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PREFACE 

L'Etude de la Commercialisation du Mil et du Sorgho (MSMS) est peut-tre l'une des dernires vagues
des grandes 6tudes qui collectent les donn~es de base sur les modIes de commercialisation stir toute 
I'Ntendue du territoire. De grandes 6tudes de ]a commercialisation des produits agricoles taient g~n6rales
dans les annes soixante, soixante-dix, quatre-vingt, mais s,,nt plus rcemment devenues un genre
relativement rare. Les plus r~centes tudes sur les march6s agricoles traditionnels semblent tre des 6tudes 
de reconnaissances rapides, souvent visant it identifier et 4 r6soudre les contraintes sp6cifiqucs. Ceci
 
s'explique par plusieurs raisons: chaque nouvelle recherche prtsente tr s peu de nouveaux 
aperqus;
beaucoup des leqons tir~es des 6tudes pr~c~dentes sont applicables it une vari6t6 des filires et des pays; les 
gouvernements ont dji et6 largetnent sensibles aux recommandations faites par ces etudes. Toutefois, les 
6tudes Acourt-terme sont fiables si une base de connaissance est d6jaI disponible, et les manques 
d'informations sp6cifiques ntcessitent d'tre comblts. S'il manque une connaissance de base, les atudes i. 
court-terme sont susceptibles de pr6senter de mythe: perptuels ou de crier une nouvelle "sagesse
 
conventionnelle" bas~s stir des observatins trcs limittes.
 

C'est donc cette demi~re situation qui a caractdris6 ]a situation de la connaissance de I.
 
commercialisation des produits agricoles au Tchad et qui a 
conduit le Gouvememient du Tchad L. I USAID i. 
sponsoriser une grande tttide de la coimnercialisation des cr6ales. En effet, les r6sultats de l'6tude ont d6jit 
d fit quelques-unes des "ides reques" qui ont domin6 lIar6flexion sur la commecialisation des c6r6ales au 
Tchad. Do fait qu- - : peu Je recherches de cc genre aient t6 faites au Tchad, les irsultats de I',tude 
MSMS ont 6t6 passionn~ment aLcueillis comine i'a prouv liaparticipation enthousiaste d'environ 150 
personnes repr6sentant le Gotvernement, le secteur priv6 et les donateurs i cette conf6rence de deux jours 
sur la commercialisat ion des c6r6ales organisee par l' quipe MSMS sous le patronage dt, Ministire de 
l'Agriculture et de I'Environneinent. Beaucoup des r6sultats et conclusions de l'6tude MSMS avaient d~ja
6 consid6r6s et d~battus par de petits group,:s de fonctionnaires et de chercheurs I ,rs d'une douzaine de 

tables rondes organis6es pendant 1'tude. Fondamentalement, la valeur de 1'tude Nf'SMS r~sidera dans 
l'utilisation de ses r~sultats dans les annees a venir. 

L'Etude de Ia Commercialisation du Mil et du Sorgho est l'une de plusicurs tudes entreprises par le 
Centre de Recherche stir le Ddvt!oppenment Economique (CRED) de I'Universit6 de Michigan conjointement 
avec la coirposante Analyse des Marches et hcurs Politiques (AMP) du nrojet Commercialisation des 
Produits Agricoles et Transfert de Technologic (AMT). AMTT est un projet d' tude et d'information sur 
]a commercialisation des produits agricoles au Tchad. Co-financ, par I'USAID et le Gotvernement du 
Tchad, cc projet est cx~cuti par le Nlinistire de I'Agriculture et de I'Environnement et par le Development 
Alternatives Inc. (DAI). En plus de hi composante AMP, le prcjct soutient allssi le Syst~nmc d'Information
 
siir les NI arches (SII) pou r les produits agricoles et horticoles ct le Centre d'Appui .t li Promotion Agro-

Industrielle (CAPAGRI), composante qui appuie les initiatives du sectcur 
priv'. 

La recherche MSMS a connnenc6 en octobre 1992 avec le lancement des enquires sur le terrain en
 
dcembre. La plupart des entlutes taient mendes entrejanvier et aodit 1993, toutefois, les enqutes stir
 
ceitains aspects se sont poursuiviesjtstlu'en mai 1994. Les principaux chapitres de I'Ptude out mis l'accent
 
sur le comportenient des agrictilteurs et commerqants de cr ales avec une attention particuli:re aux aspects
 
institutionnels dt systime de commercialisation. Suite i lIaddwauation du franc CFA en janvier 1994, le
 
plan d' tude initial tait coniplt16 par tin travail supplmentaire sur les effets de la ddvaluation stir la filire
 

En juin 1994, s'est tenue une confrence de deux jours it N'Djamdna pour prsenter les risultats de
 
cette tude it une 
 lus grande audiejnce qui ne pouvait tre touch6e par tine simple publication diu rapport du 
projet, atissi bien (fie pour encourager la discussion et solliciter d'autres points de stue--un aspect incorpur6
dans le plan tIe 1titude MSMS depuis le ddbut i travers uine sdrie des discussions tr~s utiles organisees en 
tables rondes qui se sont tenties atu fur et .4 mesure que I'ttudc se poursuivait. 

Les documents pr6sentts dans cc rapport comprennent: 
* le compte rendu de la confrence; 
* le discoUrs d'ouverture prononcd par le Ministre de I'Agriculture et de I'Environnement par intdrim; 

l Ia prscntation tLu Ministare de I'AgrictIlture et de I'Environnement sur la politique agricole. 

Le programme de 1'ttude 6tait conqtu et supervisd par le Dr. Larry Herman (CRED et Kenyon
College). Les principaux chercheurs rd6idenis qui ont conduit presque tout le travail de terraiii et qui ont 
fait la plupart de l'analyse ,ttient M. Yacoub Abdelwahid et M. Fauba Padack6. M. Yacoub a dirig6 les 



enquetes dans la zone sahdlienne et M. Padack6, dans la zone soudanienne. Lit plupart des rapports du 
projet 6taient 6crits par cette &quipe de trois personnes. MM. Lawrence Kent et Thomas Leneghan de DAI 
ont apport6 une contribution substantielle au cours de l't tude; M. Kent a assist dans la conception 
d'enquate, contribu, A l'6laboration du document sur les restrictions adr.nistratives, particip6 ii la 
confdrence sur la commercialisation des ctrtales et apport6 son assistance ia1' 1aboration du rapport final. 
M. Leneghan a apport une grande contribution ii I'6laboration des documents "Structure de March6" et 
"lntdgration des Marches". Dr. Sheldon Gellar (Hebrew University de Jerusalem) a contribu6 ii 
I'6laboration de l'tude institutionnelle du rapport. Au total onze enquteurs 6taient recruts pendant 
l'idtude. Nos deux principaux enquateurs 6taient Cheltout Mohamed Yacoub (zone sahdlienne) el Kelabet 
Saband (zone soudanienne). L'assistance en analyse des donndes dtait fournie par M. Abderahman Moktar. 
M. Djimasbd Ngaradoum avait apport6 l'assistance administrative et dtail responsable de la coordination des 
diffdrentes parties et versions du rapport. Ces personnes et leur excellente assistance dtaient critiques pour 
le rapport final. 

Ce travail ne serait accompli sans les efforts de beaucoup d'autres personnes, depuis les chauffeurs du 
projet au Tchad, jusqu'au personnel d'appui logistique aux Etats-Unis. Au projet AMIT de N'Djamdna, 
nous remercions sinc~rement M. Pierre Bramgoto Ndhoko, M. Hassan Ouniar, Mine Colette Benoudiji, 
M. Mahamat Tahir, et Nille Lauren Rawlings, pour leur appuis administratifet logistique. Les chauffeurs 
du projet (M. Jerome Ngarebd, M. Tembaye Tayangar, M. Harine Mahamat, NI. Moctar Mohamet, et 
M. Abakar Adano) ne nous avaient pas seulement conduit en toute sflret sur des dizaines de milliers de 
kilomctres mais aussi rendu des aides mdritoires dans d'autres domaines. M. Bill Dalrymple dtait le chef de 
projet et M. Chan Nguyen dtait coordinateur des ,tudes de la composante AMP pendant ]a plupart de la 
pdriode o I'dtude NISIMS dtait entreprise; leur assistance a td apprdcide 

Au si~ge de DAI, Tonya Giannoni qui a foUMi un appui logistique et administratif. NI. David 
Kingsbury a dcrit les sommaires de plusicurs documents du projet pour la confirence. M. Scott Simons a 
contribud moralement et matdriellement dans les circonstances critiques. Au Centre de Recherche sur le 
Ddveloppement Economique de l'Universit6 de Michigan, l'appui a dtd fourni par M. Charles Steedman et 
Mine Kathryn [luss, cette derni~re ,tait comme un club d'appui constitud d'une personne pour l'dtude. 
M. Touba Bddingar et Mine Anita Mackey de IUSAID ont fourni iala fois li carotte et le biton qui ont
 
permis l'avancement de l'dtude; nous somme reconnaissants pour leur appui.
 

Toute notre gratitude ii M. Jim Campbell, Chef de projet (DAI/ANITF) et i Mime Anne Hudon 
(CRED), Coordinatrice de la conference. NI. Campbell s'est ddploy6 pour assurer que ]a conference et le
 
rapport final dtaient bien finis tout en nous maintenant en nioe temps tous sains. NIme Hudon s'est
 
chargde des arrangements de confdrence et assurde que nous dtions tous la oii nous dtions supposds tre.
 
Elle ,tait aussi responsable de l'dlaboration du compte rendu de la confdrence, de l'ddition des documents en 
anglais aussi bien qu'en franqais, et gdndra!ement, appr~tait les choses. 

Lat tenue de !a confdrcnce n'aurait pas lieu sans lea efforts considdrables de NINI. Eliot Berg, Fauba 
Padack6, Abdelwahid Yacoub, et Lawrence Kent, qui ont totls prdsentd des documents. Nous avons eu 
aussi lIt chance d'avoir des prdsentations supplementaires de la part de M. Josud Diond de l'lnstitut du Sahel 
et de M. Serge Coelo du, CILSS. M. Dzoumbd Djonret servait en qualitd de Coordinateur Assistant de la 
conf6rence pour le projet AMTT. MM. Namba Yallal et Ahourdet Djapania du Minist~re de l'Agriculture 
et de I'Environnement taient membres du comitd dorganisation de la confdrence. Nos remerciement vont 
aussi ii l'endroit du staff de l'h16tel Novotel la Tchadienne. 

Enfin, notre sincere gratitude va ai l'endroit d'innombrables agriculteurs, comnerqants et fonctionnaires 
qui ont contribud ii cette diude en partageant leur temps et leurs iddes. Nous faisons remarquer cue nos 
chercheurs et enqudleurs dtaient chaleureusement requs et assistds dans tons les sites de recherche o6i ils 
s'dtaient rendus. Notts dtions trbs souvent orients par li sincdrit6 et lIabonne mdmoire de Ia plupart de nos 
inlerviews. Ceci dIait dvident dans les ddbats qui avaient lieu pendant les tables rondes et pendant la 
confrence stir i commercialisation des cdrales. II n'y a done aucun doute que les tchadiens sont soucieux 
de resotdic les contraintes qui minent li performance de li fili~re cdrdali rc--et du secteur agricole et de 
I'6conomie en gdndral. Nous espdrons avoir contribud 'i ces efforts. 

Larry Herman 
N'Djamdna, Tchad 

Juin 1994 
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COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE SUR
 
LA COMMERCIALISATION DES CEREALES AU TCllAD
 

Du 16 au 17 juin !994, s'est tenue h N'Djanina A I'h()tel Novotel la Tchadienne, une conference sur 
la commercialisation des ctrales au Tchad organisee par le projet de Commercialisation des Produits 
Agricoles et de Transfert de Technologies (ANITT) en collaboration avec le Ministare de l'Agriculture et de 
I'Environnement du Tchad sous financement de IUSAID. 

Environ 130 participants, venus de l'intdrieur et des pays voisins et amis, repr6sentant diffrentes 
organisations locales et internationales impliqu es dans la commercialisation des c6r~ales ont pris part. La 
lis',e des invites comprend les reprtsentants des divers minist res du Gouvernement; des bureaux r6vionaux 
du Ministare de l'Agriculture et de l'Environnement; des pr6fectures et des communes; des commerqants, 
des transporteurs et des a'griculteurs. 

La conftrence a tt6 pr~side par le Directeur Gdn6ral du Nfinist re de I'Agriculture, assistI par 
M. Touba BMdingar de I'USAID et de M. Lawrence Kent du Projet AMNIT/DAI. 

L'objectif de ]a confdrence a t6 de presenter les r~sultats de l'Etude de Cominercialisation du Mil et 
du Sorgho r6alis~e par le projet Commercialisation des Produits Agricoles et Transfert Technologies 
(AMTF), d'obtenir des commentaires sur les rdsultats et les conclusions de l'i6tude, et dc promouvoir la 
discussion sur les problmes de la commercialisation des ctrtales au Tchad. 

LE 16 JUIN 1994 

Lit premizre journi.e de la conf6rence a t(6 mnarqute par le discours d'ouverture du Ministre des 
Affaires Sociales et de la Condition Feminine, reprfsentant son homologue du Ministare de l'Agriculture et 
de I'Environnement. Le texte du discours est ci-joint. 

Apr~s le discours d'ouverture, les thim d s ont itt prdsents: 

Matin 

* 	 Politiques et strat6gies de production et de commercialisation agricole (M. Namba Yallah du NMinist re 
de I'Agriculture et de I'Environnement) (texte ci-joint): 

Dans sa presentation, NI. Yallah s'etait surtout bas stir les objectifs de la troisi .. e Confrence de la 
Table Ronde pour la R~publique du Tchad qui s'est tenue ii Genve du 19 au 20 juin 1990 (GENEVE Ill) et 
qui avait fait ressortir li ncessit de preparer puis de r tinir huit consultations sectorielles: ducalion
formation-emploi, coopration technique, promotion du secteur priv , sant6 et affaires sociales, 
environnement et lutte contre la ddsertification, ddveloppement urbain et secteur transport et cnfin 
d6\,eloppement rural, scurit6 alimentaire et ressources hYdrauliques. 

* 	 Rsumr et ni6thodologie de l'Etude (Ie Dr. Lirry Herman, Directeur de I*Etude); (voir chapitre
 
"Introduction, Aperqu et Bibliocraphie" dans le Tome I de li documentation de 
 It confirence). 

Comportement des producteurs (M. Fauba Padack,, chercheur de ['Etude, et Dr. Larry Herman): 

Ce thime a permis aux participants de comprendre que les agriculteurs vendent une proportion 
modtrfe de leur production (environ 175c) et qu'ils vendent surtout dans les marchus r&gionaux ob existe I. 
comptition. La tendance des ventes est proportionnelle it li tendance de production: plus I'agriculteur 
obtient une bonne r~colte plus il en vend; noins il produit moins il vend. 

* 	 Non saisonnalit des achats et des ventes: 

L'hypoth~se selon laquelle les \entes des ciriales se font de faqon abusive juste apris les r5coltes et 
leur rachat it on prix iIev6 pendant li p6riode de soudure nest pas aussi vraie car les risullats de I'arude ont 
montri- que les ventes sont 6galement reparties stir toute I'annte. Ceci a donn6 I'occasion aux participants
de fourmir des explicati.,ns relatives aux ph~noruines observ6s. Certains participants ont tent de montrer 
que la non saisonnalit6 des achats et des ventes est due, surtout, dans la zone soudanienne aux perturbations 
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caustes par le nouveau syst~me de la CotonTchad. Ce systime dtnemm6 "Achat Autogr de Coton" 
consiste . payer plus lard apr s les collectes de colon, obligeant les agri.,Iteurs k vendre les cdr"ales pour 
satisfaire les besoins en produits de premicre ncessit6. 

II convient de noter que I'expos6 du th~me ci-dessus 6tait suivi des idbats dont les points saillants sont: 

* Associations Villageoises (AV), I'Office National Cdralier (ONC): 

En cc qui conceme cc point, il y a eu plusieurs interventions mais l'essentiel tait port sur la
 
formatibn des associations. Quant h I'ONC, il tait convenu que cet office devrait ddsormais s'occuper de
 
la gestion des stocks sans tenter de stabiliser les prix. 

Importance des prix radio-diffuses du Syst me d'Information sur les Marchds (SIM): 

A I'issue des dbats, les confdrenciers se sont mis d'accord sur I'importance des activits du SIM et 
sur la diffusion des nouvelles sur les marchds qui est avantageuse pour tous les participants au marchU. 
Cela donne "Achacun, une ide pr&ise sur les conditions de prix et de! march6. 

* Comp~titiviI6 des marchds cirdaliers tchadiens: 

Contrairement aux iddes reques selon lesquelles le march6 nest pas comp.titif, les rdsultats de I'6tude 
ont montr6 que dans chaque march6, il y a I'vidence d'un nombre important de commerants et une bonne 
circulation d'information, cc qui justifie la compdtitivit6 des marchts (voir chapitres "Structure de Marcht1", 
"lntdration des Marchts"). 

L'6tude a montr6 que le march cdrdalier est compdtitif et que les agriculteurs, malgr6 les ides 
revues, vendent et acheltent a des prix comptitifs. II a 6,6 galement dmnontr6 que les agriculteurs ne
 
manquent pas d'occasion de vent,' ni d'achat et connaissent hien les conditions des march2s Iocaux mais
 
surestiment les prix dans les marches regionaux.
 

AprN-rnidi 

Les themes ci-dessous ont fai l'objet des presentations de I'apr~s-midi: 

* Coinmerants: Flux et Structure de March6 (Dr. Larry Herman, NI. Abdelwahid Yacoub, chercheur de 
I'Etude, NI. Fauba Padack6), 

* Commerqants: Prix et Marges (Dr. Herman, M. Abdelwahid Yacoub, M. Fauba PaTdack6) 

dont I'essentiel des dbhats 6tait centr6 sur: 

Caractcristiqnes des flux: 

En effet, I'expos6 do th~me d6crit lit direction et quantifie les flux dans les zones de I'tude. Les flux 
au niveau national sont domin6s par les principaux centres urbains. La direction des flux cir~aliers varie 
d'une zone "al'autre. Les trois rtgions qui sont rdguli :cment ddficitaires sont N'D.jamtna, Sarh, et le 
triangle Moundou-Kdlo-lUi. 

En gdndral, dans lIt zone sahdlienne, on observe les flux de I'Est "Al'ouest "adestination de N'Djamnna. 
Bien que N'Djanmina attire les cdrdales de tout le pays, son marchi est domin6 par les cr ales du Chari-
Baguirmi, du Gura el do Salamat. En zone soudanienne, le flux est modr6. Cc flux West pas aussi 
substantiel tithe celle de lIt zone sahclienne. 

Les prix ont on r61e fondamental dans la commercialisation des crCales. Ils sont a lit base des flux 
locaux et rdgionaux. Les prix varient gdniralement dans le temps et dans I'espace. Ces notions, il est hien 
6vident, sont tres vite compris par les participants et Wont pas fait I'objet de ddbats importants a noter dans 
le prtsent rapport. 

Comple Rendu 
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Variabilit6 de production: 

La variabilit s'explique par les changements au niveau de la production observ's d'une annte t 
I'autre, d'une ri gion ii I'autre et mme ii l'intrieur d'une mrnme region. Ces changements sont surtout 
causes par la situation de pluviomtrie alhatoire. 

* Diffirents types de commerqants: 

Les commerqants cr6-iers sont classes dans diffdrenles categories: grossiste, commerqant navette, 
ddtaillant, etc. 

* Intdgration des marches: 

Deux marches son. intigr.s si les changements au niveau de I'un peuvent avoir d'influences sur 
I'autre. Les donndes de I'Etude ont montr6 une bonne integration entre la plupart des marchds craliers 
tchadiens. 

* Coats de commercialisation: 

L'6tude a niontri6 que les cofits de commercialisation sont Olev~s i cause des coats des transport devts 
qui sont causds par la condition mauvaise des routes, les coots aux harri4es routi~res, les restrictions 
administratives et les effets de la ddvaluation. 

* Marees de lit coinmercialisation: 

Les confdrenciers, dans ler presentation, ont soulign6 que les marges sont tin tlnent de mesure de 
competitivit6 du march6. Si les marges nettes sont uniforinnient &Iev~es, cela traduit I'6vidence de 
nienopole de march,; par contre si les marges nettes sont rnodres et variables, cela explique ['existence de 
la ct nip6titivit6. 11s'en est suivi que le march cdralier au Tchad est concurrentiel. 

LE 17 JUIN 1994 

Matin 

Les th rnes pr6sentts sont les suivants: 

* Institutions et Politiques (Dr. Larry Herman, M. Fauba Padack6) 
* Restrictions Administratives (M. Lawrence Kent, NI. Fiuba PadackU), 
• Barrires Routizres (NI. Fauha Padack., NI. Lawrence Kent), 

Au cours de celte jourme, les dtbats se sont particuliirement focaliss sur les effets des restrictions
 
administratives et des barrizres routizres stir le coot de cominercialisation.
 

Effets des restrictions administratives et des barri;res routieres stir le cout de coninercialisation: 

Les restrictions administratives et les barri~res routieres ii la circulation des crales ont beaucoup
attir6 I'attention des participants. En effet, l'tude a nontr6 que les restrictions et les barri:res routiires 
illigales it l'intdrieur du pays ont des effets nuisibles sur le transfert des produits agricoles des zones de 
surplus v'ers les zones ddficitaires et, de ce fait, dtstabilisent lit sdcurit6 alimentaire stir toute l'itendue du 
territoire. D'une mani re ou d'une autre, les participants ont justifid 4 latfois I'utilit, et I'inutilitl des 
barrizres pour enfin de coipte conclure que les barri.res routires d5couragent I'enlrde it la 
conimercialisation des criales. 

Bref, il s'en est d6gag que les dicrets et les arrts ne suffisent pas pour rsoudre d,&initivement les 
probl~mes des restrictions administratives et des barri;res rottires mais il raut on suivi continu de 
I'upplication effective des nesures administratives et une sensibilisation des autoritls. Aussi, faudra-t-il 
encourager et soutenir les efforts des associations ii lutter contre ces pratiques abusives. 

Compte Rendu 



4 
Notons au passage que pour confirmer I'expos6 sur les restrictions et harriires, It reprtsentant deI'lnstitut du Sahel, It Dr. Josu6 Dion , a at invite it presenter l'exp~rience du Mali. En effet Dr. Dion6 aporte AI'atterition des participants qu'au Mali, avant la lib~ralisation du niarch6 ccirfalier, les couts destransactions taient tlev6s et qu'il y avait les mrmes prohlemes rnais, poursuit-il, ces probl±mes taientjugult.s grice it I'information sur le march6 et it la sensibilisation des acteurs et i I'application effective desr~glementations par I'Etat. Bref, Dr. Dion a fait comprendre aux participants que It problbme desbarri~res au Tchad nest pas tne particularit6. 

Apr~s-rnidi 

Le principal th~mne expose dans I'apr s-midi du 17 concemait la d6valuation du franc CFA prtsent econjointement par It Dr. Elliot Berg et It Dr. Larry Herman. 

* Issues globales de la dfvaluation: 

Le Dr. Berg a commence Ia prdsentation en donnant les raisons profondes qui ont conduit Alad'aluation du franc CFA tout en situant les conditions de son succ s. 

En effet, Dr. Berg a port6 't lattention des participants que le cadre macro-&onomique de la zonefranc netait pas stable ii partir de 1985. A cause de la drgradation i&conomique, une crise fiscale s'6taitd6velop-e qui n'tait pas soutenable. Divers mesures avait t6 tent6 iibr r~soudre cette crise, mais enfin ladivaluation s'est montr~e comme la seule solution possible. Lorateur a aussi justifiN la dvaluation par Itfait que lconomie de la zone demeurait stagnante entre 1985 et 1994 par rapport aux autres pays deI'Afrique. Pendant cette pfriode la zone franc a vu one degradation considerable des revenus nationaux (30it 40%). Cela constituait aussi nne menace it I'aricuI Itre. 

Les aspects positifs de la dvaluation, dit-il, sont l'incitation it 'exportation, diminution de fraude etdes taxes tarifaires, augmentation des flux locaux et des recettes de lEtat. 

E2ffets de lia tl,'ahuation sur lIafilii:re ccrcaire: 

Le deuxiime oratcur, Dr. Larry Herman, a prdsentc les effets positifs de la ddvaluation stir la filiirecirtaliire en particulier. En effet, a-t-il situ,, la duvaluation augmente lItcomptitivil et la demande descfriales locales, I'augruentation des prix aux producteurs et Ic renversement des termes d'6change. 

La dvaluation a des effets iigatifis aussi bien tile positits stir lIa ili~re crialire. On petit doncplreoir les perdants et leknOdiciaires. Scion les le'ons revues des presentations des conflrenciersdevaluation, les b~nJficiaires de la ddvaluation sur ia 
vendeurs 

seront probablement les producteurs exportateurs et lesnets des produits agricoles. Les perdants seront sans doule les consornmateurs en milieux urbainsnotamnment les fonctionnaires et les industries utilisant des intrants de consommation intermidiaire
d'importation (voir chapitre "D vaIation"). 

Les participants ont aussi constat6 cle It suivi des points essentiels de I' tude est nicessaire et 1'Irude
devrait cotuvrir tine p~riode relativement Iongue pour mieux 
cerner les problWmes cue connait li
commercial isation des produits agricoles. 

L'expo:,6 par It repr~sentant dt Club du Sahel, M. Serge Coelo, a soulign6 la n~cessit6 d'une tellerencontre dans li mesure oii le club suit de tr.s pros et depuis plusieurs anncies, li commercialisation desproduits agricoles dans les pays di Sahel et dans ce cadre, dil-il, I'actttelle conf6rence stir licommercial isat ion ties crales au Tchad lui parait tI'uine grande imporlance. NIalgrd les apparences,affirni6, if i'ya pas a-t-illine parfai te uniforiniit di coniporteinent des prodicteurs, ties eonier'ants, et desConsoinateurs dans les diffl.rents pays dI Sahel. Bref, le point It plus imnportant de li commercial isat iondes c&riales, a soulign6 NI. Coelo, est hi ftLiditc : in mciIleur niveau de revenu .ox producteurs, et tine
stabilisation des prix aiix consommateurs. 

Conmpte Rends 



CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

A I'issue de ces deux jotirs de conference les principales conclusions et recommandations suivantes ort 
tdi retenues: 

Conclu.sioms 

* 	 La production c~ralire varie beaucoup jz.,, le temps et 'espace nikessitant les flux 
commerciaux flexibles et sensibles. 

* Les agriculteurs ont tendance i espacer les ventes de leurs produits sur toute 1'annp-et a vendre 
sur les marches oi il y a une forte comptition. 

* 	 Les agriculteurs qui achetent et vendent dans tne mrnme inne ne sont p::' ion.breux. 
" Le syst~me de commercialisation des crales est tr~s comptitif et efticace, produisant

generalement de petites marges et des prix de correlation 6lev'6s entre la plupart des marchs. 
* 	 Les coots de coniiercialisation 6levds sont surtout la cons&luence de I'infrastructure de transport 

non ddveloppe. 
* 	 L'incertitude 6conornique et politique contribue h un environnement de risque el de faibles 

niveaux d'investissement. 
* 	 Les restrictions administratives et les barrihres dcouragent I'entrde au commerce cdrdalier. 
* 	 La d6valuation aura des effets positifs sur la filihre c&alire. 

Recornmandationis 

Maintenir tn En'ironnement de Commerce Lib~ral 

Restrictions Admioistratives et Barrii'rcs Routi~res: 

* 	 Poursuivre les efforts de sensibilisalion des autorites sur les effets nuisibles des restrictions 
administratives et des harri4ers routires.
 

* 
 Etablir une liaison entre le Ministre de I'Int6rieur et les associations des agriculteurs et des 
commerqants, les unions des transporteurs, ct le m6dia pour signaler et publier les probl~mes des 
barriires pour rendre !es victinies des barrires puissantes et encourager le suivi du secteur priv6.

* 	 Censurer les pratiques abusives. 

Infontiamluns stir le A arct et Sctsilhilisation: 

* 	 Auginenter la diffusion des prix.
" Transparence dans les opdralions du gouvernement concernant la commercialisation de c&r ales 

est ntkcessaire. 
* Etablir ot/brum rdculier pour le dialogue entre secteur public--et le secteur priv6: Une sdrie des 

tables rondes sur liafiliire c,&r2ali:re devrait .tre initi~e. 
• Pronouvoir la Creation des Associations pour I'Arnlioration des Marchs (MPAS). 
* 	 Suivi de l'impact de la d.valuation. 

Ainilioratins de I'industrie de Transport: 

* 	 Am,.1iorer et entretenir les principaux axes sur lesquels s'effectue le transport des grandes 
qlntitds de c,5r.ales.


" Am.nliorer les pistes d'approvisionnenient des principaux marchs de collecte.
 
* 
 Rduire les taxes et tarifs stir les camions et sur le carbrant import6. 

Orienter Plus de Recherche et de Vulgarisation vers Ia Filiiere C&Calit.re 

Contraintcs Systm.tiliquts -- L'EIat doit: 

* 	 Etablir son autorit6 stir ses repr6sentants et sanctionner ceux qui violent les r~gles afin de 
dicourager lit corruption et I'inposition des taxes illtgales. 

Compte Rendit 
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" 	 R&luire le remaniement rapide des autoritrs r~gionales. Celles qui restent longtemps en poste ont 
une tr~s bonne connaissance de la rgion et auront ine forte aulorit6 d'imposer la suppression des 
restrictions. 

* Payer rtgulirerment les agents et fournir des fonds de fonctionnement pour permettre aux 
autoritds d'accomplir leurs tAches; cc faisant, elles seront moins tentes a imposer les taxes. 

* Trouver des sources alternatives de revenus Iocaux pour financer les ser'ices municipaux. 

En effet Ic discours de fermeture de la conference par beMinistre de l'Agriculture a suffisamnent 
,soulign6 I'importance de cette etude et a clairement exprim6 la necessit de sa continuit pour comple~ter les 

objectifs qu I'tude n'a pas pu realises, en faisant appel a I'USAID et aux autres bailleurs de fonds. 

Commence le 16 juin 1994 ii 8hOO, la conference sur la commercialisation des crrales au Tchad a 
pris fin le 17 juin 1994 i 16h45 stir la lecture du discours de cl6ture par le Ministre de I'Agriculture et de 
I'Environnemnent. 

Compte Rendu 
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DISCOURS D'OUVERTURE DE LA CONFERENCE
 
SUR LA COMMERCIALISATION DES CEREALES AU TCHAD
 

PRONONCE PAR MONSIEUR LE MINISTRE
 
DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT
 

Mesdames et Messieurs, 
Chers Invites, 

C'est pour moi un honneur et un tr~s grand plaisir de vous 
accueillir, ce jour 16 Juin 1994 I'h6tel NOVOTEL LA 
TCHADIENNE, i l'occasion de la Conf6rence sur la commer
cialisation des c~r6ales au Tchad. 

Je voudrais tout d'abord adresser un souhait special de 
bienvenue 6 nos invit6s venus de 'ext6rieur et remercier 
'ensemble des participants pour avoir r6pondu massivement i 

notre invitation. II est vrai que I'importance du sujet et [a qualit6
des conf6renciers augurent de d6bats prometteurs. 

J'y vois la la preuve de l'int6r~t que vous accordez aux
probl&mes de I'agriculture en g6nbral et de 1'6coulement de ses 
produits en particulier. 

Je voudrais egalement remercier les organisateurs de cette 
conference, le projet AMTT (Agricultural Marketing and Techno
logy Transfert - Commercialisation des Produits Agricoles et 
Tranferts de Technologies), le Centre de Recherche sur le 
D6veloppement Econornique (CRED) de l'Universit6 du 
Michigan ainsi que I'USAID pour leur soutien financier,
technique et materiel. Je profite de cette occasion pour
souligner I'heureuse initiative qu'ils ont prise en cr6ant les 
conditions d'un d6bat sur des thbmes aussi importants que ceux 
qui seront abord6s tout I'heure, au cours de vos travaux. 



Le Gouvernement, pour sa part, y souscrit pleinement et entend 
mettre tous les moyens en oeuvre pour en assurer le succ6s. II 
ne saurait d'ailleurs en Ctre autrement lorsqu'on connait 
l'importance que represente le secteur agricole en g6neral et la 
commercialisation et la transformation de ses produits en 
particulier, dans le Produit Brut Int~ieur de notre pays. 

Pour s'en convaincre, ilsuffit de constater la place que ces 
questions ont occupbe dans les d6bats et les recommandations 
de notre r6cente Consultation Sectorielle sur le D6veloppement
Rural, la S6curit6 Alimentaire et les Ressources Hydrauliques
qui s'est tenue en Decembre 1993. Ces problemes ont pris un 
plus grand relief encore a la suite du changement de parit6
mon6taire intervenu sur le Franc CFA en Janvier 1994. 

Dans quelques minutes, le premier expos6 vous pr6cisera
d'ailleurs les grands axes de la politique agricole que nous 
entendons mener. 

Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais convaincus que le 
salut de nos populations et le developpement de nos pays
passent par la valorisation de nos ressources locales. Ceci ne 
pourra s'opbrer que dans le cadre d'une int6gration r6gionale ou 
sous-regionale dont l'une des principales dimensions reside 
dans la recherche des indispensables complementarites
existant entre la satisfaction de nos besoins et Iharmonisation 
de nos politiques et de nos strategies en matibre d'echanges 
commerciaux. 

Je voudrais donc vous convier a participer sans r6serve 6 un 
debat que je souhaite aussi ouvert et franc que possible avec, 
au bout du compte, fen suis persuade, la perspective qu'il sera 
fructueux et permettra de deboucher sur des solutions 
novatrices et durables pour un meilleur devenir de nos 
populations tant urbaines que rurales. 

A ce sujet, il me plait de vous recommander particuli~rement
d'analyser les points suivants qui constituent, b mon avis, des 
entraves majeures 6 lever: 



* I'atomisation de l'offre li6e 6 la dispersion des villages et 
l'insuffisance d'organisation des producteurs vis a vis de la 
commercialisation primaire, 

* les difficult6s de transferts de produits c6realiers entre 
r6gions excedentaires et regions deficitaires, 

* 'enclavement pendant plusieurs mois de I'annee de 
certaines de nos principales regions de production 
cerealiere, auquel il convient d'ajouter le coOt des 
transports qui reste prohibitif sur de nombreux axes, 

* l'impact des cereales importees contre lesquelles il parait 
difficile de dresser une barribre tarifaire, 

* la recherche des niveaux optimums des taxations 16gales, 

* les effets des nombreux pr6lbvements informels ou iliicites 
lies aux rbalites locales, 

* enfin, I'absence de perspectives 6conomiques, les 
difficultes sociales et autres situations de tous ordres qui 
nencouragent pas les opbrateurs stocker pour assurer 
des reports saisonniers. 

Mesd2mres et Messieurs, Chers Invites, 

Nous voici au devant d'un tres important programme de travail 
et la presente conf6rence me paralt aujourd'hui btre un lieu 
privilegi6 pour mettre jour tous ces maux qui minent notre 
economie. II est grand temps que nous y apportions des 
solutions efficaces et c'est donc convaincu du succes de vos 
travaux que je declare ouverte la Confdrence sur la 
conilnercialisationdes c6rdales au Tchad. 

Je vous remercie. 

jut
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REPUBLIQUE DU TCHAD Unite - Travail - Progr~s 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

'ST DE L'ENVIRONNEMENT 
DIRECTION GENERALE 

NOTE D'ORIENTATION PRESENTANT
 
LES GRANDS AXES DE LA POLITIQUE AGRICOLE DEFINIE
 

APRES LA CONSULTATION SECTORIELLE
 
SUR LE DEVELOPPEMENT RURAL
 

I. INTRODUCTION 

La troisi~me Conftrence de laTable Ronde pour laRpublique du Tchad qui s'est tenue A Gen~ve du 
19 au 20 juin 1990 (GENEVE lll), avait conclu alankessitt de pr6parer, puis de r~unir huit consultations 
sectorielles: ducation-formation-emploi , copn-','tion technique, promotion du secteur priv6, sant et 
affaires sociales, environnement et lutte cor :re lad6se:tiL-ation, d6veloppement urbain, secteur transport et 
enfin d~veloppement rlal. sicurit6 alimentaire et ressource i hydrauliques. 

C'est cette dernire consultation qui a si~g h N'PFj'mlna du 8 au 9 D~cembre 1993 derniers. Elle a 
a6tI'aboutissement d'une longue rteflexion et lefruit d'une mithodologie bas~e sur une large participation 
des cadres nationaux, stir l'orbanisation d'un atelier i mi-parcours (en Janvier 1992) puis d'un st~minaire 
national (en Juin 1993) et enfin stir lapr~paration de documents de travail pr~sentant ]a strat6gie, la 
politique sectorielle ainsi qu'un programme d'investissement previsionnel. 

II. LES GRANDS PRINCIPES DE LA POLITIQUE AGRICOLE A METTRE EN OEUVRE 

I1a 6t6 retenu que globaleient et dans le contexte d'une &onomiie librale, I'Etat doit non seulement 
r~aiser son d6sengageinent progressif mais aussi renforcer sa politique economicue i travers un syst~me de 
r6gulations etd'incitations favorisant lestransformations structurelles de l'appareil de production. 

En effet, 'hcure est t itdiminution du r6le delI'Etat et lIapromotion de I'entreprise prive. II
 
convient donc de litter contre litrop forte main maise
de la"bureaucratie" stir les actions de d'eloppement 
et de favoriser l'panouissement des acteurs sociaux (agrictllteurs indi'iduels, organisations paysannes, 
artisans, commertants, industriels... ) autonomes vis-ai-vis de I'Etat. 

Encore faut-il tlue ces acteurs existent rllenient et soient capables de prendre en charge certaines
 
actis'it6s de production ou d'organisation actuellement plc,.es sotis lIttutelle
de I'Etat. II fatit aussi et surtout 
tile I'Etat joue tin r6le r6gulateur, cr~e les conditions d'un environnernent economique favorable, assure les

coh~rences et les arbitrages n1cessaires au bon dtroulenient des actions entreprises en menant une politique 
allant a I'essentiel. 

Dans cet esprit, si lid6finition des grandes orientations, lipolitique de recherche et de fornation 
initiale des cadres, coi6rentelIt des sy,!Lies de credit agricole, lapolitique fonci~re etde pr6senvation de 
l'cosyst~nle, laprotection stlective des productions nalionales et lapromotion de transport et de 
communication, lecadre juridituie ct fiscal, lacoordination des interventions ext6rieures... doivent rester du 
domine de I'Etat, il s'avit, au bout du compte, dc favoriser laprofessionnalisation d'une tranclt importante 
de lia (plus tie 70%),population active qtuialifie non seulement pour r~tluire latension stir I'emploi, mais 
aussi etsurtout pour s'engager tans linle iotlernisation dItermin6u tie I'agriculture 

IIfatt aussi s'attacher it mieix maitriser l'environnement international eti assurer tine bonne liaison 
avec les niseaux locaux stir des sujets ressentis comme des priorites par lamajorit6 des acteurs sociaux 
concern~s. 

Enfin, led~veloppenient agricole ne pent se concevoir uniquiement comme tant sectoriel etsptcifique. 
11est leproduit d'un large ensemble de facteurs niettrt en relation I'activitt agricole proprement dite, avec 
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son amont (fournitures et intrants), son aval (transformation et distribution), les infrastructures qui lui sont 
nessaires, lapreservation des sols et I'am6nagement du territoire, l'artisanat, lecommerce, lapetite 
industrie et surtout l'organisation administrative et politique du territoire. 

Ces considerations am~nent k poser les principes majeurs suivants: 
" I'incitation au dtveloppement agricole a besoin d'une assise r gionale (tant au niveau national 

qu'au niveau international) it I'int~rieur d'organisations communautaires et professionnelles, 
* 	 lac16 du d~veloppement reside clans un 6quilibre satisfaisant entre villes et campagnes, 
* 	 le dcveloppement agricole lui-mme est d'abord local et exige donc que [a paysannerie puisse

ext~rioriser au profit de laNation, son 6norme potentiel global reprdsentt par lasomme des 
productions individuelles, issues des initiatives et decisions tr~s atomis~es de millions de paysans 
r~partis sur tout leterritoire. 

11. 	 LES ATOUTS ET LES GRANDES MUTATIONS A ENVISAGER 

L'agriculture reste leplus gros pourvoyeur d'emplois au Tchad et repr6sente actuellement suivant les 
campagnes entre 30 et 40% du PIB. Le d~veloppement agricole doit done coOte que coOte tre poursuivi, 
d'autant plus clueles gains de productivit potentiels de l'agriculture tchadienne, au stade actuel de son 
d&veloppement, renforcent encore sa vocation d'acuvit,6 d'avenir. 

Dans ce contexte et en compl6ment des travaux de laconsultation sectorielle, il est tr~s intressant 
d'examiner avec attention les recommandations de laconcertation nationale sur le mouvement coopdratif et 
associatif au Tchad qui a permis aux producteurs de s'exprimer et de pr6senter en tindocument synthtique 
leurs analyses et leurs principales deniandcs. 

Schdmatiquement, les recommandations de "labase" portent sur lesdomaines suivants: 
* 	 ler6le du secteur public et le dsengagement de I'Etat, 
* 	 I'autonomie des groupements de producteurs etdes coop&atives, leur reconnaissance en tant 

qu'entreprises prives et liamisc en place de relations contractuelles entre elleset les pouvoirs 
publics, 

" I'harmonisation des diffrentes interventions en direction du monde rural, 
* 	 lad~centralisation des structures administratives, 
* 	 laparticipation des groupements villageois alagestion des terroirs et des ressources naturelles, 
* 	 lancessit6 pour les grouperients et coopiratives de participer non seulement aux activituls de 

production mais aussi hicelles de transformation, commercial i sat ion, exportation des prodo;t, de 
l'agriculture, de ;a p,che, de l'tlevage et de I'artisanat, 

* 	 les besoins imperieux du monde rural en mati:re de vulgarisation-formation, de concertation, 
d'information et d',dtcation de base (en particulier alphabitisation fonctionnelle et formation it la 
gestion), 

" lar~insertion des cadres en cas de dsengagement de lEtat, 
" le financernent de I'agriculturc et lacr6ation d'institutions financ izres en milieu rural, la 

reorganisation du Fonds d'Intervention Rurale (FIR) et lacreation d'un fonds de garantie, la 
rtglementation fiscale, lafin des pril-vements fiscaux illegaux, l't1aborat;on de textes 
rt-glementaires et l'encouragement t toutes les formes Ciemobilisation de I'6pargne (teller que les 
tontines). 

* 	 led6veloppement d'un artisanat de soutien. 

Certes, si cette volont6 exprinie par lemonde rural lui-m~me est en parfaite coherence avec les 
conclusions des tecliniciens et experts, appuyes par les baillcurs de fonds, il s'agit aussi de bien canaliser 
ces thnergies et de ne pas briler les 6tapes. 

IV. 	 LES LIMITES D'UN I)fSENGAGENIENT TROP RAPIDE 

En effet, en matiire de dsengagement de I'Etat, s'il est clair que la"privatisation" parait tre 
aujourd'hui lasolution laplus efficace pour impulser un nouvel 6lan i I'6conomie nationale, il n'en demeure 
pas moins vrai qcue ce type de mesure ne peat r6pondre it tine rizgle uniforme etdoit tre rtalis avec 
prudence. Dans leseeteur agiicole en particulier, ine situation de "sans Etat" ne peut remplacer 

Note d'Otientationde la PalitiqueAgicole 
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imm&liatement une situation de "tout Etat" sans risque de voir lEtat lui-nime tre absorb par un secteur 
priv6 dcnt les objectifs et les motivations ne seront pas toujours en conformitt avec les soucis et les 
orientations du Gauvernement. 

C'est pourquoi, il est de ]a responsabilit6 fondamentale de I'Etat d'assurer ce changement en impulsant 
ses -rientations tout en criant les conditions favorables A l'6mergence d'un secteur professionnel organist.
Le dtveloppement en g~n~ral et celui d'une filire de production agricole tout particuli~rement ne peut se 
faire que progressivement, 6tape par ktape. 11est indispensable en effet que les 6tapes du processus de 
dtsengagement soient franchies une " une, apr~s des p6riodes plus ou moins longues. 

Sauter des tapes ou vouloir aller trop vite risque d' tre pr6judiciable A tout le syst~me. II faut en effet 
se m6fier des mesures de ddprotection et de ddrdgulation trop massives et trop rapides qui peuvent se 
rtv~ler dangereuses si elles prcedent les mesures d'accompagnement positives visant par exemple le coat 
des facteurs et des intrants, l'organisation des circuits de distribution ou le cot de li main d'oeuvre 
salari~e. 

V. 	 LE SENS DES ACTIONS XAMENER 

Afin de produire les surplus commercialisables n~cessaires Al'approvisionnement du march6 inttrieur 
et AI'exportation, il conviendra de dtvelopper une agriculture moderne rdpondant h cinq caracttristiques 
fondamentales: 

" la stabilisation des cultures, la gestion et l'organisation des terroirs afin de permettre 
l'introduction d'innovations techniques tout en pr, servant le patrinoine forestier et la fertilitd des 
sOls, 

* 	 I'amdlioration de la productivit6 du travail grice a l'utilisation d'un outillage performant et 
adapt6, 

* 	 l'amlioration de la productivit6i de la terre graice A l'emploi d'amendements, de fumures, de 
semences et d'aninaux stdlectionnds, de techniques de lutte contre I'i6rosion des sols ainsi que de 
syst~mes d'irrigation, 

* la diversification des productions, l'adaptation des systnioes d'exploitation traditionnels et 
l'int6gration agriculture- levage atin d'aboutir ALne utilisation plus rationnelle des ressources et 
des techniques disponibles, 

* 	 la vulvarisation acricole et la formation des aericulteurs et des t1eveurs non seulement sur le plan 
des techniques d'exploitation mais aussi sur celui de lag estion d'une entreprise agricole ou 
pastorale moderne. 

De plus et dans bien des cas, tne action men6e en rue de faciliter la conservation, li transformation et 
I'coulement des produits petit s'a\vrer plus efficace qu'une action directe recherchant Ataugmenter la 
production elle-tniae. 

Les objectifs Aatteindre passeraient alors par: 
S lIamise au point et la diffusion de techniques de conservation et de transformation des productions 

nationales, perinettant notaminent d'allonger la pdriode de consommation de produits ptrissables, 
* 	 It promotion de nouvelles entreprises de transformation favorisde par des mesures incitatrices 

basdes en particulier stir tine politique d'abaissenient du cofit des facteurs et des taxes sur les 
produits transformns afin de gagner en coniptitivit6 et crder une offre nouvelle, 

* 	 un effort de commercialisation fonda stir des actions de promotion (creation de labels, images de 
produits) et d'appui A apporter aux groupements et organisations locales. 

VI. 	 LA PROMOTION DU NIONDE PAYSAN ET DES DYNAMISMES LOCAUX 

Si l'agriculture a longtemps financ6 les autres secteurs de l'6conomie, il faut disormais que le monde 
rural puisse r6aliser la capitalisation et 1'6pargne ncessaires ,t son ,utto-ddveloppement afin de rtinvestir une 
plus grande partie de ses protits. 

Des mesures recherchant i s'adapter t lia diversite ties situations locales seront donc essentielles pour 
garantir un dt\veloppenient durable et approprit' aux bMin~ticiaires. 

Note d'Odienration de a P(litique Agficole 
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L'orientation majeure consistera Asoulenir la dynamique interne de I'agriculture paysanne en mettant
 
l'accent sur des actions adapttes aux besoins d'appuis reels des paysans et en favorisant I'tmergence
 
d'organisations professionnelles pouvant, Itterme, assurer la prise en charge totale ou partielle de
 
nombreuses fonctions dtvolues actuellement i I'Etat (en particulier dans les domaines de
 
I'approvision-nement, de la commercialisation, de I'6pargne-crdit ou de la vulgarisation technique).
 

Dans cette optique, il s'agirait de prendre des mesures permettant: 
* 	 de mettre I'accent sur I'accroissement des revenus et la constitution d'une pargne locale,
 
* de s6curiser les investissements it moyen et Ior.g termes,
 
" de riduire les pertes aprits ]a rkcolte et garantir l'coulement des productions agricoles,
 
* 	 de mettre en place tine politique d'6nergie adapt~e aux besoins des campagnes,
 
• 	 de pratiquer une politique de Ieau axie davantage sur la gestion de l'eau et les petits 

aminagements afin de mieux s'intgrer dans le systinte d'exploitation traditionnel tout en 
maitrisant mieux le problme pos6 par les al6as climatiques, 

* 	 de prendre en compte, 6galement, les activitis non agricoles des exploitations dont l'importance 
en termes de valeur ajoutie et d'emploi est loin d',tre n6gligeable, 

* 	 d'intigrer systimatiquement les investissements sociaux (soins de sant6 primaire, coles et centres 
de formation) dans les prioccupations du dveloppement rural. 

VII. LA FORMATION DE BASE EN MILIEU RURAL 

Un effort important doit de plus tre r6alis6 en matire de formation de base en milieu rural, en
 
particulier au niveau des jeunes qui auront it assurer la relive paysanne et des femmes qui jouent 
un r6le
 
pripondirant dans de nombreuses productions et reprisentent parfois l'essentiel de la main d'oeuvre
 
agricole. 

Dans cc cadre, l nouvelle orientation it donner poursuivrait les objectifs suivants: 
* 	 recentrage des activit6s de vulearisation stir la fonction de conseil technique et de formation des 

agriculteurs en vue d'ami6liorer lenr pratique de la gestion et de la commercialisation, 
* 	 polyvalence dn conseil et recherche de cohrence au niveau de lexploitation agricole en tant 

qu'nit6 de production int6grie associant I'agriculture et l'61evage, 
* 	 rorganisation du dispositif d'intervention des structures de vulgarisation agricole, allant dans le 

sens: 
* 	 d'une rielle dicentralisation au niveau r6gional, 
* 	 d'un conseil agricole et d'une inlbrmation diffirenciis scion le niveau technique ou les 

objectifs des agriculteurs. 
* 	 d'un renfoicement de lh collaboration entre lIarecherche et le dveloppement par une 

rgionalisation des rifirentiels techniques et des thitmes de vulgarisation,
* amelioration de la capacit de conseil des agents de vulgarisation en 6largissant leur fonction aux 

domaines du conseil de gestion technico-conoinique, d'appui aux transformations sociales et it la 
structuration du milieu, 

* renforcement de I'action des Centres de Formation pour la Production Agricole (CFPA) qui 
tendront Itdevenir des Centres de Formation pour la Promotion Rurale (CFPR) et seront inieux 
ripartis stir le territoire national avec l cr6ation de nouveaux centres dans les prifectures non 
pourvues de la zone sahilienne et du BET, 

" intensification des actions d'alphabtisation fonctionnelle, 
* renforcement de l'information et de hi vulgarisation avricole de masse (avertissements agricoles, 

conseils teclniqius giniraux, nouvelles des autres rigions, prix des produits sur les marchis, 
etc.) par le biais des midias, en partictlier des radios rurales. 

II convient en difinitive de donner aux agriculteurs et agricultrices les connaissances nicessaires .i une 
meilleure maitrise de leur mitier et d'introduire, danS leur riflexion enipirique, des iliients de rationalit6 
agronomiique, technique et economique les conduisant it i recherche personnelle de solutions ou it des 
changements durables de pratique. 

Note d'Orieniation de la Pditique Agpcole 

I 	! 



5 

VIII. 	 L'AMItNAGEMENT DES TERROIRS ET L'APPLICATION D'UNE POLITIQUE
 
FONCItRE
 

Cette dtmarche, qui pourrait se mat~rialiser par ItNtablissement de plans de gestion des terroirs 
villageois, doit, de faqon concert6e, aboutir h la definition des diff~rentes utilisations des terres (pastorale, 
agricole, forestire), des arn6nagements n6cessaires pour la lutte contre 1'6rosion, du maintien de la fertilit6 
des sols, de ]a rationalisation de l'exploitation, des boisements et des pAturages existants et de I'int6gration 
de l'arbre dans les syst~mes de culture. 

Cette approche r~sulte du constat qu'une r~elle pnrservation des facteurs naturels de production, est 
seule garante d'un d6veloppement i long terme. Elle ne peut se faire qu'au niveau local, par une 
responsabilisation de ceux qui en sont les utilisateurs de chaque jour, en associant environnement et 
dtveloppement, ce qui est la condition indispensable pour I'atteinte d'un r~sultat durable. Ces tharnes seront 
repris et d6velopp6s par la prochaine consultation sectorielle sur lenvironnement et la lutte contre la 
dtsertification. 

Note d'Orfentation de la PolitiqueAgricole 


