus long terme, ilfaudra tabler sur I'ducation 6lmentaire dans les zones rurales, 
la formation des paysans et I'investissement productif par le credit. 

Le credit est un puissant moyen de modemisation de I'agnculture, mais I'exprience a 
montr6 que les conditions d'un dveloppement durable et viable du credit 6taient le 
professionnalisme des operations de crelit, I'apprentissage des emprunteurs aux r~gles du 
credit et la decentralisation. L'objectif est de soutenir les experiences en cours de cr6dit 
decentralise, de se doter d'une capacit6 d'6valuation et d'analyse et d'organiser 1'6change 
d'information pour amdliorer I'efficacit6 des nouvelles institutions financilres. 
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3 - MATRICES DE MESURES 

3.1A - PRODUCTION ET COMMERCIALISATION (Filiires agricoles et 
d'61evage) 

MESURES Organisme responsable et 
Calendrier 

PC 01 - Amelioration du systtme d'entretien routier 
• 	 creation d'un compte autonome d'entretien routier MTPT 
* 	 privatisation des travaux d'entretien routier MTPT 
* 	 limitation A4126 km du r~seau ntional dont 'entretien est pns MTPT
 

en charge par lEtat
 
PC 02 - Poursuite de Iar6habilitation routidre 
* 	 Acces au Salamat MTPT
 
" Un millier de kilometres de desserte agdcole MTPT
 
PC 03 - CrierAla DGRHA une capacit6 de maitdse d'ouvrage MAE/DGRI-A 1994/96
 
en pistes rurales
 
PC 04 - Etudier un systime d'entretien des pistes rurales et le
 
tester
 
* 	 Definition d'une politique 6court et Along terme pour lentretien DGRHA 1994
 

des pistes rurales
 
" Mise en oeuvre MAE/DGRHA Apartirde 1995 
PC 05 - Mise en oeuvre effective des niesures arrdt6es pour les 
produits agricoles 
* 	 Mise en place d'un systeme de suivi impliquant les agents du BRSP/Projets d'appui 1993
 

secteur et les operateurs
 
" 	 Appliquer le dscret N°304/PRJ93 du 8juin 1993 dans toute son Ministere de Ilnterieur 1993/94integralit6 

" Poursuite de la mise au point de mesures. 	 BRSP/Projets d'appui
 
1994/95/97
 

" Organisation des professionnels pour leur implication BRSP/Projets d'appui/Chambre 
de Commerce 1995 

" Facilitation du transit international Ministeres concemes 1994 
" Mise en oeuvre du programme d'action et du dispositif Ministere de I'Elevage/PNE

interministriel de pdse de dcision concemant I'dlevage. 1994/97 
PC 06 - Am6liorer I'accds des commerqants au credit 
• 	 Analyse des difficult~s rencontr6es pour l'obtention de credits Ministere du 

Commerce/Chambre de 
Commerce 1994 

" 	 Information r~ciproque entre les op~rateurs et les banques, Chambre de Commerce 1994/95 
" Encourager ['assurance pour les expiditions 6 I'etranger Chambre de Commerce 1994/95 
" Etudier la possibilit6 de credits nantis sur stocks crealiers en Ministere du Commerce 1995 

tierce detention. 
* 	 Etudier des formules de credit adaptees aux investissements des Ministdre du 

commerants c6realiers Commerce/Chambre de C.1995 
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3.1B - PRODUCTION ET COMMERCIALISATION (Filibres agncoles et 
d'dIevage) 

MESURES 	 Organisme responsable et 

Calendrier 

PC 07 - Amdliorer I'information sur les marches 

" Mettre en place lasolution choisie pour regrouper lesystbme MAE/D.SAONC/MinistIre du 
d'information sur les marchds dans une seule institution. Commerce/Chambre de 

Commerce 1994 

* 	 Elargir le syst~me, par 6tapes, aux autres produits agdcoles. Institution charg~e de g~rer le 
SIM 1995/96 

PC 08 - Crdation au MAE d'une capacit de sulvi des filiLres 
agcoles 

* 	Participation de laCellule de suivi de lapolitique et du MAE/Cellule de suivi - Apartir de 
programme sectonel, AI'dlaboration des Schdmas Directeuts de sa creation 
d~veloppement regional 

PC 09 - Rdduction de la pression fiscale et simplification des 
ddmarches 

o 	 Creation d'un comite interminist~rel pour laconcertation sur les Organismes cit6s 1993 
mesures a prendre et laprise de decision 

" 	 Mise en place d'un projot d'appui (volet du PNE) Minist~re de I'Elevage/PNE 
d~but 1994 

PC 10 - Orgaiisation des professionnels par filibre 

* 	 Creation d'une Cellule d'Appui au sein de laChambre de Chambre de commerce/PNE 
Commerce 1994 

* 	 Mise en place d'un projet d'appui AlaCellule Chambre de Commerce/PNE 
1994 

PC 11 - Amdlioration du rapatriement des fonds 

* 	Recherche d'un accord inter-bancaire pour le rapatement des Banques nationales/minist~re du 
fonds commerce 1994/95 

* 	 G~nralisation du crbdit documentaire Minist~re du 
Commerce/Chambre de 
Commerce/ Banques 1994/95 

PC 12 - Crk.ation d'un syst~me d'information 

* Creation AlaChambre de Commerce d'un syst~me d'information Chambre de Commerce 1995 

PC 13 - Organisation de la fili~re sdsame 

" 	 Etude de march& et analyse de lacapact6 nationale 6 rbpondre MAE 1994 
aux possibilitds commerciales. 

* 	 Elaboration d'un programme d'action pour larelance de MAE 1994 
rexportation 
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3.2 - LE SECTEUR DE LA PICHE 

MESURES 

PE 01 - Arrdter la politique nationale vis Avis des
 
professionnels 6trangers
 
" 	 Preparation d'une analyse comparative des principales options 
" Dtermination des implications en mati~re fiscale, tarifaire, de 

surveillance et de services d'appui. 
PE 02 - Lever les obstacles Ala commercialisation des produits 
de la pfche dans le march6 int6rieur 
" Constituer un comite interministbfiel 
" 	 Dsigner le ou les cadres nationaux qui formront une 6quipe 


avec rexpert international
 
* 	 Recruter un expert international 

3.3 - EAU ET SON UTILISATION 

MESURES 

EU 01 - Mettre Ajour p~riodiquement les priorit6s en matibre de 
mesures hydrom6trique et de suivi des ressources en eau 
EU 02 - Prdciser le partage des thches entre les divers services 
concem6s 

EU 03 - Ddfinir pour les points d'eau les systbmes d'exploitation 
les mieux adapt6s 
* 	 Evaluation technique et Aconomique des diffbrents types de points

d'eau 
" 	 Cartographie des ressources exploitables et d6finition des 

techniques de mobilisation Apromouvoir 

EU 04 - Adopter at faire appliquer le principe d'une redevance 
pour leau 

* 	 Mise au point de la r-glementation. 

" 	 Etudes pour la tarification 

* 	 Mise en application 

EU 05 - Sulvi de la politique de gestion des points d'eau 
pastoraux et villageois 

EU 06 - Assurer le suivi des performances techniques et 
dconomiques des diff6rents types d'am6nagement hydro
agricole 

* 	 Cr6ation au sein de la DGRHA d'une capacit6 de suivi des 
amdnagements 

* 	 Organisation de rchange d'information 

Organisme responsable et 
Calendrier 

DEPA1994 

DEPA 1994 

Ministbres concemes 1994 

DEPA 1994 

DEPA 1994 

Organisme responsable et 
Calendrier 

DREM/Bureau de l'eau -
Permanent 

DOP/DHA 1994 

DHA 1994 

DHA/ONDR 1994/95 

DHA 1994 

DHA 1994 

DHA Apartir de 1995 

DHA Apartir de 1993 

DGRHA 1994/95 

DGRHA Apartir de 1995 
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3.4 - RECHERCHE AGRONOMIQUE 

MESURES 	 Organisme responsable et 
Calendrier 

RA 01 - Adoption du PNLTRA 	 MAE 1993 

RA 02 - Mise en place du dispositifde coordination nationale et 
de suivi 

* Redynamisation du CNRST/DRST 	 MAE et autres Minist6res 1994 

" 	 Creation d'un organe de coordination et d'orientation de [a MAE 1994 
recherche en d(veloppement rral 

• Redynamisation de la DRTA 	 MAE/DRTA 1994/95 

* Creation d'un comit6 national des programmes 	 MAE/DRTA 1994 

* Creation des conseils r~gionaux 	 MAE/DRTA 1994 

* 	 Etablissement des crit~res de suivi et d'6valuation des DRTA 1994 
programmes de recherche 

RA 03 - Elaboration d'un plan de d6veloppement des 
ressources humaines 

" 	 Accord entre les institutions de recherche et la direction des DRTA 1994 
bourses str les types de formation Afavoriser 

* 	 Renforcement des institutions de recherche agronomiques par le DRTAIONDR/SODELAC 1995 
transfert de cadres nationaux travaillant en dehors de la 
recherche 

• Concertation entre institutions de recherche et la DRHFRP 	 DRTAIDRHFRP 1995 

* D6finitior,des processus S6.valuation des travaux des chercheurs DRTA 1995 

" Mise au point de crittres d'6valuation des r~sultats DRTA 1994/95 

RA 04 - Renforcement de la collaboration internationale 	 MAE/DRTA permanent 

RA 05 - Preparation et adoption du plan d'extension des centres 
de recherche 

* 	 Extension des compbtences de la station de Gassi Atous les DRTA 1995/96 
domaines de la recherche 

* 	 Creation Amoyen tenne d'une station de recherche AAb6ch6 et DRTA A partir de 1997 
d'une AFaya et d'un point d'appui AAm Zoer 

RA 06 - Elaboration d'une politique semencidre nationale et 
d'un plan semencier 

" R6alisation d'une 6tude des conditions de distribution optimales Projet 1994 

" Etude des besoins et capacites reelles pour satisfaire la demande Projet d'assistance Ala 
productior: semenci~re 1994 

" Formulation de la politiquc stmenci~re et approba'ion MAE fin 1994 

* D~termination et execution des actions de soutien , la fili~re 	 MAE 1994 
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3.5 - PROTECTION DES CULTURES 

MESURES Organisme responsable et 
Calendrier 

PV 01 - Rdorganisation de la protection des cultures 

* 	 Schema de rdorganisation MAE mi-1994 

* R~organisation MAE/DPVC/ONDR 1994/95 

PV 02 - Transcription dans les faits du choix de la lutte int~gr~e 

" Etablissement avec la recherche agronomique de protocoles pour DRTA/DPVC 1994 
l'identification des m~thodes de lutte int~grLe 

* 	 Protocole avec le CNAR pour I'tablissement d'une base de DPVC/CNAR 1995 
donn~es
 

PV 03 - R6vision de la I6gislation en vigueur concernant le DPVC 1994 
contr6le phytosanitaire 

PV 04 - Elaboration et mise en vigueur de la politique de 
protection des cultures 

* 	 Dfinition du partage des tAches et des charges MAEIDPVC/ONDR 1994 

" 	 Protocole d'accord entre la DPVC, I'ONDR et les structures ou MAE/DPVC/ONDR/... 1994 
projets 
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3.6 - CREDIT RURAL 

MESURES 	 Organisme responsable et 
Calendrier 

CR 01 - Mettre en place un dispositif de concertation, de suivi St 
d'appui 

" Dfinition du dispositif de suivi MAE 1994 

" R~organisation du FIR MAE/FIR 1994/95 

CR 02 - Legislation et r~glementation pour les institutions Banque Centrale 1994 
financi~res rurales 

CR 03 - Harmonisation des conditions de cr6dit pour le mat6riel 
et les intrants 

* Inventaire 	 MAE 1994 

* 	 Organisation d'un s6minaire pour 6Iaborer un code de conduite MAE/intervenants du credit - fin 
1994 

* 	 Mise en vigueur et suivi du code de conduite MAE/ Dispositif de suivi 6 partir 
de debut 1995 

CR 04 - Etude de faisabilit6 de syst~mes limitan! les risques 	 MAE 1994 

CR 05 - Designer le minist~re des finances comme tutelle des Ministre des finances 1994 
soci~t6s de cr6dit et la Banque Centrale comme organe charg6 
de leur supervision 

3.7 - VULGARISATION ET ENCADREMENT 

MESURES 	 Organisme responsables 

VE 01 - Elaboration et mise en place d'un syst~me national de MAE Apartir de 1994 
vulgarisation 

VE 02 - Restructuration de I'ONDR MAE 1994 

VE 03 - Restructuration de la SODELAC MAE 1994 
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3.8 A -	 ORGANISATION ET FORMATION 

MESURES 	 Organisme responsable et 
Calendrier 

OF 01 - Mettre en place les structures de concertation et de 
sulvi 
" 	 Confirmer le Comit6 de coordination et de suivi des MAE 1993
 

recommandations de la concertation nationale sur le mouvement
 
associatif et coop~ratif, comme structure nationL.a de
 
concertation et d'appui aux groupements
 

, 	 Favonser la creation sur tout le territoire des comit6s r~gionaux !DRHFRP 1994 
OF 02 - Informer le monde rural sur les possibilit~s

d'organisation
 

e 	 Organiser une large diffusion des textes DRHFRP 1993/94 
a 	 Ins~rer dans les programmes des CFPR des informations sur ces DRHFRP permanent
 

textes
 
a 	 Pr~voir dans tout projet ou programme de d~veloppement int6gr6 MAE/DRHFRP permanent
 

un volet information-formation des membres des organisations

rurales
 

* 	 Etude et ex~cution des dispositions pratiquesA prendre DRHFRP 1994/95 
* 	 Organiser un s~minaire p~dagogique annuel DRHFRP Anituel 
* 	 A6galit6 de niveau, donner la priorit6 aux formateurs issus de la DRHFRP/CFPR permanent
 

zone d'implantation du centre de formation
 
* 	 augmenter le nornbre de formatrices dans les CFPR CFPR permanent 
OF 04 - Amlioration de la formation AI'ETA de BA llii 
* 	 Elevation du niveau de recrutement des formations initiales des DRHFRP/ETA Apartir de 1994 

cadres du d6veloppement rural 
" Mise en oeuvre d'une formation par modjles DRHFRP/ETA Apartir de 1995 
* 	 introduire, dans les programmes de formation, des modules sur DRHFRP/ETA Apartir de 1995

les organisationc paysannes, la gestion des terroirs, le suivi
6valuation des projets 

OF 05 - Elaborer et mettre en oeuvre un plan de formation MAEDRHFRP 1994/95
continue 
OF 06 - Rationaliser les crit~res d'attribution des bourses 6 MAE/DRHFRP 1994/95 
I'dtranger 
OF 07 - Adapter les programmes des CFPR aux besoins des 
producteurs 
* 	 Transfonnation des CFPA en CFPR Minist re de 

I'Elevage/MAE/DRHFRP 
1994/96 

* 	 Am6liorer la couverture du teritoire MAE/DRHFRP 1994/97 
* 	 Programmer un cycle sp6cifique de formation Ala gestion et Ala DRHFRP/CFPR 1995 

topabi,itl 
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3.8 B - ORGANISATION ET FORMATION 

MESURES 	 Organisms responsable et 

calendrier 

OF 08 - Responsabiliser les paysans dans la gestion des CFPR 

" Organiser des s6minaires locaux ou r6gionaux DRHFRP/CFPR Apartir de 94 

* 	 Harmoniser les modalit~s de participation des bon~ficiaires Ala DRHFRP/CFPR 1994 
gestion des CFPR 

* Ddfinir le nivaau de participation financiere des b n~ficiaires 	 DRHFRP/CFPR 1994 

OF 09 - Etendre la zone do diffusion do [a radio rurale 	 MCPT/1 994 

OF 10 - Promouvoir un code de la famille, reconnaissant 6 la 
femme ses droits 616mentaires 

OF 11 - Etudier et mettre en vigueur les mesures de promotion Minist~res concem6s et 
de la femme DRHFRP 1994/95 

OF 12 - Fdminiser une partie de 1'encadrement de base 	 MAEIONDRIDRHFRP Apartir 
de 1994 

OF 13 - Elaboration d'une politique foncibre et d'une politique 
de gestion des ressources naturelles 

* Revision de la Igislation fonci~re en vigueur 	 Minist~res concem6s 1994/95 

* Elaboration d'un code rural 	 MAE/Minist~re de la justice 
1995
 

* 	 D6signation d'un service ayant [a charge d'assurer le suivi des MAE 1994 
projets pitotes en matidre de gestion des terroirs villageois 
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3.9 - SECURITE ALIMENTAIRE 

MESURES Organisme responsable et 
Calendrier 

SA I - Am6liorer la connaissance sur les groupes et zones 
vuln(rables 

" 	 Analyser les donn~es du SAP SAP 1994 
• 	 Enqu6te sur les groupes vulnerables BIEP 1994 
" Analyse des strategies des troupes vuln~rables 	 BIEP 1994 
* 	 Suivi de I'ins6cudt alimentaire SAP Permanent
 
SA 02 - DWterminer le volume optimal du stock de s~curitd
 

* 	 Etude du volume de s~cunt6 et decision ONC/FAO 1993 
* 	 Mise en vigueur MAE/ONC 1994
 
SA 03 - Restructurer I'ONC, et assurer son fonctionnement
 

" Red6finition du r6le de I'ONC 
 MAE/DPPSA 1993 
* 	 Passation des conventions contractuelles ONC/DPPSA 1994 
* 	 Execution des mesures de restructuration ONC 1994/95 
SA 04 - E!aborer un plan d'action pour [a nutrition et
I'alimentation 

* Elaboration des termes de r~fdrence et organisation de l'op6ration MAE/Minist~re de la sant6 1993 

" Elaboration proprement dite MAE/Minist~re de la sant6 1994 
0 Mise en oeuvre 6 partir de 1995 
SA 05 - Rationaliser I'aide alimentaire 

" 	 Accord Etat - Donateurs sur I'application de la Charte dlabor~e par MAE 1/1994
le CILSS 

" D6finition et mise en application des nouvelles r~gles de d'aide DPPSA/ONC/CASAU 1994 
alimentaire 

* 	 Accord Etat - Donateurs sur le financernent de I'aide alimentaire et MAE 1994 
du stock de s6cufit6 

SA 06 - Suivi de I'impact de [a strat~gie de sdcurit6 alimentaire 

* 	 D6cision sur le m~canisme de suivi MAE/1 993 

" mise en place du m6canisme et de la m~thode de suivi MAE/1994 
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4 - LISTE DES PROJETS EN COURS
 

CES PROJETS PRESENTES DANS LANNEXE -FICHIER DES PROJETS EN COURS -AU VOLUME 3, ONT FAIT L'OBJET 
D'UNE REVISION, A LA LUMIERE DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES FIGURANT DANS LE VOLUME 2. 

No INTITULE Financeur
 
1 Projet multisectoriel de developpement rural en zone sah6lo-soudanienne FAC
 

du Tchad (PMDR)
 
2 Developpement rural integre Melfi SWISSAID
 
3 Programme agricole zone soudanienne FED
 
4 Programme prioritaire de developpement - zone de concentration (PPDZC) FED
 
5 Programme de developpement rural (ADER) FED
 
6 Developpement des palmeraies FAC
 
7 Programme de developpement de lazone soudanienne FAC
 
8 Projet de relance du lac Tchad BAD
 
9 Developpement rural du Kanem (projet en cours d'evaluation) FIDA
 

10 Developpement agro-sylvo-pastoral du Kanem UNSO
 
11 Programme de developpement intigr6 de laregion du 'ac Fitr (requete BADEA
 

soumise A laBADEA)
 
12 Programme de developpement integr6 du Salamat BID/BADEA/OPEP/ 

Fonds Saoudien 
13 Programme int~gr6 de services de base (PISB) - phase 1 UNICEF 
14 Scurite alimentaire au Nord Guera FIDA/PNUD 
15 Projet de developpement rural integr6 da.,s le Batha (projet interrompu) P.BAS 
16 Polder de Mamdi BID/FAD/BArEA 
17 Planification et gestion des ressources en eau du Lac Tchad PNUD 
18 Micro-irrigation FED 
19 Brigade legere routiere FED 
20 Commercialisation des produits agricoles et transferi de technologies USAID 
21 Programme de r{formes des politiques agro-commerciales USAID 
22 Assistance Alaproduction de semences FAO/PNUD 
23 Multiplication des semences 6 Gargar PNUD/FENU 
24 Contrat Plan II CFD 
25 Recherche d'accompagnement FAC 
26 Renforcement du service national de protection des v~getaux PNUD/FAO/P.BAS 
27 Appui a laprotection des veg~taux FAC 
28 projet de renforcement des services d'appui aux producteurs (PRSAP) B.M. 
29 Appui aux formations rurales FAC 
30 Appui de laDDA (coop.suisse) ? laDRHFRP SUISSE 
31 Appui aux CFPA du Moyen Chari SUISSE 
32 Appui aux formations du secteur rural Logone Tandjil6 FAC 
33 Developpement des institutions cooperatives labase pour all6ger laPNUD/BIT 

pauvret au Tchad 
34 Appui 6 I'Office national des cereales Pays Bas 
35 Systeme d'alerle prlcoce (SAP) FED 
36 Projet pilote pour lagestion des lerroirs villageois (PPGTV) UNSO 
37 Assistance au renforcement du BIEP PNUD/FAO 
38 Projet d'amenagement des Ouaddis (PAO) Ouadda', Biltine GTZ 
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5 - PROPOSITIONS DE PROGRAMMES POUR LE MOYEN TERME 

RECAPITULATIF 

5.1 A - PRODUCTION ET COMMERCIALISATION (Fili6res agdcoles et 
d'dlevage) 

ACTIONS, PROJETS ou PROGRAMMES ASSISTANCE RECHERCHEE 
51.1 - Projets R6gionaux 
Projet multisectoriel de d6veloppement rural en Preparation de la phase ultrieure au cours de zone sah6lo-soudanienne du Tchad (PMDR) - I'ann6e 1994, en incluant un volet pistos rurales et
Coop. Frangaise un volet appui aux initiatives villageoises 
Ddveloppement rural inl6gr6 Melfi - Coop. Suisse Poursuite du projet, au delA de 1993, aprrs 

6valuation de la validit6 de la d6marche 
Programme agricole zone soudanienne - FED Poursuite du projet dans le cadre du 76me FED 

pour [e desenclavement de la zone 
Programme prioritaire de ddveloppement - zone de Definition de la nouvelle phase (76me FED) sur laconcentration (PPDZC) - FED base de la mission d'6valuation et en donnant une 

place nettement plus importante aux actions 
d'appui aux filires 

Programme de ddveloppement rural (ADER) - FED Voir le prdc~dent 
D6veloppement des palmeraies - Coop. Frangaise Preparation en cours de la 36me phase sur la base 

de I'svaluation 
Programme de d6veloppement de la zone Poursuite de la phase actuelle, jusqu'en 1995, au
soudanienne - CFD, Coop. Frangaise et Suisse delA inclure des actions dans le domaine do 

stockage et de la diversification des cultures 
(sesame) 

Projet de relance du lac Tchad - BAD Preparation des deux projets de dbveloppement
intLgr6 

Ddveloppement rural du Kanem - FIDA Poursuite en intdgrant un volet d'appui Ala 
commerciaisation 

D6veloppement agro-sylvo-pastoral du Kanem - Elargissement de la zone d'action et rdunion de
UNSO certaines activit~s dans le cadre du projet FIDA en 

cours de prparation
Programme de dsveloppement int6grd de Idregion Projet prdpard, engagement de financement Adu lac Fitri - BADEA - 4 milliards de F.CFA confirmer et modalites de demarrage Adterminer 
Programme de ddveloppement intdgr6 du Salamat Projet prepar6, engagement de financement A 
- BID, BADEA, OPEP - 5890 000 DTS confirmer et modalit~s de demarrage Adeterminer 
Programme int6gr6 de services de base (PISB) - Renforcement de I'encadrement au niveau des 
phase 1 - UNICEF activitds maraich~res 
Securit alimentaire au Nord Guera - FIDA Projet en phase de d{marrage, evaluation pr6vue 

Al'issue de la troisi~me ann~e 
Projet de developpement rural integr6 dans le Projet Arelancer, apr{s une mission de
Batha - Coop. Pays-Bas reformulation 
51.2 - Projets sp6cifiques - filidres de 
production 
Programme de defense el de restauration des sols Projet prepar., en recherche de financement 
dans le Biltine, le Ouaddai et le Gue.a 
Projet d'6quipement agricole - 2,5 milliards F.CFA Projet prepar6, en recherche de financement, 

realisation A6taler dans le temps pour s'adapter A 
la capacit6 d'absorption 

Remarque :les montants ne sont presentes que s'ils resultent d'une preparation de projet faite dans 
les regles. 
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5.1 B - PRODUCTION ET COMMERCIALISATION (Filiires agricoles et 
d'levage) 

ACTIONS, PROJETS ou PROGRAMMES 

61.3 - Projets sp~cifiques - Transformation et 
commerclalisation des produits agricoles 

Programme banques de c~rdales et groupements 
c~r~aliers 

- Evaluation des expriences en cours 

- SUminaire fin 1994 

-Formulation d'un programme national 

Appui AI'am~lioration de lacommercialisation: 

- Projet "AMTT" - USAID 

Programme de rbformes des politiques agro--
commerciales 

Promotion de latransformation agro-alimentaire 

- Volet "Centre d'Appui Agro-lndustnel" du projet 
AMTT 

51.4 - Projets spdcifiques - Commercialisation 
des produits d'6Ievage 

- Am~nagement de pistes Ab6tail - 654 millions 
F.CFA 

- Appui Ala commerciaiisation des produits 
animaux - 196 millions F.CFA 

- Am~nagements des marches Ab6tail - 1500 
millions F.CFA 

ASSISTANCE RECHERCHEE 

Petit projet d'appui pour la phase pr~paratolre du 
programme Amoyen terme, durde une annie,
montant 250 000 $ 

Deux projets et un financement "hors projet" 

Poursuite en cherchant Aimpliquer davantage les 
opdrateurs 
Prise en charge de lappui A1'exdcution des 
mesures PC 06 (Am~liorer l'acc-s des 
commerants au crddit) et PC 07 (Ambliorer
l'information sur les march~s) 

Volet en d~marrage, une fois d~marr6 le Centre 
sera en mesure d'identifier d'autres besoins 
dassistance dans le m~me doinaine el de les 
coordonner 

Projet prepar6, en recherche de financement 

Projet prepar6, en recherche de financement 

Projet pr6par6, en recherche de financement 

5.2 - LE SECTEUR DE LA PCHE 

ACTIONS, PROJETS ou PROGRAMMES ASSISTANCE RECHERCHEE 

Etude de d~veloppement et mise en valeur de laproduction Recherche de financement pour un 
nationale de poisson montant estim6 148 000 $ 

Etude d'am~nagement des p~cheries du Lac Tchad et Recherche de financement pour un 
renforcerient institutionnel de laCBLT montart estim& 223 000 $ 

Etude de renforcement institutionnel de laDEPA 	 Recherche de financement pour un 
montant estim& 30 000 $ 

Etude du d6veloppement de I'aquaculture AcaractOre commercial 	 Recherche de financement pour un 
montant estimd 40 000 $ 
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5.3 A - EAU ET SON UTILISATION
 

ACTIONS, PROJETS ou PROGRAMMES ASSISTANCE RECHERCHEE 
53.1 - Connaissance des ressoun'es 

Eaux de surface 
- le renforcement et lamodemisation des reseaux climatologiques 5 Projets prepares
 
et pluviom triques, pour un montant de 875 200 $. 
 Recherche de financement
 
- l'informatisation de labanque de donn~es climatiques et
 
pluviomdtriques, pour un montant de 141 500 $.
 
- la modemisation et 'extension du domaine d'intervention du
 
service hydmlogique de laDREM, pour un montant de 763 700 $.
 

-lecontr6le des stations et des observations climatologiques et 
pluviomdtdques, pour un montant de 364 820 $.
 
-lar6act'ialisation des donntes hydrologiques et [a synthbse des
 
rgimes des cours d'eau tchadiens. noflr 0in
montant dA
 
168 170$.
 

Eaux souterraines 
- Etude de lanappe de FAYA (complements) Formulation des Termes de
 
- Etude de lanappe des Koros reference
 

- Etude de la nappe de N'Djamdna Consultation : 50 000 $
 

Appui 6 I'ex6cution des mesures EU 03 (Ddflnirpourles Consultations : 80 000 $

points deau les systrnes crexploltationles mleux adapt~s) et
 
EU 04 (Adopter et faire appliquerle principe dune redevance
 
pourreau)
 
3.2 - Hydraulique pastorale et villageoise 
-extension du projet d'hydraulique pastorale et villageoise dans la Sept projets dejA acquis ou en cours 
zone des Koros (190 ouvrages, dont 20 stations de pompage) de nLgociation pour les annees b

vonir ; its totalisent 1265 points 
- projet d'hydraulique pastorale et villageoise dans le BET (50 deau.
 
puits pastoraux); d'eau.
 

Engagements do financoment A-poursuite du programme FED dans le Chari-Baguirmi et le confirmerMayo-Kebbi (460 ouvrages, dont 80 puits rehabilites) ; 
- projet d'hydraulique pastorale et villageoise au Kanem et au 
Batha, en cours de negociation avec Ia BADEA (100 puits 
nouveaux et 10 stations de pompage) ; 
- projet d'hydraulique pastorale au Batha et dans InBiltine, en 
cours de nLgociation avec lefonds koweitien (18 puits
pastoraux) ;
 
- projet d'hydraulque pastorale et villageoise dans leOuaddaY
 
g6ographique, envisage par laBID, dans lecadre du CILSS (300

forages villageois);
 
- volets d'hydraulique pastorale et villageoise des projels de
 
developpement integr6 du Salamat (BID-BAD-BADEA Fonds

saoudien) et de laregion du lac Fitd (BADEA) : respectlvement 75
 
et 60 pufts nouveaux.
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5.3 B - EAU ET SON UTILISATION 

ACTIONS, PROJETS ou PROGRAMMES ASSISTANCE RECHERCHEE 
- quartiers priphriques de N'Djam~na : 26 forages et mini- 7 projets de points d'eau localis6s et 
r6seaux; d6finis, en recherche de 
- Mayo Kebbi : 100 forages villageois (FV) et 50 puits pastoraux financement, les montants sonth 

estimer par la DHA.(PP); 
Plus un projet do la DOP,
 

- Kanem :200 forages villageois et pastoraux,;galement en recherche de
 
- BET et Biltine : 100 FV, 10 forages et 50 PP; financement
 

- Batha, Ouaddal et Biltine :150 PP: 

- Guera : 300 FV; 

- Tandjil6: 150 FV.
 

- projet de la DOP visart I'am6nagement de 24 mares, pour un
 
montant 6valu6 A432.000.000 F.CFA
 
3.3 - Irrigation 

Grande hydraulique 
Poursuite de la r~habilitation des polders existants de Guini et Financement acquis, pour
Berim et execution du projet de Marndi, le tout formant un information 
ensemble indissociable 
Appuis AIad6centralisation des responsabilit(s dans les grands 
p rim~tres: 
- Sategui Deressia Consultation pour identifier les 
- Bongor B besoins d'appuis additionnels: 
- Doba C 50000$ 

Petite hydraulique 
- consolider les acquis par des interventions diverses, elies la Formulation d'un projet permettant

r6fection des ouvrages endommag(s, l'ouverture et (ou) la d'appuyer ces actions n6cessitera
 
rehabilitation des pistes de desserte, [a redynamisation des une assistance Ala DGRHA, dont le
 
groupements, lorganisation des circuits commerciaux, montant est estim6 A150 000 $.
 
I'installation de petites unites de conditionnement ou de
 
transformation;
 
- dbfinir le m(lcanisme permettant aux organisations d'usagers de
 
faire effectuer, par des entrepnses privies ou des tacherons, les
 
travaux d'entretien des infrastructures qui 6chapperaient par leur
 
importance ou par leur complexit6 Ala capacit6 des groupements.
 

Irrigationtnditionnelle 

-Amelioration des conditions d'exhaure dans un certain nombre Une assistance Ala DGRHA est 
de ouaddis de la zone sah(lienne et dans le BET. n6cessaire pour formuler ces deux 

projets, le montant de I'dtude - Amdlioration de la riziculture de bas-fonds en zone soudanienne prdparatoire est estim6 A150 000 $
 
L'objectif recherch6 est le doublement des rendements par la pour les deux.
 
maitrise partielle de 'eau.
 

Appul AIa cration 6 la DGRHA, d'une capacitA de sulvides Un petit projet d'appul Aformuler 
perfonnances de Irrigation -Mesure EU 06 par la DGRHA, pout un ,,rue1tant de 

I'ordre de 150 000 $ 
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5.4 - RECHERCHE AGRONOMIQUE 

ACTIONS, PROJETS ou PROGRAMMES ASSISTANCE RECHERCHEE 
64.1 - Appul institutionnel Ala mise en oeuvre du PNLTRA 

Actionsprdparatoires 
- Appul AI'exdcution de la mesure RA 01, pour mise en place du Une consultation pout, achever

dispositif de coordination nationale et de suivi 
 I'op~ration de prdparation du 
- Appui 1 PNLTRA et amorcer sa mise enrexdcution de la mesure RA 05, pour I'laboration d'un place, pour un montant estim6 de
plan de d6veloppement des ressources humaines 80000$. 
- Identification, description des appuls ndcessaires pour exdcuter
 
une premibre phase de 5 anndes du PNLTRA, et estimation des
 
montants ndcessaires.
 

Appul institutionnel,proprement dit 
- Equipement de base pour les diff6rents comitds pri.vus dans le Sous programme du PNLTRA A
dispositif de coordination pr6parer et Achiffrer dans le cadre 
- Fonctionnement du dispositif de coordination des actions prdparatoires 

SFinancement de bourses, Araison de 4 A5 par an Intentions de financementrecherch~es
 
- Appui aux actions de formation sur place, li6es aux op6rations
 
de transfert et de r6affectation du personnel
 
- Etudes techniques, travaux et dquipements pour I'adaptation du
 
centre de Gassi
 
- Etudes techniques pour la creation de centres de recherche A
 
Abdch6 et AFaya et du point d'appui AAm Zoer
 
- Etudes techniques, travaux et ,quipements pour la renovation et
 
le renforcement du centre de Bdb~djia.
 
54.2 - Programmes pnontaires de la recherche agronomique 
Programme 1 : Syst~mes de production et 6cor imie agricole 
Programme 2 : Cultures pluviales 5 sous programmes du PNLTRA, 
Programme 3 Cultures irdgu~es et intensives pluviales ddjA pr6pards, mais qui restent A 

chiffrer dans le cadre des actionsProgramme 4 Productions animales pr6paratoires 
Programme 5: Environnement Intentions de financement 

recherch~es 
64.3 - Contrat-Plan IIconcemant Ie CIRAD/CA Poursuite du programme, au delA 

de la pbriode triennale actuelle, A 
prbparer en 1994, 

Garantie de poursuite de 
I'assistance 

64.4 - Mise en oeuvre du Plan semencier national 
- Appui AI'laboration de la politique et du plan semencier Par le projet en cours, d'assistance 

Ala production de semences 
- Appui A la mise en oeuvre, proprement dite du plan semencier 	 roursuite du projet d'assistance 

actuel par une nouvelle phase de 4 
ann~es
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5.5 - PROTECTION DES CULTURES 

ACTIONS, PROJETS ou PROGRAMMES ASSISTANCE RECHERCHEE 

55.1 - Renforcement de la DPVC Prise en charge par le projet d'appui 
h la PV 

55.2 - Mise 
int~gr~e 

au point par la recherche de syst~mes de lutte Prise en charge par le projet de 
renforcement du SNPV 

55.3 - Vulgarisation Prise en charge par le projet de 
renforcement du SNPV 

55.4 - Formation Prise en charge par le projet de 
renforcement du SNPV 

55.5 - Information Prise en charge par le projet d'appul 
Ala PV 

55.6 - Ldgislation Prise en charge par le projet d'appui 
Ala PV 

Appul ex~cution des mesures Par les deux projets 

5.6 - CREDIT RURAL 

ACTIONS, PROJETS ou PROGRAMMES 	 ASSISTANCE RECHERCHEE 

Projet d'appui aux caisses mutuelles 	 Projet envisag& Ala suite d'une erude 
financ6e par la CFD 

Confirmation de I'int~r~t de la CFD pour un 
tel projet et determination d'un calendrier 

Appui A1'ex~cution des mesures 	 Projet d'appui pour I'ensemble des mesures, 
ou bien integration comme phase 
pr6liminaire du projet precedent 

Montant : 120 000 $ 

Volets cr6dit des projets de d~veloppement int~grLs 	 Application des recommandations 

Projets d'institutions financires initi~s par le secteur Encouragement avec indications de zones et 
priv6 ou les ONG, thames recommand~s: domaines prioritaires 

- Projets pilotes de credit solidaire en zone sah~lienne 
et en zone saharienne 

- Projet pilote de crdit pour les pdcheurs 
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5.7 - VULGARISATION ET ENCADREMENT 

ACTIONS, PROJETS ou PROGRAMMES 	 ASSISTANCE RECHERCHEE 
PRSAP phase nationale - IDA 	 Projet en cours de preparation,
 

financement IDA, dbmarrage Pn
 
1995
 

Volets vulgarisation de projets de d~veloppement int~gr& 	 Poursuite en mettant en application 
les recommandations 

Restructuration de I'ONDR 	 Assistant, Al'op~ration de 
concertation et de prise de d6cision, 
en complement AI'tude 
pr6paratoire en cours 
Appui Ala restructuration de I'ONDR 

5.8 A - ORGANISATION ET FORMATION 

ACTIONS, PROJETS ou PROGRAMMES ASSISTANCE RECHERCHEE 

58.1 - Organisation 

Projet de dveloppement des institutions cooperatives A 	Revision, pour int~grer la prise en charge de 
[a base - PNUD/BIT 	 I'appui Ala creation de la structure nationale 

charg~e de coordonner la promotion du 
mouvement associatif et coop~ratif 

Proje's de d~veloppement rural intlasgr6 	 Appliquer les recommandations 

Actions spcifiques: 
- Radio rurale A d~finir par la DRHFRP, Aprendre en 

charge, A I'occasion de la preparation d'uneFormation dos responsables des goupements nouvelle phase, par le projet de 
- Formation des agents de d~veloppement d6veloppement rural int~gr6 de la zone 
- Promotion et appui aux groupements f~minins concom6 

58.2 - Formation 

Appui aux formations rurules - Coop. Frangaise 	 Accord pour le financement d'une phase 
ultrieure 

Appui Ala DRHFRP - Coop. Suisse 	 Accord pour le financement d'une phase 
ultdeure - d6cision urgente 

Appui aux formations du secteur rural Logones, TandjilA 	 Accord pour le financement d'une phase 
ult6deure 

Appui Ala restructuration de I'ETA 6e BA Illi 	 Projet Apreparer par la DRHFRP, intention 
de financement 

Appui pour la construction et la r~habilitation de CFPR Assistance pour les travaux et la dotation 
(ex CFPA) dans le Ouadda'f, le Biltine, le BET, le initiale 
Kanem, le Batha et le Guera 
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5.8 B - ORGANISATION ET FORMATION 

ACTIONS, PROJETS ou PROGRAMMES ASSISTANCE RECHERCHEE 

58.3 - Place de Iafemme dans le ddveloppement 

Appui aux initiatives des femmes dans le Mayo Kebbi 	 Accord pour le financement d'une phase 
ultdieure 

Technologies appropries 	 Accord pour le financement d'une phase 
ultrieure, Ared6finir apres une 6tude 
6conomique 

Programme int6grd de services de base - UNICEF 	 Appliquer les recommandations 

Appui au service de la formation feminine de la Complement Ainclure dans le projet d'appul 
DRHFRP technique Ala DRHFRP 

58.4 - Gestion des terroirs 

Projet multisectoriel de dbveloppement rural en zone Augmenter les moyens de la cellule existante 
sah, lo-soudanienne - voit d'appui A[a r~flexion sur la 
gestion des terroirs 

Projet pilote pour la gestion des terroirs villageois 1o) Elargir le projet actuel 
2*) Introduire des voleis similaires dans des 
projets de ddveloppement int~gr6 
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5.9 - SECURITE ALIMENTAIRE 

ACTICN3, PROJETS ou PROGRAMMES 	 ASSISTANCE RECHERCHEE 
Appui AI'ONC - Pays-Bas/FAO 	 Rdvision et prolongation jusqu'en juin 95, 

pour apporter un appui 
10) A[a restructuration 

20) 6 la mise en place du nouveau syst~me
de gestion du stock de s6curit6 

Systbme d'Alerte Pr6coce Poursuite 
Programmes d'aide alimentaire 	 R6vision des modalit~s et de la
 

programmation en fonction de la nouvelle
 
politique d'aide alimentaire
 

Programme banques de c~r6ales et groupements 	 Voir Tableau 5.1 (§51.3)
c~r6aliers 

Petit projet d'appui pour la phase- Evaluation des exp6riences en cours 	 priparatoire du programme Amoyen terme, 

S~minaire fin 1994 	 dur6e une annie, montant 250 000 $ 

- Formulation d'un programme national 
Projet de d6veloppement rural Aobjectifs multiples -	 Engagement pour une nouvelle phase plus
PAM localis6e sur les zones vuln~rables 
Projet de s~curit6 alimentaire et de restauration du Nord 	 Extension de rappro.he du projet Ad'autres
Guera zones en ins~curit6 alimentaire si 

l'valuation, AI'issue de la troisi~me annie 
s'av~re concluante 

PADS Prise en charge d'actions tests pour 
promouvoir l'emploi et les activit6s 
productive; dans les groupes vuln6rables 
urbains 

Programme cibl6 sur les groupes vuln~rables 
- Preparation par le projet de pr6paration du PNCSA 

Norv~ge/FAO, un complement de 
financement est n6cessaire pour les 
consultations intemationales en appui
technique au BIEP - 40 000 $ 

Programme lui-rmme 	 Intention de financement pour un programme
(flexible) qui devra associer plusieurs
intervenants 

Plan d'action pour la nutrition et I'allmentation 	 AppuiA la pr6paration, 100 000 $ 
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REPUBLIQUE DU TCHAD
 
UNITE - TRAVAIL - PROGRES
 

MINISTERE DU PLAN ET DE LA MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
COOPERATION ET DE L'ENVIRONNEMENT 

CONSULTATION SECTORIELLE SUR LE DEVELOPPEMENT RURAL, LA 
SECURITE ALIMENTAIRE ET LES RESSOURCES HYDRAULIQUES I 

V 0 L U M E 2 DIAGNOSTIC ET STRATEGIES 

CELLULE TECHNIQUE D'APPUI 

N'Djam6na - Ddcembre 1993 



Le Gouvemementremerce la Banque Mondlale, la Cooperation Franpafse, 
la FA.0 et le PN.LD. qui ont aidd la CTA dans la pr6parationdes 
documents aisi que dans I'organistion du Sminaire ef de cette 
consultation sectorielle. 



TCHAD 

Carte administrative 
$ou-c I dtre - tipbliqu- u Tchad. Sevice du 
 1973 

0 100 200 300Km 

SB,. ,_,I I LBY 

Tibesti 

LIBYE 
Sardii --

'II
 

NIGER /" 
/ 

/# orkouEnnedi I 

ILARGEAU 


/ 

/ Fade 

Nod Kanlem / ra 

KAN E MF BI1LT IN.E 
" o; ,.. 'bel
Ouaddi-Rimi,' tri 

-,.--_ --_ - - - --
Nokou 


... 
 BTHAI. 13ILE 0 1 ,,, 7 SUDAN 
LAC 0 HE ',.Am 

N, cut Oi~m Hadlor ABC E It AdI6 
AT I " " ) 

' 1 Bokoto •MrgoriA-Do 

NIGERIA ,, CHARI "

8AGUIR MI 41,011A T N
 

MIAYO- , %
 
KEBBI BONGO GUERA
 

TA OJL""""!Illge Sll.gr|idd 


Pai 0 elnoy6 chefIrcintl3 .. 

CAMEROUN .,,.oo, . 3CrBioy .hl-ldo pr iloctur 
C . i04 ounou Gays 0 W=1* do sloyell,te 

/ -LOGONE ORIENTAL s Fiang, 

3-7
 



! 

SLISTE DES ABREVIATIONS 

ACDI Association Canadienne de Ddveloppement International 
ADER Programme d'Appui au D~veloppement de rEconomie Rurale 
AGRHYMET Centre Agro-HIydo-M~tdorologique 
AMTT Projet de commercialisation et de transfert de technologies agdcoles au Tchad 
A.R Ann6e Recherche 
ASSAILD Association d'Appui AIlnitiative Locale pour le Ddveloppement 
BAD Banque Aficaine rje D6veloppemen! 
BADEA Banque Arabe de D~veloppement des Etats de I'Afrique 
BELACD Bureau d'Etudes et de Liaison des Actions Caritatives et de DLveloppement 
BET Borkou - Ennedi - Tibesti 

BID Banque Islamique de !J6veloppement 
BIEP Bureau Interministriel d'Etudes et de Programmation 
BIRD Banque Intemationale pour la Reconstruction et le ddveloppement 
BIT Bureau International du Travail 
BM Banque Mondiale 
BRSP Bureau bilatdral de Suivi des Projets (USAID) 
CAER Compte Autonome d'Entretien Routier 
CARE Tchad ONG am6ricaine 
CASAU Comit6 d'Action pour la SLcudt6 Alimentaire et rAide d'Urgence 
CBLT Commission du Bassin du Lac Tchad 
CEBEVIRHA Communautd Economique du Btail, de la Viande et des Ressources Halieutiques 
CEFOD Centre d'Etude et de Formation pour le D6veloppement 
CES Conservation des Eaux et du Sol 
CETIMAF Centre de Tissage Manuel des Femmes 
CFD Caisse Franaise de D~veloppement 
CFPA Centre de Formation Professionnelle Agricole 
CFPR Centre de Formation pour la Promotion Rurale 
CILONG ComitA Interminist6riel de Liaison des O.N.G. 
CILSS Comit6 Inter Etats de Lutte contre la Sdcheresse dans le Sahel 
CIRAD Centre de Coopbration Itemationale en Recherche Agronomlque pour le 

Ddveloppement 
CNAR Centre National d'Appui Ala Recherche 
CNRST Centre National de la Recherche Scientifique et Technique 
COTON TCHAD Soci6t6 Cotonnibre du Tchad 
CRD Cellule de Recherche - D~veloppement 
CREC Club Rural d'Epargne et de Credit 
CTA Cellule Technique d'Appui 
DCPE Document Cadre de Politique Economique 
DEA Disponibilitd Energ6tique Alimentaire quotidienne par habitant 
DED ONG allernande 
DEFRVZ Direction de I'Enseignement, de la Formation et de la Recherche Vtdrinaire et 

Zootechnique 
DEPA Direction des Eaux, P~che et de IAquaculture 
DGRHA Direction du Gdnie Rural et de IHydraulique Agricole 
DHA Directiorn de I'Hydraulique et de rAssainissement 

Comullon tctonele sur Is Dbyeloppemt Rurml.la S6unt6 Alimentaireet e Reouournes hydraul.ues - Volume 2 - Dlagnotic at SUrt6gies 

-3k'
 

I 



DIAPER Diagnostic Permanent
 
DOP Direction de I'Organisation Pastorale
 
DPPSA Direction de IaPromotion de Ia Production et de Ia Scuritd Alimentaire 
DPVC Direction de Ia Protection des V6g6taux et du Conditionnement
 
DRTA Direction de Ia Recherche et de Ia Technologie Agricole
 
DREM Direction des Ressources en Eau et de Ia Mt6orologie
 
DRHFRP Direction des Ressaurces Humaines, de Ia Formation Rurale et des Programmes 
DRST Direction de [a Recherche Scientifique et Technique
 
DSA Direction des Statistiques Agricoles
 
DTS Droits de Tirage Sp~ciaux
 
E/A Etude/Action (ONG)
 
EPIC Etablissement Public Acaractbre Industrel et Commercial
 
ETA Ecole Technique d'Agriculture
 
FAC Fonds d'Aide et de Cooperation
 
FAD Fonds Africain de Ddveloppement
 
FAO Organisation des Nations Unies pour IAlimentation et IAgriculture
 
FBCF Formation Brute du Capital Fixe 
FED Fonds Europden de Ddveloppement
 
FENU Fonds d'Equipement des Nations Unies
 
FIDA Fonds International de Dbveloppement Agricole
 
FIR Fonds d'lntervention Rural
 
FMI 
 Fonds Mondtaire International
 
FOB Free On Board
 
FS Fonds Saoudien 
GMT Grands Moulins du Tchad 
GRAAP Groupe de Recherche d'Appui A IAutopromotion Paysanne 
GTV Gestion des Terroirs Villageois 
GTZ Agence de cooperation allemande 
ICRISAT International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 
IITA International Institute of Tropical Agriculture 
IRCT Institut de Recherche sur le Coton et les Textiles 
lUTE Institut Universitaire de Technologie de I'Elevage 
MAE Ministdre de IAgriculture et de I'Environnement 
MCPT Ministare de Ia Communication, des Postes et T616communications, charg6 des 

relations avec IaCST 
MPC MinistLre du Plan et de IaCooperation 
MTPT Ministdre des Travaux Publics et des Transports 
OFNAR Office National des Routes 
OMVSD Office de Mise en Valeur de Sategui Deressia 
ONADEH Office National de Ddveloppement de I'Horticuture 
ONC Office National des Cr6ales 
ONG Organisation Non Gouvemementale 
ONDR Office National du Dbveloppement Rural 
ONPT Office National des Postes et des T616communicatlons 
ONHPV Office National de I'Hydraulique Pastorale et Villageolse 

Comftbon sectodretlsure O Otoppment Rurl, la S6cunt6Alimtaire et lea Reasoee hydmuliques- Vo le 2- Dg meW o6tS lrut l 



iii 

OPEP Organisation des Pays Exportateurs de Ptrole 

ORSTOM Institut Frangais de Recherche Scientifique pour le D6veloppement en 
Cooperation 

OXFAM Comit6 d'Oxford de lutte contre la faim 

PADS Programme d'Action pour le Dveloppement Social 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PAO Projet dAm6nagement des Ouaddis 
PAS Plan dAiustement Structurel 

PASET Programme d'Ajustement Sectoriel des Transports 

PAZS Programme Agricole de la Zone Soudanienne 

PDRI Projet de D6veloppement Rural Int~gr6 

PIB Produit Int6rieur Brut 

PIC P6rim6tres Irrigu~s du Char 

PISB Programme Into-r6 de Services de Base 

PMDR Projet Multisectoriel de DLveloppement Rural en zone sah6lo - soudanienne du 
Tchad 

PNCSA Programme National Complet de Scudt6 Alimentaire 

PNE Projet National de I'Elevage 

PNLTRA Plan National ALong Terme de la Recherche Agronomique 

PNUD Programme des Nations Unies pour le D~veloppement 

PPDZC Programme Prioritaire de D6veloppement de la Zone de Concentration 

PPG'V Projet Pilote pour la Gestion des Terroirs Villageois 

PRSAP Projet de Renforcement des Services d'Appui aux Producteurs 

P.V. Protection des Vfg6taux 

RAD Recherche Action D6veloppement 

SAP Syst~me d'Alerte Prdcoce 
SECADEV Secours Catholique et D6veloppement 

SNET Socit6 Nationale d'Entretien Routier 

SNPV Service National de [a Protection des V6g6taux 
SiM Service d'Information sur les March6s 

SODELAC Socit6 de D6veloppement du Lac Tchad 
SONASUT Soci6t Nationale Sucrire du Tchad 

SPONG Secr6tariat Permanent des O.N.G. 

STEE Soci6t6 Tchadienne d'Eau et d'Electricit6 

SWISSAID ONG Suisse d'aide au d~veloppement 
UDEAC Union des Etats de I'Afrique Centrale 

UNAD Union des Associations Dioc6saines de Secours et de D~veloppement 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour I'Education et rEnfance 

UNSO United Nations Sahel Organisation 

USAID Agence de cooperation des Etats Unis 

VITA Volunteers In Technical Assistance 

Consukbbo ,.ctllle sur le Dwloppemet Rurul. Is S4rrti Ahlirrs',tallo atlA ksources hydrauliques . Volume 2 •Diagnostic t StrUatigies 



iv 

TABLE DES MATIERFS 

INTR O DU C T ION............................................................................................. 
 1 

PREMIERE PARTIE . DIAGNOSTIC- ] 

I - PRODUCTION ET COMMERCIALISATION ...................................... 5
 

1.1 - LES SYSTEMES DE PRODUCTION ................................................ 5
 

1.2 - LES CEREALES ............................................................................. 
 7 
12.1 - La production ................................................................... 7

12.2 - La commercialisation ...................................................... 8

12.3 - La transformation ............................................................ 9
 
12.4 - Conclusion ...................................................................... . . 9
 

1.3 - LES OLEAGINEUX ET LES LEGUMINEUSES ............................ 10
 
13.1 - La production ................................................................ 10

13.2 - La commercialisation .................................................... 11

13.3 - La transformation ............................................................ 11

13.4 - Conclusion ..................................................................... 12
 

1.4 - LES FRUITS ET LEGUMES ......................................................... 12
 
14.1 - La production ................................................................ 12

14.2 - La consommation ......................................................... 13
 
14.3 - La transformation ............................................................ 13
 
14.4 - Conclusion ................................................................... . . 13
 

1.5 - LA FILIERE COTON ..................................................................... 14
 
15.1 - La cnse cotonnire de 1984/85 ...................................... 14

15.2 - Le retour a I'dquilibre de 1988/89 ................................... 14

15.3 - Le lancement du deuxieme contrat-plan 1991/92 6 1993/9414 
15.4 - La revision du deuxi~me contrat-plan d'avrI 1993 ...... 14
 
15.5 - Objectifs des deux versions du Contrat-plan ................. 15
 
15.6 - Perspectives pour les ann~es a venir ............................ 15
 

1.6 - LES PRODUITS DE L'ELEVAGE .................................................. 16
 
16.1 - Les productions animales ............................................. 16
 
16.2 - La commercialisation .................................................... 17
 

1.7 - LE SECTEUR PECHE ................................................................... 18
 
17.1 - Production potentielle .................................................... 18

17.2 - La production ................................................................ 19

17.3 - Pdcheurs et engins de p~che ................... 19
 
17.4 - La transformation ............................................................ 20

17.5 - La commercialisation .................................................... 20
 
17.6 - Aquaculture ................................................................... 20

17.7 - Legislation des p~ches ....................................................... 21

17.8 - Formation et recherche .................................................. 21

17.9 - Administration des p~ches et projet en cours ......... 21
 



V 

232 - UEAU ET SON UTIUSATION ......................................................... 


2.1 - LES RESSOURCES 23...................................................................... 


21.1 - Les eaux de surface 23....................................................... 

21.2 - Les eaux souterraines 23................................................... 


2.2 - HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET PASTORALE 23......................... 


2.3 - HYDRAULIQUE AGRICOLE 24.......................................................... 


263 - SERVICES D'APPUI AU SECTEUR ................................................ 


3.1 - LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 26............................................. 


Introduction ...................................................................
31.1 - 26 
31.2 - La r6gionalisation 26.......................................................... 

31.3 - La sectonsation 26............................................................... 

31.4 - Les institutions 27.............................................................. 

31.5 - La recherche d6veloppement 28........................................ 

31.6 - La politique semenci~re 29................................................ 

31.7 - Le personnel de la recherche agronomique 30................... 

31.8 - La cooperation intematiorale ........................30
 

3.2 - PROTECTION DES CULTURES 30.................................................. 


32.1 - Le poids du passe sur la situation actuelle 30..................... 

Le Service National de la P.V.......................................
32.2 - 31 

32.3 - Les principaux ravageurs des cultures 31............................ 

32.4 - La recherche sur la "lute int~gr~e" ou "lutte raisonnee". 32
 

La vulgarisation ...............................................................
32.5 - 32 
La legisiation .................................................................
32.6 - 33 

3.3 - LE CREDIT RURAL 36...................................................................... 


33.1 - Introduction 36................................................................... 

33.2 - Les organismes dispensateurs de credit 36........................ 

33.3 - Les principaux problemes identifi6s 37............................... 


..3933.4 - Le FIR ........................................................................... 


3.4 - VULGARISATION ET ENCADREMENT 39......................................... 


34.1 - Introduction 39................................................................... 

34.2 - LO.N.D.R 40...................................................................... 

34.3 - LA SODELAC ................................................................
42 
34.4 - Les O . G ......................................................................
43 

3.5 - ORGANISATION DU MONDE RURAL F.T FORMATION 43............... 


35.1 - Organisation du monde rural ........................................
43 
Formation ......................................................................
35.2 - 44 

35.3 - R61e et place de la femme dans le monde rural 46............. 


3.6 - GESTION DES TERROIRS 46.......................................................... 


484 - SECURITE ALIMENTAIRE .............................................................. 


4.1 - INTRODUCTION 48.......................................................................... 


4.2 - LA SITUATION ALIMENTAIRE 48..................................................... 


42.1 - Balance alimentaire 48....................................................... 

Situation nutritionnelle g6nerale ......................................
42.2 - 50 

- Volume 2 . Diagnsoc &I Swlrt*Wes Con,4ibon seclont. sur to Ddveloppet Rual, Ia Sdcunt Ahmefltare et let Rossource hydwuliques 



vi 

4.3 - IDENTIFICATION DES GROUPES VULNERABLES ...................... 51
 

43.1 - Zones d'insdcudt ...........................................................
51 
43.2 - Groupes vulndrables ....................................................... 52
 

4.4 - LES CAUSES DE L'INSECURITE .................................................. 53
 
44.1 - Disponibilite alimentaire .................................................. 53
 
44.2 - Stabilite ........................................................................... 53
 
44 .3 - Accessibilit .................................................................... 55
 

DEUXIEME PARTIE - STRATEGIES 

I - STRATEGIES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION ....... 57
 

1.1 - LES FILIERES CEREALES .......................................................... 57
 

11.1 - Objectifs ........................................................................ . 57
 
11.2 - Orientations strategiques ................................................ 57
 

1.2.- LES FILIERES OLEAGINEUX ET LEGUMINEUSES .................... 59
 

12.1 - O bjectifs ...................................................................... . . 59
 
12.2 - Orientations strategiques ................................................ 59
 

1.3 - LA FILIERE FRUITS ET LEGUMES ............................................. 60
 

13.1 - Objectif ......................................................................... . . 60
 
13.2 - Orientations Strategiques ............................................. 60
 

1.4 - LES PRODUCTIONS ANIMALES ................................................... 61
 
14.1 - Organisation de la commercialisation ............................ 61
 
14.2 - Reduction du coot de la commercialisation ................... 62
 
14.3 - Assurer la collecte, le traitement et la diffusion de I'information 
................................................6 ..................................................
2 
14.4 - Amelioration des conditions de convoyage du betail .......... 63
 
14.5 - Amelioration des conditions de transport de la viande ....... 63
 
14.6 - Augmenter la capacite financi(re des operateurs .......... 63
 
14.7 - Asseoir une politique commerciale regionale cohdrente ..... 63
 

1.5 - STRATEGIEDUSECTEURPECHE ............................................. 64
 

15 .1 - Objectifs .............................................................................. 64
 
15.2 - Orientations strategiques ................................................ 64
 
15.3 - Plan d'action pour le court et le moyen terme ................ 64
 

1.6 - ORGANISATION DES MARCHES VIVRIERS ............................... 66
 
16.1 - Introduction ................................................................... 66
 
16.2 - Amelioration du reseau routier ...................................... 66
 
16.3 - Elimination des obstacles i la circulation des produits ....... 68
 
16.4 - Amdlioration de I'acc(s des commergants au credit ........... 69
 
16.5 - Promotion des banques de cereales .............................. 69
 
16.6 - Systeme d'Information sur les marches .......................... 70
 
16.7 - Valorisation des capacites de stockage existantes ........ 70
 

2 - STRATEGIE DE VALORISATION DE L'EAU .................................... 71
 

2.1 - CONNAISSANCE DES RESSOURCES ....................................... 71
 

2.2 - HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ..................................................... 71
 

2.3 - HYDRAULIQUE PASTORALE ....................................................... 72
 

Consultabon sectoielle sur le Dmloppement Rufal,la Scunt6 Ahmentajneitles Resources hydrauliques-Volume 2 • Diagnosic at Stn,sglas 



vii 

2.4 - HYDRAULIQUE AGRICOLE ............................................................ 72
 

3 - STRATEGIES DE RENFORCEMENT DES SERVICES D'APPUI AU 
SE C T E U R ..................................................................................................
74 

3.1 - RECHERCHE AGRONOMIQUE ..................................................... 74
 

31.1 - Objectifs gen~raux ......................................................... 74
 
31.2 - Orientations strategiques ................................................ 74
 

3.2 - PROTECTION DES CULTURES ..................................................... 79
 

32.1 - Objectifs generaux ......................................................... 79
 
32.2 - Orientations strategiques ................................................ 80
 

Partage des t~ches 8232.3 - ........................................................ 


3.3 - CREDIT RURAL ............................................................................. 83
 

33.1 - Objectifs generaux ......................................................... 83
 
33.2 - Orientations strategiques ................................................ 84
 

3.4 - VULGARISATION ET ENCADREMENT ............................................. 88
 

34.1 - Objectifs generaux .............................................................. 88
 
34.2 - Orientations strategiques .................................................... 88
 

3.5 - ORGANISATION ET FORMATION DU MONDE RURAL ................... 90
 

35.1 - L'organisation du monde rural ............................................ 90
 
35.2 - La formation .................................................................... 92
 
35.3 - La femme dans I'economie rurale ....................................... 94
 

3.6 - GESTION DES TERROIRS ........................................................... 94
 

3.7 - ASPECTS INSTITUTIONNELS .......................................................... 95
 

4 - STRATEGIE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ......................... 98
 

4.1 - OBJECTIF DE LA STRATEGIE DE SECURITE ALIMENTAIRE ......... 98
 

4.2 - RATIONALISATION DE LAIDE ALIMENTAIRE ............................... 101
 

42.1 - Identification des groupes vulnerables .............................. 101
 
42.2 - Mecanisme de I'aide alimentaire ....................................... 101
 

4.3 - AMELIORATION NUTRITIONNELLE ............................................... 103
 

4 .4 - RO LE D E L°ONC .............................................................................. 104
 

ANNEXE - PROJECTIONS CEREALIERES I
 

Consullabon sectonellesur[a Ddveloppement Rural,la Skufri Ahmentare at leosRessources hydrauiques . Volume 2 - Diagnostic at Stratigles 



--

1
 

INTRODUCTION
 

La troisieme Conference de la Table Ronde pour la Republique du Tchad qui s'est tenue 6
Gen~ve du 19 au 20 juin 1990 (GENEVE III), a conclu a§la necessite de preparer, puis detenir huit consultations sectorielles : education-formation-emploi , cooperation technique,
promotion du secteur prive, sante et affaires sociales, environnement et lutte contre la
desertification, d~veloppement urbain, secteur transport et enfin d~veloppement rural,
s~curit6 alimentaire et ressources hydrauliques. 

Pour le secteur developpement rural, une operation similaire avait deja ere menee en 1986:
la reunion de suivi de la conferenco de Table Ronde de 1985 (GENEVE II)du secteur agrosylvo-pastoral. Cette reunion de 1986 recouvrait I'agriculture, l'elevage, la pdche, les for~ts 
et I'hydraulique rurale, mais pas le coton. 

La presente consultation sectorielle conceme I'agriculture, la p~che, la sdcurit6
alimentaire, et les ressources hydrauliques. Sont donc exclus : la filiere coton qui a dej6
fait l'objet d'une reflexion et d'une concertation, l'elevage, qui est aborde avec les bailleurs 
concernes dans le cadre du Projet National Elevage (toutefois il a ete decide que lacommercialisation de l'elevage devait dtre traitee).Cependant les domaines cites, qui nesont pas couverts par la presente consultation sectorielle, ne peuvent 6tre totalement
ignores parce qu'ils relevent aussi du developpement rural. 

Les fordts et l'environnement font !'objet d'une autre consultation sectorielle, programmbe
la meme periode que la presente consultation sectorielle. En raison des complementarites
evidentes entre les deux domiines traites par ces deux consultations sectorielles, une
collaboration etroite a 6te etablie entre les deux CTA afin d'introduire une bonne coherenceentre les deux documents, ainsi les deux strategies presentees sont coherentes et
complementaires. 

La methodologie generale, commune aux differentes consultations, est basee sur une large
participation des cadres nationaux, sur l'organisation d'un seminaire a mi-parcours et enfin sur la preparation d'une documentation qui doit comprendre la strategie, la politique
sectorielle ainsi qu'un programme d'investissement; elle est destinee aux participants a la
consultation sectorielle. 

Le 18 decembre 1991, une reunior )reliminaire s'est tenue au Ministere du Developpement
Rural, sous la presidence du Ministre du Developpement Rural. Y participaient deux
bailleurs de fonds designes comme chefs de file - La Cooperation Francaise et la BanqueMondiale - la FAO, designee comme "facilitateur" pour la preparation, le PNUD, qui appuiele Gouvemement pour l'organisation de ses Tables Rondes, ainsi que le Secretariat d'Etat 
au Plan et a la Cooperation. L'objectif de cette reunion etait de fixer un calendrier indicatif 
et d'esquisser le contenu de la preparation de la consultation sectorielle. 

Afin de ne pas retarder la preparation de la consultation de la reunion sectorielle, le
Gouvemement a cree des le 11 fevder 1992, le Haut Comite Interministedel charge de lapreparation, du suivi et de 'ex6cution de la consultation sectorielle, cette disposition etaitcompletee le 17 mars par la creation de la Cellule Technique d'Appui (CTA). Ce dispositif
s'articule a trois niveaux : 

Le Haut Comit6 Interminist~riel qui comprend le Ministre du Plan et de la 
Cooperation (President), le Ministre de I'Agriculture (Vice-president), le Ministre du
Commerce et de lIndustrie, Le Ministre du Tourisme et de I'Environnement, le
Ministre de I'Elevage, le Ministre de I'Energie et des Ressources en Eau, le
Ministre des Travaux Publics et des Transports, ainsi que le Secretaire General de 
la Presidence de la Republique. 
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" 	 La Cellule Technique d'Appui de 26 membres appartenant Asix minist~res et au 
Secrdtarat Gndral de la Prdsidence. Elle a pour mission : 

- de faire /'tatdes lieux des projets et programmes en cours, des politiques en 
vigueur, des structures et organisations en place, des 6tudes et r6flexions 
men6es ou en cours; 
- d'aboutir A la pr6paration sur chacun do ces th6mes d'un document pouvant 
servir de base de discussion pour un s6minaire national; 

- d'organiser un s6minaire national; 

- d6/aborer, i la suite des conclusions de ce s6minaire un document de 
politiques et de strat6gies 6 nattre en oeuvre, assorti d'un programme d'actions; 

- d'organiser la Consultation sectorielle sur Je D6veloppement Rural. 

" 	 Onze Commissions (en fait des sous-commissions de la CTA): 

1 - Recherche Agronomique;
 
2 - Protection des Cultures;
 
3 - Credit rural;
 
4 - Encadrement et Vulgarisation;
 
5 - Cultures Pluviales ot irrigues;
 
6 - Organisation et Formation du Monde Rural;
 
7 - Eau et son Utilisation ;
 
8 - P~che et son Exploitation;
 
9 - Echanges et Commercialisation des Produits Agncoles;
 

10 - Cadrage Macro-6conomique;
 
11 - S6cunt6 Alimentaire.
 

Par la suite, un consultant national a 6t6 recrute pour chaque commission; il a ete charge 
de faire les analyses et de preparer les rapports necessaires aux travaux de chacune 
delles. 

La CTA a ben~ficie de I'appui des bailleurs de fonds chefs de file, notamment: 

" 	 Cooperation Frangaise : 40 hommes.mois de consultants nationaux, 7 
hommes.mois de consultants intemationaux, et une contribution aux depenses de 
fonctionnement de la CTA ; 

" 	 PNUD : 5 hommes.mois de consultant intemational "facilitateur", recrute par la 
FAO, la prise en charge des d~penses de la reunion sectorielle ; 

* 	 Banque Mondiale : 1 homme.mois de consultant, une contribution aux dopenses 
de deplacement sur le terrain, aux dopenses du seminaire et au fonctionnement 
de la CTA; 

* 	 FAO : 15 hommes.mois de consultants nationaux et un appui technique dans le 
domaine de la pdche. 

Le but du seminaire etait d'examiner le Dilan-diagnostic ainsi que les orientations 
stratdgiques proposbes, den debattre et de collecter les avis de tous les participants. II 
s'est tenu les 24, 25 et 26 juin sous le pr6sidence du Ministre du Plan et de la Cooperation. 
Participaient les Ministres membres du Haut Comite Interministeriel, les principaux 
responsables du secteur, des responsables de services decentralises et des grands projets, 
des reprdsentants des ONG et les repr~sentants des agences de cooperation represent~s 
, N'Djamena. 
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Le bilan-diagnostic et les orientations strategiques ont fait l'objet, 6 cette occasion, d'une 
presentation d~taill~e par le Coordonnateur de la CTA et par les porte parole des onze 
commission. Les d~bats organises en trois commissions et en plniere ont permis d'aborder 
ressentiel des probldmes et perspectives de developpement du secteur. Les conclusions te 
propositions formuldes par la CTA dans son document ont et6, dans I'ensemble approuv6s 
par les participants sous r6serve cependant qu'un certain nombre d'amendements et de 
compiments soient apport6s 

La preparation de la documentation pour la consultation sectorielle intdgre donc les 
conclusions et recommandations du seminaire. En particulier ce volume 2 - Diagnostic et 
strategies - a &te prepar6 partir du document corrige du seminaire. 

Le rapport d6 synthese present6 pour les besoins du s~minaire, avait W constitue 6 partir
de deux series de rapports pr~par6s p, les commissions et qui en constituaient les 
annexes thematiquA- : 

" rapports de presentation du bilan -diagnostic, 
• rapports de presentation des orientations strategiques. 

L'organisation des travaux en commission se retrouve dans la structure du present rapport: 

Productions et commercialisation Commission 05 Cultures pluviales et 
irnigu~es 

Commission08 Pdche et son exploitation 

Eau et son utilisation I 
Commission09 

Comnission 07 

Echanges et 
commercialisation 
Eau et son utilisation 

Services d'appui Commission 01 Recherche Agronomique 
Commission 02 Protection des cultures 
Commission 03 Credit rural 
Commission 04 Vulgarisation et 

encadrement 
Commission 06 Organisation et formation 

Sfcurit6 alimentaire conjoncturelle Commission 11 Secudte alimentaire 
La contribution de la commission 10 - Cadrage macroeconomique - fait lobjet du Volume 
4 : Cadrage Macro-6conomique 

1yinclus les aspects techniques de l'irrigation (commission 05) 
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1 - PRODUCTION ET COMMERCIALISATION 

1.1 - LES SYSTEMES DE PRODUCTION 

Les differents systemes d'exploitation agncole sont etroitement d~pendants des
caracteristiques agro-climatiques. La zonalite tres marquee du climat tchadien permet d'en
distinguer quatre ou cinq, si Iron y ajoute le systeme de transition qui caracterise la zone 
chamilre entre le climat sahelien et le climat soudanien. 

" le syst~me oasien propre a la zone sahanenne (BET essentiellement); 
* 	 le systeme pastoral, pratique au niveau de la frange sahelo-sahanenne qui

s'etend sur les Prefectures du Kanem, du Batha, et du Biltine; 
" 	 le systeme agro-pastoral, typique de la zone sahelienne; 
o le systeme agncole diversifie do la zone soudanienne. 

A ces systemes places sous la seule dependance du climat, il convient d'ajouter les
systemes azonaux, d'extension en general limitee, qui sont lies A I'exploitation d'une 
ressource en eau. 

Les criteres qui entrent en ligne de compte pour distinguer les differents systemes
d'irgation sont d'ordre technique, organisationnel et agricole, leur prise en compte permet
de classer rirrigation en sept types : 

" 	 les pedmetres inforrnels qui relevent du secteur pdve; 
" 	 les perimetres villageois 

* 	 les grands perimetres ; 
* 	 les perimetres Amaitrise partielle; 
* 	 l'agriculture irriguee traditionnelle des ouaddis et polders; 
* 	 I'agriculture imguee oasienne; 

" 	 I'agriculture de decrue. 

Le 	 syst~me oasien est un systeme complexe associant production dattiere, agriculture
iriguee de subsistance, petit elevage sedentaire et deage camelin transhumant. Lagrande zone de production dattiere, ronrant lieu a un courant d'echange soutenu avec le 
reste du pays, est la region de Faya. On y denombre quelque 1,5 millions de palmiers
repartis sur un ensemble de plantations totalisant 6 A7.000 ha. 

La 	 majodte as ces plantations (90%) sont de type extensif, le palmier s'alimentant
directement a partir d'une nappe peu profonde ;les rendements sont faibles (15 kg/arbre)
et les risques de salinisation des sols importants. 

Les plantations irriguees couvrent les 10% restant et concement quelque 100.000 pieds enproduction ; le rendement moyen s'eleve ici 40 kg/arbre. En sous-etage du palmier, on 
trouve des plantations fruitieres et des cultures diverses (bli, mI, legumes, etc.) visant en 
priorite a couvrir les besoins familiaux de I'exploitant. 
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Dans la zone pastorale, I'agriculture pluviale est marginale, la probabilit6 de rdcolte restant 
toujours al6atoire (mil dunaire). En revanche, linigation est pratiqu~e partout o6 existe une 
nappe peu profonde ; il s'agit alors d'une agriculture irriguee traditionnelle visant en priorite 
'autosuffisance alimentaire des exploitants, sauf s'il existe des possibilit~s de 

commercialisation (zones pdriurbaines). L'exploitation des gommeraies naturelles 
repr6sente egalement une ressource mon6taire potentielle importante, grace a 'excellente 
qualit6 de la gomme arabique tchadienne. 

Le syst~me agro-pastoral sah6lien juxtapose 6levage transhumant et agriculture pluviale. 
IIs'agit ici d'une agriculture extensive associant dans un mime champ des crdales (mil et 
sorgho), des oldagineux et des legumineuses. 

Les insuffisances tant qualitatives que quantitatives de 'encadrement, entre autres, ne 
permettent pas, a Iheure actuelle, d'entrevoir un retoumement de tendance malgre des 
possibilitds certaines d'extension des superficies emblavees et de securisation de la 
production. 

Le syst6me agricole diversifi6 de la zone soupanienne est rendu possible par la relative 
regularit6 des precipitations. A I'association classique cdreales-oleagineux, dlargie a des 
cultures telles que le ma=is et le pois de terre, s'ajoute en effet la culture des tubercules 
vivriers (manioc, igname, taro...) et celle du coton. 

La production vivdere reste neanmoins extensive avec une tendance a la stagnation pour 
les cereales (superficies et rendements fluctuent peu d'une annee sur lautre) mais on 
constate en revanche un accroissement sensible de la production d'oleagineux, au 
d6triment, il est vrai de la production cotonniere. 

Les prim6tres irrigu6s de statut priv6 sont des exploitations individuelles ou en 
cooperative, install~es le long du Logone et du Chad a la peripherie de la capitale qu'elles 
approvisionnent en fruits et legumes. Malgre quelques problemes (pieces detachees pour 
les groupes moto-pompes ; difficulte d'acces au credit ; co~ts d'exploitation eleve : 
carburant, reseaux d'irigatiorn defectueux..... ; forte sai.onnalite des productions et 
fluctuation concomitante des cours ; absence d'industrie de transformation, etc.), il s'agit 
d'un type d'irrigation en pleine expansion. 

Les p6rimbtres villageois sont egalernent installes le long du Chan et du Logone. A la 
difference des precedents, il s'agit de vritables perimetres qui, malgre leur taille modeste, 
disposent d'un reseau d'irrigation hierarchise et partiellement revdtu; les exploitants sont 
regroupes en groupements villageois et beneficient d'un encadrement temporaire de rEtat 
(projet PIC), d'une ONG (primetres CARE) ou d'une assistance technique (perimetres 
ADER) cens6 disparaitre des que le groupement est devenu opdrationnel. 

Si les perimetres C.\RE semblent fonctionner notmalement, grace surtout A ure forte 
production rizicole permettant d'absorber des coots de production eleves, les peiimetres 
PIC, en revanche, ont progressivement ete abandonnes (3 sur 15 sont encore fonctionnels) 
en raison de problemes organisationnels, mais surtout de contraintes socio-economiques : 
compte tenu de I'exiguite des parcelles attribuees et des coots eleves de production, la 
riziculture a 6te negligee au profit des cultures pluviales ; de plus, la production maralchere 
de saison seche est egalement penalisee par I'eloignement et (ou) I'enclavement de la 
plupart de ces perimetres. 
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Les grands p6rimdtres, ; savoir le casier B de Bongor, le pddm~tre sucrier de Banda les
polders modemes de Berim et Guini sont des am~nagements a maltrise totale de 1'eau
gdr~s par I'Etat et visant la production intensive de produits strategiques tels le riz (Bongor),
la canne a sucre (Banda) ou encore le bl (Berm et Guini). Malgre leur haut degr6 de
technologie, ces grands p~nm~tres ne fonctionnent plus (casier B) ou ne fonctionnent que
partiellement et imparfaitement (cas des polders modemes encorenon totalement 
rbhabilit~s et ne disposant pas d'eau entre Mai et Octobre). 

Les p6rim~tres A maitrise partielle de reau. Le casier A de Bongor, le casier C de Doba 
et le pdrimetre de Sategui-Deressia qui totalisent 12.000 ha environ sont voues a la
production rizicole sous submersion contr6le. Confrontes a de multiples problemes
techniques, organisationnels ou encore financiers, ces pdmetres sont maintenant arrdtes
(casier C, Satdgui Deressia) ou ne fonctionnent que tres partiel'sment (quelque 1500 ta sur 
le :;asier A). 

L'agriculture irrigu6e traditionnelle est pratique partout ob il existe une ressource en 
eau souterraine a faible profondeur. Cest notamment le cas clans certaines oasis, dans le
Ouaddai' geographique ainsi que dans la zone des ouaddis et polders des Prefectures du
Lac et du Kanem. L'exploitation est individuelle mais implique parfois des travaux collectifs 
(digues de protection dans les polders). 

Les systemes d'exhaure traditionnels (chadouf le plus souvent) et (ou) la faible productivite
de la nappe (nappe des argiles fissurees dans les polders) limitent 'extension des
exploitations (une douzaine dares tout au plus). Les cultures pratiquees visent 6 repondre
soit aux besoins familiaux (cereales, fruits, legumes) soit A une demande exterieure
lorsque les circonstances (proximite de centres de consommation) ou les conditions 
d'dvacuation le permettent (cas des oignons et des aulx de la region d'Abeche). 

L'agriculture de d6crue est pratiquee sur une centaine de milliers d'hectares actuellement.
Elle conceme essentiellement le berbere. IIs'agit d'une forme d'agriculture pratiquee soit
individuellement soit en groupement lorsque des amenagements collectifs (diguettes, micro
barrages) ont 6t6 mis en place pour ameliorer le systeme. L'agnculture de decrue presente
le triple avantage d'dtre peu exigeante en main d'oeuvre, d'dtre compatible avec les autres
activit-s agricoles et d'assurer une certaine securisation de la production vivdi.re. 

Pour 6tre complet, on rattachera a ce systeme dirrigation naturelle, [a riziculture pratiqude

par submersion naturelle dans les yaeres.
 

1.2 - LES CEREALES 

12.1 - La production 

La production cerealidre est avant tout raffaire du secteur prive. Les grands perimetres b
maitnse totale ou partielle cr6es et geres par I'Etat pour assurer une meilleure couverturedes besoins nationaux en ble et en riz nont pu, en effet, repondre aux espoirs dont ils 
etaient porteurs. 

La production cereal;ere est aussi, essentiellement, une production saisonniere pratiqu~e
dans le cadre de systdmes d'exploitations pluviaux extensifs. L'irngation, representee enfait par I'agriculture de decrue et la riziculture en submersion naturelle, n'y concoure tout au
plus qu'a concurrence de 25% (campagne 1991-1992), le plus souvent pour moins de 15% 
(campagnes de la p6dode 1984-1988). 

Consultaton sectormile sur le Oloppement Rura. la Skurdd Almentaie et les Ressources hytaulques . Volume 2 - Diagnostic at St~Ltigles 
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Le sorgho et le mil sont 6 la base des systemes vivriers traditionnels, le mais, en revanche, 
n'est que tres faiblement represent dans I'association, moins de 10% en general. 

Tributaire de la pluviometrie, la production cerealiere 6volue en dent de scie avec des 
amplitudes tres fortes en zone sahelienne (de moins de 50.000 t au cours de la campagne 
1984-1985 6 plus de 400.000 tonnes en 1991-1992) ;en zone soudanienne, en revanche 
le contraste entre bonnes et mauvaises annees est heureusement moins marque 
(300.000 t en 1984-1985, pros de 550.000 t en 1985-1986), la production se maintenant 
plus generalement entre 350 000 et 450 000 t. 

L'imprecision des donnees statistiques, la grande variabilit6 inter-annuelle des 
precipitations, I'incidence encore mal connue de la repartition des precipitations pour des 
annees de pluviometrie comparable ne permettent guere de degager avec certitude des 
tendances evolutives pour le long terme. Tout au plus peut-on noter: 

" en zone soudanienne . la faible amplitude des superficies cultivees 
chaque annee :500 000 600 000 ha 

larelative constance des rendements 
moyens, toutes cereales confondues (650 & 
700 kg/ha). 

" en zone sah~lienne lIa tendance constatee au cours de ces 
dernieres annees I'extension des 
superficies emblavees correlativement Aune 
meilleure pluviometrie. 

Le caractere extensif de la production s'explique aisement tout au moins en zone 
sahelienne :pour pallier les risques d'6chec lies 6 une pluviometrie capricieuse et (ou) aux 
attaques des ravageurs, le paysan n'a d'autre alternative que de minimiser ses 
investissements tant en intrants qu'en force de travail, d'autant que les ressources 
rnonetaires qui luiseraient n~cessaires luifont en g~n6ral d~faut. La faiblesse tant 
qualitative que quantitative de l'encadrement n'est pas non plus de nature 6 les convaincre 
du bien fond6 de modifier leur fagon de faire. 

En zone soudanienne, la relative constance de la production resulte probablement d'autres 
causes :les disponibilites en main d'oeuvre certainement, mais aussi les entraves diverses 
6 la libre circulation des cereales, qui pesent sur les prix proposes aux producteurs et les 
rendent insuffisamment attractifs pour justifier un accroissement significatif des productions. 

12.2 - La commercialisation 

Selon des estimations recentes (BIEP 1990), la part commercialisee de la production 
cerealiere se situe entre 30 et 40% de laproduction totale, soit quelque 250 000 t en 
annee moyenne. Par ailleurs le report saisonnier ne se fait pas convenablement, generant 
des difficultes d'approvisionnement et des prix Lleves en periode de soudure. 

Ce faible niveau de commercialisation ne s'explique pas seulement par I'importance de 
I'autoconsommation , d'autres facteurs entrent 6galement en ligne de compte. L'atomisation 
de l'offreliee 6 ladispersion des villages et f l'insuffisance d'organisations de producteurs 
orient~s vers lacommercialisation primaire, ne facilite pas la collecte. L'absence de 
perspectives 6conomiques, la precarit de la situation et le contexte d'insecurit6 
n'encouragent pas les operateurs 6 stocker pour assurer le report saisonnier. 
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Les moyens a la disposition des multiples intervenants (collecteurs, intermediaires,
grossistes, commergants, transporteurs professionnels ou occasionnels, etc.) sont inegaux,
ce qui ne permet pas une bonne repercussion des incitations du marche a tous les niveaux 
de la filiere, y inclus au niveau du producteur. 

La commercialisation des cereales sur le marche interieur souffre de nombreux handicaps
qu'il est urgent de lever: 

* le co~t et les difficult6s de transport, qui restent prohibitifs sur de nombreux axes 
malgre le PASET; 

* 	 La concurrence des cereales importees, pour lesquelles il serait illusoire de
dresser une barriere tarifaire, et dans une moindre mesure des aides alimentaires 
mal programmees ; 

" 	 les taxes legales et informelles ainsi que des prelevements illicites aux tres
nombreuses barrieres de contr6le ; outre I'incidence sur les coits, l'incertitude 
meme concernant ce type de prelevement joue negativement sur la 
commercialisation ; 

Ce 	defaut d'organisation de la filiere a comme consequence premiere de perpetuer unesituation d'inscurite alimentaire chronique en zone sahelo-sahadenne et une situation
d'insecudt6 alimentaire conjoncturelle en zone sahelienne ; en zone soudanienne, enrevanche, I'insecurtd alimentaire conjoncturelle est limitee a quelques poches (zones
enclavees) ou aux groupes les plus vulnerables, situation que I'on retrouve egalement au 
niveau des zones urbaines. 

12.3 - La transformation 

La premiere transformation des cerdales, c'est a dire le decorticage, le concassage et Ia 
mouture est essentiellement domestique (mortier-pilon, meule de 	pierre) ; on constate
neanmoins I'existence de moulins a mil importes ou de fabrication locale, ainsi que des
decortiqueuses a riz dans les grandes regions rizicoles. Toutes ces petites unit6s
artisanales relevent du secteur informel (prives, groupements villageois, etc.). 

La transformation industrielle du dz (rizerie de Lai) et du ble (GMT) initiee par I'Etat pour

valonser la production des grands pedmetres, s'est averee et ces
un 	echec unites sontactuellement arrdtdes, faute de matiere premiere a traiter. La rizerie de Lai etait en effet
partiellement concurrencee par les petites decortiqueuses, mieux adaptees aux besoins
des producteurs et des operateurs. La mouture de ble n'a d'interdt que pour le ble produit
dans le pays, cela explique fa cessation d'activite des grands moulins, mais dans
I'hypothese de la rehabilitation des polders modemes, leur reouverture est a envisager. 

12.4 - Conclusion 

Malgre ses multiples handicaps, la filiere cer6alilre dispose ndanmoins d'un certain nombre
d'atouts qui permettent de voir I'avenir avec optimisme. II existe en effet de larges
possibilites d'extension, d'intensification et de securisation de la production cerealire. 

La superficie des terres arables est estimee a pres de 20 millions d'hectares dont a peine
5% sont exploites actuellement. C'est au niveau de la zone sahelienne et de la zone
soudano-sahelienne (Salamat notamment) que les possibilItes d'extension s'avdrent les 
plus interessantes. 
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Les possibilit6s d'intensification sont limitees en zone sah6lienne car la production y sera 
toujours tributaire de la pluviomdtrie ; en revanche, en zone soudanien'le o: les 
prdcipitations ne sont que trns rarement le facteur limitant, les possibilites d'intensification 
sont rdelles notamment en etendant aux vivriers apres adaptation, les paquets 
technologiques diffuses pour la culture cotonni~re. 

Des progres significatifs sont egalement possibles en mati~re de sdcurisation notamment 
par I'amelioration de I'agriculture de decrue et de la riziculture en submersion naturelle 
(construction de diguettes, dragage de I'estuaire des defluents,...) ou encore par 
I'introduction de paquets technologiques simples mais cibles au niveau du systeme 
agricole pluvial de la zone sahelienne : varietes 6 cycle court, moyens de lutte 
antiparasitaire, conservation des eaux et des sols. 

1.3 - LES OLEAGINEUX ET LES LEGUMINEUSES 

13.1 - La production 

La production d'oleagineux et de legumineuses conceme quatre speculations : I'arachide 
qui represente a elle seule plus de 80% de la production, le niebe, le sesame et le 
voandzou ou pois de terre. 

Ces plantes sont cultivees soit en culture pure (niebe au sud du Lac, arachide en zone 
soudanienne) soit en association avec les cereales vivrieres dans le cadre des systemes 
pluviaux extensifs. La difference essentielle entre les systemes pluviaux soudaniens et 
sah61iens reside, d'une part, dans le degre de diversification, plus prononce en zone 
soudanienne ou les quatre cultures se retrouvent en g6n~ral dans I'association, alors qu'en 
zone sahelienne, I'arachide se touve pratiquement seule et, d'autre part dans l'importance 
de ces cultures dans 'association : moins de 10% de tonnage produit en zone sahelienne 
contre 20 a 25% en zone soudanienne, ce demier pourcentage tendiant encore a croitre 
depuis quelques annees en raison d'une certaine desaffection pour la culture cotonniere 
(40% pour la campagne 1991-1992). 

En resume donc, les productions de cette filiere et plus particulierement la production 
ol6agineuse, suivant en cela une tendance generale s'observant en Afrique, est en pleine 
croissance ; elle s'etablit maintenant regulierement a plus de 200 000 t chaque annee 
(280 000 tonnes en 1991-1992, annde il est vrai exceptionnelle) contre quelque 100 000 
tonnes en moyenne au cours de la periode 1984-1989. Cette production est surtout 
I'apanage de la zone soudanienne qui y contribue pour 80% environ. 

La croissance constatee est consecutive a l'extension des superficies plus qu'a une 
augmentation des rendements, qui demeurent tres fluctuants : 220 a 320 000 ha en zone 
,oudanienne depuis 1990 contre quelque 150 000 ha au cours des six annees precedentes 

v.,,r un rendement moyen, toutes especes confondues, ayant fluctue entre 450 kg/ha en 
1941985 et 1420 kg/ha en 1991/1992. Pour la dernibre campagne (1992/1993) les 
., stistiques font etat des valeurs suivantes. 
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ZONE SAHELIENNE ZONE SOUDANIENNE 

Culture 	 Rendement Superficie Production Rendement Superficie Production 
kg/ha ha tonne kg/ha ha tonne 

Arachide 783 60000 47000 804 214000 172000 

Ni6b4 ? 10000 ? 423 26000 11 000 

S6same 556 9000 5000 283 46000 13000 

Voandzou ---
 ---	 955 22 000 21 000 

Total 
 79000 --- 682 318000 217 000 

13.2 - La commercialisation 

La fraction 	de la production commercialis~e est mal connue, on I'estime 	gen~ralement
comprise entre 50 et 70% pour I'arachide et entre 20 et 30% pour le sesame. 

Pour I'arachide, les flux commerciaux sont differents, qu'il s'agisse de la zone sahelienne ou de la zone soudanienne. Alors que le axe surtoutSahel ses ventes sur les grandscentres urbains du nord et du centre du pays, les productions du sud visent plut6t lesmarches exterieurs et ce, malgre un niveau de taxation plut6t dissuasif puisqu'ilforfaitise a un niveau relativement 6leve : 30.000 F le 
est 

sac, quelle que soit la valeurmarchande reelle du produit. IIest vrai que la fraude est g6ndralisde et que, finalement,c'est I'Etat et les producteurs qui en font les frais, ces derniers devant consentir des tanfsrelativement faibles pour permettre aux commergants d'assurer l'coulement des produitsen toute securitY. La Coton-Tchad avait bien essaye, il y a quelques anndes, de collecterI'arachide, mais l'op~ration s'est soldse par un echec, les prix offerts s'averant inf~deurs i 
ceux proposes par les commer.ants pnvbs. 

Pour le sesame, le marche n'est soumis Aaucune contrainte particulidre, mais il est vraiqu'il s'agit d'une production encore limitde, elle pourrait neanmoins prendre rapidement son 
essor du fait d'une demande intemationale soutenue. 

Le marchi 	 int6rieur du ni6b et du pois de terre est, pour sa part, tres mal connu maisforcement 	 limit, vu les faibles niveaux de production de ces deux cultures.Pendantlongtemps, le niebe, produit en grande quantite au niveau de la frange sud du Lac, trouvait preneur au Nigena ; malheureusement, le niveau de taxation, les pr~levements illicites etles difficultds 6e rapatriement du montant des transactions ont progressivement tan cette 
source de revenus. 

13.3 - La transformation 

IIn'y a pas 	de transformation industrielle au Tchad. Celle-ci reste donc domestique ou
artisanale et demeure I'apanage des femmes. 

Lhuile d'arachide procure la plus grande plus-value, mais les tourteaux sont egalementvendus pour 6tre consommes comme condiment en melange avec du piment. Lesarachides gnllies sont egalement vendues en vrac ou conditionnLes sur les principaux
marches urbains. 
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L'huile de sesame, en revanche, est tres peu consommee ; la graine est utilisee en sauce 
directement ou en m~lange avec I'arachide, soit grillee, soit encore en melange avec du 
sucre comme friandise. 

13.4 - Conclusion 

Les cultures oleagineuses (arachide et sesame) ont un bel avenir devant elles en raison de 
la demande soutenue sur les marches exteieurs pour ces deux produits. 

L'arachide presente, en outre, de multiples avantages annexes : amelioration de la ration 
proteinique, valorisation maximum des sous produits y compris les fanes, tres appetees par 
le betail, effet ameliorant sur les sols grace i la fixation de l'azote par les racines. 

Le sesame a pour lui la forte valorisation qu'il apporte a la journee de travail et ce, malgre 
des rendements relativement faibles, de lordre de 1000 F/Jour. Cette valorisation elev~e 
tient Ala fois a ses faibles besoins en main d'oeuvre et a sa grande robustesse, qui limitent 
ses cotts de production d'une part, a sa qualite qui repond aux normes les plus exigeantes 
du march6 international, d'autre part. 

1.4 - LES FRUITS ET LEGUMES 

14.1 - La production 

Si l'on excepte les fruitiers tropicaux traditionnels comme le manguier et le goyavier qui 
poussent en zone soudanienne, les plantations fruitieres et les cultures maraicheres sont 
sous la dependance d'une ressource en eau accessible : 

* 	 nappe peu profonde avec systeme d'exhaure ou non pour les palmiers dattiers du 

BET; 

* 	 nappe peu profonde exploitee directement par le systeme racinaire pour les 
vergers du OuaddaY (manguiers et goyaviers) ; 

" 	 irrigation traditionnelle a partir de systemes d'exhaure peu performants pour les 
jardins complantes de fruitiers divers des ouaddis du Kanem et du Ouaddai, ainsi 
que des polders du Lac; 

" 	 irrigation traditionnelle egalement pour les cultures legumieres de rente de la 
region d'Abeche ; 

" 	 irrigation par pompage dans le Logone ou le Chad pour les productions fruitiere et 
Idgumilre de la peripherie de N'Djamena et de quelques grands centres urbains 
du sud. 

Dans tous les cas, ces productions relevent du secteur prive organise (groupements 
villageois, cooperatives) ou non (producteurs individuels). 

Trois points saillants caracterisent encore les productions fruitiere et legumiere nationales. 

Le premier a trait Ala specialisation des productions selon les regions. Palmier dattier bien 
star en zone saharienne avec une production importante destinee au march6 national dans 
la region de Faya, desservie rdgulierement par les transporteurs routiers ; fruitiers tropicaux 
en zone soudanienne mais sans vocation exportatrice marquee vers les autres regions 
sans doute en raison de la fragilite des produits principaux (mangues) ; fruitiers tropicaux et 
agrumes pour la satisfaction des besoins locaux ou regionaux dans le Ouaddai 
g~ographique, le Guera, le Kanem et la Prefecture du Lac ; fruitiers tropicaux et agrumes 
pour la satisfaction de la demande urbaine a la peripherie des grands centres comme 
N'Djamdna. 
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Pour ce qui conceme les legumes, la repartition g~ographique suit 6 quelques nuances 
pres, le mime principe :produits d'autoconsommation dans les zones irriguees enclavdes 
du Ouaddai du Biltine, du Kanem, du Lac, du BET et du Guera ;production de rente ou
dominent les I6gumes perissables aux abords des agglomerations importantes de ces 
memes regions (Abeche, Bol, Biltine, Faya, Mao,...) ainsi que dans la pripherie de
N'Djamena et des villes du sud; production de rente axee sur les legumes non perissables
dans les zones plus eloignLes des centres de consommation mais cependant desservies 
regulibrement par les transporteurs routiers (pommes de terre de Bol, oignons et aulx 
d'Abacha). 

Le second, conceme la nature des productions ; la gamma etrquee des produits
commercialises s'explique difficilement. L'absence de diversification est particulierement
criante pour les fruitiers :mangues, limes et oranges representent I'essentiel de la
production des perimetres pdri-urbains de N'Djamena ;des produits pourtant typiquement
tropicaux tels I'avocat, la papaye, la banane ne semblent pas presents et doivent donc dtre 
importes, ce qui penalise d'autant I'6conomie nationale. 

Le troisieme est la forte saisonnalit6 des productions. La concentration de la plupart des
productions sur un laps de temps restreint (saison seche et froide pour les legumes, saison
seche et chaude pour les fruitiers) est source de fluctuations des cours tres importantes qui
jouent au detriment des producteurs (volumes non commercialises importants, faible 
remuneration en pdriode de pleine production) et des consommateurs (choix limit& et prix
rapidement dissuasifs en dehors des pedodes de pleine production). 

14.2 - La consommation 

Aux divers impacts negatifs resultant des mauvais choix strategiques des producteurs
denonces ci-devant, il convient d'ajouter la contrainte supplementaire que represente
I'absence de toute organisation, meme embryonnaire du march&. 

En cette matiere tous les acteurs s'averent defaillants :les producteurs d'abord qui vendent 
leur production en vrac, sans trini calibrage pr~alables ;les acheteurs ensuite, qui faute 
d'entente prealable entre eux et avec les producteurs pour centraliser les marchandises de
fagon a mettre en presence vendeurs et acheteurs et laisser jouer le libre jeu de l'offre et de 
la demande, profitent de I'atomisation de l'offre et de la forte saisonnalite des produits pour 
peser sur les prx a la production. 

La contrainte "transport" affecte egalement lourdement la commercialisation :le mauvais 
etat des pistes, l'insuffisance des moyens de transport sont a l'ongine de pertes importantes

qui penalisent surtout les producteurs.
 

14.3 - La transformation 

Hormis, certaines formes r~muneratrices de transformation sur les lieux de consommation
(jus de fruit frais) ou de production (tomate s~chee), la fili~re est encore handicape par
I'absence d'unites de transformation susceptibles de valorser les surplus de production 
invendus.
 

14.4 - Conclusion 

En raison de I'expansion rapide des grandes villes tchadiennes et plus particuli~rement de
N'Djamena, la filiere "fruits et legumes" a un avenir prometteur dont ilconvient de ne pas
negliger l'impact economique. Le developpement de cette filiere servira davantage 6 limiter 
les importations qu'a augmenter les exportations. 
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1.5 - LA FILIERE COTON 

15.1 - La crise cotonnibrede 1984/85 

L'offre mondiale ayant atteint un record historique, les cours mondiaux s'effondrent, alors 
que le prix de revient du coton tchadien, a 1020 F.CFA/kg, etait l'un des plus elev6s de la 
zone franc. Cette crise intervenait de surcroit au moment oii le pays sortait tr6s eprouve par 
une longue periode de troubles, elle s'est traduite par un deficit cumul6 de 40 milliards 
F.CFA a la fin de 1986. 

15.2 - Le retour & I'6quilibre de 1988/89 

Conscient des enjeux considerables pour I'economie tchadienne, le Gouvemement crea 
d~s la fin de 1985 un Comite de reflexion sur la situation de la filiere. Celui-ci dlabora un 
plan de redressement en deux phases: 

Le Programme d'urgence 1986187 et 1987188, qui a consiste b maintenir le prix 
d'achat au producteur, a augmenter la redevance "intrants", a arrCter 8 usines, a 
reduire les effectifs et a retrouver la voie de la baisse des coQts de production. Ce 
programme permis de revenir a 522 F.CFA/kg (hors frais financiers sur la dette). 

a 	 Le Programme de restructuration, de relance et d'assainissement 
correspondant au premier contrat-plan, pour la periode triennale 1988/89 a 
1990/91. Ce programme a consiste a restructure et a reurganiser le filiere, dans le 
but de restaurer la competitivite de la filiere. Les resultats de ce programme, aides 
par un retour de prix mondiaux plus eleves, ont 6t6 tres positifs, ilsont pernlis le 
retour 6 I'equilibre financier de la COTONTCHAD pour la campagne 1989/90 et le 
versement d'un prix de 100 F.CFA au producteur. 

15.3 - Le lancement du deuxibme contrat-plan 1991/92 d 1993/94 

C'est dans un contexte favorable que fit prepare et lance le deuxieme contrat-plan pour 
une autre periode triennale de 1991/92 a 1994. La marge brute de la COTONTCHAD 
permettait d'esperer la couverture des amortissements et des frais financiers. L'objectifs 
consistait a exploiter les "gisements de productivite" qui subsistaient tant au niveau de la 
production que de l'outil industnel. Pour cela un important programme d'investissement etait 
lance avec le concours de plusieurs bailleurs de fonds : FED, FAC, CCCE, BAD et 
Cooperation Suisse. Le contrat-plan comprenait un programme d'investissement industriel, 
un 	programme de developpement de la zone soudanienne ainsi qu'un volet de recherche 
d'accompagnement. 

15.4 - La revision du deuxibme contrat-plan d'avril1993 

La rechute des cours mondiaux, conjuguee a la degradation de la situation, s'est traduite 
par une chute brutale de la production au cours de la campagne 1992/93, apr~s une annie 
record en 1991/92, ainsi qu'a un retour de deficits d'exploitation nsquant de compromettre 
I'avenir de la filiere. 

Cette situation a amend le Gouvemement et ses partenaires a reviser le contrat-plan en 
avnl 1993, en adoptant des objectifs de campagne prenant en compte le renversement de 
la situation. 
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15.5 - Objectifs des deux versions du contrat-plan 

Contrat-plan initial Contrat-plan r6vis6 

91/92 92/93 93/94 91/92 92/93 93/94 
Superficies - 1000 ha 200 203 203 283 200 220 

Dont en "productivit6" - % 75 82 88 60 50 64 

Rendement -kg/ha 851 909 1004 616 634 727 

Production coton-graine - 170 185 204 175 127 160 
1000 t 

Production coton-fibre - 66 72 82 68 49 62
1000 t 
Les chiffres indiques sont les objectifs pour chacun des deux versions du contrat-plan, AI'exception
des chiffres de lacampagne 1991/92 du contrat-plan r6visd, qui sont des r~alisations 
La revision du contrat-plan a egalement ete l'occasion d'analyser en detail la situation, atravers un Audit Technique et Financier, realise en AoOt 1993. Cet etat des lieux a permis
de determiner les conditions du redressement de [a filiere, de dresser des perspectives
pour les prochaines campagnes et de chiffrer les besoins d'aide financibre, en urgence
(versement des arrieres aux producteurs pour restaurer la confiance et financement des
intrants pour la prochaine campagne) et pour aider au retour a I'equilibre. 

La chute de la production est certes elevee, sansmais aurait pu I'tre davantage, un
attachement certain de la majorite des producteurs pour cette production. 

15.6 - Perspectivespourles ann~es d venir 

La campagne 1993/94 se situe dans un contexte peu encourageant, en raison de la
mauvaise qualite de la semence, de retard importants dans la livraison des intrants et des
equipements, , une pluviometrie insuffisante en juin et a des incertitudes sur le prix de campagne. Les superficies ensemencees ont encore chute de 20 %, avec 158 000hectares et la chute de rendement pourrait s'averer plus severe. La production esperee se 
situe entre 80 et 90 000 t. 

Les dispositions prises recemment permettront d'esperer une reprise vigoureuse pour la campagne suivante de 1994/95, le programme pour cette campagne table unesur 
superficie de 200 000 ha, dont 153 000 ha "en productivit&'. 

La situation se stabiliserait a 200 000 t, avec la campagne 1995/96. Mais les previsions
restent largement tributaire de I'evolution des cours mondiaux. 

Un pacte d'actionnaires, prepare recemment, est I'instrument principal du redressement
structurel et financier de la COTONTCHAD. 
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1.6 - LES PRODUITS DE L'ELEVAGE 

16.1 - Les productionsanimales 

Les produits de I'elevage donnant lieu a des echanges commerciaux importants sont le 
cheptel vif, la viande et les cuirs et peaux. Le lait et les oeufs, bien que representant une 
source proteinique non negligeable 6chappent pour I 'essentiel aux circuits commerciaux. 

Les donndes chiffrees disponibles sont tres fragmentaires et souvent incontr6lables. 

Se referant aux diverses sources consultees, les ordres de grandeur suivants peuvent btre 
avances pour ce qui conceme le petit et le gros betail: 

EXPLOITATION DU CHEPTEL 

Nature du cheptel Nombre de totes Taux d'exploitation Effectif exploitable 
(en milliers) (en %) (en milliers) 

bovins 3.800 a 4.500 13 500 a 600 

ovins 2.000 a 2.500 28 550 , 700 

caprins 3.300 a 3.800 30 1000 6 1200 

camelins 500 6 600 7 35 ,i 40 

porcins >150 7 >10 

a) Le bMtail surpieds 

En 1991, quelque 600.000 bovins, 700.000 ovins et 350.000 caprins ont 6t6 propos6s a la 
vente sur les 20 principaux marches a bdtail du pays. 

Les transactions officielles nont neanmoins porte que sur une fraction de cet effectif (38, 
36 et 32 % respectivement), la majeure partie des ventes se faisant illegalement (ventes 
non declarees). 

Toujours en 1991, les exportations d'animaux sur pieds diment enregistrees ont porte sur 
environ 40.000 bovins et 4.000 ovins ou capnns, soit 20 a 25 % des exportations reelles, 
estimees Aquelque 200.000 bovins et au moins 20.000 ovins et caprins. 

b) La viande 

Sur la base des niveaux de consommation couramment admis, soit 12 kg/hab/an en milieu 
urbain et 7 kg/hab/an en milieu rural, la quantit6 de viande consommee serait de I'ordre de 
40.000 tonnes (poids carcasse et abats). Les abattages contr6Ies ne representent que 
moins de 40 % de ce total (15.000 t), dont 80 % de viande bovine correspondant a une 
centaine de milliers de t6tes et 15 %de viande ovine et capnne, soit pres de 200.000 tWtes. 
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Le solde, soit 25.000 tonnes, est represente par des abattages incontr6les qui s'adressent
 
surtout au petit betail (plus d'un million d'ovins et de caprins pourrait 5tre conceme) et, dans
 
une moindre mesure, aux bovins (<50.000 totes ), camelins et porcins (quelques dizaines
 
de milliers de tetes).
 

Les abattages contr6ls sont effectues soit a I'abattoir de Farcha a vocation internationale 
(60 % de la production contr6le), soit dans l'un des 22 abattoirs nationaux implantes dans

les principaux centres 
urbains. Ces demieres installations sont toutefois rudimentaires,

vetustes et insalubres et ne satisfont donc pas aux conditions d'hygiene souhaitable ; avec

I' urbanisation croissante, la capacite de nombre d'entre eux s'avere en outre insuffisante.
 

c) Les cuirset peaux 

La production de cuirs et peaux, qui n'est plus contr6lee par I'Etat depuis la disparition de la

SOTERA, a e estimee comme suit en 1991 
 (Etude de valorisation du sous-secteur des

cuirs et peaux , re6alisee par BERETEC) :
 

" cuirs bovins : entre 120.000 et 150.000 pieces 
* peaux ovines : entre 400.000 et 500.000 pices 
* 	 peaux caprines: entre 600.000 et 700.000 pices. 

Les peaux sont collectees par des negociants specialises, relayes par des sous-traitants
 
sur le terrain (marches de brousse, abattages familiaux, etc.). Ces negociants se chargent

egalement de la preparation, generalement rudimentaire, des cuirs et peaux.
 

16.2 - La commercialisation 

a) 	 Le b~tail surpieds 

L'analyse des mecanismes de la commercialisation du betail sur pieds met en evidence un
certain nombre de contraintes qui penalisent aussi bien les eleveurs que les commergants
 
et les incitent a la fraude
 

Pour les eleveurs, ces contraintes sont essentiellement financi&res et resultent 

" 	 d'une part, du r6le preponderant joue par les interrnediaires, remuneres par les

acheteurs, dans la fixation a un niveau generalement tres bas, du prx des
 
animaux,
 

" 	d'autre part de I'importance des taxes et droits divers qu'ils ont , regler (taxe de
 
marche, droit du garant, taxes 
de I'Etat),qui peuvent representer 10 a 12 % du 
montant des ventes. 

Les commer.ants, pour leur part, doivent faire face a des problemes d'ordres divers qui seresolvent finalement en un manque , gagner se situant , un niveau tel qu'il conduit au
developpement d'un march6 parallele frauduleux : 

" importance et multiplicite des taxes, surtout a I'exportation, 

" 	 depreciation de la monnaie nigedane et complexite des procedures bancaires pour 
le rapatriement des fonds pour les animaux a I'exportation, 

" 	faiblesse du marche interieur, 
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difficultes et coat du convoyage des animaux vers les marches terminaux : pertes 
de poids, difficultes d'abreuvement et d'alimentation en saison seche, frais de 
personnel, multiplicite des postes de contr6le et par voie de consequence, des 
prelevements generalement illicites. 

b) La viande 

Le commerce de la viande de boucherie ne connait pas de probleme particulier, sinon 6 
I'exportation oiO la concurrence exterieure est tres vive, notamment celle de I'Afrique 
Australe, qui met sur les marches de I'Afrique Centrale des produits de qualite a des prix 
tres competitifs. 

.Le manqu d'organisatior, des professionnels de la viande, I'absence d'une politique de 
soutien adatiee de la part des Pouvoirs publics (credit, accord commerciaux, fret aerien, 
etc.) sont les chstacles majeurs a la reconquCte des marches extdeurs. 

c) Les cuirset peaux 

Depuis le desengagement de I'Etat, concretisd par la dispadtion de la SOTERA, le 
commerce des cuirs et peaux repose dans les mains du secteur priv6. 

Selon des estimations recentes (Etude de valorisation du sous-secteur des cuirs et peaux-
BERETEC-1991), les possibilites actuelles de collecte seraient annuellement de: 

& 100.000 cuirs de bovins, 

* 250.000 peaux d'ovins, 

* 1.000.000 peaux de caprins. 

Neanmoins, les quantites reellement commercialisees sont largement infdieures a ce 
potentiel en raison des difficultes de transport et des prix tres peu remunerateurs proposes 
aux producteurs 

Lessentiel des cuirs et peaux est exporte aprs simple echamage et sechage, le prix 
obtenu etant fonction de la qualite du produit mis A la vente . Cest 16 le premier handicap 
auquel a a faire face la profession en raison des nombreux defauts constates (coups de 
comes, gnffes causees par les epineux, parasitisme, trous et dechirures lors du 
depouillage).Le second handicap est d'ordre fiscal ; le poids des prel6vements de droits et 
taxes divers est tel que les exportations officielles de ces demieres annees ne representent 
plus que quelques dizaines de milliers de pieces contre quelques centaines de milliers il y a 
six ou sept ans encore. 

1.7 - LE SECTEUR PICHE 

17.1 - Production potentielle 

Le secteur de la peche occupait jadis la troisieme place dans reconomie nationale, aprbs le 
coton et I'elevage, classant le pays au cinquibme rang des pays africains intertropicaux 
producteurs de poisson. 
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Cette situation privilegiee tenait 6 l'importance du domaine aquatique compose de quatre
entit~s principales : 

" le lac Tchad (sup. minimum: 5 000 km2 ;sup. maximum : 25 000 km2 ) 
" le complexe Logone-Chari (longueur de cours : 2 000 km) 
* les lacs interieurs (sup. minimum : 2 000 km2 ; sup. maximum : 8 000 km2 ) 
* les plaines inondees (sup. minimum :5 000 km2 ; sup. maximum : 60 000 km2 ) 

L'estimation du potentiel halieutique du complexe hydrographique tchadien a 6t: estime 660 000 tonnes par an minimum (periode de secheresse), 100 000 tonnes pa an (periode
de pluviometre normale) et 120 000 tonnes par an (pluviometrie copieuse). 

En raison des fortes fluctuations inter annuelles du potentiel halieutique et de la
reconnaissance de [a dynamique des stocks, la planification des peches reste un exercice
difficile. Aux difficultes posees par des ressources imprevisibles, s'ajoute le problem3 des 
eaux intemationales : le pays dispose de 50 % du Lac Tchad (le restant etant partage entre
le Nigeria, le Cameroun et le Niger) et des cours du Logone-Chari (partages avec le
Cameroun). La gestion de ces importants plans d'eaux est donc compliquee par leur statut 
juridique. 

17.2 - La production 

Au cours des 15 demieres annees, des secheresses frequentes, combinees avec des
pedodes d'instabilite socio-politique, ont profondement modifi6 '6tat d'exploitation air si que
rorganisation de la peche au Tchad. En ce qui conceme l'organisation de I'activite, il s'estproduit un double phenomene, d'abord, la conversion de nombre, x agnculteurs et 6leveurs 
vers une peche de subsistance et, ensuite, la migration de populations du Nord vers le Lac
Tchad, autour des zones pourvues de ressources en eaux. Par ailleurs, une migration
importante s'est egalement operee de la part de pdcheurs haoussa du Nigeria vers les lies
du Lac Tchad et les plans d'eaux interieurs en territoire tchadien. 

Ceci a eu pour consequence, au niveau de la ressource, une surexploitation des principaux
plans d'eaux et I'emploi d'engins de p6che non selectifs et parfois destructeurs. Parconsequent, les effets de la secheresse associes a la mauvaise gestion des ressources ont
fortement reduit la production nationale, qui est passee de 47 000 tonnes en 1980 1 28 000 
tonnes en 1989 (estimations F.A.O. ; d'apres d'autres etudes, effectuees en 1989, la 
production aurait atteint le niveau 70 000 tonnes). 

Le niveau raisonnable de la pluviom6tne dans les trois demieres annees permet d'evaluer
la production actuelle entre 30 000 et 40 000 tonnes (dont 40 % produites au lac Tchad)
representant environ une valeur de production de 30 millions de Dollars (environ, 10 % du
 
PIB).
 

17.3 - Pdcheurs et engins de pdche 

Le nombre de pecheurs professionnels tchadiens est estim6 a 5 000 personnes, tandis que
les pecheurs-agriculteurs et les occasionnels sont evaluis a 150 000 individus. Si on
considere les transformateurs, les commergants etc., on peut affirmer que 250 000/300 000 
personnes vivent des revenus directs de la p~che (environ 10 %des actifs). 

En ce qui conceme le Lac Tchad, la plupart des pecheurs professionnels sont originaires
du Nigeria et ils s'inscnvent au sein d'une filiere bien organisee associant pecheurs etcommergants de mdme ethnie ; ces demiers foumissent aux premiers, en contrepartie do
I'exclusivite de leur production, les equipements les plus perfectionnes (pirogues
motohsees, filets etc.). L'activite echappe donc en grande partie aux nationaux. 
Co,,suitaon v.ctm loIle urle Deelvppmenl RurIl, la Skcunte Ahmenta,emet les Ressoftrces hydruhiques-Volume 2 - Diagnostic et StWnetgI 



20 

Ceux-ci, faute de moyens pour s'equiper, se contentent d'une peche artisanale peu 
remuneratrice (pdche de decrue et d'etiag,). Ce phenomene est aggrave par les difficultes 
d'accs au credit bancaire par les p6cheurs. 

Les pecheurs tchadiens utilisent un large eventail d'engins de p~che et se deplacent a bord 
de pirogues rarement motorisees. Au Tchad, les pecheurs nationaux doivent payer un 
permis de peche dont le montant est de 12 500 F CFA par an et les pecheurs 6trangers de 
75 000 FCFA pEr an. 

17.4 - La transformation 

En raison des difficultes et des distances d'acheminement vers les lieux de consommation, 
[a plus grande partie des prises, evaluee 6 80 % des captures, est soit sdchee soit fumee. 
Le skchaga apres salage a 6t: essay& en 1967 pour rduire les pertes encourues par les 
proced~s traditionnels ; malgre ses multiples avantages, cette technique a er6 abandonnbe. 

Les techniques de traitement, de stockage et d'emballage du poisson sont rudimentaires ; 
par consequent la valeur commerciale du poisson est reduite a cause des mauvaises 
conditions de produit Iorsqu'il arrive sur les marches de consommation. Le r6le des femmes 
dans le traitement est f-.. important, etant donne qu'elles sont entierement responsables 
de la transformation du poisson. 

Le desenclavement des p~cheries tchadiennes, notamment sur le Lac Tchad, attendu de la 
construction de routes devant relier le Nord du pays a la capitale N'Djamena, devrait 
permettre de developper la consommation du poisson frais au detriment du produit traite. 

17.5 - La commercialisation 

En 1989 on estimait que sur une production de 28 000 tonnes, 15 000 tonnes (soit 54 % 
des captures) etait export& surtout vers le Nigeria et, en mineure partie, vers le Cameroun a 
travers des circuits informels. Les transactions s'effectuent en FCFA ou en naira en raison 
de la nationalite nigeriane de nombreux p~cheurs exergant dans les eaux tchadiennes. Ce 
troc s'explique par la disponibilite de divers biens de consommation et d'intrants de p~che 
au Nigeria, et du pouvoir d'achat plus eleve des pays limitrophes. Ce phenomene est 
renforce par le syst-ame de taxes prevalant au Tchad (taxes officielles de circulation, 
cantonales et autres, taxes "informelles" dues aux conditions socio-politiques actuelles). Par 
consequent le systeme de taxes freine la circulation du poisson au Tchad et encourage 
;'exportation frauduleuse du produit. 

En 1989, la consommation par habitant en poisson etait inferieure a 2,5 kg par an, ce qui 
est relativement faible pour un pays sahelien (9,6 kg en moyenne pour rensemble du 
Sahel). 

17.6 - Aquaculture 

La pisciculture au Tchad est encore une activite au stade embryonnaire malgr6 quelques 
essais ponctuels menes par les projets : les experiences de Bongor (UNICEF), de Manddlia 
(SECADEV), Niellim (Acra) ont W menees par des dquipes qui ne maitrisaient pas les 
techniques. 
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17.7 - Ligislationdes p~ches 

Au Tchad les activites de p~che sont reglees par les lois suivantes: 
* 	 le decret No 24/PR/MTEF/DG/85 du 6 fdvner 1985, portant modification de la taxe

de la circulation sur le poisson frais, sdch6 et fume et portant institution d'un 
permis de p~che ; 

" 'arrdtl No 0018/MTEF/DG/85 du juin 1985, portant application du decret No 
0024/PR/MTEF/DEP. 

Ces textes accordent I'exclusivite du droit de la p~che a I'Etat sous reserve des permis depdche. Ces textes ont un caractire general et ilsconstituent pas une base juridique pour la 
gestion des ressources. 

Le nouveau code forestier qui propose une nouvelle reglementation des peches, adopte en1989 par le conseil des Ministres, n'a pas etd promulgu6. En qui conceme les eauxce
intemationales, la gestion des ressources est regle par des conventions intemationales qui
ne sont pas adapties et qui, de toute manibre, ne sont pas appliquies. 

17. - Formation et recherche 

En 	matiere de formation, les cadres, superieurs ont requ leur formation a I'etranger, tandis 
que les agents nont beneficie d'aucune formation dans le domaine des p~ches. 

LORSTOM a realise des etudes dans le domaine de I'hydrobiologie jusqu'en 1978. 

17.9 - Administrationdes p~ches et projet en cours 

Le 	 secteur des p~ches relive du Ministire de I'Agriculture et de I'Environnement.
Lencadrement de la p~che est assure par la Direction des Eaux, des Pdches et deI'Aquaculture (DEPA). La DEPA comprend, au niveau centra! quatre services (p~ches,
aquaculture, hydrobiologie et technologie, personnel). Au niveau des provinces, elle op&re6 travers 6 secteurs. La Direction des Eaux, des Pdches et de I'Aquaculture dispose de 90agents qui exercent des tfches de recouvrement des recettes et de repression. Lasurveillance du Lac Tchad est effectuee par une brigade mixte, composie par des agentsdes pays riverains du Lac, dont la t~che principale est d'assurer Ia securite des personnes.

La CBLT (Commission du Bassin du 
 Lac Tchad) qui regroupe les pays riverains est

chargee de la mise en valeur du bassin conventionnel.
 

Elle a pour objectif de : 

* rassembler, examiner et diffuser les in-.rnations sur les projets prepares; 
* 	 recommander la planification des travaux communs et des programmes de 

recherche ; 
* 	 rnaintenir la liaison entre les Etats membres en vue de la mise en place d'une 

politique commune en matiere de pdche. 
La CBLT, manquant de personnel et de budget adequat, a neglig6 ses t~ches 
institutionnelles dans le secteur des p(ches. 

En ce qui conceme les projets en cours, il faut citer les projets suivants: 
" Appui au) Pecheurs de Niellim (ACRA/DRHFRP) : mise en valeur et initiation a la 

pisciculture ; 
* Projet des pisciculteurs des Goulmoun (programme Micro realisation du FED);
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" 	 Projet de d~veloppement de la zone peripherique au parc national de Zakouma
(66me F.E.D.) ; 

" Projet de d6veloppement integre du Salamat (Financement BID); 

" Projet multisectoriel de d6veloppement rural int~gre (ONDR/FAC) base dans le 
Chari-Baguirmi. 

En ce qui conceme les etudes realis~es et a venir, on cite les suivantes: 

* Etude de d6veloppement rural integre de la zone insulaire du Lac Tchad; 

" Etude de d~veloppement rural int~gre du Lac Fitri ; 

* 	 Schema de developpement de la zone soudanienne, incluant un volet important 
de promotion des p~cheurs (BAD). 

D'une maniere generale les projets et les etudes de developpement s'occupent de la p~che 
de faon marginale, en raison du manque d'expertise et de volonte politique pour 
d6velopper ce secteur. 
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2 - L'EAU ET SON UTILISATION
 

2.1 - LES RESSOURCES 

21.1 - Les eaux de surface 

Le r~seau hydrographique du Tchad est t,'6s important et repr~sente un potentiel 6norme. 

Le syst~me Chari-Logone, le Mayo Kebbi et le Batha sont les principaux cours d'eau, mais 
ilexiste, egalement, de nombreux oueds au cours intermittent. 

Le lac Tchad, malgrd la longue p~riode de secheresse que le pays vient de traverser,
renferme un potentiel d'eau douce appreciable. D'autres lacs de moindre importance (lac
Fitri, lac Lerd, ...) sont egalement presents dans diverses regions du pays. 

Cependant, toutes ces ressources, en g6neral de tres bonne qualite, se caracterisent parune irregularite des disponibilites en eau, inherente a la variabilite climatique. Or, I'etat des
connaissances actuelles est tr~s insuffisant pour 6valuer correctement le potentiel
exploitable en de nombreux endroits pourtant interessants. 

La mise en valeur de ces ressources est aussi grevee par un certain nombre de
contraintes: absence d'une politique de promotion d'entreprises piivees d'amenagemont
hydro-agricole, faible capacite d'ex~cution des services d'6tat, manque d'integration entre
les differents services charges de I'amenagement et de la gestion des eaux, faible
importance accordee par les planificateurs au secteur de 1'eau, etc. 

21.2 - Les eaux souterraines 

PrOs des trois quart du pays sont constitues de terrains s~dimentaires contenant plusieurs 
nappes.
 

Une premiere nappe, peu profonde (nappe phreatique) est pneralis~e. D'autres reservoirs,
d'extension moindre, existent a des profondeurs variables, notamment dans le sud, le nord 
et 6 la p6riph~rie du lac; certaines sont m6me artesiennes. 

Dans le Tibesti, le Guera, le Ouaddai ainsi qu'a l'ouest du Mayo Kebbi, les ressources en 
eau souterraine consistent en nappes discontinues circulant dans les fissures de la roche 
cristalline. 

La potentialite de 'ensemble de ces nappes est estim~e comme suit: 

" volume des ressources renouvelables naturellement : 20.600 millions de m3/an, 
" volume des ressources exploitables :263 a 544.000 millions de m3/an. 

II s'agit lb, bien dvidemment, d'une dvaluation grossilre qui devra dtre affin6e 
progressivement en fonction des priorites. 

2.2 - HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET PASTORALE 

Au printemps 1993, le nombre de points d'eau fonctionnels tous usagers confondus, 6tait
evalue a quelque 4.800 sur un total de pres de 6.000 recens6s et on estimait parallilement 
que la population rurale desservie representait 25 A30 % du total. 
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La satisfaction des besoins pnmaires de r'ensemble du monde rural impliquerait donc la 
cr6ation d'une dizaine de milliers de puits et forages supplimentaires d'ici 'an 2010. 

Pour atteindre cet objectif, la progression annuelle des realisations nouvelles devrait 
repr6senter 650 a 700 puits et forages, contre environ 400 presentement. En fait le 
probleme n'est pas celui de la cadence de realisations nouvelles qui est deja suprieure 
aux besoins expdm~s (750 unites en moyenne au cours de ces trois demibres annees), 
mais bien de limportance des 6checs enregistres au niveau des forages, faute de rigueur 
dans leur gestion, bien souvent, mais, plus encore, du manque de pieces detachees pour 
les petites reparations courantes. 

En resume, donc, Ihydraulique pastorale et villageoise est confrontde a deux problemes 

majeurs : 

" approvisionnement en pieces detachees pour les pompes manuelles, non assure, 

" gestion deficiente des points d'eau. 

Le sous secteur de Ihydraulique pastorale stricto sensu est mal connu : a la 
meconnaissance du nombre et de la localisation des points d'eau specifiques existants, 
s'ajoute celle des besoins reels ; certes, la grande majorit6 des ouvrages d'exhaure 
existants ont une vocation mixte a la fois pastorale et villageoise, mais il n'en demeure pas 
moins que I'Mtoffement du reseau de puits et forages dans les zones de parcours doit rester 
une preoccupation majeure de la DOP. A cet egard, la creation de points d'eau le long des 
principaux axes de transhumance, qu'il s'agisse de puits , de mares ou encore de forages 
s'avere prioritaire. 

2.3 - HYDRAULIQUE AGRICOLE 

Le diagnostic portera successivement sur les grands perimbtres modemes, sur les petits 
perimetres prives et villageois, sur les peiimetres inrigues traditionnels et sur ['agriculture de 
decrue. 

Les grands p6rimbtres modernes, qu'ils soient a maitrise totale ou partielle de reau sont 
recents (postrieurs a 1960), mais des 20.000 hectares amenag6s, ne produisent encore 
que quelques milliers. Des probl!mes techniques, economiques ou encore organisationnels 
permettent d'expliquer ce qui, pour beaucoup, apparait comme un echec. 

Les problmes techniques sont patents partout, mais a des degres divers : majeurs a Berim 
et Guini ou le retrait du lac a entraine I'affaissement du sol sur plus d'un metre et la 
deterioration irrversible des amenagements initiaux; ils sont egalement trebs importants a 
Sategui Deressia, ainsi qu'au casier A oO ralimentation en eau est tres defectueuse (pas 
d'ouvrage de captage, niveau du bassin de stockage dans le premier cas, degradation des 
reseaux dans le second) ; en revanche, ils peuvent 6tre qualifies de mineurs a Bongor et 
Banda. 

Les probl~mes organisationnels constituent egalement une contrainte majeure. La gestion 
de tous les grands pdrimetres est assurde par I'Etat par le biais de structures autonomes 
(ex OMVSD, SODELAC,...) lourdes, interventionnistes et de ce fait mal acceptees par les 
paysans 6 qui ['on ne demande rc.i d'autre que de payer une redevance qu'ils trouvent 
gen~ralement exorbitante eu egard aux services rendus. 
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Les problemes economiques sont egalement propres 6 tous ces perimetres et, bien 
souvent, ont conduit b ieur mise en sommeil : les frais de fonctionnement de la structure de 
gestion additionnes ; des coOts de production g6neralement tres eleves supposent, du fait
des choix strategiques des gouvemants (production cerealiere essentiellement sauf a
Banda), I'obtention de rendements 6leves que les contraintes techniques, deja denoncees,
la faible motivation des paysans et les defaillances de la structure de gestion au plan des 
approvisionnements notamment, ne permettent pas. 

Les petits perimetres prives ont pour eux le dynamisme des exploitants et rexistence d'un 
marche porteur (fruits et legumes) a haute valeur ajoutee, s'il est bien maitrise. IIn'empeche
qu'ils sont egalement confrontes a de multiples problemes parmi lesquels on citera en vrac : 
la difficult& d'acces au credit, I'heterogeneitA des equipements de pompage et les difficultes 
d'approvisionnement en pieces detachees qui en resultent, le caractere sommaire des 
reseaux qui greve fortement les cots de production (car les pertes en eau sont
importantes), le coet elevd du carburant. Le manque de technicit6 et d'esprit entrepreneurial 
pese 6galement lourdement sur la rentabilitd de ces exploitations, car le faible degre de 
diversification, la forte saisonnaiite des productions, I'absence de tout conditionnement, 
meme rudimentaire, minimisent la marge de profit, pourtant potentiellement elevee. 

Les perimdtres villageois sont de deux types : 

Les perimtres P.I.C. encadres par I'ONDR ont dte confrontes A des problemes de 
rentabilite qui ont entrain6 I'arrdt de la plupart d'entre eux : la taille modeste des lots, la
faible productivite des sols en riziculture, les difficultes d'ecoulement des productions
maraicheres compte tenu de leur eloignement ou de leur enclavement par rapport a 
N'Djarnena ont eu raison de la bonne volonte initiale des exploitants qui n'y trouvaient 
vraiment pas leur compte. Des 220 ha amenages,i: en reste une trentaine en exploitation. 

Les perimetres cr66s par des ONG (ARPES, CARE) ainsi que par le FED, par contre, 
grace a leur productivite exceptionnelle (jusqu'a 7 t'ha de riz) font l'objet d'un engouement
generalise qui laisse augurer d'un avenir prometteur. IIrepresente actuellement 250 ha. 
Les perimetres irriguds traditionnels sont equipes de fagon tres rudimentaire ce qui limite 

singulierement leur extension ; sont en cause principalement : 

[Iaduree de vie des puits : un an seulement dans le Ouaddai,
 
lIa faible productivite de la nappe des argiles fissurees dans la region du lac,
 

* 	 les maigres performances et la fragilite des systemes d'exhaure traditionnels 
(calebasse, chadouf). 

Des solutions diverses ont t6 testees par quelques O.N.G. et certaines d'entre elles ont 
connu un debut de diffusion : cuvelage "artisanal" des puits au Ouadda'f,
approfondissements de puits dans la region du lac de fagon a atteindre la nappe des sables
plus productive, pompes manuelles sur forage et petites motopompes a essence dans les 
ouaddis du Kanem. 

L'agriculture de decrue est tributaire de la pluviometne enregistree sur le bassin versant. 
Hormis cette contrainte incontoumable, le seul element qui peut la contrarier est le defaut
Ide planeitd : une pente trop forte ne permet pas a la crue de se maintenir un laps de temps
suffisant pour imbiber convenablement le sol. Pour pallier ce defaut, il convient, alors,
d'edifier des diguettes en courbe de niveau. La riziculture par submersion naturelle, telle 
que pratiquee dans les yaeres est actuellement penalisde par I'ensablement des chenaux 
qui assurent en pdriode de hautes eaux le fonctionnement normal des defluents. IIconvient 
donc pour restaurer le systeme, de proceder au dragage de ces chenaux. 

Csuttion setonelle sur lI Dee oppementRurl. la Sunto Allnmontaie e lIs Rwsourcos hydluliues - Volume 2 - Dlagnosbc at Sb'a*W. 



26 

3 - SERVICES D'APPUI AU SECTEUR 

3.1 - LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 

31.1 - Introduction 

L'ensemble des institutions participPnt a la recherche agronomique se sont concertdes en 
1992 et ont Mlabore et adopte un Plan National a Long Terme de la Recherche 
Agronomique (PNLTRA). 

Les travaux des differentes commissions qui ont travailli dans ce cadre ont mis en 
6vidence les principaux problimes de la recherche agronomique au Tchad. II a M6, 
notamment souligne : des lacunes dans la couverture geographique du territoire et dans les 
themes de recherche, une grande diversite des organismes menant des activites de 
recherche sans concertation et coordination, une mdconnaissance des systemes de 
production et une insuffisante int*gration de la cooperation intemationale. 

31.2 - La rdgionalisation 

La distribution gdographique des ressources humaines est desequilibree, en effet 75% de 
Iensemble des cadres nationaux et expatries sont localises a N'Djamena et dans ses 
environs. Les centres de recherche sont dgalement mal repartis dans le pays, en particulier, 
il manque de structures de recherche agronomique op6rationnelles pour la zone 
sahelienne. 

En zone soudanienne, la station de IIRCT de Bebedjia constitue un des points forts de la 
recherche agronomique nationale du fait de I'experience accumulee, de 'existence de 
locaux et d'dquipements adaptes, des ressources humaines disponibles et des rbseaux de 
relations qu'elle a etabli, notamment avec les opdrateurs du secteur. 

La station de Gassi peut constituer la base de [a future station de recherche de la zone 
sahdlienne si elle est equipe en consequence. 

31.3 - L.a sectorisation 

Certains secteurs ne sont pas ou tr~s insuffisamment couverts par la recherche: 

* cultures pluviales vivribres, 

* syst~mes de production, 

* productions animales, 

* dconomie rurale, 

" p~che, 

" milieu humain, 

* milieu physique. 

Des efforts sont a noter, neanmoins, depuis les cinq demieres annees. Par exemple, la 
station de B~bedjia a elargi ses recherches depuis 1988 aux cultures vivribres, y inclus la 
multiplication de semences vivrieres. Un programme de recherche sur les cultures fruitieres 
est en cours de mise en oeuvre. En recherche semenciere, la station de Gassi a obtenu 
des rdsultats tr~s interessants. 
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Du fait de l'insuffisante connaissance des systibmes de production, ifexiste peu de modbles 
d'intensification agricole adaptds, Apart quelques uns qui ont et: testds avec, notamment, 
des O.N.G. 

IIfaut noter, 6galement que beaucoup d'activitds de recherche agronomique restent des 
opdrations ponctuelles, non reliees b un programme et que les orientations thdmatiques 
sont souvent induites par l'origine des financernents ext~deurs. 

31.4 - Les institutions 

Le PNLTRA a abordi de fagon approfondie les raisons de Iinsuffisante efficacitd des 
institutions de recherche agronomique. II a identifie un certain nombre de raisons, 
notamment: 

a) La coordinationdu systdmede recherche nest pas assurlepar les organismes 
qui en ont la charge 

Le CNRST est charg6 de coordonner 'ensemble de la recherche nationale dans tous les 
domaines. La DRST constitue son secretariat permanent. Le CNRST ne se reunit que 
rarement (deux reunions au cours des trois demiebres annbes au lieu de six). Ces deux 
organismes ne peuvent remplir leur mission par manque de moyens financiers, matdriel et 
humain. 

En ce qui conceme la recherche agronomique, quatre ministeres sont concemes. La DRTA 
du Ministlre de I'Agriculture a vocation a assurer la coordination de l'ensemble des 
intervenants. Cette direction ne rempli pas sa mission, egalement par manque de moyens. 

b) Linexistence dun systdme de programmation au niveau national 

Chaque organisme etlou financeur a son propre systeme de programmation, qui parfois,
tient compte de celle d'un organisme avec lequel des actions sont communes. Par exemple,
il existe des relations contractuelles entre la station IRCT et ses pnncipaux partenaires
(ONDR et COTON TCHAD) et 6galement des partenaires extedrieurs (CIRAD, etc.). 
Les chercheurs sont trop souvent dependants, pour la programmation de leur recherche, 
des preoccupations dominantes des bailleurs de fonds 

c) La fragmentationdu systdmede recherche 

Les chercheurs sont disperses entre des institutions dont la dimension est souvent 
nettement insuffisante. Seuls l'IRCT (station de Bebdjia) et le laboratoire de Farcha 
(elevage) ont atteint la taille critique permettant ur. reel echange entre les chercheurs. 
Ailleurs, les scientifiques subissent un isolement physique et intellectuel, sans liaison suivie 
avec les chercheurs des autres centres. 

d) Des prioritfsde la recherche agronomique d~flnlesmals non rdellementprises en 
compte 

Des priorites ont ete d~finies, en particulier, 6 partir de I'odent3tion politique nationale 
d'autosuffisance alimentaire et des programmes de recherche en cours, ce qui a amend 6 
regrouper I'lensemble des travaux de recherche sous cinq grands thbmes, mais il n'existe 
pas d'instance permettant d'effectuer les choix. 
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e) 	Labsence d'un systdme d'dvaluationde la recherche au nlveau national 

Cette situation ne permet pas de situer le niveau de performance global du sous-secteur. 
Par contre, pour certains organismes de recherche ou projets, Ivaluation et le suivi sont 
assurds par les bailleurs ou par les centres de recherche dont ilssont les correspondants 
(ex. IRCT/CIRAD). L'evaluation dans le domaine des cultures vivderes est parfois faite par 
des missions des organismes intemationaux: IITA, ICRISAT, CILSS. 

1) Les Institutionsnon scientifiques(projets,ONG, etc.) ontdes d6pensesplus 
Importantes en recherche agronomique que le secteurscientifique 

Mais elles ne sont pas toujoUrs en coh&rence avec les priorites nationales et ne disposent 
pas toujours de syst~me de suivi et d'evaluation; de plus elles n'assurent pas toujours une 
continuit6 dans leurs efforts de recherche (rupture de financement). 

g) Une Insuffisante utilisationdes moyens existantsen matibre de documentationet 
de diffusiondes r~sultats 

Ce r6le est essentiellement assure par le CNAR (ainsi qu'en matiere de documentation par 
le CEFOD). Le CNAR (Centre National d'Appui , la Recherche), organisme recent (cree fin 
1991). a pour principales missions : 

* de centraliser et d'actualiser la documentation scientifique et technique et de 

faciliter sa circulation dans les milieux concemes, 

" 	 d'assurer I'edition de travaux scientifiques, 

" 	 de favoriser les relations entre la recherche, le developpement, la formation et les 
milieux econom~ques. 

Le CNAR dispose d'une base de donnees bibliorjraphiques d'environ 11 millions de 
references, ainsi que de la totalite des cartes .lopographiques du Tchad. II a W 
officiellement charge du dep6t legal de la documentation scientifique. 

Les chercheurs n'utilisent pratiquement pas les possibilites qu'offrent le CNAR. Celui-ci a de 
grosses difficultes a obtenir des ecrits pour ses publications periodiques. Par exemple, dans 
le domaine de lelevage, les resultats d'une etude menee sur les plantes fourrageres depuis 
1977 n'ont pas encore W proposes a Ia publication. Ceci renforce I'absence d'information 
respective des chercheurs. 

31.5 - L.a recherche d6veloppement 

a) Parmi les facteurs limttants, une connalssance nettement Insuffisante des 
systdmesde productionet de I'6conomle rurale 

Les informations sur les exploitations agricoles et leur environnement economique, 
notamment sur les facteurs les plus limitants pour leur developpement, ne sont disponibles 
que pour certaines zones limitees en fonction de recherches ponctuelles ou de 
l'implantation des projets. Souvent, ces elements restent superficiels et, surtout, iln'existe 
aucune homogeneit6 dans les themes abordes et les presentations. La connaissance 
precise des systemes de production est un outil indispensable pour tout operateur en milieu 
rural. Pour caracteriser ces systemes, ilserait necessaire de favoriser la collaboration de 
diff~rents intervenants ou acteurs : recherche agronomique, paysans, zootechniciens, 
vulgarisateurs, formateurs, agents du FIR, agents de la protection vegetale, ONG, ONDR .... 
.lais ceci est difficile dans le contexte actuel, la recherche etant trop souvent coupee de 
ces partenaires. 
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b) 	Les essais en milieupaysan 

Des essais en milieu paysan ont W ddveloppds, essentiellement sur les semences, mais la
collaboration entre recherche/d~veloppeurs/paysans reste difficile, du fait, notamment, de 
I'absence d'une veritable politique en ce domaine. 

Les principales difficultds sont : 

" 	 une certaine reticence des agents de terrain de I'ONDR pour les essais en milieu 
paysan,
 

" 	 une mauvaise retransmission au chercheur des informations recueillies par les 
ONG qui participent a la mise en place des essais en milieu paysan (pas de 
rapport, rapport tardif.... ), 

" un manque de fiabilite des r~ponses que font les paysans sur les essais auxquels 
ils participent, rendant egalement difficile d'evaluer les essais en milieu paysan,
 

" des echecs sur les essais de semences en milieu paysan, surtout en cas de deficit
 
pluviometrique, les semences ameliorees ayant besoin de conditions optimales,
 

* la necessite pour obtenir des resultats d'utiliser des intrants qui sont trop onereux 
pour que le paysan les utilisent sur ses autres parcelles (engrais, produits
phytosanitaires,...). 

IIfaut cependant noter un certain nombre d'acquis et de realisations exemplaires: 

0 	 la structuration en cours de la filiere semenciere grice reseau de relationsau 
avec les structures de developpement sur le terrain, 

0 des actions de pre-vulgarisation gerees par IONDR sur des themes mis au point 
par I'IRCT, 

a 	 des resultats de recherche importants obtenus par I'IRCT, et passes a la 
vulgansation, 

* 	 I'existence a Gassi de sessions de formation pour les agents des ONG, qui 
participent aux essais en milieu paysan. 

31.6 - La politiquesemencibre 

Dans ce secteur de la recherche, des progres importants ont ete enregistres permettant
d'envisager un plan semencier national. Un veritable travail de selection varitale a 6d
mend par le projet semences. La station de Gassi est operaionnelle pour cette activit6. Le
developpement de cette filiere a pris en compte la necessaire integration amont (recherche
varietale) et aval (commercialisation). Cependant, actuellement, le prix des semences mises 
sur le marche est insuffisant pour couvrir I'ensemble des coits de multiplication. La station 
de Bebedjia a elargi ses recherches aux cultures vivrieres, incluant la multiplication de 
semences vivderes depuis 1988. Dans le cadre du plan semencier national, il sera 
necessaire de bien definir les besoins regionaux afin d'eviter la situation prevalant pour les 
fermes semencieres d'Am Dam et d'Am Timan, qui n'ont pas suffisamment de debouches. 
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31.7 - Le personnelde la recherche agronomique 

Les principaux problimes mis en evidence par le PNLTRA sont: 

a) 	 L'absence de statutmotivantdu chercheur 

Seuls les chercheurs universitaires ont un statut qui semble assez adapt. Mais, pour 
'ensemble de la recherche agronomique, iln'existe pas de plan de developpement des 
ressources humaines : recrutement, formation, evaluation et promotion des chercheurs. Les 
r6sultats obtenus par les chercheurs n'ont que peu d'influence sur les moyens mis a leur 
disposition et sur leur ddroulement de carriere. 

b) Le niveau de formationdes cadres nationaux est Insuffisant dans certains 
domaines 

c) 	Linsuffisance des cadres d'appul Ala recherche 

Notamment en ce qui conceme les techniciens agronomes (supdrieurs et moyens) et les 
cadres supdrieurs et moyens a vocation non agronomique pour la gestion des ressources 
matdrelles et financieres. 

31.8 - La coop6rationinternationale 

L'assistance etrangere est tres importante en ressources humaines et financibres, la 
majorite des chercheurs ne peuvent continuer leurs travaux scientifiques que grace a elle. 
Elle est indispensable pour que la recherche agronomique produise le minimum necessaire 

l'ensemble intervenants 	 ner des en milieu rural. Mais, elle semble pas toujours 
suffisamment adaptee aux conditions du Tchad : 

* 	 la part du financement sur prdt est trop importante, 

* 	 ilexiste un manque de continuite dans la conduite des programmes en raison de 
la trop grande brievete des financements ou des projets, 

* 	 dans le domaine de I'assistance technique, certains chercheurs n'ont pas une 
specialisation suffisante et ne sont pas toujours capables de prendre en compte 
les realites du pays, 

* 	 les chercheurs nationaux sont d~pendants pour la programmation de leur 
recherche des preoccupations dominantes des bailleurs de fonds. 

3.2 - PROTECTION DES CULTURES 

32.1 - Le poidsdu pass6 sur la situationactuelle 

Depuis [a liquidation ou la restructuration des grandes organisations rdgionales, peu 
d'efforts ont te faits pour developper les structures de defense contre les ravageurs. La 
prise de conscience de limportance des problemes par les responsables est recente, ce qui 
na pas permis au SNPV de mener des actions suffisamment efficaces. Trop souvent, dans 
le passe, les interventions sont arrivees tardivement lors de grandes catastrophes. Un 
certain nombre de facteurs (extension des cultures pluviales, surp~turage, deforestation, 
extension des cultures de contre saison,...) ont favorisd la proliferation de certains 
ravageurs :mdloides, chenilles mineuses (mil), chenilles legionnaires, punaises, striga, 
oiseaux, mildiou, charbon.... 
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32.2 - Le Service Nationalde la P.V. a des moyens, mais insuffisantset mal 
r.partis 

L'organisation du SNPV n'est pas reellement adaptde a la realisation de ses t~ches: 
* 	 insuffisance des btiments et du materiel (vehicules) tant au niveau national que

regional (Kanem, BET), 
" absence d'atelier pour entretenir et reparer le matdriel de traitement, 
" le laboratoire nest pas encore operationnel (diagnostics, identifications, tests de 

qualite des produits). 

Cependant, ilfaut noter que certaines infrastructures et des moyens ont ete foumis par les 
anciens projets. 

Le personnel cadre est insuffisant et mal reparti, la majorite de celui-ci etant a N'Djamena.
Le niveau de qualification ne correspond pas toujours au profil du poste occupe : un seul
cadre superieur a une formation universitaire en protection des veg~taux. Le volet formation
du projet DFPV/CILSS/Pays Bas a des acquis positifs (deux tiers des agents de niveau 
moyen sont formes), mais ils sont encore insuffisants. 

Le service ne regoit pas de la part de I'Etat de fonds suffisant pour alimenter son budget defonctionnement et pour avoir un minimum de capacite d'investissement. II est entierement 
dependant de I'aide exterieure. 

La transformation du Service en Direction nationale de la Protection des Vegetaux (1986)
aurait du permettre de pallier certains de ces handicaps. 

32.3 - Les principauxravageurs des cultures 

Le tableau ci-apres presente les principaux ravageurs par culture et par zone agro
ecologique. IIprecise I'importance des degts constates et les moyens connus de lutte. 

Les principaux problemes identifies sont : 

a) La protectionconcerne essentlellementle coton et les moyens ne permettent que
de lutter contre le criquetp~lerin 

b) 	Des projets non financesou non actifs au Tchad 

IIs'agit essentiellement du projet de lutte anti-aviaire (sans financement), du projet regional 
F.AQ. sur le striga et de celui de lutte pr6ventive contre le cnquet pelerin. 

c) 	Le dispositifde surveillance 

Le dispositif de surveillance des criquets est base d'une part sur onze bases reparties sur
I'ensemble du territoire, renforces de 10 postes d'observation dans les provinces. IIreste,cependant, insuffisant, en particulier du fait que dans les regions les 	plus critiques, les
agents manquent de moyens de deplacement. Mais, dans les zones disposant de
vehicules, les chefs de base sortent tres rLgulierement pour effectuer les surveillances. Les 
onze bases sont equipees d'emetteurs radio. D'autre part, les agents de I'ONDR et ceux de
certaines O.NG. sont sensibilises au probleme et donnent I'alerte si necessaire. 
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32.4 - La recherche surla "lutte intfgrde"ou "lutteraisonn6e" 

a) 	Le projetr~gionalLutte Int6gr~e 

Les acquis de ce projet sont mal connus et ne sont pas diffuses. Par ailleurs, pendant le 
deroulement de ce projet, la recherche a travaiIC- sans liaison avec la P.V. Cependant, le 
SNPV dispose d'une strategie commune en mati~re de protection des v~g~taux d6finie 
dans le cadre du CILSS. 
b) 	La liaisonSNPV-Recherche agronomiquecommence timidement 4 existerdepuls 

1991 : 

0 	 un chercheur de la recherche agronomique est en relation avec le SNPV, 

0 	 IIRCT m~ne des recherches sur la P.V. en cultures vivrires (1 chercheur) et en 
agronomie generale (1 chercheur), 

* 	 le centre de Gassi mene des essais de recherche sur le traitement des semences, 

* 	 le PRSAP fait des essais sur le riz. 

c) 	Les Mthodes de lutte traditionnelles 

Tr~s peu de donnees sont disponibles dans ce domaine car les enqudtes sur ces m~thodes 
sont en cours. 

d) Le projet "renforcement de la protection des v~g~taux" 

IIest en phase de demarrage. Des actions pilotes sur la lutte integree sont envisagees au 
cours de 1993-1994. 

32.5 - La vulgarisation 

Elle s'appuie essentiellement sur les brigades villageoises et sur les agents des services 
charges de la vulgarisation. 

a) 	 Les brigades villageoises 

Elles constituent un des plus importants acquis de la P.V. Elles sont au nombre de 1317 et 
ont permis de former plus de 13.000 agriculteurs. Leur fonctionnement est cependant loin 
d'dtre satisfaisant du fait d'un certain nombre de difficultes : 

* 	 les agents retirent les appareils de pulverisation de certains villages, lorsque les 
brigades utilisent les produits a des doses trop fortes ; 

* 	 le changement d'approche de la DPVC impose une campagne d'explication 
auprbs des personnes deja formes : la politique de recours prioritaire aux 
m~thodes de Lutte Integr e leur apparait contradictoire avec rapproche 
"traitement avec des produits phytosanitaires" qui leur a M6 enseign~e 
auparavant ; les agriculteurs ont rimpression que la lutte integree s'apparente plus 
a leurs pratiques traditionnelles (qu'ils jugent insuffisamment efficaces) qu'a une 
m~thode modeme ; actuellement, le message "lutte integree" est tres mal requ par 
les producteurs ; 

" 	 les produits de traitement manquent depuis 1989 (6 I'exception d'un stock de 
s~curite contre les sauteriaux), ce qui entraine une perte de credibilite des 
services ; cependant les agriculteurs de certaines zones, surtout les maraichers, 
se declarent prdts a acheter ces produits ; 
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33 
le niveau de technicit& des paysans est trop faible et ceux-ci continuent 6 attendre 
que les interventions soient faites par les agents de la P.V. 

b) Relation avec les autres structuresde d~veloppementsur le terrain 

D'une fagon generale la collaboration avec les structures de developpement sur le terrain 
est satisfaisante. Cependant, les t~ches a remplir par chacun ne sont pas suffisamment
d6finies et harmonisees. L'ONDR est 'organisme qui travaille le plus avec la P.V., mais s'il
existe ur accord sur les modalites d'intervention entre les responsables de !a P.V. et ceux
de I'ONDR au niveau central, il subsiste quelques problemes de collaboration sur le terrain.
Les vulgarisateurs ne sont pas encore tous convaincus de l'interdt de la lutte integree ou 
raisonnee. 

32.6 - La Igislation 

Les textes r~glementaires et de legislation phytosanitaire n'existent pas ou sont 
insuffisants. Des propositions sont en cours d'elaboration. 
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LES PRINCIPAUX RAVAGEURS DES CULTURES VIVRIERES
 

CONTRAINTES PHYTOSANITAIRES SELON LES ZONES AGRO-ECOLOGIQUES
 
DEGATS 

1A50% 


(selon anndes et 

r6gions) 

1 50% 


i A 15% 

non dvalud
 
16 6 95% 

,ion 6valuds 
I A 15 % 
16 6 95 % 

non Itvaluis 

no:i dvaluft 
non dvalues 
non dvalus 
non 6valuis 
non dvaluis 

non dvaluis 
1 A50% 

(selon annies 
et regions) 

non 6values 
non Itvalus 
non 6valu s 
non dvaluis 

non 6valus 

-non v.cluds 
non dvalu6s 

non dvaluis 
8 5t20% 
6 A 20 % 

(selon annie et 
structure de 
stockage) 

non dvaluds 

non dvaluis 
non 6valuds 

15% 

(90 %au delb de 


six mois)
 
non dvaluis 


8 A40% 


METHODES DE LUTTE CONNUES 

destruction ou brOlage partiel des tiges 
apr~s rdcotes 
insecticides systdmiqucs 
varidtds r6sistantes 

rotations 

traitements chimiques 

aucune mithode de lutte connue 

pas de traitements connus 

° pas de traitements connus 
' pas de traitements connus 
° traitements chimiques 

pas de travaux rdaliss au Tchad 

°limination des rdsidus de rdoltes et de 
battage 
variitft risistantes 
traitements chimiques
 
date de semis et rotation
 
traitements chimiques
 

capture manuelle des adultes sur les dpis 
action repulsive des fumies 
application localis-e d'insecticides 
traitements chimiques 

traitements chim;ques
 
traitements traditionnels
 

Pas de travaux rdalisfts au Tchad 

o traitements chimiques 
protections traditioiinelles 

pas de mthodes connues
 
traitements des semences
 

vaidtds risistantes
 
culturales 

RAVAGEURS 

* Foreurs des tiges 

* Chenilles l6glonnaires 
(sporadiques) 
Chenilles mineuses de I'dpi 
(trs localisies) 

* Chenille podue du nidbd 

* Thrips 
• Chenilles mineuses 
* Chenille; blanches 


Cochenilles 

* col;optires (Pachnoda) 

• Insectes des panicules 
(punaise et conta.-iiia 
sorghicola) 

Pucerons 

M6loldes 

* Termites 

i Insectes et maladies 
post-iicoltes 

• Heliothis armigera 

* Insectes du nlidbdstock6 
(bruches) 

• Miapodes (ule) 
T",narbon couvert 

CULTURES 

VIVRIERES 

Sorgho 

Berbdrd 

Mil pdnicillaire 
Riz 


Mil pnicil'aire 

Nidb6 


Mil p~nicillaire 


Mil pnicillaire 

Niibid 

NiOb 

Niitb 


Arachide 
Dattier 4 

Mil des dunes 

Mars 
Sorgho 

Sorgho 
NitbL% 

Arachide 

Mil pinicillaire 


Nilb 

Mars 
Sorgho 


Mil pinicillaire 

Sorgho 


Mil pinicillaire 

MaTs 

Nidb6 
Arachide 

Nidib 

Arachide 

Sorgho 


ZONE 
AGRO-

ECOLOGIQUE 
zones A et B 

zone B 

zones A et B 


zone A 

zone A 


zones A, B et C 

zone A 

zone B 


zones A, Bet C 


zones A, Bet C 

zones A,B et C 


zones A et B 

zone P 

zone C 

zone C 


zones A et B 


zones A et , 

zones A, Bet C 


zones A et B 

zones A,B et C 

zones A,B et C 


zone C 

zone A 

zone A 

zone A 

zone A 


zone A 


zones A, B et C 

zones A el B 


zones A, Bet C 


zones A et B 

zones A et B 


___________"pratiques 

Zone A: zone cotonnl6re soudanlenne et soudano-gulitenne 

Zone B zone crdallire szhdlienne et soudanlenne 
Zone C zone du lac Tchad et des ouaddis 
Zone D: zone saharlenne 
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LES PRINCIPAUX RAVAGEURS DES CULTURES VIVRIERES (suite) 

RAVAGEURS CULTURES 
 ZONE DEGATS METHODES DE LUTTE CONNUES 
VIVRIERES AGRO-

ECOLOGIQUE
 
"Charbon allongd Sorgho zones A et B 
 8 A40% traitements des semences 

varWts rdsistantes 
"pratlques culturales* Maladies foliaires Sorgho zones A et B 8 40% . traitements des semences 
varis rdsistantes 

"pratiques culturalesPourritures ruges des Sorgho zones A et B 8 a 40% "traitements des semences
tiges 

vaddtis rfsistantes 
°_pratiques culturales

• Pourrtures charbonneuses Sorgho zones A et B 8 a 40% otraitements des semences

des tiges 
 vanits resistantes 

pratiques culturales 
Milp~nicillaire zones A et B 1A 19 % "traltement des semences 

(selon anndes) "rotation 
° d"struction des pieds malades* Ergot Mil pnicillaire zone A non dvaluds "destruction et brOlage des dpis malades

* Charbon du mil Mil pinicillalre zone A 5 i 20 % destruction et bralage des 6Eplsmalades 
MIpdnicillaire zone B 5 A25 % 

(suivant anne)
*Pyriculanrose Riz zone A non &valuis "Rdsistance vadtale 
• Striure du mals MaTs zone A non dvalus "Pas de travaux rdalisds au Tchad
* Maladies virales et Nib zones A, B et C non dvalu~s "pas de travaux rlalisds au Tchad
 

bactdriennes
 
Cercosporiose Arachide zones A et B 
 non 6valuds tratements des semences
 
Rouille Arachide zones A et B 
 non &valuts traitements des semences 

* Stdga Sorgho zones A et B non va:!jis arrachage et destruction 
Mulpdnlciliaire zunes Aet B 20 A80% ° rotation 

NibA zones A, B et C non dvaluits varidts rdsistantes 
"fumure
•culturesazotde

asscies
 
Mauvaises herbes Sorgho zone A 
 non valuis arrachage et destruction (rz, ,orgho et 

Riz zone A non dvalues arachide) 
Arachide zones A et B non 6valuds "rotation (sorgho) 

varfits rAistantes (sorgho) 
* fumure azotde (sorgho) 
cultures assocides (sorgho)• &uteriaux Mil pdnicillaire zone B 10 %et plus traitements chimiques 

Mil des dunes zone C non &valuds 
Mals zone C non dvaluds

Oiseaux granivores Sorgho zones A et B non dvalu s capture au filet 
Mi pinicillaire zones Aet C non dvaluds ddnichage
Mil p~nicllaIre zone B 10 30 % : traitements chImlues 

(jusquA 80 %) effarouchage 
Riz zone A non dvaluds * date de semis (riz) 

MaTs zone C non dvalufs ° abandon de culture (mil zone B)
Zone A zone cotonnitre soudanienne et soudano-guindenne
Zone B zone c&.ali~re sahdlienne et soudanienne 
Zone C zone du lac Tchad et des ou-ddis 
Zone D zone sahadenne 
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3.3 - LE CREDIT RURAL 

33.1 - Introduction 

IInexiste pas au niveau national d'institution reellement spdcialisee dans le credit agncole 
ou le credit rural. Une grande diversiti d'organismes pratiquent le credit, surtout dans [a 
zone soudanienne (90% du credit distnbue) avec une concentration des ressources sur la 
filibre coton (4,8 milliards de credit intrants et 12,8 milliards de credit de commercialisation). 
Pour les autres speculations et besoins du monde rural, la disponibilite en credit est tres 
limitee, portant essentiellement sur le credit d'equipement (ONDR). Le FIR qui devait aider 
au financement du milieu rural na pas de reelle influence du fait de la diversite de ses 
missions, dont certaines sont difficilement compatibles (don/credit) et du manque de 
disponibilitl effective des ressources financieres qui lui sont allouees par les textes. 

33.2 - Les organismes dispensateursde cr6dit 

Le tableau ci-apres presente les differents types d'organismes pratiquant le credit en milieu 
rural. On constate qu'il existe une grande diversite de credit. Chaque organisme ayant sa 
formule, sa methode, ses conditions et son type de clientele. 

Les banques commerciales ninterviennent plus directement en milieu rural car elles ont 
connu des experiences malheureuses dans le passe et considerent que ce type de credit 
est b haut risque. Elles se contentent de foumir des fonds pour les credits de campagne 
aux societes d'Etat. Leur mode de fonctionnement ne semble pas adapte b des 
interventions dans ce secteur. La BDT envisage d'ouvnr a N'Djamena un guichet "Credit 
developpement rural", mais la clientele visee restera celle des petites entreprises. 

Parmi les organismes parapublics, I'ONDR et la COTON TCHAD sont les principaux 
dispensateurs de cr6dit, en particulier en ce qui conceme les intrants et le materiel agricole. 
Ilc ne prdtent qu'a des groupements villageois selon des conditions strictes (apport 
personnel de 20%, garantie solidaire,...). Le taux de recouvrement est proche de 100%. 

En raison de I'absence d'un reseau d'institutions financilres rurales, de nombreux projets 
et O.N.G. disposent de lignes de credit. Mais, le plus souvent, ils n'ont ni la competence, ni 
'experience dans ce domaine ; ils ne font pas d'etudes prealables du milieu et de ses 
besoins avant le lancement de la composante credit. De plus, ils ont rarement une duree de 
vie suffisante pour que leur action puisse se perenniser, en particulier s'ils lient le credit a 
I'6pargne prealable. La seule O.N.G. "financiere", VITA qui mene des actions en milieu 
urbain, apporte une competence et un professionnalisme dans la distribution du credit. Ce 
sont de telfes structures qui permettront la creation de v6ritables institutions financieres 
rurales permanentes et autogerees. 

Ces initiatives et experiences (projets, O.N.G.) se situent, essentiellement dans le cadre 
d'un cr6dit d6centralis6, palliant I'absence des organismes bancaires localement : 
VITA/PEP, SECADEV, BELACD, ASSAILD, CREC, OXFAM, CARE Tchad, AFRICARE, 
Entente des Eglises Evangeliques..... Les volumes distribues restent faibles : quelques
dizaines de millions pour I'ensemble. Elles rencontrent un probleme important qui est celui 
de la s6cunt6 des fonds. 

Plusieurs projets sont intervenus ou interviennent dans la mise b disposition de credits 
d'dquipement sur financement international pour la majorit6 des cas (motopompes pour les 
pdrimbtres maraichers, culture attelie, moyens de stockage .... ). Un prob!eme frequemment 
rencontre conceme le coOt juge trop eleve du materiel agricole, une etude sur la 
mecanisation intermnidiaire est en cours. 
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IIfaut souligner, enfin, qua rimportance du credit informel est trbs mal connue, de m~me que les r6elles capacites 6 6pargner du monde rural. 

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONDITIONS DE CREDIT RURAL AU TCHAD
 
ORGANISME TAUX D'INTERET 
 APPORT 	 DUREE BENEFICIAIRE GARANTIE

S S S
DE CREDIT Materiel Autres PERSONNE 

L 
agricole credits
 

ONDR 8% 
 6% 20 a 30 % 3 ans G.V et A.V. 	 Caution 
solidaire 

COTON sans - - 1 an G.V et A.V. CautionTCHAD 	 interdt solidaire
FIR 12 15 	 20% 1 A3 ans 	 G.V et A.V. Caution 

% solidaireASSAILD 5% 10% 10 a 20 % 1 a 3 ans 	 groupe de Caution 
personnes solidaireSECADEV 4 a 8 % - 30% 1 a 3 ans particuliers biens 

VITA 	 13% 2 h 3 ans individuel 	 F.A.O. 
et
 

Commerants - 50 a 75 % 	 groupements
5 a 6 mois individual 	 recolte

revenu 
cotonnierFonds 	 125a 50 % - 5/66 mois individuel 	 r~coltevillageois revenu 
cotonnier 

33.3 - Les principauxprobldmes identifies 

a) Coordination et capitalisationdes exp rences 

Les projets et les O.N.G. menent souvent leurs actions de fagon isol~e sans connaissancedes activites des autres intervenants, certains craignant mame la concurrence. En effet, il
nexiste pas, au nivau 
national, de 	 cellule permettant de coordonner les multiplesinterventions, de favonser les rencontres entre les intervenants. De mame aucun organisme
n'effectue d'analyse des experiences passdes ou 
 en cours et des differents systbmestestes. Par ailleurs, un certain nombre de fonctions pourraient utilement 6tre organisesdans un cadre collectif : formation de cadres, valorsation de I'epargne collecte, 
notamment. 

b) L 'objetdu cr4dit 

Les besoins de crddit en milieu rural sont tres divers. Les organismes de credit ne sont pas, mdme de tous les satisfaire si ce n'est dans le domaine de I'quipement agricole. Laplupart des projets et beaucoup d'O.N.G. distribuent du crddit pour inciter les agnculteurs iutiliser des intrants et du materiel pour developper leur production. II existe, ainsi, trbssouvent une confusion entre crbdit et approvisionnement en intrants. La demande relle durural en credit couvre l'ensemble de sa vie sociale et non pas, uniquement, ses activitds deproduction, par exemple pour les f6tes et les ceremonies coutumieres, pour la periode desoudure.... Les operateurs constatent souvent que les besoins en credit pour la productionne s'expnment pas avec la m6me ampleur que pour le credit 6 la consommation. 
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c) CoOt du creditet tauxpratiqufs 

Les exp6riences actuelles en matiere de credit restent deficitaires, les taux ne permettent 
pas de couvrir le coOt de l'intermddiation mdme en supposant qu'il est distribue , un 
nombre suffisant d'emprunteurs, le coot du developpement devant rester normalement a la 
charge du projet. Les taux ne sont pas fixes de fagon objective, mais en fonction de la 
politique de l'organisme qua prete. Dans r'ensemble, le credit est de type subventionne, bien 
que les subventions directes de I'dtat aient 6W supprimees dep.'.ils 1987. Par exemple, le 
coOt des ressources humaines n'est pas repercut6 au niveau de I'emprunteur. 

Cependant, dans les caisses villageoises directement gerdes par les producteurs, les taux 
sont de 'ordre de 20% au minimum. Par ailleurs, les taux pratiques par les usuriers sont 
trbs 6levis depassant frequemment 100%. Or, dans ces deux exemples, les taux de 
remboursement sont proches de 100%. II semble que le facteur determinant pour 
I'emprunteur soit la souplesse du systeme de credit et que le taux d'interdt ne constitue pas 
un reel cntere de choix (ce qui explique le recours au credit informel qui a ces 
caractristiques). Par contre, iln'est pas certain qu'il faille tendre a une harmonisation totale 
des taux pratiques, dans la mesure o6 ilexisterait alors un reel danger de conduire 
certaines iritiatives a un dchec. 

d) Refinancement 

Quand iln'existe pas d'apport de fonds exteme, 'epargne mobilisee localement est le plus 
souvent insuffisante pour permettre aux reseaux paysans de satisfaire lensemble des 
besoins das adh6rents. Une solution pourrait dtre la collaboration de ces reseaux avec les 
banques commerciales. Dans ce cas, ilserait necessaire de definir les clauses le garantie. 
Aucun organisme national ou regional ne remplit la fonction de fonds d'assurances ou de 
garantie. 

e) L~glslation 

Les text-s rdgissant, actuellement, les activites bancaires sont mal adaptes pour 
reglementer les activites de credit rural. 

O Formation 

Trop peu d'agents charges de promouvoir et de suivre les activites de credit sont qualifies 
profes.'onnellement. Pour la reussite des experiences de credit ddcentralise, il est 
indispensable que les responsables paysans des caisses rurales de tout niveau aient une 
formation minimum. Certaines operations ont ri mendes, par exemple par le FIR, aupres 
des animateurs villageois des caisses mutuelles ou pour des O.N.G. La DRHFRP y a 
participl en ce qui conceme le module animation rurale. La participation des agents de 
developpement 6 certaines de ces sessions a ete bendfique. Ces actions de formation 
exigent une p~dagogie adaptee a un public peu alphabdtise ou alphabetis6 dans une 
langue nationale ou en arabe. IIserait souhaitable de pouvoir mieux coordonner ces actions 
de formation et de disposer de formateurs specialisds disposant d'un materiel didactique 
adequat. 

g) Des secteursnon couverts ou mal couverts 

Les actions de credit a l'elevage ont eu un impact limite, mais constituent certainement un 
atout intbressant , notamment du fait de leur caractere novateur :par exemple, le projet 
OXFAM et le credit pour les associations pastorales et les Groupements de Defense 
Sanitaire. 
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Le secteur de la p~che a b~neficie, dans le passi, de projets comportant des composantes
cr6dit qui ont donn6 satisfaction 6 leurs beneficiaires. Actuellement, aucune action nest 
plus en cours pour les p~cheurs. 

Les commergants en produits agricoles ou d'eevage utilisent peu le credit bancaire. I1s sont 
frequemment limit~s par la mediocrite de leurs dossiers, difficilement bancable selon les 
criteres habituels. Par contre, plusieurs gros commergants disposent des ressources 
financieres suffisantes pour financer leurs activit~s. 

33.4 - Le FIR 

Le FIR (Fonds d'Intervention Rural) cre en 1985, organisme de financement du monde 
rural avait pour mission de promouvoir le developpement rural par le credit. Son 
financement est, normalement, assure par une contribution obligatoire due par toute 
personne assujettie a la taxe civique et a I'IRPP, ainsi que par la taxe complementaire 
perque sur les importations et les exportations de produits agricoles. Le montant total de 
ces contributions representerait approximativement 250 millions de francs par an qui
devraient 6tre verses par le Tresor public. En fait, le montant verse ces demi~res anndes 
serait seulement de 60 millions de francs couvrant les frais de fonctionnement du FIR. 

Le personnel du FIR est de 22 personnes dont 8 cadres, tous au si~ge. 

Les actions du FIR restent limitebes, notamment du fait d'un financement insuffisant et, 
corollairement de moyens limites (insuffisance des moyens de deplacement et de materiel 
informatique). IIa participe au financement de la campagne rizicole de Lai en 1990-1991 
pour un montant de 4,727 millions rembourse j 90% par IONDR. 

II conduit un programme de creation de caisses mutuelles d'epargne et de credit rural 
autogerees (200 caisses environ, actuellement), notamment en assurant la formation des 
animateurs ruraux de ces caisses (un des cadres du FIR est formateur en credit rural). Ces 
animateurs ruraux sont des villageois ben6voles choisis par les membres de la 
communaute. La formation n'a pas porte tous ses fruits du fait d'un manque de suivi. 

Depuis quelques annees une equipe de quelques cadres (dont un actuellement en 
formation) du service "analyse et programmation" a pu acquerir une capacite d'analyse. En 
principe tous les rapports des missions ayant pour objet les composantes credit des projets 
sont transmises au FIR, mais celui-ci nen assure pas, actuellement, une reelle exploitation. 

3.4 - VULGARISATION ET ENCADREMENT 

34.1 - Introduction 

La vulgarisation et l'uncadrement des producteurs b~n6ficient d'acquis importants au Tchad 
du fait de I'anciennete et de la grande diversit6 des actions mendes dans ce domaine, mais 
ils souffrent d'un certain nombre de handicaps pour 6tre suffisamment efficaces et pour
atteindre les objectifs fixes par le gouvemement en matiere de d~veloppement rural : 

les intervenants sont nombreux (structures para-tatiques, projets, O.N.G.) et 
appliquent des methodes diverses qui sont plus choisies en fonction des 
habitudes et des choix ideologiques des organismes que d'une reelle r~ponse aux 
besoins de la population cible ; les systemes de vulgarisation manquent aussi de 
flexibilite et de capacite a evoluer; 
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* 	 il n'existe pas actuellement, forrnellement, un minimum d'accord sur les principes 
de base de l'intervention, bien que ces demieres annees des points de 
convergence soient apparus, comme, par exemple : 

o la 	 n6cessaire specialisation de l'encadrement, sur la base d'une 
polyvalence limitee a [a vulgarisation, la formation et la collecte 
d'informations, 

" ou, encore, un appui privilegie sur les groupements de producteurs; 

e 	 trop souvent les actions sont menees, parfois sur la meme zone, non pas avec un 
souci d'efficacite, mais dans un esprit de competition ; 

e 	 les lieux de concertation et de coordination entre intervenants sont rares, 
notamment entre organismes para-etatiques et O.N.G. au niveau central et sur le 
terrain, bien que des efforts aient deja 6t6 faits dans ce sens 
O.N.D.R./SECADEV, SPONG; 

9 	 il existe une grande diversite d'actions reussies, notamment a partir de 
groupements et d'associations, mais elles n'ont 6te que rarement analysees pour 
en degager les enseignements permettant leur reproductibilite et les resultats 
obtenus nont pas fait I'objet d'une diffusion suffisante aupres des autres 
intervenants ; 

* 	 la vulgarisation n'est pas suffisamment confortee par les autres services publics 
d'appui a I'agriculture, les relations sur le terrain sont parfois conflictuelles 
(protection des cultures, recherche agronomique, credit,...) ; 

* 	 la liaison entre la recherche et la vulgarisation ainsi que celle entre vulgarisation et 
format'on sont, notamment, tres insuffisantes ; en particulier, on constate un 
manque d'harmonisation entre les structures de formation et celles 
d'encadrement; 

e 	 le personnel de vulgarisation est mal reparti sur le territoire national ; son niveau 
de formation reste encore tribs variable, en moyenne insuffisant (voir tableau); les 
sessions de recyclage sont quasi inexistantes et de toutes fagons irregulieres ; 

e 	 les themes technique- vulgarises ne repondent pas toujours aux besoins 
reellement exprimes par les agriculteurs et aux conditions locales de production ; 

e 	 les agriculteurs sont majoritairement analphabetes et I'alphab6tisation 
fonctionnelle est insuffisante, maltlr6 rexistence de supports de vulgarisation 
adaptes. 

34.2 - LO.N.D.R.. 

Organisme para-etatique avec autonomie de gestion, sa zone d'influence couvre 
lensemble du territoire a I'exception de la prefecture du Lac qui est sous la responsabilite 
de la SODELAC. 

En fonction des necessites l'O.N.D.R. a 6t6 amene a couvrir un champ d'activit6 assez 

large. Ainsi, ses actions se developpent clans les domaines suivants: 

* les conseils techniques et la vulgarisation,
 

" lorganisation des producteurs et des collectivites locales,
 

" 	 la formation et l'information des ruraux, 

" 	 le credit rural, 
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" 	 I'appui A la commercialisation des productions agricoles, 
" 	 rapprovisionnement en milieu rural, 
" 	 la conception et la rdalisation de projets, 

" 	 la programmation, le suivi et le contr6le des actions. 

Pour mener a bien certaines dq ces activites, I'O.N.D.R. a ete amene a passer des contrats 
avec d'autres organismes, par exemple avec la DRHFRP pour [a formation des agents et la
formation des agriculteurs dans le domaine de la gestion des terroirs villageois (CFPA),.... 

L'O.N.D.R. tente egalement de s'adapter a l'evolution du monde rural par la mise en oeuvre
de nouvelles methodes. Depuis quelques annees, cet organisme a opte pour une strategie
d'approche du monde rural associant plus les paysans a la determination de leurs choix 
prioritaires et favorisant 'a cration de groupements representatifs. 

Dans le domaine de la vulgarisation, I'O.N.D.R. mene ses actions selon trois approches: 

" 	 un systeme base sur une approche de developpement integre, par
I'amenagement des anciens systemes (BDPA-CFDT), 

" 	 le systeme de formation-visite, qui fait l'objet d'une operation pilote limitee avantd'dtre genebralisd, 

" 	 une approche de Recherche-Action-Developpement (RAD) associant,
vulgarisateur, chercheur, formateur et agriculteur. 

Dans le cadre de ces differentes missions, I'O.N.D.R. fait face 6 un certain nombre de 
difficultds : 

" 	 des services centraux comportant des cadres de valeur, mais insuffisant en 
nombre pour assurer un suivi correct des agents de terrain, 

" 	 des agents de terrain souvent insuffisamment formes pour appliquer efficacement 
la politique de la structure ; la formation recente de conseillers ruraux et une 
nouvelle definition de leur r6le (polyvalence limit6e : vulgarisation, formation,
collecte d'information et non-intervention dans les domaines du credit, de 
I'approvisionnement en intrants,...) vise a pallier cette difficulte, 

" 	 la difficulte de collaboration sur le terrain avec les agents des services et des 
O.N.G. et un manque de clarte sur I'attribution des t~ches aux divers intervenants, 

SI'absence de sources de financement propres a I'O.N.D.R. (autofinancement
uniquement a partir du fonds de materiel agricole); en I'absence de fonds en 
provenance de I'Etat depuis 1989, son fonctionnement depend essentiellement de 
I'assistance intemationale. 
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Face 6 ces difficultes et afin de mieux definir ses missions et sa place dans le dispositif de 
developpement rural, une etude de restructuration de I'O.N.D.R. est en cours de realisation. 
Les termes de reference de cette etude precisent qu'elle a, notamment, pour but de : 

definir le r6e de chacun (etat, organisations professionnelles rurales, secteur 
prive, ON.G.) en matiere d'etudes, de conception, d'elaboration des programmes, 
de recueil de donnees et d'informations (statistiques), de suivi-evaluation et 
contr6les, de capitalisation d'experiences, de recherche, de recherche 
developpement, d'approvisionnements, de formation et d'information des ruraux, 
de transferts de technologies, d'animation, d'organisation des producteurs, 
d'organisation des collectivites locales, de commercialisation des productions, 
d'infrastructures rurales, d'amenagement et de gestion de lespace et des 
ressources ; 

* 	 definir les transferts de competence et de responsabilites entre I'Etat et les 
operateurs ; 

* 	 permettre la mise en oeuvre de processus d'adaptation continue aux mutations et 
aux besoins d'appui du milieu rural ; 

* 	 approfondir la connaissance des strategies paysannes et des attentes des ruraux 
en termes de conseils divers, de formation, d'appui a l'organisation, d'acces aux 
financements et aux moyens de production 

0 	 preciser les relations avec les partenaires publics et prives et avec les bailleurs de 
fonds. 

34.3 - LA SODELAC 

Cette societe a en charge la vulgarisation et I'encadrement du monde paysan dans la 
prefecture du Lac. Elle ne beneficie pas d'une accumulation d'exp6riences aussi importante 
que I'O.N.D.R.. Ses agents de base sont souvent d'un faible niveau de qualification. II 
existe deux niveaux d'intervention en matiere de vulgarisation : 

" 	 dans les pdrimbtres amenages : la vulgarisation porte sur !organisation du monde 
rural et la prestation de services ; les themes a vulgariser sont congus par 
I'encadrement en fonction de la culture pratiquee et les paysans n'ont pas la 
possibilite de proposer des theme% differents : vulgarisation du haut vers le bas. 

* 	 dans les zones de cultures non amenagees, les producteurs peuvent preciser les 
choix qu'ils souhaitent voir traites. 

Dans deux des trois agences d'intervention de la SODELAC, lpi actions ont pu 6tre 
appuyees par des O.N.G. L'une d'entre elles vient d'arrdter son intervention dans cette 
zone pour des raisons de sscunte. Grace, notamment a cette collaboration, la SODELAC a 
des acquis positifs dans le domaine de l'organisation du monde rural, la mise en place de 
services A la production pris en charge par les beneficiaires, etc. 

En fait, la SODELAC a deux missions : la gestion des projets d'amenagement visant a 
rentabiliser les investissements et la vulgarisation agricole sur 'ensemble de la prefecture 
du Lac. Elle eprouve de grosses difficultes a concilier ces deux types de mission. 
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34.4 - Les O.N.G. 

De nombreuses O.N.G. menent des actions d'encadrement du monde rural au Tchad. Elles 
ont accumul6 des acquis importants, notamment en ce qui conceme l'organisation des 
villageois, la responsabilisation paysanne, la mise en place dinfrastructures 
communautaires et de structures d'appui a la production, la vulgarisation de techniques
appropriees, la formation, 'animation feminine, etc. 

Les principaux probldmes identifies en ce qui les concement sont: 

* 	 Leurs lieux d'implantations sont, le plus souvent, fonction de criteres qui leur sont 
propres et tiennent peu ou pas compte de la necessite de s'inscdre dans une 
politique nationale ; I'obligation d'obtenir un agrement (examen du projet par le 
SPONG et consultation des services techniques) ne perrr.et pas reellement aux 
services publics d'avoir la possibilite d'influer sur ce choix. 

* 	 Leur methode de vulgarisation et d'encadrement des populations rurales ne sont 
pas toujours tres bien definies ; elles sont parfois tris differentes de celles de 
I'O.N.D.R. sur des zones communes dintervention. 

0 	 Elles se mefient souvent des services techniques de I'Etat et ont du mal a 
collaborer avec ceux-ci. 

* 	 Le SPONG na pas de moyeis suffisants pour ameliorer notablement cette 
collaboration et de mieux coordonner les interventions ; les services publics ou 
parapublics manquent souvent d'informations sur les actions des O.N.G.; par 
contre le CILONG permet une certaine coordination entre les O.N.G. et des 
echanges d'experiences. 

0 	 Les O.N.G nationales sont peu nombreuses ; rencadrement est le plus souvent 
expatne; les agents locaux recrutes directement sont, en general mieux formes 
que ceux de la fonction publique et mieux remunerds; des O.N.G. se sont 
associees pour assurer une formation de bonne qualite de leur personnel
d'encadrement et des membres des groupements qu'elles animent. 

3.5 - ORGANISATION DU MONDE RURAL ET FORMATION 

35.1 - Organisationdu monde rural : le mouvement associatifet coop~ratff 

Dans le milieu rural, le secteur associatif et cooperatif est essentiellement represent6 par
les groupements de producteurs. IIexiste une assez grande diversiti de groupements
spLcialises ou polyvalents (14.000 en 1992) qui sont, le plus souvent, initi~s par les 
structures d'encadrement et de vulgarisation (O.N.D.R., ON.G, projets) qui conditionnent 
leur Intervention , rexistence de groupes pre cooperatifs. La dynamique de l'organisation 
paysanne a unc nette tendance Ase renforcer. Des unions de groupements commencent A 
apparaitre. Les groupements ou associations ont a leur actif une grande diversiti d'actions 
specifiques reussies : marches autogeres, magasins villageois, greniers communautaires, 
p~pinieres villageoises, etc. 

En 1902, une importante reflexion sur ce theme s'est developpee, notamment au travers 
des joumees de la Concertation nationale sur le mouvement associatif et cooperatif d'avdl 
1992. Sur le plan legislatif, l'ordonnance gouvemementale 025/PR/92 (portant statut 
general des groupements, des groupements a vocation cooperative et des cooperatives)
completee par le decret d'application 137/PRIMA/93 (determinant les modalites de 
reconnaissance et de fonctionnement des groupements du monde rural) pour le ministbre 
de I'agriculture a donne un cadre juridique adapte a ce secteur. 
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Dens le mdme temps, I'Etat amorce un desengagement de ses interventions, notamment 
en ce qui conceme l'importance de lencadrement ce qui implique une plus grande 
responsabilisation des organisations de base. 

Les principales difficultds dans ce secteur sont les suivantes: 

" 	 rexistence de groupements fictifs et de courte duree de vie, crees uniquement 
pour satisfaire la demande des structures d'appui et non l'initiative de leurs 
membres ; 

* 	 un manque de formation des responsables paysans, qui se pose avec d'autant 
plus d'acuite que la grande majorite d'entre eux est analphabete 

" 	 l'insuffisance des moyens d'information de ces responsables ; 

* 	 un fonctionnement interne des groupements qui a du mal , se demarquer de celui 
des structures traditionnelles ; 

" 	 la multiplicite des interlocuteurs institutionnels qui n'ont pas tous la meme politique 
en matiere d'organisation et de fonctionnement ; 

" 	 un manque de moyens materiels qui accentue la dependance par rapport aux 
organismes d'appui ; 

* 	 l'ingerence des autorites administratives et politiques dans la gestion des 
groupements. 

35.1 - Formation 

a) La clientele de la formation 

La formation a essentiellement deux types de clientele dans le monde rural : les 
producteurs et 1'encadrement. 

Les producteurs 

Si le dispositif de vulgarisation a en charge le conseil direct sur le terrain aux producteurs 
sur les themes techniques agricoles, les centres de formation ont, quant a eux, 
essentiellement la charge, de I'lenseignement sur des periodes de duree allant de une 
semaine a un ou deux ans. En plus des themes techniques, la formation porte 6galement 
sur I'apprentissage aux techniques de gestion et d'animation des groupements et sur des 
themes specifiques du developpement rural. 

Les principaux problemes rencontres dans ce domaine sont lies au taux tres elev6 de 
Ianalphabetisme des ruraux. Le taux de scolarisation reste tres faible en moyenne (36%), 
specialement pour les jeunes filles (22%). Les jeunes ayant atteint un certain niveau 
scolaire ont tendance h rechercher des emplois en dehors du secteur agricole, notamment 
en ville. 

Lencadrement 

Le personnel des organismes publics, parapublics et prives ne presente pas toutes les 
caractristiques qui devraient permettre de satisfaire les besoins d'encadrement du monde 
rural. En effet : 

" 	 la grande majorte des cadres du secteur est implantee a N'Djamena ou dans ses 

environs immediats (pres de 90% pour les cadres superieurs) ; 

" 	 les cadres de conception sont trop nombreux. alors qu'il n'existe pas assez de 
cadres techniques competents 
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" 	 les agents de contact sont en nombre insuffisant et beaucoup n'ont pas le niveau

de qualification necessaire pour 6tre pleinement efficaces dans I'appui aux 
producteurs ; 

* 	 par ailleurs, malgre un statut peu motivant, les dipl6mes ont, jusqu'a une periode
recente, etd systematiquement employes par la fonction publique a la fin de leurs 
etudes. L'arret du recrutement de nouveaux fonctionnaires n'a pas, jusqu'a
maintenant, et6 reellement mis a profit par le secteur prive pour ameliorer le
niveau de son encadrement. De nombreux jeunes dipl6mes sont ch6meurs. 

b) 	Le dispositifde formation 

Le dispositif de formation est diversifie et expdrimente avec des etablissements de
formation de cadres moyens bien organises et dont les programmes sont equilibrds entre
I'enseignement theorique et 1'enseignement pratique. Les CFPA forment des agnculteurs
selon plusieurs formules ayant en commun de s'adresser a des couples. Ils ont egalement
la charge de 'organisation de stages de forra!ion sur des themes specifiques. 

La DRHFRP a tente une experience pour corrpleter le dispositif des CFPA en mettant en
place des equipes mobiles de formation pour les zones les monns pourvues de centres. 
Cette experience a du 6tre interrompue par manque de moyens. 

Plusieurs equipes de "formateurs de formateurs" sont operationnelles :DRHFRP, DEFRVZ,
for6ts (Milezi). Une revision de la politique de formation de niveau superieur des agents du 
developpement rural a ete programmee sur la base d'une evaluation des besoins (BIEP). 

La DRHFRP a developpe un programme de formation des agents d'encadrement avec 
I'ONDR dans le cadre du contrat plan coton en 1992. L'objectif etait de former des
conseillers agricoles en recentrant le travail de vulgarisation vers I'animation et le conseil.
Le module de formation portait sur I'animation, la communication et ranalyse. Les tentatives 
de formation sur des bases similaires dans les zones nord du pays avec I'ONDR n'ont pas
donne de resultats satisfaisants. D'autres formations de recyclage ont menees par [ae 
DRHFRP avec les Eaux et For~ts (agents forestiers) et le Ministere de I'Elevage (module 
sur les aspects non techniques de rintervention des agents de terrain). 

La radio rurale diffuse des programmes quotidiens a destination du monde rural. 

Malgre les points positifs decrts ci-dessus, le secteur connait un grand nombre de 
difficultes dont les principales sont : 

" 	 les CFPA sont encore mal repartis sur le territoire national (la quasi totalite des 
centres est en zone soudanienne) ; leur rapport coit/efficacite est trop eleve ; 

" les equipes mobiles de formation ont eu des difficultes A se coordonner avec 11C 
vulgarisation ; 

" les programmes de formation ne reposent pas 
connaissance du milieu rural et de ses besoins reels ; 

suffisamment sur une 

* 	 le corps enseignant est insuffisamment forme, n'a que peu de relations avec la 
recherche et les projets de developpement rural ; 

* le choix a M6 fait de ne pas developper un enseignement supdrieur national, mais
de nombreux echecs ont et constates pour les etudiants suivant une formation a
l'etranger ; une experience de suivi et de soutien de ces etudiants est en cours; 

" il existe peu de sessions de recyclage pour les cadres ; ceux-ci ne les choisissent 
pas reellement en fonction des themes, mais plut6t en fonction des opportunites;
les besoins clans ce domaine sont mal connus ; 
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* 	 la radio rurale n'emet que pendant un temps encore trop limite et a des horaires 
pas toujours adaptes au public vise ; 

* 	 le programme d'alphabetisation fonctionnelle mis en oeuvre avec I'appui de 
I'UNICEF connait un retard dans sa realisation. 

35.3 - R61e et place de la femme dans le mondc rural 

La place des femmes dans le developpement rural commence a 6tre prise en compte par 
les intervenarts dans le monde rural. Une serie d'actions feminines encourageantes sont 
menees itravers les groupements feminins maraichage dans les perimetres irrigues, 
greniers communautaires, foyers ameliores et reboisement, tontines, pepinieres et 
traitement des graines, moulins et decortiqueuses, pharmacies villageoises, fabrication de 
sL.on,etc. Cependant ces actions restent dispersees et sont insuffisamment soutenues. 

Les principaux handicaps sent: 

" 	 un tres fort taux d'analphabetisme des femmes (90%) 

* 	 la faible implication des fenimes dans la definition des projets 

" 	 le nombre nettement insuffisant de formatrices qualifiees 

" 	 I'acces au credit, plus difficile pour les femmes que pour les hommes 

* 	 le faible degre de developpement de la diffusion des technologies approprides' 

" 	 I'absence d'un de code de la famille permettant de reconnaitre la place des 

3.6 - GESTION DES TERROIRS 

On constate un debut de prise de conscience de Ia part des cadres de l'interet d'une reelle 
gestion dus ressources naturelles. Les realisations dans ce domaine dans d'autres pays 
saheliens et le niveau de reflexion de certaines ONG ont favorise la sensibilisation sur ce 
sujet. Les populations rurales commencent a entrevoir que pour repondre b un souci 
qu'elles ont depuis longtemps, ilexiste des outils et des solutions. D'autant que des conflits 
pour l'utilisation du sol, de I'eau.... sont de plus en plus frequents. en particulier entre 
eleveurs et agriculteurs 

Des experiences sent menees, notamment par des ONG, comme par exemple CARE 
TCHAD dans le Kanem. 

La DRHFRP, au travers des CFPA, envisage de mener des actions de formation a la GTV 
en utilisant les modules mis au point par le GRAAP, aupres des communautes villageoises 
a la demande de I'O.N.D.R. L'equipe serait formee d'un sociologup, d'un forestier et d'un 
animateur. 

Le foncier constitue une des principales contraintes de la gestion des terroirs villageois. Par 
exemple, le regime foncier des points d'eau n'etant pas defini, les concurrences pour leur 
utilisation entre agriculteurs et eleveurs provoquent des conflits souven!r graves. Le meme 
probleme se pose pour les deplacements des troupeaux du fait de l'inexistence de couloirs 
de transhumance reconnus ou,egalement, pour I'acces aux zones de p~tures. 

L'acces a la terre est en regle general facile si les conditions coutumi&es sont reunies, 
notamment le paiement des redevarnces. II reste que des difficultes apparaissent 
frequemment entre proprietaires et exploitants. 
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Les textes de Idgislation fonci~re existent, mais ils ne sont pas r~ellement mis en 
application. II reste quelques imperfections, comme par exemple l'impossibilit6, dans I'etat 
actuel des textes, de confier r~ellement A la communautd villageoise la gestion de son 
terroir. 

La Ioi reconnait egalement le droit coutumier quand il nest pas en opposition avec le 
Igislation modeme. Le plus souvent, il reste le demier recours pour r~soudre les conflits, 
malgrs certains aspects qui nassurent pas toujours un reglement juste de ceux-ci. 

Si depuis 1990, il existe un code forestier, par contre, il n'existe pas encore de code rural. 
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4 - SECURITE ALIMENTAIRE
 

4.1 - INTRODUCTION 

En raison de I'importance de l'objectif de securite alimentaire pour le pays, le 
Gouvemement a entrepris depuis quelques annees, avec I'aide de la FAO, d'elaborer une 
stratdgie de scurit6 alimentaire, qui doit deboucher sur la preparation et la mise en oeuvre 
d'un Programme National Complet de Securite Alimentaire (PNCSA). La Commission N' 11 
de la CTA, a et charg~e d'integrer la dimension secunte alimentaire dans la preparation de 
la consultation sectorielle. 

La preparation du PNCSA 6tait basee sur 'lapproche elargie", qui impose de rechercher les 
causes de I'insecurit alimentaire et les remedes qui peuvent leur 6tre apportes, dans trois 
directions : la disponibilit6 alimentaire (production et importation), I'accessibilit6 des 
populations aux ressources alimentaires et enfin la stabilit6 de lapprovisionnement en 
produits alimentaires. Ces analyses peuvent donc coi duire a ident;fier des causes 
d'insecurt6 et des actions a mener pour les eliminer, bien au dela du domaine strict de la 
secudte alimentaire, tel qu'on le considerait auparavant. 

L'equipe chargee de preparer le PNCSA a donc deja,dans le cadre de sa mission, analyse 
lensemble du secteur developppment rural et m~me au del6. Afin d'eviter les doubles 
emplois et d'assurer une bonne integration de la demarche PNCSA dans la preparation de 
la consultation sectorielle, les dispositions suivantes ont 6t6 prses par la CTA : 

Sl'objectif de secunte alimentaire est reaffirme comme l'un des objectifs de 
developpemen' issignes au secteur, ce qui a impose a toutes les commissions, 
chacune dans son domaine, de se preoccuper de la secudte alimentaire, 

" 	 le rapport de la commission 1' - securite alimentaire - a 6t6 mis a la disposition
des autres commissions, qui ont pu integrer des donnees et conclusions qui 
concemaient leur domaine, 

* 	 la commission 11, a la responsabilit& de s'assurer de la coherence des 
propositions qui seront faites a la Table Ronde dans les differents domaines, en 
ce qui conceme la s~cunt& alimentaire, 

* 	 les chapitres consacr~s a la sdcudte alimentaire (dans les deux parties diagnostic 
et strat~gie du rapport de synthese) sont rediges en evitant de reprendre ce qui 
est dcja trait& dans un autre chapitre, ils sont donc destines, d'une part, b 
presenter les aspects les plus specifiques de la securit alimentaire et, d'autre 
part, a 6tablir des liaisons entre differents aspects, en mati~re de securite 
alimentaire. 

Les donnees de base dispoibles pour I'laboration de la strategie alimentaire sont 
incompl~tes ; cela a conduit a un diagnostic peu precis, qui imposera des enquctes
compl~mentaires au cours des etapes ultrieures de la demarche. 

4.2 - LA SITUAT'ON ALIMENTAIRE 

42.1 - Balance alimentaire 

Les balances alimentaires ont 6t& reconstituees par le BIEP, dans le cadre de la 
preparation du PNCSA, en utilisant un modele d'evaluation. Celui-ci determine la demande 
alimentaire regionale et nationale et la confronte a differents scenarios de production
vivdre. dans un premier temps le modele est "cale", c'est a dire que les donnees de 
situation actuelle sont ajustees pour que les elements de balance se recoupent avec des 
informations disponibles, le modele a 6t6 cale pour trois annees :bonne, moyenne et 
mauvaise. 
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La balance alimentaire obtenue est donc la plus recente et la plus pertinente dont on 
dispose, en gardant 6 I'espnt qu'un certain nombre de statistiques de base utilis~es restent 
peu precises. 

Les trois tableaux suivants rdsument les r~sultats obtenus sous la forme des apports
caloriques quotidiens par region, pour les agro-6leveurs, les pasteurs et les urbains: 

Apports 6nerg~tiques quotidiens apr~s une bonne campagne agricole 

zones BET Sahel Sahel Soudan. Urbain et 

Agro-6leveurs 2465 
Nord 

2888 
Sud 

2932 3414 
p-riph 

2865 
dont cereates en % 60 79 56 45 66 

Pasteurs 1 841 2 651 2 604 .... 2 023 
dont cereales en % 69 75 66 ---- 70 

Urbains 2 236 2 509 2 633 2 703 2 770 
dont cereales en % 58 63 58 55 57 

Apports 6nerg6tiques quotidiens aprds une moyenne campagne agricole 

zones BET Sahel Sahel Soudan. Urbain et 
Nord Sud ___priph 

Agro-dleveurs 2 705 2 399 2 478 2 641 2 554 
dont cereales en % 44 75 56 44 62 

Pasteurs 2 021 1 863 1 856 ---- 1 672 
dont cereales en % 59 71 68 ---- 69 

Urbains 2 251 2 473 2 584 2 642 2 667 
dont ce-eales en % 49 60 57 54 56 

Apports 6nerg6tiques quotidiens aprds une mauvaise campagne agricole 

zones BET Sahel Sahel Soudan. Urbain et 

Agro-6leveurs 2 762 
Nord 

1 813 
Sud 

2 121 1 930 
p~riph 

2 245 
dont cereales en % 39 68 56 42 56 

Pasteurs 2 023 1 288 1 727 ---- 1 553 
dont cereales en % 51 61 67 ---- 66 

Urbains 2179 2464 2511 2583 2561 
dont cereales en % 40 57 56 53 55 

Si I'on considere que le niveau de "survie" se situe au niveau de 1800 calories par jour, on 
constate que les population se situant (en moyenne) en dessous ou aux environs de ce 
niveau sont les pasteurs en annee mauvaise amoyenne et les agro-eleveurs du Sahel nord 
en mau\,aise annde. Les populations en insecunte alimentaire sont donc a chercher dans 
ces groupes, en ajoutant les zones urbaines ob les apports moyens affiches masquent Ia 
situation des categories a revenu faible ou nul. 
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Les besoins qui se situent 6 2500 calories environ par jour, seraient couverts (en moyenne) 
dans toutes les regions et pour tous les groupes en bonne annie. En revanche seuls les 
agro-6leveurs du BET (grfce A la datte) et les urbains peuvent satisfaire leurs besoi.ls en 
mauvaise annie. 

En zone saharienne, [a disponibilit& en cer~ales est limitee malgre des superficies 
c~rialires sous palmier. La situation alimentaire, comme d'ailleLrs la situation agricole est 
en voie de stabilisation, I'aide alimentaire a jou6, et joue encore, un r6le majeur dans 
I'approvisionnement en cer~ales. L'abondance de dattes non commercialisees, la relative 
diversit6 des cultures pratiqu~es en irrigation sous les palmiers et limportance des petits 
ruminants, donnent probablement une ration alimentaire relativement 6quilibree. La 
consommation unitaire maximale de c~reales serait de Iordre de 130 kg par habitant (en 
brut). 

En zone sah6lienne, la part des c~reales dans I'alimentation est la plus ilevie, elle se 
situe entre 60 et 80% de I'apport calorique, avec une consommation unitaire maximale de 
230 Kg par habitant. Les autres vivriers sont peu disponibles, I'arachide ne commence b 
jouer un r6le significatif dans I'alimentation que dans la frange sud de la zone sah~lienne. 
En revanche, les Ilgumes cultiv~s en contre-saison, dans des petits jardins irnigues, pour la 
consommation familiale ou locale, se sont d~veloppes depuis la secheresse. Le lait joue un 
r6le tres important dans la population de pasteurs de la zone sah~lo-sahadenne. 

En zone soudanienne, les c~reales restent dominantes dans la ration alimentaire, avec 
une part de rapport calorique de 40 a 50% et une consommation unitaire maximale de 170 
Kg par habitant. La ration est relativement diversifile avec I'arachide et les tubercules. Les 
cultures fruitilres et legumieres de bas-fonds existent, mais n'ont pas la place qu'elles 
pourraient avoir. 

En zone urbaine, I'alimentation est nettement plus diversifiee dans les categories de 
population non affect6e par l'ins6cudtb alimentaire. Au contraire les cereales les moins 
chores sur le marche, ont une place pr~dominante dans I'alimentation des populations a 
faible revenu. Les villes de N'Djamena, Sarh, Moundou et Abeche beneficient de la 
proximit& de zones de cultures maraichlres. 

11est difficile de donner une id~e precise de r'volution de I'alimentation sur longue periode, 
les donndes disponibles et non homog~nes sont pr~sentees ci-dessous: 

1961 1970 1985 
FAO 

1992 
BIEP 

Apport calorique cal/jour 2230 2060 1750 2400 

Protdines gr/jour 77 73 50 65 

Energie par rappo
besoins % 

rt aux 94 86 73 100 

42.2 - Situation nutitionnelleg~n6rale 

La seule enqu~te de portee nationale date de 1977 et a conceme les consommations. Les 
donndes sur la situation nutritionnelle ront donc eparses et resultent de reconnaissances 
faites pour des projets, des donn~es coliecties par les services prefectoraux de sant6, par 
certaines ONG et par des organisations intemationales. 
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Les conclusions qui s'en degagent sont la grande frequence des carences suivantes : 

* 	 c,ence proteino-6nerg6tique : elle est frequente dans le Sahel, mdme en 
annee de bonne recolte ; les jeunes sont plus exposes en raison de leurs besoins. 
Alors que le taux de malnutrition moyen admis pour le Tchad est de 10%, un taux
de 25% a dte observe pour le sultanat de Mao et de pros de 20% pour le canton 
de Molodo, en 1991. 

* 	 An6mies nutritionnelles :prevalence elevde chez les femmes enceintes et les 
enfants, 

* 	 Avitaminose A :la partie la plus touchee est la zone sahelienne, mais la zone 
soudanienne, pourtant riche en aliments vitamines divers, n'est pas 6pargnbe ; les 
populations les plus touchees sont les enfants de 0 a 5 ans ainsi que les femmes 
enceintes et allaitantes, 

* 	 Carence en iode :le goitre par deficience en iode est frequent dans le sud du 
pays ; il pourrait 6tre lib a la consommation de manioc non roui. 

La malnutrition reste le probleme majeur de la sante publique et rUNICEF estime que 50% 
de la mortalite infantile est due directement ou indirectement a la malnutrition. 

4.3 - IDENTIFICATION DES GROUPES VULNERABLES 

43.1 - Zones d'nsfcurit6 
Deux reconnaissances rapides 2 ont ete realisees par le BIEP, dans le cadre Lie la
preparation du PNCSA, afin d'identifier les groupes vulnerables. Le BET n'a pas W 
couvert.L'inscurite alimentaire a dtiapprochee en distinguant 5 zones : 

• 	Nord Sahel : la zone couvre le nord-Kanem, le nord Batha et Biltine (hors Am 
Zoer). L'insecurit6 alimentaire est quasi-permanente, elle ne disparait qu'en cas 
de bonne campagne. Les cultures cerdalidres (principalement le mil dunaire) sont 
tres aleatoires et le deficit cerealier est chronique. La population est constituee de 
pasteurs et d'agro-pasteurs, la transhumance se fait normalement vers la zone
sahelo-soudanienne et plus au sud en cas d'annee seche. selon les annees de 10 
6 50% des animaux restent dans la zone. On a observe rcemment une tendance 
6 la specialisation de I'elevage sur les camelins et les caprins plus resistants b la 
secheresse. La sdcudte alimentaire vient essentiellement de I'6levage. 

* 	 Centre Sahel :Ia zone couvre le sud Kanem, [e Lac intbrieur, la frange sud du 
Batha, le nord et le centre du Ouaddai, le nord du Chad Baguirmi. L'ins6curit6 
conjoncturelle est fr~quente. La population est constituee d'agro-pasteurs et 
d'L-iro-6leveurs, le bovin est dominant. Les cultures pluviales prennent une place
plus importante dans I'economie, mais restent aldatoires. Cette zone a connu le 
developpement des cultures de contre-saison, notamment dans les Ouaddis du
Kanem, du Lac intdrieur et du Ouadda'. La sec.uriti alimentaire peut venir de 
I'extension des superficies, de la vente des arimaux et pour les zones qui
disposent de ressources en eau, des cultures de contre-saison. 

2 une financee par laFAO, I'autre par laBanque Mondiale 
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a 	 Sud Sahel :la zone couvre le Chad Baguirmi (sauf le nord), le Guera, le sud-est 

du Ouadda'i, et deux petites zones a 'est et a l'ouest du Salamat. Linsfcurit& 

alimentaire conjoncturelle est plus rare, seulement en mauvaise annee. La 
population est principalement constituee d'agro-eleveurs. La cerealiculture est la 
production dominante, mais les rendements restent faibles et variables. L'arachide 
et le sorgho berbere apparaissent et sont deux importantE facteurs de securite 
alimentaire. 

* 	 Sud :la zone couvre la Mayo Kebbi, la Tandjile, les deux Logone et le Moyen 
Chad, I'inslcurit alimentaire est rare, elle concerne des families disposant de 
peu de ressources dans des villages enclaves. L'arachide prend une place 
notable dans I'alimentation ainsi que les tubercules et le mais en periode de 
soudure. 

* 	 Zones urbaines :elles concement pincipalement les villes de N'Djarnena, Sarh, 
Moundou et Abech6, en effet dans les villes de plus petite dimension, la majoriti 
des urbains a une activite agricole. Linsfcurit limentaire est t6levde dans la 
population a revenu faible: selon une enqu~te de consommation, 45% des 
families qui disposent d'un revenu annuel de moins de 400 000 FCFA, ne peut 
b~n~ficier d'une alimentation normale. 

Dans la categore la plus pauvre, on observe ine diminution prononcee de la 
ration proteinique et la consommation de ctdreales est fortement conditionnee par 
le prix. Ainsi la periode de soudure, avec la forte montee des prix (doublement), 
oblige de nombreuses families b preferer des cereales importees de pays voisins 
6 des prix bas (mais nigerian) et aussi b reduire fortement la "sauce". 

43.2 - Groupes -vulnrables 

La population en insecurit6 chronique comprend les personnes 6gees sans soutien, les 
handicapes, les veuves et femmes de menages, les inactifs et ch6meurs, les orphelins ei 
enfants abandonnes et enfin les menages avec un grand nombre d'enfants en bas 5ge. 
Ces groupes sont frequents en ville, mais existent aussi dans les villages enclaves, en effet 
l'isolemerit par les pluies peut creer une situation de penurie qui frappera ces categories de 
population, beneficiant en situation norrnale de la solidarite communautaire. L'effectif total 
des popuIetions en insecurit6 chronique et conjoncturelle est estime a 500 000 personnes3 , 
la repartitiorw de ce nombre entre les groupes en insecurit& chronique et conjoncturelle est 
difficile b estimer en I'etat actuel des connaissances. 

L'inslcurit6 conjoncturelle est encore plus diffici!e b cemer en effectif, en frequence et en 
duree. L'insecurtd conjoncturelle resulte en general de la conjonction entre la faiblesse des 
ressources familiales et 1'elvation des prix en p~riode de soudure. 

Pour echapper a I'insecuriti alimentaire chronique, les populations ont recours a toutes 
sortes de strategies : cueillette pour la consommation et la vente, travaux artisanaux, 
migrations saisonnieres, vente de bois de chauffe et de charbon, "petits" emplois dans le 
secteur informel et enfin ...recherche de 'aide alimentaire. Pour 'insecuritl conjoncturelle, 
les strategies consistent surtout a rechercher une activite d'appoint (salariat agricole, culture 
de contre-saison) et a decapitaliser (betail et autres biens). Certaines de ces strategies sont 
utilisdes comme hindicateurs par le systeme d'alerte precoce, notamment les migrations 
saisonni~res, la recherche d'activitO.s ou d'aliments de compiments et la decapitalisation. 

3ce chiffre a 6 calculb ,partir de donnees sur ladistribution de raide alimentaire, ildoit donc 6tre considdrd 
comme un ordre de grandeur, faute d'une base meilleure 
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4.4 - LES CAUSES DE L'INSECURITE 

44.1 - Disponibilit6alimentaire 

La production est analysee dans le chapitre 2, sauf pour l'levage ; en tenant compte desimportations, la disponibilite se caracterise de la fagon suivante -
La production de cdr~ales traditionnelles couvre les besoins nationaux en anneeboine ou mauvaise, mais le pays reste potentiellement d~ficitaire en anndemauvaise, le BET et la zone sahelo-saharienne sont structurellement deficitaires,la zone sahelo-soudanienne est autosuffisante et m6me excedentaire pour leSalamat, mais devient deficitaire en mauvaise annee. Les echanges frontaliers decereales traditionnelles sont tres mal connus, ils semblent btre faibles en volumes,mais jouent un r6le determinant pour I'approvisionnement des populations
urbaines A faible revenu et pour la formation des prix. 

* Le deficit en riz et en b16 continue a augmenter, les marches urbains et la frangeoccidentale du pays sont bien approvisionnes par les importations, peu taxees. 
* La production vivriere nationale est peu diversifiee, et en raison d'exportationsnotables d'animaux, de poissons et d'arachides, I'alimentation est encore moinsdiversifiee. Le defaut de disponibilite, pour les differentes filieres proteiniques(oleagineux , viande, poisson) ert d'abord d'ordre economique : la demandesolvable nationale, , un prix suffisamment remunerateur pour le producteur, enI'etat de sa productivite, est satisfaite, de m~me que la demande des pays voisinsplus remuneratrice encore que la demande nationale. 
" Les fruits et Igumes occupent une place a part, la consommaticn nationale,surtout en ville, mais aussi en zone rurale, augmente 6 un rythme 6leve depuisplusieurs annees grAce j une forte croissance de la production et egalement ades importations substantielles de fruits ou de I6gumes, qui pourraient 6tre

produits dans le pays, pour la plupart. 
* La contribution des tubercules est maltres connue, mais est loin d'dtre 

negligeable, surtout en periode de soudure. 
IIy a un fort potentiel d'accroissement de la disponibilite nationale en produits alimentaires par 'extension des superficies cereali~res en zone sahelo-soudanienne, par rintensificationdes cultures cerealieres en zone soudanienne, par extension des palmeraies du BET (encours), par la poursuite, voire l'acceleration de la croissance des filieres prometteuses(arachide, sesame, fruits et I6gumes) et par le developpement de IMlevage. Ces gains deproduction se feront en partie au benefice de lexportation (arachides, sesame, animaux),les gains en devises esperes dtant suprieurs au coot des importations aimentaires de

remplacement.
 

44.2 - Stabilit 

La stabilite de I'approvisionnement en produits vivners est tres mal assuree la
situation actuelle, les causes sont multiples. 

dans 

La production des cereales traditionnelles, base de I'apport energetique, est sujettegrandes fluctuations inter annuelles, specialement dans la 
a de 

zone sahelienne ou elle peutvaner de 50 000 tonnes a 410 000 tonnes. La tendance r6cente de la production cerealieresemble se traduire par une faible croissance en zone soudanienne ou les fluctuations interannuelles sont mod6rees et par une croissance spinsiblement p'trC fcrte on zone 
sahlienne. 
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Cette 6volution va apparemment dans le sens d'une amelioration de la securite alimentaire, 
puisque la zone sah~lienne est structurellement d6ficitaire, mais la permanence de la 
vadabilit6 att~nuera s6rieusement ce gain. IIconviendrait en zone sahelienne de gagner 
davantage en s~cunsation qu'en production nette. 

Les d6g~ts causes aux cultures et aux rcoltes, particulierement prononces dans le Sahel 
tchadien, aggravent encore l'instabilite (le caract~re aleatoire) de la production disponible. 

L'exp6rence accumulee dans les methodes et techniques susceptibles d'ameliorer la 
stabilit6 de la production diiponible, sur les lieux de production, n'est pas tres considirable 
sur les themes suivants: lutte contre les ravageurs du mil et du sorgho, incitation au 
stockage paysan, variet~s a cycle plus court, techniques de conservation des eaux. 

Bien que les march~s de produits vivriers soient, en principe liberalis~s, les echanges entre 
les regions et aussi avec les pays voisins sont freines par de nombreux obstacles, 
notamment: 

" 	 r~seau routier en mauvais &tat : la rehabilitation des grands axes est en cours, 
mais les premiers axes rehabilites sont nouveau degrades par manque 
d'entretien et plusieurs axes attendent encore que les travaux d marrent, 

" 	 la circulation des cereales est encore soumise a autorisation prefectorale, 

" 	 des prel~vements non reglementaires effectues au niveau de contr6les routiers. 

En outre, le marchl des produits vivriers est peu dynamise par la dispersion de l'offre ; en 
effet, la creation de groupements c~realiers ou de banques de cereales en est encore au 
stade exp6rimental. Des gros commer.ants sont concentres dans la capitale et aussi dans 
les grandes villes de I'interieur, mais il y a tres peu de commer~ants dans les zones 
potentiellement excedentaires. Les gros commercants ne sont pas specialises en cereales, 
ils pr~f~rent pour l'instant prelever des marges elevees, mais disent dtre pr6ts a baisser 
leurs marges si les volumes a commercialiser changeaient d'tchelle. 

Le report saisonnier se fait actuellement assez mal, les interventions de I'ONC n'ont pu 
avoir l'impact escompt& sur la r6gulation saisonniere, les capacites de stockage des 
commergants sont limitees, I'acces aux zones excedentaires, ou bien aux zones deficitaires 
en saison des pluies est difficile. L'acces au credit de campagne pour la commercialisation 
est peu ais6 pour des commergants qui ne peuvent presenter de bons dossiers aux 
banques, de plus I'incertitude et I'insecurite des transports et des stocks cerealiers ne 
poussent pas les operateurs b prendre des risques sur une saison. 

La faiblesse des capacites de stockage et I'absence d'operateurs locaux dans les zones 
d6ficitaires rend les approvisionnements de soudure particulierement aleatoires. 

Cette situation se traduit par un marche peu fluide avec des prix dleves et incertains en 
p~node de soudure et, a I'inverse, des prx 6 la production peu incitatifs en p~riode de 
r~colte dans les zones excedentaires. 

Le systeme des aides alimentaires devrait btre un instrument permettant de garantir une 
stabilit6 d'approvisionnement dans les zones deficitaires, cependant le systeme actuel se 
caractrise par des incoh~rences nombreuses entre importations et distributions, une 
programmation deficiente, des differences de r~gles entre les donateurs et enfin une 
repartition r~gionale mal ciblee des aides. 
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44.3 - Accessibilit6 

Comme cela a ete dit precedemment, I'accessibilite aux produits vivriers est tres limitde 
pour la majonte des families qui n'ont pas la possibilite d'assurer leur propre autosuffisance
alimentaire. Celles qui peuvent beneficier de cette accessibilite sont les families urbaines
disposant d'un revenu suprieur A400 000 FCFA annuel, les producteurs de coton, certains
eleveurs ainsi que les propridtaires de parcelles de palmier3. 

La transhumance des famille de pasteurs vers les zones plus cerealibres et les migrationsde families en situation prbcaire vers les villes, restent une des strategies d'accessibilite aux 
produits alimentaires 

Globalement [ensemble des revenus tires des activites informelles en ville, de I'artisanat etdes filieres de diversification dans les zones narales devrait permettre I'acquisition de la masse des cereales commercialisdes (de l'ordre de 15 a 25% de la production).Mais dans
!a pratique la repartition de ces revenus est inegale, ce qui explique 'existence d'une frange
importante de la population nayant pas suffisamment acces aux produits alimentaires pourdes raisons economiques. Pour fixer les idees on peut dire qu'il manque, dans I'ensemble
du pays, un volume de revenu necessaire 6 I'achat de 50 000 tonnes de cerdales environ 
pour permettre la satisfaction des besoins caloriques de toute la population. 

L'accessibilite aux aliments de diversification alimentaire est nettement moins bien assurle 
que I'accessibilite aux cereales de base, specialement en zone sahekienre ob la presencede ressources en eau pour les cultures de contre-saison est l'unes des rares possibilit6s
d'ameliorer la situation 
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1 	 - STRATEGIES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION 

1.1 - LES FILIERES CEREALES 

11.1 - Objectifs 

Les objectifs assignes a la filiere cerealieie ont un caract~re b la fois dconomique et 
social: 

0 accroitre la production commercialisee de fagon a assurer une meilleure 
couverture des besoins nationaux ; 

* 	 assurer la securite alimentaire du pays a horizon 2000. 

11.2 - Orientations stratfgiques 

La concretisation des objectifs enonces ci-devant suppose la mise en oeuvre d'une
strategie orientee selon trois axes : 

* creer un environnement economique et institutionnel favorable; 
* 	 optimiser les choix de production par region; 
* 	 renforcer les services d'appui. 

a) 	 Crier un environnementfavorable 

Les pnncipaux goulots d'etranglement au developpement de la filiere cerealiere doivent
6tre leves. IIconvient donc en pr~alable a toute intervention d'ordre technique : 

* 	 de rehabiliter et assurer I'entretien regulier du reseau routier de fagon a faciliter 
les echanges inter-regionaux et donc assurer un meilleur equilibre entre zones 
excddentaires et zones deficitaires ; 

* 	 de desenclaver les zones o6 I'on peut esperer un accroissement rapide etsignificatif de la production cerealiere grace a une meilleure desserte routiere.
A cet egard, la Prefecture du Salamat a valeur d'exemple ; son potentiel
productif est loin d'dtre exploite actuellement et l'ouverture de la route d'Am-
Timan permettrait vraisemblablement de doubler a moyen ou long terme, la 
production moyenne actuelle de la Prefecture ; 

* 	 de diminuer le coit des transports routiers par la revision des taxes 
d'importation des v~hicules utilitaires et des pieces detachees ; 

* 	 de lib~raliser, dans les faits, les echanges de vivriers ; de fagon pratique
convient donc de lever les restrictions administratives (quotas regionaux e.a),

il 

qui entravent ]a libre circulation des biens et gr~vent le pdx des cer~ales par
les nombreux abus auxquels elles servent de pritexte (taxes arbitraires etpr6l~vemnents illicites) ; 

* d'organiser, tout au moins dans les grands regions productrices, des marches
cdrdaliers et de se doter des moyens effectifs d'en assurer le fonctionnement 
(stockage, credit) et de garantir ainsi une certaine stabilisation des pix. 

Consultabon Sectonellesut le Dbwloppement ural,Ia Scunu Ahmentaire et let ReusourcesHydrauiques - Volume 2 - Dilagnostic et Stnetiglue 



55 

b) Optimiser le choixdes productions. 

La 	meilleure fagon, sinon de garantir du moins d'am61iorer la sdcuritb alimentaire est 
d'optimiser les choix de production en fonction des potentialites propres aux diffdrentes 
r6gions. 

En d'autres termes, la securit6 alimentaire d'une region, sauf cas extreme 
d'enclavement, ne depend pas uniquement de son degre d'autosatisfaction en produits 
vivriers, mais aussi des ressources monetaires dont elle dispose pour couvrir ses 
besoins. Dans bien aes cas, ilsera souvent preferable de privilegier une culture de rente 
remuneratdce que s'efforcer d'assurer la couverture maximale en produits vivriers de 
base. La solution ideale consiste donc a optimiser le dosage entre culture de rente et 
culture vivdere. Dans ceite optique, les choix de production pourraient 6tre les suivants 
selon les regions. 

Zone saharienne :On donnera la priodte a la datte de rente tout en intensifiant les 
productions d'autoconsommation en sous-etage. 

Zone sah6lienne s6che : La speculation a encourager pnoritairement est bien 
evidemment I'elevage transhumant (d'oO l'importance des amenagements pastoraux) ; 
on encouragera egalement, lA ou elle existe, l'exploitation de la gommeraie naturelle. Au 
plan agricole, l'effort portera sur l'intensification et la diversification de I'agriculture 
imguee traditionnelle. 

Les Prefectures du Chari-Baguirmi et du Lac, de par leurs atouts specifiques sont 
destinees a devenir le principal bassin vivrier du pays. Elles constitueront donc une 
region de polyculture ou chaque sous-zone, en fonction de ses caractdristiques propres 
pourra se sp6cialiser :ble, mais, pomme de tene dans le polders du Lac, fruits et 
legumes au niveau des pdmetres irigues de la p6ripherie de N'Djamena, assolement 
cer6ales-oleagineux en culture pluviale amelioree et elevage amdliore partout ailleurs. 

Zone sah6lo-soudanienne :La priorite sera ici donnee 6 I'agriculture de decrue et a 
rextension de I'agriculture pluviale en vue de faire des cereales la veritable production de 
rente. 

Zone soudanienne : L'optimisation des choix de production suppose: 

* 	 de rehabiliter et reorganiser les grands primetres rizicoles du Mayo Kebbi et 
de la Tandjil6 ; 

Sd'intensifier et de diversifier les productions vivrieres de I'assolement coton
vivriers (cerdales, oleagineux, tubercules) de fagon A maximiser le re enu des 
producteurs. 

c) 	Renforcer les services d'appui 

L'optimisation des choix de production implique de renforcer au niveau de chaque regiun 
concemee les services d'appui specifiques a ces choix. Ainsi, l'extension des cultures 
pluviales (Chad Baguirmi) ou de decrue (Salamat) implique le developpement d'une 
culture attelee, adaptee aux conditions edaphiques, dans ces deux Prefectures. 

De m~me, tout programme d'intensification (zone soudanienne) suppose un 
renforcement du service charge de la diffusion des intrants ainsi que du service charge 
de la vulgarisation. 
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On encouragera 6galement la creation de banques de cereales dont le rble en matibre
 
de sdcudtd alimentaire est 6vident.
 

Enfin on s'efforcera d'ameliorer la connaissance de la filibre en renforgant le service des

statistiques agricoles pour lui permettre un meilleur suivi des superficies et des prix.
 

d) Projectionscdr6alidres 

Des projections cereali~res b Ihorizon 2000 sont prdsentees en annexe sous le titre

Estimation de la consommation nationale de cerdales et objectifs de production en lan
 
2000.
 

1.2. - LES FILIERES OLEAGINEUX ET LEGUMINEUSES 

12.1 - Objectifs 

Le diagnostic a mis en evidence [a dynamique de cette filiere, les nombreux atouts dont
elle dispose et les avantages multiples qu'elle apporte, ou est susceptible d'apporter,
 
tant aux producteurs qu', I'Etat.
 
En toute logique, il convient donc d'encourager son d~veloppement dans un double
 
souci :
 

0 	 de mieux assurer la couverture aes besoins alimentaires, 
• 	 d'accroitre le revenu monetaire des producteurs. 

12.2 - Orientationsstratgiques 

Cinq axes strategiques susceptibles s'assurer le d~veloppement de la filibre ont t6
 
identifies.
 

Au plan de la production 

• 	 recherche et diffusion de vari6t6s nouvelles dans un souci d'amelioration 
qualitative et (ou) quantitative de la production ; 

" intensification de I'association vivrilre traditionnelle par extension b 
I'association, apres adaptation, des paquets technologiques mis au point pour
le coton dans le cadre de I'assolement coton-vivriers ; 

" 	 mise au point et substitution progressive, 6 I'association traditionnelle, de
veritables assolements reprenant tout ou partie des principales cultures 
pratiquees : coton, oleagineux, cereales, tubercules. 

Au plan de la commercialisation 

* 	 liberalisation des filieres arachide et niebe puisque la reglementation actuelle 
qui regit les exportations a encourage la fraude et la corruption au detriment,
finalement, du producteur et de I'Etat ; 

" 	 analyse puis organisation de la filiere sesame, afin de la rendre plus efficace. 
L'objectif n'est pas dimposer un carcan a la filiere mais au contraire d'aider la
profession a mieux s'organiser et d'identifier les interventions de I'Etat
susceptibles d'ameliorer le fonctionnement des differents *ouagesde la filiere. 
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Au plan de la transformation 

Introduction et promotion de technologies artisanales sueceptibles de mieux 
valoriser la production oleagineuse ; en la matiere deux solutions peuvent 6tre 
envisagees : soit developper une recherche adaptative dans l'optique d'une 
meilleure adequation entre produits transform~s et goQts alimentaires de la 
population tchadienne, soit adopter des technologies mises au point dans des 
pays voisins, quitte a les ameliorer progressivement pour repondre mieux aux 
exigences des consommateurs. 

1.3 - LA FILIERE FRUITS ET LEGUMES 

13.1 - Objectif 

L'objectif de la filiere fruits et legumes est de satisfaire progressivement les besoins 
nationaux tout en exploitant, dans la mesure oO elle existent, les possibilites a 
I'exportation. 

La concretisation de ce double objectif implique donc: 

0 d'ameliorer la ration alimentaire des populations rurales; 

* d'assurer la satisfaction d'une demande urbaine croissante; 

0 d'identifier puis exploiter les creneaux, 1'exportation. 

13.2 - OrientationsStratf.giques 

Les orientations strategiques sont dictees par le diagnostic qui a ete pose. On peut les 
rdsumer comme suit: 

Pour ce qui concerne la production: 

" diversnication, 

" etalernent, 

" intensification, 

* exte son. 

La necessite de diversifier et 6taler les productions ainsi que les moyens pour y 
parvenir ont d~ji 6t6 largement explicites dans le cadre du diagnostic, il nest donc pas 
ndcessaire d'y revenir. 

L'intensification represente le complement indispensable a la diversification et a 
I'talement des productions. Dans le contexte actuel de surproduction saisonniere, 
l'intensification n'a, en effet, aucun sens, mais cela risque de ne plus Ltre le cas, une fois 
levdes les contraintes precitees. 

II est sans doute pr6mature de developper ici, les diverses formes que devra revctir 
l'intensificaticn, mais on peut deja citer les plus saillantes dentre elles : 

utilisation de fumures specifiques complexes incluant les oligo-elements; 
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" 	 recours important aux produits phytosanitaires pour prevenir ou enrayer le 
d~veloppement des parasites, particulierement nombreux et divers en 
horticulture ; 

• 	 introduction des ombrieres voire de tunnels en p!astique pour se pr~munir 
cantre les effets devastateurs des averses tropicales. 

L'am~lioration des systemes d'exhaure traditionnels est particulibrement importante car

eile permettra une extension significative des superficies irdguees avec correlativement
 
un 	 accroissement sensible des productions fruiti~res et maraicheres souvent trbs
insuffisantes actuellement pour satisfaire la demande potentielle locale et regionale. 

b) 	Pour ce qui concerne /a transformation 

Le developpement d'une petite industne de transformation de type artisanal s'av~re le

plus sur moyen de reduire les pertes, indvitables lorsqu'on est en presence de produits

prissables. II pourra 6tre complete par la 	 diffusion en milieu feminin de techniques
simples de transformation domestique de type confitue par exemple. 

Ulterieurement, 'urbanisation croissante et revolution parallile de modes de vie et des
habitudes alimentaires conduira sans doute a creer des unites de transformation plus

elaborees visant a la confection de produits finis de type plat cuisine.
 

c) 	Pour ce qui concerne la commerciallsation 

L'axe strategioue 6 privilegier est sans conteste l'organisation des marches de fagon d
 
mettre en presence producteurs et acheteurs en des lieux definis, seul moyen 
 depermettre a l'offre et de la demande de jouer librement ; on peut en outre esperer en

corollaire, une regulation progressive du march6 et le d~veloppement naturel, puisqu'il

sera impose par les lois du marche, d'un processus de diversification et de

desaisornalisation. Parallblement 5 l'organisation des marches, il conviendra 6galement

de sensibiliser et aider les producteurs a se regrouper de fagon 6 mieux assurer leurs
 
approvisionnements en intrants et acceder au credit.
 

1.4 	- LES PRODUCTIONS ANIMALES 

Malgr6 un potentiel de production aninale exploitable important, le commerce du bWtail

de la viande et des sous produits de I'levage traverse une crise qui met en panl

I'Mconomie nationale. La relance de cette activit6 commerciale pose donc le pr6alable de

lever les contraintes qui l'entrave. A cet effet, un certain nombre de mesures d'ordre
politique, organisationnel, fiscal, financier, ou encore technique devront 6tre prises. Elles
constituent le fondement de la strategie . mettre en oeuvre. 

14.1 - Organisation de la commercialisation 

La commercialisation du betail, de la viande et des sous-produits de I'6levage ust I'affaire
dos structures traditionnelles s'adaptant difficilement aux exigences renouvelees du
marchl. Celles-ci sont caractris6es par I'absence de partenanat et le manque de
professionnalisme des acteurs 6onomiques. La relance de cette activit6 ne pourra se
faire qu'6 travers une regroupement des n~gociants, exportateurs et convoyeurs
transporteurs. 
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Les mesures pr~cises viseront 5 

* 	 identifier les membres des professions concemres d'une part, les axes 
d'6change principaux et des march~s agrdes A equiper d'autre part, 

* 	 encourager la prise en charge par des professionnels de la gestion des march6c 
terminaux, 

* 	 promouvoir le groupement dos exploitations en vue d'une plus grande efficicite 
commeiciale (groupage des troupeaux, dtablissement de contrats commerciaux, 
etc.). 

14.2 - Reduction du coOt de la commercialisationpar une meilleure 
r6glementation 

La r6glementation fiscalo et administrative concemant ce commerce est coateuse, floue 
et complexe. Elle est source d'abus et p~nalise les exportateurs. Cest pourquoi une 
rdforme des textes s'impose. A ce titre, les actions envisagdes sont: 

& la r6vision des textes fiscaux et administratifs en concertation avec les diffrents 

acteurs concemes, 

SIallegement des taxes (abattage, marche, sultan intermediaire, barrilres, etc.), 

e 	 I'adoption d'une taxe unique 6 I'exportation et le regroupement des formalit6s en 
un guichet. Cette procedure devra 6tre decentralis~e au niveau des postes de 
sortie, 

* 	 une large information des operateurs et des agents de I'Etat sur les nouvelles 

r~glementations adoptees, 

e 	 la reduction du nombre de points de contr6le. 

14.3 - Assurer la collecte, le traitement et la diffusionde Pinformationen 
matibre de bMtailou de viande au niveau r6gional 

L'information est essentielle A I'amelioration de 'efficience des marches, , la reduction 
du risque et des coOts de commercialisation. 

Les n~gociants ont besoin : 

" dinformations sur la situation des marches (prix, niveau d'approvisionnement, 
niveau des transactions), 

" dinformations administratives (lieux pour effectuer les formnlites et 
reglementaion en vigueur), 

" dinformations sur la logistique (prix du fret aerien), 

" dinformations bancaires. 
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14.4 - Am6lioration des conditionsde convoyage du b6tail 

Les mesures prdconisdes chercheront a rdduire los frais de commercialisation Atravers: 

SIamdnagement des pistes sur les axes de commerce (gites d'6tapes, points 
d'eau, etc.), 

* 	 eliminer les tracassedes en cours du convoyage des animaux. 

14.5 - Amdliorationdes conditionsde transportde la viande et des sous
produits de I'levage 

IIs'agira ici d'examiner de nouvelles options de transport de produits de I'elevage, par 
voie adrienne pour la viande ou maritime pour les cuirs et peaux. 

14.6 - Augmenter la capacit6 financibre des op6rateurs 

L'accbs au systbme financier est une condition necessaire b I'intensification des 
6changes de produits de I'elevage. Dans ce domaine, les mesures envisag6es 
consisteront A : 

* 	 mener des campagnes d'information entre opdrateurs et banques en vue d'un 
meilleur acces au credit commercial, 

* 	 mettre en place un systeme scr et rapide de rapatriement des fonds des 
exportateurs, 

* 	 favoriser la mise en place do fonds nationaux et r6gionaux de garantie pour 
faciliter les echanges de produits de I'dlevage. 

14.7 - Asseoir une politiquecommerciale r6gionale coh6rente 

L'objectif recherche consiste A renforcer la coherence, d'une part entre la politique 
nationale de production animale et, d'autre part, les politiques de protection de divers 
pays par rapport au marche mondial. 

Elles consisteront a : 

" 	 examiner, les orientations de production par rapport aux avantages comparatifs 
des parteraires, 

" 	 rechercher de nouveaux debouchds, 

" 	 mener une concertation sous-r~gionale pour rharmonisation des textes 
rdglementaires des exportations des produits de '61evage. 
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1.5 - STRATEGIE DU SECTEUR PECHE 

15.1 - Objectifs 

L'analyse de la situation actuelle conduit a assigner les objectifs suivants au secteur: 

* assurer une gestion rationnelle et durable des ressources halieutiques; 

* augmenter la disponibilit6 en poissons de la population ; 

* ameliorer les conditions de vie et les revenus des p~cheurs; 

* Accroitre le revenu national par le developpement du secteur. 

15.2 - Orientationsstrat6giques 

Pour atteindre ces objectifs, les interventions de la DEPA seront orientdes selon les axes 
suivants : 

* Promotion de I'amenagement des ressources; 

* Renforcement du r6le des institutions competentes en matiere des p~ches; 

• Developpement et mise en valeur de la production nationale; 

* Promotion de I'aquaculture. 

15.3 - Plan d'actionpour le court et le moyen terme 

Promotion de I'amdnagement des ressources : I'am~nagement des p6cheries peut 
6tre ddfini comme la coordination des instruments de regulation directe ou indirecte de 
l'effort de p~che permettant d'atteindre les objectifs generaux de d~veloppement 

Parmi les differents plans d'eaux du pays, le Lac Tchad presente les probl~mes les plus 
immddiats d'amenagement, soit pour son importance socio-economique, soit pour la 
surexploitation en cours depuis plusieurs anndes. Cependant du point de vue socio
dconomique et dcologique les plans d'eaux intdrieurs sont aussi importants et ils 
ndcessitent des etudes visant ai une exploitation rationnelle de leurs ressources. 

En ce qui concerne les eaux du Lac du Tchad, elles sont partagdes entre quatre Etats 
riverairns ; il est recommande de realiser son amenagement au niveau regional car des 
mesures de gestion mises en place par un seul pays auraient des effets bien limitds. La 
CBLT devrait reunir sous ses auspices les quatre pays intdresses en vue de rediger un 
accord et un protocole concernant I'am~nagement des p~cheries. 

Cet accord sera basd sur une etude hydro-biologique concernant I'tat actuel des 
p~cheurs du Lac (enqudte cadre). La fonction principale de cette etude sera de foumir 
des donnees scientifiques et socio-6conomiques actualisdes qui permettront aux pays 
riverains de prendre les mesures d'am~nagement ndcessaires sur la base d'informations 
precises. 
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Renforcement du r61e des institutions comp~tentes en matidre des poches. En cequi concerne la CBLT, la carence des effectifs administratifs et techniques pour lesecteur des p~ches est a peu pros totale. La Banque Islamique de Ddveloppement (BID)a acceptd de financer une etude pour la creation d'un centre regional de p~che 6Djimtilo. Cette etude devrait couvrir les aspects hydrobiologiques et I'enqudte cadrepresente ci-dessus). Ce centre regional devra 6tre en mesure d'organiser et coordonner
Iamenagement des p~cheries du Lac Tchad. 

En ce qui conceme I'administration des p~ches tchadiennes, elle est depourvue desmoyens matdriels et humains necessaires pour remplir son r6le institutionnel. Les sixsecteurs de p6che ne sont pas operationnels ; les agents de la DEPA sont sous I'autoritdd'inspecteurs forestiers. Lencadrement opere a travers ces structures ne faitqu'aggraver la mauvaise gestion des ressources, laissees a merci d'agentsla sansformation, qui sont transformes en simples percepteurs de taxes.
 
On envisage donc la realisation d'une etude ponctuelle qui devra arrdter les conditions
 
pour: 

" dquiper la DEPA de maniere adequate pour remplir son r6le institutionnel; 
" separer le r6Ie des agents d'encadrement de ceux charges de la surveillance et

de la repression ; 
* assurer une formation adequate des agents d'encadrement soit par des stagesde moyenne duree dans un service de piche d'un pays similaire soit par desprojets de developpement au Tchad qui seront formuls et finances au moment

de la realisation de la mission d'6tude ; 
* reorganiser le systeme de surveillance et relancer la cooperation avec les paysvoisins en prenant des initiatives realistes dans le cadre de la CBLT,notamment pour ce qui conceme les prerogatives de la brigade mixte ;
 

D6veloppement et mise en 
valeur de la production nationale : actuellement les ressources halieutiques du pays sont surtout exploitees par des 6ti'angers. II faudra
donc arr~ter une politique nationale vis-,-vis ces professionnels etrangers a savoir:
 
* maximiser les recettes fiscales au moyen d'une taxation elevee mais non

dissuasive des p~cheurs etrangers ;
 
* 
 nationaliser progressivement la pCche (taxation progressivement dissuasive mesure que 'activite nationale se developpe, ainsi qu'un appui aux p~cheurs

nationaux). 
Dans la deuxieme hypothese, il faudra arr6ter une strategie de developpement desp~cheurs nationaux. Compte tenu de la grande dispersion de leurs implantations sur unterritoire tr~s vaste, la strategie recommandee est de cr~er des p6les deservice/ddveloppement dans les principaux centres de p~che situes dans les plansd'eaux les plus importants du Tchad. Ces p6les devront 6tre accessibles et situes dansune zone relativement homogene. Ils regrouperont rensemble des services d'appui auxactivites amont et aval de la filiere : approvisionnement en intrants, carburant, piecesddtachees et atelier m~canique, debarcaderes, fours ameliores, sechage, sel,conditionnement et stockage (p~les sur le Lac Tchad, Lac Fitri et autres) ; creation d'unechaine de froid pour la commercialisation du poisson frais (Chari-Baguirmi). Les sites etles actions b mener seront identifies par une mission ponctuelle. 
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Un effet espdr6 d6rivant de cette strategie sera de conserver des quanites croissantes 
de poisson au Tchad. Les autres effet induits par le projet seront les suivants : 

" 	 mise en valeur de la production (amelioration des produits traites, 
commercialisation du poisson frais), ce qui entrainera I'augmentation des 
revenus des pdcheurs ; 

* 	 formation pratique des agents de la DEPA, au sein du projet. Cette formation 
sera complete par une formation de base dispensee par la DRHFRP ; 

* 	 reprise, sur des bases plus rdalistes, de l'expeience cooperative des p~cheurs 
en privil~giant, dans la mesure du possible, son implantation au niveau des 
sites retenus pour devenir des p6les de service ; 

* 	 faciliter I'equipernent des p6cheurs par I'acces au credit octroye par le projet; 

* 	 prendre, dans le cadre de la strategie alimentaire, les mesures susceptibles 
d'accroitre ou de favoriser la consommation de poisson particulierement par les 
groupes vulnerables (amelioration de circuits de commercialisation, cantines 
scolaires et aussi par 'information nutritionnelle). 

Promotion de I'aquaculture : Le ddveloppement de l'aquaculture pourra se faire b 
condition que celle-ci s'avbre dconomiquement et ecologiquement viable dans le 
contexte des p6ches du pays. En consequence, une etude devra d'abord identifier les 
conditions de sa viabilite economique et financiere. 

En outre, cette etude devra identifier les sites les plus propices pour son developpement, 
les techniques les mieux adaptees a l'environnernent du pays, ainsi que le systeme de 
formation des cadres et des agents d'encadrement. 

1.6 - ORGANISATION DES MARCHES VIVRIERS 

16.1 - Introduction 

L'impact des actions d'appui A la production ne peut 6tre imm~diat, en raison de la 
situation du pays et des contraintes qui pesent tout autant sur les producteurs que sur 
les structures chargdes de les aider ; I'am6lioration de la productivii6 du secteur et de 
ses performances est une oeuvre de longue haleine. II convient cependant de 
s6lectionner parmi les differentes actions 6 developper, celles qui sont suceptibles 
d'entrainer des effets a court ou moyen terme. Cest le cas de l'organisation des marchds 
vivriers, principalement les marches cdrealiers. 

L'organisation des marches vivriers agira directement sur la stabilite de 
I'approvisionnement et indirectement sur la disponibilit6 des densrees alimentaires pour 
les consommateurs dont ceux qui sont en situation dinsecurite alimentaire, par de 
meilleurs prix aux producteurs. 

16.2 - Amelioration du r6seau routier 

Parmi les grands axes a rdhabiliter, il est essentiel d'amdliorer la desserte du Salamat. 
Ces investissements majeurs seront mal valorises si I'on ne pr6voit pas la r~alisation de 
pistes secondaires ainsi que le systeme pour en assurer I'entretien. 
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Le Ministire des Travaux Publics et des Transports (MTPT) vient de s'engager dans son

second projet sectoriel du secteur des transports (PST 2) dont la dur~e est de six
annies. Le programme prevoit un montant total de 
 121,4 millions de dollars, pour

financer les actions suivantes :
 

- poursuite du renforcement institutionnel du MTPT et de la riorganisation du 
secteur, 

- poursuite de la rehabilitation routiere
 
- soutien a 
[a politique de d~veloppement par la rehabilitation d'un r~seau d'axes
secondaires prioritaires, totalisant pros d'un millier de kilom~tres, pour ameliorer la 
"desserte agricole", 

- recherche routibre, 

- actions de protection de I'environnement,
 
- reforme et renforcement du systeme national d'entretien routier.
 

Le nouveau systeme d'entretien routier sera mis en place 6 travers une srie de mesures

dont certaines sont s6lectionn6es comme conditionnalit~s de I'accord de pr~t pass6 avec
 
NIDA :
 

- transformation de I'OFNAR en Societe Nationale d'Entretien Routier (SNER) qui

sera soumise a la concurrence, y compris pour rentretien routier,
 
- limitation b 4725 kilom~tres du reseau prioritaire a entretenir,
 
- creation d'un Compte Autonome d'Entretien Routier (CAER) dans lequel seront

versds les recettes que I'Etat s'est engage a affecter a I'entretien routier (pdages,

taxes d'affretement du BNF, fiscalite p~troli~re),
 
- rdvision des procedures de passaition des marches.
 

Les projets de developpernent regional devront, a I'avenir, comprendre un volet pistes
rurales :ouverture de pistes, rehabilitation de pistes existantes, mise en place de
 
moyens pour I'entretien et prise en charge des d~penses d'entretien pendant le temps
du projet. Le succ~s de I'entretien 
 des pistes repose sur un systeme de financement

ad~quat. IIest souhaitable de lancer dds maintenant une r~flexion sur le financement de
'entretien des pistes, mais ilest peu probable que I'on parvienne A definir et rendre
opdrationnel un tel systeme avant plusieurs annees. Jusqu'a cette ech~ance il convient
donc de prdvoir ces coets dans le volet pistes rurales des projets r~gionaux. Le volet

pistes rurales du projet Salamat, qui devra accompagner I'am~lioration r~alisation de la

route d'acces, devra 6tre cons6quent puisque l'objectif general est de collecter des

excedents cbrealiers, 6 commercialiser dans le reste du pays.
 

Une alternative au volet "pistes rurales" inclus dans les projets de developpement
r~gionaux, consisterait a realiser un programme national de pistes rurales qui devrait
alors inclure une composante "ouverture de pistes" et une composante "entretien". Laformule precedente apparait plus flexible, plus decentralisee (comme devra I'tre le futur 
systeme d'entretien des pistes) et par consequent plus facile Agerer. 

Lentretien des pistes sera l'occasion de faire appel a des t~cherons locaux ( A former
dans le cadre du projet) et de faire travailler, contre de la nouriture, les personnes A 
faible revenu. 
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16.3 - Eliminationdes obstaclesd la circulationdes produits 

Les obstacles a la circulation des produits vivriers seront leves ; pour cela il faudra: 

* reviser le regime de taxation concernant les produits vivriers, 

* faire N'etude des modalites pratiques et des implications de tout ordre, 

* 6tablir un calendher, 

* mettre en place un dispositif de suivi de I'application des mesures, 

4 informer tous les interesses. 

Sont concemes la suppression de la reglementation sur la circulation interieure des 
cereales, la simplification des procedures et taxations pour I'exportation des produits 
agricoles (notamment I'arachide), la suppression des prelevements abusifs et la 
suppression des barrieres. 

Deux importants projets, finances par 'USAID, ont precisement pour objectif de 
contribuer a resoudre ces problemes pour les produits agricoles : 

- Le projet Agricultural Marketing Technology and Transport - AMTT - (Projet 
de commercialisation et de transfert de technologie agricole au Tchad) est 
concentre sur le marche intrieur, sa duree est de 4 annees (1992/95) ; 

- Le projet Agricultural Trade Policy Reform Support Project (Projet d'appui a [a 
reforme des politiques agro-commerciales) est concentre sur le commerce 
extdrieur, sa duree est de 5 annees (1995/97). 

Ces deux projets forment un programme d'action coherent avec le national dispositif de 
concertation ainsi qu'une assistance "hors projet", intitul6e "MPA", cette derniere est 
destinee a financer les manques a gagner resultant de modifications introduites dans la 
taxation. 

Le dispositif de concertation consiste en un bureau bilateral de suivi des projets, qui 
est un comite preside par le Ministere du Plan et comprenant le Ministere de 'Agriculture 
et de I'environnement (vice president), le Ministere des Travaux Publics et des 
Transports, le Ministere de lIntedreur, le Ministere du Commerce et de la Promotion 
Industrielle, la Chambre de Commerce, un representant du secteur priv6, une 
representante des femmes et 'USAID. 

Le projet AMTT a recemment permis la promulgation d'un decret sur la suppression des 
barrilres ainsi qu'une circulaire du Ministere de l'interieur demandant aux autorites 
territonales la suppression de toutes taxes non fondees lgalement. Ce projet met 
actuellement en place un systbme de suivi de I'application des mesures. 

Les secteurs de la peche et de I'elevage ne sont pas couverts par les projets finances 
par rUSAID. Pour I'elevage, il est prdvu d'executer, dans le cadre du PNE, un 
programme d'action similaire a celui qui est en cours pour les produits agricoles. Pour la 
peche il faut prevoir la mise en oeuvre d'un programme d'action specialis6. 
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Les aspects qui concement le regime fiscal et douanier devront faire l'objet d'un examen
conjoint avec le Ministere des Finances, qui a 
 fait de la reforme fiscale l'une de sespriorites. Les Ministeres charges du d~veloppement rural sont en mesure de contribuerutilement A cette revision et l'optimisation du regime applicable 6 des filieres dont les
perspectives de developpement sont actuellement handicapees par un regime trop lourd,
poussant a la fraude et aux prdlevements abusifs. 

Les projets d'amelioration de la commercialisation doivent 6 terme entrainer uneresponsabilisation et une organisation des professionnels, la Chambre de Commerce est
destin~e b jouer un r6le central dans cette decentralisation.
 

16.4 - Am6liorationde I'acc~s des commergants au cr6dit 
Ce volet qui pourrait egalement 6tre confie a la Chambre de Commerce, consistera : 

* enqudter aupr~s des commergants et des banques commerciales sur lesobstacles , l'obtention de credits ainsi que sur les motivations,
 
* 
 identifier les types de credit qui repondraient a des besoins, 
* organiser des concertations sur les principaux probl~mes identifies (garanties,presentation des demandes de pr~ts, separation de I'activitd commerce de

vivriers, etc.),
 
0 mener des actions d'information et si necessaire de formation,
 
* rechercher 6ventuellement des lignes de credit. 

16.5 - Promotion des banques de c6rdales et des groupements c6r6aliers 
La politique consiste , encourager la creation d'organisations paysannes specialisdes encommercialisation des cereales, pour entreprendre selon les contextes locaux et le d6sir
des intdressds, une ou plusieurs des activites suivantes
 

" regroupement de l'offre, 
* prdcommercialisation, avant recolte (a la place des usuriers), 
* stockage saisonnier, pour [a revente locale ou la vente hors zone,
 
* 
 stockage de securite pour la communaute villageoise, 
* magasin de distribution au detail.
 

Le type d'organisation a 
promouvoir depend des activitds choisies, qui elles-m~mes
seront largement conditionnees par le type de zone:
 

* structurellement deficitaire, 
• deficitaire en periode de soudure, 
* rdgulierement excedentaire, 

• mixte selon la pluviom~trie). 
Une analyse des activitbs par zone servira A rnieux cibler lesnotamment appuis 6 apporter,les formules de financement des campagnes ou de ' quipement. Desformules types de financement pourront alors 6tre mises au point (duree, taux d'int~rdt,type de garantie, part d'autofinancement et, pour les credits d'dquipement, la subventionlide au prdt). 
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Ensuite ilfaudra mener une campagne de formation et d'information destin~e aux 
structures de drveloppement (ONDR, ONG,...), qui se chargeront de la promotion des 
organisations pour la commercialisation des c~reales, de leur apporter formation et 
conseil et enfin de faire un suivi. 

Une 6tude devra donc 6tre lanc~e pour faire I'analyse decrite prc6demment, definir le 
contenu technique de [a campagne d'information et de formation a entreprendre et 
d~finir le montage institutionnel ainsi que le m~canisme pour la distribution des produits 
financiers. Cette etude pourrait 6tre lanc~e et sup6rvisee par I'entite qui sera chargee de 
coordonner les activites de credit rural (voir le chapitre 4). 

16.6 - Systbime dinformationsurles march6s 

Le syst~me d'information sur les marches sera renforce pour luipermettre d'etendre ses 
activites aux autres produits vivriers, ilcontinuera sa collaboration informelle avec le 
Syst~me d'Alerte Pr~coce afin de reduire les cotts de fonctionnement. 

16.7 - Valorisationet extensiondes capacitfsde stockage existantes 

La regulation des marches cer~aliers passe par 'augmentation du stockage qui est 
actuellement trds r~duite, en raison du retrait de rONC de rintervention sur les marches 
et surtout du contexte d'insecurite qui nencourage pas au stockage. La solution au 
problme d'insecudtd est un prealable a la relance de la fonction de stockage a tous les 
niveaux. 

La r~gulation inter annuelle ne peut se faire que dans les greniers individuels pour des 
raisons de coi~t et de prise de risque. IIn'y a pratiquement pas d'experiences reussies, 
dans les pays soudano-saheliens, d'encouragement au stockage individuel. Le principal 
facteur 6 considerer est la repercussion vers le producteur/stockeur du prix incitatif de 
soudure, qui integre une "prime de stockage" supportee par le consommateur, mais 
actuellement celle-ci est essentiellement recup~ree par les commergants. La levee des 
obstacles a la commercialisation et la creation de banques de cer&ales permettront b 
terme un meilleur prix au producteur, en periode de soudure. 

La regulation saisonniere doit 6tre assuree par tous les operateurs, les banques de 
cereales dans les zones rurales et les commergants en ville. La creation de capacit~s de 
stockage devra 6tre encouragoe et aidee (subventions) pour les banque de c~r~ales 
comme cela a ete dit prec~demment. Pour le stockage en ville, ilconviendra d'abord 
d'organiser la location aux commergants de magasins inutilis~s de I'ONC, qui agirait en 
prestataire de services (traitement antiparasitaire, gardiennage, entretien des locaux, 
pesee) ; s'il s'avere n6cessaire d'encourager ensuite 'accroissement des volumes de 
stockage, il sera possible de garder la m~me formule : I'ONC construit d'autres magasins 
et les met Adisposition des operateurs. 
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2 - STRATEGIE DE VALORISATION DE L'EAU 

2.1 - CONNAISSANCE DES RESSOURCES 

Les carences constatees en matibre de connaissance des ressources conduisent A se
fixer un premier objectif de renforcement des moyens d'6tude et de mesures
hydrometriques et pidzometriques. Neanmoins, I'ampleur de la tiche et les ressources
limitees du pays ne permettentpas d'envisager de gen6raliser ce travail 6 'ensemble du pays. II s'agit, au contraire, d'ajuster les moyens a mettre en oeuvre aux besoins 
expnmes par les utilisateurs. 

2.2 - HYDRAULIQUE VILLAGEOISE 

On peut s'assigner comme objectif de couvnr les besoins du pays en eau potable b
rhorizon 2010, ce qui implique sur la base du constat actuel, soit 6.000 points d'eau
desservant un peu plus de 25% de la population rurale, la realisation d'au moins 15.000 
points d'eau supplementaires. 

Pour atteindre cet objectif, il n'y a pas d'autro moyen que d'accelerer le programme
d'hydraulique villageoise en triplant le rythme actuel, soit 900 points d'eau par an (un
objectif progressif de 500 points d'eau dans un premier temps porte successivement b
750, puis A1.000 peut egalement 6tre retenu). 

Des etudes prealables seront sans doute necessaire dans certaines zones, notamment 
partout o6 le socle affleure (Tibesti, Ouaddaf, Guera,...), ainsi que dans le Chad-
Baguirmi o6 I'expansion rapide de !a capitale pourrait i terme poser un problme
d'alimentation en eau. 

L'aspect "mobilisation des ressources" ne constitue toutefois qu'un volet de la
problematique de I'hydraulique villageoise. Le second aspect, tout aussi important, est
celui de la "gestion" des points d'eau. A cet effet, les elements suivants d'une politique
nationale de I'eau sont proposes : 

* sensibilisation et animation prealable des futurs bendficiaires, 
* creation d'un comite de gestion et d'entretien du point d'eau au niveau de 

chaque village,
 
formation des artisans reparateurs qui seront remuneres par le comiti de
 
gestion,
 

* mise en place d'un reseau de points de vente de pieces de rechange, 
* participation des futurs usagers a concurrence de plus ou moins 10% du 

montant de l'investissement, 
9 creation d'une caisse alimentee par les usagers et destinee 6 financer 

I'entretien du point d'eau. 

Consu'taton Seclonellesur e Ddweloppement rural, [a Scunrtl Ahmentair e leasRessources Hyrauliques. Volume 2 -Diagnostic at Strtiglue 

/ 



72 

2.3 - HYDRAULIQUE PASTORALE 

Les besoins en points d'eau annonc~s dans le diagnostic Wont qu'une valeur tres 
indicative. On s'en remettra p!ut6t aux besoins ddfinis par les services de I'6levage dans 
le cadre de leur programme d'ambnagement pastoral, 6 savoir: 

" 	 dans la zone sedimentaire, creer des ouvrages mixtes (forages associds aux 
puits) avec pour objectif un debit de 50 m3/jour, 

" dans la zone du socle hydrog~ologiquement peu productive, crder des 
ouvrages delivrant 10 m3/jour ou encore amdnager des mares artificielles, 

" crder 1.000 points d'eau dans les couloirs de .ranshumance dici a 2010 (500 
neufs et 500 rdhabilitds), 

* 	 mettre en place un systeme de gestion et d'entretien responsabilisant les 
associations d'eleveurs 

On s'effocera 6galement d'assurer, partout oO cola s'av~re possible (points bas le long 
des axes routiers par exemple), le stockage des eaux de ruisselement. 

2.4 - HYDRAULIQUE AGRICOLE 

La rehabilitation dc la plupart des grands p6rim6tres s'impose si I'on veut les restaurer 
dans leur fonction initiale. Seuls Banda et Sategui Deressia sont actuellement 
opdrationnels. La rehabilitation des seules infrastructures n'est cependant pas 
suffisante ; il convient egalement de revoir l'organisation gen~rale de chaque perimetre 
dans loptique d'un d6sengagement progressif de I'Etat et une responsabilisation 
parallble des exploitants. A cet effet, ilconviendra, entre autres : 

" de crder des groupements d'usagers par unite hydraulique, eux-m6mes 
regroup~s en une union de groupements au niveau du perimetre, 

" de bien definir les t~ches respectives de l'unite d'appui (services de I'Etat) et de 
l'organisation des usagers, 

" 	 de fixer la redevance a un niveau permettant de couvrir les ddpenses de 
fonctionnement, I'entretien, les grosses reparations et le renouvellement des 
6quipements. 

Les petits p6rim6tres priv6s et certains p~rim~tres villageois fonctionnent bien. Le 
principe est donc b encourager. IIappartiendra aux services de tutelle d'elaborer et de 
mettre en oeuvre une politique de soutien adapt& : acces au credit, conseils techniques, 
formation des exploitants, rationalisation du marche des groupes motopompes.... 

Le ddveloppement de la petite et moyenne irrigation gravitaire a partir de barrages
pourrait, lorsque les conditions de marche le permettent, constituer une alternative 6 
l'irigation par pompago, particuli~rement coteuse. IIpourrait egalement 6tre envisag6 
dans les regions enclavdes de fagon a y ameliorer la ration ilimentaire des populations
autochtones. IIpose neanmoins le prealable d'une experimentation en vraie grandeur 
sous la forme de un ou deux projets pilotes. 

L'irrigation traditionnelle souffre essentiellement de la precarit6 et (ou) du faible degr6
de performance des moyens d'exploitation de la ressource. Ce sera le r61e de I'Etat de 
favoriser la modemisation des equipements et la formation concomitante d'un personnel
qualifie pour en assurer la gestion et (ou) I'entretien. 
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L'agriculture de ddcrue n'a d'autre besoin particulier que la crdation dventuelle de
diguettes pour assurer une meilleure dconomie en eau. Le r6Ie de I'Etat sera de faciliter
et encourager ces travaux par la mise a disposition eventuelle des exploitants de
brigades topographiques chargees de prdparer le travail sur le terrain. 
On rappellera, encore, Iintdrdt de rdtablir le fonctionnement des ya6rds par curage des
chenaux des systemes de defluence ainsi que celu i de la mise en valeur des bas fonds
IAob une pluviometde rCguliCre et suffisante (> 900 mm) permet de minimiser les risques
d'echec. 
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3 - STRATEGIES DE RENFORCEMENT DES SERVICES D'APPUI AU 
SECTEUR 

3.1 - RECHERCHE AGRONOMIQUE 

31.1 - Objectifsg6n6raux 

La politique nationale en recherche agronomique a 6t: longuement discutee lors de 
I'laboration du PNLTRA (Plan National a Long Terme de [a Recherche Agronomique). 
Des objectifs ont M& fixes pour le long terme : rborganisation du sous-secteur, 
programmes prioritaires, nombre de chercheurs et leur repartition. Les orientations 
strategiques se situent dans ce cadre et doivent permettre d'6laborer un Plan a Moyen 
Terme. 

Pour que la recherche agronomique soit un instrument efficace au service des 
producteurs a travers la vulgarisation, elle doit avoir comme objectifs prioritaires : 

r 6laboration d'une description precise et operationnelle des differents systemes 
de production pratiques au Tchad, pour sa mise a disposition des intervenants 
du secteur, 

" 	 la mise au point d'innovations techniques adaptees a la situation du milieu rural 
et repondant aux besoins des paysans exprimbs par les responsables des 
groupements et par les vulgarisateurs, 

* 	 la traduction de ces innovations techniques dans des modeles d'intensification 
agricole realistes, efficaces et acceptables par les producteurs. 

La recherche agronomique pourra ainsi foumir au differents intervenants en milieu rural 
(services du ministere de I'agriculture, ONDR, operateurs economiques,..) les elements 
d'information et de decision indispensables. Elle devra 6tre en permanence b recoute de 
ces besoins et adapter son dispositif pour le rendre plus efficace. Dans une situation 
economique qui ne lui permet pas de couvrir 'ensemble des besoins du pays, la 
recherchF igronomique devra r~partir ses moyens selon les priorites du secteur dans 
une perspective de securite alimentaire et d'augmentation des revenus des producteurs. 

La realisation de ces objectifs impose une optimisation des ressources et des moyens 
disponibles qui se traduira par leur redeploiement, des efforts de formation, une 
meilleure gestion des ressources foumies dans le cadre de la cooperation intemationale. 
Des exigences de travail et de r~sultats seront imposees aux chercheurs avec des 
evaluations reguliires par des partenaires exterieurs aux structures. 

31.2 - Orientationsstratfgiques 

La principale orientation strategique est le choix de ne plus faire de recierche 
fondamentale, mais de porter tous les efforts sur la recherche appliquee au service des 
producteurs, vu l'urgence des besoins et le volume limite des moyens. Les autres axes 
sont des consequences directes du PNLTRA et ont ete prdcis(s lors du seminaire de 
preparation de la consultaticn sectorielle : 
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a)Regroupement de I'ensemble des activlt~sde rechercheagronomique en clnq
 
programmes
 

Le 	 regroupement en cinq programmes correspond b la necessite de focaliser les

activites de recherche agronomique sur les domaines pdoritaires :
 

0 	 en premiere pnoriti, recherche sur les systemes de production, la sociologie et 
1'conomie rurale, 

* 	 , moyen terme : ameliorations varietales, agronomie, plertes, dlevage, gestion
de I'espace 

La realisation de ces programmes implique l'int6gration des moyens nationaux de
recherche et de ceux de la cooperation internationale. Pour chaque programme, 
uneequipe sera chargde de I'animation et de la coordination des chercheurs. Des missions

d'appui et d'evaluation seront organisees de fagon reguliere.
 

En ce qui conceme les moyens materiels, ilest prdvu de renforcer et de renover les
centres de recherche agronomique de N'Djamdna et de Bebdjia, qui regroupent 75%
des annees-recherche (A.R.) et de creer, 
a plus long termE, un nouveau centre a
 
Ab&che.
 

Les ressources humaines tiennent compte des disponibilit~s actuelles dans lesdomaines prioritaires (38 A.R.). Des ann~es recherche existent dans les autres
domaines et dans des projets (16 A.R.). IIest envisagd de transferer le maximum de ces
A.R. dans les secteurs prioritaires, limitant ainsi les necessitLs de recrutement ou de
 recours , I'assistance exterieure. En biom6trie informatique, domaine concemant

I'ensemble des programmes, ilest envisag6 de 
creer deux postes pour N'Djam6na etBebedjia. L'application du PNLTRA implique un nombre de 80 A.R. amoyen terme (cinq
ans) et de 102 A.R. a long terme (dix ans). Des cadres techniques d'appui sont a pr~voir

pour appuyer les equipes de recherche.
 

Programme 1. Systdmes de productionet 6conomle agricole 

Ce 	programme est celui qui est considere comme le plus prioritaire parmi les cinq,
notamment dans sa composante "syst6mes de production". II doit fournir a toils les
intervenants en milieu rural les connaissances de base necessaires i une bonne

adequation de leurs actions avec les besoins des beneficiaires. 
Les recherches seront menees par des equipes comportant trois specialistes :systbme
 
de cultures, syst~me d'elevage, socio-economie rurale.
 

Les axes de recherche sur les systemes de production sont les suivants: 

" 	 connaissance des systemes de production, 
* 	 mise au point de modeles d'intensification avec les chenheurs specialis6s et
 

les agents de developpement.
 
* 	 en zone saharienne :systbmes intensifs de production des oasis, dlevage

camelin et cultures irriguees, 
" et en zone sahelienne orientale :cultures pluviales, bovins, petits ruminants et 

camelins. 
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Les travaux en dconomie et sociologie rurale sont envisages dans le moyen terme. Ils 
concerneront '6tude du secteur 6conomique informel et I'tude des revenus et des 
modalit6s de financement de 1'%griculture. 

Les besoins en A.R. sont de 18 6 moyen terme (5 actuellement). Les implantations 
sont r~parties sur N'Djam~na et BLb~djia et Ab(ch6 dans un premier temps, puis sur 
Faya et Sarh. 

Programme 2. Culturespluviales 

Ce programme vise en prioriti a axer les recherches sur [a lutte int~gree contre les 
ravageurs, lintensification raisonnibe des principales productions actuelles et b la 
diversification des productions. 

Les besoins en A.R. sont de 22 a moyen terme (11 actuellement). Les efforts 
porteront priontairement sur les cultures vivdrires et, dans une moindre mesure sur le 
coton. Les implantations sont r6parties sur trois centres :N'Djamena, B~b(djia et 
Ab~chi. 

Programme 3. Cultures irrigu~eset intensives pluviales 

Ce programme vise les m~mes objectifs que le programmu 2 en ce qui conceme la 
lutte int(gr~e, I'intensification et la diversification. II sera surtout rdalis6 par des 
g6n~ralistes "plantes". Les cultures prioritaires sont le maraichage en zone 
sah~lienne, les c~riales et les productions fruiti~res. 

Les besoins en A.R. sont de 8 6 moyen terme (2 actuellement). Les implantatiorls 

sont r6parties pnoritairement sur trois centres : N'Djam~na, Beb~djia et Ab(ch&. 

Programme 4. Productionsanimales 

Le theme pnoritaire reste la sant& anirnale (pathologie, epidemiologie). En deuxieme 
pnonti viennent les recherches sur les parcours (6valuation des ressources 
fourragires, amilioration des p~turages), les cultures fourrageres (fourrages dans les 
syst~mes de production et fourrages en irigul) et les productions animales 
(param~tres de production). 

Les besoins en A.R. sont de 20 6 moyen terme (10 actuellement). Les implantations 
sont r(parties sur trois centres : N'Djam~na, B~b~djia et Ab~ch&. 

Programme 5. Environnement 

Les themes de recherche porteront en prioriti sur: 

" 	 les fordts : les formations naturelles (formations sahiliennes et soudaniennes, 
6valuation des experiences en cours et acquis des pays de la region) et la 
foresterie rurale et villageoise, 

" 	 les ressources piscicoles (actualisation des recherches r~alis~es par 
I'ORSTOM), et Amoyen terme, 

" 	 la conservation des eaux et du sol (erosion eolienne, ensablrnent dans les 
oasis). 

Consultabon Sectonellesur la D veloppementrural,laSkunA Alimentaireot le RessourcesHydraulques - Volume 2 - Diagnostic atStrat6glue 



77
 

Les besoins en A.R. sont de 8 b moyen terme (4 actuellement). Les implantations
sont rdparties sur N'Djamdna et Bdbddjia dans un premier temps, puis sur AbAch6. 

b) Rdgionallsationdu dispositifde recherche 

Afin de permettre une meilleure couverture du territoire, tout en restant dans les limitesautoris~es par les moyens disponibles, il est prdvu d'6tendre les compdtences de lastation semenciere de Gassi 6 d'autres domaines pour en faire le centre de recherche dela zone sahdlienne. Cette evolution impliquera des amdnagements des b~timentsactuels, leur extension et I'acquisition des dquipements ndcessaires. A plus long terme, ilest envisage de crder un centre de recherche 6 Abdchd. Avec ce dispositif et en fonctiondes repartitions des 6quipes des diffdrents programmes, 65% des A.R. seront implantdsen zone sahdlienne. Le poids relatif de la capitale sera rdduit. Un autre centre b Sarh 
pourra 6tre envisag6 par la suite. 

Les centres d'appui seront constitu6s des stations d~ja existantes, la seule creation 
envisagee concernant la zone d'Ab~che. 

Au niveau r~gional, des conseils r~gionaux de la recherche agronomique seront cr66sregroupant 'ensemble des intervenants dans le d~veloppement rural. Ces conseils
devraient permettre de renforcer les liens entre la recherche et les organismes publics,professionnels et prives. Ils elaboreront des propositions pour les programmes de 
recherche r~gionaux. 

c) Insttution: coordinationnationale des activit~sde la recherche 

L'absence de coordination rdelle de la recherche agronomique entraine une perteimportante d'efficacite du dispositif. II est n~cessaire qu'un syst~me opdrationnel decoordination soit mis en place, notamment pour assurer le suivi de la rdalisation du 
PNLTRA.
 

Le sdminaire national de preparation de la consultation sectonelle a opt6 pour une
organisation I6g~re 6 trois niveaux : 

" le CNRST et sa structure permanente la DRST seront dotes des moyens leurpermettant de fonctionner efficacement ; ils continueront I avoir la charge de lacoordination de la recherche nationale au niveau global et favoriseront laconcertation entre tous les minist&res comportant des services de recherche ; 

" la recherche agronomique sera coordonn~e par la DRTA du Minist~re de I'Agnculture
qui sera r~organis~e afin de pouvoir jouer effectivement ce r61e, des moyens adapt6s
lui seront affectds ; en ce qui conceme I'Mlevage, le laboratoire de Farcha continuera 
Aassumer les m6mes fonctions ; 

" une structure nouvelle sera cr66e pour assurer [a coordination entre les services de
recherche des diff~rents ministdres oeuvrant au d~veloppement rural. 

Dans ce cadre la pluralit6 des institutions actuelles est conserver. Les structures de
coordination et de concertation n'auront pas de responsabilit6 de gestion. 

Les missions de ces structures devraient 6tre au minimum, les suivantes : 
a unifier les politiques de recherche et d~finir les objectifs au niveau 

correspondant de coinpetence. 

IA!
 



78 

" 	 coordonner les actions de recherche, 

* 	 veiller A ce que la recherche collabore de fagon suivie avec les autres 
intervenants, 

" 	 s'assurer que les projets et les institutions orientent leurs travaux vers les 
objectifs nationaux de d~veloppement, 

* 	 favoriser la complementarite et eviter la concurrence, 

" 	 adopter une structure de gestion permettant d'utiliser efficacement les fonds 
extemes, 

* 	 comparer les resultats de la recherche et permettre leur large diffusion sous 
une forme appropriee aux differents publics. 

Ces organismes tiendront des seances de travail a intervalles reguliers. Ils devront 
disposer d'un budget minimum de fonctionnement. Leurs membres seront representatifs 
de 'ensemble des structures concemees par la recherche (les institutions de recherche, 
la vulgarisation, la formation, les projets de developpement, les O.N.G., les 
representants des professions,...), mais en nombre limite pour des raisons d'efficacite. 
Le principal avantage de cette option est son faible coit et le respect du principe de 
decentralisation. Les inconvenients peuvent naitre d'une maitrise moins cornplete des 
activites de recherche. 

Le dispositif institutionnel devrait dtre complete par la creation d'un comite national des 
programmes de la recherche agronomique. La mission de cette instance technique 
consistera essentiellement a se prononcer sur les programmes de recherches et sur leur 
conformiti avec les strategies du PNLTRA. Des comites regionaux seront egalement mis 
en place. 

d) Formation des cadres de la recherche 

II tst essentiel que les cadres de la recherche soient convenablement formes. La 
formation initiale et les sp6cialisations des chercheurs se faisant a 'etranger, il est 
souhaitable qu'il y ait accord entre les institutions de recherche et la direction des 
bourses pour que soient formes ou recycles les cadres necessaires pour la realisation 
des programmes de recherche. En plus de la formation technique, il est necessaire de 
prevoir une formation minimum (sous forme de recyclage) de tous les cadres en gestion 
et en valorsation des resultats. 

Pour les techniciens, il est essentiel qu'il existe une concertation entre les institutions de 
recherche et la DRHFRP afin que des modules de formation soient orientes en fonction 
des besoins du PNLTRA, un des objectifs de celui-ci etant de doter les institutions de 
recherche de personnels techniques en nombre suffisant. Un certain nombre de cadres 
techniques des services ou des projets devraient 6galement suivre une formation de 
recyclage dans les disciplines utiles a la recherche agronomique. 

La structure de coordination de la recherche, en liaison avec les diverses institutions doit 
elaborer un plan de developpement des ressources humaines conforme aux besoins du 
PNLTRA. 
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e) Organisation et gestion de la coopdrationinternational& 

La cooperation intemationale sera associee 6 la mise en oeuvre du PNLTRA,

notamment pour apporter un appui dans rexdcution des programmes de recherche.
 
Cette collaboration sera d'autant plus efficace que la coordination et la concertation
 
entre les diverses institutions de recherche seront rendues effectives. Ceci permettra de
 
mieux grer 'ensemble des ressources.
 

II est fortement souhaitable de renforcer les collaborations avec des organismes
intemationaux ou regionaux de recherche tels que IITA, ICRISAT, CILSS, CSTR
 
(O.U.A.), notamment dans les domaines prioritaires du PNLTRA. Enfin, il est pr6vu

d'augmenter l'accueil de chercheurs stagiaires de la region et de la coop6ration
intemationale. 

0 Politiquesemencibre 

Dans ce domaine il est envisagd de conforter la politique semencibre par un plan

semencier national. Celui-ci doit s'appuyer sur des etudes ddfinissant les taches que doit
 
conserver I'Etat et celles qui seront confides au secteur prive. IIdoit prdciser les moyens

A mettre en oeuvre pour les actions semencieres selon le court, le moyen et le long

terme en precisant les besoins en semences en tenant compte des capacit~s r~elles de

production et de distribution. IIdoit prdvoir les actions de soutien a la vulgarisation et b la
 
formation,.
 

Le r6le de I'Etat devrait 6tre: 

o la programmation et la planification de la production semenci~re, 
• la production des semences de prdbase, de base et 6ventuellement des 

semences de premiere gdndration, ou de premidre multiplication, 
• la formation professionnelle en technique semencibre. 

Le secteur priv6, les organisations non gouvemementales et les projets, ainsi que les
 
paysans organises devraient :
 

* produire les semences certifides de seconde g~n6ration (R2), 
" assurer le conditionnement et la conservation des semences R2, 
* commercialiser et diffuser les semences 

IIy a lieu, 6galement, de promouvoir des textes pour la reglementation du contr6le et de
 
la certification des semences.
 

3.2 - PROTECTION DES CULTURES 

32.1 - Objectifsg6ndraux 

Sur la base des travaux sur '6valuation des pertes, la protection des cultures,
notamment des cultures vivri~res, est un investissement rentable. IIconstitue l'un des
principaux moyens de parvenir 6 la securit alimentaire, particulibrement dans les zones 
les plus vulndrables. 
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Pour le moyen terme (p6riode 1993-1996), l'objectif est de mettre en place un dispositif 
ad6quat de protection des cultures vivridres, couvrant 'ensemble du territoire et 
disposant d'un minimum de moyens permanents. Cet objectif est li 4 I'amblioration de la 
distribution et de la commercialisation de ces cultures. 

Les objectifs imm6diats sont: 

" 	 la mise en place d'un syst~me de d6monstration et de diffusion de techniques 
de lutte int6g,~e en cultures vivridres, 

" 	 I'augmentation de la capacit6 d'intervention contre certains grands fl6aux. 

Pour [a zone sah6lienne, la protection "addquate" des cultures vivrikres visera plus 6 
r6duire les effets des alias climatiques qu'i augmenter le volume de production dans 
'absolu. 

32.2 - Orientationsstrat~giques 

Les principales orientations stratgiques de protection des cultures contre les ravageurs 
sont les suivantes : 

a) 	 Le producteurpremier responsable de la protectionde ses cultures. 

Etant le premier b~n~ficiaire d'une am6lioration de sa production, il doit prendre 
en charge toutes les interventions directes sur ses cultures. IIest appuy6 par les 
brigades villageoises dans le cas d'infestation n~cessitant le traitement chimique. 
II est form6 aux techniques fiables de lutte int~gr~e par les structures de 
vulgarisation. 

b) Adoption de la lutte Intdgr~e comme principale tochniquede lutte contre les 
ravageurs des cultures. 

La lutte int~gr~e ou raisonnee consiste "en 'emploi combin6 et raisonn6 de 
toutes les m6thodes dont on dispose contre les diff~rents ennemis des cultures, 
do faon 6 maintenir leur niveau assez bas pour que les d~g~ts soient 
6conomiquement acceptables". L'orientation radicale dans cette voie a plusieurs 
avantages : 

o 	 les m~thodes sont le plus souvent a la porte des producteurs avec un 

minimum de formation et dinformation. 
o 	 elle limite l'utilisation des pesticides qui sont coteux et qui ne sont 

rdellement disponibles que dans le cas d'attaques importantes des 
acridiens, 

o elle respecte mieux r'environnement et limite les effets secondaires. 

L'adoption de cette ligne strat~gique implique que les acquis du projet "Lutte 
Int6gr6e" soient connus et diffuses. IIest 6galement n~cessaire que les agents 
charges de la vulgarisation soient spbcialement sensibilisds. Enfin, il faut que la 
recherche agronomique d6veloppe en liaison avec les agents de terrain les 
investigations sur la biologie des ennemis des cultures et les moyens de lutte. 
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c) Crdation de nouvellesbrigades villageolseset redynamisationdes brigades

existantes
 

L'existence de plus de 1300 brigades villageoises formbes pour intervenir auprbs
des paysans de leur village est un atout. IIest necessaire pour mieux couvrir le 
territoire de former, a moyen terme, 500 brigades suppl~mentaires. Les brigades
existantes devront 6tre sensibilisees aux m6thodes de lutte integree de faon 6 
ce que leurs interventions avec des produits phytosanitaires soient limitdes au 
strict n6cessaire. 

Les brigades se constitueront en groupement. Le premier equipement en mat6riel 
sera foumi dans le cadra d'un appui du gouvemement. Par contre, elles se
chargeront de 'entretien de leur materiel, de son renouvellement et de I'achat des 
produits de traitement. Elles pourront se rdunir dans une m~me zone en unions
de brigades pour faciliter 'achat groupe de produits, de materiel et pour mettre en
place un atelier commun de reparation des pulvdrisateurs. 

d) Renforcement de la liaison vulgarisation- S.N.P. V. 

Les structures ddcentralis~es du S.N.P.V. devront avoir des relations plus
structurolles avec les equipes chargees de la vulgarisation dans leur zone 
dintervention, comme cela est ddja le cas dans un certain nombre de zones. 
Elles devront: 

0 assurer la formation et l'information des agents de vulgarisation, en 
particulier en ce qui conceme la lutte integrde,
 

o 
 organiser, en commun, I'appui aux brigades villageoises, 
o organiser la formation des producteurs et des membres des organisations 

paysannes dans le domaine de la protection des cultures. 

La zone sah~lienne est prioritaire dans un objectif 6 moyen terme dans le cadre 
de la strategie de securitb alimentaire. 

e) Mise en place d'une capacit6 minimale de surveillance,de prdvention et 
d'intervention pourles grands flsux. 

Pour la lutte contre les grands fleaux, des structures addquates (unit6s de lutte
anti-acridienne et de lutte anti-aviaire) prendront charge la surveillance eten 

I'exdcution des interventions.
 

Un reseau d~centralis6 de surveillance, avec I'appui d'une 6quipe 16gbre
niveau national, sera 

au 
dot6 d'un syst~me de communication efficace pour une

alerte rapide et une intervention en temps utile et A bon escient. Par ailleurs, il 
sera possible de mobiliser rapidement le minimum de moyens logistiques
d'intervention. 
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0 Renforcement minimum des contrOles par I'ajustementde la Idgislationen 
vigueur. 

Pour lutter contre lintroduction de nouveaux ennemis des cultures, il peut 6tre 
envisag6 d'organiser un renforcement des contr6les aux fronti6res du matriel 
v6g6tal de multiplication, dans la mesure o: ilpourra tre efficace. De m6me les 
produits agro-pharmaceutiques pourront 6tre soumis a examen avant d'en 
autoriser [a libre commercialisation. La lgislation sanitaire devra 6tre adaptee 
pour permettre ces contr6les do fagon efficace et a un cot acceptable. 

32.3 - Partage des taches et des charges dans le cadre de la politique 
sous-sectorielle 

a) 	 Losproducteurs 
° 	 ont en charge la protection de leurs cuitures et de !eur recolt., 
o 	 sont responsables du fonctionnement des brigades villageoises, par 

l'interm~diaire de leurs ddldgues, 
o 	 suivent les formations dispens~es par les agents de [a P.V. et les 

vulgarisateurs, 
o 	 informent les services comptents en cas d'apparition d'attaques acridienne ou 

aviaire, 
o 	 ach~tent les produits phytosanitaires n6cessaires, 

" 	participent financibrement au renouvellement du materiel de pulv~dsation et I 

son entretien. 

b) 	Los brigades villageolses et les groupements 

° 	 se constituent en groupement de fait ou de droit, 

" appuient les producteurs pour les traitements phytosanitaires, 
o 	 suivent les formations dispens~es par les agents de la P.V. et les 

vulgarisateurs, notamment en techniques de traitement, lutte intdgrde et gestion 
de la brigade, 

" informent les services comp~tents en cas d'apparition d'attaques acridienne ou 

aviaire, 
° s'organisent eventuellement en unions de brigades pour des services communs, 
o 	 achbtent les produits phytosanitaires, 

" 	renouvellent le matdriel de pulvrisation et 'entretiennent. 

c) 	Le secteurpriv6 
o 	vend les appareils de pulvrisation, 

° 	 assure I'approvisionnement en produits phytosanitaires. 
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d) Les structuresde d~veloppement 
" assurent la fonction vulgarisation en liaison avec le S.N.P.V. en ce qui cbnceme 

la protection des cultures et, notamment, servent de lien entre la P.V. et les 
producteurs et les brigades villageoises dans la p6riode de mise en place du 
dispositif, 

" organisent la formation de leurs agents et des membres des groupements 
villageois sur les techniques de protection des cultures et, spdcialement, sur lalutte int~gr~e, 

o 	 fournissent le mat6riel initial aux brigades villageoises. 

e) 	LeS.N.P.V. 
o 	 met en place le systeme d6centralis6 de lutte contre les ravageurs, 
o assure la surveillance, I'6valuation du risque et I'avertissement,
 

" 
dispense la formation en liaison avec les structures de d6veloppement et avec 
I'appui de centres de formation, A l'intenticn des vulgarisateurs, des membres 
des organisations paysannes et de ses propres agents, 

O diffuse l'information sur la protection des cultures, 
" poursuit, en liaison avec la recherche agronomique, la recherche sur les 

moyens de lutte, 
0 met A disposition des vulgarisateurs et des producteurs des documents et des 

brochures techniques adaptes, 
o g~re une capacit6 minimale de surveillance, de pr6vention et d'intervention pour 

les grands flaux (unites anti-aviaire et anti-acridienne). 

Sur le plan institutionnel, dans la mesure oO la plus grande partie des t~ches devolues 
au S.N.P.V. est de type opdrationnel, il nest pas assurb que sa structure actuelle soit la 
plus adapt6e. IIpeut 6tre envisage: 

* d'alleger les tches du S.N.P.V. et de les limiter aux aspects d'administration et 
de contr6le, avec un personnel r6duft en consequence, 

* 	 d'initier un projet public autonome qui serait charg6 de la mise en oeuvre sur 
dix b quinze ann6es du dispositif d~centralisi, 

* 	 ou de creer un EPIC qui prendrait en charge toutes les activitis 
operationnelles. 

3.3 - CREDIT RURAL 

33.1 - Objectifs g6n6raux 

L'objectif a long terme est de pouvoir mettre AIa disposition du monde rural un accs au 
credit pour couvrir I'ensemble des besoins de ce milieu. 
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Lobjectif pour le court et le moyen terme est de "construire" la capacit6 nationale A 
distribuer du cr6dit. Ce processus est long, car la situation actuelle du sous-secteur fait 
apparaitre que: 

* 	 ilexiste une capacitd effective 6 distribuer du credit sur la fili~re coton, 
essentiellement, 

* 	 pour les autres.besoins 6 couvrir, iln'existe que des tests des formules de 
distribution d~centralis~e du credit. 

Les raisons pour lesquelles la mise en place un systbme de credit rural satisfaisant et 
efficace demandera du temps sont: 

* 	 ilest n6cessaire que I'emprunteur rural s'approprie la d~ontologie du credit, 
essentiellement le principe de base selon lequel "ilnexiste pas de credit sans 
remboursement", 

" 	 ilfaut du temps pour la mise en place d'institutions financieres nouvelles qui 
doivent acqu6rir la maitrise des op6rations, se constituer progressivement des 
fonds propres et 6tendre peu a peu leur r~seau, 

" 	 il est n~cessaire, sinon indispensable, de pouvoir associer la collecte de 
I'epargne a I'activit6 de pr~t. 

Un autre objectif du sous-secteur est de d~velopper un credit "rural" et non seulement un 
cr6dit "agricole". Dans ce cadre, le d~veloppement agricole devrait b l'avenir 6tre 
principalement finance par la collecte de I'pargne rurale. 

33.2 - Orientationsstratfgiques 

a) 	 Encouragerles exp4riences de crdditd~centralls6 

Dans la mesure obi la fili~re coton restera un cas particulier en raison de ses besoins 
6lev6s et sp6cifiques et de la possibilit6 de retenue 6 la source, il y a lieu de porter 
reffort sur les autres besoins de cr6dit. 

i. Organisation Aterme du cr6dit 

Le cr6dit doit dtre, b terme, distribu6 par des institutions financi~res rurales, garantissant 
la s6curit6 des d6p6ts 6ventuels, la continuit6 des operations, notamment pour la 
r6cup6ration des pr6ts i moyen terme et, enfin, le professionnalisme. Tant que des 
textes d~finissant les institutions de credit rural ne sont pas promuigu~s, il est n6cessaire 
d'encourager les formules qui vont dans le sens de la professionnalisation et de la 
continuit6. Par contre, il sera alors indispensable de definir les conditions garantissant le 
respect de ces deux critbres et permettant d'6viter un 6chec. 

Par ailleurs, s'il est important que le syst~me soit principalement base sur un reseau 
d'institutions financi6res rurales, il ne faut pas imposer une uniformisation des formules. 
Des formules diffdrentes doivent pouvoir coexister dans la mesure oii elles rdpondent 5 
des besoins ou 6 des populations diffirentes. L'expdrience accumulle actuellement 
6tant insuffisante, il y a lieu de privil~gier le critbre de r~ussite : taux de remboursement, 
6mergence de la demande, degr6 d'autonomie de la gestion ou degr6 de d(pendance 
vis A vis des sources de financement extdfieures, coQt de l'interm&diation, coOt de la 
diffusion de la formule, etc. 
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ii. Objet du credit rural 

IIest souvent affirme que le credit ne doit btre utilis6 que pour des activit6s productives
permettant de garantir le remboursement. En fait, si on prend en compte la diversit6 desbesoins pouvant provoquer une demande de cr6dit en milieu rural, ilest plus judicieuxd'appliquer la formule du pr~t indiffdrenci6. En contrepartie, nemprunteur doit pouvoir
justifier de 'exercice d'activit6s dont le profit luipermettra de rembourser le credit. Cetteformule est g~ndralement assortie d'un plafond assez bas (de l'ordre de 150.000 FCFA),
mais elle s'av~re particulibrement efficace pour "apprendre aux emprunteurs ruraux la 
discipline et le mecanisme du credit" 

iii. CoOt du cr6dit 

Les taux pratiques devraient d6pendre essentiellement du coOt du crodit. II a 6t6constat6 qu'a Ifheure actuelle les faux pratiqu6s sont trbs variables, certains op~rateursayant, mame,des taux proche de 0%. S'il nest pas obligatoire que tous les taux soient
identiques, il est par contre trbs important que les emprunteurs soient sensibilis6s 6 lanotion qua tout crddit a un coOt que le taux appliqu6 doit supporter au moins en partie. II est possible d'adme.tre que dans certains cas, le coOt du personnel ne soit pasr~percut6, en particulier si les t~ches d'6tablissement et de gestion du prft sont 
effectuees benevolement. 

De rndme, ilest envisageable que pour des op6rations strat~giques, les prdts soientbonifies. IIreste que les taux pratiquss doivent respecter un plancher minimum 6 fixer. 

Le faux d'un prdt est calcule en tenant compte du coOt de I'argent et du coOt
d'intermsdiation. Ce demier ne devrait pas repercuter les frais occasionn~s par lapromotion du credit rural prenant en compte la construction et M'quipement des locaux,
la formation des agents, les actions de d6monstration et de publicit6, les suppl6ments defrais gdn~raux supportds pendant la periode de lancement du credit dans une nouvelle 
zone. 

iv. R6glementation 

Une rdglementation adapt6e aux institutions financi6res rurales devra 6tre 6labor6e enconcertation avec les organismes int~ress~s. Cette r~glementation devra d~finir uncadre juridique souple pour 6tre adapt6 au contexte tchadien. Elle doit d6finir les droits 
et les obligations des institutions, r~glementer les modalit~s de fixation des tauxd'int~r~ts, etc. Elle doit permettre de garantir les intr~ts des d6posants at des 
apargnants ainsi que ceux des structures. 

Des avantagas fiscaux pourraient favonser la mobilisation de '6pargne, comme, parexemple, r'exon~ration de I'imp6t sur le revenu des placements en milieu rural. La taxe 
sur la distribution du cr6dit devrait 6tre suppime. 

Un syst~me appropri6 d'assuranca credit-epargne pourrait 6tre envisag6. Les modalit~s
de sa mise en place devraient 6tre proches de celles concemant les institutionsbancaires, notamment en ce qui conceme le professionnalisme n~cessaire (qui est
different de celui des institutions financi~res). 
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Do meme, il pout dtre envisage la creation d'un fonds de garantie aliment6, par exemple, 
par des retenues sur les credits consentis. II faut souligner qu'un tel organisme ne 
pourrait 6tre que national, alors que le credit est essentiellement decentralis6 ce qui peut 
imposer des contraintes difficilement surmontables. Enfin, ilfaudrait que I'existence d'un 
tel fonds ne constitue pas un encouragement A financer des prets non bancables. 

v. Formation des agents.de cr6dit 

Un effort particulier dolt 6tre entrepris pour assurer [a formation des agents de credit 
qu'ils soient membres du personnel des institutions financieres, des projets ou des 
O.N.G. ou qu'ils soient responsables des caisses de credit villageoises. Cette formation 
doit 6tre apportee par des specialistes des institutions financi~res et du credit (qui 
existent au FIR, notamment) et btre basee sur des outils pedagogiques adaptes (qui 
pourrait 6tre developp6 par [a DRHFRP). 

vi. L'6pargne rurale 

La collecte de '6pargne rurale sera encouragee, sans en faire cependant un pr6alable 
au cr6dit. IIy a lieu do bien distinguer les composantes des actions de credit : operations 
do collecte de 1'6pargne rurale, distribution du credit rural et promotion du credit. Ces 
diff~rentes taches ne sont pas n cessairement effectuees par un seul organisme. Dans 
ce domaine, il y a lieu de conserver 6galement une certaine souplesse. La distribution de 
cr6dit & partir de 'pargne collect6e par les m6mes institutions est une formule qui doit 
dtre possible, mais qu'il n'y a pas lieu de gendraliser systematiquement. Des caisses 
autoger6es localernent peuvent trbs bi'n distribuer du credit a partir d'argent extbrieur. 

b) 	La dirtributiondu cr6dit par ies projets et les O.N. G. 

Tant que la capacit6 des institutions financibres rurales (caisses locales de credit rural, 
caisses d'6pargne et de crdit, etc.) ne sera pas suffisante pour faire face aux besoins 
solvables manifestds par les paysans, les projets et O.N.G. non spdcialisds en credit 
pourront continuer 6 distribuer du credit dans les conditions suivantes: 

* 	 acceptation de r~gles minimales, 

* 	 obligation d'harmoniser les conditions faites au, emprunteurs, 

* 	 encouragement b collaborar avec un projet ou une O.N.G. spdcialis& dans le 
cr6dit, 

* 	 formation des agents de credit, 

accord passe avec une institution financi~re pour assurer la poursuite des 
activites de credit apr~s le projet. 

II faut amener, par la concertation, tous les organismes qui distribuent du credit b 
respecter un minimum de regles : taux d'intbrdt, taux de subvention d'dquipement liee aj 
pr~t, part de l'investissement finangable sur prdt, conditions de remboursement, taux de 
remboursement minimal (en deqA duquel il est preferable d'arr~ter les operations de 
cr~dit), etc. 

Les projets sont caracterises par la duree limitee de leurs actions. Quand le credit ne 
correspond qu'6 une composante parmi d'autres, en plus de 'absence du crit~re de 
continuit, celui de professionnalisme est rarement respect&. Tant que les institutions 
financibres ne peuvent faire face A la demande, un tel projet doit pouvoir distribuer du 
credit pour r~pondre aux besoins exprimes par les b~neficiaires. 
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Cependant, ii doit alors prdvoir I'aprbs projet, par exemple en passant un accord avec
 
une institution financibre de sa region d'intervention qui pourra I'appuyer, assurer la
formation et le suivi des agents de credit et, surtout, qui prendra I'engagement de 
recuperer les en-cours aprbs la fin du projet. 

c) Un service de coordinationet de concertationentre les intervenants du sous
secteur
 

Un service sera charge: 

" de revaluation des experiences en cours afin d'en tirer les enseignements, 
" d'organiser I concertation entre les organismes de credit, 

* 	 de proposer des harmonisations, 
* 	 d'identifier les actions a entreprendre par les services publics, 
• 	et de coordonner certaines fonctions amont telle que la formation. 

Ce service pourrait btre le FIR dans le cadre d'une redefinition de ses missions, la 
fonction de coordination etant incompatible avec la fonction d'operateur. 

L'utilisation des fonds affec~es normalement au 	 FIR sera etudie. Ils pourraient etre
affectes a la constitution d'un fonds de bonification des taux, au financement de
subventions associees 6 des credit pour certains investissements juges prioritaires, tels 
que la petite irrigation ou les banques de cereales, etc. 

d) 	Les secteursprioritairesen matidre de cr6dit 

Dans la politique nationale du credit la principale priorite devrait 6tre donnde a la
commercialisation des produits agricoles et pastoraux. Les autres secteurs prioritaires
sont la p~che, I'levage, I'equipement de culture attelee et les cultures irmguees. 

e) Le r le de I'Etat dans le cadre de la politlque sous-sectorielle 

II est necessaire de bien definir le r6le de chacun des intervenants dans le secteur du
 
credit et notamment de I'Etai
 

L'Etat est : 

* 	 charge de la legislation, de la reglementation, de Ia mise en application et du 
contr6le de celles-ci, 

* 	 responsable, dans le cadre de I'union monetaire regionale, de la politique
nationale de credit, au sens strict, c'est a dire la fixation des taux de base 
bancaire et des m sures d'encadrement du credit, 

* 	 doit jouer un r6le, non exclusif, dans la promotion du credit rural : elaboration 
de la politique de promotion de credit rural et suivi, identification de projets de 
promotion du credit rural et mise en oeuvre eventuelle, par des organismes nil 
des projets publics, evaluation des experiences et circulation de l'informatii 
animation de la concertation, 

* 	 est soumis aux m~mes regles que les autres institutions de credit rural, t; 
que des organismes ou des projets publics sont distributeurs de credit, 
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Les institutions de credit rural relvent, normalement, du secteur prive, du secteur 
associatif, des O.N.G. ou, eventuellement, du secteur public concurrentiel. Enfin, il n'y a 
pas de monopole de rEtat, ni des banques publiques pour la valorsation de I'lpargne 
collectde. 

3.4 - VULGARISATION ET ENCADREMENT 

34.1 - Objectffsg6n6raux 

L'objectif principal en ce qui concerne l'encadrement des producteurs est de rendre plus
efficace le dispositif actuel. IIs'agira de donner la primaut6 6 la vulgarisation dans les 
missions de I'ONDR, principal organisme charg6 de la vulgarisation. L'ONDR devra 
prdciser, voire redefinir le cadre directeur des actions de vulgarisation, notammant les 
caractbristiques communes minimum des differentes methodes developpdes dans le 
pays. IIcontinuera i g6rer les moyens disponibles (humains et matdriels) de fagon a 
rdpondre aux besoins prioritaires et a rationaliser leur utilisation. II aura, plus
qu'auparavant, Aassurer un r6le d'appui et de suivi-evaluation aupres des ONG ayant
des actions de vulgarisation. 

Un deuxibme objectif est de reconnaitre, rdellement, les producteurs et les structures qui 
les representent comme les v6itables partenaires de la vulgarisation. Dans ce sens, il 
faut impliquer les populations dans la determination des objectifs, dans la mise au point 
des innovations et dans le suivi-evaluation des programmes. 

34.2 - Orientationsstrat6giques 

a) ONDR est la structure de vulgarisationnationale 

L'ONDR a toujours eu dans ses attributions la vulgarisation agricole, mais, d'une part il a 
longtemps tA limite gdographiquement (zone coton) et, d'autre part, il a eu a assumer 
de nombreuses t~ches parfois contradictoire avec cette activit6. La reddfinition du r6le 
de l'ONDR dans le prise en charge de la vulgarisation et de l'encadrement devrait 
permettre de mieux rentabiliser les moyens disponibles, d'augmenter la couverture du 
territoire national et de rdsoudre la majorite des difficultes rencontrdes actuellement dans 
ce domaine. 

L'ONDR devra sur I'ensemble du terdtoire national identifier et programmer les actions 
de vulgarisation, etablir un plan de financement afin de r~partir les investissements et 
coordonner les divers intervenants. IIassurera la gestion de 'ensemble des ressources 
humaines et des moyens materiels. 

La couverture de I'ensemble du territoire sera visde, mais compte tenu des moyens
disponibles, le deploiement du syst~me de vulgarisation sera variable dans le temps et 
dans Iespace en tenant compte des priorit6s de la stratbgie de d6veloppement, du 
niveau d'adoption des techniques et de l'existence de projets. Dans certains cas, il peut
btre envisag6 de limiter dans le temps I'intervention continue de la vulgarisation dans la 
mesure o6 les principaux th~mes sont assim;'es et o6 les groupements peuvent assurer 
le relais (prim~tres irrigues par exemple). 
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La vulgarisation reste un service public gratuit accessible a tous. Par contre 
I'approvisionnement en intrants et en materiel agricole, le credit rural, etc. ne dependent 
pas de la vulgarisation et sont pris en charge de plus en plus par le secteur priv6. Les

vulgansateurs ont une fonction sp~cifique d'appui aux groupements par la mise

disposition de techniques 
 agricoles et pastorales. Ils collaborent avec tous les

organismes intervenant aupres des populations rurales. IIconviendra de definir leur r6lz
 
exact dans le domaine de I'animation rurale. 

De mdme, ilest prevu que les projets de developpement rural ne se substituent pas a la
 
structure de vulgarisation dans leurs zones d'action. Ils collaborent et se coordonnent
 
avec les agents du secteur de fagon a harmoniser 'ensemble des interventions aupres

des populations cibles.
 

Par rapport aux O.N.G., I'ONDR devra, dans la mesure du possible, avoir I'opportunite

d'un echange pr~alable A son installation sur le terrain de fagon i apporter son aide sur

les aspects vulgarsation et les collaborations a envisager, ainsi qu'O.ventuellement sur le
choix d'implantation geographique. Elle assurera egalement les fonctions d'appui et de
suivi-evaluation des activites des O.N.G. en matiere de vulgarisation. IIne s'agit pas

d'imposer mais bien d'orienter. Cette concertation doit permettre d'eviter des trop

grandes distorsions dans les methodes.
 

L'orientation definie ci-dessus est celle qui a ete d~finie par le seminaire de preparation

de la consultation. Elle devra pour 6tre confirmde attendre les conclusions de IMtude de

restructuration de I'ONDR en cours. 
De mdme, la place de la vulgarsation dans les

missions de la SODELAC devra dtre eventuellement repr~cisde par I'etude de
 
restructuration de cette societe.
 

b) Les m~thodes de vulgarisation 

L'existence de plusieurs m~thodes de vulgarisation permet de mieux repondre aux

besoins des agriculteurs dans la mesure 
oOi ces methodes sont adaptees au contexte
local et national. I est important de conserver cette diversite tout en definissant les 
caractristiques communes minimales. 

Tout systeme de vulgarisation doit permettre Ia transmission du savoir et du savoir-faire
 
et doit repondre aux besoins des populations cibles. II est admis, par la majorit& des
 
structures actuelles de vulgarisation, que ragent de vulgarisation ou [a conseiller agricole

doit avoir une polyvalence limitee a Ia vulgarisation, la formation sur le terrain et la
 
collecte d'informations.
 

Toutes les methodes de vulgarisation auront en commun de s'adresser non pas au

producteur de fagon individuelle, mais au producteur membre d'un groupement.
 

Dans ces limites, les methodes de vulgarisation continueront a 6tre multiples comme 
c'est actuellement le cas. Les responsables de 'encadrement devront continuer d
am~liorer en permanence leurs methodes, notamment en s'inspirant de certains aspects
positifs des autres systemes. Pour ce faire, I'ONDR favonsera les dchanges entre les 
intervenants pour confronter et comparer les resultats. 

La formation de base et la formation continue des agents de vulgarsation devront 6tre 
assureas par la DRHFRP en concertation avec I'ONDR, selon des modalitds de 
collaboration sur le terrain qui seront definies avec precision. 
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Le dialogue avec la recherche agronomique devra 6tre renforce, en particulier pour la 
s~lection des thbmes vulgarisables, la d~finition de thbmes de recherche n~cessaires 
pour apporter des reponses fiables aux producteurs..... 

c) L'dtude de restructurationde I'ONDR 

Ainsi que precise ci-dessus, les conclusions de cette etude auront une influence sur la 
mise en oeuvre de la strat~gie dans le domaine de l'encadrement et de [a vulgarisation. 
Cette 6tude etant en cours, iln'est pas possible d'int~grer ses r6sultats dans les 
pr~sentes orientations. 

Cette etude devrait apporter et pr~ciser les r~ponses aux questions essentielles qui se 

posent en matiere de vulgarisation, d'encadrement et d'animation rurale, notamment: 

* 	 la prnmaut6 de Iavulgarisation dans les missions de I'ONDR, 

" 	 les principes de base i appliquer par IONDR et, si possible, par les autres 
strictures de developpement dans les actions de conseil, de vulgarsation et 
d'dnimation rurale, sur la base des attentes des paysans et leurs strategies, 

* 	 la capacite des organisations paysannes a court, moyen et long termes a 
prendre en charge les activit~s de soutien a la production, corr~lativement le 
r6le respectif du secteur priv& et du secteur public, 

• 	la strat~gie de promotion du mouvement cooperatif et associatif, 

* 	 la repartition des charges recurrentes liees aux activit~s de soutien a la 
production. 

La CTA a d6signe un membre de la commission "encadrement et vulgarisation" pour 
participer au suivi de cette etude et faire toutes propositions pour une bonne integration 
de ses conclusions dans le futur rapport de synth~se de la Table Ronde. 

3.5 - ORGANISATION ET FORMATION DU MONDE RURAL 
35.1 - Lorganisation du monde rural:le mouvement associatifet 

coop~ratif 

a) 	ObJectifs 

Fin 1992 et debut 1993, les textes Igaux d~finissant le statut g~n~ral des groupements 
et determinant les modalit~s de reconnaissance et de fonctionnement des groupements 
ont t6 promulgu~s. Is donnent une base legale aux 14.000 groupements ruraux que 
compte le pays. 

L'ensemble des actions a destination des ruraux vise A les responsabiliser et 6 favoriser 
leur participation aux decisions et aux interventions qui les concement, notamment par le 
biais des groupements. La politique gouvemementale est de creer les conditions 
favorables au transfert des activites bconomiques vers le secteur prive (production, 
approvisionnement, credit, 6quipements, transformation, commercialisation,..). 
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L'6mergence d'organisations rurales reconnues doit permettre d'adapter leddveloppement rural aux rdalitds economiques, notamment par la prise en charge par
celles-ci de certaines de ces activites. IIfaut d'ailleurs souligner que gdndralement la
pdrennit6 des groupements (et le volontariat suivi de ses membres) est li a I'obtention 
d'un avantage economique. 

L'objectif a moyen terme est donc la constitution de groupements sur la base desactivitLs economiques de leurs membres, notamment la production agricole au sens 
large. 

b) Orientationsstratfiques 

Les principales orientations strategiques sont: 

1. Una structure nationale de coordination et d'appui aux groupements 

Cette fonction peut dtre assuree par le "comite de coordination et de suivi desrecommandations de la concertation nationale" cre d la suite des joumees de rdflexion
d'avril 1992. Son r6Ie serait mieux defini dans le sens: 

" 	 de favoriser I'emergence de groupements, 
" 	 de sensibiliser les operateurs 6conomiques sur leur importance, 
• 	 de crder les conditions de rdflexion sur I'autonomie et I'auto promotion des 

groiipements et de fav,,riser les echanges entre ceux-ci, 
* 	 de s'opposer a toute ing-,'ence des autontds administratives et politiques

dans la gestion des groupements, 
• 	 d'apporter ure attention toute particuliere aux groupements f6minins. 

2 Publicit6 des nouveaux textes 

[.es anciens groupements doivent se doter d'une personnalite jundique en obtenant un
 
agrement delivrd par les sous-prefets ou les chefs de postes administratifs. II est

necessaire d'organiser une vaste publicite sur les nouveaux textes et sur la d~marche A

suivre pour 6tre agrOe, ainsi que sur les avantages que confere cette reconnaissance

(par I'Etat et les operateurs). Les principes de base de la constitution et du
fonctionnement des groupements doivent 4tre egalement largement diffuses, notamment
 
la libre adhesion, l'organisation interne et I'autonomie de gestion, la prise en charge des
 
frais de fonctionnement, les avantages prevus par les textes,...
 

Au niveau national, cette tiche devrait 6tre prise en charge par le comit de coordination 
et de suivi. IIpourrait demander la programmation rdguliere d'emissions de la radio rurale 
sur ce theme. Le relais doit Ctre pns localement par l'ensemble des operateurs,
notamment la vulgarisation, les projets, les O.N.G. 

3 	 La promotion ,as groupements 

En plus de linformation sur les nouveaux textes, la promotion des groupements passepar la vulgaisation technique et le conseil, I'acces au credit et la pnorit dans la
foumiture de services (themes qui ont 6t& traites dans les chapitres precedents). De
plus, ilest tres important de favonser et de ddvelopper la formation des membres des 
groupements, notamment sur les aspects gestion et organisation. 
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Les 6tablissements d'6ducation de base et de formation professinnnelle, ainsi que la 
radio rurale doivent concevoir et diffuser des programmes sur ces thames. 

Parmi les diverses activit~s qui peuvent 6tre A l'origine de la creation de groupements, la 
commercialisation de la production est un des thames prioritaires dans la mesure o6 il 
doit, ainsi, permettre une meilleure valorisation de la production, notamment par la 
possibiliti de supprimer des intermddiaires. Les groupements doivent tre enicourag6s i 
crier des banques de ceales, notamment dans les zones les plus sensibles aux aldas 
climatiques. 

La creation de groupements feminins pourra 6tre encouragee sur les themes des 
technologies appropri6es, notamment pour la transformation des productions agricoles 
et leur conservation. 

Enfin, il est important de ne pas limiter la promotion des groupements pour le seul 
secteur production agri'ole, mais pour 'ensemble du milieu rural. Par exemple, les 
groupements d'artisans pour I'approvisionnement en intrants et pour la commercialisation 
devront dtre appuy~s. 

35.2 - La formation 

a) ObJectifs 

La formation (initiale ou continue) s'adresse aussi bien aux techniciens et cadres qu'aux 
producteurs (agriculteurs, eleveurs, p~cheurs, artisans,...). 

En ce qui conceme la formation des techniciens, l'objectif est plus de mieux former les 
cadres en vue d'une meilleure ad~quation aux postes qu'ils auront A occuper que 
d'augmenter notablement le nombre de personnes formes. Les programmes devront 
Otre 6largis 6 rensemble des disciplines du d~veloppement rural. 

La formation n'aura plus comme seul objectif de former des cadres pour la fonction 
publique, mais elle devra approvisionner le secteur pnv6 en personnel technique qualifi6 
(estim6 A98 personnes dans le plan AIhorizon 2000). 

La formation continue aura pour principal objectif d'augmenter le niveau moyen de 
competence des cadres techniques en exercice. Cette formation doit se faire 6 travers 
un plan de formation et r6pondre 5 des besoins sp~cifiques des employeurs du secteur 
rural. Pour la fonction publique, elle doit permettre le passage de 150 agents de niveau 
C5 au niveau B4. Les experiences acquises au cours de ces demilbres annees dans le 
domaine du recyclage serviront de base 6 ces plans de formation. 

L'objectif majeur de la formation des producteurs sera de prdparer les responsables des 
groupements pour permettre une meilleure autonomie de ces organisations de base. Un 
accent particulier sera mis sur la promotion des femmes dans le monde rural. 
Ualphab~tisation fonctionnelle devra 6tre renforcde. 

b) Orientationsstrat~liques 

Les CFPA resteront la base de la formation du monde rural (cadres techniques et 
producteurs) et tendront 6 devenir des Centres de Formation pour la Promotion Rurale 
(CFPR). Leur programme d'enseignement sera 6largi aux techniques d' levage et 1 
celles ayant trait 6 'environnement. 
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Le nombre de cadres A former Ihorizon 2000 a 6t6 estim6 a 300. Par ailleurs, enliaison avec les employeurs potentiels, une r~flexion doit dtre men~e pour estimrr, pluspr~cis6ment, les besoins en nombre de personnes d former et pour ambliorer les programmes actuels et les rendre plus conformes aux besoins du secteur professionnel
hors fonction publique. 

Une formation spLcifique par module d'une dur~e de deux ans sera crie b destinationde 150 cadres C5 en vue de leur passage en B4. Le processus devra s'taler sur cinqans. D'une fagon plus g~nrale, un plan coherent de formation des cadres devraitpermettre la mise en place d'une rbelle politique de gestion des carrires grace 6 la
formation continue modulaire. 

Pour une meilleure couverture du territoire, il faudrait crier des nouveaux centres dansles prefectures de la zone sah~lienne non pourvues et dans le BET. Pour la zonesoudanienne, la future ouverture de deux nouveaux centres compl~tera le dispositif. IIpourra 6tre envisage de relancer I'exp~dence des 6quipes mobiles de formation. 

L'ecole de Ba-Illi sera dotbe de moyens suppl~mentaires qui devraient lui permettred'dtre un centre de formation pour les cadres techniques superieurs en matibre de
developpement rural : agriculture, eaux et fordts, g~nie rural, zootechnie, economierurale, approche du monde rural et sociologie du d~veloppement. IIest envisagb la mise en place d'un programme de formation modulaire, dont le contenu et la duree seront
d~finis en accord avec les int6ressds (ONDR, O.N.G., etc.). 

Les formations de producteurs beneficieront dgalement d'un am6nagement de programmes pour permettre I'acquisition non seulement des techniques agricoles, mais6galement des connaissances n~cessaires pour animer et g~rer les groupements, ainsi 
que celles permettant de mener des actions de gestion des terroirs villageois. Les jeunesproducteurs constitueront la cible pnvilegii de ces actions de formation. La formation Adestination des femies mettra un accent particulier sur les techniques permettant de mener des activites gen~ratnces de revenu : techniques de production, technologiesappropri6es en plus des cours classiques sur I'economie m6nagbre. La participation desproducteurs A la gestion des CFPA sera syst~matisee. 

Le prcjet d'extension de I'alphab~tisation fonctionnelle doit 6tre poursuivi et intensifit.Par ailleurs, un appui doit 8tre apport6 b la radio rurale pour qu'elle puisse augmenter sa
plage de diffusion. 

A Ihorizon 2000, I'ensemble des formations suprieures continueront b 6tre assur~es 
par Ietranger. 

Le corps enseignant est relativement instable. Les postes dans les projets ou dans lesecteur privi sont plus remun~rateurs. IIest souhaitable de rendre le statut d'enseignantet de formateur plus attrayant qu' I'heure actuelle. La qualit6 de I'enseignement dependen grande partie de I'existence d'un corps professoral de vocation. 

IIest envisag6 d'organiser un s~minaire p~dagogique annuel pour les enseignants des6oles et un recyclage tous les deux ans pour les formateurs des CFPA. 
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35.3 - La femme dans I'Mconomie rurale 

a) Objectifs 

La reconnaissance de la place fondamentale de la femme dans le processus du 
d6veloppement rural doit devenir une evidence pour tous. IIfaut que ceci se traduise par 
rassociation des femmes b lidentification et i la gestion des projets, AIalphabdtisation 
et 6 la formation et, d'unefa.on gen~rale, a tous les stades du d~veloppement. 

b) 	Orientations stratgques 

Les strategies 6 mettre en oeuvre sont les suivantes: 

* 	 promouvoir le statut juridique des femmes a travers les textes legislatifs ou 
reglementaires, tels que le code de la famille, le code foncier ou rural; 

* 	 faciliter I'acces des femmes rurales . 

au credit rural, 
° 	 aux technologies appropriees avec la creation d'un systeme d'aide 

pour Iamelioration des mthodes de production, de transformation, de 
conservation et de commercialisation ; 

* 	 apporter un appui a la formation et i I'information ; en particulier developper 
une politique visant a encourager I'acces des filles a I'cole et des femmes i 
I'alphabbtisation. 

3.6 	 - GESTION DES TERROIRS 

La gestion des terroirs villageois s'inscrit dans une perspective a long terme de gestion
des ressources naturelles. L'objectif est de mettre au point les approches et les 
instruments necessaires 6 la mise en oeuvre de cette politique sur 'ensemble du 
territoire. L'approche gestion des terroirs villageois 6tant encore recente au Tchad, il y a 
lieu de commencer par des operations pilotes. 

Les principes de base de I'approche terroirs villageois sont les suivants: 

* 	 d6centralisation : les ressources naturelles sont gerees par les communautis 
villageoises , 

* 	 concertation : les mesures, actions ou projets qui touchent aux ressources 
naturelles doivent dtre prepares et r~alises avec les b~n~ficiaires ; 

" 	 participation : les intdress~s participent aux travaux ou au financement de 
Iam~nagement de leur terroir afin de se I'appropner et ensuite d'en assumer la 
gestion : 

" 	 approche globale : les ressources naturelles sont exploitees par des systemes 
traditionnels ou ameliores de production qui touchent a de nombreux aspects 
des 6cosystemes. 

Pour pouvoir avoir une reelle politique nationale de gestion des terroirs villageois, il est 
n6cessaire de lever les obstacles legislatis en premier lieu et de pouvoir, ensuite, 
s'appuyer sur des experiences pilotes limitees qui toumiront les bases de la reflexion. 
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Le probl~me foncier constitue, ainsi que ddcnt dans la partie diagnostic la principale
contrainte. IIfaut, d'une part que les textes en vigueur soient appliqu6s et que, d'autre 
part, ilssoient amdnagds pour permettre aux communaut6s villageoises d'avoir le droit
de gdrer les ressources naturelles locales. Un code agro-sylvo-pastoral devra 6tre 
6labor6 et promulgu6. 

Une politique de gestion des terroirs signifie, 6galement, la reconnaissance des
collectivites locales par les pouvoirs publics et par les membres de la communaut6
rurale. Seule une telle entite aura [a legitimite pour agir. Dans le cadre de la politique de
decentralisation, ilfaut que les collectivit~s locales soient definies, reconnues et dot6es 
de pouvoirs et do moyens. 

En attendant que ces deux aspects qui d~pendent du Igislateur Goient 6claircis, ilest
souhaitable de promouvoir des operations pilotes dans des zones favorables. Les
enseignements tirds de ces experiences permettront de bitir une reolle politique de 
gestion des terroirs villageois. 

Le developpement du mouvement associatif et cooperatif est un atout important pour 
que les communautes locales soient sensibilis~es 6 la gestion des ressources naturelles.
De m~me, ilest tres important do poursuivre la formation des agents de terrain et des 
producteurs sur ce theme. 

Dans la mesure ou des pays de la sous-region ont deja une certaine experience de
gestion des terroirs villageois (par exemple le Burkina Faso et le Mali), ilserait 
souhaitable que des voyages d'etudes y soient organis~s. 

3.7 - ASPECTS INSTITUTIONNELS 

Comme cela a te ditdans le diagnostic :"L'organisationdes services du Ministdre et
des organismessous tutelle est encore largement conditionn6e par un contexte ant6rieur
dans lequel I'Etat intervenait davantage. Le transfert au secteur pdv6 des activit6s
productives ou commerciales est bien engag6, en revanche, les services publics rendent 
encore de nombreux services "marchands".Le Gouvemement a dej6 pris un certain 
nombre de mesures visant pour certains organismes a rdaliser le d~sengagement de
I'Etat et pour les autres a faire le point sur les activites et la situation financi&re, avant de 
se prononcer sur les modalites de la reorganisation. Par rapport a l'objectif general de
d~sengagement et de r~organisation des entreprises publiques, la situation des 
organismes sous-tutelle du Ministere est la suivante : 

I'ONC a fait l'objet d'une 6tude de restructuration en cours d'examen, la mission qui
devrait a I'avenir dtre assignee a cet organisme est la gestion technique du stock de
securite, ce qui nest pas tres 6loigne de son activitd actuelle ; le volume optimal du
stock de secudte reste a determiner, en recherchant le compromis entre une
securisation maximale et la minimisation des charges r~currentes liees A la gestion
de ce stock ;le financement du fonctionnement de I'ONC, dont [a mission relive du 
service public, doit normalement Atre pris en charge par le budget de I'Etat, mais cela 
ne sera possible qu'a long terme, en attendant le financement ne pourra dtre assure 
que par les donateurs. 
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* 	 IONADEH n'a plus d'activitds ; un projet de creation d'une socidt6 d'exportation 
(FLEXTCHAD) de fruits et legumes a fait Iobjet d'une etude avec l'objectif de 
reprendre dans un autre cadre, plus op~rationnel, rune des missions initiale de 
I'ONADEH ; les conclusions de cette 6tude sont en cours d'examen et la (echerche 
de partenaires pnves a 4ti entreprise ; dans I'espnt des engagements du 
Gouvemement pour le desengagement des activit~s commerciales, ce projet ne sera 
encourage qu'b la condition qu'il soit" porte" par des investisseurs pnvbs, le r6le de 
rEtat consistant 6 s'assurer que cette activit6 "stratbgique pour les producteurs" soit 
effectivement lancde dans des conditions de viabilitb. 

IONDR vient de faire lobjet d'une etude de restructuration. Une synth6se des 
conclusions sera incluse ici. 

" 	 le FIR fait actuellement robjet, au niveau du Minist~re, d'une reflexion sur ses 
missions futures, les premieres conclusions sont exprimdes dans le chapitre 4.3 de la 
deuxibme partie : elles consistent d'une part a retirer au FIR sa fonction d'op~rateur 
ou d'intermLdiaire financier, qu'il na d'ailleurs pratiquement jamais exerce dans le 
pass6 et d'autre part d'en faire un structure legare de suivi des diff~rentes 
expriences de credit d~centralis6 et d'animation de la n~cessaire concertation. 

* 	 ia SODELAC fait actuellement robjet d'une dtude dans le cadre d'une operation plus 
vaste visant 6 pnvatiszr plusieurs entrepnses publiques ; comme pour 'ONDR, il 
conviendrait d'abord de mener une rdflexion sur les missions de cet organisme ; c'est 
ainsi que le regroupement de toute la activitds de vulgarsation dans un seul et m~me 
organisme national, en loccurrence I'ONDR peut s'envisager ; au dela des missions 
de maitnse d'ouvrage de la SODELAC que I'on peut difficilement remettre en cause, 
il reste 6 examiner les inconvdnients et les avantages du maintien (ou du transfert) 
des autres activit~s telles que les travaux agncoles ou la commercialisation de 
produits agricoles. 

" 	 le projet d'appui au BIEP a fait r cemment I'objet d'une evaluation dont les 
conclusions ont W examindes conjointement par le Gouvemement et ses 
partenaires ; bien que portant spdcifiquement sur le projet d'appui et non sur 
lorganisme lui-mdme, revaluation a amen6 6 se poser des questions sur la viabilit6 
de cet organisme ; une autre consultation sera bient6t organis6 pour mieux definir les 
conditions de la viabilit6 du BIEP dans sa forme d'EPIC ; selon les conclusions de 
cette demibre etude ilfaudra soit recalibrer rassistance, soit m~me revoir le statut de 
lorganisme. 

" 	 le SNPV devra faire robjet d'une r~flexion, appuyee si n~cessaire sur une 6tude 
organisationnelle, sur la meilleure formule institutionnelle ; en effet le SNPV nest pas 
seulement charg6 de definir la politique nationale en matibre de protection des 
v~getaux et d'en assurer le suivi, il doit aussi assurer des activit6s "de terrain", d'une 
part pour diffuser sa strategie de lutte intdgrde sur I'ensemble du territoire et d'autre 
part pour organiser ia lutte contre les grandes catastrophes ; il y donc lieu 
d'envisager une separation plus nette entre la mission administrative et les missions 
op&rationnelles. 
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Les aspects institutionnels ne concement pas seulement les entreprise publiques, il y a6galement rorganisation de I'administration de 'agriculture, c'est 6 dire du Minist~re. IIest sans doute pr~maturL d'envisage une operation lourde de r6forme des structures duMinistare. A terme il est probable que le mouvement, bien lanc6 maintenant,d'organisation du monde rural se traduise par des changements importants dans lesbesoins d'appui des producteurs et auss; dans les rapports entre l'administration et lesorganisations paysannes. IIfaudra, pour se ;zncer dans une telle op6ration de r~forme,attendre que ces organisations se soit davantage d~velopp~es et aient pu g~n~rer des organes nationaux susceptibles de s'expnmer en leur nom. 

En attendant cette echeance, il y a cependant quelques aspects dans l'organisation duMinistere qui appellent des solutions dans le court terme, notamment: 

" la creation de services rdgionalis6s, 

" la cration au Minist~re d'une capacit6 d'analyse et de r6flexion, 

SIam6lioration du suivi op~rationnel des projets. 
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4 - STRATEGIE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE 

4.1 - OBJECTIF DE LA STRATEGIE DE SECURITE ALIMENTAIRE 

L'objectif de sdcurit6 alimentaire consiste A assurer en tout temps et en tout lieu A 
tous les hommes raccds mat6drel et 6conomique aux aliments de base dont ils ont 
besoin. Avec cet objectif les besoins (d'un individu, d'une famille ou d'une communautL&) 
peuvent dtre satisfaits aussi bien par sa propre production que par rachat. L'objectif de 
sLcurt6 alimentaire s'applique A tous les niveaux : au niveau national la securitd 
alimentaire doit dtre assuree globalement, pour toute la population, par la productior 
nationale et par les importations alimentaires (aide alimentaire comprise). Pour une 
famille urbaine, la securite alimentaire signifie rachat de tous les produits alimentaires 
qui lui sont n~cessaircs ; pour une famille de paysan, la securite alimentaire signifie la 
satisfaction de ses besoins a partir de sa propre production et, si cela est impossible ou 
moins avantageux, en tirant d'autres activites les ressources financieres qui lui 
permettront d'acqurir les complements alimentaires necessaires. 

Pour un urbain il n'y a pas d'autre str~t(gie de secunte alimentaire que d'obtenir un 
revenu suffisant pour couvrir les depenses alimentaires de toute [a famille ; ce seuil est 
estim6 6 400 000 FCFA par an. 

Pour un paysan, la strategie dr securite alimentaire est apparemment beaucoup plus 
complexe, parce que plusieurs produits sont concemes et que de nombreuses 
informations lui font defaut pour arbitrer entre les differentes options. En pratique, le 
paysan est habitue depuis toujours b faire ses choix selon une strategie de securit6 
alimentaire, ce qui n'exclue pas des comportements quelquefois en desaccord avec 
l'objectif de secudte alimentaire, comme par exemple de vendre trop de c~reales au 
moment de la recolte pour en racheter plus tard au double du prix ; cela peut 
s'interpreter comme I'existence de besoins d'une autre nature que I'alimentation et que le 
paysan juge prioritaire, dans un certain contexte. Si le paysan ne parvient pas a assurer 
sa sdcurite alimentaire, c'est plus en raison des moyens dont il dispose et de 
r'environnement naturel et economique, que de sa capacite a optimiser son 
comportement dans une situation donn~e 

IIreste certes beaucoup 6 faire, notamment en matiere d'information nutritionnelle, pour 
aider les families tant urbaines que rurales, a mieux faire leurs choix, mais le plus 
important consiste b donner a chacun les moyens de produire ou d'acquedr les aliments 
dont il a besoin. 

Pour I'Etat, I'elaboration et la mise en oeuvre de sa strategie alimentaire est 
particuli(rement complexe ; en effet, il doit crer les conditions favorables aux 
producteurs et aux operateurs, odenter les investissements publics vers les actions 
favorables a la securit& alimentaire, realiser les transferts sociaux en faveur des plus 
demunis, mobiliser et coordonner I'aide alimentaire, gerer le stock de securite. Le 
tableau suivant presente a titre d'illustration le partage des responsabilites entre I'Etat, 
les operateurs, les producteurs et les consommateurs, pour la realisation de la securte 
alimentaire. 
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SCHEMA DE PARTAGE DES RESPONSABILITES POUR LA STRATEGIE DE SECURITE ALIMENTAIRE
 

Famille urbaine 

Famille paysanne 

Op~rateur 
commercial 

Etat 

DISPONIBILITE 

produire suffisamment pour se 
noudhr et diminuer les besoins 
dsachats alimentaire 

realiser les transferts inter-regionaux 
importer pour satisfaire la demande 
nationale 

creer un environnement favorable A 
la production du secteur 
renforcer les services publics d'appui 
aux producteurs 

odenter les investissements publics 
vers les productions les plus 6 
m me d'assurer [a s6cuntt 
alimentaire 
favoriser les 6changes ext6rleurs 

STABILITE 

epargner 

stocker et 6pargner 

choisir des techniques assurant la 

s6cunsation de [a production 


stocker pour realiser le report saisonnier 
diminuer les coots de transport, de 
stockage et de commercialisation 

diminuer les marges en augmentant lacapacite et le volume commercialis6 
diffuser des techniques de production 
r~duisant les alIas 
lib~raliser les 6changes et crier un 
environnement favorable au 
commerce 
r6aliser des infrastructures de transport 

g6rer un stock de s6curit6 
Encourager to stockage au niveau 
des villages 
am6liorer rinformation sur les 
march6s 
orlenter lhs investissements vers le 
stockage 

ACCESSIBILITE 

trouver un travail pour avoir unrevenu suffisant 

vendre des-produits ou travailler 
comme salarie pour obtenir le 
revenu complementaire suffisant 

Aller vers tous les acheteurs 

orenter les investissements 
publics vers la cr6ation d'empiois, 

iotamment dans les zones 
vuln6rables 

Identifier les groupes vuln6rables 
renforcer les services sociaux 

realiser des transferts sociaux ; 
travers la politique budg6taire 
mobiliser I'aide alimentalre et 
participation 6 sa coordination 

on caractbres gras les interventions sp~cifiques de sdcurit6 alimentaire 
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Ce tableau montre que les interventions de rEtat sont multiples et touchent Ade nombreux 
domaines, en particulier le secteur du d6veloppement rural est concem6 dans toutes ses 
composantes par la strat~gie de s6cunt6 alimentaire. Cola amene A prdciser ce que la 
stratigie de s6cudt6 alimentaire apporte de spLcifique a une strat6gie de developpement 
du secteur d6veloppement rural, qui serait dofinie sans objectif d~termin6 de s~curit6 
alimentaire. 

La strat6gie de d6veloppemeiit du secteur est le moyen d'atteindre les objectifs g6n6raux 
du Gouvemement; parmi ceux-ci, il y a d'abord un objectif purement economique de 
contribution h la croissance du PIB, cet objectit permet d'accroitre la richesse nationale et 
cello des producteurs, mais il ne contribue pas 6 une repartition equitable des nchesses si 
on ne lui associe pas un objectif de rcdistrbution des nchesses. Cest ainsi que iobjectif de 
s6curt6 alimentaire corrige et complete l'objectif de croissance dconomique applique au 
secteur, afin notamment de permettre 6 chacun de satisfaire ses besoins alimentaires. 

Les strategies de production et les strategies d'appui aux producteurs ont 6t present~es 
dans los chapitres pr6c6de>.ts, elles ne sont donc pas reprises ici ; il est cependant utile de 
rappeler en quoi elles contribueront A la s~cudt6 alimentaire. IIfaut d'abord souligner que. 
le plan d'orientation du Tchad vers I'an 2000 a retenu pour I'agriculture vivriere un taux de 
croissance volontanste de 4,5%, sup6neur au taux moyen du secteur primaire, qui est de 
3,4%, lui m~me voisin du taux de croissance prevu pour 'ensemble de I'6conomie. 

Dans le cadre de la politique de libralisation, los choix de production sont faits par les 
producteurs, mais 'Etat pout guider I'6volution de la production dans une direction favorable 
A la s6curit6 alimentaire en onentant les investissements (d~finition et localisation des 
projets) et los services d'appui aux producieurs. Les pnncipales orientations qui ont ainsi 
6t6 retenues pour les productions agricoles sont les suivantes : 

0 	 extension des superficies dans les zones sah6lo-soudanienne et sahelienne, en 
encourageant lutilisation de la culture attelee, notamment dans le Salamat, 
pr6fecture pour laquelle un programme de developpement (avec une composante 
principale c~r~alibre ) devra accompagner la r~alisation de I'axe routier, 

a 	 d6veloppement des filikres de diversification vivdrre (oleagineux, fruits et 
k6gumes, tubercules), 

* 	 renforcement de la protection des v6g6taux, notamment en zone sahelienne, afin 
de r6duire les pertes at [os al6as sur les disponibilitds vivri~res, 

0 	 prioritA A la petite hydraulique dans la zone sah6lienne pour d~velopper les 
cultures de contre-saison, 

* 	 priort6 A 1'6tevage en zone sahlo-sahadenne et dveloppement des petits 
ovages priontairement dans les zones vuln~rables. 

4.2 - RATIONALISATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE 

42.1 	 - kIetificationdes groupes vulnrables 

La lutte contro I'ins6curit6 alimentaire passe par une bonne identification des populations 
concem6es et par la description de lour situation sociale, 6conomique, nutritionnelle et 
sanitaire. Une analyse de ce type devrait 6tre r6alis~e comme base A r61aboration d'un 
programme de s6curtA alimentaire at A I'valuation de son impact. Cependant il nest pas 
du tout certain qua le concept de groupe vuln6rable soit op~rationnel pour la mise en 
oeuvre de I'aide alimentaire at pour la d~finition de projets cibl~s de dveloppement rural. 
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En effet le Systbme d'Alerte Pr~coce, qui fonctionne depuis 1986 sur 'ensemble dutemitoire comme instrument de pr6vision et de programmation des aides alimentaires,
coordonn~es par le CASA:, a d6j6 tent6 sans succs d'identifier les groupes vuln6rable. II a en revanche trouv6 plus facile d'identifier des micro-zones en ins6curit6. Aprds I'alerte, Iaprogrammation de I'aide et sa distribution se fait pour 'ensemble de Isamicro-zone sur Ia
base de listes de families cibles 6tablies par les autodt6s locales (chefs de canton). Par

ailleurs, ce concept de micro-zones d'inscudt6 est particuli~rement adapt6 6 l'identiflcation
 
et Ia mise en oeuvre de projets de d6veloppement rural visant, b r6duire rins6cut6
 
alimentaire.
 

La tendance actuelle est d'avoir de plus en plus recours aux ONG pour Ia distribution deI'aide, apr6s alerte et programmation ; il sera dos lors envisageable de tenter avec celles-ci
 une nouvelle experience d'identification de groupes vuln6rables, en vue d'am6liorer le
ciblage de Ia distribution. IIest relativement facile, apres enqudtes sociologiquf., de d6finir

pr6cisement les profils des personnes et families en ins-ijdt6 alimentaire, mais Ia difficult6
apparait au moment de l'application, pour laquelle une identification exhaustive s'avbre trop
couteuse. 

Les groupes vulnerables sont ceux qui n'arrievent pas 6 satisfaire leurs besoinsalimentaires minima dans le temps et dans l'espace . L'identification des groupes
vulnerables pose des probl6mes sur le terrain, il faut en effet des enqubtes coOteuses,
parce que la vulndrabilite est une notion dynamique, I'USAID par exemple avec son projet

FEWS, distingue 5 cat godes de vuln~rabilite, qui changent chaque ann&-, pour une zone
 
ou un pays donne.
 

En conclusion il convient d'associer le concept de groupes vuln6rables, pour les besoi, s de
I'analyse et de I'6valuation de programmes, avec le concept de (micro) zones vuln~rables. 

42.2 - M6canisme de raidealimentaire 

Le volume de I'aide alimentaire est descendu en dessous de 20 000 tonnes par an, en

raison des bonnes r~coltes r6centes et aussi de 'efficacit6 du systme mis en place.
 

Ce syst~me est coordonne par le CASAU, le SAP joue b Ia fois un r6le d'alerte et d'appui
aux CASAU docentralis6s pour la programmation. Enfin, I'ONC lance les appels droffros

d'achat de cdr~ales pour le compte de I'Etat en concertation avec les bailleurs, assure le
stockage, mais n'assure pas la livraison. Le CASAU organise le transport, finance sur des
fonds de contre-partie et assure Ia distribution sur Ia base des listes 6tablies par les
 
autodt6s locales.
 

Dans plusieurs zones Iadistribution est faite par des ONG (SECADEV, CARE-TCHAD...). II
faut ajouter a ce dispositif, le PAM qui assure I'approvisionnement des cantines scolaires et
distdbue de Ia nourriture contre du travail, en gbn6r: en collaboration avec un projet. En

ville Ia distribution de I'aide alimentaire se fait 6 travars les centres sociaux. 

Dans I'hypothse ob Ia production agdole se stabiliserait 6 un niveau voisin du niveauactuel, il sera nLcessaire de poursuivre le syst~me d'aide alimentaire actuel, parce qu'il
conceme le groupe en ins~cudt6 chronique. L'exp6dence de 1990 a montr6 quo le m6me
syst~me pouvait faire face assez rapidement 6 une situation d'urgence.
 

Le systeme d'aide alimentaire actuel doit donc continuer b fonctionner ; les aspects
suivants devront toutefois dtre examines: 

poursuite du financement du SAP et du CASAU, tant que le budget de rEtat ne 
sera pas en mesure de prendre le relais, 

• achat local de cereales, 
* application de Ia Charte de I'aide alimentaire mise au point par le CILSS, 
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" 	 opportunit6 de completer le syst~me d'aide cdreali~re actuel, par une aide 
d'am6lioration qualitative de la ration, cibl~e vers les mores et les jeunes enfants 
(pas tous scolans~s) des zones en ins6curite, 

" 	 garantie du financement de I'aide alimentaire, sachant que les fonds de 
contrepartie s'amenuisent, 

" 	 fixation du volume et d, la r6partition g6ographique du stock de sdcurit6 (le stock 
actuel est de 14 000 tonnes ; ilest compose de 3400 t de mil, de 4000 t de sorgho 
local, de 4800 t de sorgho import6 et de 2000 t de mafs ; le volume est rdparti sur 
17 sites, dont 4500 t i N'Djamena) ; des nombreuses estimations faites dans le 
pass6 sur le volume 6 donner au stock de s6curit6, il ressort que ce volume 
devrait se situer largement au dessus du volume actuel. 

l'objectif reste de conserver 6 l'aide alimentaire son caractere conjoncturel, pour cola il sera 
n6cessaire de s'attaquer AI'ins~cunte alimentaire selon trois axes : 

1. 	 Mettre en oeuvre la strat~gie de d6veloppement rural en considerant que I'elevation 
du niveau g6n~ral de la sLcudt6 alimentaire a un impact, certes Insuffisant, mais 
n6anmoins positifif sur la s6cuntA alimentaire de la categode de la population la plus 
ddfavods6, ; ensemble des orientations contenue dans ce document va dans cette 
direction, particulibrement les orientations suivantes qu'il est utile de rappeler: 

- responsabiliser les producteurs sur leur propre d6veloppement en encourageant les
 
groupements b vocation coopbrative;
 

- augmenter, s~cunser et diversifier la production vivdrre en tenant davantage compte
 
des possibilit~s de chaque region ;
 

- assurer une bonne gestion des rossources naturelles en associant les communautes
 
villageoises;
 

- promouvoir le developpement des 6changes par le desenclavement, la levee des
 
obstacles divers A la circulation des produits, la rationalisation de la fiscalite et
 
I'am~lioration des circuits comrnerciaux;
 

- d6centraliser les services d'appui aux producteurs;
 

- 6tendre les superficies cbr6alires en zone sahlo-soudanienne, en encourageant la
 
culture attel6e, cette orientation touchera particuli~rement le Salamat qui beneficiera
 
de I'am~lioration de son accbs routier dans le cadre du projet du secteur transport,
 

- d6velopper les fili~res de diversification agricole (oleagineux, fruits et legumes,
 
tubercules) ;
 

- renforcer la protection des vdgtaux en zone sah6lienne;
 

- donner la prioritM A la petite hydraulique en zone sahelienne pour d~velopper les
 
cultures de contre-saison ;
 

- donner la priontAl 1'61evage en zone sahdlo-sahadenne et en zone sah~lienne et
 
encourager les petits 6levages.
 

2. 	 Ronforcer la solidarit des communaut~s villageoises, en encourageant la creation 
de banques de crales b objectif de secunt6 alimentaire et en evitant de distribuer 
I'aide alimentaire aux groupes vulnerables en d6responsabilisant leur communaute 
vilageoise ; 

3. 	 Aider lWs groupes vulnrables A lutter contre l'insdcurit6, en analysant leurs 
strategies de lutte en vue d'appuis cibl6s et en encouragoant des activites productives 
adapt6es A leurs moyens (cultures de contre-saison, petits elevages, principalement). 

Consmw, 9Soen ou InD* pr mmul, Is Scunt Almwlve at Ie R.ources Hydmuliques - Volume 2 •DragnoWtlc ot SVril 
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4.3 - AMELIOR.TION NUTRITIONNELLE 

La situation alimentaire actuelle se caractrise autant, sinon davantage par un ddsdquilibre
nutritionnel, des carences en protiines, vitamines et mineraux que par un d6ficit calorique.La satisfactiun des besoins caloriques de toute la population doit rester une priorit6, ilfautddsormais lui adjoindre un objectif d'amdlioration de la ration alimentaire, en agissant 6
plusieurs niveaux : 

, 	 am6liorer la situation nutritionnelle g~n6rale, en diversifiant la production agricole,
en attirant les d~barquements de poissons sur la rive tchadienne et en
d~veloppant rdlevage, notamment les 6levages a cycle court, 

* 	 rationaliser les conditions de la distribution de I'aide alimentaire par une meilleure
definition des cas ou I'aide est gratuite et les cas or6 elle est vendue 6 prix rdduits 
et par la fixation de r~gles uniformes sur ['ensemble du territoire,
 

* 
 m6thodes permettant d'6viter que I'aide alimentaire ne devienne pour certains 
groupes ou certaines zones une assistance garantie et permanente, 

" satisfaction des carences et d6ficits les plus 6vidents des groupes vuln6rables, endiversifiant aussi I'aide alimentaire sur le module des distributions de vivres du
PAM aux cantines sc.olaires. 

L'amdlioration de la situation nutritionnelle devra se 	 faire aussi a travers l'information
nutritionnelle et 1'61aboration d'un plan d'action nutritionnelle Ce demier sera uncompl6ment a la strat~gie alimentaire, il pourra comprendre une politique nutritionnelles'adressant autant aux services de I'agriculture qu'aux services de sant6 et aux services
sociaux, il devra dgalement comprendre des actions sp6cifiques pour r~duire les principales
carences constat6es :Avitaminose A, carence en iode, etc. 

4.4 - ROLE DE L'ONC 

LONC ne doit plus intervenir pour reguler le march6. A I'avenir sa mission consisterait Ag6rer le stock de sdcunt6, 6 continuer son activit6 d'information sur les marches (enaccentuant la collaboration avec le SIM) et 6 g~rer les magasins dont il dispose. Une 6tudede restructuration vient d'dtre rLalisde ;elle doit servir de base 6 une redefinition du r6le deI'ONC, a la determination des mesures d'assainissement de sa situation et enfin b
I'adaptation de son organisation et de ses moyens i ses nouvelles missions. 

La gestion du stock de secudt6 est d6j6 devenue I'activitl principalc de IONC. IIorganiseles achats sur le marche local, procbde . des renouvellements techniques, vend auxcommergants ; dans ce cas, les fonds de contrepartie sont vers6s dans un fonds
specifique, qui sert principalement b financer des achats. 

Consultation Sectorelle SurI D6eloppement rural,la SbcuntbAlmertaire at les RessourcesHydrauliques.Volume 2. Dlagnosc at Stbrtigle 
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Annexe - PROJECTIONS CEREALIERES 

Conwbuo SectorleltesurleDbnlop ment Rural,Ins4urK6Alm.tim et In R..oweas -dmuliques. Volume 2 - DiugnosIic 4S&Wtlgs 



L'ohjet du present document est d'eslimer la consonmmation Ichadienne de c~rales h Ihorizon
2000 (Hors b16 el hors riz) el d'appr6cier les conditions dans lesquelles ces besoius pourront 
on non tre couverts par la production nationale. 

1 - Estimation de Ia consommation de c¢riales 

Les 6tudes tnen6es dans le cadre de Programme National de S6curil6 Alimenlaire d6finissent 
quatre strates de population : 

* les urbains au sens strict, nayant aucune activit6 agricole,
* les agro-6leveurs. s6dentaires, vivant en ptriphtrie des villes ou dans les villages,
* les agro-pasteurs, transhurnants, menant un petite activit6 de produc~ion v6g6tale, 
* les pasteurs transhumants ct strictement 61eveurs. 

Les tableaux ci-apr~s pr6sentent les donn6es d6imographiqies pour les ann6es 199(0 et 2000. 

TABLEAU DES DONNEES DEMOGRAPIIQUES DE BASE 
ANNEE 1990 

Strates 
lPr~fectures Urhains 

Agro-
61eveurs Pasteurs 

Agro-
pasteurs 

Total/ 
Prifecture 

BET 
Biltine 
Ouaddai 
Salamat 
Batha 
Gufra 
Kanem 
Lac 
Moyen Chari 
Tandjil6 
Mayo Kbbi 
Chari Baguirmi 
Logone Occidental 
Logone Oriental 

4.4(0 
2.600 

19.200 
2.800 
9.000 
8.800 
7.800 
1.800 

103.000 
15.600 
41.400 

384.000 
80.000 
15.200 

42.490 
72.680 

225.190 
94.240 
69.110 

173.790 
100.640 
112.610 
416.950 
299.820 
608.780 
603.680 
178.150 
298.150 

58.080 
93.420 
53.960 

0 
110.380 

0 
I 11.090 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

67.45) 
35.590 
77.270 
59.390 
97.210 

128.830 
0 
0 
0 

158.560 
0 
0 

104.970 
168.700 
365.802 
132.630 
265 760 
241.980 
316.740 
243.240 
519.950 
315.420 
650.180 

1.146.240 
258.15(1 
313.350 

Total par strafe 695.600 3.296.280 426.930 624.300 5.043.110 
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ANNEE 2000 

Strates Agro- Agro- Total/ 
Prefectures Urbains ileveurs I'asieurs pasteurs I'r~fecture 

BET 5.947 53.890 60.107 0 119.950 

Biltine 3.522 92.040 97.984 0 193.540 

Ouaddai 25.944 254.130 45.737 65.359 391.170 
Salamat 3.794 100.720 0 42.954 147.465 
Batha 12.180 85.520 63.971 106.711 268.380 
Guira 11.895 215.510 0 63.954 291.360 
Kanem 10.527 132.620 130.131 113.437 386.720 
Lac 2.438 150.690 0 158.494 311.620 
Moyen Chari 
Tandjili 
Mayo Kibbi 
Chari Baguirmi 
Logone Occidental 
Logone Oriental 

137.421 
20.360 
55.217 

503.642 
106.757 

19.549 

467.450 
325.780 
686.570 
804.610 
180.730 
322.490 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

200.928 
0 
0 

604.870 
346.140 
741.790 

1.509.180 
287.490 
342.040 

Total par strate 919.192 3.872.750 397.930 751.837 5.941.710 

Le tableau des consommations de c6r6ales (hors b1Wet hors riz) par tte et par an pour chaque 
strate de population est le suivant (source BIEP - 6rude filiere c6r6alire) 

CONSOMMATIONS ANNUELLES DE CEREALES PAR TETE (en Kg/an) 

Strates Agro- Agro-
Prefectures Urbains 6leveurs Pasteurs pasteurs 

BET 60 72 48 60 
Biltine 84 96 48 60 
Ouadda' 84 96 48 60 
Salamat 108 120 48 60 
Batha 96 108 48 60 
Guira 108 120 48 60 
Kanem 60 72 48 60 
Lac 84 96 48 60 
Moyen Chari 144 156 48 60 
Tandjili 96 108 48 60 
Mayo Kibbi 108 120 48 60 
Chari Baguirmi 120 132 48 60 
Logone Occidental 132 144 48 60 
Logone Oriental 132 144 48 60 
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En multipliant la consommation de ccrales de chaque strate et de chaque prefecture par la 
population correspondante, il est donc possible de d6tenniner la consonmmation nationale 
estim6e pour 1990 et prdvisible AI'horizon 2000. Les r6sultats sont exprim6s dans les deux 
tableaux pr6sentds h la page suivante : 

ESTIMATION DE LA CONSOMMATION TOTALE DE CEREALES (en tonnes)
 
ANNEE 1990
 

Strates Agro- Agro- Total/ Conso/tite
Prfectures Urbains 6leveurs Pasteurs pasteurs Prifecture Kg/an 

BET 264 3.059 2.788 0 6.111 58,22
Biltine 218 6.977 4.484 0 11.679 69,23
Ouadda'i I 613 21.618 2.590 4.047 29.868 81,65
Salamat 302 11.309 0 2.135 13.747 103,65
Batha 864 7.464 5.298 4.636 18.262 68,72
Gura 950 20.855 0 3.563 25.369 104,84
Kanem 468 7.246 5.332 5.833 18.879 59,60
Lac 151 10.811 0 7.730 18.692 76,84 
Moyen Chari 14.832 65.044 0 0 79.876 153,62
Tandjil6 1.498 32.381 0 0 33.878 107,41
Mayo K~bbi 4.47! 73.054 0 0 77.525 119,24
Chari Baguirmi 46.080 79.686 0 9.514 135.279 118,02
Logone Occidental 10.560 25.654 0 0 36.214 140,28 
Logone Oriental 2.006 42.934 0 0 44.940 143,42 

Total par strate 84.278 408.090 20.493 37.458 550.319 109,12 

Soit en Kg/an par tte 121,16 123 80 48,00 60,00 109,12 

Au niveau national, il apparait donc que la consommation totale de c6rdales peut etre dvalude 
pour 1990 , plus de 550.000 tonnes de produits nets soit une consommation noyenne par tle 
de 109,1 kg. Ce chiffre est h rapprocher de celui exprim6 dans rHtude CILSS sur ]a situation 
alimentaire (exercice 1991/92 et perspectives 1992/93) publie en d6cembre 1992, qui est-me 
5 102,8 kg/tate la moyenne 1987/91 de la consommation apparente de c6rdales (hors bW6 et 
hors riz). 

Au niveau des d6parternents et des strateq, de fortes variations apparaissent entre zones A 
pr6dominance dlevage et zones A pr6dominance agriculture en fonction notamment des 
contraintes de production (alas climatiques, sols, etc.), des habitudes alimentaires et des 
disponibilit6s de produits sur les narch6s. 

/5
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Le meme calcul peut etre effectud pour ran 2000. Du tableau pr6sent6 ci-apr s, il ressort que 
le besoin total pour la consommation nationale en 2000 est de 653.036 tonnes de c6r6ales. 

ESTIMATION DE LA CONSOMMATION TOTALE DE CEREALES (en tonnes) 
ANNEE 2000 

Strates Agro- Agro- Total/ Conso/tite 
Prefectures Urbains ileveurs Pasteurs pasteurs Prefecture Kg/an 

BET 357 3.880 2.885 0 7.122 59,38 
Biltine 296 8.836 4.703 0 13.835 71,48 
Ouadd*' 2.179 24.396 2.195 3.922 32.693 83,58 
Salamat 410 12.086 0 2.577 15.073 102,21 
Batha 1.169 9.236 3.071 6.403 19.879 74,07 
Guira 1.285 25.861 0 3.837 30.983 106,34 
Kanem 632 9.549 6.246 6.806 23.233 60,08 
Lac 205 14.466 0 9.510 24.181 77,60 
Moyen Chari 19.789 72.923 0 ) 92.711 153,27 
Tandjil 1.955 35.184 0 ( 37.139 107,29 
Mayo K~bbi 5.963 82.388 ) 0 88.352 119,11 
Chari Baguirmi 60.437 106.209 i 12.056 178.701 118,41 
Logone Occidental 14.092 26.025 0 0 40.117 139,54 
Logone Oriental 2.580 46.439 0 0 49.019 143,3 I 

Total par strate 111.348 477.478 19.101 45.110 653.037 109,91 

Soit en Kg/an par tate 121,14 123,29 48,0(10 60,0(1 109,91 

Si l'on tient compte des pertes aprts r6colte (stockage, conditionnement, transports, etc.) 
estimdes A 15 %, cela signifie que la production brute nationale susceptible de r6pondre A 
cette demande des consommateurs (653.000 tonnes en I'an 2000) ne devra pas 'tre inftrieure 
A751.000 tonnes (hors bld, hors riz). 

Si la production nationale n'atteint pas cet objectif, ii sera n6cessaire d'importer, de d6stocker 
ou de faire appel A]'aide alimentaire par contre si elle le d6passe, il sera possible de stocker 
ou meme d'exporter. 

A titre d'inforination comvl6mentai,': 1,:;besoins ont tt6 estim6s avec la tnmernm6thode de 
calcul jusqu'en 2010. 

Le tableau r6capitulatif, prdsentd Ala page suivante, montre que la consommation nationale 
augmente d'environ 100.000 tonnes tous les 10 ans, au rythme suivant: 
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TABLEAU DES VARIATIONS DE LA POPULATION ET DE LA CONSOMMATION
 
ENTRE 1990 ET 2010
 

Annees Population 
(hab) 

1990 5.043.110 
1991 5.126.490 
1992 5.211.240 
1993 5.297.400 
1994 5.384.980 
1995 5.473.010 
1996 5.564.510 
1997 5.656.510 
1998 5.750.030 
1999 5.845.090 
2000 5.941.720 
2001 6.018.760 
2002 6.096.800 
2003 6.175.850 
2004 6.255.920 
2005 6.337.030 
2006 6.419.190 
2007 6.502.420 
2008 6.586.730 
2009 6.672.130 
2010 6.758.640 

Consommation 
(tonnes) 

550.319 
559.569 
568.975 
578.538 
588.456 
598.543 
609.065 
619.773 
630.668 
641.755 
653.037 
661.691 
670.460 
679.345 
688.348 
697.470 
706.996 
716.652 
726.440 
736.362 
746.419 

Consom.Tete 
(kg/an) 

109,12 

109,15 

109,18 

109,21 

109,28 

109,34 

109,46 

!09,57 

109,68 

109,79 

109,91 

109,94 

109,97 
I10,00 

110,03 
110,06 
110,14 
110,21 

110,29 

110,36 

110,44 


Production brute 
nicessaire en tonnes 

632.870 
643.500 
654.320 
665.320 
676.720 
688.320 
700.420 
712.740 
725.270 
738.020 
750.990 
760.940 
771.030 
781.250 
791.600 
802.090 
813.040 
824.150 
835.410 
846.820 
858.380 

II s'agit donc maintenant d'estimer les conditions de r6alisation de cet objectif en s'appuyant 
en particulier sur I'analyse des series historiques de production au cours des demiires ann6es 
en tenant compte notamment des diff6rents alas (en particulier climatiques). 

2 - Analyse de la production de c~riales depuis 1963 

l.,es statistiques de production des c6r6ales fournies par la D.S.A. du Minist re de I'Agricul
ture permettent d'obtenir des sfries (toutes c6r6ales confondues) plus ou moins compi~tes h 
cause des accidents ou conflits qu'a connu le Tchad au cours des trente derni res ann6es. II
conviendra donc de les exploiter avec beaucoup de prudence notamment iorsqu'il s'agira de
rtaliser des projections pour les ann6es a venir. II sera en effet n6cessaire de bien faire ]a part
des choses entre les donn6es que I'on peut consid6rer comme normales et celles Acaractire 
exceptionnel dont on petit esp6rer qu'elles ne correspondent plus Aune situation reproductible
d'ici ,5 ran 2000 (annfes de guerre). Pour cc faire quatre hypothises de lissage des courbes 
seront prises en consid6ration : 

Hypoth~se I toutes les donn6es disponibles 
Hypoth~se 2: Priodes hors conflits et s6cheresse 1963/19771 et 1985/1992 
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Hypoth~se 3 P6riode r6cente 1983/1992 (y compris s6cheresse de 1983/84) 
Hypoth se 4: P6riode rtcente 1985/1992 (non compris s6cheresse de 1983/84) 

Les sdries de donn6es disponibles (foutes c6rdales confondues) sont les suivantes : 

Annes Superficies emblavies Production Rendement moyen 

1963 1279,6 933,7 730
 
1964 1119,1 748,7 669 
1965 975,9 653,6 673 
1966 1026,0 672,1 655 
1967 1044,3 714,4 684 
1968 1056,8 710,4 672 
1969 961,6 705,8 707 
1970 939,3 669,4 713 
1971 1019,7 702,8 689 
1972 506,0 
1973 486,0 
1974 612,0 
1975 679,0 
1976 641,0
 
1977 577,0 
1978 556,7
 
1979 476,0 
1980 521,0 
1981 422,0
 
1982 424,5
 
1983 843,1 400,8 475 
1984 808,4 355,5 440 
1985 1146,2 811,6 708
 
1986 1086,8 634,6 584
 
1987 988,9 548,7 555
 
1988 1100,8 808,3 734 
1989 1113,9 616,9 554
 
1990 1075,4 601,4 559 
1991 1312,4 811,9 619
 
1992 1337,3 971,5 726
 

Le dMtail de ces s~ries par prefecture et par culture est fourni en annexe pour la p6riode allant 
de 1986 A 1992. 

La repr6sentation graphique de ces s6ries (pour la production ct pour les superficies) est 
pr~sent~e aux pages ci-apr~s. Apr~s lissage des courbes par r6gression linhire pour les qualre 
hypotheses considdrdes, les observations suivantes peuvent tre effectu6es : 

HI : courbe ( : s6ries compltes : les superficies pr6sentent globalenient line pente positive 
tandis que les productions ont une tendance g6ntrale tr~s sensible it la baisse (due en 
particulier 5 de tr~s fortes diminutions lors des ann6es de guerre et de s6cheresse avec chute 



7/
 

des rendemnents) 

H2 : courbe (D : stries 1963/70 et 1985/91 : excluant les ann6es de guerre et de s~cheresse 
mnnrmes observations (mais moins inarquees que pour H I) au niveau des tendances g nirales h 
Iaugmentation des superficies et Ala baisse des productions 

H3 : courbe 0 :s6rie 1983/91 : p6riode r6cente incluant les s6cheresses de 1983 et 1984 : tr~s 
fortes pentes positives des deux courbes - Ia reprise est d'autant plus nelte que les deux 
premiers chiffres de la s6rie son[ historiquement les pills faibles 

H4 : courbe ( : s6rie 1985/91 : p6riodc r6cente excluant les ann6es de s6cheresse : pente
positive nette de la production et des superficies. 

En fait les sdries compl.tes peuvent Wtre scinddes en deux pdriodes tr~s disti||ctes : une
premi&e p6riode 1963/84 marqu6e par une chute constante des superficies et des productions
de c6r6ales, line seconde p6riode allant de 1984 A nos jours oii I'on observe un net 
redressemnent permettant de retrouver les niveaux historiques de production atteints en 1963. 
Les courbes 0 et 0, intgrent les donn6es de la premiXre p6rioJe et sont fortement 
influenc6es par la baisse g6n6rale observ6e, tandis que les courbes (3)et ® repr6sentent plus 
sp6cifiquement la seconde p6riode. 

Pr6visions de la Production Agricole 
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Prdvisions de la Production C&ralcs 
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3 - Estimation de [a production de cr~ales AI'an 2000 

Potr la suite de notre analyse nous n'dtudicrons que les tendances ( et ® qui paraissent les 
plus representatives pour effectuer des pr6visions AI'an 2000. Elles sont en effet moins 
marquees par les calamit6s exceptionnelles connues dans les ann6es 80, que les lendances (D 
(o6 les ann6es de guerre accentuent fortement la baisse tendancieile) et 0 (obi la s6cheresse 
de d6part induit une pente tr~s forte). 

Les deux courbes de la page suivante fournissent une representation graphique de cc que 
pourrait etre la production cr6alire nationale 5 ran 2000 : 

I) si la tendance g6n6rale ( se poursuit : pr6vision I de ]a production c6r6aliire, 

2)si la tendance g6ndrale (®se poursuit pr6vision 2 de ia production c6rdalire. 

11en ressort les d1mnents d'appr6ciation suivants : 

Prdvision I : la tendance est ii la croissance amenant ]a production nationale ,i un niveau 
calcul6 moyen de 935.000 t de c6r~ales en 2000 avec un dcart type de 16,45%, c'est a dire que 
cette production pourrait varier dans un intervalle allant de 1,088 millions de tonnes de 
c~r~ales si les conditions sont favorables i 781.000 tonnes si elles sont d6favorables. 



9/
 

Prdvision 2 : la tendance est Ala une ltdgbre regression anienant la production nationale a ur 
niveau calcuM rnoyen de 705.000 t de c~r6ales en 2000 avec un 6cart type de 15,16%, c'est ,1
dire que cette production pourrait varier dans un intervalle allant de 812.000 t de c6r6ales si 
les conditions sont favorables i 598.000 tonnes si elles sont dtfavorables. 

Prdvislon 1 do Ia Production Cdrdalibre 
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4 - Interpretation des r~sultats 

Si 'on compare ces rdsultats avec les besoins nationaux estim~s pour I'an 2000 750.990 t 
(voir paragraphe 2 ci-dessus), il ressort de cette analyse que : 

, 	 si ]a tendance de la pr6vision I se trouve v6rifi6e, c'est "i dire maintien du rythine 
d'augmentation r6guli.re de la production observ6e depuis 1985, le Tchad est Am6me de 
satisfaire les besoins de la consommation nationale, mrnie en anni6e d6favorable, 

" 	par contre, si ia tendance de la pr6vision 2 se trouve v6rifit~e, le Tchad ne pourrait 
satisfaire son besoin de consommation que si I'arn6e est favorable a la production et 
devra faire n6cessairement appel i l'importation de produits c6r6aliers ou a I'aide 
alimentaire dans tons les autres cas de figure. 

Nous sommes donc en face d'un modbe tr~s sensible ofi tout peut basculer tr~s rapidenent 
entre l'obtention de la s6curitd alimentaire et la dfpendance stnnclurelle en produits ct~rdaliers. 
Ces observations devront Ntre consid6r6es avec beaucoup d'attention au moment de difinir les 
politiques Amettre en oeuvre en mati&e de production c6r~aliCre. 

5 - Quelques orientations possibles de politique c~r~alire 

II apparait que la poursuite des tendances actuelles de la production (pr6vision I) permettrait 
, terme de satisfaire la consommation nationale. il convient donc d'analyser avec plus de 
pr6cision les param~tres qui caractfrisent cette production. 

Les tableaux ci-apr s fournissent les statistiques par culture des superficies eiblav6es ainsi 
que des productions et des rendements obtenus. 

Les r6gions de la zone soudanienne , pluviom6trie relativement r6gulibre produisent boll an 
mal an 400.000 tonnes de crfales soit un plus de la moiti6 des 750.900 tonnes n6cessaires 
pour Ian 2000. Par contre, la zone sah6lienne, ,A cause des tr~s fortes variations 
pluviomttriques qu'elle connait, peut voir sa production fluctuer quasiment du simple aui 
double entre 250.000 tonnes et 450.000 tonnes. Ces deux observations peuvent induire denx 
ides force dans la politique ,i suivre : 

I) slabiliser et accroitre la production de la zone soudanienne en visant plus laugmentation 
de la productivit6 par les rendements que par les superficies : cela passe par des mesures 
d'aindnagement de terroirs voire de remembrement, de maintien et d'aml6ioralion tie la 
fertilitd des sols, de diffusion de variftds s6lectionntes performantes, d'am6lioration (ies 
faqons culturales. En bref, il faudrait obtenir plus Apartir des superficies que I'on cultive d6jA. 

2) conforter et s6curiser les conditions de production de la zone sah61lienne sensible aux al6as 
climatiques en recherchant A mieux maitriser les conditions ('apport en Ca : tin accent 
particulier devra tre mis stir les techniques d'exhaure, stir les syst6mes d'irrigation, de 
disposition et d'ainhagement des parcelles et des champs, de faqons cultuiales sp6cifiques et 
de inatfriel agricole adapt6 afin d'anm6liorer la productivit6 du travail. 11conviendrait dIns ces 
regions de viser d'abord la rt~gularit- annuelle des superficies mises en cultures car cc sont 
elles qui pr~senient actuellement les plus fortes variations. 

http:r6guli.re


CULTURE: SORGHO 
PRODUCTIONS EN TONNES 

ANNEES 
PREFECTURES 

1980 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Moyenne 
19892 

BET 
Bitting 637 16 1272 2 F20 2440 2100 1715 1529 
Ouaddal 
Salamat 

8680 
3987 

7862 
2990 

11467 
3205 

13318 
2671 

1862 
5400 

5500 
9070 

5840 
2790 

7790 
4302 

Botha 990 835 2640 3716 1350 2100 6300 2562 
Gu6ra 
Kanm + Lac 

31050 
132 

27225 
3850 

25137 
3402 

39888 
94 

23050 
280 

32200 
324 

13500 
320 

27436 
1200 

Char[ Bagulrml 
Moyan Charl 

23741 
53710 

16127 
58970 

30089 
45028 

16057 
52550 

26260 
70 347 

61540 
60885 

86 800 
62250 

37231 
57677 

Tmndlild 
Mayo Kebbl 

37284 
63 596 

23886 
53373 

16368 
54 720 

11401 
43301 

26825 
50400 

12770 
57 750 

35750 
70980 

23469 
56303 

Logone Occldental 17347 12514 17051 19085 19450 13790 31 680 18702 
Logone Orlental 57355 48334 47505 32409 52500 27885 60800 46684 

Total TCHAD 298509 255982 257884 237010 280164 285914 378725 284884 

CULTURE: PENICILLAIRE 
PRODUCTIONS EN TONNES 

ANNEES 
PREFECTURES 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Moyenne{1988/92 
BET 
BIllne 12500 490 32296 11245 4530 9700 11250 12859 
Ouaddal 22549 23920 47043 37389 8944 43600 51 400 33 549 
Solamal 1 510 2 169 2360 1 721 4250 2660 3900 2653 
Botha 
Gudra 
Kanerm + Lac 

14782 
25642 

5211 

13520 
21 682 
2175 

34400 
12732 
50670 

24068 
8242 
5314 

6060 
5577 
6506 

22100 
13 6JO 
11240 

18900 
17 '00 
3 8 5'1u 

19119 
14096 
17098 

Chri Bagulrml 
Moyen Chatl 

40486 
47901 

30356 
33478 

47381 
37972 

25277 
23011 

27935 
30792 

54950 
24410 

44500 
43400 

38698 
34423 

TmndJIl6 21 978 21 826 35281 7157 15 125 8250 19800 18488 
Mayo Kebbi 
Logone Occidental 

21 797 
14276 

21 185 
12697 

19887 
13669 

11690 
8235 

15932 
13939 

14480 
5540 

9g,N 
12000 

16324 
11479 

Logone Oriental 24389 25596 21 985 15988 28000 15480 24500 22 277 

Total TCHAD 253021 217094 355676 179337 167590 226010 295020 241 964 

CULTURE: BERBERE 
PRODUCTIONS EN TONNES 

ANNEES 
PREFECTURES 

1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Moyenne 
1988/92 

BET 
BIHIne 
Ouaddal 

24 
4753 

752 
2750 

1050 
7320 

356 
4213 

0 
0 

0 
7800 

0 
5600 

312 
4634 

Salamat 
Botha 
Gu6ra 

4 114 
7350 
5182 

11 550 
5691 

647 

29771 
12320 
350 

33075 
1U388 
6055 

30240 
1800 
8960 

78000 
11100 
10000 

45000 
11900 
11200 

33107 
8650 
6506 

Keanem + Lac 90 
Cheri Baguirml 3181 1870 9000 8610 5044 8410 9000 6445 
Moyon Chari 
TandJll6 

257 
432 

203 
420 

1617 
175 

3699 
79 

2024 
30 

2010 
110 

0 
0 

1401 
178 

Mayo Kebbl 17008 12358 19674 8424 8588 1362, 13120 13256 
Logone Occidental 
Logone Oriental 

Total TCHAD 42301 36241 84517 74899 56686 131 050 95820 74502 



CULTURE: SORGHO
 
SUPERFICIES en HA 

ANNEES 1986 

PREFECTURES 


BET
 
Billine 551 

Ouaddal 13040 

Salamat 8800 

Bata 2450 

Gu6r. 69000 

Kwom +Lac 147 

Char Baguhrml 37328 

Moyen Chad 67 342 

Tandlild 57534 

Mayo Kbl 96976 

Logone Occidental 40 345 

Logone Oriental 74706 


Total TCHAD 470219 


CULTURE: PENICILLAIRE 
SUPERFICIES en HA 

ANNEES 1986 

PREFECTURES 


BET
 
BIIlkno 53639 

Ouaddal 44040 

Satanzt 4270 

Bathe 48782 

Gu6ra 04500 

Kanen +Lac 34740 

Charl Bagurml 57427 

Moyan Chart 62505 

Tandilld 33525 

Mayo Kebb 40088 

Logone Occidental 29 504 

Logone Orlental 35122 


Total TCHAD 508 142 


CULTURE: BERBERE
 
SUPERFICIES en HA 

ANNEES 1986 

PREFECTURES 


BET
 
B1911ne 40 

Ouaddal 6790 

Salamat 5143 

Bathe 10500 

Gu6a 7403 

Kanm+ Lac 
ChariBagurmI 5302 

Moyon Chari 367 

TandJll4 500 

Mayo Kebb 20705 

Logone Occidental 
Logone Oriental 

1987 


47 

15732 

6645 

2087 


60500 

1925 


32513 

50637 

47582 

88165 

31 284 

69049 


406 166 


1987 


28300 

62952 

6107 


52000 

50062 

14500 

60712 

53426 

35839 

37161 

25234 

37660 


464043 


1987 


1880 

5500 


14741 

18200 

1750 


6475 

300 

600 


20410 


1988 


2120 

16382 

5980 

3773 

35910 

1491 


40661 

51757 

21824 

54940 

36 048 

76374 


347260 


198d 


64592 

72361 

5077 

57335 

25465 

92 122 

75209 

56611 

34607 

22536 

22605 

50434 


578954 


1988 


1750 

12200 

42530 

17600 

5000 

180
 

12000 

1617 

500 


15866 


1989 


7000 

24215 

4857 

6103 

56983 


118 

35070 

89370 

39315 

62394 

36 561 

70917 


432993 


1989 


44980 

83087 

3825 


60170 

41242 

77922 

61286 

45839 

27870 

22395 

23 196 

32898 


524 710 


1989 


396 

7022 


36750 

14840 

8650 


20839 

3600 

183 


15345 


1990 


6100 

9800 

9000 

4500 

46100 


150 

50500 

89 500 

40400 

73900 

38 900 

70000 


438850 


1990 


30200 

55000 

8500 

40400 

42 900 

69249 

75500 

47300 

27500 

24700 

26300 

40000 


488449 


1990 


0 

0 


37800 

3000 

12800 


9700 

3114 

100 


13852 


1991 


10000 

12000 

19000 

10700 

48000 


460 

79000 

90200 

41200 

81000 

39400 

71 500 


502 460 


1991 


36000 

115000 

7000 


69200 

36000 

41 700 

78500 

55 360 

33000 

26600 

27000 

41500 


566 860 


1991 


0 

10000 

60000 

25000 

13000 


10350 

5020 

550 


19630 


1992 Moyenne 
1988M92 

3400 4460
 
9800 14424
 
3500 8255
 
18000 6815
 
43400 51413
 

237 647
 
107700 54682
 
83000 74 544
 
55000 43265
 
83500 77268
 
39600 37448
 
76000 72 649
 

523 137 445869
 

1992 Moyenne 
1986/92 

31800 41359
 
115000 78334
 
6100 5853
 

63000 55841
 
15400 39367
 
95363 60799
 
71000 68519
 
62000 54720
 
33000 32 192
 
15500 26997
 
24000 25406
 
35000 38945
 

567163 528332
 

1992 Moyenne
 
1980192
 

0 581
 
7000 6930
 

45000 34566
 
15300 14920
 
14500 9015
 

11000 10809
 
1208 2189
 

50 355
 
29543 19336
 

Total TCHAD 56750 698561109243 107 724 80 366 143550 123601 98727
 

__j0
 



CULTURE: SORGHO 
RENDEMENTS EN KG/HA 

ANNEES 1980 
PREFECTURES 

1987 198 1989 1990 1991 1992 Moyenne
198m92 

BET 
BaIne 
Ouaddal 
Salarnat 
Baths 
GuAr 
Kanem + Lac 
Chari Baguirml 
Moyen Cherl 
TandJll6 
Mpyo Kebbl 
Logone Occidental 
Logone Oriental 

Total TCHAD 

250 
666 
453 
404 
450 
898 
636 
798 
648 
656 
430 
768 

635 

340 
500 
450 
400 
450 

2000 
496 

1 165 
502 
605 
400 
700 

630 

600 
700 
536 
700 
700 

2282 
740 
870 
750 
996 
473 
622 

743 

360 
550 
550 
600 
700 
797 
458 
588 
290 
694 
522 
457 

547 

400 
190 
600 
300 
500 

1 867 
520 
786 
664 
682 
500 
750 

638 

210 
458 
477 
196 
671 
704 
779 
675 
310 
713 
350 
390 

569 

504 
596 
797 
350 
311 

1350 
806 
750 
650 
850 
800 
800 

724 

343 
540 
521 
376 
534 

1 856 
681 
774 
542 
729 
499 
643 

639 

CULTURE: PENICILLAIRE 
RENDEMENTS EN KG/IA 

ANNEES 1988 1987 
PREFECTURES 

1988 1989 1990 1991 1992 Moyenne 
1980M/2 

BET 
BIIne 
OuaddaT 
Salamat 
Baths 
Guk'a 
Kanem + Lac 
Chari Baguirml 
Moyen Chart 
TandJlI4 
Mayo Kabbl 
Logone Occidental 
Logone Oriental 

Total TCHAD 

233 
512 
354 
303 
398 
150 
705 
766 
656 
544 
484 
694 

498 

300 
380 
350 
260 
433 
150 
500 
627 
609 
570 
503 
680 

468 

500 
650 
465 
600 
500 
550 
630 
671 

1019 
882 
605 
436 

614 

250 
450 
450 
400 
200 

68 
412 
502 
257 
522 
355 
486 

342 

150 
160 
500 
150 
130 
94 

370 
651 
550 
645 
530 
700 

343 

269 
379 
380 
319 
378 
270 
700 
441 
250 
544 
205 
373 

399 

354 
447 
639 
300 

1 136 
404 
627 
700 
600 
600 
500 
700 

520 

311 
428 
453 
342 
381 
281 
565 
629 
574 
605 
452 
572 

458 

CULTURE: 
RENDEMENTS 

BERBERE 
EN KG/HA 

ANNEES 
PREFECTURES 

1988 1987 1988 1989 1990 "991 1992 Moyenne 
1988/92 

BET 
Blittit 
Ouaddal 
Salamat 
Bathe 
Gudra 
Kensm + Lac 
Charl Baguirml 
Moyan Chad 
Tand1l1l 
Mayo Kebbl 
Logone Occidental 
Logton. Oriental 

600 
700 
800 
700 
700 

COo 
700 
864 
821 

400 
500 
784 
313 
370 

289 
677 
700 
605 

600 
600 
700 
700 
700 
500 
750 

1000 
350 

1 240 

899 
600 
900 
700 
700 

413 
1 000 

432 
549 

800 
600 
700 

520 
650 
300 
620 

780 
1 300 

444 
769 

813 
400 
200 
694 

800 
1 000 

778 
772 

818 

444 

537 
669 
95 
580 
722 
500 
596 
640 
502 
688 

Total TCHAU 745 519 774 695 705 913 775 755 

/L~
 



CULTURE: MAYS 
PRODUCTIONS EN TONNES 

ANNEES 
PREFECTURES 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Moyonne 
1988192 

BET 
BItline 
Ouaddal 
Samnal 
Batha 
Gura 
Kmem + Lac 
Chad Baguirml 
Moyen Chari 
TandIIl 
Mayo K*WbI 
Logone Occdental 
Logone Orenlal 

350 

1095 
1 292 
6258 
4264 
4425 
3908 
3701 

350 
325 

994 
379 

4657 
3173 
3293 
2 908 
2754 

18 

16338 
8946 
1 371 
195 

1003 
294 

5704 

121 

12848 

3755 
94 

1633 
206 
514 

0 

20394 
399 

4875 
122 

1 535 
340 

1 158 

100 
970 

22885 
360 

6100 
170 

8060 
1 180 
7950 

120 

34280 
38000 

1880 
5720 
2540 
7680 
1 120 

118 
548 

15548 
8229 
4 128 
1963 
3213 
2359 
3272 

TotaI TCHAD 25293 18834 33869 19 171 28823 47775 91 340 37872 

CULTURE: RIZ 
PRODUCTIONS EN TONNES 

ANNEES 
PREFECTURES 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Moyenno 
198=192 

BET 
BIItino 

Ouaddal 
Salamat 
Batha 
Oudka 

Kaewm + Lac 
Chad Bagulrnl 
Moyan Charl 
TandIfI6 
Mayo Kbbl 
Logone Occidental 
Logonetlental 

140 
306 

6 308 
5445 
2151 

519 

258 
391 

14534 
2175 
1853 

286 

187 
1 152 

48236 
13784 
8519 
1985 

793 
58222 
44154 
2252 

553 

65 
600 
360 

40260 
20728 

3534 
480 

1 260 
62160 
32720 
17730 
3855 

26 
1 800 
1 336 

56984 
37125 
8840 
2100 

II 

46 
597 
800 

40958 
22304 

6411 
1397 

Total TCHAD 14880 19497 73863 105974 66027 117725 108211 72311 

CULTURE: BLE 
PRODUCTIONS EN TONNES 

ANNEES 
PREFECTURES 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Moyanne 
198892 

BET 
Binie 
Ouadda& 
Salamat 
9atha 

Kaem + Lac 
Chad Bagulrml 
Moyan Char 
Tandlilld 

600 1 100 2500 500 2100 3400 2400 1800 

Mayo Kebbl 
Logone Occldntal 
Logone Oriental 

Total TCHAD 6001 1 100 2500 500 2100 3400 2400 1800 



CULTURE: MATS
 
SUPERFICIES en HA 

ANNEES 1986
PREFECTURES 

BET 
BlItIne 
OuaddaT 
Salamat 700 

Bathe 
Gu6ra
 
Kanem + Lac 1369 

Chart Begulirml 2 154 

Moyen Chart 7822 

TindJl6 5331 

Mayo Kebbl 5531 

Logone Occidental 4885 

Logone Oriental 4627 


Total TCHAD 32419 


CULTURE: RIZ
 
SUPERFICIES on HA
 

ANNEES 1988 

PREFECTURES 


BET 
Bitie
 
OuaddaT
 
Salamat 12 

Bathe
 
Gu6'r 
Kenem + Lac 
Charl Bagulrmi 200 

Moyan Chard 455 

Tandl1l6 8469 

Mayo Kebbl 3830 

Logone Occidnlel 4416 

Logone Oriental 1028 


Total TCHAD 184101 


CULTURE: BLE
 
SUPERFICIES en HA
 

ANNEES 1986 

PREFECTURES 


BET 
BIhitno 

Oudddal 
Salamat 
Bathe
 
Gu6ra
 
Kanem + Lac 900 

Chart Bagulrml
 
Moyen Chard
 
Tand18 
Mayo Kebbi 
Logone Occidental 
Logone Oriental 

Total TCHAD 900 


1987 


506 

650 


1 130 

431 


6573 

4480 

4648 

4 105 

3388 


26411 


1987 


172 

532 


12112 

3782 

3705 

1049 


21 352 


1987 


1 100 


1 100 


1988 


118 


16490 

4473 

1660 


236 

1010 


420 

7050 


31 457 


1988 


125 

490 


22156 

4438 

3311 

1095 


31615 


1988 


2300 


2300 


1989 


151 


10268 


5858 

154 


1646 

348 


1075 

19500 


1989 


271 

14327 

11992 


1 759 

305 


28654 


1989 


300 


300 


1990 


100 


18109 

700 


6500 

200 


1700 

500 


1 700 


29509 


1990 


50 

300 

400 


21 120 

12784 

1 00 

300 


36854 


1990 


1400 


14001 


1991 1992 Moyenne
19845/2 

300 300 246
 
3000 1 450
 

16890 25292 12793
 
450 19 500 4618
 

6800 2500 5388
 
480 7150 2576
 

7800 3170 3644
 
1 800 9600 3094
 

11000 1400 4391
 

48520 68912 36675
 

1991 1992 Moyenne
 
191I9S2
 

12
 

13 32
 
450 249
 

573 800 503
 
25900 27135 18746
 
13500 16500 9547
 
6000 5000 3727
 
2500 3500 1397
 

48473 533918 34108
 

1991 1992 Moy.ef- .]
 
1988/2
 

2500 1 132 1376
 

2500 1 132 1376
 



CULTURE: 
RENDEMENTS 

MATS 
EN KG&IA 

ANNEES 
PREFECTURES 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Moyenne 
198M/92 

BET 
Bif1ne 
Ouaddal 
Salamat 
Batha 
Gufra 
Kaem + Lac 
Chart Baguirml 
Moyen Char 
Tandilid 
Mayo KebbI 
Logone Occidental 
Logone Oriental 

500 

800 
600 
800 
800 
800 
800 
800 

692 
500 

880 
879 
709 
708 
709 
708 
708 

153 

991 
2 000 

826 
826 
993 
700 
809 

801 

1251 

641 
610 
992 
592 
478 

0 

1 126 
570 
750 
610 
903 
680 
681 

333 
323 

1355 
0 

897 
354 

1 033 
656 
723 

400 

1 355 
1 949 

752 
800 
801 
800 
800 

481 
378 

1215 
1 782 

766 
762 
882 
763 
745 

Total TCHAD 700 713 I 077 983 977 985 1 325 1033 

CULTURE: RIZ 
RENDEMENTS EN KGWIA 

ANNEES 
PREFECTURES 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Moyanne 
198692 

BET 
Blltfle 

I 
OuaddaT 
Salamut 
Bathe 
Gu6ra 
Kanem + Lac 
Charl Bagulrml 
Moyan Char 
Tandill 
Mayo Kbl 
Logone Occldental 
Logone Orental 

917 

700 
673 
745 

1422 
487 
505 

1 500 
735 

1200 
575 
500 
273 

1 496 
2351 
2177 
3106 
2573 
1813 

2926 
4064 
3682 
1280 
1813 

1300 
2 000 

900 
1906 
1621 
1860 
1600 

2199 
2400 
2424 
2955 
1 542 

2000 
4000 
1 670 
2100 
2250 
1 768 

600 

917 

1 444 
2394 
1590 
2185 
2336 
1 720 
1000 

Total TCHAD 808 913 233e] 3698 1 792 2129 2026 2120 

CULTURE: 
RENDEMENTS 

BLE 
EN KGIHA 

ANNEES 
PREFECTURES 

1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Moyenne 
198&92 

BET 
BiltIn 
OteddaT 
Salamat 
Batha 
Gura 
Kanem +Lac 
Chart Bagutml 
Moyen Cherl 
TandIlld 
Mayo Kebbl 
Logone Occidental 
Logone Oriental 

667 1000 1087 1667 1 500 1360 2120 1308 

Total TCHAD 667 10301 1087 1667 1 500 1 360 2120 1 308 



CULTURE: TOUTES CEREALES 
PRODUCTIONS EN TONNES 

ANNEES 
PREFECTURES 

1986 1987 1988 
,_,_19a8/92 

1989 1990 1991 1992 Moyenne 

BET 
BIltlne 
Ouddal 
Salamat 
Batha 
Gu6r 
Kanm + Lac 
Chari Bagulrmi 
Moyen Chart 
TandIlI6 
Mayo Ksbbl 
Logone Occidental 
Logone Oriental 

0 
13161 
35982 

9972 
23122 
61 874 

7038 
68 840 

108432 
70266 

112271 
37682 
85964 

0 
9258 

34882 
17034 
20046 
49554 

8119 
48 990 
97699 
63839 
92384 
29972 
76970 

0 
34618 
65848 
35336 
49360 
41369 
73000 
95603 
87140 

100255 
109068 
39533 
77179 

0 
14121 
55041 
37467 
38172 
54185 
18756 
49944 
83 808 
76953 

109202 
29778 
49464 

0 
6070 

10806 
39890 
9210 

37587 
29345 
60238 

108398 
82362 
97183 
37263 
82138 

0 
11800 
57000 
90700 
35300 
55800 
37849 

125 260 
94665 
83460 

126630 
38 240 
55170 

0 
129695 
62960 
51690 
37100 
42200 
75596 

180 100 
108866 
118254 
133065 
60200 
88520 

14699 
46074 
40298 
30330 
49'1938 
35672 
89 854 
98430 
85056 

111400 
38953 
73629 

Total TCHAD 634 604 548748 808 309 616891 601390 811 874 971516 713333 



CULTURE: TOUTES CEREALES 
SUPERFICIES on HA 

ANNEES 1986 1987 1988 1989 i990 1991 1992 Moyenna 
PREFECTURES 198Mi92 

BET 0 0 0 0 0 0 0 
Bitne 56230 30227 68462 52376 36300 46000 35200 46399 
Ouaddal 63870 84690 101061 114475 65 80 137 300 132 100 99899 
Salamat 18925 28233 53587 45432 55300 89000 54600 49297 
Bathe 61 732 72287 18708 81 203 47900 104900 96300 77576 
Gudra 140903 112312 66375 106875 101800 97000 73300 99795 
Kanem + Lac 37156 18655 112583 88608 88958 61 550 122037 75650 
Char[ Bagulrmi 102411 100303 132468 117 195 136700 168300 209650 138147 
Moyan Chart 138491 111 468 112 135 145037 146814 157953 149508 137344 
TandIl6 105359 100613 79323 81 849 89320 101 130 122335 97133 
Mayo Kbl 167130 154166 98790 113772 126936 148530 148213 136791 
Logone Occidental 79150 64328 62 384 61 864 67600 7,1200 78200 69675 
Logone Oriental 115483 111646 134953 105195 112000 126500 115900 117382 

TotalTCHAD 1086840 988928 1 100829 1113881 1075428 1312363 1337343 1 145087 



CULTURE: TOUTES CEREALES 
RENDEMENTS EN KGMA 

ANNEES 
PREFECTURES 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Moyenne 
1986192 

BET 
BIhtins 
OuaddaT 

234 
563 

306 
412 

506 
652 

270 
481 

192 
164 

257 
415 

368 
477 

317 
461 

Salamat 527 603 659 825 721 1019 947 817 
Batha 375 277 627 470 192 337 385 391 
Gu6ra 
Kanem + Lac 
Chart Bagulrml 
Moyan Charl 
TandjlI6 

439 
189 
672 
783 
667 

441 
435 
488 
876 
635 

623 
648 
722 
777 

1264 

507 
212 
426 
578 
940 

369 
330 
441 
738 
922 

575 
615 
744 
599 
825 

576 
619 
859 
728 
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INTRODUCTION
 

Ce volume 3 est le complment op~rationnel du volume 2 - Diagnostic et Strat6gies - IIa
6t6 pr~par6 ci partir des travaux des onze commissions r6alis~s depuis la fin du S6minaire 
de pr6paration qui a eu lieu les 24, 25 et 26 Juin 1993, b N'Djam6na. 

Le volume 3 est d6compos6 en trois parties: 

Premi6re Partie Mesures et Actions 

Dei'xi6me Partie Mism 	 en oeuvre 
Troisi6me Partie Annexe - Fichier des Projets en cours 

La premi~re partie - Mesures et Actions - est prdsentse selon une structure similaire 6 celle 
du volume 2, lui-m me decoulant de [a dcomposition, en commissions, du domaine 
couvert par la consultation sectonelle. Le tableau suivant en rappelle les correspondances: 

Commissions THEME Chapitres volume 2 Chapitres Volume 3 

16r et 26= e Parties 	 1&r8 Partie 

10 Cadrage macro- Volume 4 - Cadrage Volume 4 - Cadrage
6conomique macro-6conomique macro-6conomique 

5 Cultures pluviales et 1 - Production et 1 - Production et 
inigu6es Commercialisation commercialisation 

1.1 - Les cr6ales 
9 	 Commercialisation et 1.2 - Les ol~agineux


6changes 1.3 - Los fruits et
c gumes 

1.4 - Les produits de 
I'Elvage 

8 Pdche et son exploitation 1.5 - Secteur p~che 	 2 - P~che et son 
explotation 

7 Eau et son utilisation 2 - Eau et son 	 3 - Eau et son 
_utilisation utilisation 

1 Recherche agronomique 3 - Services d'appui 4 - Recherche 

3.1 - Recherche agronomique 
agronomique 

2 Protection des cultures 	 3.2 - Protection des 5 - Protection des 
cultures cultures 

3 	 Credit rural 3.3 - Credit rural 6 - Credit rural 
4 Vulgarisation et 3.4 - Vulgansation et 7 - Vulgarisation et 

encadrement encadrement encadrement 
6 Organisation et Formation 	 3.5 - Organisation et 8 - Organisation et 

Formation formation 
11 Sicurit6 alimentaire 	 4 - Slcurit6 ahmeiitaire 9 - Sdcurit6 

conjoncturelle alimentaire 
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Dans chacun des 9 chapitres de la premibre partie - Mesures et actions - sont pr6sent6s 
successivement les 616ments suivants : 

" 	 Rle de I'Etat : rappel, sans commentaires, des fonctions p6rennes de I'Etat dans le 
domaine considr. 

* 	 Mesures Aprendre : les mesures concernent tous les actes gouvemementaux dans le 
domaine l6gislatit, rdglementaire, institutionnel, organisationnel, 6conomique et de 
rinformation. Prendre une mesure n'implique donc pas d'investissement, donc de 
projet, ni de d6penses autres que les ddpenses de fonctionnement pour les 
administrations charg6es de les ex4cuter 

IIest n6anmoins envisageable, pour un ensemble de mesures complexe et important, 
de programmer des projets d'appui pour apporter A I'administration I'expertise nt les 
moyens logistiques qui pourraient lui faire d6faut. Les deux projets d'appui, financds 
par I'USAID, pour am6liorer les circuits commerciaux des fili6res agricoles, constituent 
un bon exemple de projets d'appui pour ia prdparation et I'ex6cution de mesures. 

Les mesures ont d6jA 6t6 introdultes et justifi6es dans la partie "Strat~gies" du volume 
2. Dans ce volume 3, chaque mesure est libell6e avec son numero d'ordre (pour 
faciliter le suivi ult6rieur), assortie des actes 6lmentaires (ou activitds) A ex6cutar. 
Pour chacun de ceux-ci, l'institution responsable et la p6riode d'exdcution sont 
mentionn6es. 

Ainsi pr6sent6es, les mesures constituent le programme d'action "hors projet" de 
'administration, pour les ann6es A venir. L'ex6cution de ce programme est 

indispensable pour cr6er les conditions les plus favorables d'abord pour le 
d6veloppement du secteur dans son ensemble, ensuite pour augmenter I'efficacitA du 
programme d'investissement, enfin pour parvenir A un travail actif de programmation 
pour prdparer ravenir. 

Los mesures no sont pas strictement prdsentdes sous la forme habituelle de matrices, 
c'est Adire de tableaux, mais on y trouve las m6me 61lments, additionnes, quand cela 
est n cessaire, de commentaires ou explications. La liste r6capitulative des mesures A 
prendre est prdsent6e dans le volume 1. 

R6vision du programme d'investissement en cours : sont prdsent~es sous cette 
rubnque, des observations, recrmmandations et propositions de correctifs pour les 
projets en cours, b la lumi6re des orientations strat6giques formuldes dans le volume 2. 
Sont class6s comme projets en cours, les projets effectivement en cours d'ex~cution 
sur le torrain, en 1993, ainsi que les projets d6jA programm6s, c'est A dire, pr6par6s, 
d cid6s et financ6s. Ces observations, recommandations at propositions de correctifs 
sont reprises, projet par projet, dans I'Annexe - Fichier des projets en cours - pr6parde 
et mise Ajour A partir du catalogue de projets de la Cellule de suivi et 6valuation des 
projets du MAE. 

Pour chaque chapitre, qui correspond en g6n6ral au domaine d'une commission, les 
projets en cours sont examin6s par "sous-ensembles homog6nes". La segmentation en 
"sous-ensembles homogenes" rsulte de consid6rations opdrationnelles et de [a 
logique, par example Indomaine de 'eau et son utilisation est segment6 en: 

- Connaissance et suivi des ressources hydrauliques
 
- hydraulique villageoise et pastorale
 
- grands p6rim6tres
 
- petits p6rim~tres
 

- irrigation traditionnelle.
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3 
Cette d6marche par segmentation successive du secteur (en th6mes trait6s par
commission et ensuite en sous-ensembles homog~nes pour regrouper les projets)
rel6ve de rapproche programme qui a lavantage d'6tablir un lien entre la strategie et 
les projets. 

Propositions de programme pour le moyen terme : Les 616ments present6s sous 
cette rubrique sont d6compos~s solon le m~me d6coupage que celui qui est adopt6 
pour la pr6sentation de la revision des projets on cours. Se retrouvent ainsi regroup6s
dens un m~me "sous-ensemble homog~ne" : [a poursuite d'actions ou de projets en 
cours, des projets dejA pr~par6s mais non encore financds, des actions nouvelles 
n6cessaires b la mise en oeuvre de la strat6gie. On parvient de cette mani6re 6 des 
programmes de d~veloppement, couvrant de faron exhaustive et coh6rente le 
domaine concern6 par la consultation sectorielle. 

Les prLpositions de programme pour le moyen terme ne sont pas homogbnes pour leur
degr6 de d6tail. En fonction du degr6 de maturation des id6es d'actions ou de projets 
et aussi du travail de programmation ant6rieur, on dispose do : 

- projets d6ja prepards, par exemple en hydraulique villageoise ou bien le projet de 
d6veloppement int~gr du Salamat, 
- programmes 61abors mais dont les besoins d'appui n'ont 61t6 ni compl6tement
d6finis ni chiffr6s, par exemple le PNLTRA, 
- projets ou programmes existants dont la poursuite 6 moyen terme s'impose,
plusieurs projets de d6veloppement int6gr6 sont dans ce cas, 
- programmes identifies dans le cadre de la pr6paration de la consultation 
sectorelle, dans ce cas on ne dispose pas des 616ments de I'analyse de projet
permeLtant de donner une description cr6dible du contenu et du montant 
d'investissement. 

En cons6quence, les montants ne sont pr~sent~s que s'ils r6sultent d'une pr6paration 

de projet, faite dans les r6gles. Dans les autres cas une action de preparation du 

programme ou du projet est propos~e, cest par cette 6tape qu'il conviendra donc de 

commencer, si la proposition de programme a reteru I'int6rt d'un bailleur de fonds, A 

I'occasion de la consultation sectorielle. 

Les programmes de d6veloppement propos6s pour le moyen terme sont r6capitul6s
dans le volume 1, avec rindication de la nature de I'engagement attendu de la 
communaut6 intemationale : financement pour un projet ou un programme d~jA
prpar6, poursuite d'un projet ou programme en cours, mission de pr6paration. 

n.,ulh
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1 - PRODUCTION, COMMERCIALISATION ET TRANSFORMATION 

1.1 - R6LE DE L'ETAT 

Definition et suivi des politiques par filibre 
Definition et suivi de la politique 6conomique 

L6gislation et reglementation en matibre foncibre, d'organisation des producteurs, 
d'activit6s commerciales et industrielles 
Services publics d'appui aux producteurs (voir § 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 et 1.8)
 
Statistiques agricoles
 

1.2 - MESURES A PRENDRE 

12.1 - Mesures dans le domaine des transports 

Pour le r~seau national (principal et secondaire) it convient de rappeler les mesures qui 
seront prises dans le cadre du second projet sectoriel transport (PST 2). 

PC 01 - Am6lioration du systdme d'entretien routier J 

cr6ation d'un compte autonome d'entretien routler dans lequel seront versbes 
mensuellement et annuellement les ressources financiL~rs que I'Etat s'est engag6 6 
affecter A 'entretien routier. 

* privatisation des travaux d'entretien routier, I'OFNAR sera transform6 en Soci6t6 
nationale d'Entretien Routier, geree comme une entreprise priv6e at soumise At[a 
concurrence. 

* limitation , 4725 km du rseau national dont 'entretien est pals e,1 charge par 

I'Etat : 

R6seau principal : 3770 km
 

- N'dj im6na-Djermaya-Massaguet-MassakorI
 

- Massaguet-N'Goura-Bokoro-Mongo-Abou De 'a-Am Timan
 
- Djermaya- Dandi
 

- Mongo-Mangalm&Oum Hadjer-Ab6ch6-Adr6
 

- Mongo-Ati
 

- Abech6-Biltine
 

- N'Djam6na-Guelengdeng-Bongor-Koyom-Er6.Kelo
 

- Guelengdeng-Sarh-Moundou-Ldr6
 

- Moundou-Bolarobou
 

- Sarh- Maro-Sido
 

- Massakoi-Bol-Bagasola
 

- Mba'Toro-Bedaoyo
 

- Doba-Gor6 

Conmuftsbn SecbneLe suf Is Dba, pperwyl RunuI,Ia Scun. AIknwftat et RI"aaogroa N-drmuhques.V*aWm 3 Pf-wgrm dAcb 
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- Walia-N'Guli - Voie de contoumement 

Rhseau sec(mdaim (desserte agricole) 955 km 

N'Djamena-Lina-Dourbali Bitkine-Melfi Bokoro-N'Gama 

Sarh-Kyab6 	 K61o-Lai Koumra-Molissaia 

Koyom-Lai 	 Pala-Fianga Kemdera-Moissaia 

Doba-LaT 

PC 02 - Poursuite de la rhablIftation routire 

* 	 Accbs au Salamat 

" 	 Un millier do kilonAtres de desserts agricole 

IIest n6cessaire de compl6ter [e r6seau national par un programme d'action concemant les 
pistes rurales. Plusieurs mesures devront btre aussi prises dans le drmaine des pistes 
rurales. 

PC 03 - Crier A la DGRHA une capacitM de maltrise d'ouvrage en pistes rurales 

MAE/DGRHA 1994/96 

PC 04 - Etudier un syst~me d'entretien des pistes rurales et le tester 

Tout systbme d'entretien de routes ou de pistes comprend un financement, une ou des 
institutions en charge et des solutions techniques. Alors que rentretien du reseau national 
nest pas encore totalement structure, den nest encore etabli pour les pistes rurales. La 
DGRHA est, cartes, en charge des pistes rurales, mais elle est une institution nationale et 
ne pourra disposer de ressources financires nationales pour rentretien routier; en effet ila 

te decidd de limiter le rdseau qui pourrait 6tre pris en charge par rEtat. IIn'y a donc pas 
d'autres solutions envisageables quo d'inclure, syst6matiquement, dans les projets de 
d6veloppement int6gre des volets "pistes rurales", comprenant un minimum d'appui A 
l'entretien. A terme, on pourra rechercher des solutions a travers les collectivites locales si 
une politique de d6centralisation permet de les cr6er avec des budgets d6cntralises. 

• 	 Dfinitiorn d'une politique Acourt at A long terme pour 'entretlen des pistes rurales 

LGRHA 1994 

* 	 Mise en oeuvre 

MAE/DGRHA a partir de 1995 

12.2 - Mesures visantAam6Iiorer /a commercialisation 

PC 05 - Mis. en oeuvre effective des mesures arr~t~es pour les produits agricoles 

IIs'agit des mesures, concemant aussi bien le marche interieur quo les exportations, mises 
au point avec I'appui des deux projets finances par IUSAID ot apr~s quo le bureau 
bilateral do suivi des projets (BRSP) ait approuve les mesures propos6es. 

• 	 Mise en place d'un syst~me de suivi impliquant les agents du secteur et les 
oprateurs, par la sensibilisation ot l'information. 

wl. 	 Adnw o(K Re, HydmauhqCoeuktblon S cb dlori NwWurtt Rurl, IaSbcut r ku out, - Volume 3 - Programme d'Acton 
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BRSP/Projets d'appui 1993 
* Appliquer le d6cret N°304/PR/93 du 8 juin 1993 dans toute son iat--gralitM, ce d6cret 

conceme la suppression de toutes les bani~res et fouilles sur r'ensemble du territoire. 

Ministbre de lint6ieur 1993 

* 	 Informer et sensibliser tous les agents de commandement en poste (Prefets, sous
pr~fets, chefs de cantons, etc.). 

Ministbre de I'lntbrieur 1993/94 

" Poursuite de Ia mise au point de mesures. 

BRSP/Projets d'appui 1994/95/97 

" Organisation des professionnels pour leur implication et pour le suivi au deld des 
projets en cours. 

BRSP/Projets d'appui/Chambre de Commerce 1995 
" Facilitation du transit international par des mesures deciddes dans le cadre de 

I'int6gration r~gionale avec le Cameroun et la Centrafnque. 

Ministeres concem~s 1994 

* 	 Mise en oeuvre du programme d'action et du dispositif interminist6riel de prise de
 
d6cision concemant 1'61evage.
 

Ministere de I'Elevaga/PNE 1994/97 

PC 06 - Am6liorer I'acc6s des commergants au credit 

• 	 Analyse des difficult6s rencontr6es pour l'obtention de cr6dits. 

Ministere du Commerce/Chambre de Commerce 1994 

• 	 Information rdciproque entre les opdrateurs et les banques, pour faciliter la 
presentation des dossiers, constituer les garanties et determiner les domiciliations. 

Chambre de Commerce 1994/95 

• 	 Encourager rassurance pour les expeditions AI'6tranger, en etudiant les formules 
avec les compagnies d'assurance ut en menant une campagne d'information 
reciproque. Cette mesure serait a appliquer en priorite dans le domaine de l'elevage. 

Chambre de Commerce 1994/95 

" Etudier la possibilit6 do cr6dits nantis sur stocks c6r6aliers en fierce dtention. 

Ministere du Commerce/Chambre de Commerce 1994 

* 	 Etudier des formules de credit adapt6es aux investissements des commerqants
c6r6aliers (acquisition de vehicules de transports et magasins). 

Ministre du Commerce/Chambre de Commerce 1995 

Carmuftaon Sectoneal Sure O6wiopp~ Rura. a S4cuntA AMmn.wrm t lelWRaesourc. Hydmuhqes Volume 3 - Programme dAcboo 
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PC 07 - Amliorer 'information sur les marches 

IIy a actuellement deux syst~mes d'information sur les marches: 

- le SIM g6r6 par la DSA et financ6 par IUSAID et le DIAPER, 

- le syst~me d'information g(r6 par IONC, beneficiant de I'appui du projet Pays 
Bas/FAO 

Ces deux syst~mes ont des objectifs voisins et utilisent des donn~es en partie d'origine 
commune (SAP notamment). En outre les deux systemes vont poser des problmes de 
financement de leurs frais de fonctionnement, qu'il convient de garantir pour assurer la 
fiabilit6 et la continuite du service. Se pose aussi la question de I'largissement du systeme 

Sd'autres productions. 

Plusieurs solutions sont envisageables pour regrouper le dispositif dans une seule et m6me 
institution, iHconvient de les comparer et de faire un choix. Les institutions qui pourraient 
h6berger le systeme sont: 

- DSA, 

- ONC, dans le cadre de sa restructuration, 

- Chambre de Commerce, si ses statuts sont approuves. 

Cette demiere solution permettrait de faire prendre progressivement en charge le 
fonctionnement par les op~rateurs. 

* 	 Mettre en place la solution choisie pour regrouper le syst6me d'information sur les 
march6s dans u,'O seule institution. 

MAE/DSA/ONC/Ministere du Commerce/Chambre de Commerce 1994 

* 	 Elargir le syst6me, par 6tapes, aux autres produits agricoles. 

Institution charg~e de gerer le SIM 1995/96 

12.3 - Mesures destin6es & assurer le suivides filidresagricoles 

L'objectif du suivi economique des filieres agricoles est de tenir les autorites et les 
intervenants informs, sur le niveau de competitivite des produits nationaux :10) sur le 
march6 interieur par rapport aux produits import~s, 20) sur les marches exterieurs pour les 
produits exportds. Le suivi consiste a regrouper des donnees sur les cots et sur les prix 
aux differentes 6tapes de chaque filiere, puis a faire des analyses comparatives dans le but 
d'identifier les "points faibles". 

Les rdsultats de I'analyse serviront ensuite d'elements de base pour adapter la politique et 
prendre des mesures concertees de relance. 

Le suivi des filires est une fonction perenne de I'Etat, elle est 'une des composantes du 
suivi de la politique agncole qu'il faudra renforcer au lendemain de la Table ,onde, comme 
dispositif de suivi de cette demiere. 

Les aspects op~rationnels d'une Cellule de suivi de la politique agricole (incluant une 
composante de suivi des filieres agncoles) sont presentes dans la deuxieme partie de ce 
volume. 

CorSItnum Sechgalle uowI D~vvioppeaom Rural, I. Scunti AMwuol W le Retaource Hydrauolques 3. Programme cActml. Volum 
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Un autre aspect concemant les filibres agricoles devra aussi faire l'objet d'un suivi : il s'agit
du suivi des performances agro-techniques des filikres, en relation avec les potentialitds
des zones agro-6cologiques. L'objectif de ce type de suivi est d'6valuer la validit6 des 
options r~gionales (quelles filibres encourager dans chacune des regions) et d'en d6duire 
de nouvelles orientations. Ce suivi servira aussi a foumir des donn6es de base pour le suivi 
6conomique. La capacite n~cessaire pour r~aliser ce suivi devra 6tre logiquement 
regroup~e avec la pr6cdente, elle sera donc aussi une des composantes de la Cellule de 
suivi de la politique agricole. 

Les donn~es necessaires pour le suivi agro-technique seront foumies principalement par la
DSA et par les projets. Des enqu~tes specifiques ne seront programmees qu'en cas de 
lacune grave et en fonction des priorit~s. 

L'otablissement de Schdmas Directeurs de d6veloppement pour les principales r6gions
du pays (Region du Lac, Lac Fitri, Salamat :disponibles ; Zone soudanienne : en cours ;
B.E.T., Biltine : en cours de lancement ; Ouaddai et Guera : pr6vus) est loccasion de faire 
l'etude approfondie des "options rdgionales" et de foumir tous les 61hments techniques et 
economiques pour orienter le ddveloppement des filires agricoles dans chaque rdgion. 

Les Schdma Directeurs seront donc des instruments pr6cieux pour l'organisation de cette 
activit6 de suivi agro-technique des filiores. 

PC 08 - Crdation au MAE d'une capacit6 de suivi des fllkres agricoles 

" 	 Crdation d'une Cellule de suivi de la politique et du programme sectoriel (voir 
deuxi~me partie). 

MAE 1994 
* 	 Participation de la Cellule de suivi de la politique et du programme sectorel, A 

r61aboration des Sch6mas Directeurs do d6veloppement regional. 

MAE/Cellule de suivi - 6 partir de sa cr6ation 

12.4 - Mesures sp6cffiquesA /a commercialisationdu b~tall et des produits
 
de I'levage
 

PC 09 - R~duction de la pression fiscale et simplification des d6marches 

Tout le monde est unanime pour juger excessive la pression fiscale sur le betail et les 
produits animaux. De plus la l6gislation et la r6glementation sur la commercialisation sont 
particulibrement lourdes et complexes, ce qui est source de confusions et d'abus divers. 

IIy a donc lieu de lancer, dans le cadre du PNE, un programme d'action similaire Acelui qui
est actuellement men6 pour les produits agricoles, ce demier pouvant servir de modle 
pour certains de ses aspects. Ce programme d'action aurait pour objectifs 

- un allegement des taxes a 'exportation, 
- la suppression des taxes et prehevements illegaux, 
- la participation au suivi de I'application du decret de juin 1993 sur la suppression des
 
barrieres,
 
- la suppression des frais de contr6le aux postes de douanes,
 
- la suppression de I'emploi des mercuriales comme base d'imposition,
 
- radoption d'une taxe unique a rexportation per.ue par le seul service des douanes,
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- la simplification des formalit~s administratives, 

- l'information des opdrateurs et agents de rEtat sur les nouvelles dispositions, 

- l'organisation du suivi de I'application des mesures en impliquant les professionnels. 

* 	 Cr6atlon d'un comit6 interminist6riel pour la concertation sur les mesures b 
prendre at la prise de dhcision, ce comit6 comprendrait un reprdsentant de la 
Direction du Commerce, un repr6sentant de la Direction de I'E evage, un reprdsentant 
de la Direction des Imp6ts et taxes, un reprisentant de la direction des douanes et un 
repr~sentant des commerants. 

Organismes cites 1993 

* 	 Mise en place d'un projet d'appui (volet du PNE) 

Ministare de I'Elevage/PNE debut 1994 

PC 10 - Organisation des professionnels par filibre 

Le commerce du bdtail et des produits d'6levage est assure par des "profanes" ,voluant 
individuellement ou en groupes "pseudo-coop6ratifs". Ces commerants manquent de 
savoir-faire, en outre leur capacitb de n~gociation et d'entreprise est faible. Leur manque de 
professionnalisme les pnalise sur les marchbs intemationaux et I'absence d'organisation 
est un handicap pour le ncessaire dialogue avec le Gouvemement. 

Los actions Amener consisteront a identifier les veritables professionnels pour chacune des 
filires, i encourager les commercants A s'associer (par branche pour dialoguer avec le 
Gouvemement, par int6r(t pour r~aliser des activit6s communes), A entreprendre des 
actions de formation et d'information avec les associations constitu6es, A faciliter les 
contacts avec des operateurs intemationaux, etc. Pour cola il faut crier une capacit6 
d'appui aux commercants, de pr(fdrence au sein de la Chambre de Commerce. 

* 	 Cr6ation d'une Cellule d'Appui au sein de la Chambre de Commerce 

Chambre de commerce/PNE 1994 

* 	 Mise en place d'un projet d'appui A la Cellule 

Chambre de Commerce/PNE 1994 

PC 11 - An6lioratlon du rapatriement des fonds 

Depuis toujours les exportateurs de btail vers le Nigeria eprouvent des difficultds de 
rapatriement des fonds b cause de la non-convertibilit6 du naira et de t'impossibilit6 
d'offectuer des transferts de fonds do banque A banque dans des conditions normales. Les 
commergants sont donc amends A contoumer cette difficulte en reimportant des 
marchandises du Nigeria, comme de la quincaillerie ou du carburant. 

P. r ailleurs les exportateurs de viande sont souvent confront6s A des refus de r~glement 
apr~s exp~dition. 

* 	 Recherche d'un accord inter-bancaire pour le rapatriement de i fonds, en mobilisant 
la CBLT, IUDEAC et la CEBVIRA pour appuyer la conclusion de tels accords. 

Banques nationales/ministbre du commerce 1994/95 

COWOnMbSo~nIele IsDwloppem..t Rural,to Sbcan"Alan.a el I" Reame"o.Hoq.,es - Volume3.-Picggam. Tif 
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G6n6ralisation du cr6dit documentaire, notamment pour les exportations vers le 
Congo. 

Minist~re du Commerce/Chambre de Commerce/ Banques 1994/95 

PC 12 - Cr6ation d'un syst~me d'information 

Les exportateurs tchadiens sont sous-informs sur les marchds ext6rieurs. lIs auraient
besoin de mieux connaitre la situation des march6s extrieurs (prix, niveaux 
d'approvisionnement, transactions), les d6niarches administratives (rdglementation, lieux 
pour effectuer les formalit6s), la logistique (prix du fret et transporteurs), information 
bancaire. 

* 	 Cr6atlon A la Chambre do Commerce d'un systme d'infonnation, impliquant les 
professionnels pour sa gestion ot la prise en charge des ddpenses. 

Chambre de Commerce 1995 

12.6 - Mesure sp6cifiquepour /a filifred'exportationdu s6same 

PC 13 - Organisation do la flli6re sisame 

Les possibilit6s d'exportation du s~same et la qualit6 du produit national justifient une 
action pour relancer l'exportation au moyen d'une meilleure organisation do la fili~re. 

" 	 Etude de march6 et analyse de la capacit nationale A r6pondre aux possiblllt6s 
commerclales. 

MAE 1994 

* 	 Elaboration d'un programme d'action pour Ia relance de rexportatlon, ce 
programme comprendra des mesures qui restent b identifier. 

MAE 1994 

1.3 - REVISION DU PROGRAMME EN COURS 

La grando majorit6 des actions concertdes, axes sur le d~veloppement des diffrentes
filikres agncoles, s'inscrit dans le contexte de projets rdgionaux A vocation multisectonelle. 
En consdquence, nous traiterons successivement ici: 

- les projets et programmes rgionaux, 
- les projets sp~cdiques b l'un ou rautre th~me ou d rune ou I'autre sp6culation. 

13.1 - Les projetset programmes r~glonaux 

La plupart des projets et programmes en cours sur financement extbrieur sont de type
muflisectoriel et, A ce titro, traitent tout ou partie des principaux volets concourant au 
ddveloppement ruial d'une region plus ou moins vaste selon limportance de 'engagement
financier. 

COnh.,tbwoSeckXWIhUNI@. op~., RuJ .WSkucwhUAkien atW4 Ree&vu Hy*uwhqi - VokjmeI . or~mm fA~Cf 
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La majoritA d'entre eux touchent la zone sah6lienne prise dans son sens le plus large (zone 
sah6lienne s~che, zone sah~lienne stricto sensu, zone sahdlo-soudanienne), mais ilexiste 
aussi des projets relatifs aux zones saharienne et soudanienne. L'analyse qui suit respecte 
ce ddcoupage agroclimatique, dans la mesure ob la strat~gie proposde pour chaque filibre 
est en 6troite liaison avec celui-ci. 

a) Zone saharlenne 

L'ONDR, avec I'appui de la coopration franaise, travaille depuis 1987 6 la revivification et 
d 'extension des palmeraies du Borkou (Projet de d6veloppement des palmeraies,- Fiche 
No 6 de 'annexe). Une premibre phase, que I'on peut considerer comme preparatoire, s'est 
termin6e en 1992. Elle s'est attach~e plus particulirement: 

- au plan hydraulique : 6 venfier le potentiel hydraulique de la r~gion et 6 tester, puis 
d6velopper de nouvelles techniques en matire d'exploitation de la nappe phreatique 
ou encore d'entretien dos sources ; 

- au plan agricole :a analyser les syst~mes de production oasiens, a identifier les 
diffdrentes varietes de palmiers dattiers, a etudier les possibilites de diversification et 
d'intensification des activit~s agricoles ; 

Elle a egalement 6t6 I'occasion de mener quelques actions ponctuelles d'appui, 
(d6senclavement de I'oasis de Tigui notamment) ou encore d'etudier les possibilitbs de 
transformation et de commercialisation de la datte. 
U6valuation ex post du projet ne fait pas ressortir des rnesures correctives particulibres, 

mais ddfinit par contre le r6Ie de IONDR au cours de la seconde phase: 

- d6velopper les activit6s de service de haut niveau, 

- entreprendre des activitds Afort investissement ponctuel. 

b) Zone sahllenne 

Plusieurs petits projets ont 6t6 mends rcemment par des ONG (CARE, Etude-Action, ORT) 
dans les prdfectures du Lac et du Kanem ; ils sont maintenant, soit termines, soit 
suspendus.
 

Si 'ORT s'est limit6e, mais avec succ~s, A 'am6lioration des techniques d'exhaure dans les 
ouaddis et A la formation concomitante d'artisans (puisatiers, ferblantiers, foreurs, 
m caniciens), E/A et CARE ont, en revanche, 6largi leurs activit6s A la diversification des 
cultures, ainsi qu'b leur intensification, d'une part, a ranimation et 6 'organisation de 
groupements, d'autre part. 

Le projet UNSO "d6veloppement agro-sylvo-pastoral dans la prdfecture du Kanem" qui 
sera sans doute renforc6 par un projet FIDA (Fiches N°9 et 10), reprend d'ailleurs, en les 
6largissant geographiquement, les anciennes activitbs de CARE. avec comme objectifs 
affichds, do mettre en place et d~velopper: 

- une approche participative de la gestion des ressources naturelles, 

- I'intensification et I'amlioration des syst~mes de production en agriculture, 6levage 
et sylviculture. 

CoultN~o Sectonelle SurIe DOetoppement Rural,Ia S6=46 Alimenlaimatles Reuources Hydrauliques-Volume 3 - Programme dcAction 
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Globalement 'ensemble des th6mes qui seront diffus6s s'inscrit dans la strat6gie retenue. 
On regrettera toutefois que des aspects aussi importants que Is stockage, le 
d6senclavement et la commercialisation no sont pas suffisamment pris en compte, 
compromettant ainsi son efficacit6, puisque la majorit6 des thWmes proposes n'ont d'int6rt 
pour les exploitants que s'ils permettent de d gager des surplus commercialisables, comme 
t'ont mis en 6vidence CARE et E/A. IIest donc recommand6 d'ajouter dans ce projet un 
volet "appui Ala commercialisation. 

Le Ouadda', et le Guera bdndficient actuellement de trois projets axds, au moins 
partiellement, sur la production agricole. Leur zone d'intervention est n6anmoins limitde. Ce 
sont : 

- le projet d'am6nagement des ouaddis du Ouaddal,, financ6 par la GTZ. Axe, au 
d~part, sur I'ambnagement des ouaddis en vue de ralentir 1'rosion et prot6ger les 
berges, gdneralement complant6es de fruitiers, le projet a ultrieurement 6volu6 vers 
la diffusion de techniques simples La CES :anr.iagement de diguettes en pierres,
corrections torrentielles, la diversification et i'intensification des cultures, la fabrication 
et la reparation de matdriel agricole, la construction de magasins de stockage pour 
I'oignon et, plus rdcemment, la promotion fdminine. Sous cotte nouvelle formo, It 
apparaft mieux adapt6 au contexte et semble d'aileurs bion accepte par los 
b6ndficiaivas, iln'y a donc pas lieu, pour Vinstant d'apporter de correctif majeur. 

- le projet de d6veloppement int6gr6 de la sous-pr6fecture de Melfi (Fiche N02) sur 
financement suisse (1989-1993). IIs'agit d'un projet RAD, qui G'est surtout pr6occupA
jusqu'A present de crier un environnement socio-6conomique propice A la promotion
C 1.:id6veloppement agricole ult6rieur ; il est en cons~quence pr6matur6 do se 
prononcer sur son efficacitA et son ad6quation avec la strat6gie retenue. Une 
6cheance devrai' cependant dtre fixde pour proceder A une 6valuation des r6sultats 
obtenus, dans le but de ddcider, si necessaire Aune rdorientation. 

- le pojet de s6curitA 41lmentaire dans le Nord Guera (Fiche N' 14) co-financA par 
le FIDA et te PNUD (3,6 milliards F.CFA). IIs'agit d'un nouveau projet visant A assurer 
la sdcurtd alimentaire des mdnages do la zone par la foumiture de semences 
amdliorees, le d6veloppement de la culture attelbe, la ddfense des cultures, la mise 
en oeuvre de mesures anti-erosives, [a mise en place d'un syst~me de crddit et 
I'am.lioration des services de sante animale. Pour le mener A bonne fin, trois 
composantes sont pi'evues en complment au volet agricole : 

- sensibilisaton, animation ot formation de groupements, 
- infrastructures rurales (hydrgulique pastorale et villageoise, pistes rurales), 

- recherche-dvaloppement en mati~re d'6levage et de CES. 
Le projet en est encore au stade do d6marrage, ilest pr6vu une 6valuation i 
tissue do la troisidme ann6e. A cette occasion ilsera possible de vrifter si ce 
type de projet est susceptible, non seulement d'61ever le niveau de mvenu do 
populations actuellement d6favorisdes, mais aussi de faire reculer t'ins~curit6 
alimentaire de la frange la plus d~avoris~e. 

D'autres observations que l'on peut formuler A t'gard du projet du Nord Guera ont 
trait, d'abord A la dfense des cultures : 'efficacitA de la lutte chimique, plus
particulierement contre les saut~daux, implique des traitements g6n6ralisds, auxquels
it est A craindre que de nombreux agriculteurs refusent de s'associer en raison de 
leur coat 6leve par rapport aux bdndficer escomptables ;ensuite, A rabsence de tout 
programme do for,,tic, d'artisans pour accompagner la promotion de la culture 
attelee. 
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Le Chari-Baguirmi (et le Nord du Mayo-Kebbi, pour ce qui conceme le projet FED) 
b6n6fice de trois projets importants : 

- Is projet multisectoriel de d6veloppement agro-sylvo-pastoral do la zone 
sah6llenne (Fiche N°1), financ6 par la France. Ce projet en est actuellement b sa 
troisi6me phase ,dont le terme est pr~vu a fin avril 1994 IIest orent6 prioritairement 
sur le developpement de I'agriculture, avec comme activit(s essentielles: 

- le d6veloppement de la culture attel6e, 

- rutilisation cibl6e des produits phytosanitaires, 

- la diffusion de semences s6lectionn6es, 

- la r6wolte et la commercialisation de la gomme arabique, 

- la diversification des cultures (arboriculture fruiti6re de case, jardins 
maralchers), 

- la cr6ation de banques de c~r6aias, 

Les autres volets concement : 

- la connaissance de renvironnement socio-6conomique, 

- la protection de l'environnement natural, 

- I'hydraulique pastorale et villageoise. 

Dans une phase ultdrieure, il est envisage d'elargir le projet A l'ouverture de pistes 
rurales et 6 I'appui aux initiatives villageoises. 

Ce projet a valeur d'exemple, dans la mesure oJ sa dur~e et son exhaustivit6 
progressive permettent de mieux cibler les thbmes prioritaires, d'apporter les 
correctifs souhaitables et ainsi d'6viter les 6cueils. 

- les programmes PPDRZC et ADER (Fiches 4 et 5) du FED, pour un montant de 43 
millions d'ECU, dont un tiers environ d~j6 consomme. IIs'agit de deux programmes 
complexes couvrant pratiquement toute la gamme des interventions envisageables en 
mati~re de developpement rural. IIfaut souligner la modicit6 du budget allou6 au 
d6veloppement de la production agncole traditionnelle (moins de 2 millions d'ECU, 
c'est 6 dire moins de 5% du total disponible) et, plus encore, du faible engagement 
des d6pses y aff~rentes. Cela serait dO au demarrage tardif des activitss de 
vulgarisation. IIest donc recommand6 do pr6volr dans la prochaine phase un 
ensemble nettement plus cons6quent d'actions onent6es vers I'appui aux filiires 
agncoles les mieux adapt6es Ala zone, en accord avec les choix qui ont 6t6 faits 
dans la strat6gie sectorielle. 

c) Zone soudanlenne 

Les cinq pr6fectures de la zone soudanienne b6n6ficient du Programme de 
d6veloppement do la zone soudanienne (Fiche N07), co-financ6 par plusieurs bailleurs de 
fonds (BAD - BM - CFD - Cooperation Suisse - Cooperation Frangaise) et pilot6 par la 
France. Orient6 plus sp~cifiquement sur la production cotonniore, ce projet n'a qu'un impact 
limit6 sur les productions c~r~ali6res et ol~agineuses, auxquelles 10% environ du budget 
sont consacr6s. Ses interventions les plus saillantes en la matiere ont trait a: 

- la diffusion de semences s~lectionnes, notamment d'arachide, 

- rMquipement des exploitations en mairiel agricole et de transport, 

- I'am6lioration des techniques culturales (densit6 des semis notamment), 

- la promotion de 'agro-foresterie et de techniques simples de conservation des eaux 
et des sols. 
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II est recommand6 qu'A volet "cultures "I'avenir, le pluviales traditionnelles soft
renforc6 et compl6t6 par des actions dans le domaine du stockaje notamment et dans
celul de la diversification des cultures, avec le d6veloppement de la culture du 
s6same, afin de mleux inscrioe ce projet dans [a strat6gie retenue. 

cd Remarque gdn6rale 

L'essentiel de I'appui aux filires agricoles passe actuellement , travers les projets
rdgionaux, ou projets de doveloppement intdgr6. Us ont donc vocation 6 prendre en charge
les volets sp6cialisds, notamment pour am6liorer les services d'appui aux producteurs.
C'est pourquoi, les commentaires et recommandations sur les services d'appui ont 06 
regroupes dans les chapitres 4, 5, 6, 7 et 8 ci-aprbs, consacrds chacun 6 un type de service 
d'appui. 

13.2 - Les projetssp6ciiquesdla filibrefruitset I6gumes 

Deux petits projets vont dans lo sons de la stratdgie retenue pour la filire fruits et lgumes.
Ce sont: 

- le volet "arboriculture fruitibre " du Programme agricole de la zone soudanienne 
(Fiche N'3), avec la creation d'un parc Abois devant permettre la foumiture annuelle 
de quelque 5.000 plants fruitiers greffes (financement FED); 
- l volet agricole du Programme int6gr6 des services de base (PISB) dans les
sous-pr6fectures de Kelo ot Gounougaia (Fiche N'13), initi6 par lUNICEF, qui
s'adresse spdcifiquement aux cultures fruiti6res et maraich~res. 

13.3 - Les projetssp6cifiquesaux activitfsde transformationet de
 
commercialisationdes produitsagricoles
 

Si l'on fait abstraction des projets visant la creation de magasins villageois ou de banques
de cdr~ales traites par ailleurs, quatre projets sont actuellement consacr6s au th6me ao Ia 
commercialisation: 

- le projet de renforcoment 6conomique du Ouadda', exdcut6 par Afncare sur
financement USAID, au des prix desconsacre suivi produits agricoles sur les 
principaux marches et a la diffusion de mercuriales; 
- Ie volet "commiercialisation " du programme do r6forme des politiques agro
commerciales, entrepris sous les auspices de JUSAID :tude globale du syst~me de 
commercialisation des produits agricoles non-industriels; 
- le projet de commercialisation des fruits et 16gumes, 6g. ament financ6 par
IUSAID et qui vise a am6liorer Ie segment aval de la filiere (r6colte, tri,
conditionnement et transformation) dans la region de N'Djamdna ; 
- Ie projet DIAPER sur financement Italie/FED, realise dans Ie cadre du CILSS, qui
suit depuis pros de dix ans les marches des cdrbales et du bdtail. 

Un cinquibme projet plus particulibrement ax6 sur la transformation artisanale merite d'tre 
cit6 en raison de son caractbre exemplaire : 

- Ie projet PNUD/SECADEV, intitule Projet de d6veloppement int6gr6 dans la
r6gion du OUADDAf, visant au depart la constitution de groupements de producieurs
pour Ie decorticage de l'arachide, mais qui, sous Ia pression d'un contexte 
6connmique peu favorable, a 6volud vers 'extraction artisanale de lhuile, son 
conditionnement et sa commercialisation sur les marches ,'egionaux. 
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13.4 - Los projetssp~cifiquesA la commercialisationdu bdtail 

Peu a 6t6 fait dans ce sens jusqu'i pr6sent; on citera ndanmoins Iacr6ation du march6 i 
b6tail do Goudji dans le cadre du projet ADER (fiche 5). 

1.4 - PROPOSITIONS DE PROGRAMMES POUR LE MOYEN TERME 

14.1 - Projets et programmes regionaux 

IIest propos6 de r6activer , afin d'en conforter les acquis, les deux projets mends cas 
demilres ann6es par les ONG E/A et ORT, dans [a prdfecture du Lac. Les succ~s qu'ils ont 
enregistr6 sont inddniables. Cette idoe devra se concretiser dans le cadre des deux 6tudes 
de d6veloppement in!6gr6, dont le financement a 6t6 demand6 b la BAD (polders 
traditionnels et zone insulaire). 

Par aitleurs, deux programmes de doveloppement rural intdgre sont sur le point de 
domarrer ou en cours do ndgociation : 

- le programme do d6veloppement int6gr6 de la region du Salamat, (Fiche N'12), 
co-financ- par la BID, la BADEA, I'OPEP at ie Fonds saoudien. D'un montant de 
5.890.000 DTS, ilcomporte plusieurs composantes: 

- infrastructures sociales, 

- infrastructures routi(res, 

- hydraulique agricole, pastorale et villageoise, 

- dlevage (aspects sanitaires essentiellement),
 

- fornts at environnement.
 

- agriculture, avec I'appui i la production at Ala commercialisation des cdrdales, 
le doveloppement de Iagriculture de docrue (6.500 ha), la promotion de 
I'agriculture irrigude traditionnelle pour I'approvisionnement en fruits at Idgumes 
d'Am-Timan (25 ha). 

- le programme de d~veloppement integra de la rdgion du lac Fitri (Fiche N°11 
financament en cours de n~gociation, pres de quatre milliards de F.CFA). II s'agit 
comme le prdcddent, d'un projet mettant en oeuvre les recommandations d'une 6tude 
assez r~cente. Les documents consultds ne donnent qu'un 6clairage tres partial sur 
le contenu du volet agricole, qui devrait faire une place importante a ragriculture de 
dOcrue at aux differents aspects lids au stockage at au transport des produits 
agricoles. 

La principale lacuna identifiee, tout au moins au niveau du premier de ces deux 
programmes, est I'absence de toute rdference a la culture attele comme levier A 
I'accroissement des productions, il faudra donc inclure ce volet essentiel. 

Avec la mise en oeuvre de ces deux importants projets at la poursuite des projets 
r6gionaux existants, presque toutes les zones agricoles du pays bdn6ficieront de 
I'appui d'un projet de d6veloppement rural. Mais les zones effectives d'intervention de 
ces projets sont loin de couvrir le territoire. L'extension g6ographique de ces projets 
est ndanmoins loin de couvrir toute I'6tendue du territoire ; de mOme leurs attributions 
no concernent pas toujours la totalitl des volets concourants A un doveloppement 
rural harmonieux. Pour pallier progressivement ces lacunes, il conviendrait de 
pnvil6gler 1'61argissement des activit6s des projets en place. 
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Par ailleurs le PRSAP, dans la phase suivante a pour objectif de couvrir le Ouadda", le
 
Biltine et le Salamat, avec cependant des dispositions particuli6res d&ns les zones ocl
 
un projet de d6veloppement opdre d6]j. Le PRSAP permettra donc de compl6ter le
 
dispositif d'appui constitu6 par Iensemble des projets r6gionaux en apportant, de
 
sircroit un renforcemcnt de la fonction de vulgarisation. 

14.2 - Programmes et projetsspcifiquesaux fiidresde production 

Le Programme de d6fense et de restauration des sols dans le Biltine, le OuaddaY et le
 
Guera est pr~sent6 par I'ONDR en raison de la prise de conscience de plus en plus aigub

de l'impact n6gaiif des phenom~nes 6rosifs sur la production agncole.
 

Des interventions visant le mime objectif sont actuellement en zours sous I'dgide de la 
GTZ; il serait donc utile, dans un premier temps, de faire la synthdse des acquis, d'identifier
 
ce qu'il reste 6 faire et de definir les prioritbs. Cela pourrait faire l'objet de l'intervention d'un
 
consultant, qui pourra utilement s'appuyer sur les rdsultats de '6tude sur les ruissellements
 
rdalis6e rdcemment.
 

Le Projet d'6quipement agricole, avec un montant de pres de 2,5 milliards de F.CFA vise
 
6 accroitre sensiblement, par le jeu des subventions, le niveau d'bquipement des zones
 
rurales, tant en moyens de transport, qu'en materiel agricole ou encore en matdriels de
 
premiere transformation avec comme objectif final I'augmeniation des productions.
 

Les objectifs de ce projet, tels qu'ils sont formuls, apparaissent tres ambitieux. En effet, le 
rythme d'adoption des innovations est actuellement particuli~rement lent, en outre la 
foumiture et la maintenance d'un voiume aussi important d'6quipements (prOs de 70.000 
unitds en quatre ans ' risque de buter sur des difficultes logistiques de tous ordres. IIest 
donc recommand6 de retenir le principe d'un accroissement s Ienificatif des 
subventions, tout en 6talant son application dans le temps et dans l'espace, au moyen 
des projets en cours. 

Le MAE recherche un financement pour la creation d'un parc A bois au Jardin d'essais de
 
Walia, dans la banlieue de N'Djamdna, pour approvisionner les producteurs de la ceinture
 
fruitiere et maraichere en plants de qualite ; il s'agit d'un investissement modeste
 
(82 000 000 F.CFA) s'inscrivant dans le droit fil de ia stratlgie propos a. 

14.3. - Projets sp~cifiquest la transformationet d la commercialisationdes 
produitsagricoles 

Le projet d'appui A la pr6paration d'un programme de construction d'entrep6ts de 
c~rdales se justifie par la necessite de se definir des objectifs clairs en mati6re de stockage
de cdrdales, objectifs qui permettront d'identifier les zones d'implantation prioritaire et le 
type d'organisation de la gestion a promouvoir .11suppose une evaluaon des exp6driences 
en ccurs, suivie d'un sdminaire devant servir de support a la formulation du programme
national. Le projet pourrait s'etaler sur une periode d'une annde pour un montant de 
250000$. 

Dans I cadre de la poursuite des deux projets USAID d'appui 6 I'amdlioration de la 
commercialisation : Projet AMTT et Programme de rdforme des politiques agro
commerciales, il conviendrait d'apporter les complements suivants : 

- amelioration des conditions d'accbs au credit pour les commerants; 

- I'amdlioration de l'information sur les marches agricoles; 

- promotion de la transformation agro-alimentaire. 
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14.4 - ProJets spifflquesa Ia commerclallsationdes produltsde I'dievage 

Trois projets sont en recherche de financement pour am~liorer la commercialisation des 
produits de I'6levage : 

- le projet d'am6nagement de pistes A b~tail de commerce, pour une durle de 3 
ans et un montant estim6 de 654 000 000 F CFA. II s'agit d'un vaste projet ne se 
limitant pas 6 la simple ouverture die pistes, mais incluant 6galement la creation de 
points d'eau et Iam6lioration des parcours dans un souci de proposer A la vente des 
animaux en bon 6tat et de qualitA ; 

- le projet d'appui A [a commercialisation des produits animaux ; une premibre 
phase de trois ans pour un montant de 196 000 000 F CFA aurait pour objectifs : 

- l'organisation des comnmergants en groupements par type de produit A la 
vente ; 

- I'organisation et la gestion des marches agr6s; 

- l'information des commerants notamment pour ce qui conceme les march6s 
A 'exportation. 

- le projet d'am6nagement des march6s Ab6tail (1 538 000 000 F CFA) visant la 
cr6ation de douze foirails A b6tail enti~rement dquipds. 
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2 - LE SECTEUR DE LA PtCHE 

2.1 - RLE DE LETAT 

Assurer la p6rennit6 des ressources par la d6finition et le suivi d'une politique
d'am~nagement 

Elaborer et promulguer la l6gislation et la reglementation des pches
 

Renforcer les services publics d'appui aux producteurs
 

Lib raliser les ,changes et crier un environnement favorable au commerce du poisson
 

Rdaliser les infrastructures de transport pour d~senclaver les villages de p6cheurs
 

Coop~rer avec les pays voisins en vue d'aboutir b une gestion commune des ressources 

2.2 - MESURES A PRENDRE 

PE 01 - Arr6ter la politique nationale vis Avis des professionnel, 6trangers 

La majorit6 des professionnels de la p~che (p~cheurs et opdrateurs) tant d'origine
6trang~re et exercant son activit6 au b6n6fice des march6s 6trangers, il est difficile de
d6finir une politique sans choisir prdalablement lune des options suivantes ou une option
interm~diaire : 

- maximiser les recettes fiscales retirees des activit6s de la p~che onent6es vers
1'6tranger (taxation dlevde mais non dissuasive des pIcheurs 6trangers et 
renforcement de la surveillance), 
- nationaliser progressivement I'activit6 de Ia p6che dans les eaux nationales (taxation
progressivement dissuasive b mesure que I'activit6 nationale se dveloppe et appui 
aux p~cheurs nationaux). 

" Restructurer et dynamiser la DEPA 

DEPA d6but 1994 

* 	 Pr6paration d'une analyse comparative des principales options, en vue d'une 
d6cision gouvernementale. 

DEPA d6but 1994 

* 	 Dktermination des implications en mati6Mre fiscale, tarifalre, do surveillance et de 
services d'appui. 

DEPA 1994 
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IPE 02 - Lever les obstacles A la commercialisation des produits de la pche dans 
le marchh intbrieur, 

Aucune disposition n'a 6t6 prise pour analyser les obstacles fiscaux et administratifs A la 
commercialisation des produits de la p~che dans le march6 int~deur, 6 l'image de ce qui se 
fait actuellement pour les produits agricoles, avec I'assistance de lUSAID et qui se fera 
blent6t pour les produits de r'levage, dans le cadre du PNE. Pour cela il faut associer un 
m6canisme interminist6riel de concertation et de prise de d6cision, 6 une 6quipe ayant la 
capacit6 d'enqu~te sur le terrain, d'analyse des obstacles et proposition des mesures. 

Compte tenu de lurgence de la mise on oeuvre de cette mesure, et du temps que pourra 
piendre le renforcement de la DEPA, il faut envisager le recours ; un expert international 
pour une durde de deux anndes minimum, sa mission serait double : entreprendre sans 
tarder la prdparation des mesures et former des cadres nationaux a I'analyse des circuits 
commerciaux des produits de la p6che. 

* Constituer un comit6 interminist6riel 

Minist~res concem6s 1994 

* D6signer le ou les cadres nationaux qui formeront une 6quipe avec I'expert 
International 

DEPA 1994 

* Recruter un expert international, premier volet du projet d'appui &la DEPA. 

DEPA 1994 

2.3 - REVISION DES PROGRAMMES EN COURS 

A I'heure actuelle il n'y a pas des programmes en cours dans le domaine des p6ches, sauf 
des petits projets int~gr6s o6 la p~che est d~veloppee de mani~re marginale. La prise en 
compte de cette activit6 doit 6tre renforcde dans le cadre d'une stratdgie de ddveloppement 
du secteur. 

2.4 - PROPOSITION DE PROGRAMME POUR LE COURT ET LE MOYEN TERME 

Le manque d'informations fiables, de donndes statistiques ainsi que d'un syst~me d'appui 
au secteur des p~ches fait que, 6 present, les mesures qu'on peut ddfinir sont limitdes. 

Afin de parvenir au d6veloppement du secteur, il faudra d'abord rdaliser les 6tudes qu'on a 

recommand6es dans la strat~gie de promotion des p~ches, a savoir: 

* developpement et mise en valeur de la production nationale; 

* amdnagement des pdcheries du Lac Tchad; 

* renforcement institutionnel de la CBLT; 

* d6veloppement de la pisciculture Acaractere commercial. 

Ces 6tudes repr~senteront la base du programme pour le court terme, tandis que les 
projets envisag6s, dans le cas o6 ils seront r~alisds, formeront le fondement du programme 
pour le moyen terme. 
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Les trois premieres propositions de programme sont strictement lies : il serait par
consequent souhaitable que les bailleurs de fonds se concertent pour mener ces 6tudes et
 
r6aliser les projets dans leur ensemble.
 

On estime que les projets envisag6s pourraient effectivement contribuer A r6duire
 
I'ins6curt6 alimentaire du pays.
 

24.1 - D6veloppement et mise en valeur de /a productionnationale 

I s'agira de: 

* analyser la situation actuelle des p6cheries tchadiennes exploitant les diff6rents
plans d'eau du pays, afin d'en doduire les besoins concrets des communautds des 
p~cheurs ; 

4 6tudier le syst~me d'approvisionnement en intrants de p~che et le syst~me de
commercialisation du poisson, afin d'arrter une politique rdaliste apte 6 modifier
le fili~re actuelle et susceptible de garder des quantitds croissantes de poisson au 
Tchad ; 

0 	 analyser les syst~me de credit informel (extra bancaire) et arrdter une politique
dans le domaine du credit qui permettra aux p~cheurs tchadiens de s'6quiper de 
mani~re adequate ; 

• 	 mettre en place les conditions qui permettront 6 un nombre croissant de p6cheurs
occasionnels tchadiens d'6voluer vers la p.che professionnelle ; 

* 	 6tudier les besoins en infrastructures des principaux centres de p~che et arr6ter 
les mesures pour leur r~alisation ;
 

* 
 analyser le systeme actuel de traitement et conditionnement (fumage, s6chage,
stockage, emballage) ; avancer des propositions rbalistes aptes A ameliorer la 
quatit6 du produit traite ; 

0 6tudier le r61e des femmes dans le traitement et arr~ter un programme susceptible
de les impliquer dans le d6veloppement de ces techniques; 

* analyser la situation actuelle de la commercialisation du poisson frais et avancer
des propositions pour son d6veloppement et favoriser la consommation par les 
groupes vuln6rables ; 

* 	 analyser les caractbristiques sociales des communautds des p~cheurs des
principaux centres de p~che et arrnter une politique qui facilitera leur 6volution 
vers des groupements pr6 cooperatifs ; 

* identifier la zone et les centres de p~che les plus aptes 6 devenir des p6les de
ddveloppement et de services en tenant compte des plans d'eaux 6 l'intdrieur du 
pays. 

24.2 - Am6nagement des p6cheries du Lac Tchad et renforcement
 
institutionnelde /a CBLT
 

IIs'agira de : 

" faire 1'6tat de la bibliographie existant dans le domaine hydrobiologique ; proc6der
A la rdcolter et I'analyser ; 

" mener une 6tude hydrobiologique ayant un caract~re fortement pratique afin 
d'actualiser les connaissances sur I'etat des stocks des poissons ; 

" 	 identifier les pdriodes de reproduction des poissons et les principales zones de
frayere, avancer des propositions pour la mise en rdserve de certaines zones du 
Lac, pour I'etablissement d'un calendrier des p~ches, etc. ; 
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* 	 faire I'tatdu syst~me actuel d'exploitation de ressources, en analysant les effets 
des engins de p~che les plus utilis6s sur '6cosyst&me et avancer des propositions 
r6alistes de regulation de I'effort de p~che ; 

" 	 avancer des propositions pour organiser la recherche scientifique A caractbre 
pratique dans le bassin du Lac ainsi que pour organiser la formation du personnel 
n6cessaire ; 

" 	 mener une enqu~te socio-6conomique cadre sur les communautds des p~cheurs 
dans le bassin conventionnel ; 

* 	 6tablir une procedure de sous-6chantillonnage permanent pour la collecte de 
donn~es statistiques sur les pdches du lac; 

" 	 pr6parer la base de travail de collecte syst~matique et de traitement informatis6 
des donn6es et informations disponibles sur les p6ches du lac ; 

" 	 6laborer les mecanismes de liaison permanents avec les institutions des etats 
membres (administrations, instituts de recherche, centres de formation, projets de 
d6veloppement) ; 

* 	 formuler des recommandations pour la mise en application effective de reglement 
commun de la p~che ; 

* 	 mener les 6tudes de faisabilite n6cessaires a la consolidation des idbes de projets 
identifis ; 

" 	 avancer des propositions afin d'organiser une surveillance effective des activit6s 
d'exploitation des stocks ; 

* 	 faire des propositions pour cr6er un service de p~che efficace au sein de la 
CBLT; 

" 	 identifier les besoins en assistance technique, personnel, etc. de ce service de 
p~che de la CBLT; 

* 	 identifier les besoins en equipement, infrastructures, etc. du service de p6che de 
la CBLT. 

24.3 - Renforcement institutionnelde la DEPA 

IIs'agira de : 

* 	 analyser les attributions institutionnelles de la DEPA au niveau central et territorial; 

" 	 revoir ses attributions en tenant compte' des programmes de d~veloppement 
envisages ; 

* 	 faire des propositions pour organiser et structurer [a DEPA, preparer son plan de 
travail, les budgets et autres pr6vislons de besoins ; 

* 	 6laborer les m6canismes de liaison permanents de la DEPA avec la CBLT et les 
pays limitrophes dans le cadre de la gestion des eaux intemationales ; 

" 	 6laborer un nouvel organigramme de la DEPA, en rapport avec ses nouvelles 
attributions ; 

" 	 identifier les besoins en equipement de la DEPA pour remplir ses tiches 
institutionnelles ; 

* 	 identifier les besoins de la DEPA en infrastructures et faire des propositions pour 
r~habiliker et 6quiper les bureaux ; 

* 	 identifier ses besoins en personnel sp~cialise; 

• 	 analyser le syst~me actuel de taxation afin de le simplifier et rationaliser; 
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* 	 recommander la creation d'un comite interministdriel pour la concertation des 

mesures b prendre et la prise de decision dans ce domaine; 
* 	 organiser le syst~me de surveillance des p~cheurs ; 
4 	 organiser un syst~me de rdcolte d'informations de base; 
" 	 sdparer la fonction "encadrement" de la fonction "repression"; 
• 	 avancer des propositions pour &quiper les agents de surveillance de manibre 

ad6quate ; 
• 	 recycler les agents charges de I'encadrement, soit par des stages de formation 

dans un service de p~che dun pays similaire, soit par une formation pratique
r~alisde dans le cadre des projets de ddveloppement qui seront r~alisds dans le 
pays ; 

0 	 completer la formation des agents d'encadrement par des stages au travers de la 
DRHFRP;
 

0 	 avancer des propositions pour equiper les agent d'encadrement de manibre 
adequate. 

24.4 - D6veloppement de Iaquaculturea caractare commercial 

Les contraintes rencontrdes par les projets de pisciculture au Tchad venaient
principalement du fait que ces exporiences 6taient menses par des non professionnels,
ainsi que par les cotits 6levbs de production (prix de revient de l'activit6 de la pisciculture
relativement 6lev6), le mandat de l'expert sera le suivant: 

" 	 identifier le potentiel naturel des zones les plus propices; 

" 	 entreprendre des 6tudes de faisabilit& des fermes piscicoles, afin de ddfinir leur viabilit6 
economique, 6cologique et nutritionnelle; 

Dans le cas oO le calcul d'exploitation pr~visionnel s'avdrera positif, on entreprendra les 
mesures suivantes : 

• 	 identifier les techniques de production les plus adaptdes au pays; 

" 	 identifier les sites les plus propices pour I'installation des fermes piscicoles; 

" 	 ddfinir leur dimensionnement optimal, et leurs exigences en terme de moyens humains, 
financiers et 6conomiques ; 

" 	 identifier le besoin en agents d'encadrement pour ddvelopper la pisciculture au Tchad; 

• 	 ddfinir le syst~me de formation des agents ainsi que leurs besoins en equipement; 

* 	 identifier les besoins en assistance technique ; 

" 	 envisager des mesures d'encouragements et d'aide au d6marrage des entreprises
piscicoles ; soutien financier, technique et 6conomique; 

* 	 completer I'etude sur la spiruline (6tude de march6) ; 

• 	 faire des suggestions pour develooner dautras fnrmA d'ani.milhiltrA frmnrilac 
grenouilles, etc.) 

Consubbon Setonfle our le DLveloppemtent Rural, la Sdcunt% Alimentair et les Ressources Hydrauliques. Volume 3 - Programme Action 



24
 

3 - L'EAU ET SON UTILISATION
 

3.1 - ROLE DE LETAT 

Connaissance des ressources 

D6finition de la politique nationale d'utilisation et de gestion de reau 

L-gislation et r~glementation 

Realisation des infrastructures pnncipales de mobilisation et de transfert 

Subvention i la realisation d'ouvrages d'exploitation 

Contr6le de l'utilisation 

Choix des systbmes d'exploitation ou d'amdnagement 

Conseil technique aux collectivit~s d'usagers ainsi qu'aux usagers individuels 

Formation des personnels charges de rentretien et de la gestion des ouvrages ou des 
r6seaux 

Suivi de Itat des amenagements et des modalitds de leur exploitation ainsi que des 
conditions d'hygi~ne 

3.2 - MESUPES A PRENDRE 

EU 01 - Mettre Ajour priodiquement les priorit6s en mati~re do mesures 
hydrom6tnques et de suivi des ressources en eau 

L'objectif est d'ajuster les moyens (equipement de stations et d6penses de fonctionnement) 
aux besoins de suivi rdsultant de lutilisation effective et prdvisible des ressources en eau. 

DREM/Bureau de l'eau - Permanent 

EU 02 - Prdciser le partage des tAches entre les divers services concem6s 

Cela conceme notamment la DOP et la DHA en mati~re d'hydraulique pastorale. 

DOP/DHA 1994 

EU 03 - DMfinir pour les points d'eau les systdmes d'exploitation les mieux adaptds 

En analysant le comportement et en evaluant les performances des diffdrents types de 
points d'eau rdalises, dans le pays, la DHA pourra priconiser, pour chaque unit6 
hydraulique homog~ne, la technique la mieux adaptde a chaque situation. 

" Evaluation technique et 6conomique des difftrents types de points d'eau. 

DHA 1994 

* 	 Cartographie des ressources exploitables et d6finition des techniques de 
mobilisation Apromouvoir. 

DHA/ONDR 1994/95 
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EU 04 - Adopter et faire appliquer le principe d'une redevance pour reau 

Le montant sera calcui6 de fagon 6 permettre au gestionnaire de couvrir les d6penses de 
fonctionnement, d'entretien et de renouvellement des equipements. Ce niveau permet en 
effet d'assurer la perennitd des am6nagements sans recours A I'Etat, ni pour [a
rdhabilitation, ni pour le fonctionnement. Cette mesure s'appliquera, avec des modalitds 
diffdrentes 6 Ihydraulique pastorale et villageoise ainsi qu'a l'irrigation. 

" Mise au point de la rdglementation. DHA 1994 

" Etudes pour la tarification DHA 1994 

" Mise en application DHA 6 partir de 1995 

EU 05 - Suivi de la politique de gestion des points d'eau pastoraux et villageois 

Ce suivi permettra d'identifier les problemes qui se poseront dans I'application de la 
politique et d'en d6duire, selon les cas, les mesures qui s'imposent en cas de 
dysfonctionnement de la filiere mise en place: 

- recyclage des personnels specialises (techniciens, artisans, gestionnaires), 

- redynamisation des comites de point d'eau. 

- rappel a l'ordre, voire sanction des foumisseurs d'6quipements ou de leurs 
representants locaux. 

DHA 6 partir de 1993 

EU 06 - Assurer le suivi des performances techniques et 6conomiques des 
diffdrents types d'ar inagement hydro-agricole. 

L'objectif est d'ameliorer en permanence la viabilit6 et si possiible la rentabilit6 des 
amdnagements hydroagricoles, en s'appuyant sur les experiences de terrain. Cela 
permettra d'dentifier les amenagements peu performants que I'on pourrait amdliorer en 
trarT:o-osant des techniques ou des mdthodes utilisees valablement dans des 
amnagements similaires. 
Ce suivi sera organise par type d'amenagement, selon la typologie proposee dans le 
chapitre "diagnostic" du volume 2. 

* Creation au sein de [a DGRHA d'une capacit6 de suivi des amdnagements 

DGRHA 1994/95 

* Organisation de IMchange d'information sur I'exp~dence du terrain et sur les legons 
que I'on peut en tirer, sous la forme de circulation de notes techniques, de sdminaires 
ou d'atelier. 

DGRHA a partir de 1995 
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3.3 - REVISION DES PROGRAMMES EN COURS 

Les diffdrents projets en cours peuvent dtre ventilds en trois grands programmes
 

- connaissance des ressources
 
- hydraulique pastorale et villageoise
 
- hydraulique agricole
 

33.1 - Connaissancedes ressources 

Ce programme est lui-mdme subdivis6 en deux sous-programmes: 

-le premier a trait aux Eaux superficlelles 
-le second conceme les Eaux souterraines 

a) Les eaux superficlelles 

LA DREM h6berge actuellement deux projets : AGRHYMET et Vulgarisation 
agrom6t6orologique. 
Le projet AGRHYMET est le pilier essentiel des activitds hydromdt6orologiques au Tchad. 

On lui dolt en effet: 

- la remise sur pied des structures de la DREM, 

-la formation du personnel (prds de 80 ing6nieurs, techniciens, et agents techniques 
formas, dont 65 sont toujours en activit6 au sein de la structure) ; 

- la creation et (ou) la rdhabilitation de la plupart des stations de mesures actuelles 
apr~s la guerre civile. 

A I'issue de la troisi~me phase qui vient de se terminer, la situation se presente comme 
figur6 dans le tableau ci-apr~s, qui donne en outre les besoins identifi~s pour disposer: 

- d'une couverture homogone des grandes zones agricoles du pays (stations 
permanentes) ; 

- d'une meilleure connaissance des caractedstiques hydrologiques de certaines zones 
potentielles de d~veloppement hydro-agricole ; pour cela, deux ou trois campagnes 
de mesures A la fois pluviom6tdques et hydrologiques permettraient d'6tablir les 
correlations "pluie-dobit" indispensables 6 la d6finition et au dimensionnement 
d'ouvrages et amdnagements pilotes. 

types nombre de stations
 

de station existantes b crier
 

en bon 6tat i rdhabiliter permanentes temporaires
 
.,, lorobui 21 10 9
.
 

C1(mvo u 15 5 15 "
 

Po,,ib.e 137 1371) 22 22(2)
 

Hydolog4- 48 9 2 20(3) 

(1) renouvellement du seau tous les quatre ans 
(2) deux par bassin versant, soit huit en zone sah~lienne et quatorze en zone 
soudanienne 
(3) onze 6chelles limnimtriques pour les bassins versants reprdsentatifs et une douzaine 
au niveau des ya6r~s 
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Le projet AGRHYMET contribue dgalument de fagon indirecte, sinon 6 I'accroissement, du 
moins A la s curisation des productions agricoles par le systbme d'alerte pr6coce en 
matibre d'attaques parasitaires diverses. 

Le seul point noir sur ce projet d'envergure nationale est l'importance des charges
r6currentes qui en menace la pdrennit6, si le soutien international vient Afaii d6faut. 

En consiquence ilconvient d'6tudier avec le CILSS, les modalit6s qui permettraient
de garantir la permanence du fonctionnement du "noyau" d'activit6s prioritaires. 

b) Les eaux souterraines 

IIn'y a pas Aproprement parler de projet en cours consacr6 6 I'6tude systematique de l'une 
ou 'autre nappe. La DHA se contente de centraliser dans sa banque de donndes,
hdberg6e au Bureau de I'eau, les donndes collect~es A I'occasion de projets divers. 

33.2 - Hydraulique pastorale et villageoise 

La programmation de [a cr6ation de puits et forages 6 vocation pastorale ou villageoise
incombe normalement a la DHA. Ce programme est en g~n~ral pr6par6 en concertation 
avec les pnncipaux bailleurs de fnnds, ainsi qu'en liaison avec la Direction de I'Elevage. 

Les principaux correctifs Aapporter, en concertation avec des bailleurs de fonds, ont d6jb
tA bribvement exposes dans le document de strategie et ont d'ailleurs vu un d~but 

d'application dans la zone des Koros. Iusconsistent: 

- Arationaliser les 6quipeanents de pompage, en limitant le nombre de foumisseurs 
et en les obligeant 6 s'impliquer davantage. A cot effet, illour est dor~navant impos6
d'ouvrir une representation au Tchad et, bien s=ir, d'y entretenir un stock de pieces
ddtach6es ; ilssont en outre tenus d'assurer eux-mdmes le montage des pompes et 
de veiller i ce que leur agent local mette en place un rseau de points de vente de 
pieces ddtach~es dans les zones o6i leurs dquipements sont install~s. 
- A renforcer les ctivit6s de IONHPV en mati6re de formation d'artisans 
r6parateurs, d'une part, la sensibilisation des populations b6n6ficiaires A la 
n~cessitM de se grouper pour assurer la gestion de leur point d'eau et l'instauration 
d'un systeme de tanfication devant permettre de couvrir les frais d'entretien et de 
reparations, d'autre part. 
- Afavoriser,a l'occas on de I'ex~cution de projets divers, la formation de puisatiers
de fagon A accelerer le rythme annuel de rdalisation ou de r6habilitation de points 
d'eau. 

- Aproc6der aussi vite que possible A [a r6habilitation des forages hors service,
dont 'importance, qui peut atteindre 70% dans certaines r6gions (Ouaddai"
notamment) n'est pas de nature E) inciter les populations susceptibles d'Otre 
intressees a investir dans ce type d'operation apparemment aussi peu fiable. 

33.3 - Hydraulique agricole 

On distinguera : 

- la grande hydraulique 

- la petite hydraulique 

- I'inigation traditionnelle. 
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a) La grande hydraulique 

Les probl~mes technique, 6conomique ou organisationnel ont eu raison de la plupart 
des grands am6nagements r~alis6s par I'Etat au cours des docennies 60 et 70. 

Ce constat a incit6 le gouvemement 6 surseoir a tout nouvel am~nagement de ce type et 6 
focaliser ses efforts sur la r~habilitation ou la r~organisation de rexistant. 

C'est dans ce contexte que s'inscrit la rehabilitation des polders de Berm et Guirli, 
op6ration en cours qui a pris quelque retard en raison de I'inscuritb qui affecte 
sporadiquement cette r6gion. Ces travaux posent cependant un probl6me de fond s6rieux : 
le niveau actuel du Lac ne permet pas la double culture annuelle, condition sine qua non 6 
la rentabilit6 6conomique du projet. Pour pallier cette contrainte, il a 6t6 ddcid6 d'ouvrir un 
chenal reliant Bol aux eaux libres du lac ; catte solution ne peut n6anmoins se justifier quo 
par la cr6ation dau moins un polder suppl6mentaire, en I'loccurrence le polder de Mamdi 
(1600 ha environ) ; les 6tudes sont maintenant termin6es et les travaux, en pnncipe co
finances par la BAD, la BID et la BADEA, pourraient commencer dos 1994. IIs'agit donc 
d'un investissement 61ev6 pouvant n6anmoins pr6senter divers avantages : 

- couverture A plus de 50% des besoins en c6rdales paniflables ot rdouverture 

concomitante des Grands Moulins du Tchad ; 

- creation d'un p6le de d6veloppement au sein d'une region en plein essor 
d6mographique; 

- restauration pour le moins saisonni~re du transport par voie fluviale entre Bol et 
N'Djam(na. 

Le succ~s de I'opdration sera conditionnib par la capacit6 de la SODELAC 6 surmonter les 
contraintes qui jusqu', present ont paralys6 son action. Compte tenu de rexp6rience 
pass6e et de r'dvolution des conceptions en matibre de gestion, il serait peut-dtre 
souhaitable d'envisager une solution alternative au monopole de la SODELAC, en 
dissociant les fonctions de gestion des am(nagements de celles d'appui 5 la production et 
6 'organisation des usagers. 

A Bongor (casier B), et A Sategui-Deressia, en revanche, raccent a t6 mis, sur la reprise 
des activit~s dans los secteurs encore fonctionnels ou susceptibles de le redevenir a faible 
coOt avec la participation active des bi.bn~ficiaires. A cette fin IONDR s'emploie 6 
r6organiser et redynamiser, ici les comit(s de gestion (Bongor), IAles groupements 
d'usager3 (La ; il reste n6anmoins beaucoup a faire et I'ONDR ne pourra sans doute pas 
en venir 6 bout sans une assistance ext6reure. 

En conclusion il est proposl de poursuivre la rehabilitation des polders existants et 
do r6aliser I'am6nagement de Mamdi, programm6 depuis Iongtemps. Ces options 
d'am6nagements formant un ensemble indissociable et une exception justifile par 
rapport i la politique nationale en matibre de grande hydraulique. 

b) La petite hydraulique 

L'hydraulique villageoise b~n6ficie ou a b~nificii ces demibres ann6es de rassistance du 
FED (120 ha am~nag6s dans le cadre du sixi~me FED) et de diverses ONG (CARE, 
ARPES, etc.). Malgr6 I'engouement indoniable suscit6 par ce type d'am6nagement, on peut 
n6anmoins s'inqui6ter de leur devenir apr~s le retrait des bailleurs de fonds. 

En effet, timportance des frais de fonctionnement, qui ne prennent pourtant pas en compte 
I'amortissement et rentretien de I'am6nagement hors le coOt de la pompe, compromet leur 
viabilit6, d'autant quo 'enclavement de la plupart de ces primetres joue egalement en leur 
ddfaveur. 
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Les solutions ne sont donc pas 6videntes ; elles supposent un gros effort en matibre 
d'ouverture et d'entretien de pistes rurales d'abord, d'intensification et de 
diversification dos productions ensulte, d'organisation de [a commerciallsation enfin. 
Ici aussi une assistance extdrieure cibl(e sur ces themes serait profitable car il en va de la 
p6rennit6 d'am6nagements particulibrement coLteux (prOs de 5 millions de francs CFA 
lrhectare pour les quatre pdrim~tres du FED). 

c) L'Irrlgatlontraditlonnelle 

L'iigation traditionnelle A partir d'une nappe peu profonde est surtout pratiqu6e en zone
sah(lienne ou saharienne ; de nombreux projets r(cents, en g6ndral mends par des ONG,
ont mis au point des techniques d'exhaure simples permettant d'augmenter la productivit6
des puits ou de diminuer la p~nibilit6 du travail ; ces techniques sont actuellement reprises
par la plupart des projets o6 elles peuvent avoir une application : Kanem, Lac, BET, Biltine,
Ouaddaf, Guera. Leur taux d'adaptation est ndanmoins variable d'une region, voire d'un 
canton i Iautre ; en effet, malgr6 leur rusticite, ces techniques s'avbrent en g~n6ral
beaucoup plus chores que la technique traditionnelle du chadouf et les paysans n'y
recourent que s'ils y trouvent un intbr6t financier, c'est 6 dire s'il existe des possibilit6s de 
commercialisation de la production a des tarifs int6ressants. 
II est donc recommand6 aux projets susceptibles de diffuser ces techniques de
v6rifier leur validit6 technique et 6conomique, dans le contexte oci elles se situent, 
avant de proc6der i des investissements. 

3.4 - PROPOSITION DE PROGRAMMES POUR LE MOYEN TERME 

34.1 - Connaissance des ressources 

a) Les eaux superflclelles 

Compte tenu des difficult~s financieres que connaTt actuellement le pays, la poursuite des
activit(s du projet AGRHYMET est une ndcessit6 vitale pour la DREM ; le montant de cette 
quatribme phase est dvalu6 a 1 820 000 US $. 

Par ailleurs, cinq projets, venant en complement du prdc~dent, ont 6t6 identifies par la 
Banque Mondiale en 1991, dans le cadre de I'6valuation hydrologique de I'Afrique sub
saharienne pour un montant 6valu6 alors; 12 313 390 US $ ; ils visent: 

- le renforcement et la modemisation des r~seaux climatologiques et 
pluviom6triques, pour un montant de 875 200 $. 
- I'informatisation do la banque de donn6es climatiques et pluviom6triques, pour 
un montant de 141 500 $. 
- la modemisation et 'extension du domaine d'intervention du service 
hydrologique de la DREM. La modernisation conceme '6quipement et la gestion du 
r~seau de base ; I'extension vise a la fois le renforcement du r6seau de base et son 
extension a de petits bassins versants reprdsentatifs des zones sah(lienne et 
soudanienne, en vue de leur am~nagement a des fins agricoles, pour un montant de 
763 700 $. 
- le contr6le des stations et des observations climatologiques et pluviom6triques,
 
pour un montant de ?64 820 $.
 
- la r6actualisation des donn~es hydrologiques et la synth~se des r6gimes des
 
cours d'eau tchadiens, pour un montant de 168 170 US $.
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b) Les eaux souterralnes 

L'6tude de deux nappes au moins rev~t un caract~re d'urgence en raison de I'int6r~t social 
ou 6conomique qu'elles pr~sentent; ils'agit: 

- de la nappe do Faya dans le BET, ob 'extension des palmeraies devrait permettre la 
r6installation de tr~s nombreuses families ayant fui cette r6gion particuli~rement 
6prouv6e par la guerre civile. 

-de la nappe des Koros, qui sous-tend une region fertile et particuli~rement peuplde 
afin de d6finir les conditions possibles de son exploitation pour I'alimentation en eau des 
villes et des grands centres ruraux, d'une part, pour le ddveloppement 6ventuel de 
rirrigation, d'autre part. 

On y ajoutera, pour 6tre complet et bien que cola sorte du cadre strict du d6veloppement 
rural et de I'hydraulique pastorale et villageoise, I'tude de la nappe de N'Djam6na oci 
I'extension rapide de la viUle pose des problbmes d'alimentation en eau et 6 relativement 
br~ve 6ch6ance de surexploitation. 

Une consultation est n6cessaire, dans un premier temps, pour preparer les termes de 
r6f6rence de ces 6tudes hydrog6ologiques. Son coOt est estim6 A50 000 $. 

34.2 - Hydrauliquepastorale et villageolise 

La satisfaction des besoins primaires des populations rurales nomadisantes ou 
agglom~r6es dans des centres dont la population est comprise entre 250 et 500 habitants, 
au moins, A Ihorizon 2010 suppose d'accdl~rer le rythme de r~alisation des points d'eau, 
qui devra 6tre port6 progressivement a un millier par an contre quelque 400 actuellement ; 
en fait le rythme prdsent est suprieur 1 700 points d'eau annuellement, mais le problbme 
qui se pose est que, pendant le m~me laps de temps, plus de 300 ouvrages deviennent 
inutilisables, qu'il s'agissent do puits (par vdtust6) ou, plus frdquemment, de forages 
pourtant rdcents (en raison des difficult6s de maintenance d~ji d~nonc~es). 

Ce constat d~finit donc parfaitement les deux axes d'intervention en [a mati~re 

r~allsat/onsnouvelles, d'une part, r~hablllcation,maintenance et gestion,d'autre part. 

a) R~allsationsnouvelles 

Sept projets sont dejb acquis ou en cours de n6gociation pour les anndes A venir ; ils 
totalisent 1265 points d'eau. IIs'agit: 

- de 'extension du projet d'hydraulique pastorale et villageoise dars la zone des 
Koros (190 ouvrages, dont 20 stations de pompage) ; 

- du projet d'hydraulique pastorale et villageoise dans le BET (50 puits pastoraux); 

- de la poursuite du programme FED dans le Chari-Baguirmi et Is Mayo
Kebbi(460 ouvrages, dont 80 puits rdhabilitds) ;
 

- du projet d'hydraulique pastorale et villageoise au Kanem et au Batha, en cours
 
de n6gociation avec la BADEA (100 puits nouveaux et 10 stations de pompage) ;
 

- du projet d'hydraulique pastorale au Batha et dans le Biltine, en cours de
 
n6gociation avec le Fonds koweTtien (18 puits pastoraux) ;
 

- du projet d'hydraulique pastorale et villageoise dans le Ouaddal"g6ographique,
 
envisag6 par la BID, dans le cadre du CILSS (300 forages villageois);
 

- des volets d'hydraulique pastorale et villageoise des projets do d6veloppement
 
int6gr6 du Salamat (BID-BAD-BADEA Fonds saoudien) et de la r~gion du lac Fitri
 
(BADEA) : respectivement 75 et 60 puits nouveaux.
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Pour maintenir un rythme de croisi6re annual de l'ordre de 800 points d'eau, DHAla 
recherche le financement de 1100 puits et forages supplimentaires, selon la repartition
spatiale souhaitable suivante: 

- quartiers p6riph6riques de N'Djam~na :26 forages et mini-r~seaux 
- Mayo-Kebbi : 100 forages villageois (FV) et 50 puits pastoraux (PP); 
- Kanem : 200 forages villageois et pastoraux; 
- BET et Biltine : 100 FV, 10 forages et 50 PP; 

- Batha, Ouaddaif et Biltine : 150 PP; 

- Guera: 300 FV; 

- Tandjil6: 150 FV. 
A ces projets initibs par la DHA, il convient d'ajouter un projet de la DOP visant 
I'am6nagement de 24 mares, selon une technique parfaitement au point et d~jA
largement 6prouv~e au Nord Cameroun, le long de 6 axes de transhumance, pour un 
montant 6valu6 A432 000 000 F.CFA 

b) RhabIlitation, maintenance et gestion 

approche suivie par I'ONHPV au cours des ann~es antirieures A 1992 s'est sold(e par de
iombreux d~boires, principalement en maii~re de forages ; il est donc urgent d'y rem.dier, 
ar ils ddconsid~rent I'action entreprise par I'Administration aux yeux des populations
urales. A cette fin, la DHA souhaite soumettre aux bailleurs de fonds, les trois projets
;uivants qui presentent I'avantage soit do conforter les acquis en assurant la
edynamisation des comit6s de points d'eau et le recyclage des artisans r~parateurs, soit de 
estaurer 6 faible coOt 600 forages environ, soit de faire les deux Ala fois: 

- suivi du r6seau de maintenance mis en place par les anciens projets ; quelques
2100 pompes manuelles sont concemdes, le montant est estim6 A 144 200 000 
F.CFA. 
- assistance au gouvemement pour la mise en oeuvre de la politique de 
maintenance des 6quipements d'exhaure en milieu rural dans les prefectures du 
Biltine, du Ouaddai° et du Guera, pour un montant de 510 500 000 F.CFA. 
- rehabilitation et maintenance des pompes dans la prefecture lu Moyen-Chari, 
pour un montant de 70 000 000 F.CFA. 

34.3 - Hydrauliqueagricole 

a) La grande hydraulique 

La remise en exploitation des grands p~rimbtres d'Etat, d~jA amorc~e 6 Bongor et , LaY,
demeure un objectif louable qui pout dtre dlargi au casier C de Doba, dans [a mesure ob le
principe retenu va dans le sons d'une plus grande implication des producteurs dans la 
gestion des amdnagements. 

En fait, contrairement 6 ce qui se fait trop souvent, la priorit6 ne doit pas Latre donn~e 6 la 
r6habilitation des infrastructures, mais aux aspects organisationnels et fonctionnels des 
groupements d'usagers : definition et repartition precise des tdches, adoption du principe
d'une redevance realiste, cest a dire prenant en compte non seulement les frais de
fonctionnement et d'entretien courants, mais aussi les grosses reparations et le 
renouvellement des Lquipements, notamment. 
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Bien qu'il s'agisse I6de t~ches spdcifiques 6 I'ONDR, I'assistance extrieure est cependant 
ndcessaire pour toute la duree de la phase transitoire, afin de lui apporter son concours 
technique et financier pour 'appui au transfert des responsabilit6s aux usagers et a la 
rdalisation des travaux de r6habilitation strictement indispensables. 

Cette politique pourrait sans doute dtre utilement appliqude aux polders de Bol, la 
SODELAC ne conservant alors que sa fonction technique de gestionnaire des 
am~nagements principaux. 

Pour mettre en oeuvre cette politique il faudra mettre en place, pour chaque grand 
p6im~tre Ar~organiser, un comit6 local rdunissant les intervenants sous la coordination de 
I'ONDR. De plus, une consultation doit 6tre organisle pour identifier les besoins 
d'appui ainsi que les modalit~s de la concertation nationale, dans le but de favoriser 
I'change d'information entre les diffdrents grands pdrimtres en cours de 
r6organisation. Le coOt de cette consultation est estim6 A50 000 $. 

b) Petite hydraulique 

La creation et la rdhabilitation de pdm~tres villageois va se poursuivre dans les anndes A 
venir, notamment dans le cadre du 76me FED (trois nouveaux prim~tres totalisant quelque 
150 ha) et de I'assistance suddoise (projet DIAKONIA pour une superficie A peu prbs 
dquivalente), sans compter certaines interventions limitdes de r~fection ou de confortement 
d'ouvrages anciens. En parallle, il est souhaitable : 

- d'une part, de consolider les acquis par des interventions diverses, telles la refection 
des ouvrages endommages, l'ouverture et (ou) la rdhabilitation des pistes de 
desserte, la redynamisation des groupements, l'organisaiion des circuits 
commerciaux, l'installation de petites unites de conditionnement ou de 
transformation ; 

- d'autre part, de definir le mecanisme permettant aux organisations d'usagers de faire 
effectuer, par des entreprises privees ou des tdcherons, les travaux d'entretien des 
infrastructures qui chapperaient par leur importance ou par leur complexite a la 
capacite des groupements. 

La formulation des assistance ndcessaires pour conduire ces actions ncessitera une 
assistance 6 la DGRHA, dont le montant est estim6 A 120 000 $. 

c) Irrigation traditionnelle 

L'am~lioration des conditions d'exhaure est envisag~e par la DGRHA, en liaison avec 
I'ONDR dans un certain nombre de ouaddis de la zone sah~lienne et dans le BET en vue 
d'y d~velopper une agriculture de rente. L'idee merite d'dtre retenue sous reserve que des 
6tudes economiques en confirment le bien-fond6. 

L'am~lioration de la riziculture de bas-fonds en zone soudanienne est egalement inscrite au 
programme de la DGRHA ; le secteur conceme represente 1 400 ha r~partis entre 28 
groupements. L'objectif recherch6 est le doublement des rendements par la maitrise 
partielle de I'eau. Ce projet s'inscrit tout 6 fait dans la strat~gie d'intensification adopt~e 
pour la zone soudanienne mais sa mise en oeuvre doit 6tre subordonnde aux rsultats de 
I'tude hydrologique inscrite au programme de la DREM (connaissance des ressources). 

Une assistance A la DGRHA est n6cessaire pour formuler ces deux projets, le coat 
total pour les deux 6tudes est estim6 A150 000 $. 
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4 - LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 

4.1 - ROLE DE L'ETAT 

RECHERCHE 	 La recherche agronomique est lune des principales fonctions 
p~rennes de I'Etat 

Elaboration des programmes de recherche, en concertation avec
les producteurs et le secteur prive 
Organisation de la collaboration scientifique avec les institutions 
de recherche 6trangbres 

Diffusion des resultats de la recherche 
Formation des chercheurs 

SEMENCES 	 Gestion du patrimoine gen~tique 
Production de prebases des esp~ces vivrieres en station 
Production de semences de base dans les centres semenciers 
(fonction transferable a terme) 
Programmation de la production de semences en fonction des 
besoins de chaque region 
Formation professionnelle et technique des agents de I'ensemble 
de la filiere semenciere 

Legislation et reglementation 
Contr6le de la qualite 

4.2 - MESURES A PRENDRE 

RA 01 - Adoption du PNLTRA 

MAE 1993 

RA 02 - Mise an place du dispositif de coordination nationale et de suivi 

La pluralite des institutions actuelles de recherche sera maintenue. Les diffdrents dchelons
du dispositif de coordination n'assureront pas de responsabilit6 difecte de gestion des 
diverses institutions de recherche. 

* Redynamisation du CNRSTIDRST pour la coordination de [a recherche : cette autorit6
politique a I'autorite de prise de decision en matidre de recherche (y inclus la recherche
agronomique), elle ddfinit la politique nationale, le programme, le financement et la
repartition des moyens, enfin elle dmet des avis sur les conventions. 

MAE et autres Minist~res concems 1994 
" Creation d'un organe de coordination et d'orientation de la recherche en 

d6veloppement rural 

MAE 1994 
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" 	 Redynamisation do la DRTA par sa rdorganisation et la mise i disposition des moyens 
minimum ; elle assurera [a coordination de tous les intervenants pour les activit6s de 
recherche agronomique. 

MAE/DRTA 1994/95 

* 	 Cr6ation d'un comit6 national des programmes MAE/DRTA 1994 

" 	 Cr6ation des conseils r~gionaux de la recherche regroupant 'ensemble des 
intervenants dans le ddveloppement rural, pour renforcer les liens entre [a recherche et 
les organismes publics, professionnels et priv6s et 6laborer des propositions pour les 
programmes de recherche rdgionaux. 

MAE/DRTA 1994 

" Etablissement des critdres de suivi et d'valuation des programmes de recherche 

DRTA 1994 

RA 03 - Elaboration d'un plan de d6veloppement des ressources humaines 

Ce plan de ddveloppement des ressources humaines sera conforme aux besoins exprim~s 
dans le PNLTRA, il sera 6labor6 par la DRTA en liaison avec les autres institutions de 
recherche. 

" 	 Accord entre les institutions de recherche et la direction des bourses sur les types 
de formation Afavoriser pour la rdalisation des programmes de recherche. 

DRTA 1994 

* 	 Renforcement des institutions de recherche agronomiques par le transfert de 
cadres nationaux travaillant actuellement &I'ONDR et Ala SODELAC. 

DRTAIONDR/SODELAC 1995 

* 	 Concertation entre institutions de recherche et la DRHFRP, pour que les modules 
de formation des techniciens solent adapt6s aux besoins des centres de 
recherche. 

DRTA/DRHFRP 1995 

" 	 Dfinition des processus d'6valuation des travaux des chercheurs et de limplication 
sur leur carri~re. 

DRTA 1995 

* 	 Mise au point de crit~res d'6valuation des r6sultats des travaux des chercheurs et 
mise en application au moyen d'6valuations rdgulires par des partenaires extrieurs 
aux structures. 

DRTA 1994/95 

RA 04 - Renforcement de la collaboration intemationale 

Cela concemera des organismes intemationaux ou rdgionaux tels que IITA, ICRISAT, 
CILSS, CIRAD, etc., dans les domaines pnoritaires sdlectionn6s dans le PNLTRA. 

MAEDRTA permanent 
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RA 05 - Pr6paration et adoption du plan d'extension des centres do recherche 

L'objectif est de parvenir par 6tapes ., une meilleure couverture du temtoire national. 

" 	 Extension des compdtences de la station de Gassi A tous les domaines de la 
recherche et non plus seulement !a recherche semenci~re. 

DRTA 1995/96
* Cr6ation Amoyen terme d'une stalion de recherche AAbch6 et d'une AFaya, ainsi 

que d'un nouveau point d'appui de la recherche AAm Zoer. 

DRTA Apartir de 1997 

RA 06 - Elaboration d'une politique semrnci6re nationale et d'un plan semencier 

Lobjectif est de ddfinir le r6le des diffdrentes institutions et des producteurs intervenant 
dans la filidre semence, de fixer des objectits de d6veloppement de la filibre et ensuite de 
prdparer un programme 5 long terme. Des 6lmonts de rdflexion sont disponibles au proje
d'assistance b la production semencibre. 

" 	 R6alisation d'une 6tude des conditions de distribution optimales, notamment du prix
de vente pour qua rensemble des acteurs de [a filire s'autofinance (services publics) 
ou en tire des revenus suffisants (paysans multiplicateurs), tout en favorisant 'achat de 
semences s6lectionnees par les producteurs. 

Projet d'assistance A la production semenci6re 1994 

* 	 Etude des besoins et capacit~s r~elles A mettre en oeuvre pour satisfaire 13 
demande: 6volution dans le temps et types de semences par zones agro-6cologiques. 

Projet d'assistance A la production semenci~re 1994 

" Formulation de la politique semenci~re et approbation dans le cadre d'une 
concertation. 

MAE fin 1994 

* 	 Dtermination et mise en oeuvre des actions de soutien A la filire dans le cadre 
d'un programme A long terme. 

MAE fin 1994 

* Elaboration et promulgation de textes r6glementaires
contr6le et la certification des semences sdlectionndes. 

permettant d'assurer le 

MAE 1994 

4.3 - REVISION DU PROGRAMME EN COURS 

43.1 - Appui d la pr6paration du PNLTRA 

Le Plan National A Long Terme de la Recherche Agronomique a t6 6labor6 dans le cadre
d'un projet financ6 par la Banque Mondiale et exdcut6 par la F.A.O. IIa permis une large
mobilisation de tous les cadres de la recherche. Une demire phase est programm~e pour
achever le Plan, en partie en ce qui conceme le moyen terme. 
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La commission de la CTA, chargde de prdparer les documents pour la consultation 
sectorielle a largement d~battu de ce theme. IIreste : 

* 	 6 finaliser le document du PNLTRA pour inclure les conclusions de cette commission; 

* 	 6 organiser le ddbat avec l'ensemble des personnes qui avaient particip6 aux travaux 
d'6laboration du Plan. 

II est recommand6 qu'avant [a fin 93 et au plus tard d6but 1994 le processus soit 
achev6.
 

43.2 - Contrat Plan IIEtat - CIRAD/CA 

Si on met i part la filiere semenci~re, la presque totalit6 de l'appui A la recherche est 
foumie dans le cadre du Contrat Plan 11(1991-1994 - fiche 24) qui a pour objet principal fa 
recherche sur le coton. Le financement est essentiellement assur6 par la Caisse Frangaise
de D~veloppement et I'assistance technique par le CIRAD/CA. Un certain nombre de volets 
ont 6 d6velopp6 au cours des demi6res ann~es sur les cultures vivribres et fruiti~res. La 
poursuite des recherches initi~es au cours des deux contrats plan doit Ltre assur~e par un
 
plan triennal (1994-1997) qui est en cours de preparation.
 

N:rojot intitul6 	 Recommandations 

24 	 Programme : fertilit6 des sols et Poursuite avec: 
gestion des syst~mes de 1o)Elargissement A 1'6tude des systdmes 
production de production d'une zone plus 6tendue 

20) Formulation de la m~thodologie d'6tude 
des syst~mes de production pour son 
extension i d'autres zones agro
6cologiques 
30) Appui A la formation d'autres equipes 
"syst~mes de production" 

Programme cultures vivrieres Poursuivre : 
sorgho 1V) En passant i la phase s6lection et 

amelioration des vadrtes pour leur 
vulgarisation 

2") En ameliorant la liaison avec le projet
regional d'amelioration des vaietes du mil, 
du sorgho, du mais et du niebe pour eviter 
les doubles emplois et pour extension en 
zone sah~lienne 

Programme cultures vivderes : Etablir une liaison avec le service de 
nieb6 protection des vegetaux 
Programme aide 6 la decision des Ce projet s'inscnt egalement dans la 
paysans connaissance des syst~mes de production 
Recherche developpement en Diversifier les productions 
arboriculture fruitibre Poursuivre la diffusion des plants par 

l'intermodiaire de I'ONDR 

eule Rural.
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43.3 -	 Autres projetsd'appuiA Ia rechercheappliqute 

N°Projet Intitul6 Recommandations 

28 	 Projet de renforcement des Projet qui est d'abord un projet d'appui A Isservices d'appui aux producteurs vulgarisation. La composante recherche 
appliqube (tests de comportement) dolt 
6tre poursuivie avec une r~elle 
concertation avec les services de 
recherche 

5 Programme de doveloppement Reprise du volet recherche-d~veloppement
rural (ADER) avec I'appui du CIRAD en liaison avec Ia 

DRTA 
I Recherche-action-d~veloppement Poursuite de la colaboration avec DRTA,

(PMDR) en particulier en ce qui conceme les 
aspects enqufte sur les syst~mes de
production 

- Projet regional d'amelioration du Poursuite de Ia recherche sur les divers 
mil, sorgho, mais et niMbO syst(mes do production en lien avec les 

_quipes du Contrat Plan II 
Par ailleurs quelques ONG ont des 	activits de recherche ddveloppement. En gdndral, Ia
collaboration avec les services de recherche du ministare se limite 6 [a mise au point de
protocoles. IIserait souhaitable que les chercheurs puissent dtre associ~s au suivi de ces 
actions e que les rbsultats obtenus soient toujours communiqu~s. 

43.4 - Filibre semencidie 

N°Projet Intitul6 	 Recommandations 
22 	 Assistance a Ia production de Poursuivre la restructuration du projet en 

semences 	 identifiant bien Ia part de Ia recherche 
agronomique proprement dite et celle de Ia 
production de semences de base et de 
multiplication de R1 et R2 
Un effort particulier doit 6tre porto sur Ia 
structuration du secteur multiplication et 
appui , Ia mise en place du contrle 
Elaborer une politique semenci~re et unplan semences a longterme 

Appui a Iamultiplication semenciere 	 Projet en cours de ddmarr&ge qui doit 
permettre d'am~liorer les conditions de 
travail du centre de Gassi 

23 	 Multiplication des semences a Ce projet nest pas encore operationnel. II 
Gargar devrait, selon la strat~gie retenue, 

pernettre de tester Ia possibilit6 de 
transfert de la multiplication des semences 

8 	
_du secteur public au secteur coop~ratif

Projet de relance du Lac Tchad Le projet doit, pour s'inscrire dans la 
(SODELAC) 	 strategie retenue, mettre en place une 

collaboration avec la recherche 
agronomique pour un appui a la ferme de 
Matafo (notamment recherche sur le bl) 
et faire en sorte que la multiplication de 
semences puisse Atre confide au secteur 
priv6, en particulier a des groupements de 
paysans 
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4.4 - PROPOSITION DE PROGRAMME POUR LE MOYEN TERME 

44.1 - Appui institutionnelA/a mise en oeuvre du PNL TRA 

a) - Dispositifdo coordinationnational- et de suivi 

Ainsi que pricisi pr6cddemment, le PNLTRA qui a fixe des objectifs 6 long terme b la 
recherche agronomique dit 6tre compldt6 par un document sur le moyen terme. Une 
consultation pr6vue en 1993 devrait permettre de le r6aliser, notamment en se basant sur 
les travaux de la commission qui a pr6par6 [a consultation sectorielle. 

Le dispositif de coordination nationale de la recherche et de suivi est indispensable 6 la 
r6ussite du PNLTRA. Un appui l6ger, sous forme de consultations, notamment pour la 
dhfinition prfcise des thches de chacun des organes de coordination, de leurs 
responsabilit~s et des liaisons entre eux sera n~cessaire (montant estim6 80 000 $). De 
plus, une aide devra Otre apport6e pour rendre opdrationnels le CNRST/DRST, le 
nouveau "comit6 de coordination et dorientation de la recherche en developpement rural", 
la DRTA, le comit6 national des programmes et les comitds rdgionaux. II s'agira 
essentiellement d'6quiper ses structures du matriel de base minimum et de leur 
foumir une dotation initiale pour le fonctionnement. 

b) - Ddveloppementdes ressources humaines 

La formation initiale et les sp~cialisations des chercheurs se font A 1'6tranger. Les besoins 
minimum fix6s par le PNLTRA sont de 28 postes nouveaux , crier d moyen terme (5 ans). 
La repartition en spdcialit6s est de 7 chercheurs en cultures pluviales, 4 en cultures 
irmgu~es et intensives, 5 en production animale, 8 en systbmes de production, 2 en 
biom6trie et 2 en defense et restauration des sols. Certains de ces cadres seront transf6rds 
des structures de developpement. 

Le programme prdvoit la formation de 4 a 5 nouveaux chercheurs par an, y compris le 
recyclage de certains cadres dipl6m6s. Un nombre 6quivalent de bourses sera attribu6 
pour ces formations A1'6tranger. 

Les besoins suppl~mentaires en cadres techniques d'appui (techniciens sup~deurs et 
moyens) sont a moyen terme de 90 (soit 15 a 18 par an). Ils seront formes par Ia DRHFRP 
et l'IUTE, qui devront organiser des modules de formation orientas en fonction des besoins 
du PNLTRA. Des transferts entre Ihs structures de developpement et les centres de 
recherche seront Lgalement organises. Ces actions de formation et de recyclage 
n6cessiteront un appui dans la mesure ub ils impliquent un renforcement des capacitds 
de formation de I'ecole de B -Illi l'UTE.et de 

c) - Rdglonalisationdo la recherche 

L'extension des comp6tences de la station de Gassi 6 tous les domaines de la recherche 
en feront le principal centre de recherche pour la zone sah6lienne. Cette 6volution implique 
I'arndnagament des b~timents existants, la construction de nouveaux b~timents et I'achat 
des 6quipements. Un appui extaileur sera ndcessaire pour r6aliser cette 
transformation. 

De m~me, un financement devra 6tre d6gag6 pour la r6novation et le renforcement du 
centre de Bdbddjia. 
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Uouverture des centres d'AbdchA et de Faya, en 1997, compl~tera le dispositif en 
regroupant les recherches pour les zones sahdlienne et saharienne. La construction de 
ces centres n6cessitera, 6galement une aide ext6dieure : construction et 6quipement
des laboratoires, des bureaux et am~nagement des terres de cultures. 

A la m~me dch~ance, une station sera ouverte d Am Zoer pour completer le dispositif des 
points d'appui de la recherche. 

Le laboratoire des sols de N'Djam6na devra 6galement recevoir un appui pour pouvoir
r6pondre aux besoins des tquipes de recherche, en particulier celles travaillant sur les 
syst6mes de production. 

44.2 - Programmes prioritairesde recherche agronomique 

Le PNLTRA a choisi d'orienter tous les efforts de la recherche agronomique sur la 
recherche appliqu~e au service des producteurs. 

Cinq prog!*ammes pnoritaires ont tA d~finis. Ils sont pr~sent~s dans leurs grandes lignes
dans le volume 2 - Diagnostic et strategies Chapitre 41.2 : 

Programme 1: Syst6mes de production et dconomie agncole 

Programme 2 : Cultures pluviales 

Programme 3: Cultures irigu~es et intensive:; pluviales 

Programme 4: Productions animales 

Programme 5: Environnement 

Ainsi que pr~cis6 au 4.3, les programmes de recherche en cours seront, si n6cessaire 
r~odent~s pour correspondre a cette strat~gie. Pour chaque programme de recherche une 
dquipe sera chargde d'assurer la coordination des 6quipes de chercheurs. 

La mise en oeuvre du PNLTRA a 6t6 chiffr~e. En ce qui conceme le fonctionnement 
courant, sur la base d'un corOt total par Ann6e-Recherche (un chercheur et les moyens
correspondants en personnel et materiel) de 20 millions, 'augmentation des besoins en 
annie 10 est de 15% par rapport a [a situation actuelle. Le budget de I'Etat n'est pas a 
m~me de faire face, sans aide exterieure, a 'ensemble de ces depenses. IIpeut assurer les 
salaires du personnel permanent, soit 50% du montant. L'aide intemationale devra donc 
prendre en charge la moiti6 des d6penses de fonctionnement et d'investissement 
(vhicules, informatique, mat6riel de bureau). 

Chaque programme de recherche comporte des volets qui necessitent des moyens
suppl6mentaires a ceux foumis par le fonctionnement courant, en particulier matriel 
specifique, frais de d~placement sur le terrain, personnel temporaire (par exemple
enqu~teurs), etc. Des projets sp6cifiques apporteront appui pour chaqueun 
programme soit en prenant en charge I'ensemble du programme, soit certains volets. 

44.3 - Plan national semencier 

A moyen terme, sur la base des dtudes qui seront men6es en 1994 par le projet
d'assistance A la production semenci~re, la politique semenci~re 6tant d~finie et approuvLe, 
les diffdrentes actions de soutien 6 la fili~re dans le cadre de cette politique devront dtre 
mises en oeuvre. 
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IIapparait, 6 priori, que ces aclions porteront essentiellement sur le transfert de I'activitL de 
multiplication du secteur public vers le secteur priv& (fermes semencieres, ONG, paysans 
individuels, groupements). Ce secteur doit egalement progressivement prendre en charge 
les activites de commercialisation. Les projets seront encore pendant un certain temps un 
relais pour la diffusion et la promotion des semences ameliorees. 

Si les activites de production de semences seiectionn~es doivent tendre durant cette 
p~riode 6 s'autofinancer, les activit6s d'amClioration, de selection des varietds et de 
conservation resteront 6 la charge du service public. 

La fonction contr6le qui est actuellE ment assur~e par le centre de Gassi devra 6tre 
organisee sous [a responsabilite du Miniz,. re de I'Agriculture et de I'Environnement. Un 
corps de contr6leur sera constitue et mandat& pour jouer ce r6le. Les membres de ce corps 
ne seront pas permanents, mais seront des agents du ministere detaches pour des 
missions sp.cifiques durant de courtes periodes (pre commercialisation). Le laboratoire du 
centre de Gassi sera habilit6 a faire les analyses. 

Les projets d'appui en cours sont a meme d'accompagner et d'appuyer ces actions. A la 
date prevue pour la fin du projet PNUD/FAO (fiche 22), I'ensemble du processus de mise 
en place du plan national semencie ne sera pas achev&. IIest a pr~voir une poirsuite de 
I'assistance au moins jusqu'en 19.38. 
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5 - LA PROTECTION DES CULTURES 

5.1 - ROLE DE L'ETAT 

LUTTE CONTRE LES GRANDS Assurer la surveillance, I'evaluation du risque et
 
FLEAUX l'avertissement
 

Gerer une capacite minimale de prevention et 
d'intervention 

Poursuivre en liaison avec la recherche agronomique, la 
mise au point de moyens de lutte 

LUTTE CONTRE LES Assurer la surveillance, I'valuation du risque et
 
RAVAGEURS DES CULTURES l'avertissement
 

Mettre en place le systeme decentralise de lutte contre les 
ravageurs 

Dispenser [a formation technique des producteurs et 
agents de developpement 

Vulgariser les techniques de lutte 

Evaluer les pertes pour I'economie nationale 

5.2 - MESURES A PRENDRE 

PV 01 - R~organisation de la protection des cultures 

L'objectif de la rborganisation est d'abord de separer les fonctions "administratives" de 
definition de la politique de lutte, de I6gislation et r~glementation de suivi et de 
programmation, des activites "operationnelles" telles que la mise en place du syst~me
d6centralis6 de lutte, [a surveillance et l'avertissement et iintervention contre les grands
fleaux. La DPVC conservera les fonctions administratives. Les activit~s opdrationnelles 
seront gerees dans le cadre d'un projet sous tutelle de la DPVC. 

Cette r~organisation sera l'occasion de revoir le partage des t~ches entre la DPVC, son 
projet et I'ONDR qui assumera, en principe I'ensemble des activitds de vulgarisation et 
pourrait contribuer aussi 6 la surveillance et A l'avertissement. 

• 	 Schema de rdorganisation MAE mi-1994 

" 	 Rdorganisation MAE/DPVC/ONDR 1994/95 

PV 02 - Transcription dans les faits du choix de la lutte intdgrde 

" 	 Etablissement avec la recherche agronomique de protocoles pour I'identification 

des m~thodes de lutte intdgrde fiables et vulgarisables. 

DPVC/DRTA 1994/96 

* 	 Protocole avec le CNAR pour '6tablissement d'une base de donnes sur tous les 
resultats obtenus , ce jour en lutte int~gree et susceptibles d'6tre utilises au Tchad. 

DPVC/CNAR 1995 
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PV 03 	- R6vision de la ifgislation en viguour concernant le contr6le phytosanitaire 

DPVC 1994 

PV 04 	- Elaboration et mise en vigueur de la politique de protection des cultures 

D6finition du partage des tAches et des charges entre los producteurs, los brigades 
de lutte, les structures de developpement et la DPVC, notamment pour la foumiture du 
materiel, son entretien et son renouvellement, la distribution des produits, les frais de 
fonctionnement des services d'appui, etc. 

MAEDPVC/ONDR 1994 

Protocole d'accord entre la DPVC, I'ONDR et les structures ou projets menant des 
actions de vulgarisation pour un appui de la DPVC A la formation des vulgarisateurs aux 
mdthodes de lutte vulgarisables et A la constitution de nouvelles brigades villageoises. 

MAE/DPVC/ONDR/... 1994 

5.3 -	 REVISION DU PROGRAMME EN COURS 

Deux projets apportent 'essentiel de l'appui b la Direction Nationale de Protection des 
Vdg~taux. Iussont tr~s complementaires et m~nent leurs activites en parfaite coordination. 
Le projet "appui 6 la protection des v~getaux" (fiche 27) sur financement FAC correspond 
plut6t 6 un projet d'appui A [a Direction de la Protection des Vgdtaux dans sa partie 
administrative et investissements, le projet PNUD/FAO/PAYS BAS "renforcement du service 
national de protection des vdgdtaux" (fiche 26) a rexdcution d'actions spdcifiques. Los deux 
projets ont concouru a la remise sur pied de la Direction qui avait subi de lourds deg~ts lors 
des evdnements de 1990. 

NOProjet IntituI6 	 Recommandations 

26 	 Renforcement du Service National - achever la formation des vulgarisateurs et 
de Pro'.action des veg6taux des techniciens 
(PNUD/FAO/PAYS BAS) - 6laboration du cadre de travail avec 

I'ONDR pour la formation des 
vulgarisateurs, la vulgarisation et la 
formation des brigades villageoises 

- achevement de la construction des bases 
rdgionales 

- 6laboration des termes de reference de la 
base de donnees sur les principaux 
nuisibles dont la realisation sera confide au 
CNAR 

- poursuite do la collecte des donnees 

- intensification des actions pilotes en 
milieu paysan en liaison avec IONDR et 
les projets de d~veloppement integr6 

- convention avec la DRTA pour les 
recherches sur les nuisibles (mise au point 
des protocoles de recherche) 
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N°Projet Intitul6 Recommandations 

27 Appui A la protection des v~gdtaux 
(FAC) 

- 6quipement des bases r~gionales 
- poursuite du programme de formation 

des cadres de la PV, en particulier 
formation AI'6tranger 
- renforcement des services de la 
recherche en cadres comp~tents dans le 
domaine (besoins nouveaux estim6s A 5 
chercheurs pour les cinq ann6es) 
- poursuite de la r6vision de la l6gislation 
en vigueur sur le contr6le phytosanitaire 

Les projets de dveloppement rural int~gr6 ont pour la plupart des volets en protection des 
vbgdtaux. La lutte contre les saut~daux constitue l'un des thbmes de plusieurs projets en 
cours de d6marrage : Sdcunt6 alimentaire Nord Guera (fiche 14), Programme de 
d6veloppement int6gre de la r~gion du Lac Fitri (fiche 11) et du projet de d6veloppement
rural du Kanem (fiche 9 - debut pr6vu mi-94). IIest souhaitable que les actions envisag6es
s'int~grent dans le cadre du programme de lutte contre les grands fl6aux. 

Le projet "Initiative de renforcement 6conomique du Ouadda'r" (IREO), m~ne des actions 
pour ram~lioration des traitements post recoltes. 

Un projet sur financement USAID a men6 des investigations sur la population des rongeurs
dans la zone sah6lienne. IIs'est achev6 en d6cembre 1992. Une deuxibme phase de ce 
projet permettant de conforter les r~sultats obtenus est envisag6e, du moins par la DPVC. 

5.4 - PROPOSITION DE PROGRAMME POUR LE MOYEN TERME 

54.1 - Renforcement de /a Directionde la Protection des V6g6taux et du 

Conditionnempent 

Le renforcement de la DPVC recouvre essentiellement deux aspects: 

" 	 la ddcentralisation qui pourra atre effective par ach6vement de la construction 
des 11 bases r~gionales et la mise A leur disposition des moyens n6cessaires 
en personnel et matriel 

* 	 'extension et la fiabilit6 du r(seau de surveillance des grands fl6aux, 
spdcialement les sauteriaux et les criquets. La creation de onze postes de 
surveillance judicieusement repartis dans les zones b risque est la base de ce 
rdseau. Les donnees sont transmises aux organismes rdgionaux qui, en retour, 
pr~ciseront, A I'aide de mod les, les stratdgies de lutte que devra mettre en 
oeuvre 'UnitA nationale de lutte anti-acridienne de la DPVC 

Ce renforcement 6tait enti~rement programm6 pour la p(riode d'intervention des deux 
projets. Les contraintes budgdtaires n'ont pas permis de respecter le rythme prdvu. IIest 
donc ndcessaire de r~viser les besoins necessaires et de reddfinir un 6chdancier sur 5 ans. 
IIsera essentiellement financ6 par le projet d'appui A la DPVC (projet n*27). 

La d(centralisation de la PV sera prise en compte dans le schdma de rdorganisation de la 
structure prevue par la mesure PV 01. 
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54.2 - Mise au pointpar la recherche de systmes de lutteint6gr6e 

Les protocoles 6tablis avec la recherche agronomique pour l'identification des m6thodes de 
lutte intigrie fiables et vulgarisables tiendront compte des diffdrents programmes 
pnoritaires de recherche initi~s dans le cadre du PNLTRA : 

" 	 insertion d'un volet protection des cultures, m6thodes traditionnelles de lutte dans 
le programme "syst~mes de production", 

* 	 mise au point en termes concrets de systemes de protection int~grds pour les 
principales cultures vivrires, en relation avec les programmes "Cultures 
pluviales" et "Cultures irigu~es et intensives pluviales", 

" 	 de fagon plus spdcifique, mise 6 disposition de m~thodes et de techniques de 
surveillance (seuils d'intervention), de prevention et de lutte pouvant 6tre inclus 
dans les syst~mes de production. 

Les cadres de la DPVC seront en permanence associds aux activitds de recherche, 
notamment par la tenue de reunions d'dchanges mensuelles ou bimestrielles. Une partie 
des coOts suppl6mentaires induits, pour les services de la recherche, sera prise en 
charge par le projet de renforcement de la DPVC (projet n°26). 

Les rdsultats obtenus seront transmis au CNAR pour 6tre intdgr6s i la base de donn~es 
sur les mdthodes de lutte intdgrde. La mise au point de cette base sera financ6e par le 
projet. 

54.3 - Vulgarisation 

La vulgadsation aupr~s des producteurs des m~thodes adaptdes et fiables pour lutter 
contre les parasites des cultures sera rdalisde par I'ONDR et les structures ou projets 
menant des actions de vulgarisation. La DPVC devra dans le cadre de protocoles d'accord 
avec ces structures assurer: 

" 	 la preparation du mat6riel p6dagogique adapt4 pour que le message de Lutte 
lntdgr~e soit compns et accepte par le paysan, 

* 	 la participation des agents PV des structures d6centralisdes (avec appui de 
I'dchelon national) aux deux premiere phases de la mdthodologie de 
vulgarisation de nouvelles methodes, 6 savoir: 

a) 	 phase pilote :agents P.V., vulgarisateurs et paysans pilotes : d6monstration, 

b)formation des vulgarisateurs (sur la methode spdcifique Adiffuser) par ragent 
P.v.,
 

c) travail des vulgarisateurs avec les paysans brigadiers. 

Les agents de la DPVC pourront, si n~cessaire, intervenir aupr~s des paysans membres 
des brigades, en particulier pour appuyer le vulgarisateur. Les nouvelles brigades 
villageoises seront crdees de prdfdrence au sein des groupements de producteurs. 

Le projet renforcement de la DPVC devra prendre en charge la multiplication du 
materiel p~dagogique et les frais occasionn~s par [a phase pilote. 

Les produits phytosanitaires ne seront foumis que pendant [a phase pilote et en 
premire dotation aux brigades villageoises. Une ligne budgdtaire est A prdvoir Acet 
effet dans le projet. De m6me, la premiere dotation en materiel de traitement des 
brigades sera Ala charge du projet. 
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54.4 - Formation 

Le programme de formation consiste dans la poursuite des actions initi6es en phase 1 du 
projet d'appui : 

o formation des cadres du S.N.P.V.,
 
* 
 recyclage des agents, notamment de ceux des structures rdgionales, 
* formation des vulgarisateurs en protection des cultures. 

Un appui sera demand6 6 la DRHFRP pour les deux demiers types de formation. Les 
modules de formation spdcifiques seront 61abords en commun avec la DPVC. Le projet
renforcement de la DPVC prendra Asa charge les frais de formation des agents de [a
PV. 

54.5 - Information 

L'adoption des methodes proposdes passe par un effort d'information. IIfaut: 

, rendre les documents ddj6 6labords plus accessibles au public des vulgarisateurs
et des paysans, avec un souci plus didactique, 

* utiliser la radio rurale pour la transmission des messages, 
* publier les r~sultats scientifiques acquis au cours des travaux de recherche. 

Le projet d'appui 6 la DPVC doit prnvoir un budget correspondant A ce volet.
Eventuellement, une consultation d'un sp6cialiste en r6alisation de materiel didactique 
pourra 6tre envisagde pour am~liorer la presentation et les rendre plus performants. 

La base de donnees sur la lutte intLgrde sera directement consultable au CNAR par les 
projets et les structures de d~veloppement. 

54.6 - Ldgislation 

Le projet de renforcement a dlaborm des projets de textes lgislatifs et de textes 
d'application. Ils doivent 6tre discut~s et amendes avant d'dtre adopt~s. Ils concement 
essentiellement la quarantaine des plantes b l'entrde du territoire et le contr6le des produits
agro-pharmaceutiques. La grande permdabilitd des frontibres rendra difficile et ondreuse 
une application stricte et g~ndrale de ces mesures. La DPVC devra donc cibler tr~s
prdcisement les types de materiel v66&tal et de produits qui devront prioritairement faire 
I'objet d'une attention particuliere. Le reseau de contr6le sera progressivement mis en place 
en fonction de ces priontds. Une assistance par le projet d'appui sera n6cessaire, d'une 
part pour identifier ces items et, d'autre part, pour la mise en place du rdseau de 
contr~le. 
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6 - LE CREDIT RURAL
 

6.1 - ROLE DE L'ETAT 

Politique du cr6dit, dans le cadre de l'union mon6taire et du comit6 national du credit 

L6gislation et reglementation en mati~re de credit et d'institutions financi~res 

Politique de d6veloppement des institutions financibres rurales 

Mobilisation de ressources financi~res vers le credit rural 

Suivi et 6valuation des activit~s de cr6dit et d'6pargne rurale 

Formation technique d'agents de cr~dit 

Information sur le credit et I'6pargne rurale 

6.2 - MESURES A PRENDRE 

CR 01 - Mettre en place un dispositif de concertation, de suivi et d'appui 

Pour promouvoir le credit et 'epargne rural, ilfaut 6tudier avec les structures de credit rural 
la mise en place d'un dispositif permettant : I'change d'informations, Ia consolidation de 
'exp6dence, l'organisation de services communs (formation d'agents), I'harmonisation des 
conditions de credit, le dialogue avec les pouvoirs publics pour tout ce qui touche au credit 
rural, la coordination des interventions sur le terrain (zones d'intervention, articulation entre 
cr6dit et opdrations de d~veloppement) et enfin l'identification des appuis eventuels a 
apporter aux institutions de credit rural. 

Une fois dofini ce dispositif de concertation, ildeviendra possible d'etudier le r6le que le FIR 
pourrait .tre amene 6 joier et de doterminer les 616ments de sa reorganisation pour 
I'adapter b ses nouvelles fonctions, par exemple : suivi des activitds d'epargne et de credit, 
animation de Iaconcertation, mise au point de formules de financement, gestion d'un fonds 
de garantie contre les nsques lies a l'insecurite. 

C'est db'ns ce cadre que Iacreation d'une association des soci~tLs de credit docentralisd du 

Tchad pourrait Ltre favorisee. 

* D6finition du dispositif de suivi MAE 1994 

" R6organisation du FIR MAE/FIR 1994/95 

CR 02 - Ldgislation et r6glementation pour les institutions financi~res rurales 

Cette Igislation et r~glementation sera 61aborde par la Banque Centrale, dans le cadre 
d'une large concertation, en veillant au respect des principes suivants, tout en garantissant 
le respect des r~gles minimum de professionnalisme : 

- confirmation de l'option crddit mutualiste, tel qu'elle a W retenue par le 
gouvemement depuis 1990; 

- large dventail de formules possibles de credit ; ces diverses formules doivent 
pnvil6gier comme critbres de reussite : le taux de remboursement, I'emergence de 
la demande solvable, le degre d'autonomie de gestion, le cot d'intermediation et 
le coOt de diffusion de la formule; 
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possibilit6 d'attribution d'un credit j toute personne ou groupements justifiant de 
I'exercice d'activit~s dont le profit en permet le remboursement, sans que celui-ci 
soit destin6 obligatoirement b financer les activites garantissant le remboursement. 

Banque Centrale 1994 

CR 03 - Harmonisation des conditions de credit pour le materiel et les intrants 

* 	 Inventaire de tous les intervenants en credit pour le mathriel agricole et les intrants, des 
types de matriels et d'intrants concemds, des prx pratiquds ainsi que des modalitds et 
conditions des opdrations. 

MAE 1994 

* 	 Organisation d'un sdminaire national reunissant tous les intervenants du secteur pour
elaborer un code de conduite commun en vue d'harmoniser le plus possible les 
conditions et les modalits du credit, noamf1ment. les faux d it&rAt, la dure, los normes 
du matbriel et des intrants, les zones d'intervention, etc. 

MAE/intervenants du credit - fin 1994 

Mise en vigueur et suivi du code de conduite, Arissue du s~minaire les dispositions
prises seront immddiatement mises en vigueur selon les modalites arrdtees 6 cette 
occasion, les r~gles les plus imperatives pourraient, par exemple faire robjet d'un ddcret 
gouvememental alors que d'autres "passeront" plut6t a travers l'information. 

MAE/ Dispositif de suivi i partir de debut 1995 

CR 04 - Etude de faisabilit6 de syst~mes limitant les risques 

L'6tude portera sur I'assurance, le credit-epargne les fonds de garantie et distinguera les 
risques conjoncturels lids a la situation d'insecudtb do nsques plus structurels tels que les 
alias climatiques et les ennemis des cultures. 

MAE 1994 

CR 05 - Dsigner le ministdre des finances comme tutelle des soci6t~s de cr6dit et la 
Banque Centrale comme organe charg6 de leur supervision. 

Mini3t~re des finances 1994 

6.3 - REVISION DU PROGRAMME EN COURS 

Le seul projet sur financement public ayant pour objet le credit rural est le "Programme de 
developpement du march6 financier rural" exdcutd par le FIR sur ses fonds. IIa b son actif 
la creation de 260 caisses mutuelles d'epargne et de credit en zone soudanienne. II a 
assure la formation de 130 animateurs charges d'appuyer, normalement plusieurs caisses. 

Le FIR n'a pas pu, de par son statut et Ia faiblesse de ses moyens apporter un appui
suffisant aux animateurs. Ceux-ci ne disposent d'aucun moyen (financier ou mat6riel) et ne 
sont en fait animateur que de la caisse de leur groupement. 
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Sur I'ensemble des ceisses creses, peu ont r~ellement fonctionn6. Elles ont surtout jouer le 
r6le de caisses d'entraide au moment de la soudure. L'6pargne globale collectee est reste 
tr~s faible. Le FIR ne peut dtre un operateur efficace sur le terrain en mati~re d'6pargne et 
de credit. Ne serait ce que parce qu'aucun de ses agents n'est inse6r dans le milieu rural. II 
est recommandt que cet organisme renonce, a terme, a continuer d'animer ce projet et qu'il 
soit envisag6 pour ses zones d'intervention la reprise par un projet relais qu'il reste 6 
identifier. 

La grande majorit6 des projetsde d~veloppementrural int~grd gere un volet credit ayant 
des objets trbs divers : materiels, petit outillage, attelages, intrants, moyens de transport, 
greniers, moulins a c~r~ales, etc. 

Caractristiques ou problmes identifits Recommandations 

Champ du credit definit selon les axes Elargir les possibilites en tenant compte des 
pdoritaires du projet demandes reelles des producteurs 

Nombre limite d'exploitants beneficiaires 	 Eviter une augmentation trop rapide du 
nombre de beneficiaires lorsque le volet 
credit n'est pas gere par une institution 
financiere 

Cr6dit accorde a travers les groupements 	 Maintenir cette clause avec caution 
solidaire, les projets ne sont pas armes pour 
pratiquer le credit individuel 

Le vulgarisateur est implique dans le suivi S6parer nettement les fonctions 
du credit vulgarisation-animation et credit 

Taux de credit pratique : de 0 a 13% Modifier progressivement les conditions de 
environ, variable selon les projets y inclus credit en appliquant un taux couvrant 
dans la m~me zone g'ographique. 'ensemble des coits 

Participer a la concertation entre tous les 
intervenants du secteur et appliquer les 
regles qui auront e1e elaborees en commun 

Avoir des taux identiques ou tres voisins sur 
une m~me zone d'inteivention ou designer 
un seul operateur sur ces zones 

Indiquer clairement aux beneficiaires s'ils 
regoivent un don ou un credit 
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Caract6ristiques ou problmes identifis Recommandations 

Taux de remboursement tr&s variable : de Mieux informer et former les ben~ficiaires
moins de 50% 6 pros de 100%, sans aux principes de base du credit 
correlation directe avec le taux pratiqu6 

Appliquer strictement les clauses du contrat, 
en particulier recourir a la caution solidaire 

Arr~ter la distribution du credit quant le taux
de remboursement est infrieur a un certain 
seuil 

Tout laxisme dans ce domaine (mime pour
de bonnes raisons) rendra difficile la mise 
en oeuvre ulterieure d'un veritable "service 
credit" 

Nombreux projets gdrds par IONDR En premire priorite, harmoniser les 
conditions des credits des differents projets
ONDR en favorisant les echanges entre 
bailleurs de fonds 

Toutes les fois que c'est possible, transfdrer 
la 	 fonction "credit" a une institution 
financiere specialisde 

La plupart des ONG intervenant dans le monde rural pratiquent le credit. Dans la zone
soudanienne, essentiellement, certaines d'entre elles ont fait du credit leur principale
activite. Les recommandations ci-dessus pour les projets s'appliquent souvent a ces ONG, 
en particulier en ce qui conceme les taux d'intdrdt pratiques. Dans ,a mesure ob les r6seaux
qu'elles ont mis en place constitueront souvent la trame du futur dispositif de credit, il y alieu de les soutenir et a leur permettre d'acquefir un plus grand professionnalisme, tout en
maintenant la diversite des experiences. 

Les unions (par exemple celle des Clubs d'epargne et de credit) doivent Ctre encouragdes, 
un appui spdcifique doit leur Ctre apport6. 

VITA Moundou est en vole de transformation en banque mutualiste avec I'aide de bailleursde fonds. L'ensemble des partenaires du secteur doivent suivre cette evolution avec 
attention, dans la mesure o6 cette ONG ouvre ainsi une nouvelle voie. 

En resume, pour I'ensemble des projets en cours qui pratiquent le credit, il est 
recommand6 prioritairement: 

* de 	disposer d'agents de credit qui n'exerceront aucune autre fonction en contact 
direct avec les producteurs (animation, vulgarisation) 

" 	 d'appliquer, des son instauration, le code de conduite entre organismes pratiquant
le crddit 

" d'arreter momentandment ou d6finitivement le credit tant que le taux de
remboursement est inf6rieur Aun certain seuil ou de le remplacer, clairement, par un
don (il faudra dans ce cas envisager le remboursement de ceux qui ont ddjA
rembours6). 
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6.4 - PROPOSITIONS DE PROGRAMME POUR LE MOYEN TERME 

64.1 - Dispositifde concertation,de suiviet d'appui 

Les grandes lignes et les principaux objectifs du dispositif de concertation, de suivi et 
d'appui au secteur credit et 6pargne rural sont indiquds dans la mesure CR 01 en 6.2. Une 
6tude de faisabilit6 devra 6tre entreprise par une 6quipe restreinte disposant de moyens 
d'investigation et de d6placements pour rencontrer 'ensemble des acteurs. Au moins un 
s~minaire devra 6tre programme pour permettre un accord minimum de 'ensemble des 
organismes concems. 

Le FIR est actuellement une structure contest~e dans ses attributions actuelles et dans son 
efficacitL par rapport aux missions qu'il a a remplir. IIest eventuellement possible de lui 
trouver une place dans le dispositif de concertation, ainsi que dans la gestion d'un fonds de 
garantie (CR 01). A la suite de Ia definition du systime de concertation, une 6tude de 
rorganisation du FIR doit 6tre men~e qui determinera s'il est le meilleur support pour le 
dispositif de concertation, s'il doit prendre d'autres orientations ou s'il doit disparaitre. 

Pour mener Abien I'ensemble du processus (6tude de faisabilit6 du dispositif de suivi 
et 6tude de restructuration du FIR), un appui financier ext~rieur est n6cessaire 
compldt6 par un appui m~thodologique (consultation) d'un Adeux mois. 

Par la suite, en fonction des conclusions des etudes, ilpourra 6tre envisag6 de 'utilit6 d'un 
projet d'appui au FIR. 

En tout 6tat de cause, il est n~cessaire d'initier, d~s le debut 1994, un projet qui prendra 
le relais du "Programme de d~veloppement du march6 financier rural" du FIR. 

64.2 - Harmonisationdes conditionsde creditpourle materiel et les intrants 

La grande dispartd des conditions dans lesquelles est pratiqu~e le credit pour le matriel et 
les intrants exige qu'un processus d'harmonisation soit mis en oeuvre, sous peine d'ob~rer 
gravement I'avenir du crddit rural. 

Le ddroulement de ce processus est d6crit dans la mesure CR 03: 

" inventaire des intervenants et des caractristiques des credits; 

* sdminaire national ; 

" mise en vigueur et suivi du code de conduite. 

Un financement doit ettrouv6 pour permettre la r6alisation de ces diff6rentes 6tapes 
(1994 - debut 1995). Un appui par des consultations sera sans doute n6cessaire. 

64.3 - Appuiau d~veloppementd'un r~seau d'institutionsfinancires 
d~centralisdes 

A long terme, il est indispensable que le pays soit dot6 d'institutions financi~res 
professionnelles spdcialisdes en credit rural. La ddmarche de mise en place de ces 
institutions doit prendre en compte la diversit6 actuelle et sa grande richesse. 

II s'agira de faire evoluer les structures de base existantes vers un plus grand 
professionnalisme, de favonser leur regroupement afin de constituer un rdseau de soci~tds 
de credit decentralise. 
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Une 6tude en cours financ~e par la CFD pr~conise cette ddmarche auprbs des caisses 
mutuelles. Un projet d'appui aux caisses mutuelles pourrait 6tre initi6 b l'issue de cette 
phase d'6tude qui permettrait de : 

* renforcer le rdseau d'appui des ONG operant en 6pargne et cr6dit ddcentralis6; 

" 	 renforcer chaque opdrateur sur le terrain (dotation en personnel qualifi6 et form6, 
moyens de fonctionnement approprids, etc.) ; 

" 	 instaurer un fonds d'assurance pour cause dinscurite; 

" 	 appuyer la creation de caisses mutuelles urbaines et semi-urbaines (services aux 
caisses rurales). 

Ii peut Ltre envisag6 qu'une premi6re assistance pr~paratoire A ce projet d'appui aux 
caisses mutuelles soit consacr~e aux actions prdc6demment d6finies : mise en place
du dispositif de concertation et d'appui, r~organisation du FIR et harmonisation des 
conditions de credit pour le mat6riel et les intrants (montant estimd 6 120 000$). 

La repartition des projets ayant un volet credit est assez in~gale : absence dans le Batha,
multiples projets en zone soudanienne. De nouveaux projets d'appui aux initiatives do' 
base en credit rural seraient n6cessaire daiis les zones non encore couvertes, mais A 
la condition qu'un appui aux producteurs puisse rdellement dtre apport6. 

IIserait judicieux d'envisager le financernent d'actions pilotes permettant d'envisager 
des programmes ArMchelon r~gional ou national : 

" deux projets pilotes de credit solidaire en zone sah61ienne et en zone saharienne; 

" 	 un projet pilote de credit pour les p~cheurs ; 

Enfin, le s~minaire prevu b la fin de 1994, sur le theme des banques de cbrdales et des 
groupements crdaliers, pourra deboucher sur la proposition de formules types de 
financement adaptes chacune A un type d6termin6 de banques de c~r6ales. Les 
institutions financi~res rurales seront alors invitees A participer 6 la promotion de ces
"produits financiers". 
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7 - VULGARISATION ET ENCADREMENT 

7.1 - ROLE DE LETAT 

Elaboration et suivi de la politique nationale de vulgarisation 

Integration de la vulgarisation comme composante de [a politique d'appui aux producteurs 

Mise 6 disposition du producteur des techniques de production adaptdes , par 
l'information, la vulgarisation et le conseil 

Formation des vulgarisateurs et des conseillers agdcoles 

Gestion du personnel de vulgarisation 

Elaboration par la rechorche des themes techniques a diffuser 

Etablissement de relations entre la vulgarisation, la recherche, la formation agncole et 
lanimation rurale 

La vulgarisation est tin service public pour les producteurs qui ne peuvent en 
supporterle coOt 

7.2 - MESURES A PRENDRE 

ME 01 - Elaboration et mise en place d'un syst~me national de vulgarisation 

La mise en place d'un syst~me national de vulgarsation, sous la responsabilite de rONDR, 
prendra en compte la diversit6 des methodes de vulgarisation, les besoins des differentes 
regions, les projets d6jA existants, les moyens actuellement disponibles, ainsi que les 
options r~gionales de production, telles qu'elles ont 6t6 esquisseas dans la strategie de 
d6veloppement rural. 

Les principales composantes du systeme national de vulgarisation sont la ressource 
humaine (profil, experience et statut du vulgarisateur), la formation et rencadrement 
technique, l'organisation spatiale, l'organisation fonctionnelle, les moyens logistiques, les 
methodes de vUlgansation et le financement du fonctionnement. 

LONDR represente, avec son organisation actuelle, plus qu'une 6bauche de ce syst~me 
national de vulgarisation : 

- il gore la totalite du personnel de vulgarisation du secteur public, A l'exception du 
service de vulgarisation de la SODELAC, 

- la vulgarsation est sa principale activite, mais I'ONDR a ete amen6 a grer aussi 
d'autres activit~s d'appui aux producteurs, la dispersion de ses efforts n'etant sans 
doute pas compensee par les compldmentadt~s. Sont concem6es [a distribution de 
cr&dit matriel et de credit intrant en zone coton, la prise en charge de services varies 
dans le cadre de projets de developpement integre dont elle a accept6 d'dtre 
1'exdcutant, 

- elle n'applique pas partout la mdme methode de vulgarsation, outre la methode 
initiale pratiquee en zone coton, plusieurs projets ont apporte, avec leur assistance 
des approches diff6rentes du d~veloppement rural, 

- le statut du vulgarisateur est unique, mais il y a de grandes differences de formation 
et de r6muneration selon les appuis apportes par les projets, 
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- le personnel de vulgarisation est reparti sur le terrain selon le m~me typo
d'organisation spatiale, mais celle-ci est mal adaptee aux r~alites agro-6cologiques du 
pays, 

- le financement du fonctionnement de I'ONDR et donc de la vulgarisation n'est pas 
assure actuellement, 6 'exception des zones de projet. 

Cest dans ce contexte que le MAE a lance une 6tude pour la restructuration de I'ONDR,
dont l'objectif est de redefinir ses missions, d'en d~gager un nouveau schema 
organisationnel et de d6terminer les actions a mener pour realiser effectivement la 
restructuration. 

Les difficultes financieres et de gestion auxquelles l'ONDR doit faire face donnent un 
caractere d'urgence 6 l'operation de restructuration, mais le r6Ie central que joue I'ONDR, 
comme instrument de la mise en oeuvre de la politique de developpement rural, impose de 
revoir, A cette occasion, I'ensemble du dispositif d'appui aux producteurs, et en 
particulier les aspects suivants : 

- partage des t~ches entre le secteur prive et I'Etat pour les services d'appui a la 
production ; 

- partage des t~ches entre les services techniques et I'ONDR (DPVC, DRTA, 
DRHFRP, DNGRHA, DPPSA, principalement); 
- definition de Iarticulation sur le terrain entre les differents services, fixation des 
modalites pratiques de la collaboration au moyen de conventions passees entre 
I'ONDR et chacun d'eux; 

- definition des modalites pratiques du transfert de certaines activitds (credit, intrants, 
par exemple) ; 

- r6le de I'ONDR dans rexecution du projet national qui prerndra la suite du PRSAP et 
contribution de celui-ci a I'ONDR ; 

- rcle de I'ONDR dans I'execution des projets de developpement integre; 
- organisation spatiale de I'ONDR, decentralisation de son organisaticn et de sa 
gestion ; 

- coordination entre les differentes structures de developpement sur le terrain. 

En conclusion I'laboration du systdme national de vulgarisation se fera dans le cadre 
de la restructuration de I'ONDR. 

VE 02 - Restructuratiorn de I'ONDR 

La preparation de la restructuration de I'ONDR implique de nombreux intervenants,
plusieurs services d'appui et plusieurs projets. L'etude de restructuration, deja demarr6e, 
est une des composantes de cette preparation, mais 'etude ne peut que foumir des 
elements pour la prise de decision, apres concertation. Pour ceia il faut organiser une 
operation qui permettra de prendre les decisions, en quelques etapes et apr~s une 
concertation suffisante entre les differents intervenants. 

Cette operation pourrait se derouler pendant le premier semestre de I'annee 1994, de
maniere a demarrer les actions ue restructuration au debut du deuxieme semestre. Ce 
calendrier est par ailleurs compatible avec le calendrier prevu pour la programmation de la
phase nationale du PRSAP. Les aspects operationnels de la preparation de la 
restructuration de I'ONDR sont pr~sentes dans la deuxieme partie de ce volume. 
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VE 03 - Restructuration de Ia SODELAC 

La restructuration de la SODELAC est en cours d'6tude, avec 'assistance de [a Banque 
Mondiale. C'est dans ce cadre que seront examin6s la place du service de vulgarisation 
dans la perspective de la creation d'un syst~me national de vulgarisation. 

7.3 - REVISION DU PROGRAMME EN COURS 

Le tableau suivant prdsente les pnncipaux projets d~veloppant une action de vulgansation. 
II s'agit essentiellement de projets de developpement int~gre a 'exception notable du 
PRSAP. L'ONDR est l'op6rateur de tous les projets (hors la zone du Lac du ressort de la 
SODELAC). 

A I'exception du Biltine et du Ouadda, il existe au moins un projet dans les prefectures 
prenant en charge la vulgarisation. Cependant, ces actions sont toujours limitees A 
quelques zones (souvent appelees pilhtes) et une grande partie des producteurs n'est pas 
atteinte par les agents de la vulgarisation. En dehors des zones d'activite des projets, il est 
recommand6 AI'ONDR et A la SODELAC: 

" 	 soit d'assurer un appui minimum en conseil auprds des paysans demandeurs 
selon les conditions suivantes : repartition des vulgarisateurs sur des zones 
importantes, affectation d'un moyen de deplacement individuel (sur les fonds du projet 
en pr~t remboursable ou par mise a disposition) et suivi r~gulier de ces agents ; 

" 	 soit de naffecter aucun vulgarisateur A ces zones en attente d'un projet ou de 
I'extension du PRSAP. 

L'ONDR est I'op6rateur de tous les projets (hors la zone du Lac du ressort de la 
SODELAC). Les avis convergent pour rendre predominante la fonction vulgarisation dans 
cet office. Cependant en examinant les diffdrents projets qui sont rnends par I'ONDR, il 
apparait que nombre d'activitds diverses sont directement prises en charge par ses 
services, en particulier: credit rural, distribution d'intrants et de matdriel agricole, formation, 
recherche - d~veloppement, etc. 

Dans la cadre de la strat6gie retenue et afin de clarifier les fonctions du projet et de 
I'ONDR, il est recommand6 que dans les projets en cours d'exdcution les mesures 
suivantes soient prises: 

avec 
du personnel ONDR titulaire ; I'ONDR doit affecter a cc service du personnel qualifi 
ayant comme seule activit6 la vulgarisation ; 

o 	 prise en charge de la vulgarisation au sein du projet par un service autonome 

* 	 r~alisation des autres activit~s et volets du projet, soit en recrutant du personnel 
contractuel Atitre temporaire (duree du projet), soit en les sous traitant Aune autre 
structure sp6cialis*e publique ou priv~e : DRHFRP pour la formation, Centre de 
recherche agronomique pour la recherche-d~veloppement, secteur pdve pour la 
foLniture d'intrants, institutions financi~res pour le credit, etc. 
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Principaux projets comportant un volet vulgarisation 

No Nom du projet Op~rateur Zone gdographique Mthode de RemarquesProjet 
vulgarisation
 

6 Dveloppement des palmeraies ONDR BET 
 RAD et Formation- Projet en attente de 26me phase
 
9 

9 visite Des r~sultats mitig6s de la mdthode RAD
D~veloppement agro-sylvo-pastoral du ONDR Kanem Participative Volets multiples/Manque de personnel pour10 Kanem et d6veloppement rural du Kanem I assurer correctement [a vulgarsation13 Programme int~gr6 des services de base ONDR Batha, Kanem, Tandjil, Participative Volets multipleslpeu d'agents/zone d'action
Mayo Kebbi dispers6e/populations en attente de dons et non-de conseils

Projet de relance du L.c Tchad SODELAC Lac Tchad Vulgarisations de Volets multiples, deux types de vulgadsation: 
masse et polders modemes et agriculture traditionnelle

28 Projet de renforcement des services ONDR rapproch6eBatha, Mayo Kebbi, Tandjils, Formation visite Phase pilote d'un programme plus vaste d'appuid'appui aux producteurs (PRSAP) Chad Baguirmi h I'ONDR7 Programme de ddveloppement de la zone ONDR Logone Occ. et Or., Mayo Participative et RAD Conseiliers agricoles/bons rdsultatssoudanienne Kebbi, Tandjil6, Moyen Chad (CRID)I Projet multisectonel de d6veloppement ONDR Chad Baguirmi, Guera Participative Aire d'intervention en vulgadsation troprural en zone sahelo-soudanienne (PMDR) 6endue/amdliorer la formation du personnel etle suivi 
2 D~veloppement rural int~gr6 Melfi ONDR Guera RAD Difficult~s d'application de la m6thode RAD parles techniciens insuffisamment formds 
14 Securitd alimentaire au Nord Guera DG/MAE Guera Participative Projet en attente de d6marrage12 Programme de developpement intgr du ONDR Salamat Participative Volets multiples, la vulgadsation nest qu'un

Salamat sous volet3 Programme agdcole en zone soudanienne ONDR Logone Occ. et Or., Mayo Participative Actions de formation, surtoutiappui aux(PAZS) Kebbi, Tandjild, Moyen ChadI services ONDR de la zone pour la vulgadsation- Dbveloppement agro-sylvo-pastoral zone ONDR Logone Occ. et Or., Mayo Participative Projet qui se termine/animation desscudanienne Kebbi, Tandjil6, Moyen Chad groupenerts et pr6 vulgadsation4 1Programme pdoritaire de developpement ADER! Chad Baguirmi Formation et visite Vulgarisation nest qu'un des volets zone de concentration ONDR 
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7.4 - PROGRAMMATION A MOYEN TERME 

La programmation de nouvelles actions dans le domaine de la vulgarisation depend de la 
restructuration de I'ONDR. L'op~ration proposee de concertation et de prise de decision (VE 
02) permettra de tracer le cadre de cette programmation a rnoyen terme. Une assistance 
est n6cessaire pour appuyer cette d~marche. Par la suite, un appui sp~cifique devra 
Otre apport~e AI'ONDR pour financer sa restructuration. 

La phase suivante du projet PRSAP sera approuv~e dans le courant de I'annde 1994 
et d~marrera en 1995. Elle vise a etendre la zone pilote d'intervention et d'appui aux 
services de I'ONDR au Salamat, au Ouaddai et au Biltine. Les principaux objectifs de cette 
extension tels qu'ils sont definis actuellement sont : 

" 	 consolider les actions dans les premiers secteurs pilotes avec un accent particulier sur 
la vulgarisation adestination des femmes et la formation du personnel ; 

" 	 6tendre 1'experience ad'autres secteurs situes dans la zone de concentration; 

" 	 renforcer les actions de recherche appliquee et adaptative sur les cultures vivrieres 
(liaison avec le PNLTRA a etablir) ; 

" 	 lancer une operation d'alphabetisation fonctionnelle en appui aux associations et 
groupements villageois. 

La mise au point definitive des volets de cette deuxieme phase sera etablie au cours du 
premie '.mestre 1994 et elle pourra ainsi s'inscrire dans le cadre de I'operation plus large 
de restruc, ration de I'ONIDR. 
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8 - ORGANISATION ET FORMATION
 

8.1 - ROLE DE L'ETAT 

ORGANISATION DU MONDE 
RURAL 

Legislation et reglementation en matiere d'institutions 
rurales (cooperatives, associations, groupements,
unions, etc.) 

Agrement des organisations 

Formation a la gestion 

Politique de prornotion 

Services publics d'appui 

FORMATION Politique de formation 
Creation detablissements et mobilisation des moyens 
pedagogiques 

Formation des maitres et formateurs 
Formation professionnelle des producteurs et agents 
du secteur prive 
Formation diplomante des cadres et agents de 
developpement 

Formation continue 

La formation des producteurs, des agents de 
d~veloppement et du personnel du secteur priv6
est une fonction p6renne de rEtat qui cependant
n'en a pas le monopole 

PLACE DE LA FEMME DANS LE 
DEVELOPPEMENT 

Politique d'integration de [a femme dans le processus
de developpement 

Lgislation et r~glementation 

Formation 

GESTION DES TERROIRS Polijique fonci~re 
Politique de gestion des ressources naturelles 

Politique de decentralisation 

Legislation et reglementation foncit=re (code foncier) 
Legislation sur les collectivites locales 
Sensibilisation et information des populations 
vulgaiisation des methodes et techniques 

Inventaire et suivi des ressources naturelles 

Suivi environnemental 
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8.2 - MESURES A PRENDRE 

82.1 - Organisationdu monde rural 

OF 01 - Mettre en place les structures de concertation et de suivi 

" 	 Reconnaitre officiellement la structure nationale de concertation et d'appui aux 
groupements, associations et cooperatives, en cours de construction par ces 
organisations et qui doit remplacer le Comit de coordination et de suivi des 
recommandations de la concertation nationale sur le mouvement associatif et coopdratif. 

MPC 1994 

" 	 Favoriser la crdation sur tout le territoire des comit6s rdgionaux (20 a I'heure 
actuelle), leur donner un statut l6gal, pr~ciser leur r6le et leur composition. 

MPC 1994 

OF 02 - Informer le monde rural sur les possibilit6s d'organisation 

* 	 Organiser une large diffusion des textes regissant le statut et les modalitds de 
fonctionnement des organisations paysannes. 

DRHFRP 1993/94 

* 	 Insdrer dans les programmes des CFPR des informations sur ces textes. 

DRHFRP permanent 

• 	 Pr6voir dans tout projet ou programme de d6veloppement intdgr6 un volet 
information-formation des membres des organisations rurales. 

MAE/DRHFRP permanent 

82.2 - Formation 

OF 03 - Am6liorer la capaciti des enseignants et formateurs du secteur rural 

" 	 Etude et execution des dispositions pratiques A prendre pour rendre le statut 
d'enseignant et de formateur du secteur rural plus attrayant ("statut particulier" de type 
Education Nationale), pour professionnaliser cette fonction et pour permettre le 
recyclage de ce personnel. 

DRHFRP 1994/95 

* 	 Organiser un sdminaire p6dagogique annuel. 

DRHFRP Annuel 

* 	 A 6galit6 de niveau, donner la porit6 aux formateurs issus de la zone 
d'implantation du centre de formation 

DRHFRP/CFPR permanent 

* 	 augmenter [e nombre de formatrices dans los CFPR 

DRHFRP/CFPR permanent 
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OF 04 - Am6lioration de la formationA IETA do BS li 

• 	 El6vation du niveau de recrutement des formations initiales des cadres du
 
d6veloppement rural
 

DRHFRP/ETA Apartir de 1994 

* 	 Mise en oeuvre d'une formation par modules 

DRHFRP/ETA 6 partir de 1995 

* 	 introduire, dans les programmes de formation, des modules sur les organisations
 
paysannes, la gestion des terroirs, le suivi-dvaluation des projets
 

DRHFRP/ETA Apartir de 1995 

OF 05 - Elaborer et mettre en oeuvre un plan de formation continue 

Le plan de formation en formation continue des cadres de la fonction publique et du secteur
 
priv6 sera 6labor6 aprbs 6tude des besoins (quantitatifs et qualitatifs).
 

DRHFRP 1994 

OF 06 - Rationaliser les crit6res d'aftribution des bourses 4 1'tranger 

Cela se fera Atravers une ddfinition plus prdcise des modalit6s d'attribution des bourses de
 
formation suprieure de la voie interne et passation d'accords avec les directions.
 

MAEIDRHFRP 1994/95 

OF 07 - Adapter les programmes des CFPR aux besoins des producteurs l 

" 	 Transformation des CFPA en CFPR, en Mlargissant la formation des agents et des
 
paysans a I'6levage et A la protection de l'environnement.
 

Ministbre de I'Elevage/MAEJDRHFRP 1994/96 

" 	 Amdliorer [a couverture du territoire en programmant la crdation de nouveaux CFPR 
dans les zones sahdlienne et sahanenne. 

MAE/DRHFRP 1994/97 

* 	 Programmer un cycle sp6cifique de formation A la gestion et A la comptabilit6 A 
rattention des responsables ou membres des groupements. 

DRHFRP/CFPR 1995 

OF 08 - Responsabiliser les paysans dans la gestion des CFPR 

* 	 Organiser des s6minaires locaux ou rdgionaux r(unissant les responsables des 
CFPR et les ddl~gu~s paysans pour mieux connaitre les besoins en formation et 
adapter les programmes de formation aux n6cessit6s locales. 

DRHFRP/CFPR 6 partir de 1994 

* 	 Harmonisar les modalit6s de participation des b(Jn6ficiaires A la gestion des CFPR 

DRHFRP/CFPR 1994 
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D~finir le niveau de participation financidre des ben~ficiaires a la prise en charge de 
la formation organis~e a Icur intenticn. 

DRHFRP/CFPR 1994 

OF 09 - Etendre [a zone de diffusion de la radio rurale 

Ulobjectif est de couvrir i'ensemble du territoire (stations regionales ou radio rurale 
nationale) et de favoiser la participation des producteurs aux emissions. 

MCPT/1 994 

82.3 - Place de la femme dans le d6veloppement 

OF 10 - Promouvoir un code de la famiile, reconnaissant A la femme ses droits 
616mentaires 

Cette mesure releve du Gouvemement et ne peut donc Atre programmee qu'en fonction de 
I'agenda gouvememental. 

OF 11 - Etudier et mettre en vigueur les mesures de promotion de la femme 

II s'agit notamment de faciliter I'acces des jeunes filles a 'ecole, I'acces des femmes au 
credit rural, I'accs des femmes a la terre, et aussi d'ameliorer la diffusion de technologies 
permettant d'all~ger les t~ches habituellement devolues aux femmes. 

Ministeres concernes et DRHFRP 1994/95 

LOF 12 - Fminiser une partie de 'encadrement de base 

Cela conceme aussi bien les agents de vulgarisation de I'ONDR que tes formateurs des 
CFPR. 

MAEONDR/DRHFRP a partir de 1994 

83.4 - Gestion des terroirs 

OF 13- Elaboration d'une politique fonci6re et d'une politique de gestior, des 
ressources naturelles 

* R6vision de la l6gislation fonci~re en vigueur. 

Ministeres concemes 1994/95 

Elaboration d'un code rural : constitution d'une commission pluridisciplinaire 
composie de techniciens des departements intervenant en milieu rural et de juristes et 
chargee d'6valuer tous les textes juridiques ayant trait a I'espace rural et de faire des 
propositions concretes. 

MAE/Ministere de la justice 1995 

Designation d'un service ayant la charge d'assurer le suivi des projets pilotes en 
matitre de gestion des terroirs villageols afin de reunir les elements pour I'laboration 
6 moyen terme d'une politique de decentralisation de la gestion des ressources 
naturelles. 

MAE 1994 

ConIuuelbon Soct h sur I- D&loWpenent Rural, I S6curt Aimentui. at les -ece Hydrurique - Volume 3 - Programme oActlon 

232 



61 
8.3 - REVISION DU PROGRAMME EN COURS 

83.1 - Organisation du monde rural 

Le seul financement en cours, concemant sp6cifiquement le mouvement coop6ratif et
associatif, porte sur une assistance preparatoire (PNUD/BIT) au "Projet de ddveloppement
des institutions coop6ratives A la base pour allIger la pauvret6 au Tchad" (fiche 33).
Lorganisme d'ex~cution est le "Comit6 national de suivi des recommandations de la
concertation nationale sur le mouvement associatif et coop6ratifu. Cette assistance d'une
duree de un an a pour principal objet la mise en place d'une structure nationale d'appui auxgroupements et cooperatives et d'elaborer un programme cadre general prenant en compte
toutes les activites de promotion et de developpement du secteur. Cette future structure 
sera autonome, autofinancee. 

Cette assistance preparatoire comporle en outre deux volets qui auraient justifies des 
financements specifiques : 

* 	 Icooperative artisanale de femmes du Tchad" qui est en fait un appui au centre de 
tissage CETIMAF", 

* 	 .structure nationale de promotion et de developpement de I'6pargne et de credit" qui
consiste essentiellement en une etude du syst~me de credit ddcentralis6. 

IIest recommand6 : 

* 	 de centrer I'assistance prdparatoire essentiellement sur la mise en place de la
 
structure nationale d'appui aux groupements et cooperatives et A la dynamisation
des comit~s rdgionaux, 

" 	 de promouvoir au bdn~fice du centre CETIMAF, un reel proiet d'appui qui puisse
trds rapidement prendre le relais de I'assistance pr~paratoire, 

" 	 d'6tablir une concertation avec la CFD qui est en train de roaliser une 6tude sur les 
coopdratives d'6pargne et de credit, afin d'dviter le double emploi. 

La plupart des projets de developpement rural integre et des projets mends par les ONG
appuient leurs actions sur des groupements villageois ou de producteurs. L'analyse des
projets en cours montre que, dans de nombreux cas, les producteurs constituent des 
groupements uniquement pour beneficier de l'appui du projet et que les r~gles minimum de
fonctionnement ne 	sont pas toujours respectees. Afin de transformer progressivement les 
pre groupements en veritables groupements, i1est recommand6 aux projets en cours de : 

* precder la constitution des groupements par une campagne de sensibilisation sur 
les regles de fonctionnement des groupements ; 

* 	 ajouter une composante "formation des responsables de groupements" t la
gestion dans les quelques projets ou cette activite nWest pas prevue ; 

* 	 veiller a ce que chaque annde une information sur la gestion du groupement soit
faite a 'ensemble des adherents (par une personne "neutre", dans la mesure du 
possible). 
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83.2 - Formation 

Trois projets repr6sentent I'essentiel de I'appui Ala formation des cadres du d~veloppement 
rural et des producteurs : 

" Appui aux formations rurales (financement FAC - fiche 29) - DRHFRP et DEFRVZ; 

" Appul de la DGA (cooperation suisse - fiche 30) Ala DRHFRP; 

* Appul aux formations du secteur rural Logones, Tandjil6 (FAC - fiche 32). 

Ces projets permettent i la DRHFRP d'assurer en grande partie sa mission. II est 
recommand6 que ces projets soient prolong6s au delh du terme pr6vu, afin de 
consolider les acquis obtenus au cours des phases actuelles. La ddcision est relativement 
urgente en ce qui conceme le projet Appui de la DDA Ala DRHFRP, dont la fin est pr6vue 
actuellement en mars 1994. 

83.3 -	 Place de /a femme dans le d6veloppement 

Des projets de d6veloppement int~gre, par exemple le projet "Initiative de renforcement 
6conomique du Ouaddar (IREO), rencontrent des difficult~s 6 mener leurs actions dans la 
mesure o6 une partie importante des t~ches de production agncole est assur~e par les 
femmes et o6 les vulgarisateurs sont des hommes. Ius doivent envisager d'adjoindre des 
vulgarisatrices A1'6quipe qui auront un contact plus facile avec la population feminine 6 
encadrer. 

Trois projets sont principalement orientes vers un appui aux femmes rurales. Les 
recommandations en ce qui les conceme sont resum6 dans le tableau ci-apr~s. 

N-Projet Intitul6 	 Recommandations 

- Appui aux initiatives des femmes - renforcer I'appui en credit rural aupr~s 
rurales au Mayo Kebbi des projets d~ja inities 

- prolongation du projet au dela de janvier 
1994 

- Technologies appropriees - projet termin6 en mars 1993 

- poursuite a mettre en place precedee 
d'une etude sur les coOts de production et 
les possibilit~s de commercialisation 

13 	 Programme intdgr6 de services de am~liorer I'encadrement notamment pour 
base (PISB) les activitds maraich~res 

Dans le cadre du projet "Appui de la DDA i la DRHFRP" (fiche 30) cit6 en 8.32 (Formation), 
le service "formation f~minine" de la DRHFRP regoit une assistance technique. Ce service a 
pour objet de concevoir les projets des femmes rurales, d'assurer la formation des 
monitrices et formatrices et d'6laborer des projets pour les femmes rurales qui sont 
executes par les CFPR, des ONG ou le service lui-mdme. 
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IIest vivement recommand6 que ce volet soit reconduit en mame temps que le projet 

en pr6voyant un accroissement des effectifs pour le recyclage et la formation initiale 
des animatrices dans le but d'une plus grande fdminisation des agents de d~veloppement. 

83.4 - Gestion des terroirs 

Deux projets en cours portent une attention particuliere 6 la gestion des terroirs. 

Dans le cadre du "Projet multisectoriel de ddveloppement rural en zone sahdlo
soudanirinne" (PMDR - fiche 1), un volet est intitul6 "appui 6 la r6flexion sur la gestion des 
terroirs". IIvise 6 ddfinir une politique en gestion des ter-irs a partir de la connaissance des 
experiences menees dans les pays voisins. II est recommand6 que cette cellule de 
r~flexion, qui regroupe des cadres du Ministibre de I'Agriculture et de 'Environnement et du 
Ministbre de I'Elevage, diffuse auprds des cadres tchadiens et des projets le point de sa 
r~flexion et propose un cadre pour la poursuite de ce travail. Cette cellule doit tre 
dotde des moyens pour non seulement synth~tiser I'6tat des experiences a l'btranger,
mais, 6galement, pour recenser et analyser les r~alisations au Tchad pass~es ou en 
cours qui peuvent apporter des 6l6ments A la definition d'une politique nationale de 
gestion des terroirs. 

Le "projet pilote pour la gestion des terroirs villageois (PPGTV - fiche 36)" m~ne une 
experience limitde de gestion des terroirs dans neuf villages repartis dans plusieurs
prefectures. S'il est encore trop t6t dans la phase actuelle pour tirer des enseignements, les 
actions proprement dit's d'amenagement devant se ddrouler en 1994, ilest d'ores et d6j,
souhaitable d'envisager une plus grande extension du projet que celle actuellement prdvue
(2 villages pilotes). IIest donc recommand6 de trouver un financement compl6mentaire 
ou d'insdrer ce type de volet clans des projets existants de fagon Aavoir des r6sultats 
sur au moins cinquante villages rpartis sur 'ensemble du territoire. 

Plusieurs projets de developpement int~gre ont d~ja des volets amenagement des terroirs 
villageois, mais ils'agit soit d'actions de reboisement et de protection des sols (Programme
de d6veloppement rural ADER - fiche 5), soit d'amelioration des systemes de production et 
de maintien de la fertilite (Developpement agro-sylvo-pastoral du Kanem - fiche 10 - et 
Developpement de la zone soudanienne - fiche 7). IIest recommand6 que ces projets, en 
liaison avec le PPGTV, 6tendent leur action A la gestion des terroirs dans quelques
villages, en veillant h bien intdgrer les diffdrentes composantes ncessaires A cette 
approche. 

8.4 - PROPOSITIONS DE PROGRAMME POUR LE MOYEN TERME 

84.1 - Organisation du monde rural 

L'assistance preparatoire PNUD/BIT doit ddboucher en 1994 sur la mise en place d'une 
structure nationale de concertation et d'appui aux groupements et cooperatives. Cette 
structure, dont l'organisation, le champ d'intervention et les modalitds d'action auront tA 
prdcisds au cours de la pdriode de preparation, devra devenir op~rationnelle rapidement, ce 
qui suppose un minimum de moyens de fonctionnement en matdriel et en personnel 
qualifiA. 

Le projet pr~par6 doit 8tre normalement pris en charge par le PNUDIBIT. Dans le cas 
ob cela ne serait pas possible une assistance extdreure serait necessalre et indispensable. 
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Des assistances sont necessaires egalement pour des actions specifiques d'appui aux 
groupements telles que : 

* 	 radio rurale : construction d'un deuxidme 6metteur pour une radio rurale nationale 
ou d'6metteurs r~gionaux (radios rurales locales) et 6laboration d'6missions sur les 
themes : textes legaux et demarches pour I'lenregistrement, fonctionnement des 
groupements, vie des groupements existants, etc. ; 

" 	 formation des responsables des groupements, notamment en organisation et 
gestion ; 

" 	 formation des agents de developpement sur les regles de fonctionnement des 
groupements ; 

* 	 la promotion et Iappui aux groupements f6minins. 

En 	ce qui conceme les trois derniers points et elaboration d'emissions radiodiffuse.es, les 
nouveaux projets PDRI ou les nouvelles phases des projets en cours devront les financer 
pour leurs zones d'intervention respectives 

84.2 - Formation 

L'Ecole des Techniques d'Agriculture de B -Illi est en cours de restructuration. Elle etend 
ses activites et ses programmes de formation des cadres du developpement rural . 
instauration d'un tronc commun d'une annee pour les cadres des trois filieres Agriculture, 
Elevage et Environnement, restructuration des programmes de 2eme et 3eme annee des 
differentes filieres, formation promotionnelle des cadres C5 et B, recyclage de I'ensemble 
du personnel d'encadrement, etc 

Une assistance exterieure est necessaire pour accompagner cette operation de 
restructuration du centre de B5-Illi. La DRHFRP formulera le projet d'assistance. 

Des CFPR sont A rehabiliter et de nouvea, x doivent btre construits dans les prefectures 
des zones sahelienne et saharienne afin de reequilibrer le dispositif de formation des 
agriculteurs. Un financement exterieur est necessaire pour prendre en charge la 
construction ou la rthabilitation de ces CFPR, la dotation initiale en 6quipements et le 
fonctionnement dans la periode de d~marrage. Les priorites en nouvelles implantations 
sont Abouboudam (Ouaddai), Am Zoer (Biltne) et Faya (BET) En rehabilitation, i1s'agit 
essentiellement des CFPR (CFPA) de Chedra (Kanem), Ati (Batha) et Mongo (Guera). 

84.3 - Place de la femme dans /eddveloppement 

L'amelioration de la prise en compte de la place de la femme dans le d6veloppement du 
monde rural passe essentiellement par les mesures qui ont et6 precisees en 8.23, comme 
par exemple l'instauration d'un code de la famille D'autres actions en faveur de la 
population feminine sont proposees dans les domaines de la formation, au credit rural, de 
la vulgansation, etc. 

En complement, le projet "technologies appropri~es" dont le financement est termin6 
en 1993 doit 6tre suivi d'une autre phase permettant de conforter les rdsultats obtenus 
lors des premieres phases et de les completer. L'objectif principal restant de developper 
des ameliorations aux techniques traditionnelles de production, de conservation et de 
transformation des produits afin d'alleger les tiches feminines. 
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La connaissance des experiences en direction du public feminin est nettement insuffisante. 
IIest necessaire de : 

o 	 capitaliser I'ensemble de I'exp~rience acquise sur le terrain par toutes les actions 
visant a mieux inteqrer les femmes ; 

* degager les m6thodes et identifier les mesures et actions necessaires pour renforcer 
la politique de meilleur integration des femmes. 

Le service formation f6minine de la DRHFRP qui a d6ja acquis quelque experience en ce 
domaine pourrait assurer cette fonction A condition d'dtre dot6 d'une assistance 
complmentaire a celle -e~ue de la DDA de la Cooperation Suisse. Outre le financement 
des moyens en matdriel et en assistance technique (consultations), if est necessaire de 
donner , ce service les moyens de mener ou d'appuyer des actions pilotes. 

84.4 - Gestion des terroirs 

A court terme (un a deux ans), ilnest pas necessaire de lancer de nouveaux projets de 
gestion des terroirs villageois. I est preferable, ainsi que cela a ete indique en 8.34 
d'etendre les activites des projets existants qui ont un volet "gestion des terroirs". A plus
long terrne (trois a cinq ans), sur la base des experiences acquises et capitalisees par le 
projet PMDR, un programme plus ambitieux doit 6tre developpe. 
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9 - SECURITE ALIMENTAIRE
 

9.1 - R6LE DE L'ETAT 

Domaines 	 Fonctions pbrennes 

DISPONIBILITE 	 Crier un environnement favorable b la 'production du secteur
 

Renforcer les services publics d'appui aux producteurs
 
Orienter les investissements publics vers les productions les plus A 
m~me d'assurer la s~cudte alimentaire 
Favoriser les 6changes exterieurs 

STABILITE Diffusr des techniques de production permettant de reduire les 
aleas 

Lib~raliser les 6changes et crder un environnement favorable au 
commerce 

Ameliorer l'information sur les march6s 

Realiser des infrastructures de transport 

G6rer un stock de s6(.urit 

Encourager le stockage au niveau des villages 

Orienter les investissements vers !, stockage 

ACCESSIBILITE Orienter les investissements publics vers la creation d'emplois,
notamment dans les zones vuln6rables 

Identifier les groupes vuln6rables 

Renforcer les services sociaux 

Rdaliser des transferts sociaux Atravers la politique budg6taire 
Mobiliser I'aide alimentaire et participation Asa coordination 

En caractdre gras les fonctions qui concourent a la reduction de l'insecurite conjoncturelle 

9.2 - MESURES A PRENDRE 

SA - Am61iorer la connaissance sur les groupes et zones vuln6rables 

" 	 Analyser les donn6es du SAP sur les demi~res anndes afin d'en d~duire une 
d6termination "approchee" des cantons en insdcudtd chronique et des cantons en 
insdcurite conjoncturelle. 

SAP 1994 
* 	 Enqu~te sur les groupes vulndrables dans les principales zones urbaines et dans les 

cantons ruraux d6termines par le SAP (le BET sera couvert par les enqu6tes qu'il est 
prdvu de realiser pour la preparation du Schema Directeur) 

BIEP 1994 
* 	 Analyse des strat6gies des groupes vulndrables pour lutter contre l'insecuite 

alimentaire : synthbse a r~aliser a partir des enqu~tes precedentes, des elements de 
r6flexion du SAP ainsi que de I'exprience des ONG intervenant dans des zones 
vuln6rabies. 
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BIEP 1994 
Suivi de I'insdcurit alimentaire, en affinant les m~thodes actuelles du SAP, A la 
lumi~re des analyses pr~c~dentes. 

SAP Permanent 

SA 02 - Determiner le volume optimal du stock de s]curit6 

Malgre plusieurs tentatives, iln'a pas encore te possible de ddterminer le volume du stock
de securite. Du fait que la gestion de ce demier, est d6ja et sera a I'avenir la principale
activit6 de 'ONC, l'organisation et le budget de fonctionnement de I'ONC sont directement 
d~pendant du volume qui sera fixe et de la distribution gdographique de ce volume. Une 
6tude, rdalisde avec I'assistance de la FAO, est en cours, elle doit ddboucher sur la 
proposition d'un volume optimal, n~cessaire compromis entre le niveau maximal de s6cunte 
des populations et le coit de sa gestion. 

* Etude du volume de sdcurit6 et d6cision ONC/FAO 1993 

" Mise en vigueur (constitution du stock au niveau decid6 MAE/ONC 1994 
et repartition dans les dep6ts) 

SA 03 - Restructurer I'ONC, et assurer son fonctionnement 

La restructuration de I'ONC a fait lobjet de plusieurs etudes et consultations la plus
racente dont le rapport, amend6 si ndcessaire apr~s son examen par les autorit6s, doit
servir de base aux decisions que le Ministere prendra. Les instances les plus impliqudes
dans ces d cisions sort, outre la Direction Gdndrale, la DPPSA, la Direction Gdn~rale de 
lONC et le Comit6 Technique de Pilotage de la politique cbr~ali~re. 

* Red(finition du r6le de IONC MAE/DPPSA 1993 
- gestion technique du stock de securite 
- gestion contractuelle des operations programm~es d'aide 
alimentaire 
- information des acteurs du marchd sur les transactions 
- prestations pour le compte du secteur prive (protection des 
stocks) 

" Passation des conventions contractuelles ONC/DPPSA 1994 
- contrat-plan entre I'Etat et I'ONC 
- conventions bilaterales entre I'Etat et les donateurs 
- protocoles ONC-Donateurs pour la gestion des aides 
programmees 
- redefinition du r6le du comit6 paritaire de gestion du stock 
de s~curit6 

* Ex6cution des mesures de restructuration ONC 1994/95 
- concemant les deo6ts 
- concemant l'organigramme et le personnel 
- concemant le budget de fonctionnement 
- concemant les regles de gestion du stock de secudt6 et la 
revision du r6le du comite de gestion existant 
- concemant la facturation des prestatior's 
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SA )4 - Elaborer un plan d'action pour la nutrition et I'alimentation 

Les objectifs sont: 

- I'amelioration de I'etat nutritionnel des groupes vulnerables, 

- I'arnelioration qualitative de I'alimentation de I'ensemble de la population, 

- I'amelioration de la qualite de I'eau dornestique, 

- le renforcement du contrdle de la qualite des aliments, 

- la lurte contre les carences en micro nutriments (vitamine A, fer, lode, etc.), 

- prise en compte de t'arelioration nutritionnelle dans les programmes de 
developpement, 

- organisation de l'information nutii ionnelle (ecoles, centre sociaux, radio, etc.). 

Le plan dolt deboucher sur la mise en oeuvre de plusieurs programmes: 

- securite alimentaire (rappel de la strategie), 

- qualite et securite des aliments . 

- les carences en micro nutriments , 

- les maladies infectieuses, le mode de vie, I'allaitement maternel, la prise en charge 
des personnes ddfavorisees ; 

- evaluation, suivi de lasituation nutritionnelle et alimentaire , 

-	 integration des considerations nutntionnelles dans los programmes de 
developpement en cours. 

La pr6paration du Plan d'Action se d*roulera sur une p~riode de 9 mois, elle sera 
conduite par le Centre National de Nutrition sous la supervision d'un Cornite Interministeriel 
a crier (Plan, Agriculture et Environnement, Sante) Une assistance de I'ordre de 100 000 
$ est necessaire pour la preparation proprement dite. II faudra prevoir un autre appui 
au CNN pour la phase de mise en oeuvre. 

o 	Elaboration des termes de rb,"rence et organisation de MAE/Ministere de la 
l'op~ration sante debut 1994 

• 	Elaboration proprement dite MPC/MAE/Ministere 
de la sante 1994 

" 	 Mise en oeuvre a partir de 1995 

SA 05- Rationaliser ,aide alimentaire 	 .. .. 

La rationalisation de I'aide alimentaire a pour objectifs de reduire ses effets negatifs (sur les 
marches et sur lamobilisation des populations defavorisees), d'ameliorer la programmation 
et lagestion des operations de distribution, de donner la priorite aux achats locaux. 

, 	Accord Etat - Donateurs sur I'3pplication de la Charte MAE 1/1994 
ilaborie par le CILSS 

" 	 Definition et nise en application des nouvelles regles d'aide DPPSA/ONC/CASAL 
alimentaire et aussi de gestion du stock de securite (voir 	 1994 
precedemment, 
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Accord Etat - Donateurs sur le financement de I'aide MAE 1994 
alimentaire et du stock de sLcurit6 (compte tenu de la 
reduction des fonds de contrepartie et de la definition de 
nouvelles regles pour lagestion du stock de securit6) 

LSA06 - Suivi de I'impact de la strategie de securite alimentaire _ 

De mbme quil a et& decide de prendre en comple, dais la definition de la strategie de 
developpement rural, l'objectif de securit, alimentaire et les orientations qui permettent de 
I'atteindre, lesuivi de rimpact de la strategie de securite alimentaire sera fait a travers le 
mecanisme qui sera mis en place pour le suivi de la strategie de developpement rural (voir 
la deuxieme partie). Le suivi se fera cependant a partir d'une collecte de donnees et de 
I'etablissement d'indicateLrs specifiques, notamment 

- disponibilitb& energetiques quotidiennes par habitant (DEA) par pibfecture et pour
chacun des principaux groupes socio-econorniques (urbains, agro-eleveurs, 
pasteurs) 

- le mbme indicateur calcule pour los zones vulnerables 

- volume distribue d'aide alimentaire par prefecture et pour les zones vulnerables. 

• Decision sur le mecanisme de suivi MAE/1993 

" rise en place du rncanisme et de Ia mrthode de suivi MAE/1994 

9.3 - REVISION DU PROGRAMME EN COURS 

93.1 - Appui J la securit6 alimentaire at aide :,iinrentaire 

En application de la strategie ios principaux correctifs a aij.porter sont destines , 
accompagner lares;trUcturation de I'ONO et a reahser larationalisation do t'aide alimentaire. 

N°Projet Intitul6 Recommandations 

34 Appi a I'ONC pur !apromoition t aI I,vision appuycipoll[ 
pioduclion ceicrailj -tde It secuit 
diln itweiti- Pays Bas/FAG 1 ) larestructurrtion 

2') !amise ei place do !a (5Jstio du stock 
do sOcuiitO 

35 Sy'trm d'Alerle Puicoce (SAP) - FED i Poursuile avzc :
 
i1-;)elargJSSissrent ert'; ull : doJa; Liio
 

d'actir,,
 

20) valo isation de li connaissance des 
zones et groupes vfn(' ranles 

- Programnies d'aide alimentaire - I Revision des volumes, des niodalitos de 
Multidonateurs fourriltu10 et d( lour gestioi,

conformmen t a lapoiitiquu do sl)curitt
Ialimentaire 
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93.2 - Stockage villageois 

La cr6ation de magasins, de groupements cdrealiers et de banques de c~reales est 
encouragde par de tris nombreux projets, notamment les projets de developpement rural 
int6gr6 qui ont en glnlral ce volet dans leur programme d'investissement. Ce type de 
r6alisation est tout 6 fait conforme aux orientations de la strategie de ddveloppement rural 
et de s~curit6 alimentaire. 

Les actions en cours sont encore pour la plupart d'entre elles au stade pilote. IIn'est certes 
pas difficile de construire un magasin, mais une banque de cereales ne se limite pas 6 sa 
construction, les autres 616ments sont plus importants et plus difficiles a etablir: 

- obj,'ctifs poursuivis (slcurite alimentaire ou valorisation de la proJuction),
 

- oprations annuelles d'achat, de stockage et de vente a rdaliser,
 

- fixation des prix, 

- modalitds du financement de 'infrastructure, du fonds de roulement, des op6rations, 

- statut et organisation. 

IIest essentiel de bien d6finir au d~part avec les int~ress~s I'ensemble de ces 6l6ments, 6 
commencer par les objectifs, par exemple : 

- acheter au moment de la rdcolte dans les meilleures conditions, dans le village ou 
I'extdrieur, afin de disposer d'un stock suffisant au moment de la soudure, pour 
revendre aux meilleures conditions a ses adherents ayant 6puise leurs reserves ;un 
tel objectif de s!curit alimentaire interessera surtout des paysans et des zones 
ddficitaires ; 

- acheter au moment de la rdcolte aux adh6rents producteurs, pour revendre aux 
meilleures conditions, eventuellement en attendant la priode de soudure ; cet 
objectif de valorsation de la production interessera des producteurs et des zones 
exc~dentaires. 

Lensemble des r~alisations de banques de creales et de groupements cer6aliers 
reprdsente un enjeu suffisamment important pour l'avenir pour justifier une demarche de 
concertation et de coordination en vue d'accroitre les performances (taux de survie des 
banques de cbr~ales aprbs lancement, volumes traites, etc.). Cela fait l'objet de 
propositions dans le sous-chapitre suivant : "Proposition de programme pour le moyen 
terme". 
Pour le court terme, les projets qui aident la crdation de banques de cer6ales et de 

groupements c&daliers devront: 

I D~finir plus clairement, avec les int~ressds, les objectifs poursuivis, 

2 Proc~der , INvaluAtion do leurs r~alisations, en vue de la consolidation de 
1'exp6rience.
 

Ces deux recommandations concement tous les projets et composantes de projets 
"stockage villageois", qui ne seront donc pas cites. 
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Afin de preparer le renfcrcement des actions d'encouragement au stockage villageois, il est
propos6 d'organiser un s~minaire sur ce th~me, i la fin de I'ann~e 1994. Cette op6ration se 
droulerait comme suit: 

I 	 Evaluation de l'exp6rience : Enqudte sur les projets, description des r~sultats,
identification des problemes, typologie des operations r~alisdes par les banques
de c~r~ales, analysc micrc-economique des op6rations commerciales, analyse du 
financement, evaluation sociologique de la satisfaction des b~n~ficiaires, 
propositions d'une politique d'intervention; 

2 	 Tenue du s6minaire; 

3 	 Elaboration d'une politique d'intervention et d'un programme. 

93.3 - Appuiau ddveloppement dconomique des groupes vulndrables 

Trois projets seulement ont comme objectif principal ou secondaire d'aider des groupes
vulnerables 6 davelopper des activit~s productives : 

* 	 Le projet de d6veloppement rural A objoctifs multiples, financ6 par le PAM,
fonctionnant selon I'approche "food for work" s'est termind au cours de I'ann~e, un 
nouveau projet doit itre prt.par6 au cours de I'ann~e 1994. Les correctifs 6ventuels A 
apporter 6 la formule du orojet seront donc a introduire dans le projet futur (voir § 94). 

* 	 Le projet de s6curit6 alimentaire et de restauration des sols au Nord-Guera,
financ6 par le FIDA, est encore dans sa phase de d~marrage, apr~s des enqudtes de 
terrain et I'analyse des strategies de lutte contre I'ins~curit6, le projet d~finira, avant la
fin de I'ann6e, les actions a mener. La zone a dt6 choisie parce qu'elle est trds 
d~favoris~e et las actions seront destinies aux paysans pauvres qui seront invites 6 
_'organiser en groupements pour gerer les activit~s du projet. A l'issue d'une periode
test de trois annees, il est pr~vu de faire le point afin de r~orienter, si n6cessaire, le 
projet. IIsera alors possible de d~cider si la formule est "r~plicable" aux autres
"zones vuln6rables" du pays. 

" 	 Le projet PADS, multidonateurs, a pour objectif principal d'attenuer les effets de 
I'ajustement structurel, notamment en favorisant la creation d'emploi, principalement 
en 	zone urbaine. Ce projet est le mieux plac6 pour promouvoir I'emploi et les 
activit~s productives dans les groupes vuln6rables urbains en commengant par 
des actions tests cibl~es. 

93.4 - Am6liorationsanitaire et nutritionnelle 

L'amelioration nutritionnelle est d~sormais une priorit6 gouvemementale, plusieurs actions 
sont actuellement mendes, le plus souvent par les services de santd. Mais celles-ci sont 
encore trop dispersdes pour former un programme complet et coherent. Cest pourquoi il 
est pr~vu d'6Iaborer un Plan d'Action pour la Nutrition et I'Alimentation (voir mesure SA 
04). 
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Les pnncipales actions actuellement menees dans ce domaine sont r~capitulees dans le 
tableau suivant : 

No Projet Intitull Recommandations 

- Production et consommation de produits 10) R~aliser un projet pilote dans une 
maraichers contre I'avitaminose A - FAO zone fayorable 

20) Prendre des mesures favorisant 
la consommation de legumes riches 
en vitamine A 

- Soutien aux programmes saheliens de Integrer les actions d'information 
lutte contre la malnutrition et nutritionnelle dans le futur Plan 
rAvitaminose A - FAO d'Action 

13 Programme Integre des Services de 
Base (PISB) - Volet sante - UNICEF 

Poursuite des actions sanitaires et 
nutritionnelles au dela de la phase 
actuelle 

- Assistance au developpement de Poursuite du programme 
I'education et de la formation - PAM 

- Aide aux groupes vulnerables - PAM Poursuite du projet au deI de la 
phase de deux annees 

9.4 - PROPOSITION DE PROGRAMME POUR LE MOYEN TERME 

94.1 - Appuid la s6curit alimentaireet aide alimentaire 

Les actions a entreprendre pour le moyen terme seront identifiees et programmees dans le 
cadre qui a deja ete defini : 

- dispositif de suivi de la strategie de securite alimentaire, 

- restructuration de IONC, 
- rationalisation de I'aide alimentaire. 

Pour le moyen terme lobjectif est de r6duire I'insecurite alimentaire chronique et de 
ma:ntenir la capacite A faire face aux situations conjoncturelles. C'est pourquoi Iappui de la 
communaute internationale devra se poursuivre selon une d6marche de programmation 
concertde annuelle, pour faire face aux besoins suivants : 

- appui au dispositif de suivi de la strat~gie de securite alimentaire et a sa mise a jour 
periodique ; 

- financement programm& de raide alimentaire; 

- financement du fonctionnement du stock de securite. 

94.2 - Stockage villageois 

Une politique et un programme d'intervention seront elabore a I'occasion du seminaire 
propos6 pour la fin de I'annee 1994. Les principales composantes , definir seront : 

- differenciation des banques de cereales et groupements cerealiers selon les 
objectifs poursuivis par les interesses et le type d'operations realisees, il est possible 
que Ion parvienne a une typologie par zone agro-6cologique ; 
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- mise au point de formules de financement adaptees a chaque type d'institution 
villageoise de stockage, ces formules associeront selon des proportions 6 d6finir 
1'61ment credit, I'eIment subvention 6 l'investissement et la participation deE 
interess~s ; 

- mise au point des schemas de financement selon le type de structure dE 
developpement; 

- recommandations de methodes et de techniques, pour la sensibilisation, pour I 
creation de l'institution rurale, pour la formation des gestionnaires, pour la conduite 
des operations commerciales, pour la construction, pour la reduction des pertes, etc. 
- rythmes indicatifs de realisation par zone ou par prefecture et programme 

d'investissement ; 

- definition d'un mecanisme de suivi. 

94.3 - Appui au d6veloppement dconomiquedes groupes vuln6rables 

Le programme b moyen terme devra comprendre : 

" 	 La mise en oeuvre de la nouvelle phase du projet PAM "food for work" du secteur 
d~veloppement rural, en ciblant davantage les actions dans les zones classees comme 
vulnerables, A la lumiere de I'expdrience des dernieres campagnes, ce projet pourrait 
comporter deux volets : 

1') travaux d'amdnagements d'int&rdt collectif, comme dans la phase precedente, 

20) creation de banques de cereales en zone vulnerable (voir plus loin). 

* La cr6ation d'emploi pour les groupes vuln6rables en zone urbaine, en repliquant 
les actions que le PADS pourraient mettre au point (voir § 93.3). 

* La poursuite du Projet Nord Guera, et la realisation d'actions similaires dans d'autres 
zones tres defavorisees si I'evaluation de ce dernier, a l'issue de sa troisieme annee, 
est concluante. 

* 	 La mise en oeuvre d'un programme cibib sur les groupes vuln6rables, dans les 
principales zones vulnerables de la zone sah~lienne. Les differents projets de 
d6veloppement rural integre dans la zone sahelienne contribuent 6 la sdcurit6 
alimentaire par I'am~lioration gen~rale de la situation, mais aucun de ces projets, 
m~me le projet Nord-Guera, ne cible ses actions sur les groupes vuln~rables. Ce 
programme aurait laux objectifs complementaires : 

- .anforcer , ',,,idaritd des communaut~s villageoises, afin qu'elles puissent 
assurer la sect.,4. alimentaire de leurs groupes vulnerables, 

- aider les families en insLcudte alimentaire chronique a d~velopper des activitds 
productives. 
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Description sommaire du programme cibl6 sur les groupes vuln~rables 

Les donn6es disponibles au SAP permettent de s6lectionner les cantons o,' l'insecurite 
alimentaire est concentrbe. 

Le programme ferait d'abord l'objet d'une preparation en deux etapes:
 

- enqu~te et analyse des stratdgies de lutte contre lins6.cudtd (voir mesure SA 01),
 

- formulation du programme dans le cadre d'une concertation, 

Cette preparation pourrait dtre realisde en associant le dispositif en place pour la 
pr6paration du Programme National Complet de Sdcurit6 Alimentaire (FAO/BIEP) et [a (ou 
les) institution(s) interessde(s) a prendre en charge le financement du programme. Un 
financement complementaire de lordre de 40 000 $ serait n6cessaire pour 'expertise 
intemationale. 

La stratdgie vis(e par le pregramme est de rompre la ddmobilisation des families, 
b6n6ficiant d'une aide alimentaire quasi chronique, par une quadruple action : 

- arr~t concerte de I'aide alimentaire en contrepartie de I'appui du projet, 

- creation dans le village d'une banque de cerdales conque pour constituer un stock 
disponible pour les besoins de [a communaut6 en periode de soudure (achat au 
meilleur prix en periode de r6colte dans le village ou en dehors, revente a "prix 
colotant" c'est 6 dire au prix d'achat additionnd des frais de stockage et d'une marge 
ii apprecier par la con munaute), 

- 6tude et mise en place d'un syst~me d'aide alimentaire interne au village, 

- appui au developpement d'activites productives particulierement adaptees a Ia 
zone agro-ecologique et aux possibilites des families defavors6es ; deux 
productions r~pondent bien A ces critbres : les cultures irigules de contre-saison 
dans des ouaddis ambliords et le petit dlevage. 

La crlbation des banques de cerdales devraient bendficier d'une assistance renforcde, 
pour la sensibilisation et linformation des beneficiaires, la formation des responsables, la 
constitution du fonds de roulement (stock initial par le PAM ?), la construction (food for 
work et fournitures des mateiaux et &quipements), le suivi pendant la periode de 
d6marrage. 

De m~me le developpement des activitbs productives demandera un appui soutenu pour 
la sensibilisation, la vulgarisation, r'amdnagement (avec la participation des interess~s) et 
la dotation en animaux reproducteurs et en outillage. 
IInest pas propose de concevoir un projet, avec un seul bailleur et une seule structure de 
d6veloppement qui serait trop rigide, mais plut6t un programme regroupant: 

- un ou plusieurs bailleurs, 

- le SAP avec une fonction d'information et de conseil, 

- I'ONDR, 

- une ou plusieurs ONG travaillant en sous-traitance de I'ONDR, 

- le PAM. 

Un comite de concertation serait cree, au moment de la preparation, entre les institutions 
intiressees. II pourrait ensuite adopter le statut d'une "association de developpement" 
pour coordonner les actions et consolider 1'experience. 

Enfin, le programme devrait commencer, apres sa preparation, par une ou deux 
opbrations tests. 
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Deuxifme Partie - M I SE EN OE U VR EJ 
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1 - SUIVI DE LA CONSULTATION SECTORIELLE 

1.1 - BESOIN D'UN SUIVI APRES LA CONSULTATION SECTORIELLE 

La consultation sectorielle nest pas une fin en soi, elle est une dtape importante dans le 
processus, en principe continu, d'dlaboration et de suivi de la politique sectorielle et de 
programmation des investissements. 

La consultation sectodelle qui avait suivi la Table Ronde de Geneve II, navait pas W 
l'occasion de mettre en place un dispositif de suivi. Cela s'est traduit par des retards 
dommageables dans I'execution de decisions et la concretisation d'engagements qui 
avaient ete pris au moment de cette manifestation. La pr6c~dente reunion sectorielle etait, 
en raison des priontes de 1'6poque (terminer la reconstruction et relancer le processus de 
d6veloppement soutenu), focalisee sur la programmation des investissements. IIs'agissait 
db redemarrer un programme d'investissement sur le terrain, dans toutes les composantes 
du secteur. 

Les circonstances sont aujourd'hui differentes. ils'agit: 

10 de mettre en harmonie la politique sectodelle avec la politique economique nationale, 
20 de mettre a jour la strategie de developpement, 
30 de r~orienter le programme de developpement en cours, 
40 de poursuivre 1'effort de programmation, afin de preparer ravenir. 

Par rapport a la precedente consultation sectorielle, les sujets a examiner avec la 
communaute intemationale sont plus diversifies et touchent plus au coeur des problemes
du secteur, parce que le processus de developpement a pu 6tre relance. En revanche les 
besoins de financement ne presentent plus le m~me caractere d'urgence, parce qu'un 
programme d'investissement est actuellement en cours et que la programmation se 
poursuit, avec cependant des insuffisances que la consultation sectonelle doit permettre de 
rdduire. 

Le besoin de suivi de la r6union sectoielle n'en est que plus imperatif, mais son champ ne 
se limitera pas aux "suites 6 donner' des engagements de financements, ilconcernera en 
fait tous les aspects du developpement du secteur. Le suivi de la consultation sectorielle 
doit donc prendre sa place dans le cadre d'une tdche 6argie et permanente de suivi 
de la politique et du programme sectoriels. 

1.2 - CREATION D'UNE CELLULE DE SUIVI DE LA POLITIQUE ET DU 
PROGRAMME SECTORIELS 

Avec la creation du BIEP, la capacite du MAE pour I'analyse et le suivi du secteur, s'est 
trouvLe transf6r~e en majeure partie vers des activites de prestations de services 
r~mun6r~es. La Direction Generale, qui a la responsabilite d'assurer ce suivi de la politique 
et du programme sectoriel, n'a pas, ou plus, les moyens humains qui lui permettraient de 
faire face 6 ce type de besoins. La preparation m~me de cette consultation sectorielle a 
impos6 de faire largement appel aux ressources humaines des differentes directions et 
aussi de structures ext6rieures au MAE, pour former la CTA. En outre le noyau de 
coordination de cette demiere a du 6tre constitue pour l'occasion, sous I'autorite du 
Directeur G6n~ral. 
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La preparation de la consultation sectorielle et le suivi de celle-ci sont donc I'occasion 
d'envisager la creation d'une Cellule de suivi de la politique et du programme sectoriel. II 
y a d~jA au MAE, une Cellule de suivi et d'evaluation des projets, beneficiant de I'assistance 
de la DED (ONG allemande), mais son activite est actuellement reduite A la collecte de 
donnees permettant la mise a jour du catalogue de projets. Cette Cellule existant pourrait
s'int~grer dans la future Cellule, aux attributions plus elargies. 

Definition de la Cellule de suivi de la politique et du programme sectoriels 

ATTRIBUTIONS: 

- Suivi de la politique du secteur suivi de I'execution des mesures 

.suivi de l'impact des mesures 

.suivi des implications pour le secteur de la politique 
economique nationale 

.suivi oconomique des filieres 

.elaboration continue de la politique sectorielle 
- Suivi du programme sectoriel suivi de I'execution des projets 

.suivi de I'impact des projets et consolidation de 
I'experience
 

.participation a la preparation du programme 
d'investissement public et suivi de son execution 
.coordinition de I'identification et de la pr6paration 
de programmes 

.appui a la recherche de financements, suivi des 
engagements et des procedures de programmation 
des bailleurs de fonds 

- Elaboration des strategies .stratdgies de developpement des filieres 

.strategies d'intervention pour les services d'appui 

.strategies de developpement regional (Schemas 
Directeuis) 

ORGANISATION 
La Cellule serait directement rattachee a la Direction Generale. La Cellule n'aurait aucun
pouvoir de decision. Elle serait chargee d'une part de conseiller la Direction Generale et de 
lui preparer les elements d'information et de decision. Par ailleurs, un mecanisme de 
concertation et de r6flexion collective, comme la CTA, doit 6tre institutionnalise. La Cellule 
sera alors chargee du secretariat technique de la CTA pour tous les dossiers ou activit~s 
qui lui seront soumis. 
La Cellule collaborera etroitement avec les directions, ainsi qu'avec les organismes sous
tutelle, en evitant de se substituer a elles pour ce qui releve de leurs attributions, 
notamment le suivi des politiques et programmes sous-sectoriels. Pour cela elle pourrait, 
par exemple constituer un resequ de correspondants dans chacune des structures 
concernees. 
La Cellule sous-traitera les analyses et les etudes dont elle aura besoin, elle aura donc la 
responsabilite de I'identification des besoins, de la preparation des termes de reference, de
la passation de contrats de service, de la supervision des prestations sous-traitees et enfin 
de la valorisation des conclusions et recommandations. 
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MOYENS
 

La Cellule doit rdunir une petite 6quipe de 3 A4 cadres trbs qualifies, exp6rimentds et ayant 
la capacite a analyse des politiques. IIest souhaitable d'adjoindre A ces 3 ou 4 cadres de 
"haut profil", un nombre egal de cadres plus jeunes, mais prdsentant un haut potentiel. 

La Cellule devra disposer d'un minimum de moyens logistiques (vehicules, micro
ordinateurs, reprographie), ainsi que d'un budget de fonctionnement. 

MISE EN PLACE 

Le MAE d6signera au lendemain de la consultation sectorielle, une 6quipe de cadres 
nationaux qui sera chargbe de Ielaboration du dispositif de suivi, de la preparation des 
textes portant creation et definissant l'organisation de la Cellule, de I'laboration d'un 
premier programme d'activitds, pour l'annde 1994 et enfin de la definition des assistances 
qui seront necessaires. Cette 6quipe sera assistee par une mission composee d'un agro
6conomiste spdcialise en analyse des politiques et d'un specialiste des institutions, ces 
deux consultants interviendront pour un total de 4 hommes.mois. Le coit total de la 
preparation est estim6 a 150 000 $. 
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2 - EXECUTION DES MESURES D'ORDRE INSTITUTIONNEL 

2.1 - RAPPEL DES MESURES D'ORDRE INSTITUTIONNEL 

No Mesure IntituI6 	 Organismes concems 

RA 02 	 Dispositif de coordination nationale et de suivi DRTA, ONDR, CIRAD
 
de la Recherche Agronomique
 

PV 011 	 Reorganisation de la protection des vegetaux DPVC, ONDR 

CR 01 	 Dispositif de concertation, de suivi et d'appui FIR, ONDR, ONG
 
au Credit Rural
 

VE 01NE 02 	 Restructuration de I'ONDR et mise en place ONDR, DPVC, DRTA, 
d'un syst~me national de vulgarisation DRHFRP, DPPSA, SODELAC 

VE 03 	 Restructuration de la SODELAC SODELAC, ONDR 

SA 03 	 Restructuration de I'ONC ONC, DPPSA 

Pour avoir un tableau complet des reformes institutionnelles 6 Atudier puis a mettre en 
oeuvre il faut ajouter : 

- creation d'une Cellule de suivi de la politique et du programme sec'riel, pr6sent6e 
dans le chapitre precedent, 
- creation de delegations regionales du MAE et articulation avec celles qui existent 
deja pour I'Environnement. 
- r~aliser dans les services centraux les changements institutionnels r6sultant de la 
fusion des deux Minist~res, intervenue en Juin 1993. 

2.2 - ORGANISATION DE LA CONCERTATION ET DE LA PRISE DE DECISION 

Pour r~aliser efficacement des r~formes institutionnelles il faut pouvoir associer des
analyses, de la concertation entre les parties int~ressees et des prises de decision A des 
ech6ances pr6cises. Tout cela peut s'organiser au moyen d'une op6ration qui regroupera
de maniere coherente : les objectifs (de la r~forme) poursuivis, le calendrier avec des 
etapes et I'ech~ance finale, le dispositif de concertation et de prise de decision, la 
coordination et enfin les moyens humains et materiels. 

Faut-il organiser une seule et mime operation pour traiter de I'ensemble des "dossiers" 
pr~sent~s prc~demment ? ou bien serait-il plus realiste de traiter chaque dossier au 
moyen d'une operation sp~cifique ? cette deuxieme approche est preferable parce qu'elle
est plus flexible et plus r~aliste. Cependant, en raison des liens evidents entre plusieurs
dossiers il faut se donner un ordre de priorit6. La restructuration de l'ONDR, et a travers 
cette operation, la r6forme des services d'appui aux producteurs, doit dtre traitee en 
premier. les conclusions qui en d6couleront serviront de point de depart pour les autres 
dossiers, notamment la DPVC, la DRTA et le FIR. 
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Le schema institutionnel 6 retenir doit s'articuler a trois niveaux: 

- un Comiti minist~del, pour la concertation a haut niveau et la prise de decision, 

- une 6quipe de coordination et d'animation de 2 b 3 cadres experimentes, appuyes si 
ndcessaire par Ln expert international "facilitateur", 

- le conseil d'administration (ou la Direction Generale du MAE, pour les 
administrations), pour prendre les decisions relatives a la'mise en oeuvre de la 
r~forme ddcid~e. 

Chaque operation se deroulera en trois etapes: 

10) diagnostic et red6finition des missions;
 

20) schema d6taill6 de la r~forme ou de la restructuration (organigramme et
 
organisation spatiale, definition des t~ches, relations avec les partenaires,
 
financement du fonctionnement, moyens n~cessaires, passage de la situation
 
actuelle i l'organisation-cible, type de gestion, mesures dconomiques garantissant la
 
viabilit6, etc.) ;
 
30) Plan d'action, pouvant inclure un contrat-plan passe avec I'Etat.
 

L'operation de preparation de la r~forme cornprend les deux premieres etapes. La troisidme 
etape sera rdalis~e par linstitution elle-m~me sous la responsabilit6 de son conseil 
d'admioistration. 

2.3 - RESTRUCTURATION DE L'ONDR 

L'op~ration de restructuration de I'ONDR a d~marre E us la forme d'une dtude, financde par 
la Caisse Frangaise de D~veloppement et confide i un bureau d'6tude international. Ce 
demier a effectu6 une premiere reconnaissance ,Ptpublie une premiere note de diagnostic, 
dans laquelle un certain nombre de solutions sont esquissdes. 

Le bureau d'6tude doit, normalement, achever son analyse et la formulation de ses 
propositions apr~s une deuxi~me mission au Tchad. Le rapport devra 6tre pr(sente de 
mani~re 6 servir d'instrument pour noumir la concertation et faciliter la prise de decision. 

L'opiration proprement dite, destin6e b organiser la concertation ei la prise de d6cision 
pourra se adrouler au cours du premier semestre 1994. Cette echdance de la mi 1994, 
permettra d'achever la prdparation de la phase nationale du PRSAP, en tenant compte des 
conclusions de r'operation et sans en retarder la procedure. Elle permettra de conduire les 
autres operations, liies au dossier ONDR, au cours du second semestre 1994. C'est 
6galement au cours de ce deuxieme semestre que pourra 6tre elabore le plan de 
restructuration de I'ONDR. 

Ainsi organisee, I'operation de preparation de restructuration de I'ONDR devra permettre 
d'aboutir aux resultats suivants : 

- D6cembre 1993 	 Approbation des partenaires sur la d~marche et sur le 
calendrier, engagement de financement des appuis qui 
seront necessaires ; 

- Janvier/f6vner 1994 	 Montage de I'op~ration et mobilisation des moyens; 
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- MarslAvril 1994 	 D6finition des missions de I'ONDR et partage des tAches 

avec les autres Institutions de dveloppement: 

- partage des taches entre le secteur priv6 et FEtt 
pour les services d'appui d la production, et fonctions 
6 transf~rer; 

- partage des t~ches entre les services techniques et 
I'ONDR (DPVC, DRTA, DRHFRP, DGRHA, DPPSA, 
pincipalement); 

- dfinition de l'articulation sur le terrain entre les 
diff6rents services et des modalit6s de la collaboration 

- rdle de I'ONDR dans I'ex6cution des projets de 
d6veloppement int6gr6 ; 

- r6le de I'ONDR dans l'ex6cution de la phase
nationale du PRSAP et contribution de celui-ci h 
'ONDR; 

- principes pour /a coordination des diff6mntes 
structures do d6veloppement surle terrain. 

- MailJuin 1994 	 Schdma ddtailIl de la restructuration 

- d6finition des modalit6s pratiques du transfert de 
certaines activit6s (crdit,intrants, par exemple) ; 
- organisationspatiale de I'ONDR, d6centralisation de 
son organisation et de sa gestion ; 
- organigrammes-cibles et organigrammes transitoires 
pour le niveau central et les niveaux decentralis6s; 
- rf6forme du syst~me de gestion; 

- definition des tches et des profils; 

- budget pr6visionnel et financement du 
fonctionnement; 

- avant-projet de contrat-plan Etat-ONDR 

- avart -projets de conventions 6 passer entre I'ONDR 
et ses principaux partenaires 

30 Juin 1994 Approbation des dispositions Aprendre pour la 
restructuration de rONDR 

31 Dcembre 1994 Plan de restructuration, assorti d'un projet d'appui. 

Le coOt de I'op~ration de preparation de la restructuration de I'ONDR, jusqu'en juin 
1994, est estim6 A70 000 $, en excluant le coOt de r'etude preparatoire, en cours. 

2.3 - ETUDE INSTITUTION NELLE, pour une meilleure integration de la 
protection de I'Environnement et du Ddveloppement Rural 

La fusion des deux Ministeres anterieurs en un seul MAE, impose une revision de 
l'organigramme et de la repartition des responsabilitds. Celle-ci est en cours d'examen au 
MAE, les dispositions retenues seront annonc6es, d~s que les ddcisions auront dt6 prises. 

Co.utaton Sd,,elo s., 1. D-lcpp met R-1, la Si Alnentame Rets wuces Hydl~l- -Volume 3 - Progrimm. d*Acton 
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Avec ou sans fusion des deux Ministeres, il est necessaire de mieux integrer [a protection 
de 'environnement dans le developpement rural. La premiere mesure a consiste a 
rapprocher les deux demarches de prepara.on des deux consultations sectortlleg. 
L'examen conjoint des diagnostics et des strategies proposees a conduit a constat& la 
necessitd de revoir r'ensemble des institutions intervenant dans les deux domaines, dans le 
but de faire du developpement durable une pdodt dans I'action du service public. 

Cette etude "institutionnelle" n'aura pour objectif principal de modifier le cadre institutionnel. 
Elle visera d'abord b faire des propositions concretes pour une meilleure collaboration entre 
les services, ensuite A proposer des changements d'attribution afin de rendre le MAE plus 
coherent et plus efficace (vis ,a vis de I'objectif de ddveloppement durable) et enfin si cela 
se justifie 6 proposer des changements institutionnels. 

Les aspects ht 6tudier en pdorite sont les suivants : 

- Representations regionales de I'environnement et de 'agriculture, 

- Service responsable de la politique fonciere, 

- Organisation du suivi dc la gestien des terroirs villageois, 

- Critbres b appliquer aux projets de developpement rural pour s'assurer qu'ils sont 
conformeaA a politique de protection de renvironnement. 

Corubbo Sectorn e m,ule w pmnt Ruml. lScunti Aimentair. eti es Ren ourm Hydrautqu. -Volume 3 - ProgrammecrAction 
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Fiche de projet (1)
 

Num6ro 	 Convention 410/C/DAG/88/TCH et 091/0159/OO/CP/91
 

Titre 	 PROJET MULTISECTORIEL DE DEVELOPPEMENT RURAL EN 
ZONE SAHELO - SGcJDANIENNE DU TCHAD (PMDR) 

Organisme public concern6 	 ONDR, ONHPV 

Bailleur(s) de fonds 	 FAC
 

Annie de d~marrage 	 1984
 

Dur~e 	 phase I: 1964-1988
 
phase II: 1989-1991
 
phase III: 1991-1994 (PMDR)
 

Descriptif 	 Soutien A la Sous-Direction sah6lienne de I'ONDR
 
pour renforcer sa capacit6 d'organisation avec
 
la participation d'asaistants techniques et le
 
financement d'enqu6tes statistiques.
 
Action de relance de la culture attel6e, diffusion
 
d'intrants et d'appui aux groupements villageois
 
dans le projet de concentration du Chari-Baguirmi.
 
S~curiser lea productions existants et renforcer
 
l'organisation du milieu rural
 

Region concern~e 	 Sahel surtout 1'Est de Chari Baguirmi
 
Zone d'intensification (sous-pr~fectures de
 
Masvenya, Bousso, Bokoro, Massakory)
 
Zone d'intervention diffuse (du Lac Fitri A
 
la frontiire soudanienne) peu appuy6e suite
 
aux 6vdnements.Le Nord de Gu6ra.
 

Population cibl6e 	 330 000 r~parties dans plus de 1800 Villages
 

Budget Phase 1+11: 64 956 000 FF 
PMDR: 38 000 000 FF 

Total 
(000 FCFA) 
5 147 800 

86-89 
Rpartition par an 

90 91 92 93 94 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r~sultats obtenus (S-E)
 

LT: 	Obtenir en zone sah6liennne une production sup~rieure aux
 
besoins...
 
Objectif d'augmentation de la production de 40000T pour 1992
 

Objectifs moyen terme:
 

Relancer lea actions agricoles pour accroltre la production vivri~re
 
Relan,:er actions d' levage ...
 
S6lectionner lea meilleurs groupements et lea r6activer
 
Am~liorer lea conditions socio-6conomiques (eau)
 

http:6vdnements.Le
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Formation des cadres A tous niveaux
 
Recherche d'accompagnement
 
En zone diffuse seult volet agricole: am l.connaissance du milieu,
 
redynamiser les services agricoles, operations t~moins
 

Commentaires:
 

Projet reformat6 compl~tement avec le Projet multisectoriel de
 
d~veloppement rural (PMDR)
 
Projet de soutien classique de l'ONDR
 
A connu les limites d'un service de vulgarisation (ONDR) mal
 
prepar6, sans rf6renciel technique manque de suivi
 

Approche paysanne (vulgarisation/organisation)
 

-aire de vulgarisation trop 6tendue par vulgarisateur sur precedent
 
projet, rythme de formation Insuffisant
 
-en 1988 programme de travail pr6cits pour chaque vulgarisateur,
 
objectifs chiffr~s
 
-importance des groupements impliquant une formation pour les
 
responsables de groupement
 
-approche participative de depart d~form~e. Plan de campagne non
 
6labor6 avec paysans. d'oa mauvaise prise en compte des besoins
 
-Groupement cr6s sans motivation suffisante d'oa absence de
 
participation. Nombreuses r~alisations concretes dans un d~sintr6t
 
notoire
 
-livraisons de mat6riel agricole et dressage des animaux souvent
 
sans suite.
 
-Puits mieux introduits pour durer
 

Credit
 

Dewande de materiel tr&s forte des paysans
 

Distribution des intrants
 

Livraisons d'intrants et vaccinations avec succ~s mais insuffisante
 
participation des paysans dans la gestion des intrants sur le
 
terrain
 

Probldmes Institutionnels lies au projet
 

Cellule de coordination pour harmoniser les diff6rents volets
 
rattach~e A I'ONDR
 
services jaloux de leurs pr~rogatives, administration trop lourde
 
ayant handicap6 la bonne marche du projet
 
aspect multisectoriel insufisamment pris en compte, autonomisation
 
du volet 6levage
 
Exc~s de dirigisme suite A l'organigramme
 
Collaboration avec ONG insuffisante
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Environnement (ressources naturelles)
 

Un valet agro-forestier et un valet d'appui A la reflexion sur la gestion
 
des terroirs sera conduit par I'ONDR.
 

Formation / transfert de technologie
 

Manque d'appul du personnel de terrain par la direction
 

COMMENTAIRES
 

Recherche Agronomique
 

Poursuite de la collaboration avec DRTA, en particulier en ce qui 
concerne
 
les aspects enquite sur les systdmes de production.
 

Credit rural
 

Pour l'ensemble des projets en cours qui pratiquent le cr6dit, il 
est
 
recommand& prioritairement:
 

- de disposer d'agents de credit qui n'exerceront aucune autre fonction en
 
contact direct avec les producteurs (animation, vulgarisation)
 

- d'anpliquer, d&s son instauration, le code de conduite entre organismes 
pratiquant le cr6dit
 

- d'arr~ter momentan~ment ou d~finitivement le cr6dit tant que le taux de 
remboursement est Inf~rieur A 75% 
ou de le remplacer, clairement par un don
 
(iI faudra dans ce cas envisager le remboursement de ceux qui ant d6JA
 
rembours6)
 

Vulgarisation encadrement
 

Dans la cadre de la strat~gie retenue et afin de clarifier les fonctions du
 
projet et de 1'ONDR, ii est recommand6 que dans les projets en cours
 
d'ex~cution les mesures suivantes soient prises:
 

- prise en charge de la vulgarisation au sein du projet par un service
 
autonome avec du personnel ONDR titulaire; I'ONDR doit affecter A ce service
 
du personnel qualifi6 ayant comme seule activit 
 la vulgarisation:
 

- r6alisation des autres activit~s et volets du projet, soit en recrutant du 
personnel contractuel A titre temporaire (dur~e du projet), soit en les sous
 
traitant A une autre structure sp6cialis~e publique ou priv~e:DRHFRP pour la
 
formtation, 
Centre de recherche agronomique pour la recherche-d~veloppement,
 
secteur priv6 pour la fourniture d'intrants, Institutions financi6res pour le
 
cr6dit, etc..
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OrfQu lation du sonde rural
 

Afin de transformer progressivement les pr6 groupements en v6ritables
 
groupements, il eat recoamand6 aux projets en cours de:
 

-prbc6der Is constitution des groupements par une campagne de sensibilisation
 
our lea r~gles de fonctionnement des groupements;
 

-ajouter une couposante "formation des responsables de groupements" A la
 
gation dons lea quelques projets od cette activit6 n'est pas pr6vue;
 

-veltler A ce qua chaque annie une information sur la gestion du groupement
 
soit fair. A l'ensemble des adh6rents (par une personne "neutre", dane la
 
msure du possible).
 

Osation de terroiry
 

II eat recovsand6 que la cellule de r~flexion sur la gestion des terroirs
 
villageols diffune aupr~s des cadres tchadiens et des projets le point de sa
 
r6flezion et propose un cadre pour la poursuite de ce travail- Cette cellule
 
dolt etro dot6e des moyens pour non seulement synth6tiser l'tat des
 
expriences A l'Atranger, mais, 6galement pour recenser et analyser les
 
r6alLatlons au Tchad paasses ou en cours qui peuvent apporter des 6lments A
 
la difinition d'une politique nationale de gestion des terroirs.
 

ProAUctio MgKIcole
 

ie systme des mini-doses pour lee semences s~lectionn6es, ne fonctionne pas
 
blen on deyrait tester le syatdme contractuel avec des paysans
 
multiplicateurs.
 
Ii famdralt f6alement voir dans quelle mesure le d~veloppement de la culture
 
atteite et de faCon g~n6rale, de la m~canisation agricole ne pourrait pas
 
tire accealr6 par un accrolsaement des subventions.
 
II fmi raIt ft taute faron renforcer le valet formation d'artisans
 
riparateurs at envisager La cration des micro entreprises de fabrication.
 

gowrCLAILation
 

l'ourerture do pltes rurales eat envisagde dans une phase ult~rieure; 11
 
conviendra A cette occasion d'6tudier avec lea villages b~n~ficiaires les
 
modalit6o pratiques d'en assurer lentretien r~gulier.
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Fiche de projet (2)
 

Titre 	 DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DE MELFI
 

Organisme public concern6 	 ONDR
 

Bailleur(s) de fonds 	 Suisse
 

Annie de d~marrage 	 1989
 

DurAe 	 1994
 

Descriptif 	 D6veloppement de la sous-pr6fecture de
 
Melfi, diffusion d'une m~thodologie
 
d'aide au d6veloppement privilgiant la
 
prise en charge par lea populations
 
rurales de leur propre d~veloppement. Bas6
 
sur la RAD Recherche-Action-D6veloppement
 

R6gion concern~e 	 Sous prefecture de Melfi (Gu6ra)
 

Budget 	 709 971 000 FCFA
 

Total Repartition par an
 
(000 F3FA) 86-89 90 91 92 93 94
 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r~sultats obtenus (S-E)
 

Strat~gie bas~e sur la RAD
 
Recherche ax6e sur l'acqulsition des connaissances de base de la zone
 
et le recensement des potentialit~s locales (y compris humaines)
 
Les Actions test permettent A l'quipe de projet de tester la
 
capacit6 d'organisation du village et son savoir-faire. Ces actions
 
sont d~cid~s par le village et doivent correspondre A la premiere
 
priorit6 pervue comme telle par la communaut6 villageoise. Elles font
 
l'objet d'un contrat pr6cis avec le projet.
 
La strat6gie d'appui aux Initiatives paysannes suivant la RAD est
 
d~velopp6 comme une nouvelle approche pour les bailleurs de fonds.
 

R6sultats encourageants en premire phase 88-90:
 
93 villages ont conduit au mons une activit6 avec lappui du projet.
 
actions test menses dans les domaines
 
suivants:
 

Greniers semenciers
 
Puits villageols (souvent aide en ciment et fer)
 
Equipement en mat6riel agricole
 
Magasins villageots
 
Pistes rurales
 
Aide A la commercialisation
 
Stockage c~r6alier de s~curit6
 

Commentaires
 
Tr~s bon programme malgr6 les difficultda politiques locales,
 
cependant difficile A 6tendre car ne correspond pas aux capacit~s
 
effectives du cadre de terrain moyen.
 
UNSO Kanem montd sur esprit Melfi
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L'Extension demanderait une formation A grande dchelle de cadres (60
70 cadres) A l'approche RAD et par ailleurs un r6el intdr~t des
 
bailleurs pour l'approche qui n6cessite de la flexibilit6 dans le
 
financement (FAC pr4t, FED moins).
 
Extension jug6e souhaitable dans les autres r6gions n'ayant pas
 
dispos6 d'appui de vulgarisation depuis longtemps (Gu6ra, Biltine,
 
nord-Salamat, partie du Ouaddal)
 
Actuellement le projet FIDA Nord Guera tente de mettre en place une
 
approche RAD (avec le SECADEV et I'ONDR). II en irait de m6me du
 
nouveau projet FIDA Kanem
 

Approche paysanne (vulgarisation/organisation)
 

Exemple en son genre d'approche de pr6paration du milieu au
 
d~veloppement particulidrement adapt~e aux zones peu assist6es
 
auparavant
 

Recherche ax6e sur l'acquisition des connaissances de base de la zone
 
et le recensement des potentialit~s locales (y compris humaines)
 
Les Actions test permettent A I'6quipe de projet de tester la
 
capacit6 d'organisation du village et son savoir-faire. Ces actions
 
sont d~ciddes par le village et doivent correspondre 6 la premiere
 
priorit6 perque comme telle par la communaut6 ,liiagcolse. Elles font
 
l'obJet d'un contrat pr6cis avec le projet.
 
La strat~gie d'appul aux initiatives paysannes
 

Cr6dit
 

Credit pour les greniers semenciers (remboursement avec int~rdt)
 
Puits coOt de 255 A 975.000 FCFA (prof. 16m)
 
Equipement en mat~riel agricole (seulement 26 charrues, 10 charettes
 
et 99 houes occidentales)
 
Aide A la commercialisation (femmes par qq groupement f6minins)
 

Distribution des intrants
 

Materiel fourni pour l'am6lioration des Pistes rurales
 

Problmes institutionnels lies au projet
 

Gestion entre l'quipe de projet, 1'ONDR et le BUCO (Bureau de
 
cooperation suisse)
 
Contraintes au projet: Infrastructure routi6re insuffisante et
 
nombreux villages d6plac6s, difficultAs d'obtenir des Informatlons des
 
populations, situation politico-militaire
 

c(4 
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COMMENTAIRES
 

Crddit rural
 

M~mes recommandations qu'en credit rural fiche 1
 

Vulgarisation encadrement
 

Mmes recommandations qu'en vulgarisation encadrement fiche 1
 

Organisation du monde rural
 

Mmes recommandations qu'en organisation du monde rural fiche I
 

Production agricole
 

Lapproche RAD semble particuli6rement bien adapt6e A cette region. II
 
conviendra cependant de v6rifier que les actions entreprises et/ou les th~mes
 
vulgaris~s:
 

-prennent en compte l'exp~rience gagn6e A l'occasion d'autres projets
 
r~gionaux
 

-s'inscrivent dans la strat~gie retenue
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Fiche de projet (3)
 

Num~ro 	 5100.33.51.034
 

Titre 	 PROGRAMME AGRICOLE EN ZONE SOUDANIENNE
 
(Vme FED) + actuallsation PAZS S~curitd
 

Alimentaire
 

Organisme public concern6 	 ONDR
 

Bailleur(s) de fonds 	 FED V
 

Annie de d~marrage 	 1986-1992
 

Durde 	 6 ans
 

Descriptif 	 Actions de stockage villageois par
 
groupements , diffusion de semences, culture
 

at~ele, renforcement de I'ONDR, formation
 

des encadreurs
 

Region concern6e 	 Zone soudanienne
 

Budget 	 5.635.000 ECU
 
+ actuallsation PAZS Sdcurit6 Alimentaire
 
704 millions FCFA
 

Total Repartition par an
 

(000 FCFA) 86-89 90 91 92 93 94
 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r~sultats obtenus (S-E)
 

Promouvoir l'autosuffisance alimentaire et le d6veloppement 6conomique et social
 

de la zone soudanienne par:
 
l'augmentation de la production
 
le d~veloppement des groupements villageois de producteurs
 

Am~lioration des conditions de Commerclalisation des produits
 

vivriers
 

Moyens
 
crier des groupements villageois pour le stockage et la
 

commercialisation de prodults vivrlers
 
Produire et diffuser des semences am~lior~s de mals, berb~r6, ni~b,
 

arachide avec 1'objectif d'atteindre
 
15000-20000 ha par an
 
Fournir du mattriel pour la culture attele (charrues, charettes et
 

chalnes de culture) et intrants.
 
Renforcer I'ONDR (renouvellement du parc roulant, 15 magasins de
 

sous-secteurs, extension magasin central)
 

Crter 1 Cellule de formation ONDR
 

+actualisation
 
130 magasins villageols + fonds de roulement pour credit vivrier
 
+ recherche arboricole Bb~dJa + formation animateurs (90)
 

+ formation responsables des associations villageoises (2200)
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Approche paysanne (vulgarisation/organisation)
 

appuy~e sur la creation de groupements villageois
 
appul aux initiatives paysannes
 

Distribution des intrants
 

Quantit6 limit~e vendue pour crier un fonds de roulement dana lee gpta
 
diffusion de semences
 

Charges r~currentes (apr~s projet)
 

fonds de roulement aprbs projet prOvus
 

COMMENTAIRES
 

Crbdlt rural
 

M~mes recommandations qu'en credit rural fiche 1
 

Vulgarisation encadrement
 

Mfmes recommandatlons qu'en vulgarisation encadrement fiche 1
 

Organisation du monde rural
 

MCmes recommandatlons qu'en organisation du monde rural fiche 1
 

Production agr icole
 

II est recommand6 de redynamiser lea actlvit~a du parc A bois de BMb~dja par
 
l'affectation d'une assistance technique sp6cialis~e
 

<2 */
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Fiche de projet (4)
 

Num~ro 	 6100.32.51.010 (6/CD/OlO)
 

Titre 	 PROGRAMME PRIORITAIRE DE DEVELOPPEMENT
 
ZONE DE CONCENTRATION (PPDZC)
 

Organisme public 	 ONDR
 

Bailleur de fonds 	 FED
 

Annie de d~marrage 	 1988
 

Durde 	 1993
 

Descriptif 	 -Renforcement de la s~curitd alimentaire et
 
la promotion de l'6conomie rurale.
 

-La sauvegarde des ressources naturelles.
 
-L'am~lioration des conditions de vie des
 
populations rurales.
 

R~gion concern~e 	 Zone de concentration
 

Population cible 	 Les prefectures de N'Djamna rurale,
 
Massakory et de Bongor
 

Nombre de paysans 	 500 000 paysans
 

Budget 	 FED 5 235 000 000 FCFA
 

Taux de r~alisation 63,4% (nov.92)
 

Total Repartition par an 
(000 FCFA) 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
5 235 000 

Type 	 Subvention
 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r6sultats obtenus (S-E)
 

G~n~rauz:
 

Renforcer la s~curit6 alimentaire dans la zone
 

Sp~cifiques:
 

-am&liorer 1'acc~s permanente A l'eau
 
-soutien aux 6coles et dispensaires de la r6gion du projet
 
-actions de reboisement A partir de p6pinires villageoise avec la
 
participation des villageoise
 
-am~liorer la productivit6 agricole
 



Activitds pr~vues:
 

-petits p6rim~tres irrigu~s
 
-intensification cultures crue/d6crue
 
-micro-irrigation
 
-reboisements villageois
 
-formation et bourses
 
-hydraulique villageolses
 
-pastorales et ftude nappe
 
-infrastructure routire
 
-education
 
-sante
 
-actions sociales
 
-assistance technique
 

R~sultats obtenus:
 

-amelioration de ltacc6s permanent A une eau potable proche (exception des
 
centres de peuplement enclaves, probl~mes de maintenance et de services
 
apr~s vente, coOts de r6alisation elv~s li~es A une situation de
 
monopole)
 
-s~curisation et augmentation de la production par la maitrise d'eau et bon
 
fonctionnement des p6rim~tres (mais Itur rentabilit6 financidre 
reste A
 
itre confirm~e)
 

-micro-irrigation a donn6 des bons r~sultats mais dLit 6tre confirm6 A long
 
terme
 

-l'insuffisance d'action de lIntensification agrlcole
 
-l'integration des femmes au d6veloppement 
reste tr(s faible
 
-taux d'exicution financire faible et variable par composante
 
-la participation des populations n'atteint pas les 
niveaux escompt~s
 

Approche paysanne (vulgarisation/organisation)
 

i'approche participative afin d'augmenter la propre responsabilit~e
 

Charges r~currentes (apr~s projet)
 

tr~s 
elev~e, pouvoir faible de populations cibles (difficult~s en ce qui
 
concerne 
la maintenance des Investissements, retard dans la constitution de
 
fonds de roulement)
 

Probldmes institutionnels lies au projet
 

-dysfonctionnement des structures
 
-relative faiblesse institutionnelle
 

Environnement (ressources naturelles)
 

-p~pinires villageolse. Bonne production des plants et p6pini6res, action
 
de reboisement accelere.
 
-falblesse des 6tudes dans ce domaine
 
-ressources halieutiques et informations ne sont pas des 6lments
 
opt-rationnels
 

ForLiu:ion / transfert de technologie 

efforts dans la formation des ruraux, mais tr6s faibles parmi le milieu des
 
femmes
 

)75
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COMMENTAIRES
 

Cr6dit rural
 

Mdmes recommandations qu'en credit rural fiche 1
 

Vulgarisation encadrement
 

M.%mes recommandations qu'en vulgarisation encadrement fiche I
 

Organisation du monde rural
 

Mdmes recommandations qu'en organisation du monde rural fiche 1
 

Production agricole
 

Ii est recommand6:
 

- de tirer lea conclusions de l'enqu~te men~e sur le taux d'adoption du
 
"th~me mini-doses semencires" (cf fiche 1)
 

- d'acc~lerer le programme de d~veloppement de la culture attel~e et
 
'16quipementdes exploitants en petits mat6riels agricoles et, parall6lement
 

de renforcer le volet formation artisans r~parateurs et de favoriser la
 
creation de micro-entreprises de fabrication
 

-d'6largir lea activit6s du programme aux productions fruitires et
 
maraich~res.
 

Commercialisation
 

11 eat recommand6, outre la poursuite de la constructic. et de l'quipement
 
de magasins villageois
 
a) d'6tudier et promouvoir en liaison avec la DGRHA, lea solutions
 
envisageables pour falre assurer l'entretien des plstes rurales par les
 
collectivit~s b~n~ficialres.
 
b) de mettre a,.point, a titre d~monstratif, une operation pilote aisement
 
r~plicable pour la commercialisation du produits frais.
 

Hydraulique agricole
 

II eat recommand6:
 
a) de coupler lea r6alisations nouvelles et leur d6senclavement
 
b) de revoir le montant de 13 redevance de facon A y inclure le coot de
 
l'entretien de, grosses reparations du renouvellement des 6quipements.
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Fiche de projet (5)
 

Num~ro CD/6002 + CD/6005
 

Ti tre 
 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURALE (ADER)
 

Organisme public concern6 12 ministdres, struccures de terrain (ONDR,
 
ONHPV, OFNAR, ...) ONG (SECADEV, ACRA, CARE)
 

Bailleur(s) de fonds 
 FED
 

Annie de d~marrage 1987-88
 

Dur~e 
 PPDR en cours
 
ADER en cours 4 ans 1989-1992
 

Descriptif 
 PPDR: P6rim~tres villageois (300 ha),
 
intensification d6:rue (3000 ha),
 
forages/puits, micro-irrigation, reboisement
 
(12 p~pini6res villageoises), pistes
 
desserte, dcoles (20), dispensaires/postes
 
de sant6.
 
ADER: 1) Promotion de l'conomie rurale
 
2)Gestion de ressources naturelles,
 
3) Am6lioration de la qualit6 de vie rurale
 
4) Micro-r~alisations 5) appui
 
institutionnel (d~tail plus loin)


Region concern~e 
 Zone de concentration (Lac, Chari-Baguirmi,
 

Bongor?)
 

Population cibl6e 
 260.000 habitants
 

Nombre de paysans effectivement touches directement 10000
 
foyers (60000 personnes) A travers 500 gpts
 

Budget PPDR 15 millions ECU 

ADER 28 millions ECU 

Total 
(000 FCFA) 86-89 90 

Rpartition par an 
91 92 93 94 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r~sultats obtenus (S-E)
 

ADER Objectifs et actions du progr,sme:
 
1) Promotion de l'conomie rurale
 

- Base de participation des populations (trame de 500 groupements
 
regroupant environ 25% de lapopulation rurale)
 

- D~veloppement de la production (techniques culturales, 6levage bovin
 
intensifi6, 6levge avicole)
 

- Appui A la commercialisation 
(140 magasins villageois, infrastructure 
des marches, capital fourni aux groupements pour les besoins de 
tr~sorerie li&s A la commercialisation, pistes rurales 1500 km)+ 

- D~senclavement de la rive sud du Lac Tchad (42 km de route)
 

2) Gestion de ressources naturelles,
 

- Actions de sensibilisation et de formation des populations rurales
 
- Appui A la protection et A l'am~nagement de l'espace rural (132 km
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hales, gestion 2400 ha paturages, protection/am6nagement 16000ha
 
boisements, mise en d6fens 3300 ha/an, 11 p~pini6res ...)
 

- Am6lioration de la sauvegarde de la faune/ gestion des ressources
 
halleutiques
 

3) Am6lioration de la qualit6 de vie rurale
 

- Hydraulique pastorale/villageoise (120 forages avec pompes pour
 
villages, 30 puits A crier et 20 A r6nover pour usage pastoral)
 

- Sant6 rurale
 
- Education (90 salles de classe A r6nover, 160 A 6quiper)
 
- Promotion de la participation des femmes au d~veloppement (6quipements
 

+ centres
 

4) Nicro-r~alisations et radio
 

- Sous programme de 3.5 millins ECU
 
- sensibilisation radio
 

5) appui institutionnel
 

- ONDR, ONHPV, OFNAR, Gnie Rural, Sant6 publique...
 

r~sultats
 

Prim~tres irrigu6s consid~r~s comme une r~ussite
 
Coordinaton/financement trop lourd
 
Repli de I'ONDR sur les aspects agricoles; l'ONDR ne peut pas faire de
 
coordination.
 

kpproche peydanne (vulgarisation/organisation)
 

Par le biais de groupements, rechercher la responsabilisation des
 
ruraux
 
Structure de vulgarisation:
 

Agents de d~veloppement (20-30)
 
Paysans animateurs (50-125) A former
 
Formation de ruraux volontalres membres de groupements (250-375)
 

Credit
 

Matericl agricole remboursable sur 3 ans (1500 charettes, 2000
 
charrues... prdvues)
 
Credits de campagne (voir Intrants)
 

Distribution des intranto
 

Intrants et outillage vendus au comptant ou A cr6dit
 
previsions (5000 kits de petit outillage, 37000 doses traitement
 
semences, 300t sem.cdr&ales, 120t sem.ol~agineux, lOOt engrais
 
Elevage avicole: vaccins
 

Problmes institutionnels 1is au projet
 

Si la conception multisectorielle du programme lul assure une forte
 
adhdsion de la population rurale, cette conception entrainant
 
l'inter~ention d'un r~seau compliqu6 d'instltutions nationales entraine
 
des difficult~s de gestion.
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Environnement (ressources naturelles)
 

Lien dtroit et compl~mentaire recherch6 entre les actions lids au
 
d~veloppement des productions vivri6res et celles li~es A la sauvegarde
 
des ressurces naturelles
 

Formation / transfert de technologie
 

pr~vu A tous les niveaux
 

Appui institutionnel (formation au niveau central)
 

Formation des agents de vulgarisation:
 
Agents de d~veloppement (20-30)
 
Paysans animateurs (50-125) A former
 
Formation de ruraux volontaires membres de groupements (250-375)
 

COHN ENTAIRES
 

Recherche Agronomique
 

Reprise du volet recherche-d~veloppement avec l'appui du CIRAD en liaison
 
avec la DRTA
 

Cr~dit rural
 

M~mes recommandations qu'en credit rural fiche 1
 

Vulgarisation encadrement
 

MImes recommandations qu'en vulgarisation encadrement fiche 1
 

Organisation du monde rural
 

Mdmes recommandations qu'en organisation du monde rural fiche 1
 

Gestion des terroir
 

II est recommand6 que ce projet, en liaison avec le PPGTV, dtende son action
 
A la gestion des terroirs dans quelques villages, en veillant A bien int6grer
 
les diff~rents composantes n~cessaire A cette approche
 

Production agricole/ Commercialisation/ Hydraulique agricole
 

cf fiche N'4
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Fiche de projet (6)
 

Num6ro 	 FAC 185
 

Titre 	 DEVELOPPEMENT INTEGRE DES PALMERAIES DU
 
BET. Phases 1 et 2
 

Organisme public concern6 	 Sous-Direction Saharienne de I'ONDR
 

Bailleur(s) de fonds 	 FAC
 

Annie de d~marrage 	 1990
 

Dur~e 	 Phase 1: 2 ans
 
Phase 2: 2 ans
 

Descriptif 	 Mise en place de la sous-direction
 
saharienne ONDR, diagnostic de la situation
 
(hydraulique, sociologique/foncier,
 
commercial et agro-alimentaire, agronomique,
 
varietal, 6conomique) accds A 1'eau
 
d'irrigation, appul A 1'6levage,
 
production/transformation de dattes
 

Region concern~e Borkou 

Budget Phase 1: 
Phase 2: 

300 millions FCFA 
200 millions FCFA? 

Total 
(OJO FCFA) 86-89 90 

Repartition par an 
91 92 93 94 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et rdsultats obtenus (S-E)
 

Phase 1: 	 Relancer la presence des services agricoles dans la zone en
 
dotant I'ONDR des moyens logistiques et en formant son personnel
 

Rechercher des 	alternatives aux techniques de production
 
disponibles localement pour permettre d'am~liorer leur
 
productivit6 et de susciter un nouvel int6rot pour l'agriculture.
 
Promouvoir ces activits.
 

Organiser au plan social et agronomique l'installation des
 
nouveaux p6rim~tres irrigu~s
 

Premier objectif
 
atteint pour les aspects mat6riels
 
Formation en cours
 

Deuxi6me objectif
 
propocitions techniques faites A port-'r sur le terrain des paysans
 
(utilisation d'ei.grais min~ral, culture pure du dattler en irrigu6, bl
 
s~lectionn6, movens m~caniques d'exhaure (nombreuses 6tudes rdalis~es)
 
Programme d'h-.-ulique villageoise?
 

Troisi6me abjectif
 
Retard. des forages qui ont diff6r6 i'installation des nouveaux pdrimdtres
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Elargissement des objectifs en phase 2 A 1'amelioration des conditions de
 
vie avec activit "femmes" et installation du moulin A grains...
 

Detail:
 
Etudes et actions test OK en phase 1. Phase 2: 
mise en oeuvre des
 
rccommandations de ces 6tudes et consolidation des actions entreprises:

Volet hydraulique: 	 Am~nagement de la palmerale de Ain Galaka, Curage des
 

sources, Am~nagement des canaux des p~rim~tres, Test
 
des moyens d'exhaure, Busage de puits tonneaux, Forage

de puits N'gourma et Dozanga, Am~nagement de 5
 
p~rim~tres irrigu~s
 

Volet agronomique: 
 Renforcer essais agronomiques, arboriculture,
 
fertilisation et protection des v~g~taux,
 
nouveau: pheniciculture, fourrage
 

Volet commercialisation 
 Transformation des dattes, commercialisation dattes,
 
nouveau: march6 A KIrdimi
 

Volet institutionnel 
 6quipement ONDR, frais de fonctionnement, animateurs
 
pay~s par le projet, appui A la celleule promotion
 
feminine, formation des agents et cadres


Volet 6levage DESP: rcconstitution cheptel caprin, aviculture,
 
camelin, alimentation
 

Approche paysanne (vulgarisation/organisation)
 

Approche:
 
Etude approfondie des systdmes de production

Actions concr~tes (actions d'accrochage et actions test) initi~es 
avec
 
les paysans
 

A mettre en place, la suite:
 
animation de l'ONDR autour des propositions techniques s~lectionn~es
 
dans la phase 1
 
Reprise du dialogue avec les paysans, experimentation tent~e chez le
 
paysan
 
Mise en place d'une 6quipe ONDR conque pour durer (locaux)
 

Credit
 

Pr~vu:
 
vente A credit de moyens de transport
 
credit sur moulins A c6r~ales
 

Distribution des intrants
 

Dolt 6tre pris en charge par l'ONDR pour assurer les conditions mat~rielles
 
ndcessaires aux changements proposes
 

Charges r~currentes (aprds projet)
 

Volont6 de mettre en place une 6quipe ONDR r6duite mais de qualit6
 

Probl~mes institutionnels lids au projet
 

Appul ext6rieur permanent A stopper au profit de missions d'appui ponctuelles

Situation d'attentisme de la population
 
Difficult6 de trouver des cadres ONDR
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Trouver des cadres prdts A rester dans la r6gion (Goranes) et lea former
 

Probl~me avec cadres du sud du pays
 

Formation / transfert de technologie
 

Essai de formation des agents ONDR A la d~marche RAD (probl6mes car niveau
 

cadres n~cessaire pour RAD et RAD peu adapt6 A la region)
 

Consolidation de la formation en phase 2Fiche de projet
 

COMMENTAIRES
 

Credit rural
 

Mdmes recommandations qu'en credit rural fiche 1
 

Vulgarisation encadrement
 

Mmes recommandations qu'en vulgarisation encadrement fiche 1
 

Organisation du monde rural
 

Mmes recommandations qu'en organsiation du monde rural fiche 1
 

Production agricole
 

I1 eat recommand6:
 
- de tester des variet~s dattiers Import~es
 

- d'encourager la monoculture du palmier dattier sur lea r6alisations
 
nouvelles 

- de diversifier, mals avec mod~ration, la production en sous 6tage dans les 

oasis traditionnelles 

Commercialisation
 

I1 eat recommand6:
 

- de rechercher des op~rateurs 6conomiques susceptibles d'6tre
 
int~resser par la valorisation et la commercialisation de
 

dattes de qualit6
 
- d'6tudier lea possibilit~s de commercialisation par vole a~rienne de
 

produits frais A haute valeur ajout6e (raisin, figue)
 

Hydraulique agricole
 

11 eat recommand6
 

- d'aminager de nouveaux p~rimetrs irrigu~s
 
- d'assurer la r~habilitation et/ou la protection des oasis
 

traditionnelles
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Fiche de Projet (7)
 

Numdro 	 91/0267/00/CD/92; 410/C/DAG/88/TCH; 18/C/88/TCH
 

Titre 	 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA ZONE SOUDANIENNE 1
 
DU TCFIAD
 

Organisme public 	 ONDR
 

Bailleur de fonds 	 FAC
 

Annie de d~marrage 	 1984-1988 (Phase I)
 
1988-1992 (Phase I)
 
1992-1994 (Phase III)
 

Dur~e 	 1994
 

Descriptif 	 Reconstitution un cadre administratif et 6conomique
 
stable, par l'appui A la diversification des
 
cultures, la redynamisation des structures
 
d'encadrement et 1'encouragement aux groupements de
 
producteurs.
 
Phase III souligne l'importance de Ilam6lioration
 
de la balance commerciale du Tchad et la pr~ser
vation et renouvellement des ressources productives
 

Rdgion concern~e 	 Zone Soudanierne
 

Population cible 	 Paysans dans la zone soudanienne
 

Nombre de paysans 	 300 000 exploitations agricoles
 

Budget 	 Phase I+I1 76 790 000 FF
 

Phase 111 22 000 000 	FF
 

Total 	 Rdpartitlon par an
 
(000 FCFA) 84-89 90 91 92 9 
 94
 
4 939 000 
 3 000 000 300 000 400 000 500 000 500 000 300 000
 

Type 	 Subvention
 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r6sultats 	obtenus (S-E)
 

G~n~raux 	 L'augmentation des revenus et du niveau de vie des
 
populations rurales, et l'am6lioration de la
 
balance commerciale du Tchad
 

Sp~cifiques 	 - Stabilisation de la production cotonniire
 
- Diversification de la production agricole
 
- Augmentation de la production vivri~re
 

c~r~ali~re
 
- Augmentation de la structure d'organisation
 
des paysannes
 

- Renforcement de la recherche d'accompagne
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ment
 
- l'augmentation et la modernisation des 
capacit~s d'6grenage et du parc de 
transport de la COTONTCHAD 

Activit6s pr6vus 1'accroissement de la productivit6 par intro
duction du fumure min~rale, traltements
 
phytosanitaires etc...
 

- l'association de l'agriculture et de 
l'E1evage par la croissance de la culture 
attel~e et le d~veloppement de l'embouche 
paysanne 

- formation d'artisans ruraux, cr6dit 
agricole...
 

- formation permanente des agents de l'ONDR 
- aide aux CFPA et aux groupements de defense 
sanitaire
 

- l'am~lioration des appul apport~s au monde 
rurale dans le sens d'un veritable conseil 
A la gestior dcas exploitations, du milieu 
naturel et des groupements 

Approche paysanne (vulgarisation/organisation)
 

Lancement d'actions nouvelles portant sur la mise au point de m~thodes
 
d'intervention participatives. Renforcement des organisations paysannes
 
et le d~veloppement de leurs responsabilit~s et de leurs activltds.
 

Cr6dit
 

achat de materiels agricole par credit
 

Charges r~currentes (apr~s projet)
 

176 494 000 FCFA (calcul6 apr~s la IIme phase)
 

Environnement (ressources naturelles)
 

Projet a pr6vu de rationaliser de l'utilisation des ressources
 
naturelles
 

Formation/Transfert de technologie
 

- Formation au niveaux des groupements et cadre de l'ONDR
 
- Croissance de la culture attelde
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COMMENTAIRES
 

Crddit rural
 

Memes recommandations qu'en credit rural fiche 1
 

Vu1garisation encadrement
 

Mmes recommandations qu'en vulgarisatlon encadrement fiche 1
 

Organisation du monde rural
 

Memes recommandatlons qu'en organisation du monde rural fiche 1
 

Gestion des terrolrs
 

Ii est recommand6 que ce projet, en liaison avec le PPGTV, 6tende son action
 
A la gestion des terroirs dans quelques villages, en veillant A bien int6grer

les diffdrentes composantes n~cessaire A cette approche.
 

Production agricole et commerclalisation
 

I1 est recommand6:
 
- de renforcer les actions relatives aux cultures pluviales
 

traditionnelles
 
- de d~velopper la culture de sesame
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Titre 


Organisme public 


Bailleur(s) de fonds 


Anne de d~marrage 


Dur~e 


Region concernde 


Budget(00 FCFA) 


Total 


(000 FCFA) 89 


7 635 019 536496 


Depenses effectu~s: 


Type: 


ELEMENTS D'EVALUATION
 

Activit~s prdvues: 


Resultats:
 
-Composante:
 

- Batiments: 


- Mat~riels/Equipem: 


- Etudes: 


Fiche de projet (8)
 

PROJET DE RELANCE DU LAC TCHAD
 

SODELAC
 

BAD et avec une participation de 25 % du wouv.Trhad
 

1989
 

5 ans
 

Lac
 

-Ass.Technique: 1 778 342 FCFA
 
-Equipement: 1 024 960 FCFA
 
-Infrastruct: 4 032 537 FCFA
 
-Batiments: 517 099 FCFA
 
-Formation: 282 090 FCFA
 

Repartition par an
 

90 91 92 93 
 94
 

804473 2640130 2334476 1238858 
 80580
 

2 490 548 000 FCFA, soit 32 % (Nov.91)
 

Pr~t
 

R~habilitation de bAtiments, acquisition de mat6riels
 
pour doter la SODELAC d'une capacit6 d'amenager 400 ha
 
par an. Ambnagement, mise en production de 800 ha du
 
polder de Btrim. Formation, Ass.Techniques.
 

Pratiquement tout a 6t6 r~alis~e dans le temps. La
 
cl6ture de la cltd et des bureaux de BOL est en cours
 
oe construction.
 

Except& le mat~riel roulant livr6 fin 1989, tous les
 
march6s ont 6t6 executes avec un retard par rapport aux
 
pr~visions.
 

L'ttude du Sch6ma Directeur du d6veloppement socio
6conomique de la region du Lac, r~aliss~e depuls 1990
 
avalt pour objectif de d6terminer les grandes orienta
tions du d~veloppement A moyen et long term de la r6gion

du Lac et d'identifier des projets d'actions priori
taires.
 

62xV
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-Am~nagement:

-topographle g~ndral (triangulation/polygonation) sur Brim-Sud (300ha) et
 

Bdrim-Nord (50Oha).

-travaux d'am~nag. d6broussaillage et pr~planage B~rlm-Sud (lOOha)


Dbroussaillage manuel 
zones arbustive B~rim-Sud
 
(160ha).
 

* prdplanage m~canique (60ha).
 

-Travaux reallses
 
A 'entreprise 
 - Construction canal t~te-morte - 95% 

Construction prise et station de pompage- 90% 

Charges recurrentes 
 233 000 000 FCFA
 

COMMENTAIRES
 

Recherche Agronomique
 

Le projet dolt s'inscrire dans la stratbgie retenue, mettre en place dans 
les
deux ans A venir le processus pour que la partle recherche agronomique de la
ferme du Matafo (notamment recherche de bl) 
 pulsse 6tre prise en charge par
la DRTA et que la multiplication de semences 
puisse 6tre confle au secteur
 
priv6
 

Credit rural
 

Memes recommandations qu'en credit rural fiche 1
 

Vulgarisation encadrement
 

Memes recommandations qu'en vulgarlsation encadrement fiche 1
 

Organisation du monde rural
 

Memes recommandations qu'en organisation du monde rural 
fiche I
 

Production agricole et commerciallsation
 

L'accroissement de ]a production agricole ne peut 6tre le seul fait de

l'exploitation des polders modernes
 
L'&quillibre socio-6conomique r6gional suppose une 
intensification parallele
des producteurs au niveau des ouaddis et des polders traditionnels ainsi que

dans les lies (6levage)

D'ou la necessite de preparer rapidement un programme de developpement
 
Integre pour ces deux reglons
 



Titre 


Organisme public 


Bailleur(s) de fonds 


Annie de d~marrage 


Dur~e 


Descriptif/Approche 


Region concern~e 


Population cibl~e 


Budget 

Total 
(000 FCFA) 92 

2 087 000 183245 

Type 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs principaux 


Activit6 pr6vues
 

-Prop. premier groupe 
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Fiche de Projet (9)
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DU KANEM
 

Ministare de l'Agriculture
 

FIDA
 

1992
 

7 ans
 

Premitre phase: Recherche-Action participative financ6
 
par I'UNSO afin d'identlfier les actions et les invest
lssements r~pondant aux priorltds et objectifs sp~cifl
ques de chaque communaut6.(Propositions premier groupe)
 
Parall~lement des interventions A caractdre g~n~ral
 
visant A diminuer 1'effet de certaines contraintes
 
affectant l'ensemble de la population de la zone du
 
projet ont 6t6 Identiftees et seralent mises en oeuvre,
 
ind~pendemment des r6sultats de la phase Recherche
Action.(Proposition deuxi6me groupe)
 

Le trois sous-prfectures du Kanem:
 
Mao, Nokou, Moussoro
 

Populations d'agriculteurs et agro-6leveurs ayant des
 
activit~s dans les Ouadis. Environ 6000 families, soit
 
40000 personnes repr&'2ntant 20% de la population cible.
 

7 millions SEU
 

Repartition par an
 
93 94 95 96 97 98 99
 

286480 294522 338538 343046 375383 265748
 

Subvention
 

-d'alder les populations de la zone du projet dans la
 
recherche et le d6veloppement de systdmes de production
 
qul sont A la fols adapt~s aux nouvelles conditions 
agro-6cologlques et puissent garantir de manlitre durable 
leur securitt alimentaire. 
-d'appuyer les populations dans des actions visant A la
 
protection et A la restauration des ressources
 
naturelles.
 
-d'accroitre le niveau de vle des populations A travers 
l'appui aux Initiatives locales gen6ratrices de revenue. 

-l'am6lioration du systdme d'Irrigation (pompes A main,
 
petits motopompfs, construction de bassins de stockage
 
d'eau..);
 
-Ia protEction de 1'environnement (brises vents, hales
vives...;
 
-l'am~lioration de la ph~niciculture et de la fruti
culture;
 
-la mise A disposition d'une ligne de cr6dit pour 
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l'achat de petits ruminants et de chameaux de transport;
 
1'ouverture d'une ligne de credit pour le financement
 
d'activit~s diverses g~ndratrices de revenues.
 

-Prop.deuxi~me groupe 	 -infrastructure (reseau de points d'eau villageois et
 
pastoraux, constr.et 6quipement de 3 centres de sant6..)

-commercialisations (amelioration du systfme d'emballage

transformation et stockage des prodults agricoles; mise
 
en place d'un systdme d'information sur les prix et
 
crddit...
 
-appui A la production agricole(semences amdlior~es,
 
contrOle des acridiens...
 
-appui institutionnel
 

Bn6fices attendues 	 -l'augmentation de la production agricole 25-30%.
 
-l'augmentation de la prod.c~r~ales dans le ouadis au
 
niveau d'autosuffisance alimentaire des familles
 

-meilleure gestion des ressources naturelles
 
-une plus grande s6curit6 de propri~t6 pour les ex
ploitants et une diminution des pr~l(vements.
 
-accroissement de la s~curit6 alimentaire de la region
 
et augmentation de l'exportation A d'autres r6gions

de prodults agricoles (oignon, dattes)
 

Approche paysanne
 
Bas6 sur la "Recherche-Action-participative"
 

Credit
 
mise en place d'un systdme credit
 

Environnement
 
Investissements et activit6s concernant la lutte contre l'ensablement, haies
vives et brises vent, arbres fourragers, mise en d6fens, reforestation.etc.
 
Dolt (tre specifi~es par les populations(R~sultats d'Action-Recherche)
 

COMMENTAIRES
 

Protection des v~g~taux
 

La lutte contre les sauteraux constitue l'un des thames du projet de
 
d~veloppement 
rural du Kanem (debut pr~vu mi-94). II est souhaitable que les
 
actions envisag6es s'intdgrent dans le cadre du programme de lutte contre les
 
grandes fl~aux
 

Crdit rural
 

Mmes recommandations qu'en credit rural fiche 1
 

Vulgarisation encadrement
 

MNmes recommandations qu'en vulgarisation encadrement fiche 1
 

Organisation du monde rural
 

Mdmes recommandations qu'en organisation du monde rural 
fiche 1
 

Production agricole, hydraulique et commercialisation
 

cf.fiche N10
 

http:constr.et


Num6ro 


Titre 


Organisme Public 


Bailleur(s) de fonds 


Annie de d~marrage 


Dur~e 


Descriptif 


Region concern6e 


Population ciblde 


Budget 


Total 
($EU) 92 

2 068 848 596 970 

Type 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs principaux 


Objectifs imme'tats 


Activitds pr6vues 


26 

Fiche de Projet (10)
 

UNSO/CHD/89/XO3/A/64/31
 

DEVELOPPEMENT AGRO-SYLVO-PASTORAL DANS LA PREFECT.
 
DU KANEM
 

ONDR
 

UNSO
 

1992
 

1997
 

Le Projet vise A mettre en oeuvre uine approche de
 
gestion intdgr~e des ressources afin de privildgier
 
la protection contre l'ensablement, l'am6lioration
 
de syst~mes de production et la promotion des
 
activit~s g~n6ratrices de revenus A travers de
 
mini-projets d'initiative locale.
 

Le deux sous-pr6fectures du Kanem: Mao et Nokou
 

B6neficiera directement A quelques 1500 familles
 
d'agro-pasteurs dans 30 ouadis, soit 10% du nombre
 
total d'agro-pasteurs dans la zone.
 

619 564 000 FCFA
 
59 850 000 FCFA Apports du Gouvernement
 

Rdpartition pa an
 
93 94 95 96 

442 854 397 224 315 144 316 656 

Subvention 

-Garantir les besoins essentiels de la population,
 
r'me en cas de retour ou de persistance de la
 
s~cheresse;
 
-Augmenter durablement la production
 

-D~veloppement d'une approche de gestion du terroir
 
et protection de l'environnement vers une prise en
 
charge paysanne.
 
-D~veloppement d'une approche d'intensification et
 
d'am~lioration des systemes de production dans
 
l'agriculture, l'levage et la sylviculture
 

-Enqu6tes socio-6conomiques des ouadis et leur
 

environnement;
 
-Formulation et prdsentation d'un plan de gestion
 
et d'exploitation des ressources naturelles du
 
terroir A la communautd villageoise;
 
-Vise A mettre en place une dizaine de mini-projets
 
b~n~ficiant A environ 500 familles
 
-Formation, diffusion, animation et vulgarisation
 
des diff6rents th~mes relatifs aux volets agri
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culture, elevage et l'environnement;

-Appui A l'amdlioration des moyens d'exhaure et une

meilleure maltrise des techniques d'irrigation

-Introduction de la culture fourragdre;

-appui A l'am~lioration des conditions sanitaires
 
du betail;
 
-Plantation d'arbres A crolssance rapide
 

Approche 
 Principe de gestion est celui d'une d~centralisation des
 
d~cisions op~rationnelles au niveau regional. Mise en
opdration des structures participatives d'organisation

telles que les groupements villageois, d' leveurs, des
 
femmes ....
 

L'approche de projet repose sur une base contractuelle
 
entre le projet et les villageols
 

Cr6dit 
 Mis A la disposition d'un fonds de roulement pour:
- 10 groupements d' leveurs pour l'achat de g~niteurs;
- l'achat des produits et m~dicaments v~t~r.;
 
-
achat des mat~riaux pour fabriquer des nouvelles
 
pompes;
- Modalit~s La p~riode de remboursement du capital et 
int~r~ts
 
ne d~passera pas 2 ans 
et les modalit~s de rembour
sement seront 6tablies en 6 versements 6gaux, selon
 
la capacitd de palement des paysans.
 

Environnement 
 Volet "Protection des ouadis contre l'ensablement.
 
-
plantation des arbres; haies-vives et brises vent
 

Formation 
 Formation et vulgarisation est une 
activit6
 
essentielle dans ce 
projet
 

CONMENTAIRES
 

Cr6dit rural
 

Mdmes recommandations qu'en credit rural fiche 1
 

Vulgarisation encadrement
 

Memes recommandations qu'en vulgarisation encadrement fiche 1
 

Organisation du monde rural
 

Mdmes recommandations qu'en organisation du monde rural fiche 1
 

Gestion des terroirs
 

I1 est recommand6 que ce projet, en liaison avec 
le PPGTV, 6tende son action
A la gestion des terroirs dans quelques villages, en veillant A bien int6grer
les diff~rentes composantes n~cessaire A cette approche
 

Production agricoleirrgu~e
 

L'objectif de diversification et d'lintensification s'inscrit tout A fait dans
la strat~gie proposde; en 
revanche, 11 convient d16mettre des 
r~serves sur la
faisabilit 
 "sociale" des puits collectifs et sur le recours 
A des techniques
d'exhaure am~lior6es si l'on ne v~rifie pas 
au pr6alable l'int~ret reel des
populations A adopter ces thdmes (possibilits de commercialisation des

surplus produits?)
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Fiche de Projet (11)
 

Num~ro
 

Titre 	 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA REGION
 
DU LAC FITRI
 

Organisme public 	 ONDR
 

Bailleur(s) de fonds 	 BADEA
 

Annie de d~marrage 	 1993
 

Dur~e 	 1997
 

Descriptif 	 D6veloppement simultan6 des diff6rents secteurs du
 
d~veloppement rural. Constitution au Fitri d'un
 
veritable p6le de d6veloppement par appui A la
 
production v~gdtale, animale et A la pdche, conser
vation et amelioration de l'environnement et
 
am~nagement de points d'eau villageois et pasto
raux et des pistes.
 

R~gion concern~e 	 Region du Fitri (10 000 km2)
 

Population cibl(e 	 42 000 habitants s6dentaires bllala (8000 familles
160 villages) et 17 400 transhumants arabes,
 
sdjournent en saison s~che de 6 A 8 mois sur les
 
pAturages du Fitri
 

Nombre de paysans
 

Budget 	 BADEA 3 699 000 000 FCFA
 
Gvt.Tchad: 87 000 000 FCFA (Sal.foact.)
 

Rpartition par Volet(O00 FCFA):
 
-Agric'llture 777 700 
-Elevage 250 000 
-Peche 221 100 
-Environnement 11 500 
-Equipement 2 235 000 
-Commercialisation 16 200 
-Social 88 000 

Total Rpartition par an 
(000 FCFA) 93 94 95 96 97 
3 786 000 794 700 509 200 182 900 118 900 Invest. 

546 100 428 800 426 800 426 000 352 5C0 Fonct. 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r~sultats 	obtenus (S-E)
 

G~n6raux 	 -Organisation et dynamisation du monde rural
 
-Augmentation de la production r~gionale, de sa
 
contribution A l'conomie nationale, du revenu des
 
producteurs
 
-S~curisation de la production agricole en culture
 
de d~crue
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Activit-s prdvue 

1)Agriculture 

Appui A la production Mise en place d'un syst~me de surveillance et 
d'alerte parasitaire. Construction de 12 
magasins villageois de stockage. Formation et 
dynamisation de groupements villageois. 
Encadrement technique des paysans. 

Diversific.des cultures 	 Amelioration et extension de cultures deja
 
pratiqud mais sur des surfaces peu import
antes: maralchage, nifbt, sesame. Ameliora
tion des syst~mes d'irrigation dans les
 
jardins mataichers (introduction du chadouf).
 
Introduction des nouvelles cultures (mais,
 
fonio,riz, soja) d'abord ferme pilote avant
 
leur diffusion 6ventuelle.
 

2)glevage
 

Appui et protection G~n~ralisation des vaccinations contre les
 
sanitaire charbons bact6ridien et la pasteurellose.
 

Vaccination avialre. Constitution dl quipes
 
vdt~rinaires mobiles (A cheval).
 

Am~nagement de nouveaux 	 Ralisation de 20 puits pastoraux permettant
 
espaces pastoraux 	 l'ouverture au cheptel de 50 000 ha de
 

pAturages actuellement inutilis~s suite A
 
l'inexistance de points d'eau
 

3)P6che
 

Appul au p~che 	 Am6liorations des modes de traitement du
 
poisson (fumage).Constitution de groupements
 
de p~chezrs et approv. des pirogues, lignes
 
et hamecons, produits de traitements de
 
poisson.
 

Projet exp~rimental Creusement de trois 6tangs d'alevinage.
 
dk pisciculture en cage Construction de six cages exp~rimentales
 

Mise au point, au sein du projet de la
 
m~thode d' levage, avant sa diffusion en
 
milieu paysan.
 

4)Environnement
 

Reserve sylvo-pastorale 	 D6limitation d'un massif for~stier de 3000 ha
 
r~parti en 6 blocs de 500 	ha. Creation des
 
tranch~es pare-feu autour du massif et entre
 
les blocs. Soustraction de la reserve au sur
paturage et aux coupes abusives de bois.
 

Dv. de l'agroforestrie 	 Ralisation de p~pinidres villageoises et de
 
campagne annuelles de plantations d'arbre
 
forestiers et fruitires.
 

Reserve int~grale de Creation d'une reserve dans une zone de
 
flore et fauna de GERIA 39 000 ha.
 

5)Commercialisation RMalisation d'une 6tude de commercialisation
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des produits agricoles dans la region Fitri 
en vue de mieux cerner les capacit~s d'inter
vention du secteur et les d~bouch~s possibles 
pour les principaux produits agricoles. 

6)Equipement 

Am~nagement d'eau Ralisation des 60 puits pour 1345 m fonc~s 
par la m~thode du havage monolithique. 
Protection des zones oa la nappe phr~atique 
est la salanit6 6lev~e par la recharge 
artificielle de cette nappe. 

Am~nagement rural R~gularisation interannuelle des surfaces 
inond~es, permattant de cultiver annuellement 
15 000 ha de berber6 en d~crue. Am6lioration 
de la circulation intervillage par un sur 
facage de 100 A 200 km de pistes chaque 
annie. Construction de deux dispenaires et de 
trois 6coles. 

Approche paysanne (vulgarisation/organisation)
 

Formation et encadrement A travers de groupements.
 

Distribution des intrants
 

Approvisionnement en intrants produits phytosanitaires et pour les
 
jardins maralchers.
 

Charges r~currentes (apr~s projet)
 

-charges annuelles du projet . 83 800 000 FCFA 
-charges annuelle de production supporter par les paysans: 348 000 000 FCFA 

Probldmes institutionnels li6s au projet
 

La collaboration 6troite d'une part au niveau r6gional avec les
 
diverses services de la Prefecture du Batha et d'autre part, A
 
l'chelon central avec le MPC qui assure la coordination du projet et
 
les Ministdres techniqutR nnnrprnq PTIO'A in hnnni t-nlnhnvni-Inn a
flux d'informations.
 

Environnement
 

Int~gr6 dans le projet avec un grand volet
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COMMENTAIRES
 

Protection des v~getaux
 

La lutte contre les aaut~riaux constitue l'un des themes du Programme de
 
d~veloppement intdgr6 de la r~gion du Lac Fitri. 
II est souhaitable que les
 
actions envisagdes s'int~grent dans le cadre du programme de lutte contre 
les
 
grands flaux
 

Crddit rural
 

MNmes recommandations qu'en credit rural fiche 1
 

Vulgarisation encadrement
 

MNmes recommandations qu'en vulgarisation encadrement fiche 1
 

Organisation du monde rural
 

M~mes recommandations qu'en organisation du monde rural fiche 1
 

Production agricole, commercialisation
 

L'accent devra 6tre mis sur le d~veloppement de l'agriculture de d6crue et
 
sur le d~veloppement concomitant du segment aval de la fillre (stockage,
 
d~senclavement)
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Fiche de Projet 	(12)
 

Tltre 	 DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA REGION DU SALAMAT
 

Organisme public ONDR
 

Bailleur(s) de fonds BID/BADEA
 

Annie de d~marrage 1993
 

Durde ?
 

Descriptif Projet intdgrd avec deux volets principales: Agro
Sylvo-Pastoral et Routier
 

Rdgion concern~e Prefecture Salamat
 

Budget 	 BID/BADEA - 5 640 320 000 FCFA
 

Gvt.Tchad - 1 051 680 000 FCFA
 

Projet Routier : 7 632 000 000 FCFA
 
Projet Int6gr: 16 260 000 000 FCFA
 

Total R6partition par an 
(000 FCFA) 93 94 95 96 97 98 
6 692 000 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r6sultats obtenus (S-E)
 

G~nraux: 	 L'Augmentation des revenues dt la population rurale
 

par augmenter la productivit6 agricole et am6liorer
 
le syst~me de commercialisation des produits
 
agricoles
 

Sp~cifiques: 	 - Am~liorer la route dans le region 
- Am6liorer le systdme d'irrigation 
- Am~liorer la commercialisation des c~r~ales 
- Am~liorer le syst.me sanitaire du cheptel 

- Ddvelopper l'agroforesterie 
- Lutte contre la d~sertification 
- Renforcement des infrastructures sanitaires et 

scolaires
 

Activit~s pr~vus:
 

1) Projet Routier 	R6mise en dtat de la piste Abou Dela-Am Timan
 
Creation d'un radier routier sur le bahr Azoum
 
Creation d'une brigade d'entretien
 

2) Projet int~gr6
 

-Hydraulique 	 60 puits de boisson, 15 puits mixtes, 3 sources
 

pour abreuvement
 
Creation d'une retenue sur le radier routier du
 
Bahr Azoum
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-Agriculture Construction d'un grand centre de stockage de 5000 
tonnes A Am Timan. Construction de 8 magasins 
d'achat. 
Rdalisation d'ouvrages avec vannes en tate des 
canaux. 
Mise en place d'une p~pini6re d'arbre fruitiers 
Mise en place d'un programme d'essai semencier 
Irrigation permanente de 25 ha, apr~s multipli
cation des chadoufs. 

-Elevage Mise en place de 9 couloirs de vaccination et de 2 
postes v~trinaires 
Organisation de campagnes de vaccination et de 
d~parasitage des animaux 

-Environnement Cr6ation d'une p~pini6re foresti6re villageolse 
Initiation des populations A l'arboriculture 

-Social R~stauration de l'infirmerle d'Abou Dela et du 
dispensaire d'Haraze 
Construction de 2 dispensaires 
Construction et 6quipement de 6 6coles 

Environnement (ressources naturelles)
 

Sensibilisation aux populations A l'agroforesterie et la lutte contre
 
la d6sertification. R6boisement (Accada seyal) autour des villages et
 
creation des divers p~pinires foresti~re villageolse. Initiation des
 
populations A l'arboriculture
 

Formation / transfert de technologie
 

Introduction de syst~me d'irrigation Chadouf
 

COMMENTAIRES
 

Credit rural
 

Mdmes recomtoandations qu'en crddit rural fiche 1
 

Vulgarisation encadrement
 

Memes recommandations qu'en vulgarisation encadrement fiche 1
 

Organisation du monde rural
 

Mdmes recommandations qu'en organisation du monde rural fiche 1
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Fiche de projet (13)
 

Titre 	 PROGRAMME INTEGRE DE SERVICES DE BASE
 
(PISB) Phase II
 

Organisme public 	 ONDR
 

Bailleur de fond 	 UNICEF
 

Annde de d~marrage 	 1987
 

DurAe 	 Phase I 1987 - 1992
 
Phase II 1992 - 1994
 

Descriptif -Am6lioration de l'tat de sant6 et du bien
dtre gn6rale des femmes et des enfants au
 
Tchad par la creation de centres de sant6
 
maternelle et infantile et par 6lever at
 
amliorer quantitativement les disponibi
lits alimentaires.
 

-Amelioration de conditions de vie et
 
d'hygidne en assurant l'acc~s aux sources
 
fiables d'approvisionrement en eau
 

-Assistance aux femmes A parvenir A des
 
niveaux plus 6lev~s d'auto-suffisance par
 
les moyens d'allgement des travaux
 

Region concern~e 	 10 prefectures du pays (BET, Biltine, Guera,
 
Salamat sont pas concern~s)
 

Populations cibles 	 2 504 000 d'hablt~nts
 

Nombre de paysans 	 500 000
 

Budget 	 6,5 millions $ US, soit
 
1 755.000.000 FCFA
 

Total Rpartition par an
 
(000 FCFA) 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
 
1 755.000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
 

Type 	 Subvention
 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r~sultats obtenus (S-E)
 

G~n~raux:
 

-R~duire le taux de mortalit6 infantile et le taux de mortalit6 maternelle
 
en milieu rural
 

-Am~liorer les conditions de vie dconomique, sociale et culturelle au niveau
 
des communaut6s rurales
 

-Appuyer les initiatives communautaires pour la mise en place des
 
infrastructures et des services appropris, dans les domaines de sant&,
 
dducation etc..
 

Sp6cifiques:
 

-Mise en place des infrastructures sanitalres et d'dducation au niveau des
 
communautes
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-Elever et am~liorer lea disponibilitds alimentaires produits dans lea zones
 
rurales
 

-D6velopper lea techniques de transformation et de conservation des produits
 
vivri~res
 
-All~ger significativement les corvdes des femmes
 
-Assurer la couverture des besoins en eau potable
 

Activitds pr~vues:
 

-apporter un appui aux initiatives communautaires
 
-6quiper et fournir du materiel aux nouveaux postes
 
-fournitures d'intrants et de produits phytosanitaires
 
-appui A la creation des caisses rurales d'6pargne et de credit
 
-appui A la constitution de groupement f~minines
 
-appui A l'am~nagement de petits jardins mise en place
 
-appui A la mise en place de garddries communautaires
 
-6quiper lea nouvelles 6coles de mobilier scolaire
 
-confectionner le nouveau mat6riel didactique
 

Approche paysanne (vulgarisation/organisation)
 

-Strat~gie de d~veloppement communautaire; forte participation paysanne
 
-Adhesion, engagement et responsabilitd communautaires
 

Credit
 

appui A la creation de caisse d'6pargne rurale
 

Distribution d'intrants
 

appui A l'achat des intrants et produits phytosanitaires
 

Charges r~currents (apr~s projet)
 

falble et adapt~es aux rdalit~s des communautds concern~es
 

COMMENTAIRES
 

Credit rural
 

MNmes recommandations qu'en crddit rural fiche 1
 

Vulgarisation encadrement
 

M~mes recommandations qu'en vulgarisation encadrement fiche 1
 

Organisation du monde rural
 

M~mes recommandations qu'en organisation du monde rural fiche I
 

Place de la femme dans le dveloppement
 

am6liorer l'encadrement notamment pour lea activit±s maralchdres
 

Production agricole
 

Il convient de renforcer lea activit6s d'encadrement
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Fiche de projet (14)
 

Ti tre 	 SECURITE ALIMENTAIRE AU NORD-GUERA
 

Organisme public concern6 	 ONDR
 

Bailleur(s) de fonds 	 FIDA
 

Annie de d~marrage 	 1992
 

Dur~e 	 1999
 

Descriptif 	 Soutien aux populations vuln6rables du Nord-

Guera
 

Region concern~e 	 Les sous-pr~fectures de Mongo, Bitkine et
 
Mangalm6 qui constituent le Nord-Guera
 

Population cibl~e 	 12 000 exploitants, soit 85 000 personnes
 
(50% de la population rurale du Nord-Guera),
 
cultivant six hect.au maximum, pratiquant
 
essentiellement la culture pluviale
 
manuelle. 

Nombre de paysans 12 000 exploitants 

Budget FIDA: 
PNUD: 

Gouv: 

10,44 Mill US$ 
4,07 Mill US$ 

3,46 Mill US$ 

Total 
(000 FCFA) 
5 211 738 

92 
672784 

93 
899119 

Rpartition par an 
94 95 96 

851849 791662 871427 
97 98 

644063 480831 
99 

521173 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r~sultats obtenus (S-E)
 

Am~liorer le degr6 d'autosuffisance des populations vuln6rables par
 
une augmentation de la productivitd du travail agricole, une meilleure
 
commercialisation et par une am6lioration des conditions d'abreuvement et
 
de couverture v~t~rinaire des troupeaux.
 

Activit~s pr~vus:
 

A) Pour la production agricole: 
1)l'intensification des cultures par: 
- l'association et lea rotations de cultures 
- l'am~lioration des techniques culturales, en augmentant la part des 

l6gumineuses dans l'assolement
 
- l'utilisation de semences trait~es
 
- la lutte contre les parasites
 
2)l'extension des surfaces cultiv~s
 
3)La protection et la r6cup~ration des sols par:
 

- l'apport de mari~re organique 
- des travaux contre l'rosion hydrique et 6olienne 

B) Pour la Production animales:
 

- Creusement de 80 puits
 
- Vaccinations des troupeaux
 
- Introduction d'un syst~me de distribution de midicaments
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v6t6rinaires
 
- Formation dans la domaine Vaccination et Diagnostiques simples
 
- Appui aux groupements de femmes pour l' levage de petits ruminants
 

C) Renforcement des Institutions par:
 
- La creation de groupements villageois
 
- La formation des agents de tous niveaux
 
- la recherche agronomique appliqu6e
 

D) Les recherches d'accompagnement dans la domaine de: 
- Lutte contre l'6rosion 
- restauration de la fertilit6 des sols 
- lutte contre les pr~dateurs 
- apport de fumier 
- lutte contre les mauvaises herbes, par le sarclage m~canique 

Approche paysanne (vulgarisation/organisation)
 

Approche R.A.D. avec le SECADEV et appui vulgarisation (distribution
 
messages agronomiques) par I'ONDR
 
- Premiere 6tape: Enqu6te + diagnostic permanent:
 

Definition des Probl~mes prioritaires dans chaque village (diagnostic
 
permanent fait par le SECADEV)
 
Degr6 d'organisation dans les villages
 
Description des syst~mes a.raires et syst6mes pastoraux
 
Situation de base
 
Typologie d'exploitation permettant de d6terminer les groupes cibles 
Problmes permettant de d6gager des niveaux/thfmes d'intervention par 
type d'exploitation 

- Deuxl6me 6tape: Actions pilote, exp6rimentatlon, en collaboration avec 
les groupements de paysans existants ou form6s 

- Trolsidme 6tape: Vulgarisation cibl6e r6pondant aux besoins et 
micror~alisations dans le cadre des priorit~s des villages... 

Cr6dit
 

-La mise en place d'un systdme de credit est prevu pour les agriculteurs
 
et les eleveurs. Ce systdme laisse aux emprunteurs l'option de rembourser
 
en nature.
 
-Financer sur prdt et subvention les investissements collectifs de depart
 
des groupements
 
Besoins de cr~dit pendant la dur6e du projet:
 
- Cr6dit agricole 

de campagne : 
de petit 6quipement : 
d'6quipement lourd : 
TOTAL cr6dit agricole: 

936,5 MFCFA 
142,1 MFCFA 
278,1 MFCFA 

1356,3 MFCFA 

t
" 

" 

aux d'int6r~t 10%/an 
10%/an 
7%/an 

- Cr6dit villageois : 669,5 MFCFA f 7%/an 

TOTAL BESOIN DE CREDIT 2025,8 MFCFA 

Probldmes institutionnels lies au projet
 

Organisation et gestion du projets fond6 sur les differents niveau:
 
-Comit6 de programmation pr~sid6 par MPC. DGA assure le secretariat
 
-Direction du projet: MDA, Elevage; Mines
 
-Comit6 de gestion: Pr6fet du Gu6ra, ONDR, ONG etc..
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Remarque: Les caract6ristiques institutionnelles du projet ( mise en oeuvre par
 
des ONG ou entreprise contractantes, pluralitd des minist6res
 
concern6s, sous-administrations de la zone n~cessiteront un excellent
 
systdme de communication.
 
Manque de participation de groupe-cible dans l'organisation et gestion
 
du projet peut crier des problemes (manque d'identification avec les
 
objectifs,la transformation des activit~s insufflsant etc...)
 

Environnement (ressources naturelles)
 

-Diffuser la pratique des diguettes filtrantes pour freiner l'eau
 
ruissellement.
 

-Creuser de puits pastoraux pour diminuer les effets du surpaturage
 

Remarque: 	Ii est A craindre qu'A terme l'exploltation de ces nouvelles
 
ressources n'entraine une croissance du troupeau et que les effets
 
ndfastes du surpaturage n'apparalsaent aussi dans ces secteurs
 
nouveaux.
 

Formation 	/ transfert de technologie
 

Mise A profit de l'exp~rience SECADEV et r~adaptation du concept
 
R.A.D. d~velopp6 A Melfi
 
Ceci va n6cessiter une formation soutenue des cadres ainsi que des
 
agents de terrain
 

COMMENTAIRES
 

Protection des v~gtaux
 

La lutte contre les saut~riaux constitue l'un des thames du projet en cours
 
de d~marrage: Sfcurit6 alimentaire Nord Gu~ra. Il est souhaitable que les
 
actions envisdg~es s'intdgrent dans le cadre du programme de lutte contr les
 
grands fl~aux
 

Credit rural
 

Mmes recomuandatinns qu'en credit rural fiche 1
 

Vulgarisation encadrement
 

Mdmes recommandations qu'en vulgarisation encadrement fiche 1
 

Organisation du monde rural
 

Mmes recommandations qu'en organisation du monde rural fiche 1
 

Production agricole
 

Ii convient de compl~ter le programme d'intervention par la formation
 
d'artisans pour la r~paration voire la confection du mat~riel agricole dont
 
la diffusion est envisag~e
 

,3,0 D
 



[Titre 


Organisme public 


Bailleur de fonds 


Ann6e de d~marrage 


DurOe 


Descriptif 


Region concern~e 


Population cible 


Budget 


Total 

(000 FCFA) 1989 

932 811 296 441 


Type 


ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectif global 


Objectif de d6v. 


Objectifs strat~g. 
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Fiche de projet (15)
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DANS LE BATHA
 

SNV (Association N~erlandaise d'Asbistance au
 
Ddveloppement)
 

Pays-Bas
 

1989
 

I Phase 1989 - 1991 (etudes)
 
II Phase 1992 - 1995 suspendu
 

Pour aborder le probldme d'autosuffissance alimentaire
 
l'accent de projet est mise sur trois sources:
 
-Les syst~mes de production/exploitation devraient 6tre
 
am~lior~s dans un sens oO la production est stabilise,
 
diversifi6e et scurisae tandis que la capacit6 de
 
l'environnement est maintenu d'autre part.
 

-L'environnement dewandent une meilleur gestion des
 
ressources naturelles pour maintenir ou am6liorer la
 
capacitd de charge et pour conserver les valeurs
 
naturelles existantes.
 
-Les syst~mes de commercialisatfon devraient 6tre
 
am~lior~s pour que les activit~s r~mun~ratrices
 
signifient un source importante pour completer le
 
regime alimentaire de la population
 

Concentration dans la sous-pr~fecture d'Ati et d'Ouaddi
 
Rim6 et d'Oum Hadjer.
 

-agriculteurs sadentaires et agropasteurs dans la SP
 
d'ATI et d'Ou Rim6
 

-maralchers dans la SP d'Oum Hadjer
 
Attention particuli6re aux femmes
 

Pays-Bas 932 811 000 FCFA (PDR)
 

Repartition par an
 
1990 1991 1992
 

219 609 216 775 199 984
 

Subvention
 

Amelioration de la position socio-6conomique de la
 
population rurale dans la prefecture Batha
 

l)augmentation, s6curisation et diversification de la
 
production rurale;
 

2)promotion de la gestion rationnelle des ressources
 
nature!les;
 

3)promotion des activitds r~mun~ratrices
 

4)promotion de la formation, de l'organisation et de
 
la responsabilisation de la population dans les
 
domaines sus-mentionn~es
 

5)renforcement des structures de coordination et de la
 

,'}
 



Activit~s pr~vus 


Rdsultats obtenus 
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collaboration, ainsi que des structures r6gionales
 
d'assistance.
 

l)activit~s socio-6conomiques
 
-planification r6gionale et recherche socio
6conomique
 
-progemme de credit, diffusion des prix du march6
 
-promotion feminine
 

2)activit~s 6cologiques
 
-planification r6gionale et recherche 6col.
 
-am~nagement du terroir
 
-suivi hydrologique
 
-suivi des paturages
 

3)activit6s de formation et animation rurale
 
-formation des animateurs
 
-crdation des groupements
 

4)activit~s de la p4che
 
-inventatre de p~che dans la zone
 
-inventaire des besoins et des possibilit~s
 

5)act'vit~s agricole
 
-amelioration des syst6mes de cultures
 
-demonstration-tests fumure organique
 
-multiplication et diffusion des s~mences
 
-stockage am~lior6 des produits vivriers
 
-culture attele
 
-mise en place des credits charrettes
 
-installation des bandes de v~g~tation
 
-recherche agronomique appliqu6 A ATI
 
-appul Institutionnel A I'ONDR
 

6)activit(s maraich~res
 
-inventaire,plan d'action, programme de
 
vulgarisacion sur le plan maralchage
 

7)activit~s de l'levage
 
-identification des actions avec la particiation
 
des 6leveurs
 
-groupements d'int~r4ts pastoraux zone Lac Fitri
 
-groupements d'int~r~ts pastoral zone d'if~nat
 
-suivi de la dynamique des troupeaux
 
-suivi de la pathologie
 

8)activit~s de l'hydraulique rurale
 
-programme d'urgence de r~habiliter 40 puits
 
-programme de l'hydraulique rurale
 

9)activit~s de foresterie rurale
 
-6laboration d'un programme forestier r6gional
 
-assistance A la gestion rationnelle des ressources
 
foresti~res
 

La suspension du programme au Tchad est intervenue au
 
moment oa le projet 6tait arriv6 en fin de sa premiere
 
phase et il ne restait qu'A finaliser les diff6rents
 
rapports d'6tude ainsi que leur synth6se dans un
 
rapport final dans le cadre d'une proposition pour une
 
suite des activit~s dans une deuxidme phase. En
 

OT
~~ 
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suivant un bref apercu des 6tudes r~alis~s:
 
-Etudes 6cologiques dans la pr~f.du Batha, dec.90
 
-contributions sp~cifiques b l'tude:
 
-les 6leveurs du Batha, aoOt 90
 
-analyse globale de la prod.fourragdre dans le Batha
 

-Etude du bassin versant du Fitri
 
-Ecoulement dans le bassin du Fitri,sept.90
 

-Programme puits
 
-rehabilitation de 40 puits dans le Batha, oct.90
 
-programme hydraulique rural, aoOt 90
 

-Recherche-actlon dans le secteur 6levage,fin 90
 
-Recherche-action dans le secteru agricole
 
-la culture de sorgho de d~crue, juil.91
 

-Suivi de paturages et am~nagement de terroir
 
-Am~nagement de terroir, sept.90
 

-Recherche socio-6conomique,1991
 

Approche paysanne (vulgarisation/organisation)
 

approche participative int~grde. L'homme poss~dera la responsabilit6, la
 
connaissance et la volont6, l'autorisation d'assurer son avenir avec ces
 
propres capacit~s et moyens.
 
Cette approche paysanne se base sur deux principes:

l)Associer les producteurs marginaux aux niveaux oQ des decisions
 
concernant le "quoi et comment" des activit6s de d~veloppement sont
 
prises.


2)Eviter des investissements ext6rieurs A moins que le groupe cible ne
 
participe A la pr6paration, soit par une contribution financi6re, soit
 
pour fournir de la main d'oeuvre.
 

Environnement (ressourczs naturelles)
 

Promouvoir le d6veloppement int6gr6 par l'exploitation rationnelle des
 
ressources naturelles
 
Les aspects d'environnement a eu une attention particuliere dans la
 
premiere phase
 

Formation / transfert de technologie
 

formation des encadreurs, groupements et paysans dans l'am~nagement de
 
terroir
 
vulgarisation des produits et techniques de stockage approuv~es

vulgarlsation sur le traltement des produits sans/avec insecticides
 

COMIMENTAIRES
 

Crddit rural
 

Mmes recommandations qu'en cr~dlt rural fiche I
 

Vulgarisation encadrement
 

Mmes recommandations qu'en vulgarisation encadrement fiche 1
 

Organisation du monde rural
 

Mdmes recommandations qu'en organisation du monde rural fiche 1
 

http:Fitri,sept.90
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Fiche de Projet (16)
 

Titre 	 POLDER DE MAMDI
 

Organisme public SODELAC 

Bailleur(s) de fonds BAD/BID/BADEA 

Annde de d~marrage 1989 

Dur6e 1995 

Rdgion concern6e Lac Tchad 

Nombre de paysans 1106 exploitations familles 

Budget (FCFA) 11 804 063 000 

Total R6partition par an 
(000 FCFA) 
11 804 063 

90 91 
660,8 

92 
2 970,2 

93 
3 398,3 

94 
2 559,1 

95 
2 215,2 

Depens6s effectives (Oct.91): 37 290 000, soit 0,00031 % 

Type Prdt 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r~sultats 	obtenus (S-E)
 

Objectifs i) l'augmentation de la production vivri~re dans le
 
cadre de 1'autosuffisance alimentaire du pays;
 

ii) 	l'am~lioration des revenues de la population rurale
 
de la zone du projet A traveur une meilleure produc
-tivit6 obtenue par l'irrigation;
 

iii) le d~senclavement 	de la r6gion;
 
iv) 	la contribution au programme de relance des
 

investissements et des activit~s 6conomiques en vue
 
d'une normalisation de la situation sociale dans le
 
pays.
 

Activit~s pr6vues 	 Am6nagement agricole: r6seau d'irrigation, drainage et
 
pistes agricoles. Canal de navigation de 36 km.
 

Construction de route Eaux Libre - Bol - Nigeria.
 
Am6nagement de 1800 ha 	(b16 et mais) pour 1106
 

exploitations families
 

Production agricole
 

La double culture annuelle impose de recourir A la mecanisation de
 
l'essentiel des activit~s agricoles (preparation du sol, semis r~colte).Le
 

parcellaire et lea techniques culturales A vulgariser devront tenir compte
 
lea 	contraints qui en resultent
 

http:r~colte).Le
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Fiche de Projet (17)
 

Num6ro 	 RAF/88/029/B/Ol/01
 

Titre 	 PLANIFICATION ET GESTION DES RESSOURCES EN EAU DU
 
BASSIN DU LAC TCHAD
 

Organisme public 	 CBLT
 

Bailleur(s) de fonds 	 PNUD
 

Annie de d~marrage 	 01/04/1990
 

Dur~e 	 01/04/1993
 

Descriptif 
 Aider la CBLT A 6valuer les ressources potentielles
 
en eau du bassin du Lac Tchad et d6velopper la
 
capacit6 du personnel. Collecte, assemblage et
 
analyse des donn~es de base n~cessaires A la
 
pr6paration de L#6valuation des ressources
 
potentielles.
 

R6gion concern~e 	 Lac Tchad
 

Population cibl6e 	 La population du bassin du Lac Tchad estim~e A 5,5
 
millions.
 

Budget 	 PNUD 
 655 871 000 FCFA
 
Gvt.Tchad 136 571 000 FCFA
 

Total Rdpartition par an
 
(000 FCFA) 1990 1991 1992 1993
 
792 442
 

Type 	 Subvention
 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r~sultats 	obtenus (S-E)
 

Stratdgie du projet 	 Face A la d6sertification croissante, le CBLT a
 
portd son effort sur le reforcement de la capacitd
 
de la Commission d'6valuer, de planifier et de
 
g6rer les ressources en eau du bassin en vue de
 
promouvoir son d~veloppement social et 6conomique
 
et de conserver le Lac Tchad dans la mesure du
 
possible.
 

ObJectifs g6ndraux 
 Promouvoir dans le bassin, le d6veloppement soclo
dconomique sans prejudice A l'environnement, en
 
prenant des mesures pour l'accroissement de la
 
culture irrigu6e, des p~ches, de l'levage, de
 
l'approvisionnement en eau pour soutenir la
 
production et l'autosuffisance alimentaires
 

Objectifs spdcifiques 
 1) Aider A la CBLT A evaluer les ressources
 
potentielles en eau du 	bassin du Lac Tchad et
 
d~velopper la capacit6 	du personnel du Secretariat
 
dans ce domaine
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2)Collecte, assemblage et analyse des donn~es de
 
base n6cessaires A la preparation de l'valuation
 
des ressources potentielles du bassin du Lac Tchad
 
et A la pr6paration des plans alternatifs
 
d'am~nagement des ressources en eau.
 

-- A court terme 	 3) D6velopper un module math~matique du r6gime 
hydrologique des principaux affluents du Lac Tchad, 
y compris la sim,ulation de l'coulement non 

permanent en aval de la vllle de Lal et dans toutes
 
les zones inond6es.
 

-- A court terme 	 4)Preparer les options de strategies de
 
d~veloppement en matire d'am~nagement des
 
ressources en eau pouvant restaurer progressivement
 
les niveaux du Lac et satisfaire 6quitablement aux
 
multiples besoins des ressources en eau des Etats
 
membres de la CBLT sans 	prejudice A l'environnement
 

-- A court terme 	 5)Evaluer les consquences 6cologiques des 
diff~rentes strategies de ddveloppement et proposer 
des solutions pour att~nuer tout effet ind~sirable 

-- A court terme 	 6)Renforcer le Centre de Documentation de la CBLT 
afin d'assurer la collecte et la diffusion des 
donn~es et informations entre les Etats Membres, 
les bailleurs de fonds et d'autres organismes 
int~ress~s 

-- A court terme 	 7)Mettre sur pied un systeme pour l'utilisation des 

produits de la tldd~tection, en particulier les
 
images par satellite pour la cartographie des types
 

de sol, de la v~g~tation, des zones 6cologiques et
 
des eaux de surface.
 

R~sultats obtenus 	 Banque de donn~es informatises; cellule de la
 
t~l~d~tection, collecte et analyse des donndes en
 
vue de l'valuation des ressources en eau; module
 
math~matique de Lac et ses affluents.
 

Probldmes institutionnels lids au projet
 

Les divers int~r~ts des Etats membres et la multidisciplinarit6 des
 

activit~s affecte de grandes pr~tentions sur la coordination du projet
 

et cr~e des besoins sp~cifiques de la CBLT. Pour cela il est important
 

de restructurer et renforcer le Secretariat du CBLT et de collaborer
 

avec d'autres organismes inter-gouvernementaux africains tels que la.
 

Commission Mixte Tchado-Camerounaise, I'ADRAO, le CILLS etc..
 

Environnement (ressources naturelles)
 

Un objectif tr~s important est de redresser la situation est la
 

gestion optimale des ressources en eau du basrin bas~e sur la maitrise
 

de l'vaporation des eaux dans les plaines d'inondation tout en
 

conservant l'quilibre 6cologique. Une consequence directe de cette
 

gestion le projet contribuera 6 lutter contre la d~sertification.
 

Formation / transfert de technologie
 
Formation professionnelle du personnel du Secretariat dans le domain
 

gestion, informatique, les differents m~thodes d'analyse etc..
 

3,06 
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Fiche de projet (18)
 

Titre 	 MICRO-IRRIGATION
 

Ce volet est inscrit dans la Convention PPDRZC
 

Organisme public 	 GENIE RURAL
 

Bailleur de fonds 	 FED
 

Annie de d6marrage 	 1989
 

Dur~e 	 4 ans
 

Descriptif 	 R6alisation des petits am~nagements hydro-agricoles
 
simples et diversifies r~pondant A la demande des
 
paysans et pouvant 4tre g~r~s par eux.Une
 
participation des populations aux travaux est
 
requise A hauteur de 35% du montant des travaux sous
 
forme de main d'oeuvre ou de fournitures de
 
mat~riaux.
 

Region concern~e 	 Zone concentration (sud de Lac Tchad au Nord du
 
Mayo-Kebbi en bordure du chain et Jusqu'A Bokoro)
 

Population concernde 	 Population rurale de Zone concentration
 

Budget 	 190 000 000 FCFA
 

65% d~pens6 Dec.1992
 

Total Repartition par an
 
(000 FCFA) 1988 1989 1990 1991 1992
 
190 000
 

Type 	 Subvention
 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

ObJectifs et r~sultats obtenus (S-E)
 

GCn~raux:
 

Creation de petits am~nagements hydro-agricole de type gravitaire A
 
participation villageoise afin d'am6liorer la productivit6 agricole et
 
la s~curit6
 

Sp~cifiques:
 

-Meilleure maitrise de l'eau
 
-Lutte contre degradation des sols et de l'environnement
 

Activitbs pr~vues:
 

-Etude des sites
 
-Animation/Sensibilisation
 
-Aminagement
 
-Mise en valeur
 

R~sultats obtenus (Jusqu'A oct.1992)
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17 amdnagements ont W dtudi~s, 8 r~alisds (dont I d~truit:seuil de Mani),
 

2 sont en cours de travaux, et 5 sont envisag6s d'ici la fin de 1992.
 

-Am~nagements r~alis6:
 
Dlimtilo:Passage bus6 sous piste pour permettre l'inondation d'une pleine A
 

berb~r6 de 200 ha. Surface cultiv~e 70 ha.
 
Mani:Digue filtrante avec aeuil en gabion et batardeau vann6 pour 6vacu
les exc~dents d'eau sur mais d'une depression aliment6e par le Chari.
 
Nala:Construction de 3 diguettes de r6tention d'eau pour le berb~r6 sur 57
 
ha.
 
Djermaya:Construction d'une diguette de r6tention d'eau pour le berb~r6 sur
 

environ 1 km (75 ha).
 
Tom Mirefine:Seuil gabionn6 permettant la r6tention d'eau dans une plaine A
 
berbdr6 de 180 ha.
 
Abgaouy6:Digue et chenal sur un affluent du Chari pour amliorer
 
l'inondation d'une plaine A berber6 de 60 ha.
 
Lamadii:Installation de pompes solaire alimentant un chateau d'eau pour
 
irriguer 1 ha maralchage.
 
Midjou6:p~rim~tre irrigu6 pour cultiver 10 ha en maraichage, sorgho,
 

arachide et berb~r6.
 
Karwaye:Remplacement du canal d'un ancien p~rinmtre rizicole de 21 ha.
 

-Am~nagements identifi6s et 6tudi~s:
 
Dingangaly: 4 ha de maraichage
 
AbdJogana:diguettes pour 100 ha de berb~r6
 
Mangam:diguettes pour 32 ha berb~r6
 
Sagour:diguettes
 
M~d6:p~rim~tre rizicole de 15 ha
 

Approche paysanne (vulgarisation/organisation)
 

Implantation de plusieurs cultures et tech.culturales. Organisation des
 

paysans. Formation sur le credit. Participation paysanne.
 

Distribution des intrants
 

Distribution de semences, engrais et pesticides.
 
Au debut du projet: distribution du petit materiel agricole
 

Probldmes institutionnels lis au projet
 

bien qu'un intervenant A la demande de l'ONDR, le volet se cantonne aux
 
aspects strictement hydrauliques. Ii est imp6ratif qu'une coordination
 
6troite soit instaur6e entre les hydrauliciens (Genie rural) et
 
1'encadrement agricole (ONDR), d'abord au niveau de la sensibilsation des
 
populations, A celui des 6tudes de faisabilit6 qul ne dolvent pas dtre
 
exclusivement hydrauliques, puis de l'encadrement, de la gestion et de
 
l'entretien des p&rim6tres.
 

Environnement (ressources naturelles)
 

Meilleure maltrise de I'eau pour lutter contre d6gradation des sols et de
 
l'environnement.
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Formation / transfert technologie
 

Deux techniciens sup~rieurs ont b~n~ficid d'une formation A I'ESTHER et
 
I''EIER.
 
Technologie en petit 6chelon et adapt6 au milieu.
 
Fiabilit6 dans la conception des ouvrages et mode de gestion.
 

COMMENTAIRES
 

Hydrauliques agricole
 

Type de projet A promouvoir en raison de 1'investissement souvent minime
 
qu'lil requiert. Ii convient n6anmoins d'accorder beaucoup plus d'importance A
 
la conception technique et au suivi de la r6alisation d'une part, aux
 
problmes socio-6conomiques d'autre part qui risquent dans les deux cas d'en
 
ob~rer d'efficacit6.
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Fiche de projet (19)
 

Titre 	 BRIGADE LEGERE ROUTIERE
 

-Volet Piste Rurales du Programme PPDRZC
 
(Piste Farcha - Ambedane)
 

-Volet Piste Rurales du Programme ADER
 

Organisme public 	 GENIE RURAL
 

Bailleur de fonds 	 FED
 

Annde de d~marrage 	 1988
 

Dur~e 	 4 ans
 

Descriptif 	 Appui A la restauration des rdseaux de routes et
 
piste, A la fois dans le cadre d'un programme
 
national routier, et dans celul des programmes PPDR
 
et ADER int~ressant plus particulirement la zone de
 
concentration.
 

Region concern~e 	 Zone de concentration et la route N'DJam6na-Massenya
 
et Massenya-Bousso.
 

Population cibl~e 	 Les paysans et villageoises dans la zone de
 
concentration enclaves
 

Budget 	 PPDRZC 228 773 630 FCFA
 
ADER 629 300 000 FCFA
 

Total 	 Repartitlon par an
 
(000 FCFA) 1988 1989 1990 1991 1992 
858 073 

Type Subvention 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r~sultats obtenus (S-E)
 

G~n~raux 	 D~senclavement de zones de production et desserte
 
des villages pour permettre aux populations
 
d'am~liorer les 6changes et la circulation des
 
produits.
 

Sp~cifiques PPDRZC:Reconstruction compl6te du troncon de 14 km 
reliant Farcha A Mara 

ADER:am~lioration,r6habilitation et entretien de 
1000 A 1500 km de pistes de desserte rurale. 

Activit6s pr~vues 	 -Creation d'une brigade routire 16g~re
 
-Equipement brigade
 
-Construction hangar atelier et bureaux
 
-Assistance Technique
 
-Etudes sur les pistes
 

Rdsultats obtenus 	 PPDRZC:En nov.92 le troncon de 14 km sont r~alis6
 
mais fait l'objet d'aucun entretien. Les trois
 
barri6res de pluies install6es ne sont pas
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respectdes, et le troncon le plus proche de Farcha
 
est tr~s ddttriord sur environ 4 km. En revanche les
 
10 km les plus 6loign6s sont dans un 6tat satis
faisant et ne n~cessitent qu'un reprofilage et la
 
remise en place des gravillons qui ont migr6 sur les
 
bas c~t~s.
 
La r~alisation de cette plste A consomm6 65% du
 
montant pr~vu
 

ADER:La brigade n'a recu les premiers engins de
 
travaux et les v~hicules qu'en Janvier 1992. Les
 
bAtiments n'ont 6t6 partiellement achev6s qu'en Juin
 
1992, et le personnel technique n'a 6t6 recrut6
 
qu'en avrll-mai 1992. Le programme de r6alisation de
 
pistes a donc pris beaucoup de retard.
 
ONDR a d~finl 950 km de plstes A am6nager, dont 313,
 
situ~s en dehors de la zone de conc..Sur les 950 km,
 
193 sont A r6aliser en prlorit6.
 
Nov.1992 seulement 8 km avalent 6t6 r~aliss.
 

Charges r~currentes (apr~s projet)
 

265 000 000 FCFA
 

Formation / transfert de technologle
 

Divers engins de travaux et vdhicules sont fournis
 
Formation pour le personnel de la brigade est pr~vue
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Fiche de Projet (20)
 

Numro 	 677-0062-C-00-2003-00
 

Titre 	 COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
 
ET DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
 

Organisme public 	 Ministdre de l'Agriculture
 

Bailleur(s) de fonds 	 USAID
 

Ann6e de d6marrage 	 1992
 

Dur6e 	 1996
 

Descriptif 	 Appui institutionnel au Minist~re de 1'Agriculture.
 
Accroitre et faciliter la participation du secteur priv6
 
aux activit~s de commercialisation des produits
 
agricoles: mise en place d'un systeme national
 
d'information commercial, installation d'un centre
 
d'appui aux entreprises agro-industrielles; r6alisation
 
d'une s~rie d'tudes sur le march6 et sur la
 
r6glementation en la matidre.
 

R6gion concernLe 	 National (N'Djam6na)
 

Budget 	 USAID: 3 244 800 000 FCFA
 
Gvt: 1 111 500 000 FCFA
 
TOTAL 4 356 300 000 FCFA
 

Par Volet:(000 FCFA)
 
-Syst~me d'inform.sur les march6 (SIM): 1 771 200
 

-USAID: 690 300
 
-Gvt : 1 080 900
 

-CAPAGRI (Promotion Agro-industrielle): 747 000
 
-USAID: 747 000
 

-Analyse des marches et leur politique: 1 292 700
 
-USAID: 1 262 100
 
-Gvt. : 30 00GO
 

-Suivi et Evaluation 544 800
 
-USAID: 544 800
 

Total 
(000 FCFA) 
4 356 300 

92 
Rdpartition par an 

93 94 95 96 

Type Subvention 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r~sultats obtenus (S-E)
 

Objectifs principaux/specifiques
 

i) meilleure efficacit6 du syst~me de commercialisation des produits 
agricole au Tchad. 
- des coots de commerc. plus faiblea 
- une reduction des fluctuations saisonnires des prix 
- une augmentation r~guli6re des produits agricoles dans le temps 

et dans l'espace 
- une plus grande reduction des coOts A la consommalion 
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- une augmentation de la valeur ajoutAe
 
ii) 	augmenter la capacit6 du secteur priv6 d'entreprendre lea activit~s
 

de commercialisation des produits agricoles et d'am6liorer la
 
capacit6 du secteur public A faciliter le d6roulement de ces
 
activit~s 
- am6liorer l'acc~s aux informations des inzervenants sur le march6 
- am6li3rer les informations sur le march6 

Activit~s pr~vus
 

Le projet compose de trois volets:
 
1) Systdme d'informations sur les marches (SIM)
 

t
- collecte, traitement, analyse e vulgarisation fiables et opportuns
des informations commerciales sur lea prix des principales cultures 
c~r~alires et horticoles aupr~s d'un nombre croissant de marchds 
et de produits
 

- dvaluation rapide du syst6me de commercialisation des principales 
cultures horticoles, une etude plus d6taill~e des sous-systdmes de 
commercialisation du mil et du sorgho

2) Analyse des marches et leurs politiques (AMP)
 
- production d'informatlons sur lea 6lements principaux du systdme
 
comnercial qui sont mal appr6hend~s
 

- identification des principales contraintes d'ordre politique,
 
r~glementaire et institutionnel qui entiave le fonctionnement du
 
syst~me
 

V) Centre d'Appui A la promotion Agro-Industrielle (CAPAGRI)
 
- mlse en place d'une structure tchadlenne priv~e de consultation
 

agro-industrielle (Centre d'Appul Agro-industriel (CAAI)
 
- apport AT et manag~riale au secteur priv6 pour augmenter ses
 
comp'tences et connaissances dans l'agro-industrlelle
 

Resultats escompt~s pour 1993
 

- divers etudes sur la commercialisatlon des produits agricoles
 
- une strategle pour accroltre l'efficacit6 de l'industrie de transpor
 

priv6
 
-
une strategie pour accroltre le r61e de la femme dans la commerciall
 

satlon des prodults agricoles
 
- analyse complte et d~taille sur le secteur mil et sorgho
 
- un systdme d'information sur lea march6s op~ratlonnel pour lea
 
cultures c~r~alidres 

- des donndes pour documenter 1'augmentatlon des coefficients de 
correlation des marches 

- 2 nouvelles agro-industries ou lignes de produits seront dtablies 
- expansion de vente de deux agro-industries existantes 

Probldmes institutionnels li~s au projet
 

La contribution financi6re du gvt. Tchad est grand, il y a des doutes
 
qu'lil peut l'assurer. La capacit6 Institutionnel au MA/DSA est faible est
 
Incertain pour assurer une bonne d~roulement. La participation des
 
differents organlsmes public au different nivcau du projet AMTT pose une 
grande exigence A une syst6me d'information entre eux. 

Formatlon/ transfert de technologie
 

La formation est une activit6 preponderant dans le projet, surtout
 
dans le volet CAPAGRI. Formation dans le gestion, marketing, conseils
 
organisationnels dans la domalne agro-industriels
 
Installation de six ordinateurs dans le projet SIM (Version anglalsl)
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Fiche de proJet (21)
 

Num~ro 	 677-0068
 

PROJET DE REFORMES DES POLITIQUES AGRO-COMNERCIALES
1 Titre 


Organisme public 	 Mlnist~re de l'Agriculture
 

Bailleur(s) de fonds 	 USAID
 

Ann6e de d6marrage 	 1992
 

Dur~e 	 1998
 

Descriptif 	 Le projet a pour but l'accroisement du rendement du
 
syst~me de commercialisatlon des produits agricoles non
 
industriels par mettre A disposition des 6tudes, une
 
assistance A long et court terme et certains biens
 
d'qulpement pour appuyer les efforts dans le cadre d'un
 
programme parall~le d'asslstance hors-projet.
 

Region concern~e 	 National
 

Population cibl~e 	 Population rurales
 

Budget 	 USAID : 16 000 OC$
 
Gvt.Tchad: 40 000$
 

Total R~partitlon pdr an
 
(000 FCFA) q2 93 94 95 96 97 98
 

4 493 000
 

Type 	 Subvention
 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r6sultats obtenus (S-E)
 

Objectifs G~n~raux:
 

Amelioration de la qualit6 de la vie des populations rurales, par la
 

croissance g6n~ralis~e d'une production agricole non-industriels axle
 

sur les marches.
 

-Resultats escompt~s:
 
Au niveau global, la r6alisation de 1'objectif vls6 se mesurera aux
 
principaux indicateurs que sont les accroissements des exportatlons de
 

certains produits agricoles provenant des principales r6gions agricoles
 
du pays, les accroissements de l'emploi dans le domalne des actlvit~s
 
agro-commerclales et la commerciallsation plus accrue de certains
 
produits agricoles.
 

Objectifs Specifiques:
 

Accroissement de l'efficacit6 du syst~me de commerciallsation des
 

produits agricoles non-industriels. II se reflte dans les coOts de
 

commercialisation plus faibles qul se composent de: la production de
 
l'exc~dent commercialis6, le stockage, la manutention A chaque phase de
 
la chalne commerciale, la transformation des prodults, le transport et
 
les recettes percues par les commercants.
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- Resultats escompt~s: 
- une r6duction des coots de transport rtsult int surtout des tarifs 
plus r~duits des taxes percues sur les camicns et pidces de rechange. 

- des augmentations du nombre d'entreprises du secteur formel qui 
exportent des produits agricoles 

- ces augmentations du nombre d'entreprises enregistr6es, qui vendent 
aux paysans des intrants agricoles 

- des augmentations du nombre de soci~t6s agro-commerciales enregistr6es 
dans le secteur formel 

Activit6s prdvue
 

Le projet comport deux volets: une assistance hors-projet et une
 
assistance dans le cadre du projet
 
1) Le Volet Assistance Hors-Projet
 

Mise 	A la disposition du Gvt.Tchad d'une aide budgetaire lie aux
 
r~formes de politiques concus pour am6liorer le rendement de la
 
commercialisation. R6forme politique par:
 
-la r6duction des droits sur les importa':ions de camions et pi6ces de
 
rechange
 

-la r6duction des droits sur les importations d'intrants et
 
6quipements agricoles
 

-iib6ralisation des proc6dures d'obtention de la patente pour les
 
exportations de produits agricoles
 

-suppression des taxes 6 la exportation sur les produits agricoles
 
2) Le Volet Projet
 

2.1) 	Le Sous-Volet Commerce d'exportation
 
-Etude globale du commerce actuel
 
-Etudes de trois types de produits (ni~be/l'arachide, les
 
16gumes et le poisson
 

-Services consultatifs aux commercants et producteurs
 
2.2) Le Sous-Volet Etudes des Politiques et Suivi des Impacts
 

-Etude de la patente et de la r~glementation en mati6r3
 
d'exportation
 

-Etude de la taxe A 1'exportation
 

Approche paysanne
 

L'approche de "Reconnaissance Rurale Rapide" (RRR) est appliqu6 pour
 
identifier les participants-cls dans les r6gions des produits cibles
 

Environnement (Ressources naturelles)
 

Le projet pr6voit une 6tude de base sur i'environnement ainsi qu'une 6tude
 
du potential de production p6renne de l'cosyst~me pour les poissons et
 
les produits halieutiques.
 
D'autres 61ments m6ritent un suivi attentif dont l'utilisation d'engrais,
 
de pesticides, le d6v. de l'agriculture extensive, les impacts sur les
 
esp~ces expos~es et menac6es, les impacts de l'habitat critique, les
 
impacts sur la fertilit6 des sols et les impact sur l'eau et sur la
 
qualit6 de l'eau.
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Fiche de projet (22)
 

Numdro 	 CHD/91/004
 

Titre 	 ASSISTANCE A LA PRODUCTION DE SEMENCES
 

Organisme public concern6 	 Minist~re de l'agriculture, Recherche agronomique
 

Bailleur(s) de fonds 	 PNUD / FAO
 

Annie de d~marrage 	 01/07/1991
 

4 ans
Durde 


Descriptif
 
L'objectif principal est de pallier tr~s rapidement
 

des
A i'insuffisance et au manque de diversit6 


semences am~llor~s contrl~es pour ]a zone
 

sah6lienne en produissant des semences de base
 

vulgarisables et d'dutre part de promouvoir
 
l'utilisation effective de ces semences 
amrlior~es
 
par les producteurs
 

Region concern~e 	 Region sah~lienne. Site: Gassi et Djilali
 

Population cibl6e 	 10% des paysans de la zone
 

Budget 	 -PNUD: 750 Mill.FCFA
 
-Gvern: 50 MilI.FCFA
 
-PAM: 200 Mill.FCFA
 

Total Repartition par an
 

(000 FCFA) 91 92 93 94
 
370100 268000
1.100.000 82844 377900 


ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r~sultats obtenus (S-E)
 

-Inventaire des ressources phytog~n~tiques
 
-Constitution et enrichissement d'un reservoir g~ndtique,
 

-Caract~risation et production d'un mat~riel de pr~bases adapt6 aux
 

conditions sah~llennes
 
-Experimentation des varihtes les plus prometteuses
 

-Production de semences de bases et certifies (RI)
 
-R~amnagement foncder de la station
 
-Construction et adaptation des batiments
 
-Adaptation du materiel de culture
 
-Organisation et gestion
 

oeuvre
-Renforcement des capacit~s de la fili~re semences, appui A la mise ne 


d'une politique semenciire
 
-Doter la fillre semenci(re d'un personnel competent
 

-Contribuer A la mise en oeuvre d'une institution chargte de la
 

programmation et du suivi de 	la filire semenciOre
 

Action A entreprendre
 

Amnagement hydro-agricole de 65 ha A Gassi
 
Ach~vement des infrastructures du centre de Gassi
 
Production des semences de base:
 

51(o 
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RI: 32 t.d'arachlde; 12 t de sorgho; 14 t de mil; 18 t de mais; 6 t de
 
niebd; 3 t de sesame.
 
Creation d'une capacit6 de stocker 250 tonnes de semences R1 et R2
 
produits par la ferme et les paysans semencier de la r6gion.
 

Distribution des intrants
 

Diffusion des semences par minidoses par ONDR, ONG
 

Charges r~currentes (apr~s projet)
 

862 716 000 FCFA
 
Creation 14 postes de fonctionnaires
 

Probldmes institutionnels lies au projet
 

La gestion de la station de Gassi dolt passer aux mains du servive
 
de la recherche agronomique.
 
Les fonctions centrales A assurer par le Service National Semencier
 

Formation
 

Le centre Gassi accueille des etudiants et des cadres nationaux pour des
 
stages pratiques de courte et de longue dur6e. Il sert de centre de
 
formation pour son personnel et pour les Agents d'encadrement des
 
organismes de D6veloppement ONDR et des ONG.
 

COMMENTAIRES
 

Recherche Agronomique
 

Poursuivre la restructuration du projet en identifiant bien la part de la
 
recherche agronomique proprement dite et celles de la production de semences
 
de base et de multiplication de Ri et R2.
 
Un effort particulier doit 6tre port6 sur la situation du secteur
 
multiplication et appui A la mise en place du contr6le. Elaborer une
 
politique semencidre et un plan semences A long terme.
 
A la date prdvue pour la fin du projet PNUD/FAO, l'ensemble du processus de
 
mise en place du plan national semencier ne sera pas achev6. Il est A pr6voir
 
une poursuite de l'assistance au moins jusqu'en 1998.
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Fiche de Projet (23)
 

Num~ro CHD/83/CO2
 

Titre MULTIPLICATION DES SEMENCES A GAR-GAR
 

Organisme public DRTA
 

Bailleur(s) de fonds PNUD/FENU
 

Annie de d~marrage 1993
 

Dur~e 3 ans
 

Descriptif Pour s6curiser la production alimentaire de base
 
dans la region sah&lienne le projet a pour
 
l'objectif de crier A Gar-Gar un dispositif
 
performant de multiplication de semences am~lior~es
 
gdr6 et entretenu par un ou plusieurs groupements
 
villageois e producteurs.
 

Region concern~e Zone sah~lienne
 

Population cibl~e paysans
 

Budget FENU 1 746 546 US $
 
PNUD 687 720 US $
 
Gvt.Tchad 14 160 000 FCFA
 

Total Rdpartition par an
 
(000 FCFA) 1993 1994 1995 1996 
695 400 

Type Subvention 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r6sultats obtenus (S-E)
 

Gdndraux:
 

La s~curisation de la production alimentaire de base dans la region
 
sah~licnne passe notamnent par la reduction du risque climatique et
 
donc en particulier par l'utilisation de semences am~liordes
 
adapt~es aux diverses conditions agro-climatologiques; la mise en
 
place d'un dispositif performant de multiplication et de diffusion
 
de semences am~lior~es.
 

Sp6cifiques:
 

-cr~er A Gar-Gar un dispositif performant de multiplication de
 
semences am~lior~es qui sera mise en production, g~r6 et entretenu
 
par un ou plusleurs groupements illageois de producteurs
 
travaillant en irrigud ou en pluvial.
 
-crier A Gar-Gar une antenne du "Bureau des semences" physiquement
 
ind~pendante des infrastructures de production appartenant aux
 
groupements.
 
-crder une unit6 de traitement, de stockage, de promotion et dn
 
diffusion de semences am6lior6es qui devra dtre g~r~e dans le cadre
 
d'un sous-contrat par une ONG.
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Activit6s pr6vues:
 

-Formation-animation des groupements
 
-Appui A la formation-animation des groupements
 
-Crdation de fonds social d'appui au groupement
 
-Rehabilitation du p6rim~tre irrigu6 de Gar-Gar
 
-Infrastructures de 1'Antenne des Semences A Gar-Gar
 

R~sultats obtenus:
 

Le projet n'a pas d~marr6.
 

COMNENTAIRES
 

Recherche Agronomique
 

Ce projet n'est pas encore commence. II devrait, selon la strat6gie retenue,
 
permettre de tester la possibilit6 de transfert de la multiplication des
 
semences du secteur public au secteur coop~ratif.
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Fiche de Projet (24)
 

Titre 	 CONTRAT PLAN II 

Organisme public 	 ONDR/IRCT/COTONTCHAD
 

Bailleur(s) de fonds 	 CFD/BM/BAD/FAC/Pays Bas/Suisse
 

Annie de d~marrage 	 1991
 

Dur~e 	 1994
 

Descriptif -Poursuite des actions de redressement et de relance
 

de la filire coton.
 
-Promotion et renforcement de l'organisation du
 

monde paysan.
 
-Intensification des productions cotonni~res et
 

vivri~res
 

R~gion concern~e 	 Zone soudanienne
 

Budget 	 COTONTCHAD 14 484 000 000 FCFA
 
ONDR 7 600 000 000 FCFA
 

IRCT 1 866 000 000 FCFA
 

Total Repartition par an 

(000 FCFA) 1992 1993 1994 
23 970 000 COTONTCHAD 6 153 000 3 402 000 4 929 000 

ONDR 2 440 000 2 554 000 2 606 000 

IRCT 546 200 711 800 608 600 

TOTAL 9 139 200 6 067 800 8 143 600 

Type 	 Pr~t aux conditions concessionnells
 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r6sultats obtenus (S-E)
 

G~n~raux:
 

-Prise en charge acrue par les producteurs des activit6s les concerneant.
 
-Intensification de la production cotonnire A superficie constants
 

-Mise en jeu d'un dispositif destine A accroltre globalement les niveaux de
 
productions agricoles.
 

-Renforcement du r6le de la recherche
 

-Poursuite et am6lioration de i'outil industriel
 

Sp~cifiques:
 

-Protectioa du milieu naturel et gestion des ressources en vue d'assurer la
 
p rennlt du d~veloppement
 

-Intensification des productions vivrires et am~lioration de leur
 
commercialisation
 

-Accrolsement et modernisation des usines d'6gr~nage
 
-Reduction et modernisation du parc de materiel de transport
 

-Promotion du monde rural par la participation accrue de communaut~s de base
 
(organisation des associations villageolses, definition des statuts,
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formation des membres)
 
Transformation de l'encadrement rural (alligement des effectifs, formation
 
des conseillers des associations etc.)
 
Relance de la recherche d'accompagnement
 
Recouvrement des credits de productivit6
 

Activit~s pr~vues:
 

-Construction usine moderne A Pala
 
-Modernisation capacit& des usines de Kelo, Koumra et Sahr
 
-Acquisition camion de transport des grains et fibre de coton
 
-Formation et implantation des Brigades routidres
 
-Equipement du monde rutal
 

Approche paysanne (vulgarisation/organisation)
 

renforcer l'organisation rural (association villageoise etc..)
 
6lments participative
 

Cr~dit
 

Vente de petit materiel sur credit
 

Distribution des intrants
 

Acquisition des intrants et produits phytosanitaire
 

Problmes institutionnels lids au projet
 

Alligement progressif de l'effectif et reduction de certaines services
 

Environnement
 

Protection des ressources naturelle en vue de garantir un d6veloppement
 
harmonieux et durable
 

Formation/transfert de technologie
 

-Poursuite de la formation des agents de I'ONDR et des membres des
 
associations villageolses
 

-Appui par l'assistante technique r6duite
 
-Intensification et collaboration dans les activit6s de la recherche
 
portant sur la vulgarisation, les facteurs de production et rel6vement de
 
la productivit6
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COMMENTAIRES
 

1) Recherche Agronomique
 

Volet 	 Recommandations
 

Programme:fertilit6 des sols et 	 Poursuite avec:
 
gestion des syst6mes de prod. 	 1) Elargissement A l'6tude des
 

syst~mes de production d'une zone plus
 
6tendue
 
2) Formulation de la m~thodologie
 
d'6tude des syst~mes de production
 

pour son extension A d'autres zones
 
agro- 6cologiques
 
3) Appui A la formation d'autres
 

Aquipes "syst~mes de production"
 

Programme cultures vivri6res: 	 Poursuivre:
 

sorgho 	 1) En passant A la phase s6lection et
 
am~lioration de varit6 pour leur vul

garisation
 
2) En ameliorant la liaison avec le
 
projet r6gional d'am6lioration du mil
 
sorgho, mais et nib6 pour 6viter les
 
doubles emplois et pour extension en
 
zone sah~lienne
 

Programme cultures vivri~res: Etablir une liaison avec le service de
 

ni6b protection des v~g~taux
 

Programme aide A la decision des Ce projet s'inscrit 6galement dans la
 

paysans connaissance des syst6mes de
 
production
 

Recherche d~veloppement en Diversifier les productions
 

arboriculture Poursuivre la diffusion des plants par
 
l'interm~diate de I'ONDR
 

2) Production agricole
 

Renforcer le volet "cultures pluviales traditionnelles" tant au niveau de la
 

production (intensification et diversification) qu'au niveau de la
 

commercialisation (stockage)
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Fiche de Projet (25)
 

STitre RECHERCHE D'ACCOMPAGNEMENT
 

Organsme public IRCT
 

Bailleur de fonds 
 FAC
 

Annde de d~marrage 1991
 

Durde 
 1994
 

Descriptif Conduite des essais en hors station
 

Rdgion concern~e Zone soudanienne
 

Budget 
 250 000 000 FCFA
 

Total Repartition par an
 
(000 FCFA) 1991 1992 1993 1994 
250 000 

Type Subvention 

ELEMENTS D'EVALUATION (S-E)
 

Objectifs et r~sultats obtenus (S-E)
 

G~ndraux:
 

Augmenter la productivit6 de la production agricole par la recherche
 
d'accompagnement des cultures vivridres et des cultures de rentes.
 

Activit~s pr~vues:
 

Conduite des essais en hors de station (points d'appui, points de
 
pr~vulgarisation en milieu rural)
 
Affinement des donn~es sur station.
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Fiche de projet (26)
 

Numdro CHD/88/0O01
 

Titre 	 RENFORCEMENT DU SERVICE NATIONAL DE PROTECTION
 
DES VEGETAUX (DPV)
 

Organisme public concern6 	 DPV
 

Bailleur(s) de fonds 	 PNUD/ Pays Bas FAO + aide FAC r6cemment
 

Annie de d~marrage 	 1988
 

Dur~e 	 4 ans
 

Descriptif
 
renforcemeat du Service National de la Protection
 
des V gtaux pour lui permettre d'assurer une
 
defense efficace des cultures contre les ravageurs
 
ot les maladies des plantes. Bas6 sur la lutte
 
i.t~grd
 

Region concern~e National
 

Population cibl6e 1 million de familles de paysans
 

Nombre de paysans idem
 

Budget 4.4 millions US$ PNUD et
 
494 millions FCFA gvt 

Total 
(000 FCFA) 
2 100 630 

86-89 
Repartition par an 

90 91 92 93 94 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r~sultats obtenus (S-E)
 

- Rendre les structures DPV fonctionnelles (formation, locaux, ... ) 
- R~duire les risques et l'ampleur des d~gats occasionels des principaux 

ravageurs et maladies (syst~me de base de donn~es, manuels et fiches 
techniques, suivi, 6tudes d~finissant les techniques de pr6vention) 

- Niveau de competence am~lior6 des agents de terrain (ONDR, SODELAC, 
COTONTCHAD...) (200 agents forms) 

- R~glementation phytosanitaire 

r~sultats:
 

Assistance FAC plus r~cente 	et relativement limit~e, peu de r~sultats
 

Charges r~currentes (aprds projet)
 
pros de 20 salaries suppl~mentaires
 
322 millions FCFA
 

Environnement (ressources naturelles)
 

Lutte int~gr~e pour minimiser effets n~fastes
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Formation / transfert de technologie
 

Formation du personnel DPV (29 personnes, dont 14 cadres)
 
Formation des vulgarisateurs, du personnel ONG. par le personnel DPV
 

COMMENTAIRES
 

Protection des v gdtaux
 

-achever la formation des vulgarisateurs et des techniciens
 
-61aboration du cadre de travail avec I'ONDR pour la formation des
 
vulgarisateurs, la vulgarisation et la formation des brigades villageoises
 

-ach~vement de la construction des bases r~gionales
 
-61aboration des 
termes de r6ference de la base de donn~es sur les principaux
 
nuisibles dont la r~alisation sera confie au CNAR
 

-poursuite de la collecte des donn~es
 
-intensification des actions pilotes en milieu paysan en liaison avec I'ONDR
 
et les projets de d6veloppement intdgr&
 

-convention avec la DRTA pour les recherches sur les nuisibles 
(mise au point
 
des protocoles de recherche)
 

Poursuite du projet apr~s cette phase
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Fiche de Projet (27)
 

Num6ro 	 187/CD/89/VI/TCH
 

I Titre 	 APPUI A LA PROTECTION DES VEGETAUX
 

Organsime public 	 DPV
 

Bailleur de fonds 	 FAC
 

Annie de d~marrage 	 1989
 

Dur~e 	 1994
 

Descriptif 	 R6organisation du Dpartement de la Protection des
 
v~g~taux afin d'accroitre 1'efficacit6 des actions
 
entreprises dans les domaines de:
 
- la lutte anti-acridienne 
- la lutte contre les maladies cryptorganiqups 
- la formation des encadreurs et de paysans 
- la detection et l'intervention 
- le suivi des optrations 

Region concernde ensemble du territoire 

Budget Phase I (1989 

Phase II (1993 
- 1992) 

- 1994) 

= 200 000 

= ? 

000 FCFA 

Total 
(000 FCFA) 

Rpartition par an 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Type Subvention 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r~sultats obtenus (S-E)
 

Gn~raux 	 R~organisation du D6partement de la Protection des
 
v~g~taux afin d'accroltre l'efficacit6 des action
 
entreprises
 

Activit~s pr~vus 1)R~organisation de la DPV
 
- Moyens logistiques AT (bureau, v6hicule)
 
- Formation (stage A 1'&tranger, formation des
 

6quipes, matdriel didactique)
 
- Investissements (laboratoire, radio, materiel de
 

traitement etc..)
 
2)Travail sur le terrain
 

-prospections
 
-organisation de la lutte
 
-commande de prodults
 

R~sultats obtenus 	 Investissements pour achat de mat6riel de traitement
 
et fait.
 
Formation des 6quipes.
 
r~alisation A 60% en juillet 1993
 

Formation / transfert de technologie
 

Formation des 6quipes (encadreurs et paysans) dans la lutte contre les
 

maladies et anti-acridienne pr6vu.
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Fiche de Projet (28)
 

Titre 
 PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES D'APPUI
 
AUX PRODUCTEURS (PRSAP)
 

Organisme public concern6 ONDR
 

Bailleur(s) de fonds Banque Mondiale
 

Annde de d~marrage 1991
 

Dur~e 
 2 ans
 

Descriptif 
 Projet pilote d'introduction de la m6thode de
 
vulgarisation Training and Visit dans trois
 
prefectures (Tandjil6, Batha, Mayo Kebbi)
 

Region concern~e Tandjill, Batha, Mayo Kebbi
 

Budget 	 US$ 750 000
 

Total Repartition par an
 
(000 FCFA) 86-89 90 92
91 	 93 94
 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r6sultats obtenus (S-E)
 

Le PRSAP a pour but de redynamiser les services de vulgarisation afin
 
qu'ils puissent aider les agriculteurs A accroltre de manire
 
significative leurs productions et leurs revenus.
 

Objectifs: 	Promouvoir l'enseignement des populations rurales
 
Aider les ruraux A identifier leurs besoins poure leur permettre d'y
 
satisfalre
 
Motiver les populations rurales et les inviter A adopter de nouvelles
 
m~thodes qul leur permettent d'am~liorer leurs conditions et leur
 
niveau de vie
 
Alder les femmes de la campagne A acqu6rir des connalssances et une
 
competence 	nouvelles pour les 
travaux m~nagers, l'conomie domestique
 
et la pudriculture
 
Alder la Jeunesse rurale A compter sur ses propres forces pour

r~soudre ses problmes...
 

R~sultats physiques: 5 ateliers de formation (Ati, N'Djam~na, Bongor, Lai)
 

Remarques: 	Projet 
fonctionnel n~cessalre pour appuyer la redynamisation des
 
services ONDR
 
Alimentation des services en amcnt 
Insuffisante avec
 
pr6vulgarisation/exp6rimentation trop peu d~velopp~e
 
Projet complmentaire des efforts actuels FAC
 

Approche paysanne (vulgarisation/organisation)
 

visite r~gulire et A jour fixe des paysans
 
parcelles de dmonstration et parcelles t~moins
 
Creation de groupes de contact
 
Vulgarsiateurs tr~s suivis dans leur travail et en formation continue
 

3)7 
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Credit
 

Non pris en compte en phase pilote
 

Charges r~currentes (aprds projet)
 

Syst~me relativement couteux
 
actuellement personnel de 50 agents sur projet pilote
 
3.490.000 FCFA par an
 

Problmes institutionnels lis au projet
 

Syst~me tr~s gourmand en personnel
 
Qualification du personnel tr~s basse
 
Manque de liens avec la recherche
 

Formation / transfert de technologie
 

Techniciens sp~cialis~s form~s chaque mois en atelier
 
agents de vulgarisation forms chaque quinzaine sur les thfmes 6
 
d~velopper
 
Pariculiirement utile vu le besoin de mise A niveau des agents de
 
terrain ONDR
 

COMMENTAIRES
 

Recherche Agronomique
 

Projet qui est d'abord un projet d'appui A la vulgarisation. La composante
 
recherche applique (testr de comportement) doit 6tre poursuivie avec une
 
r~elle concertation avec les services de recherche.
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Fiche de projet (29)
 

Num~ro 	 92/0121/O0/CD/92/DEV/TCH et 189/CD/89
 

[Titule 	 APPUI AUX FORMATIONS RURALES
 

Organisme public 	 DRHFRP
 

Bailleur de fond 	 FAC
 

Ann6e de ddmarrage 	 Phase I: 1982 - 1989
 
Phase II: 1989 - 1991
 
Phase III: 1991 - 1994
 

Dur~e 	 1994
 

Descriptif 	 Pour am6liorer la formation rurale le projet
 
comprend trois composantes:
 
- Appul A une cellule de suivi des formations des
 
ing~nieurs et techniciens, rattach~e A la DRHFRP
 
- Soutenir les actions des CFPR du deux Logone et
 
du Tandjill
 
- Fonctionnement de I'ENATE (Ecole Nationale des
 
Agents Techniques d'Elevage).
 

Rdgion concern~e 	 Logone occ.; Logone or. et Tandjil
 

Budget 	 Phase I 260 000 000 FCFA
 
Phase II : 250 000 000 FCFA
 

Total 
(000 FCFA) 
510000 

82-89 
Rdpartition par an 

90 91 
110 000 80 000 

92 
100 000 

93 
90 000 

94 
80 000 

Type Subvention 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r~sultats obtenus (S-E)
 

G~n~raux 	 Appui au perfectionnement des producteurs visant
 
l'augmentation de la productivit6 agricole et la
 
diversification des cultures.
 
Arrdt des creations nettes de postes dans la
 
fonction publique
 

Sp~cifique 	 -
Mettre en place et d'assurer le fonctionnement
 
d'une cllule charg~e de la conception, du suivi et
 
de la gestion des formations des ing6nieurs du
 
d~veloppement rural. Les moyans comprennent
 
l'installatlon et 1'6quipement d'un local et d'une
 
bibliotheque, du mat~riel informatique et de
 
reprographie
 
- Mettre A disposition de l'etat d'ici A l'an 2000,
 
le nombre de cadres suppl6mentaires suivants:
 
A1/12, A2/40; B3/166; B4/150
 
- Appui au dispositif de formation dans les CFPR du
 
deux Logones et Tandjil6 comprend la r~fection de
 
locaux, le remplacement des v~hicules, les frais de
 
fonctionnement et le financement des activit6s de
 
formation
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- Permettre A I'ENATE de terminer les formations
 
engag~es et d'entamer sa reconversion dans le cadre
 
du Projet National Elevage qui met en place un
 
programme de perfectionnement des agents de
 
l'levage et de formation des 6leveurs
 

Formation/Transfert de technologie
 

Formation de cadre sup~rieur dans la domaine agricole
 

CONMENTAIRES
 

Formation
 

II est recommand6 que ce projet soit prolong6 au delA du terme pr~vu, afin de
 
consolider lea acquis obtenus au cours de la phase actuelle.
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Fiche de projet (30)
 

]Titre 	 APPUI TECHNIQUE A LA DRHFRP
 

Organisme public DRHFRP
 

Bailieurs de fonds SUISSE
 

Annie de d~marrage 1983
 

Dur~e 
 Phase 7 - 01.04.91 - 20.09.1994
 

Descriptif Appui technique A la Direction de
 
l'enseignement et de la Formation
 
Professionnelle Agricoles
 

Region concern~e 	 ensemble du pays
 

Budget 	 1983 - 1994 2 283 733 000 FCFA
 
1991 - 1994 321 700 000 FCFA
 

Total Repartition par an
 
(000 FCFA) 1983-1990 1991 1992 1993 1994
 
2 283 733 1 491 841 
 337 461 337 461 357 319 180 255
 

Type 	 'wention
 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et rdsultats obtenus (S-E)
 

G~n~raux:
 

Mise en valeur des exp~riences acquises dans le cadre de l'enseignement
 
et de la formation agricoles sur un plan national
 

Activit~s pr~vues:
 

-Appui fonctionnel A la DRHFRP
 
-Appui A la structuration des organisations paysannes
 
-Formation continue des cadres du secteur agro-sylvo-pastoral
 
-Formation du personnel
 
-Formation des femmes rurales
 
-Bourses et recyclages
 
-Coordination
 

R~sultats obtenus:
 

-Formation des monitriceo assurde
 
-Financement stages des agents A J'int~rieur et A l1'extrieur
 
-Informatisation de la Direction
 
-Construction des bureaux
 
-Achats de mat~riels et v~hicules
 

Charges r~currentes (apr(s projet)
 

98 484 000 FCFA
 

33 
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Formation/ transfert de technologie
 

Formation des paysans sur un plan technique, social et humain. Formation
 
et introduction de nouvelles techniques
 

COMMENTAIRES
 

Formation
 

I1 est recommand6 que ce projet soit prolong6 au delA du terme pr~vu, afin de
 
consolider les acquis obtenus au cours de la phase actuelle.
 

Place de la femme dans le d~veloppement
 

Dans le cadre de ce projet le service "formation f6minine" de la DRHFRP
 
recoit une assistance technique. I1 est vivement recommand6 que ce volet soit
 
reconduit en m~me temps que le projet en pr&voyant un accroissement des
 
effets pour le recyclage et la formation initiale des animatrices dans le but
 
d'une plus grand f~minisation des agents de d6veloppement.
 

35a
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Fiche de projet (31)
 

Numro t.311 Tchad-3
 

STitre APPUI AUX CFPA DU MOYEN CHARI
 

Organisme public DRHFRP
 

Bailleur de fonds Suisse
 

Ann6e de d~marrage 1965
 

Dur~e 1993
 

Descriptif Former les paysans dans les CFPA. Promouvoir la
 
formation dans les villages. Appuyer la
 
creation de services et de structures
 
communautaires et autog6res.
 

Region concern~e Moyen-Chari
 

Population cibl~e villageoises, en particuli~rment les femmes
 

Budget 3 302 879 000 FCFA depui 1965
 

Total Repartition par an
 
(000 FCFA) 1965-1990 1991 1992 1993 1994 
3 302 879 

Type Subvention 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Gfntraux:
 

Formation paysanne A travers les CFPA d'une part et ,d'autre part, la
 
creation d'une structure Ind~pendante, charges des actions
 
villageoises
 

Sp~cifiques:
 

-Formation des paysans sur un plan technique, social et humain.
 
-Promotion de la formation dans les villages.
 
-Appui a la creation de services et de structures communautaires
 
-Introduction de nouvelles techniques agricoles
 
-Reorientation de la formation f~minine
 

R~sultats obtenus:
 

-CFPA est opdrationnel, les paysans sont forms permanents
 
-Formation des formateurs assur~e
 

COM ENTAIRES
 

Formation
 

Projet termin6, pr~voir une poursuite
 

33 
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Fiche de projet (32)
 

Num6ro 189/CD/89/VI/TCH
 

Titre 	 APPUI AUX FORMATIONS DU SECTEUR RURAL
 
LOGONE/TANDJILE
 

Organisme public 	 DRHFRP
 

Bailleur de fonds 	 FAC
 

Annie de d~marrage 	 1989
 

Durde 	 1993
 

Descriptif 	 Dans le projet "Appui aux formation rurales"
 
financ6 par le FAC (voir fiche de projet N'29),
 
il s'agit de mettre en oeuvre trois structures
 
de formation:
 
-CETA de Doyoba
 
-ENATE de N'Djam~na
 
-CFPA des Logone et Tandjil6
 
Pour cela le projet "Appui aux formations du
 
secteur rural Tandjil6/Logones" est un sous
projet
 

Region concern~e 	 Les deux Logones et Tandjil6
 

Budget 	 130 000 000 FCFA
 

Type 	 Subvention
 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r6sultats obtenus (S-E)
 

G~n~raux:
 

Appui au perfectionnement des producteurs visant l'augmentation de la
 
productivit6 agricole et la diversification des cultures
 

Spdcifiques:
 

Appui au dispositif de formation dans les CFPA du deux Logones et
 
Tandjil6 comprend la r~fection de locaux, le rempacement des
 
v~hicules, les frals de fonctionnement et le financement des
 
activit~s de formation
 

R~sultats obtenus:
 

2 centres (CFPA) cr~es Kelo et A B~r6
 
Formation des formateurs assur~e
 

COMMENTAIRES
 

Formation
 

11 est recommand6 que ce projet soit prolongd au delA du terme prdvu, afin de
 
consolider les acquis obtenus au cours de la phase actuelle.
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Fiche de projet (33)
 

Num~ro CHD/93/008/A/O1/1l
 

Titre 
 DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS COOPERATIVES
 
A LA BASE POUR ALLEGER LA PAUVRETE AU TCHAD
 

Organisme public 
 Organisation Internationale du Travail (OIT)
 

Bailleur de fonds 
 PNUD
 

Annie de d~marrage 1 Juillet 1993
 

Durde 
 1 ans (Assistance pr~paratoire)
 

Descriptif 
 Cette phase d'assistance pr6paratoire a pour
 
objet de mettre en place ure structure
 
nationale d'appui aux groupements et
 
cooperatives et d'6laborer un programme cadre
 
g~ndral dans lequel s'inscrivent toutes les
 
activit6s de promotion et de d~veloppement du
 
secteur associatif et coop6ratif.
 

Region concern~e nationale
 

Population cibl6e 
 1720 Mouvements de base
 

Budget PNUD 
 183 120 000 FCFA
 
Gvt.Tchad 12 000 000 FCFA
 
Population 10 000 000 FCFA
 

Total Repartition par an
 
(000 FCFA) 1993 
 1994
 
205 120
 

Type 
 Subvention
 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

G~n~raux:
 

Contribuer A 1'att~nuation des effets de la pauvret6 au sein de la
 
population de la base grace A l'actlon des cooperatives et groupements

autog~r~s et autofinanc6s qui, 
A travers les activit~s g~n~ratrices des 
revenus auront contribu6 de facon significative a la croissance des 
revenus de leurs membres, et partant, du revenu national. 

Sp~cifiques: 

-contribuer A la creation d'une structure nationale autonome et

autofinanc~e de promotion et de d~veloppement des groupements et des
 
cooperatives au Tchad, en vue d'am6liorer lenvironnement
 
institutionnei
 

-contribuer A la transformation du CETIMAF en une 
structure autonome,
 
autog~r~e et autofinancte, grace au d~veloppement des capacitds

techniques de gestion de production et d'organisation des tisserandes
 

-r~aliser une 6tude sur les possibilit~s de d~veloppement des
 
cooperatives d'6pargne et de credit et des modalitds de leur mise en
 
place
 

-61aborer un programme cadre sur base des donn~es Issues des trois
 
objectifs 
immdiats ci-dessus mentionn~es
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Activit~s pr~vues:
 

-contribuer A la mise sur pied des comit6s r6gionaux de suivi
 
-aider A convoquer l'Assembl~e GUn~rale constitutive de la structure
 
nationale de promotion des groupe. et cooperatives
 
-aider A la formation des membres des organes de la structure nationale
 
-aider A la recherche des locaux
 
-fournir des donn~es d terrain
 
-s~lectionner et envoyer en formation de cinq cadres nationaux
 
-un syst~me de gestion financi~re comptable et budg~taire est install6
 
au CETIMAF 
-des statuts d'une caisse mutuelle d'6pargne et credit pour les femmes 
A N'Djam6na sont 6labor~s et adopt~s 

Credit
 

credit pour l'installation des tisseuses dans les ateliers et les
 
metiers A tisser et les mati~res premieres aux tisserandes
 

Probldmes institutionnels lies au projet
 

Le projet sera plac6 sous la tutelle du Comitd National de Suivi des
 
Recommandations de la Concertation Nationale sur le Mouvement
 
Associatif et Coop6ratif du Tchad
 
Beaucoup des minist6res sont concern~s. Exigence A une bonne syst~me
 
d'information
 

Formation / transfert de technologie
 

Formation des membres des organes de la structure nationale de promotion
 
des cooperatives dans les domaines suivants:
 
-gestion de programme de d~veloppement coopdratif
 
-.technologie adapt~e documentation/6tude/recherche
 

COMMENTAIRES
 

Organisation du monde rural
 

Il est recommand6:
 

- de centrer lassistance technique pr~paratoire essentiellement sur la mise
 
en place de la structure nationale d'appui aux groupements et cooperatives
 
et A ia dynamisation des comit6s r~gionaux,
 

- de promouvoir au b~n~fice du centre CETIMAF, un reel projet d'appui qui
 
puisse tr~s rapidement prendre le relais de l'assistance pr6paratoire
 

- d'6tablir une concertation avec la CFD qui est en train de r~aliser une
 
6tude sur les coop~ratives d'6pargne et de credit, afin d'6viter le double
 
emploi.
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Fiche de projet (34)
 

Num~ro GCPS/CHD/018/NET
 

STitre 
 APPUI A L'OFFICE NATIONAL DES CEREALES
 

Stock de reserve de c~r~ales et de S~curit6
 
Alimentaire
 

Organisme public concern6 
 Office National des CUrdales (ONC)
 

Bailleur(s) de fonds Pays Bas
 

Annde de d~marrage 1986
 

Dur~e 
 1993
 

Descriptif Rdhabilitation des magasins et bureaux de l'Office
 
Mise en place d'une assistance Technique
 

Region concern~e National
 

Budget 
 2 309 000 000 FCFA
 

Total Rdpartition par an
 
(000 FCFA) 86-89 91 93
90 92 


ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r~sultats obtenus (S-E)
 

- Crier un stock de s~curitd
 
- Les difficult~s structurelles de gestion de I'ONC ont appel6 A sa
 

restructuration qui devrait 6tre 6tudi6 fin 1992.
 
- Cette restructuration devrait amener A limiter les actions de
 

I'ONC A la gestion du stock de s6curit6.
 

COMMENTAIRES
 

II cwiient:
 

-
de r~definir le role de l'ONC et de proc~der aux restructuration qui en
 
d~couleront,
 

-
de mettre en place 1'outil de gestion du stock de s6curit6.
 

94 
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Fiche de Projet (35)
 

Titre 	 SYSTEME D'ALERTE PRECOCE (AEDES)
 

Organisme public 	 DPPASA
 

Bailleur(s) de fonds 	 FED
 

Annie de d~marrage 	 1986
 

Dur6e 	 1993
 
Prolongation 1993 - 1996 pr~vue
 

Descriptif 	 Mis en place d'un syst~me d'informations pr~coce et
 
fiables sur la situation alimentaire et nutritio
nnelle. Donner aux minist6res concern~s et aux
 
donateurs des indications claires A la situation
 
alimentaire et nutriLionnelle.
 
L'extension dans la zone soudanienne pr~vue
 

R~gion concern6e 	 Zone sah~lienne
 

Budget 	 i 206 789 000 FCFA
 
- 30% Assistance technique
 
- 30% Equipement 
- 5% Formation 

- 25% Fonctionnement 
- 10% Imprevus 

Total 
(000 FCFA) 

R~partition par an 
86-89 90 91 92 93 

Type 	 Subvention
 

ELEMENTS DIEVALUATION
 

Objectifs et r~sultats obtenus (S-E)
 

GUn~raux 	 Amelioration du recueil, la transmission et
 
l'analyse des informations en rapport avec la
 
possibilit& des crises aimentaires ou nutrition
nelles.
 

Activit~s pr~vues 	 Les activit~s comportent trois phases:
 

- Phase 1: Recueillir les informations quantita
tives et techniques nationales et r~gionales
 
relatives aux prix des aliments sur les march~s,
 
11tat nutritionnel des populations et les
 
structures des ressources familiales. Le suivi
 
qualitatif des campagnes est falt en cette phase
 

- Phase II: Collecte des donn6es effectu~s sur la
 
base de 4 questionnairea par mois A intervalle
 
d'une saison agricole. Cette collecte porte sur des
 
donn~es ddmographiques et 6conomiques (y compris la
 
description des comportements alimentaire des
 
populations de 200 cantons.)
 

3 
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- Phase III: Analyse des donndes des phase I et II 
en vue de d~terminer les cantons A risque. A cette 
phase, l'on proc~de d'une part A des enqu6tes 
ponctuelles de v~rification des r6sultats obtenus 
aux phases pr~c~dentes, et d'autre part A faire
 
l'6tude d~tatlle et precise de la situation socio
nutritionnelle dans la zone A risque. Les
 
diff~rentes phases constituent des 6tapes dans la
 
mise en forme des bulletins mensuels de SAP.
 

Rdsultats obtenus Bulletin mensuel
 

Charges r~currentes (aprds projet)
 

FCFA 108 843 000 FCFA
 

COMMENTAIRES
 

Projet A poursuivre en dlargissant la zone d'action et en valorisant la
 
connaissance des zones et groupes vuln~rables
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Fiche de projet (36)
 

Num,.ro 	 CHD/91/XO1/A/64/99
 

Titre 	 PROJET PILOTE POUR LA GESTION DES TERROIRS
 
VILLAGEOIS (PPGTV)
 

Organsime public 	 Direction des For~ts
 

Bailleur de fonds 	 UNSO
 

Annie de d~marrage 	 Septembre 1992
 

Dur~e 	 5 ans
 

Descriptif 	 Le projet vise A contribuer au
 
d~veloppement durable des communaut~s
 
villageoises par la muse au point des
 
m~thodes en vue de:
 
- la restauration et la prdservation des 

ressources naturelles 
- l'am6lioration de la gestion tt 
l'exploitation des ressources naturelles 
du terroir villag. A travers une 
participation et une responsabilisation
 
de la population appuy~e par les services
 
techniques
 

Trois villages-pilotes serviront de
 
"laboratoire de terrain" pour la mise au
 
point des mnthodes d'amelioratlon durable
 
de la situation 6cologique et socio
6conomique en milieu tchadlen
 

Region concern~e 	 Dans trois villages:
 
DOHER (zone soudanlenne)
 
MESKIN (zone soudano-sahdl.)
 
KILGUIM (zone sah~lienne)
 

Population cible 	 Phase pilot = 3 Villages
 

Budget 	 BNUS/UNSO 288 120 000 FCFA
 
Gvt.Tchad 23 400 000 FCFA
 

Total 	 Rpartition par an
 
(000 FCFA) 1992 1993 1994 1995 1996 
311 520 88 600 84 740 63 800 37 460 35 500 

Type Subvention 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r6sultats obtenus (S-E)
 

Gfntraux 	 Le projet contribuera au d6veloppement
 
durable de la communaute villageolse par:
 
- la restauration et la preservation des
 

ressources naturelles qul constituent la
 
base de production et;
 

- l'amwlioration de la gestion et 
d'exploitation des ressources naturelles 
du terroir villageols 
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-Imm6diat 	 Contribuer A la mise au point et au
 
d~veloppement d'une approche vulgarisable
 
de gestion des ressources natureiles au
 
niveau des terroirs villageols. Pour
 
atteindre les objectifs, les activits
 
d~crits ci-dessous seront recherch6:
 

ActivitO pr~vus 	 1) Mise en place des structures
 
villageoises sur la gestion des
 
ressources naturelles par:
 
-Animation/Sensibilisation
 
-Foriiation cadres/paysans
 

2) 	Mise en place de comit~s de ,estion des
 
activit6F villageolses
 

3) Un schema d'am~nagement du terroir
 
6labor4 avec les populations des
 
villages par:
 
-caract~risation et diagnostic du
 
milieu
 
-6laborer d'un schema directeur
 
d'am(nagement du terroir villageols
 

4) 	Travaux r6alis~s dans le cadre du
 
schema d'am(nagement du terroir 6tabli
 
avec mise au point de techniques
 
approprides
 
-arborisation du paysage
 
-conservation des eaux et des sols
 
-integration agro-sylvo-pastorale
 
-formation techniques appropries
 

Approche paysanne (vulgarisation/organisation)
 

l'approche globale est la responsabilisation de la population rurale
 
dans la gestion des ressources naturelles. La participation de tous les
 
ruraux est indispensable pour la rdussite (Approche participative).
 

Environnement (ressources naturelles)
 

la 	cocur du projet (voir objectifs)
 

Formation/ transfert de technologle
 

Le 	cadres et les paysan seront form6 sur les techniques appropri~es,
 
conservation des eaux et des sols, d'am~nagement du terroir
 

COMMENTAIRES
 

Gestion des terroirs
 

11 est souhaitable d'envisager une plus grande extension du projet que celle
 
actuellement pr~vue (3 villages pilotes). II est donc recommand6 de trouver
 
un financement compl6mentaire ou d'ins~rer ce type de volet dans des projets
 
existants de faon A avoir des r6sultats sur au moins cinquante villages
 
r~partis sur l'ensemble du territoire
 

3/
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Fiche de projet (37)
 

Num6ro 	 CHD/89/006
 

Titre 	 ASSISTANCE AU RENFORCEMENT DU BUREAU INTER-

MINISTERIEL DIETUDES ET DE PROJETS (BIEP)
 

Organisme public concern6 	 BIEP
 

Bailleur(s) de fonds 	 PNUD /FAO
 

Annie de d~marrage 	 1983
 

Dur~e 	 11 ans
 

Descriptif 	 projet de renforcement institutionnel apportant
 
une assistance technique technique et financifre
 
au BIEP afin de permettre A celui-ci d'exercer
 
pleinement ses attri-butions dans le domaine des
 
6tudes, de la planificaton et de la pr6paration
 
de projets de d~veloppement dans le secteur
 
agro-sylvo-pastoral.
 

Region concernde 	 N'djam~na
 

Budget 	 phase I: 3.16 millions US$ PNUD + apports
 
nationaux 470 millions FCFA
 

Total Rpartition par an 
(000 FCFA) 86-89 90 91 92 93 94 
1 372 045 187200 234300 306)00 141900 75000 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r6sultats obtenus (S-E)
 

Objectif de ddveloppement: renforcement de la capacit6 nationale
 
d'identification et de formulation de projets d'investissement et la
 
rdalisation d'6tudes sp~cifiques dans le domaine agro-sylvo-pastoral
 
1 Rendre la nouvelle structure du BIEP op~rationnel d~s 90-91
 
2 Faire acqu6rir A la Direction des 6tudes les comp6tences
 
n~cessaires A 1'x6cution de son mandat
 
15 cadres sp~cialisds de profil de Bureau d'Etudes
 
Dossiers d'ltudes et de projets (3 6tudes de filidre, 30 6tudes de
 
projet, 2 &tudes r6gionales)
 

R~sultats:
 

Le r61e de formation de cadres a 6t6 rempli et le renforcement de la
 
capacit6 nationale... a ft6 dans une certaine mesure r6alls6. Mais
 
le Tchad a progressivement r~cup~r6 une grande partie des cadres
 
form~s pour les replacer dans les minist6res, emp6chant le BIEP de
 
conserver un nombre suffisant de cadres forms pour optimiser son
 
op(rationnalit6. La quantit6 d'1tudes r~alls~es est satisfaisante,
 
mais la qualit6 des 6tudes n'a pas toujours et( adequate.
 

Charges r~currentes (apr~s projet)
 

La viabillt6 financi~re du BIEP sans projet a'appui demeure A
 
renforcer
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Probl~mes institutionnels 1is au projet
 

Trop grand turn-over de cadres, difficile reconnaissance du BIEP par
 
les bailleurs.
 
Organisme dont le r6le a 6t6 longtemps mal compris 6tant donn6 un
 
statut flou (public puis semi-public)
 
La facturation des services, condition pour travailler comme bureau
 
d'6tudes autonome, a 6t6 mal accept6 par les organismes publics...
 

Formation / transfert de technologie
 

Un programme complet de formation des cadres (85-87) prolong6 par

des s~minaires de formation ponctuels et de nombreuses ftudes
 
rbalis~s avec l'appui de bureaux d'6tude internatlonaux ayant permis

des transferts de savoir mbthodologlque ont permis d'assurer les
 
objectifs de formation/transfert.
 

COMMENTAIRES
 

Le projet est suspendu. L'assistance technique s'est retIres
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Fiche de projet (38)
 

Titre 	 AMENAGEMENT DES OUADIS DU OUADDAI
 

Organisme public 	 ONDR
 

Bailleurs de fonds 	 GTZ (RFA)
 

Annie de d~marrage 	 Hal 1989
 

Dur~e 	 Phase I Hal 1989 - AoQt 1992
 

Phase II Sep.1992 - AoOt 1995
 

Descriptif 	 La population rurale est en mesure, en
 
collaboration avec les services de d~veloppe
ment regional, de r~aliser des mesures de
 
protection contre l'rosion et d'appliquer
 
des m~thodes d'exploitation 6conomiquewent et
 
6cologiquement adapt~es au milieu paysan.
 

Region concern~e 	 Ouaddai
 

Population cibl~e 	 Population plus ddfavoris~s
 

Budget 	 Phase I et II 1 553 800 000 FCFA
 

Total Repartition par an
 
(000 FCFA) 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
 
1 553 800
 

Type 	 Subvention
 

ELEMENTS D'EVALUATION
 

Objectifs et r6sultats obtenus (S-E)
 

G~n~raux:
 

Augmentation durable de la production des petits exploitations
 
familiales dans lea ouaddis en cultures maraich~res pluviales et de
 
l'1levage. Application des m~thodes d'exploitation 6conomiquement et
 

6cologiquement adapt~es.
 

Activit~s pr~vues:
 

-D~veloppement d'un concept du projet adapt6 a long terme et une
 

approche m6thodique.
 
-Promouvoir et rendre fonctionnels des groupements d'autopromotion
 

dans les villages.
 
-Vulgarisation d'un syst6me de pdr~nnisation des mesures de lutte
 

contre 1'6rosion
 
-Analyse des possibilit~s d'une diversification des mrthodes de
 
production culturale avec des techniques culturales amlior~es.
 

Rdsultats obtenus: (Phase I)
 

-Mise en place de son infrastructure
 
-R~alisation de tests dans le but de:
 
-am~liorer les techniques culturales
 

3Th1'
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-diversifier les cultures
 
-Crdation d'une p~pini~re d'arbre fruitier pour le parc A bois
 
-Introduction au niveau des groupements des techniques de lutte
 
contre l'rosion
 

-Identification de l'orientation du projet pour la phase
 
suivante.
 

Approche paysanne (vulgarisation/organi.ation)
 

approche participative. Participation des femmes dans la prise de
 
d~cision.
 

Environnement (ressources naturelles)
 

-Element principales dans l'objectif du projet. 
 ri 
-Analyse des mesures de lutte contre l'rosion
 
-Acitivit~s des protection de l'environnement bas6 sur la
 
participation active des groupements
 

£4
 
Formation/transfert de technologie
 

-Analyse et initiation des possibilit~s d'une diversification des
 
m~thodes de production culturales avec des techniques culturales
 
am~lior~es.
 

COMMENTAIRES
 

La r~ori6ntation recente des activit~s du projet (conservation des eaux et
 
des sols, diversification et intensification des cultures, fabrication et
 
r~paration du mat~riel agricole, construction de magasin de stockage,
 
promotion f6minine) est beaucoup mieux adapt~e au contexte local car elle
 
vise A r~pondre aux preoccupations majeures des paysans.
 

0 
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TCHAD: CADRAGE MACRO- E CONOM I QUE
 

Introduction
 

Le Tchad avec une superficie de 1 284 000 km2 est le cinqui~me plus
 
vaste pays de l'Afrique continentale apr~s le Soudan, 1'Alg6rie, le
 
Zaire et la Libye.
 

Les distances maximales du pays sont de 1800 km dans l'axe Nord-Sud
 
et de 1000 km dans l'axe Ouest-Est.
 

Les pays limitrophes du Tchad sont la R6publique Centre-Africaine,
 
la Libye, le Soudan, le Niger, le Nig6ria et le Cameroun. Ces six
 
pays constituent un bassin de population 6valu6 A quelque 163
 
millions de personnes en 1992.
 

Selon les r6sultats provisoires du Recensement d'avril 1993, la
 
population du pays s'6leve & 6 288 261 habitants dont 72,5 % sont
 
des ruraux.
 

Le Tchad a traverse une longue p6riode de crise politico-militaire
 
qui a d6sorganis6 l1'appareil de l'Etat, l'6conomie et les
 
infrastructures socio-6conomiques.
 

Apr~s la phase de reconstruction de 1983-1990, le pays s'est dote,
 
avec les documents cadres de politique 6conomique et le plan 
d'orientation 1991-2000, de quelques instruments de gestion de son 

d6veloppement A moyen et long terme. Ii poss~de de nombreux 
1e6ments lui permettant d'assurer un meilleur essor de
 

d6veloppement. Cependant, les efforts d6ployes dans ce domaine se
 
heurtent A des fortes contraintes dont les principales sont:
 

- L'enclavement: Le Tchad 6tant le pays du continent le plus 

eloign6 de la mer, avec comme d6bouch6 le plus proche sur la mer, 
Port-Harcourt, situ6 A 1765 km de N'Djamena, le port de Douala 
etant A 2060 km, celui d'Apapa (Lagos) A 2100 km et celui de Pointe 
Noire A 2975 km;
 

- La faiblesse de la structure de l'6conomie: celle-ci est domin6e 

par un secteur primaire (le secteur agricole), largement soumis aux 
al6as climatiques, malgr6 les efforts de maitrise de l'eau pour la 
production. 

En tout etat de cause, la troisi~me Table Ronde qui s'est tenue A
 

Gen~ve (juin 1990) a d6cid6 d'organiser huit consultations
 



sectorielles dont 
une denomm6e "Consultation Sectorielle 
sur le
D6veloppement Rural, la S6curit6 Alimentaire et les Ressources
 
Hydrauliques".
 

En r6ponse & cette d6cision, le gouvernement du Tchad a mis en
place des dispositifs de r6flexions et de concertations notamment
 
un Haut Comit6 inter-minist6riel et une Cellule Technique d'Appui.
Celle-ci se d6compose en onze commissions th6matiques dont la

commission cadrage macro-6conomique.
 

I bre Partie: Politiques Economiques Nationales 

I.1: Les Documents Cadres de Politiaues Economipues (DCPE)
 

En juillet 1987, les autorit6s tchadiennes avaient adopt6 un

premier Programme d'Ajustement Structurel A moyen terme qui 
a eu
l'appui des accords annuels 
au titre de la facilit6 d'ajustement

structurel du Fonds Monetaire International (FMI), d'un Cr6dit de

R6habilitation Financi~re, cofinance par la 
Banque Africaine de
D6veloppement (BAD), l'Arabie Saoudite et les Pays Bas et 
des

Cr6dits S6ctoriels de la Banque Mondiale.
 

Ce programme a pour but l'am6nagement de l'6conomie nationale ainsi
 
que la r
6alisation d'un taux de croissance satisfaisait dans des

conditions financi~res stables.
 

A ces fins, trois documents cadres de politique 6conomique (DNPE)

ont successivement vu le jour en 
1987, 1989 et 1990. Le premier
couvre la p6riode 1987-1990, le deuxi~me s'6tale la p6riode
sur

1989-1991 et le troisi~me concerne la p6riode 1990-1992.
 

Ainsi, chaque DCPE a une p6riode triennale. Il d6crit les objectifs
macro-economiques & moyen terme fix6s par le Gouvernement et les

politiques 6conomiques que celui-ci se propose de mettre en oeuvre
 
durant les ann6es consid6r6es.
 

1.2: Les objectifs macro-economiques d6finis dans1e premier DCPE
 

Ils consistaient & r6aliser un taux de croissance de 2 %, un taux
d'inflation mesur6 par le d6flateur du PIB de 5 %, un d6ficit du
compte des transactions courantes de balance
la des paiements

(transferts officiels non compris) de 10 % du PIB 
et un d6ficit

global de la balance des paiements de 6,7'millions de DTS par an.
 

A cet effet, de nouvelles politiques sectorielles ont 6t6 d6finies.

Elles sont essentiellement ax6es sur la r6forme des secteurs clefs
de l'6 conomie, notamment le secteur agricole et le secteur public.
 

Autrement dit, il s'agit, entre autres 6lements, de restructurer le
secteur cotonnier, d'assurer une 
meilleure utilisation des
 ressources du secteur 
public, d'6liminer les obstacles A la 
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croissance dans les autres secteurs.
 

1.3: Les autres aspects du Programme dAiustement Structurel (PAS)
 

Pour l'essentiel, ils se r6sument aux quatre aspects suivants:
 

- accroitre la production des secteurs productifs;
 

- supprimer les obstacles A la croissance dans le secteur du 
transport et de l'6ducation; 

- renforcer le secteur des entreprises publiques;
 

- et lih6raliser davantage le r6gime du commerce int6rieur et 
exterieur. 

En effet, au niveau du premier volet sus-mentionne, le gouvernement
 
entend renforcer l'exploration p6troli~re en vue d'exploiter les
 
reserves de p6trole qui paraitraient exploitable. Ce qui permet,
 
d'un c6t6, de diversifier l'6conomie nationale et, d'un autre, de
 
couvrir la majorit6 du besoin de consommatioh en carburant.
 

Mais au Tchad, le secteur p6trolier est naissant; il ne pourrait
 
avoir des effets positifs dans l'economie nationale que dans un
 
long terme. En ce sens, dans un moyen terme, les programmes
 
d'ajustement mettent surtout l'accent sur la restructuration du
 
secteur agricole et celui de l'6levage.
 

La reforme agricole (hors coton) porte principalthnent sur la
 
diversification des cultures et le d6veloppement de l'irrigation. 
Elle envisage, entre autres, la formulation d'une strategie 
coh6rente de s6curite alimentaire ainsi que la mi.e en place d'un 
systtme appropri6 de commercialisation des produits vivriers. Quant 
& celle de l'6levage, elle est surtout bas6e sur l'abolition du 
monopole public des exportations de b6tail et sur la stimulation 
des entrepreneurs prives A participer aux activit6s commerciales 
des produits v6t6rinaires. 

Concernant le deuxi~me volet, les autorites comptent:
 

- d'un cot6, remettre en 6tat et entretenir le reseau routier et
 

lib6raliser le syst&me national de transport. Dans ces conditions,
 
le monopole de la coop6rative de transport sera aboli et les tarifs
 
seront lib6ralis6s;
 

- et de l'autre cot6, former des techniciens capables de r6pondre
 
A la demande en main d'oeuvre des secteurs productifs de
 
1'6conomie.
 

S'agissant du troisi me volet, le gouvernement pr6voyait la r6forme
 
des entreprises publiques, en commengant par le service de l'eau et
 

de 1'electricit6 : Soci6t6 Tchadienne d'Eau et d'Electricite
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(S.T.E.E) et le service des 
postes et des t6 l6communications,

Office National des Postes et des Tel6communications (O.N.P.T.) et
 
en effectuant des 6tudes sur les autres entreprises en vue de les

r6habiliter, de les privatiser ou de les liquider.
 

En fin, le quatrifme volet table sur la liberalisation du commerce
 
int6rieur et exterieur.
 

1.4: Les objectifs et les politigues macro-6conomiQues d6finis dans
 
le 2 6me et 3 6me DCPE
 

Pour soutenir les programmes d'ajustement introduits en 1987 
et

afin d'acc6l6rer la restructuration de l'6conomie, les deux
derniers DCPE envisagent d'atteindre un taux moyen annuel decroissance 6conomique d'au moins 3 %, de maintenir le taux moyen
d'inflation mesur6 par le d6flateur du PIB A 5 % par an au cours dela periode 1989-1990 et A 3 % par an durant 1990-1992 et de r6duire
progressivement le deficit du compte courant de la balance des
paiements (hors transferts officiels) A un niveau moyen d'environ

26 % du PIB en 1991 et 23 % du PIB en 1992.
 

Pour ce faire, les autoritis tchadiennes d6cident de poursuivre les
r6formes sectorielles amorc6es au cours de 
la premiere annee du
 
programme appuy6 
par la facilit6 d'ajustement structurel. Elles
 
mettent particuli~rement l'accent sur 
le d6veloppement de la

production de 1'elevage et de l'agriculture (en particulier les

produits vivriers et le coton) et elles accordent aussi une grande

importance aux problmes sociaux et ecologiques.
 

1.5: Le Plan d'Orientation horizon I'an 2000
 

Dans le but de consolider les programmes d'ajustement structurel et

promouvoir une soutenue
croissance afin de 
trouver un essor au
 processus du d6veloppement, le gouvernement a parall~lement 6tabli,
en 1989, un programme decennal de politique 6conomique a long

terme.
 

1.5.1: Les arands axes du plan d'orientation horizon 'an 2000:
 

Ceux-ci se resument principalement aux trois options suivantes:
 

1. Augmenter la production en modernisant les structures;
 

2. Assurer la promotion de la population pour lui permettre de
maitriser les changements culturels, 
sociaux, economiques et
 
technologiques auquel le pays doit faire face;
 

3. Restaurer les equilibres 6conomiques et financiers afin de

maitriser une croissance 6conomique saine.
 

En effet, le premier point envisage surtout d'assurer une 6galit6

constante entre l'offre des biens agricoles et leur demande interne
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qui croit 	r6guli~rement, compte tenu de l'6volution d6mographique.
 

Le second porte particuli~rement sur l'alphab6tisation des adultes,
 
le d6veloppement de l'enseignement primaire, la promotion de
 

t
l'emploi e l'am6lioration de la sante. Quant au troisiume, il vise
 

l'61argissement de l'assiette fiscale, la rationalisation des
 
d6penses de l'Etat et la r6duction de la dette publique externe.
 

Tout ceci passe par la mise en oeuvre des strat6gies sectorielles
 
qui sont aussi d6crites dans le meme plan d'orientation.
 

1.5.2: Les politiq ues sectorielle5
 

Pour ce qui concerne le secteur primaire, elles consistent &
 
intensifier les cultures pluviales, mettre en valeur des nouvelles
 

terres, r6activer la recherche, augmenter les revenus des
 

agriculteurs par le d6veloppement de la commercialisation et du
 

stockage des produits vivriers, ream6nager institutionnellement le
 

secteur agricole, d6velopper la formation & tous les niveaux,
 
d6velopper le cr6dit, faire appel A la participation des
 

agriculteurs, poursuivre et renforcer la sant6 animale, d6velopper
 
revenus des producteurs et
l'hydraulique pastorale, augmenter les 


de l'Etat notamment grace A la lib6ralisation et A la
 
simplification des procedures d'exportation.
 

II 6me Partie: Analyses des caract6ristiques actuelles de
 

l'6conomie du Tchad et perspectives
 

II.1: Structure et 6volution du Produit Int6rieur Brut fPIB-


Au cours de la p6riode 1983-1990, le Produit Interieur Brut courant
 

a sensiblement augment6: il est pass
6 de 223,3 milliards de francs
 

CFA en 1983 A 324,1 milliards de francs CFA en 1990, soit une
 
progression annuelle moyenne d'environ 6 %.
 

En effet, 	la structure du PIB s'articule en gros, en trois grands
 

le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur
secteurs: 

terthaire.
 

Le secteur primaire se compose essentiellement de l'agriculture et 

de l'6levage. Suivant les annees, sa contribution dans la formation 

du PIB oscille entre 40 % et 49 %. Par ailleurs, il participe 

6normement au d6veloppement des secteurs secondaire et tertiaire
 
puisqu'il sert de consommation interm6diaire au premier et d'output
 

au second. C'est alors de son am6lioration que d6pend le PIB.
 

e
En fait, la croissance nominale du Produit Interieur Brut r6alis
6


certaine r6alite: le taux
au bout des huit annees dissimule une 

d'inflation mesur6 par le d6flateur du PIB passe d'un taux n6gatif
 

ce qui exprime que la croissance
(-0,9 %) en 1983 A 2,27 % en 1990; 
reelle est relativement plus faible.
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Dans le secteur primaire, l'agriculture occupe place
une

prepond6rante. Elle represente plus de la moiti6 de valeur
la 

totale des secteurs.
 

En outre, en terme de valeur ajout6e, elle participe d'environ

25 % & 34 
% dans le PIB dont A peu pr~s 21 % sont les parts des
 
cultures vivri&res.
 

La relation entre le PIB et la production agricole a 6t6 menee en
calculant les coefficient d'une formule de regression sur la
p6riode 1974-1990, le calcul confirme le lien 6troit 
entre

l'6volution du PIB et celle de la production agricole (coefficient

de Student = 6,22). La m6thode de calcul est pr6sent6e dans
 
l'annexe macro-economique.
 

Ainsi, nous pourrions conclure que, pour le moment, l'agriculture

se confirme comme la locomotive de l'economie tchadienne; c'est sur

elle que repose en grande partie la cioissance du Tchad et, de

surcrolt, le d6vploppement economique et P±_,al du pays.
 

11.2: Les finances publiaues
 

Les recettes courantes de l'Etat proviennent en grande partie des
recettes fiscales (tels l'imp6t sur le revenu, la taxe les
sur

biens et services et les impots sur le 
commerce exterieur), des
 
recettes de la Caisse Autonome d'Amortissement et des recettes nonfiscales (profits de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale,

BEAC). En 1983, elles 
s'61vent & 8,5 milliards de francs CFA
 
contre 33,1 milliards de francs CFA en 1990; ce qui refl te une

croissance annuelle de 18,5 %. 
Cette performance notable revient

dans sa majorit6 au Programme d'Ajustement Structurel adopt6 par le
 
Gouvernement.
 

Par ailleurs, les d6penses de l'Etat se d6
composent en deux grandes

cat6gories:
 

- Les d6penses courantes (compos6es par les salaires desfonctionnaires, les d6pe-ses militaires et les int6rets pay6s 
au
 
titre de la dette externe publique);
 

- et les d6penses d'investissements; 

Les premi~res ont 6t6 de l'ordre de 12,8 milliards de francs CFA en
1983 et de 47,7 milliards en 1990, soit une 6volution moyenne de17,8 % par an. cette situation traduit un d6ficit structurel

s'6levant 
en moyenne A 8 milliards de francs CFA (Tableau 2 en 
annexe). 

Quant aux secondes, elles sont 
pass6es de 54,6 milliards & 58,2

milliards de francs CFA respectivement en 1983 et 1990. Elles sont
quasiment financ6es par l'aide externe. La part de l'Etat dans les
d6penses d'investissement ne repr6sente que 1% 
& 2 %. Le secteur
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agricole et celui des infrastructures et des transports absorbent
 
environ 50 % du total de ces depenses.
 

Le probl~me de recouvrement des depenses courantes reste pose. De 

1985 A 1987, les arri6res de paiements exterieurs et int6rieurs ont 
atteint un niveau d'environ 10 milliards de francs CFA pour fl6chir
 

au Programme d'Ajustement
l6g~rement entre 1987 et 1990, suite 

Structurel.
 

11.3 Epargne et Financement
 

Evolution de l'Eparane et de l'Investissement
11.3.1: 


Durant les huit ann6es de la p6riode consid6r~e (1983-1990), la
 

consommation globale du Tchad, en valeur courante, est pass6e de
 

241,4 milliards de francs CFA en 1983 A 373,9 milliards de francs
 

CFA en 1990. Parall~lement, le PIB a progresse de 223,3 milliards
 

de francs CFA A 324,1 milliards de francs CFA. Cette situation
 

laisse apparaitre une 6pargne interieure brute d'une valeur
 

negative de 44,3 milliards de francs CFA par an.
 

Par ailleurs, le montant des investissements publics 6tait de 6,5
 

milliards de francs CFA en 1983 et de 25,8 milliards de francs CFA
 

en 1990; soit une croissance annuelle moyenne de 18,8 %. De ceux
l'ordre de
ci,l'agriculture occupp un pourcentage qui serait de 


25%.
 

Bien que l'6pargne nationale brute soit positive (cf: Tableau 4 de
 

l'annexe macro-6conomique), l'6pargne int6rieure brute est
 

n~gative; la formation brute du capital fixe d6pend donc Lnorm6ment
 

des apports 6trangers. Dans ce cas, les aides ext6rieures finangant
 

les programmes d'investissement 6voluentaamplement en hausse. Ce
 

qui aboutit A un gonflement de la dette externe et A un
 

accroissement des interots qui en d6coulent.
 

Elle est
Entre 1987 et 1990, la dette externe a presque doubl6. 

pass6e de 86 milliards de francs CFA (35 % du PIB) pour atteindre 

193 milliards de francs CFA (48 % du PIB) et son service exprime en 

pourcentage des exportations de biens et services a vari6 pendant 

la meme p6riode de 5 % A 7 %. Grosso modo, l'endettement exterieur 
merite une attention particuli~re de la part du Gouvernement, car 

il 6volue de mani~re plus que proportionnelle A l'6volation de la
 

production nationale et A celle des recettes fiscales.
 

11.3.2: Structure du revenu nominal
 

Les travaux effectu6s par le Minist~re du Plan et de la Cooperation
 

au sujet des conditions de vie des m6nages indiquent, qu'en gros,
 

la population active du Tchad se r6partit en trois grands groupes
 

socio-professionnels. Il s'agit notamment des personnes travaillant
 

dans le secteur public, des personnes travaillant dans le secteur
 

priv6 moderne et des personnes travaillant dans le secteur rural et
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informel. Elles repr6sentent respectivement 0,86 %, 0,07 %, et 88%
de l'effectif total des personnes actives estimees & 2,9 millions

d'habitants environ. Dans 
ces conditions, la population active
 
tchadienne est par essence rurale.
 

En terme de revenu annuel moyen, les travailleurs du secteur priv6
gagnent 692.370 francs 
CFA/employ6; ceux secteur
du public
perqoivent 647.427 francs CFA/employ6 et ceux des secteurs rural et

informel regoivent 470.626 francs CFA/employ6.
 

Cependant, les d6penses relatives & ces grands groupes socioprofessionnels sus cit6s oscillent en moyenne entre 700.000 francs
 
CFA et 726.000 francs CFA/employe.
 

Ceci dit, il en d6coule que l'6pargne int6rieure des secteurs rural
 
et informel reste de loin n6gative par rapport & celles des autres
 
groupes.
 

C'est pourquoi, une grande partie des populations rurales s'endette
 
pour joindre les deux p6riodes de r6colte.
 

II.4: Balance desnaiements
 

Au Tchad, la balance des paiements se d6compose, en gros, en trois
cat6gories de transactions: les transactions du compte courant, les
transactions des capitaux A moyen et long terme et les transactions
 
de capitaux A court terme.
 

Le compte courant comprend la balance commerciale et les
 
transferts.
 

Au niveau de la balance commerciale, les exportations (fob) des
biens sont essentiellement compos6es du coton et du b6tail. Selon
les annees, ceux-ci fournissent au pays un montant allant de 26,7

milliards de francs CFA A 51,2 milliards 
 dre francs CFA, ce qui
repr6sente 75 % & 89 % des recettes d'exportations totales pour les
annfies 1983 et 1990. Les exportations agricoles occupent & elles
seules un pourcentage variant entre 38 % A 
74 %.
 
Le coton fibre est le produit d'exportation le plus important

(45%). Les principaux partenaires commerciaux dans ce domaine sont
le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne et le Japon. Les deux premiers
ach~tent plus de 50 %, le troisi~me environ 20 % et le quatrifme

10% du produit en question.
 

Quant aux autres produits agricoles d'exportation, ils sont

essentiellement des oignons, des pois, des petits pois, du mals,
des arachides et des huiles v6g6tales. Ces biens sont g6n6ralement

destin6s 
aux pays membres de l'Union Douani~re et Economique de
l'Afrique Centrale (UDEAC), tels le Cam6roun, la R6publique Centre-

Africaine et le Congo), au Nig6ria et au Soudan.
 



Dans l'ensemble, les exportations de ces produits sont d'une
 
moindre valeur. Elles repr~sentent, selon les annees 0,5 % A 1,2 %
 
des recettes totales d'exportations durant la p6riode concernee.
 

Par ailleurs, entre 1989 et 1991, une nouvelle aubaine agricole 
commence & gagner de 1'importance au niveau des exportations. Ii 
s'agit de la gomme arabique. Le Tchad est le deuxiltme exportateur 
mondial de ce produit apr&s le Soudan. Dans la p6riode sus
signal6e, plus de 5000 t. de gomme arabique ont 6t6 annuellement 
exportees pour tine valeur d'environ 5 & 6 milliards de francs CFA. 
Ce qui repr6sente & peu pros 10 % de la valeur totale des 
exportations. 

En outre, les produits de l'6levage (en particulier les bovins) 
occupent la deuxi&me place en terme des recettes d'exportation. Ils 
repr6sentent en moyenne 30 %. Malheureusement, une tendance A la 
baisse de leur valeur se dessine (cf Tableau 3 en annexe), laquelle 
baisse est due principalement A la derni~re s6cheresse et A la 
permeabilit6 des frontiLres du pays, profitant aux circuits 
informels.
 

Bien que les donn6es statistiques fassent d6faut, il semble que le
 
produit de la peche occupe une place de plus en plus importante
 
dans les exportations.
 

Parall~lement, ]es importations (fob), suivant les ann6es, 
atteignaient .4,6 milliards de francs CFA & 78,3 milliards francs 
CFA dont 1,6 milliards de francs CFA a 23,9 milliards de francs CFA 
sont les parts de l'agriculture. 

Au total, le solde de la balance commerciale est n6gatif. Ii 6tait
 
de moins 4,8 milliards de francs CFA en 1983 et de moins 26,5
 
milliards francs CFA en 1990. Ce qui laisse persister un d6ficit
 
structurel annuel moyen de 25 milliards de francs CFA.
 

Compte tenu de l'evolution croissante et positive du solde des 
transferts, le d6ficit global du compte courant s'est r6duit. Car 
le solde courant s'61&ve en moyenne A -9,3 milliards de francs CFA 
par an durant la periode (1983-1990). 

En outre, les flux des capitaux vers l'int6rieur se sont
 
sensiblement accrus entre 1989 et 1990. Ils sont respectivement de
 
29,8 milliards de francs CFA et de 26,8 milliards de francs CFA. De
 
cet etat de fait, le solde g6neral de la balance des paiements
 
serait remarquablement am6lior6. Il est passe de -14,4 milliards de
 
francs CFA en 1.985 & 3,a milliards de francs CFA en 1990.
 

En rdsum6, la croissance r6elle de l'6conomie tchadienne, bien
 
qu'elle soit positive, a connu une progression tr&s faible.
 

La situation des finances publiques est pr~caire: l'6pargne
 
int6rieure est n6gative et les m6nages sont surendett6s. Ce qui
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------------------------------------------------------

explique le recours massif 
aux aides ext6rieures consistant A

couvrir certaines d6penses de fonctionnement et A financer les
 
programmes d'investissement.
 

Le secteur rural est consid6r6 comme la cle de vonte de l'6conomie

tchadienne. Malheureusement, pour le moment, contribution au
sa 

budget de l'Etat est encore tr~s faible.
 

11.5: Etude macro-6conomiaue
 

Une 6tude des corr6lations de la production agricole (PIB agricole)
 
avec les principaux facteurs a pu 6tre conduite, le tableau suivant
 
en r6sume les conclusions avec un classement des facteurs par

influence d6croissante sur la valeur ajout6e agricole:
 

LA PRODUCTION AGRICOLE
 

1. Production agricole de l'ann6e
 

pr6c6dente 
 4,3
 

2. Pluviometrie 
 3,37
 

3. Prix 
 3,24
 

4. Population active agricole 2,5
 

5. Superficies cultiv6es 
 1,21
 

11.6: Evolution .
_,nomiaue durant les trois derni~res ann6es
 

11.6.1: Evolutions economiames en 1991 et 1992
 

Selon les donn6es publiees par la Direction de la Statistique, des
 
Etudes Economiques et D6mographiques en aont 1993, la p6riode 1991
1992 se caract6rise par une croissance annuelle moyenne du PIB reel
 
de 8 %, ce qui laisse apparaitre une nette progression du PIB r6el
 
par habitant d'environ 5,5 % en moyenne annuelle.
 

En 1991, la croissance r6elle du PIB a 6t6 de 8,5 %, qui s'explique 
par une forte pouss6e de l'agriculture (59,2 % de croissance de
l'agriculture vivri~re et 10,2 % pour le coton). L'ann6e 1992 a 
connu une croissance plus faible, mais tout aussi significative, 
avec un taux de 7,6 %. Le ralentissement observ6 6tant df aux 
mauvais r6sultats de la campagne cotonni~re (-27,3 % en volume) et 
un nouveau recul du secteur secondaire (-4,5 % en 1992, apr~s un 
r6sultat de -13,4 % en 1991).
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Les contre-performances de la fili&re coton, conjuguees aux
 
problames de gestion propres A la soci6t6 COTONTCHAD (en
 
restructuration) et aux perspectives moroses des cours mondiaux du
 
coton, devraient se traduire par un effondrement des exportations
 
du Tchad en 1993.
 

En 1992, cependant, la r6percussion de la bonne campagne cotonnire 
de 1991 sur la production de coton fibre (67 700 t. en 1992 contre 
60 200 en 1991) n'a pas suffi A contrebalancer la tendance & la 
baisse des prix A l1'exportation (414 francs CFA/kg en 1992 contre 
475 l'ann6e ant6rieure), si bien que les exportations totales du 
Tchad- au sein desquelles le coton detient en moyenne une part de 
pr~s de 50 % - ont baiss6 de 65,8 milliards de francs CFA en 1991 
a 60,4 milliards en 1992. 

Les importations de biens et services quant A elles, enregistrent 
une l6gare augmentation, passant de 132,3 milliards de francs CFA 
A 135,3 milliards entre 1991 et 1992. 

Au total, le solde des echanges de biens et services avec 
l'ext~rieur s'est sensiblement d6grad6 en 1992, par rapport A 
l'ann6e anterieure (-74,9 milliards contre - 66,5 milliards). 

Avec l'affaiblissement des transferts nets sans contrepartie et le
 
faible niveau des entr6es nettes de capitaux non monetaires, le
 
solde global des paiements ext6rieurs se d6grade fortement en 1992
 
(-11,3 milliards de francs CFA) par rapport A 1991 (-5,2
 
milliards). En cons6quence, les avoirs ext6rieurs nets du Tchad ont
 
connu un recul de 7,8 milliards de francs CPA, le reste du d6ficit
 
des paiements exterieurs etant comble par un financement
 
exceptionnel de 3,5 milliards de francs CFA. En 1.991 la diminution 
des avoirs exterieurs nets a 6t6 de 2,3 milliards de francs CPA 
tandis que le financement compl6mentaire de d6ficit des paiements 
ext6rieurs s'est elev6 A trois milliards de francs CFA. 

Sur le plan des finances publiques, l'epargne budg6taire passe de 
18,1 milliards de francs CPA en 1991 A -11,8 milliards en 1992, du 
fait de la conjoncture d'un redressement des recettes fiscales 
(29,2 milliards en 1992 contre seulement 19,8 milliards l'annee 
pr6cedente) et d'une compression des d6penses salariales (18,5 
milliards de salaire civils en 1992 contre 20,4 milliards en 1991). 

Avec des paiements d'interet sur la dette exterieure de 2,2 
milliards de francs CPA et de 1,6 milliards de francs CFA, 
respectivement en 1991 et 1992 et dans la situation ou aucun 
financement de d6penses en capital sur ressources propres n'est 
mentionn6 par les statistiques officielles, le solde budg6taire
 
hors don s'etablit A -20,3 milliards de francs CPA et -13,4
 
milliards de francs CPA respectivement. Ces montants representent
 
5,4 % et 3,8 % du PIB respectivement, ce qui reste faible en
 
comparaison avec d'autres pays de la sous-region.
 



En raison de paiements 
au titre de l'amortissement de 
la dette
ext6rieure, 6valu6s 
& 1,4 milliards en 1991 
et 1,3 milliard en
1992, le de
budget l'Etat pr6sentait un de
besoin financement
primaire de 21,7 milliards en 1991 et de 14,7 milliards en 1992, ce
qui traduit une tendance au redressement de la situation budgetaire

entre ces deux annees.
 

Les d6penses courantes ont en effet enregistr6 un certain recul,passant de 52,1 milliards de francs CFA en 1991 A 48,9 milliards en1992. Tandis que les 
recettes budg6taires globales passaient de
31,8 milliards A 35,5 milliards de francs CFA entre 1991 et 1992,
cette am
6 lioration 6tant due au redressement des recettes fiscales.
L'am6lioration du solde budg6taire ainsi constatee, prouve que les
mesures d'assainissement des finances publiques, entreprises depuis
1989 par le Tchad, dans le cadre de deux accords successifs avec le
Fonds Mon6taire International, au titre de la facilite d'Ajustement
Structurel, avec l'Appui de la Communaut6 Internationale, ont dans
une certaine mesure port6 
leurs fruits. Ti reste que c*tte
dynamique aura 6t6 obtenue aussi par la 
 quasi absence de
financement des finances publiques 
en capital sur ressources
propres, alors 
 que dans le meme temps les besoins de
restructuration et de relance de l'economie exigent des d6penses

d'investissement public.
 

Ce fait entraine un recours accru & l'endettement exterieur, mime
si, par ailleurs, on constate que les montants 
en jeu restent
modestes, avec 24,3 milliards et 24,9 milliards de tirages bruts en
1991 et 1992 respectivement. Les 
besoins de financement global
restent en effet couverts en 
majorite par les subventions de
l'ext6rieur, qui se sont chiffres A 45,7 milliards de francs CFA en1991 et ',?,0 milliards en 1992. Le financement interieur reste
marginal e:e niveau; il est estim6 A deux milliards de francs CFA en 1991 iJ a 6t6 presque nul en 1992. 

Malgr6 cet appel relativement important aux capitaux ext6rieurs, de
la part de la puissance publique, il 
semble exister, selon les
statistiques officielles, de forts mouvements de capitaux priv6s en
sens inverse 6valu6s A 9,7 milliards et 10,1 milliards nets en 1991
et 1992 respectivement. En d6finitive, le solde des mouvements de
capitaux nets se situe & un niveau faible pour les deux ann6es et
 
ne permettent
equilibr6. pas d'obtenir un solde global des paiements
 

11.6.2: Perspectives economiaues de lannee 1993
 

Le PIB devait enregistrer une croissance reelle de 3,4 % en 1993.
On attendait en effet une forte reprise de la production brute decoton, avec un taux de croissance de 26 %; l'agriculture vivri~repour sa part devrait connaitre une progression mod6r6e de 2,4 %. Enraison de la mauvaise performance de l'activit6 de production,de
coton-graine en 1992, la production de coton-fibre devrait chuterde 27 %, ce qui entrainerait le ralentissement de la croissance 
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globale du PIB. Comme cons6quence du ralentissement dans les
 
secteurs producteurs de biens, le secteur tertiaire enregistrerait
 
un l6ger recul de 1,2 %.
 

Comme mentionn6 prec6demment, la baisse de production cotonni~re en 
1992 (-27 % sur la production de coton-graine) se repercutera sur 
la production de coton-fibre en 1993 (49 200 tonnes attendues, 
contre 67 700 l'annee precedente) et donc sur les exportations 
globales du pays. Celles-ci passeraient alors d'une valeur de 60,4 
milliards de francs CFA en 1992, A seulement 53,3 milliards en 
1993.
 

Les importations, estimees A 137,5 milliards de francs CFA, se 
combineront & la depression des exportations pour laisser 
apparaitre une s6rieuse d6t6rioration du solde des biens et 
services (-84,2 milliards en 1993 contre -74,9 en 1992 et -66,5 
milliards en 1991). 

Les transferts sans contrepartie nets ne devraient pas connaitre 
une 6volution sensible (50,4 milliards comme en 1992), d'ou une 
d6gradation du solde courant qui passerait de- 24,5 milliards de 
francs CFA en 1992 A -33,9 milliards en 1993. On notera que ce 
solde 6tait de -18,5 milliards en 1991 et que le d6ficit des 
operations courantes double quasiment entre 1991 et 1993 selon ces 
estimations. 

En pourcentage du PIB, le deficit des operations courantes avec 
l'exterieur se situeraient donc & 9,2 % en 1993, contre 7,0 % en 
1992 et 5,0 % en 1991. Cette tendance m6rite d'etre inversee par 
des actions en faveur dr la diversification et de la valorisation 
des produits d'exportation et des mesures visant A rendre plus 
competitifs certains produits industriels de consommation courante 
pour mieux lutter contre les importations non d6clar6es.
 

Malgr6 la degradation du solde des paiements courants, le solde
 
global des paiements devrait toutefois s'am6liorer fortement si 
l'on tient compte du net redressement du solde des capitaux non 
monetaires. Ceux-ci devraient se situer A un niveau net de 31,6 
milliards, ce qui donne un solde global de la balance des paiements 
de -2,3 milliards de francs CFA. 

Les finances de l'Etat devraient enregistrer une 16g&re
 
amelioration, si le niveau des recettes atteint les 35 milliards
 
pr6vus par les services du Minist~re des Finances et de
 
l'Informatique et si les depenses courantes sont effectivement
 
ramenees comme pr6vu, de 48,9 milliards de francs CFA en 1992 &
 
46,8 milliardn de francs CFA en 1993. Cette contraction des
 
depenses courantes provient de celles des d6penses sp6ciales et des
 
depenses do fonctionnement (8,5 milliards et 8,7 milliards
 
respectivement contre 9,8 milliards et 13,8 milliards l'ann6e
 
pr6c~dente).
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Le d6ficit budg6taire, hors don, passerait, selon ces estimations,

de 13 milliards de francs CFA en 1992 A 11,8 milliards de francs
 
CFA en 1993, soit respectivement de 3,7 % A 3,2 % du PIB.
 

Compte tenu d'une 16gbre hausse des investissements publics (55,7

milliards pr6vus par les services de la statistique contre 52,6
 
milliards en 1992) et d'une hausse des paiements au titre de
 
l'amortissement de la dette ext6rieure, on devrait tout de meme
 
enregistrer un besoin de financement total des op6rations de l'Etat
 
egal A 78 milliards contre 73,7 milliards en 1992.
 

11.7: Etablissement d'une chronigue de d6enses publigues de
 
d6veloppement pour la p~riode 1994-2000
 

La chronique des depenses de d6veloppement publiques a 6t6 6tablie
 
en tenant compte de 1'objectit de croissance retenu, A savoir une
 
croissance annuelle moyenne de 3,6 % entre 1993 et 'an 2000.
 

Avec cet objectif de croissance, la variation de la valeur ajout6e

A prix constants de 1993 est de 104 milliards de francs CFA entre
 
1993 et l'an 2000.
 

On fait l'hypoth~se d'un coefficient marginal de capital de 3,5

(contre une estimation de 2,55 sur la p6riode 1985-1992 selon leg

donn6es des services statistiques dans les comptes 6conomiques

1983-1992, parus en mars 1992), il faudrait un montant cumul6 de la
 
F BCF 364 milliards de francs CFA de 1993, sur ]a p6riode 1993
1999. On a alors 6mis 1'hypoth~se que le sectuer prive poui-rait

contribuer A cette F BCF & hauteur de 13,5 milliards de francs CFA
 
par an en moyenne.
 

De la sorte, le cumul de F BCF r6siduelle qui echoit A 1'Etat 
s'elevera A 269 milliards de francs CFA pour la p6riode 1993-1999. 
En tenant compte de la donn6e estimative des d6penses publiques de 
d6veloppement de 1993 (55,7 milliards de francs CFA) et de celles 
projetees pour l'an 2000 (72 milliards de francs CFA de 1993) en
 
prenant une hypoth~se prudente d'un ratio budget d'investissement
 
public sur PIB de 15,2 % (ce ratio 6tant de 15,1 en 1993 et devant
 
probablement marquer une certaine rigidite & la hausse, compte tenu
 
des tensions qui p~sent sur les finances publiques) d'une part et
 
de 1'hypoth~se que la F BCF publique repr6sentera 60 % des d6penses

publiques de developpement (53,7 % en 1993 selon les statistiques

officielles), on obtient une enveloppe de d6penses publiques de
 
d6veloppement de 465 milliards de francs CFA de 1993, pour la
 
periode 1994-2000.
 

Cette enveloppe 9lobale est repartie dans le temps, en une
 
progression moderee des d6penses dans les deux premi~res annees
 
(1994-1995) du fait des tensions actuelles sur le budget de 1'Etat;
 
La croissance des d6penses publiques de d6veloppement devrait se
 
poursuivre plus fortement pendant la p6riode de 1996-1998 en raison
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des besoins importants de r6habilitation de l'infrastructure socio

6conomique et de renforcement de diversification de la production.
 
Un net ralentissement devrait s'observer en fin de p6riode (1999
2000) si les principales actions de base sont pos6es et surtout si
 

le secteur priv6 prend alors le relais de l'Etat dans les
 

investissements, comme cela est recherch6 & travers les mesures
 
des op6rateurs
d'assainissement de l'environnement 6conomique 


priv6s et les diff6rentes mesures d'incitation en direction de
 

ceux-ci.
 

A partir de la chronique des d6penses globales de d6velopperent de
 

l'Etat, on a esquiss6 celle des d6penses possibles en faveur de
 

l'environnement et du d~veloppement rural. On part pour ce faire du
 

constat que le d6veloppement rural et l'environnement au sens large
 
depenses du budget d'investissement
absorbent 25 % du total des 


public de 1993, selon les estimations disponibles.
 

On a fait l'hypoth~se que cette part se maintiendra au cours des
 
annees (1994 A 1998), pour se r6duirecinq prochaines 


progressivement par la suite, face aux besoins d'investissements
 
dans les infrastructures, l'6nergie, les branches industrielles
 
permettant la valorisation de la production rurale et les services
 
d'appui au monde rural. Les ratios depenses publiques de
 

d~veloppement en faveur du d6veloppement rural sur depenses de
 
d~veloppement publiques totales passe ainsi de son niveau fixe de
 

25 % sur la periode 1994-1998 6 24 % en 1994 et 23 % en l'an 2000.
 

II en r6sulte une enveloppe globale de 161 milliards de francs CFA,
 
sur la periode 1994-2000 pour le d6veloppement rural, la s6curit6
 

alimentaire, les ressources hydrauliques et l'environnement.
 

Les chroniques ainsi degagees doivent s'affiner au 
6 
vu des
 
s (voir
contraintes techniques inh6rentes aux programmes propos
 

volume 3).
 

III &me Partie: Place du secteur Developpement Rural dans
 

1'6conomie
 

III.l: Contribution des sous-secteurs D6veloppement Rural au PIB
 

Jusqu'A ce jour, le secteur pr6dominant de l'6conomie du Tchad est 
l'agriculture. Celle-ci pourrait se decomposer en deux sous

secteurs: le sous-secteur vivrier et le sous-secteur coton-graine. 
Selon les annees, le premier contribue de 18 % A 31 % A la 

formation du PIB. Il represente A lui seul environ 90 % des 
activites agricoles dont la composante principale est les cereales. 

La culture de ces derni~res s'effectue dans le cadre du secteur
 
prive informel. La productivite est faible puisqu'elle se pratique
 
de fagon traditionnelle (ou rudimentaire).
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G6neralement, la part de la production annuelle des c6r6ales, qui
est commercialisee, se situe entre 30 % et 40 % de la production
totale. A noter que celle-ci se 
situe entre entre 345,000 t. et

850,000 t., suivant les annees.
 

A c6t6 des cultures c6 r6ali6res se trouvent celles du coton, de la
canne & sucre et du tabac. Le coton se pratique en zone soudanienne
 
sur une superficie de 210,000 ha.
 

Le sous-secteur coton-graine contribue & hauteur de 2 % A 3 % dans
la formation du PIB ou encore 
10 % de la production agricole

totale.
 

La canne & sucre est cultivee sur une 6tendue de 3400 ha environ
qui est la propri6t6 de la Soci~t6 Nationale Sucri~re du Tchad
(SONASUT), une entreprise ou 
l'Etat est actionnaire A 85 %.
 

Le sous-secteur 
peche: bien qu'il n'existe pas de donnees
statistiques precises, permettant d'6valuer la 
part de la poche
dans le PIB, il semblerait que sa contribution durant la derni~re
d6cennie, est de plus 
en plus faible. N6anmoins ce sous-secteur

dispose d'un certain nombre d'atouts favorables lui permettant de
 
renverser la tendance.
 

111.2: Contribution du secteur D6velopement Rural 
au budget de
 
1'Etat
 

Sur la base de la structure des recettes, il apparait que la
contribution de l'agriculture 
dans le budget de l'Etat est
n6gligeable. En effet, celle-ci se d6compose principalement en deux
categories de culture: 
les cultures de rente (le coton) et les
cultures vivri&res fortement domin6es par les c6reales.
 

Pour ce qui est des cultures de rente, l'ann6e 1987,
avant 
 le
gouvernement 
avait impos6 une taxe variant entre 5 A 6 francs
CFA/kg sur l'exportation du coton fibre (laquelle taxe annuellement
collect~e et revers6e A l'Office Nationale de D6veloppement Rural

(ONDR) et & l'Institut de Recherche sur 
le Coton et les Textiles
 
(IRCT).
 

Cette taxe a 6t6 institu6e dans le but d'obtenir une meilleure

production cotonni~re grace au developpement de l'encadrement, de
la vulgarisation et de la recherche agronomique appropri6e. Mais,
A partir de 
la derni&re ann6e sus-mentionn6e, ladite imposition
fiscale est suspendue. N6anmoins, l'Etat a continu6 A 
verser aux
deux 6tablissements cit6s, A 
peu pr&s, les sommes de 580 millions,
600 millions et 640 millions de francs CFA successivement en 1988,

1989 et 1990.
 

Quant aux cultures vivri~res, les informations recueillies aupr~s
des Direction des Douanes, du Tr6sor et de la Chambre Consulaire,
signalent que les recettes 
obtenues par le Tr6sor seraient de
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l'ordre d'environ 10 millions, 10,8 millions, 24,4 millions, 21,4
 
millions et de 16,4 millions de francs CFA respectivement en 1986,
 
1987, 1988, 1989 et 1990. Ce qui represente successivement 0.05 %,
 
0,05%, 0,1 % et 0,07 % des recettes totales de 1'Etat.
 

Finalement, afin de mieux visualiser l'impact du secteur agricole 
sur les recettes et les d6penses de l'Etat, une matrice d'echange 
intersectorielle a 6t6 prepar~e et present~e dans le Tableau 10 de 
l'annexe macro-economique. 

Ce Tableau prend la forme d'une matrice de comptabilit6 sociale. En
 
effet, il retrace les flux financiers entre le gouvernement et le
 
secteur agricole, compose principalement du coton et des cultures
 
vivri~res, pour une periode de cinq annees (1986 A 1990).
 

On trouve en ligne les recettes et en colonne les depenses de
 
chaque facteur. Le compte "activit6s" fournit des informations sur
 
la production agricole locale.
 

Nous remarquons que certaines donn6es relatives A quelques comptes
 
font defaut. Neanmoins, des renseignements importants peuvent 6tre
 
d6duits: en terme nominal, les depenses de l'Etat sur le secteur
 
agricole s'avorent de loin superieures aux recettes qui en
 
r6sultent. Car les impositions fiscales frappant l'agriculture sont
 
quasi inexistantes. En ce sens, les financements de 1'ONDR et de
 
l'IRCT sont, dans ces derkires ann6es, directement imputes au
 
budget de l'Etat.
 

IV me Partie: Impact des politiques fiscales dans le D6veloppement
 
Rural
 

Parni les politiques economiques les plus importantes, engag6es par 
le gouvernement A partir de 1987, il est possible de citer les 
reformes fiscales dans le cadre du secteur du D6veloppement Rural
 
ainsi que les reformes fiscalo-douani~res introduites au niveau de
 
I'UDEAC.
 

a) Les r6formes fiscales dans le cadre du secteur du Developpement
 
Rural:
 

Le nouveau systome de taxation appliqu6 en 1988 int~gre les
 
secteurs formel et informel. En effet, la taxe sur les Benofices
 
Industriels et Commerciaux (BIC) forfaitaire frappe aussi les
 
micro-entreprises du secteur informel urbain et rural identifies
 
par la brigade fiscale. Cependant, son application exige
 
l'accomplissement de deux conditions, notamment l'existence
 
prealable d'un syt~me comptable (si 616mentaire soit-il), et un
 
chiffre d'affaire annuel variant entre 10 millions et 40 millions
 
de francs CFA selon la nature d'activites.
 

et
Les micro-entreprises appartenant au secteur informel 
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identifi6es par la Direction des Imp6ts sont astreintes A payer le
 
BIC forfaitaire et la patente (autorisation d'exercer le m6tier en
 
question)-


De m~me, l'Impt sur le Chiffre d'Affaire Int6rieur (ICAI)

s'applique aux micro-entreprises du secteur informel. Le Tableau
 
ci-apr~s fournit une estimation des recettes provenant du secteur
 
informel pour l'ann6e 1990:
 

(En millions de francs CPA)
 

B I C forf. 75 
Patente 250 
I C A I 225 

Total 550
 

Source: Bureau des Imp6ts et Taxes
 

Ainsi, le secteur informel a contribu6 pour 550 millions de francs
 
CFA au budget de l'Etat de l'ann6e 1990. Ce montant repr6sente A
 
peu pr&s 2 % des recettes totales du gouvernement (31,6 milliards
 
de francs CPA en 1990).
 

b) Les reformes fisca]o-douanires de I'UDEAC et le secteur
 
Developpement Rural:
 

D~s 1964, le Tchad adhere & l'Union Douani~re et Economique de
 
l'Afrique Centrale (UDEAC). Au depart, l'Union qui comprend outre
 
le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la Republique Centre Afriquaine,

le Congo et la Guin6e Equatoriale, a pour objectif de creer pour
 
ses membres un Tarif Ext6rieur Commun (TEC) et d'eliminer
 
graduellement les obstacles au commerce inter-communautaire. Ce
 
n'est qu'en 1991 que des changements decisifs ont eu lieu avec
 
l'adoption par les Etats membres d'un programme pr6cis de reformes:
 
engagement d'introduire un Tarif Ext6rieur Commun (TEC) dans leurs
 
relations avec des Etats-Tiers; cr6ation d'un Tarif Pr6f6rentiel
 
(TP) pour le commerce inter-communautaire entre les Etats membres;

adoption d'une Taxe sur le Chiffre d'Affaire (TCA).
 

En 1992 (Atelier de I'UDEAC A Bra2zaville) et en juin 1993 (R6union
du Comit6 de Direction de l'UDEAC A Bangui), une structure des taux 
du Tarif Ext6rieur Commun (TEC) est d6finitivement 6tablie: les 
biens de premi~re necessit6 taxes A 5 %, les mati~res premieres et 
les biens d'equipement A 15 %, les biens interm6diaires et divers 
& 35% et les biens de consommation courante & 50 %. Quant & ce 
dernier taux, il sera graduelleaent r6duit pour atteindre 35 %, 
quatre ans apr~s l'entr6e en vigueur de la r6forme, fix6e au 1 
janvier 1994. Le TEC repr6sentera un unique droit de douane en 
remplacement du Droit de Douane (DD) et du Droit D'Entr6e (DE)
existant actuellement (ainsi que de la Taxe Compl6mentaire dans 
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certains cas). La Redevance Statistique de 1 % s'appliquant sur la
 
valeur des biens import6s sera maintenue.
 

Le Tarif Pr6f6rentiel (TP) est applicable aux produits lors de leur 
introduction dans les autres 2tats membres (Produits UDEAC, tout 
produit fini ou toute matihre premi~re). Le taux du Tarif 
Pr~f~rentiel (TP) est fixe A 20% du Tarif Ext6rieur Commun (TEC). 
Le TP devra graduellement atteindre z6ro, quatre ans apr6s l'entr6e 
en vigueur de la reforme (1 janvier 1994). La Taxe sur le Chiffre 
d'Affaire (TCA), remplacera, d~s son entr6e en vigueur, la Taxe sur 
le Chiffre d'Affaire & l'Importation (TCAI) ainsi que l'Impot sur 
le Chiffre d'Affaires Interieur (ICAI), applique sur certaines 
entreprises de biens et services (y compris les micro-entreprises 
du secteur informel). Le principe de (2) taux pour la Taxe sur le 
Chiffre d'Affaires est d6finitivement acquis: un taux normal et in 
taux reduit & fixer par chaque Etat membre entre une marge de 7 % 
& 18 % et 3 % & 6 % respectivement.
 

La liste de produits sur lesquels est applicable un droit d'accises
 
sp6cifique ou ad valorem est arret6e par le Comit6 de Direction A
 
Bangui. La liste indicative pr6sent6e aux membres do l'UDEAC lors
 
de la derni&re r6union de Yaound6 en 1992 est 6largie et inclut
 
outre les cin! chapitres du code de douane de I'UDEAC sur les
 
boissons (22), le tabac (24), les parfums et cosm6tiques (33), les
 
bijoux et pierres pr6cieuses (71), les armes et munitions (93), le
 
ciment, le the, le sel, les cam6ras, projecteurs, magn6toscopes et
 
appareils photos.
 

Le Comit6 de Direction r6uni A Bangui le 21 juin 1993 adopte, en
 
outre, un Acte portant mise en conformit6 des codes des
 
investissements avec le Programme R6gional des R6formes (PRR)
 
fiscalo-douani&res. II donne 6galement mandat au S6cr6tariat
 
G6n6ral de mener des etudes sur la lutte contre la fraud-, le
 
dumping et la contrebande dans le cadre du PRR. Concernant le
 
domair. de transport, le comit6 adopte un Acte approuvant let;
 
itin6raires structurants de transit pour la mise en place de la
 
procedure de transit Inter-Etats des Pays d'Afrique Central.e,
 
(T.I.P.A.C).
 

Il faut signaler & ce point le role actif jou6 par ].a D61egation 
tchadienne de I'UDEAC lors des diff6rentes negociations r6gionales. 
Les implications A moyen terme pour le secteur de D~veloppement 
Rural sont significatives: en effet, comme membre de I'UDEAC, le 
Tchad r6ussit en 1992 A obtenir une reduction tarifaire sur les
 
importations camions de transport de marchandises et de passagers;
 
de la cat~gorie III (35 %) A la cat6gorie II (15 %). La d~l6gation
 
tchadienne reussit egalement A obtenir la I (5 %) et la II (15 %)
 
classification tarifaire pour des produits tels les engrais, les
 
insecticides, les herbicides etc... Ces reductions (ou nouveaux
 
talix UDEAC) seront applicables d~s l'entr6e en vigueur de la
 
r6forme.
 

21
 

I)!
 



On renoncera ici A la quantification des avantages 6conomiques

gen~r6s apr~s l'entr~e en vigueur de la reforme; ceci parce que
1'impact immediat est cens6 etre n6gligeable. Actuellement, les
agents 6conomiques du sectaur Developpement Rural fonctionnent dans
 un cadre essentiellement 
informel et les reformes fiscalodouani~res auraient vraisemblablement un impact limit6. 
Par contre
dans le moyen et long terme, avec l'elimination graduelle de la
tarification inter-Etats, la demande de produits tchadiens dans la
region peut entrainer u-ne augmentation de la production. il est
indispensable Gans ce 
contexte qu'une participation du secteur
priv6 dans la fourniture d'intrants agricoles (en plus de celle de
1'assistance externe), soit plus importante que par le passe, 
afin
d'induire une expansion soutenue de la demande et l'augmentation de
 
productivit6 qui en r6sulte.
 

IV.A: isroarammes 
 sUr les aar6gats macro-kzonomiaues
 

Le Plan d'Orientation 1991-2000 est programme
un de politique
6conomique & long terme. Il consolide les proorammes d'ajustement

structurel et promouvoit une croissance soutenue.
 

A ces effets, il vise entre autres l'auqmentation de la production
par la modernisation des structures productives et la restauration
 
des equilibres macro-6conomiques.
 

Les strat6gies sectoriel)., se congoivent comme des seconds niveaux
 
de la planification du d6veloppement.
 

Les programmes d'action 6labor6s dans le cadre de la consultation
sectorielle D~veloppement Rurel, S6curit6 
Alimentaire et les
Ressources Hydrauliques contribueraient sans nul doute da',s 
ce
 
sens. 

En effet, bien qu'il soit difficile de quantifier leur impact, il
est evident que les mesures d'all~gement de la pression fiscale du
sous-secteur vivrier ou encore l'6limination des taxes ill6galeshandicapant la productio1 , contribueraient A am6liorer cettederni~re et en cons6quence le PIB s'accroit. De mkme les mesuresspecifiques concernant la commercialisation du b6tail et desproduits de l'6levage accompagn6es de quelques incitations fiscales
permettraient d'augmenter l'offre de betail destine & l'6tranger;
d'autant plus qu'elle semble avoir une elasticit6 prix tr~s elev~e
et les pasteurs s'adaptent assez rapidenent aux vwriations de prix.
Une partie des ventes 
locales et de ventes frauduleuses serait
alors d6tourn6e au profit des exportations formelles.
 

Au niveau des importations, des mesures d'amelioration du syst~me
d'entretien routier ainsi que la r6habilitation de nouvelles routes
permettraient de r6duire A moyen terme l'importation de riouveaux
vehicules et celles des pi~ces d6tach6es. En consequence la valeur

totale des importations du pays diminuerait.
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Ainsi, en premiare analyse, il semblerait que, dans l'ensemble, les
 
mesures propos6es acc6lrent le r6tablissement des grands
 
equilibres macro-6conomiques et la relance de la croissance
 
marquerait le pas de manifre satisfaisante.
 

IV.2: Implications macro-6conomiques des orientations retenues dans
 
les consultations sectorielles sur le d6veloppement Rural
 

La situation actuelle de la balance des paiements ainsi que celle
 
des finances publiques paraissent d6favorables aux orientations
 
retenues. De ce fait, un effort de renversement de tendance des
 
premieres m6rite d'etre entrepris rapidement.
 

En effet, au niveau des finances publiques, les estimations de la
 
situation budg6tAire pour 1993 r6v~lent des depenses courantes de
 
58,3 milliards de francs CFA (dont 15,2 milliards de francs CFA
 
pour les d6penses militaires), cependant les recettes courantes
 
seraient de 27,8 milliards de francs CFA pouvant couvrir moins de
 
la moitie des depenses. Ce qui laisse subsister un 6cart de
 
financement consid6rable.
 

N6anmoins, des mesures destinees A am6liorer les recettes et A 
r'duire les d6penses sont envisag6es. 

Du cct6 des recettes, le Fonds Monetaire International a 61abore 
une s6rie de recommandations concernant l'application de la patente 
ainsi que l'informatisation A court et moyen terme de la Direction 
des Imp6ts et Taxes, permettant de p6n6trer le secteur informel et 
d'augmenter les recettes. flu cot6 des d6penses, les mesures de 
0eflation de l'armee et l'amelioration des ressources publiques 
pr6conis6es en avril 1993 dans le cahier des charges du 
gouvernement de transition ouvrent des perspectives interessantes. 

En outre, au niveau de la balance des paiements, des efforts
 
,'urables sont requis de la part des pouvoirs publics pour mettre 
l'accent sur une politique commerciale plus diversifi6e. En sus, 
dans le cadre des r6formes fiscalo-douani6res de I'UDEAC, des 
r6sultats concrets concernant les tarifs des camions de transport 
de marchandises agricoles et des tarifs d'intrants ont 6t6 
atteints. Et avec l'entr6e en viqueur de l'ensemble des r6formes,
 
en janvier 1994, le gouvernement doit veiller A l'application des
 
mesures sus-mentionnees ainsi que celles destin6es A offrir aux
 
produits tchadiens un meilleur cadre institutionnel pour acceder
 
aux march6s de la sous-region (particulifrement au Cam6roun et en
 
Centre Afrique).
 

C'est dans ce contexte que les r6furmes fiscalo-douani6res de
 
I'UDEAC paraissent indispensables & la r6alisation des orientations
 
strategiques et de politique de d6veloppement du secteur rural.
 

Aussi, au niveau des transferts nets de la balance des paiements,
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il existe une marge de manoeuvre importante li6e A l'am6lioration
 
des finances publiques. Celle-ci ouvrirait l'acc&s A des
 
d6caissements sous forme de dons de la part des organismes d'aide
 
(A travers l'assistance technique et autres formes de dons)
 
r6duisant ainsi le d6ficit du compte courant.
 

En r6alit6, l'6tat actuel des finances publiques ainsi que celui de
 
la balance des paiements constituent un handicap serieux au
 
financement des nouveaux projets. De plus, le gouvernement tchadien
 
eprouve de plus en plus de difficult6s A couvrir les depenses
 
courantes (tels les paiements de salaire) et les obligations de
 
contrepartie.
 

Pour obvier & ce probl~me dans le court terme, une action pourrait
 
&tre envisag6e du cot6 des fonds de contrepartie. Elle consisterait
 
& n6gocier la contrepartie la plus avantageuse. Ii serait 6galement
 
int6ressant de fixer un montant de contrepartie en fonction de la
 
conjoncture financi~re et de commun accord avec les bailleurs de
 
fonds.
 

En plus de celA, un cadre macro-economique ad6quat pour le
 
Developpement Rural est l'existence d'un syst~me de liberalisation
 
de marches et d'une volont6 de la part du gouvernement de lever les
 
contraintes de la circulation des c6reales, telles les mesures
 
restrictives non r~glementaires au niveau regional et cantonal
 
(taxes locales et quotas "d'exportation"). Ce qui am6liorerait les
 
revenus des producteurs et les inciterait A produire davantage.
 

IV.3 Structure du pr:aramme d'investissement public
 

Le Tchad depend entiLrement des bailleurs de fonds ext6rieurs pour
 
le financement de ses projets. Aussi longtemps que la situation
 
6conomlque du pays demeurera precaire, le Tchad sera toujours
 
tributaire de l'aide ext6rieure pour le financement de ses actions
 
de d6veloppement. Le Programme d'Investissement Public, etabli par
 
le Minist~re du Plan et de la Cooperation pour la periode 1991
1996, marque la volont6 du Gouvernement d'accroitre la contrepartie
 
nationale du financement des projets, mais ceci ne pourra se
 
r6aliser effectivement que dans l'hypoth~se d'une reprise de la
 
croissance economique.
 

Les dons et subventions constituent la principale source de 
financement de ces projets. A titre d'exemple, 123 projets ont 6t6 
recenses au MinistZre de l'Agriculture et de l'Environnement, au 
cours de la periode 1987-1992. Leur cot global s'6lve 6 116 
milliards de francs CFA. Les trois-quarts sont finances sur 
subvention, le reste sur prets. 

Sur l'ensemble des projets finances sur pr~ts, seulement une
 
dizaine a 6t6 d6nombree, la totalite est assortie de conditions 
concessionnelles. Elles portent sur: 
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- le d6lai de grace, les d6boursements commencent en g6n6ral & la
 

fin du projet;
 

- la dur~e du remboursement: de 20 A 50 ann6es selon les cas, 

- le taux d'int4ret: il exc~de rarement 1 %. 

L'incidence n6gative du programme d'investissement sur 1,; finances
 
publiques n'est done pas tr~s 61ev6e, mais elle peut etre aggrav6e
 
par l'accroissement des charges recurrentes gen6r6es par les
 
projets. Quasi inexistantes en 1983, les charges r6currentes
 
augmentent r6guli6rement pour atteindre pros de 10 % du volume
 
d'investissement.
 

L'assistance technique represente une part elev6e des d6penses de
 
d~veloppement, elles ont repr6sent6 plus du quart des d6caissements
 
des projets du secteur developpement rural sur la p6riode 1988
1990.
 

Les trois tableaux suivants presntent la r6partition des
 
investissements:
 

- pour les secteurs "D6veloppement Int6gr6" et "Agro-Sylvo-
Pastoral", 

- pour les Ministbres charg6s du D6veloppement Rural, de la 
Securit6 Alimentaire et des Ressources Hydrauliques ainsi que 
l'environnement, 

- selon le type de financement.
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REPARTITION DES INVESTISSEMENTS SELON LE TYPE DE FINANCEMENT 

SECTEURS Avant 1991 1992 1993 1994 1995 
1990 

Minlstdre de I'Agriculture 
Dons en O 96,1 80,1 81,2 71,6 69,0 67,9 
Prdts en 

Secteur D6veloppement Int6gr6 
3,9 19,9 18,8 28,4 31,0 32,1 

Dons en 88,2 81,0 84,9 92,4 93,0 56,2 
Prets en 

Secteur Agro- Sylvo- Pastoral 
11,8 19,0 15,1 - 7,6 7,0 43,8 

Dons en % 74,4 63,5 60,6 58,7 59,0 59,2 
Pr~ts en O 25,6 36,5 39,4 41,3 41,0 40,8 

REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR 

SECTEURS Avant 1991 1992 1993 1994 1995 
1990 

Secteur DNveloppement Inti.gr6 
en millions de F. CFt 13 500 3 800 3 600 9000 6700 3400 

en 7 7,2 6,4 6,8 11,0 8,6 8,7 
dont Ministbre de I'Agriculture 

en millions de F. CFA 4 300 400 1 500 5 700 4200 800 
en %du sectej 31,9 10,5 41,7 63,3 62,7 23,5 

Secteur Agro -Sylvo-Pastoral 
enmillionsdeF. CFA 43800 11700 16100 18200 16400 8400 

en X 23,4 19,8 30,6 22,2 21,1 21,5
dont Minist~re de I'Agriculture 

en millions de F.CF' 16600 5200 4100 9600 11100 6600 
en % du sect(ul 37,9 44,4 25,5 52,7 67,7 78,6 

Total des deux secteurs 
enmillionsdeF. CF 57300 15500 19700 27200 23100 11800 

en I 30,6 26,3 37,5 33,2 29,7 30,3
Ensemble des secteurs 187100 59000 52600 82000 77800 39000 
en millions de F. CFA 
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REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR MINISTERE 

SECTEURS Avant 1991 1992 1993 1994 1995 
1990 

Minist6re de rAgriculture 
en millions de F.CFA 34 000 6 800 6800 16000 15800 7400 

en *A 18,2 11,5 12,9 19,5 20,3 19,0 
MInist~re de '61evage 

en millions de F.CFA 8400 3200 3800 3300 800 200 

en 'A 4,5 5,4 7,2 4,0 1,0 0,5 
Ministbre du Tourisme et de 
I'Envlronnement 

en millions de F. CFA 3400 1200 700 900 1000 800 

en 1,8, 2,0 1,3 1,1 1,3 2,1 
Minist6re des Mines, de 
I'lndustrie et des ressources 
en eau 

en millions de F. CFA 17000 4600 6600 6000 8100 4600 

en IX 9,1 7,8 12,5 7,3 10,4 11,8 
Total des minist~res 

en millions de F. CFA 62800 15800 17900 26200 25700 13000 

en 0 33,5 26,8 33,8 33,2 30,5 33,0 
33,6 26,8 34,0 32,0 33,0 33,3 

Ensemble des secteurs 187100 59000 52600 82000 77800 39000 
en millions de F.CFA 
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De l'observation des tableaux ci-dessus, il ressort que la part des
 
investissements publics reserv6e au secteur rural est encore
 
moindre.
 

En effet, jusqu'& l'exploitation du p6trole tchadien, ledit secteur
 
sert de base au developpement socio-6conomique de ce pays. C'est de
 
son essor que d6pendra la relance de la croissance.
 

Ii serait alors judicieux d'accroitre, durant les quatre annees
 
futures, le budget d'investissements qui serait allou6 au
 
d6veloppement rural; et proc6der par la suite A sa reduction au
 
benefice des autres secteurs de l'economie (tel le secteur
 
industriel).
 

En conclusion, le Tchad plus que les autres pays de la sous region
 
a un potentiel de croissance economique considerable.
 

Aujourd'hui la relance de son economie repose sur le secteur rural
 
dont le d6veloppement se base sur les principaux points ci-apr~s:
 

- Bonne politique agricole permettant d'accroitre la production A
 
un niveau capable, d'une part, d'enrayer les p6nuries alimentaires
 
et am6liorer de mani~re remarquable les revenus des producteurs, et
 
d'autre part, de r6duire les produits agricoles importes. Ce qui
 
aura pour effet de diminuer consid6rablement le d6ficit commercial.
 

- Hise en place de bonnes infrastructures routi~res facilitant la 
circulation et les transactions commerciales entre les diverses 
r6gions.
 

- Diversification des produits agricoles d'exportation et leur 
valorisation maximale dans le pays; et cela par les cr6ations des 
agro-industries. 

- Bonne assise de l'int6gration r6gionale, autrement dit,
 
harmonisation des politiques fiscales et douani~res dans la sous
region.
 

Bien entendu, les programmes et projets propos6s sont de nature A
 
promouvoir la croissance. Ils sont porteurs d'espoir, mais leur
 
chance de succLs passe, au moins, par l'existence dans le mfme
 
temps d'une capacit6 suffisante de financement.
 

Or, les situations actuelles de l'6pargne int6rieure et nationale
 
ainsi que celle des finances publiques ne permettent pas A l'Etat
 
tchadien de remplir cette exigence.
 

Leur mise en ex6cution se souscrit alors A des emprunts consentis
 
& des conditions hautement concessionnelles. Aussi, une paix

sociale et une stabilit6 redonneront confiance aux bailleurs de
 
fonds qui observent en ce moment un relatif attentisme.
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AN NE XE S 



REGRESSION SUR L'EQUATION DU PIB
 

En effectuant la r~gression sur l'dquation suivante
 

PIB,=a+b.PRODAG,+P, 

o6: 	 PRODAGt reprdsente la production agricole
 
t le temps

11 l'erreur 

sur une periode de 17 anndes 
1974 - 1990, nous avons obtenu le
 
rdsultat suivant
 

PIBO,38 0,46PRODAG, 

(6,22)
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Tableau 2
 

Tchad: Recettes et Depenses (1987-1993)
 

(en milliards de francs courants CFA)
 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
 
(Proj.)
 

Recettes Totales 19,5 24,8 28,8 31,6 32,2 31,4 27,8 

Recettes fisc. 13,8 19,0 23,0 25,2 22,1 22,0 17,0 
dont: 
- Impot/revenu 3,5 4,3 6,3 6,5 8,2 8,5 6,5 
- Taxes 

(biens/serv.) 3,2 5,6 7,3 8,5 7,8 7,5 5,1
 
- ImpOt commerce
 

ext6rieur 5,1 6,9 6,9 7,7 4,9 4,9 4,7
 

C A A 4,1 4,8 3,8 5,0 3,4 3,5 3,9
 

Autres 1,6 1,0 2,0 1,4 6,5 5,9 6,9
 

Depenses Totales 82,3 84,0 105,0 105,8 80,5 96,0 94,3
 

Depenses cour. 27,7 30,9 42,2 47,7 54,7 52,7 58,2
 

Deficit courant -8,2 -6,2 -13,4 -16,1 -22,4 -21,2 -30,3
 

Depenses d'in
vestissement 54,6 53,1 62,8 58,2 25,8 27,7 33,9
 

Deficit alobal
 
(encaissements) -62,8 -61,1 -76,5 -75,7 -39,9 -53,5 -66,5
 

Financement
 
Exterieur (net)
 

Dons 53,9 48,7 43,6 48,0 24,9 23,5 34,0
 

Emprunts 6,4 12,9 22,4 21,3 16,9 11,9 15,0
 

Deficit courant
 
en % du PIB 3,4% 1,8% 4,3% 4,6% 5,7% 5,2% 7,7%
 

Deficit global
 
en % du PIB 25,7% 19,7% 23,5% 23,7% 13,9% 17,7% 18,2%
 
(dons exclus)
 

Sources: Min. du Plan et de la Coop., BEAC, FMI
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Tableau 3
 

Tchad: Exortations/Tmnportations de Marchandises (1987-1993)
 

(en milliards de francs courants CFA)
 

1987 1988 1989 1990 
 1991 1992 1993
 
(Est.)
 

Export.(fob) 32,9 42,9 49,6 52,7 54,6 50,3 41,8 
dont: 
- coton (%) 37,7% 55,0% 47,2% 49,3% 49,0% 50,2% 38,0% 

- Elevege (%) -- 15,0% 28,0% 30,0% 30,5% 29,0% -

Import.(fob) 67,9 68,9 77,5 71,9 73,0 
 71,4 73,8
 

BALANCE COMERC. -35,0 -26,0 -27,9 -19,2 -18,4 -21,1 -32,0 
(FOB) (=2-1) 

Sources: BEAC, FMI
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EPARGNE, CONSOMMATION, INVESTISSEMENT ET DETTE EXTERIEURE (milliards do F.CFA) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

PIB au prix du march6 223,3 282,7 327,8 260,4 244,1 310,4 320,2 324 

55,3 78,6 78Consommation pub lique 16,4 33,8 43,2 41,3 47,2 

Consommation privie 225 261,3 353,9 279,6 250 301,1 296,1 295,9 

Consommationglobale 241,4 295,1 397,1 320,9 297,2 356,4 374,7 373,9 

Epargne natic.-,le brute 15 21 -6,1 3,2 15,6 19,2 11,3 14,2 

Investissement public 
Investissement prWv 

6,5 
0,3 

14,6 
0,7 

25,5 
1,3 

22,6 
1,1 

22,2 
1,1 

23,5 
1,2 

27,7 
1,4 

25,8 
1,4 

Encoursde ladette extkrieure 59,2 58,7 65 71,2 80,3 93,6 116,6 126,5 

Service de la dette exterieure 3,4 3,8 3,9 3,4 3,2 3 3,3 3,3 

source: Minist&re du Plan et de la Coop6ration, Plan d'Orientation et docunents annexes 
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-----------------------------------------

Tchad: Equilibre Ressources - Emplois 01988-1993)

(En milliards de francs courants CFA)
 

1988 1989 1990 1991 
 1992 1993
 
(Est.)
 

Equilibre Global
 
- P I B pm 310,8 
 321,8 319,4 344,7 364,0 362,8
 
- Importations de
 
biens et services 137,5 
 143,5 136,4 136,8 136,2 139,5
 

RESSOURCES=EMPlOIS 448,3 465,3 455,8 481,5 
 500,2 502,3
 

- Consommation pubi. 
 56,0 68,7 67,8 73,2 69,3 64,4
 

- budget de fonct. 
 26,3 33,6 38,2 44,6 41,5 47,5
 
- budget d'Invest. 29,7 35,1 29,6 28,6 27,8 
 16,9
 

- Consommation privee 
 301,3 304,4 293,8 312,4 344,4 369,0
 
- Formation brute de
 
Capital Fixe 24,7 29,1 30,1 32,6 27,0 17,9
 
- dont Investissements
 
publics 23,3 28,5
27,6 31,0 25,7 16,9
 

- Exportations de biens
 
et services 
 66,3 63,1 64,1 63,3 59,5 51,0
 

Eparne
Eoargne ete------------------------------------------------------Financement
 
- P I B pm 310,8 321,8 319,4 344,7 364,0 362,8
 
- Transferts Exterieurs
 

nets 65,0 
 67,9 52,1 47,9
43,5 54,8
 

- P N B 
 375,8 
 389,7 371,5 388,2 411,9 417,6
 

- Consommation Globale 
357,3 373,1 361,6 385,6 413,7 433,4
 

- Epargne Int6r. brute 
 (46,5) (51,3) (42,2) (40,9) (49,7) (70,6)
 

- Epargne Nation. brute 
18,5 16,6 9,9 2,6 (1,8) (15,8)
 

- Tx d'Epargne (% PNB) 
 4,9% 4,2% 2,6% 0,7% (0,5%) (3,8%)
 

- Taux d'Investissement
 
(% du PIB) 7,9% 9,0% 
 9,4% 9,4% 7,4% 4,9%
 

Sourcus: Autorites tchadiennes/FMI
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Tableau 6
 

Tchad: PTB des secteurs de D~veloppement Rural (1987-1993)
 

(en milliards de francs CFA de 1977)
 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
 
(Proj.)
 

Agriculture 43,6 58,6 54,5 42,0 64,4 72,2 75,1
 

(% du PIB) 26% 30% 26,5% 20,8% 29,5% 32.0% 34.0%
 

Secteur Vivrier 38,8 53,4 48,8 36,1 57,8 67,5 69,1
 

(% du PIB) 23,0% 27,4% 23,6% 18.0% 26,4% 29,8% 31,2%
 

Coton graine 4,8 5,2 5,7 5,9 6,6 4,7 6,0
 

(% du PIB) 2,8% 2,6% 2,7% 2,9% 3,0% 2,0% 2,7%
 

Elevage 22,7 23,5 24,2 24,9 25,6 26,2 26,9
 

(% du PIB) 13,4% 12,0% 11,8% 12,3% 11,8% 11,6% 12,1% 

P I B (prix de 
marche 1977) 168,5 194,9 206,3 201,5 218,4 226,3 221,0 

(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sources: Min. du Plan et de la Coop., BEAC, FMI
 

35
 



ARTICULATION DU PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB) (milliards de F. CFA) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

1. Secteur Primaire 101,3 107,5 141,2 96,2 91,3 128,9 114,4 110,6 

Agriculture 
Cultures vkire 

61,6 
51,8 

77,1 
69,4 

103,1 
95,5 

49 
42,1 

50 
40,2 

91,5 
81,1 

76,5 
65,2 

70,5 
59 

Elevage 
Coton grai 9,8 

39,7 
7,7 

30,4 
7,6 

38,. 
6,9 

47,2 
9,8 

41.3 
10,4 
37,4 

11,3 
37,9 

11,5 
40,1 

2. Secteur Secofidaire 38,9 58 54,9 50,1 45,5 53,8 64,8 67,3 

Industries 
dont ctor tbr 

Mines, Travaux Pubics 
Eaux et 6lectricit6 

36,8 
7,7 

1 
1,1 

54,3 
15,2 
2,2 
1,5 

49,6 
7 

3,9 
1,4 

44,9 
5,4 
3,5
1,7 

40,3 
4,6 
3,4
1,8 

48,3 
7,3 
3,6
1,9 

58,2 
8 

4,5
2,1 

59,5 
8,8 
5,5
2,3 

3. Secteuir Tertlaire 77,7 104,4 118,5 103,7 97 113,6 124,3 127,5 

Commerce et transports 
Administrations 

69,1 
8,6 

89,1 
15,3 

100,9 
17,6 

85,8 
17,9 

77,6 
19,4 

93,2 
20,4 

96,9 
27,4 

97 
30,5 

PIB au cout des factetra 217,9 269,9 314,6 250 233,8 296,3 303,5 305,4 

Taxes Indirectes 5,4 12,8 13,2 10,4 10,3 14,1 16,7 18,6 

PIB au prix du marchd 223,3 282,7 327,8 260,4 244,1 310,4 320,2 324 

Croissance nominale (%) 
Croissance r6elle -prix de 1990 (%) 

24,1 
15,7 

26,6 
2,1 

16,0 
21,9 

-20,6 
-4,1 

-6,3 
-3,3 

27,2 
16,3 

3,2 
4,3 

1,2 
0,2 

source :Minist6re du Plan et de la Coop6ration, Direction de ItStatistlque et des Etudes 
Economiques et D6mographiques 
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BALANCE DES PAIEMENTS (milliards de F.CFA) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Marchandises -8,0 -6,8 -46,9 -39,3 -35,0 -25,1 -27,1 -26,5 

Exportations FOE 29,8 53,4 27,8 34,1 32,9 42,9 49,6 51,2 
dont cotor 22,5 42,4 20,0 14,7 12,4 20,4 23,4 26,6 

Importations FOE -37,8 -60,2 -74,7 -73,4 -67,9 -68,0 -76,7 -77,7 

Services -20,2 -30,4 -55,5 -45,1 -41,4 -45,4 -58,5 -50,5 

Recettes 12,5 15,6 16,9 16,6 22,0 24,1 13,9 25,3 
DUpenses -32,7 -46,0 -72,4 -61,7 -63,4 -69,5 -70,4 -75,8 

.. ............ ... . ................. .... ... .. . . ....... ..". ". " ......... '". ; " : " ! ::.............. .. " ......".' " -- '
 

Transferts courants nets 42,4 46,3 63,2 63,7 68,7 65,0 65,8 04,1 

secteur public 41,1 47,0 60,1 65,6 71,7 70,1 72,2 71,6 
secteurpriv 1,3 -0,7 3,1 -1,9 -3,0 -5,1 -6,4 -7,5 

Capitaux A long terme (nets) -6,9 3,5 30,3 17,3 12,9 15,0 29,8 26,8 

secteur publk -6,9 -1,3 6,3 6,2 12,0 13,7 25,2 22,8 
secteur prlvl 0,0 4,8 24,0 11,1 0,9 1,3 4,6 4,0 

CapitauxAcourtterme (nets) -1,3 -6,6 0,9 -5,7 -9,7 -7,8 -6,1 -11,5 

Capitaux non mon6taires nets -8,2 -3,1 31,2 11,6 3,2 7,2 23,7 15,3 

Erreurs et omissions -1,6 3,4 -0,2 1,8 4,5 -2,4 3,3 

source: Ministare du Plan et de la Coop ration, Plan d'Oriertation: Le Tchad vers I'an 2000 
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STRUCTURE DES RECETTES ET DES DEPENSES DE LETAT (milliards de F. CFA) 

RECETTES ET DEPENSES 
ANNEE 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

RECETTES COURANTES 8,5 18,3 21,3 17,7 19,5 24,8 28,7 31,6 

Recetes fiscales 
Irrpts sur le reve 

Taxes sur biens et service 
dont p6tro 

Imp6ts sur le commerce i-t6rie 
Attres recettes fiscal 

Recette non fiscales 
Reettes C. A. A 

6,1 
0,7 
1,6 

3,4 
0,4 

2 
0,4 

13,1 
1,4 
3,2 

7,9 
0,6 
3,5 
1,7 

15,9 
3,1 

3 

8,9 
0,9 
4,1 
1,3 

13,7 
3,3 

3 

6,2 
1,2 
2,5 
1,5 

13,8 
3,5 
3,2 

5,1 
2 

1,6 
4,1 

18,7 
4,6 

6 
2 

6,2 
1,9 
1,3 
4,8 

23 
6,3 
7,3 
3,1 
6,9 
2,5 
1,9 
3,8 

25,2 
6,6 
8,5 
3,6 
7,7 
2,4 
1,3 
5,1 

dont p6tro 1,4 1,1 1 

DEPENSES COURANTES 12,7 23,5 25 25,1 27,8 31 42,3 47,7 

Salaes clvils 
Matriel 
Transferts 
Int6r6ts exigbles 
Auires 
D6fense 

6,6 
3,3 

1 
0,8 

1 

6,3 
2,4 

1 
0,8 
2,9 

10,1 

8,2 
4,8 

2 
0,9 

9,1 

9,6 
4,1 
1,3 
1,1 

9 

11,3 
3,9 
2,1 
0,9 

9,6 

12,4 
4 

1,2 
0,9 
2,5 
10 

17,5 
6,3 
3,3 
0,9 
4,4 
9,9 

20,6 
8,1 
3 

1,9 
4,5 
9,6 

souce: Milnstre du Plan et de la Coop~ration 
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MATRICE INTER-SECTORIELLE (miliards doF.CFA) 

Activtds Coton fibre Cuhugesviwidres Secteuragricols Gouvovnemen! Compte do capital Remddu Mande 

Activ ids Offre dorinesique O tfredor nestique Offr domesique
 
34100000 237800000 271 90000 _ __]
 

Coton fibre hipis
 
2 200450
 

Sectew agricole 
 Translert 
2100450
 

Gouvernemernl Taxes indroctes Oroitsd doua es Taxes drectes
 
40 2200450 
 220 871_ 

Compte de captal Epargneprivde Epaigne pubique Epeegne itangir. 

ND 0336 

Ra-teduMonde Importations 

rdpenses Odpensos Odpnsas Odpensee 

cotonridres cultures vivridres S cte uagricolo publiques 
2200450 8368 2206778 2200450 2206778 

ND Donrindenon existante 

BEST AVAILABLE DOCUMENT 
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