
 

 

 

 

PROJET : « SOUTENIR LES MÉCANISMES DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU 

.)6%!5 #/--5.!54!)2% %4 ,ȭ).#,53)/. $%3 *%5.%3 $!.3 ,%3 :/.%3 3)45O%3 

À LA FRONTIÈRE ENTRE LE CAMEROUN ET LE TCHAD » 

ACTIVITE 1.3.1.  

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES SYSTEMES D'ALERTE PRECOCE ET DE 

REACTION RAPIDE AU NIVEAU LOCAL TOUT EN GARANTISSANT LA 

PARTICIPATION DES LEADERS TRADITIONNELS, DES FEMMES ET DES JEUNES A 

TRAVERS UNE FORMATION EN ANALYSE ET EN RAPPORTAGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2%.&/2#%-%.4 $%3 #!0!#)4%3 %4 ,! -)3% %. 0,!#% $ȭ5. 3934%-% 

D'ALERTE PRECOCE %. 65% $ȭ5.% 02%6%.4)/. %4 ,! '%34)/. ,/#!,% 

PACIFIQUE DES CONFLITS AGRO-PASTORAUX ENTRE AGRICULTEURS, ELEVEURS 

TRANSHUMANTS ET ELEVEURS DE GOULFEY, KOBRO, BLANGOUA ET 

DOUGOUMACHI 

(2ÁÐÐÏÒÔ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔï) 

 

Par  

Kennedy AMADA(Consultant)  

 

 

Mai 2019  

 



2!00/24 $ȭ!#4)6)4% 

 

 

2 

SOMMAIRE 

 

SOMMAIRE ............................................................................................................................................................... 2 

RESUME EXECUTIF ............................................................................................................................................... 4 

LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................................................................... 7 

LISTE DES FIGURES .............................................................................................................................................. 7 

)Ȣ02%3%.4!4)/. $% ,ȭ!#4)6)4% ................................................................................................................... 8 

I.1. Contexte et justification ............................................................................................................................... 8 

I.2. ObjÅÃÔÉÆ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï ....................................................................................................................................... 9 

I.3. Produits attendus ........................................................................................................................................... 9 

I.4. Contexte juridique et institutionnel relative à la réinstallation Involontaire .................... 10 

I.4.1. Cadre juridique ......................................................................................................................................... 10 

I.4.2. Cadre juridique lié à la gestion des ressources naturelles ..................................................... 10 

I.4.3. Cadre juridique lié à la gestion des conflits .................................................................................. 10 

I.4.4. Cadre institutionnel ................................................................................................................................ 11 

II. METHODOLOGIE ........................................................................................................................................... 12 

II.1. Le PNUD et la présente activité ............................................................................................................ 12 

II.2. La phase préparatoire .............................................................................................................................. 13 

II.2.1.Compréhension des termes de référence ..................................................................................... 13 

))ȢςȢςȢ$ÉÓÐÏÓÉÔÉÆ ÁÄÏÐÔï ÐÏÕÒ ÌÁ ÓÕÉÔÅ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï .................................................................................. 15 

))ȢςȢσȢ ,Á ÐÈÁÓÅ ÄÅ ÌȭÅÎÑÕðÔÅ ÄÅ ÔÅÒÒÁÉÎ ɉρρ-18 avril 2019) .............................................................. 16 

II.2.4. La phase de synthèse ............................................................................................................................ 19 

II.2.5. Organisation du rapport...................................................................................................................... 20 

III.QUELQUES MECANISMES DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS EXISTANTS 

$!.3 ,%3 ,/#!,)4%3 #/.#%2.%%3 0!2 ,ȭ!#4)6)4% .................................................................................. 21 

III.1. Mécanismes endogènes ......................................................................................................................... 21 

III.1.1. Les instances coutumières ................................................................................................................ 22 

III.1.2.Les mécanismes et dispositifs étatiques ...................................................................................... 23 

IV.DIAGNOSTIC DES CONFLITS LIES A LA MOBILITE PASTORALE .............................................. 25 

IV.1. Diversité des situations conflictuelles ............................................................................................. 26 

IV.1.1. Conflits entre les pasteurs ................................................................................................................. 26 

IV.1.2. Conflits entre pasteurs et les autres usagers ............................................................................ 27 

IV.1.3. Conflits entre éleveurs et institutions étatiques ou non-étatiques .................................. 28 

)6ȢςȢ !ÎÁÌÙÓÅ ÄÅÓ ÍÏÄÅÓ ÄÅ ÐÒïÖÅÎÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÒîÇÌÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓ ÄȭÕÓÁÇÅ .......................... 30 

IV.2.1. Mécanismes locaux de prévention de conflits .......................................................................... 30 

IV.2.2. Modes de règlement des conflits .................................................................................................... 32 

IV.3. Analyse des facteurs déclenchant et aggravant les conflits .................................................... 38 

IV.3.1. Facteurs déclenchant les conflits ................................................................................................... 38 

IV.3.2. Facteurs aggravant les conflits ........................................................................................................ 42 

6Ȣ5.% -)3% %. 0,!#% $ȭ5. 3934N-% #/--5.!54!)2% $ȭ!,%24% 02O#/#% ................. 43 

6ȢρȢ ,ȭÁÐÐÒÏÃÈÅ ÃÅÎÔÒïÅ ÓÕÒ ÌÅÓ ÃÏÍÍÕÎÁÕÔïÓ ....................................................................................... 44 



2!00/24 $ȭ!#4)6)4% 

 

 

3 

V.2. Connaissance des risques ....................................................................................................................... 44 

V.2.1. Données sur les risques ....................................................................................................................... 45 

V.2.2. Évaluation des risques ......................................................................................................................... 45 

6ȢςȢσȢ 3ÙÓÔîÍÅ ÄÅ ÐÒïÖÉÓÉÏÎ ÅÔ ÄȭÁÌÅÒÔÅ ...................................................................................................... 45 

V.2.4.Diffusion et communication ................................................................................................................ 46 

V.3. MÅÓÕÒÅÓ ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ ........................................................................................................................... 47 

V.3.1. Perception de la population ............................................................................................................... 48 

6ȢσȢςȢ 0ÌÁÎ ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ ................................................................................................................................ 48 

V.3.3. Éducation de la population ................................................................................................................ 48 

V.3.4. Suivi et examen ....................................................................................................................................... 50 

V.3.5. Renforcement des capacités .............................................................................................................. 50 

V.4. Identification des mécanismes de prévention et de gestion des conflits existants au 

niveau des communautés ............................................................................................................................................ 50 

V.5. Organisation et fonctionnement .......................................................................................................... 52 

V.5.1. Problèmes organisationnels .............................................................................................................. 52 

V.6. Paramètres et indicateurs ...................................................................................................................... 52 

VI.DIFFICULTES RENCONTREES.................................................................................................................. 54 

VII.CONCLUSION ................................................................................................................................................. 54 

VIII.VALIDATION DES LIVRABLES .............................................................................................................. 55 

IX.ANNEXE ............................................................................................................................................................. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2!00/24 $ȭ!#4)6)4% 

 

 

4 

RESUME EXECUTIF 

Le Département du Logone et Chariȟ 2ïÇÉÏÎ ÄÅ Ìȭ%ØÔÒðÍÅ-Nord du Cameroun, est en 

permanence enclin à des conflits entre les communautés. Ces conflits devenus récurrents 

opposent les communautés ethniques, les communautés socioprofessionnelles (pêcheurs, 

éleÖÅÕÒÓȟ ÁÇÒÉÃÕÌÔÅÕÒÓɊ ÏÕ ÌÅÓ ÍÅÍÂÒÅÓ ÄȭÕÎ ÍðÍÅ ÇÒÏÕÐÅ ÔÒÉÂÁÌȢ ,ÅÓ ÃÁÕÓÅÓ ÄÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓ 

ÓÏÎÔ ÌÉïÅÓ Û ÕÎÅ ÈÉÓÔÏÉÒÅ ÌÏÃÁÌÅ ÔÕÍÕÌÔÕÅÕÓÅ ÑÕÉ ÃÒÉÓÔÁÌÌÉÓÅ ÅÎÃÏÒÅ ÌÅÓ ÆÒÕÓÔÒÁÔÉÏÎÓȢ ,ȭÁÃÃîÓ 

aux ressources et le contrôle des pouvoirs traditionnels sont les principales causes de 

conflits. Ces conflits sont structurels et traditionnels dans la cohabitation des 

communautés. Ils se manifestent par des affrontements violents, des tensions et inimitié 

permanentes qui tirent leurs origines des différences ethniques, religieuses et des modes 

ÄÅ ÐÒÏÄÕÃÔÉÏÎȢ #ÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓ ÏÎÔ ÆÁÖÏÒÉÓï ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÃÏÎÓÃÉÅÎÃÅ ÅÔÈÎÉÑÕÅ 

sur fond de crispations identitaires, lesquelles ont installé dans la durée une fracture 

entre ou au sein des communautés. 

,Å ÃÏÎÔÅØÔÅ ÄȭÉÎÓïÃÕÒÉÔï provoqué par les attaques de Boko Haram a reconfiguré le 

paysage conflictuel du Département du Logone et Chari. Aux traditionnels conflits 

inter/intracommunautaires, succèdent des conflits et tensions sporadiques entre les 

communautés des déplacés/refugiés ÅÔ ÌÅÓ ÐÏÐÕÌÁÔÉÏÎÓ ÄȭÁÃÃÕÅÉÌȢ $ÁÎÓ ÌÅÓ ÌÏÃÁÌÉÔïÓ Äe 

Goulfey, Kobro, Blangoua et Dougoumachi, ces tensions couvent et peuvent dégénérer. 

Les activités humaines sur le fleuve Logone engendrent une crise de ressources qui mérite 

une attention particulière. 

Face à ces conflits qui perdurent et évoluent, les dispositifs traditionnels de gestion 

sont restés fonctionnels. A ceux-là, il faut ajouter les actions des associations/comités de 

développement. Ces modes de gestion apparaissent cependant inefficaces dans la mesure 

ÏĬ ÉÌÓ ÎȭÉÎÔîÇÒÅÎÔ ÐÁÓ ÌÅÓ ÐÒÉÎÃÉÐÁÕØ ÁÃÔÅÕÒÓ ÅÎ ÃÏÎÆÌÉÔȢ ,ÅÓ ÉÎÉÔÉÁÔÉÖÅÓ ÄÅ ÒïÓÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅÓ 

conflits de la société civile restent elles aussi peu pertinentes, les actions menées restant 

ÌÉÍÉÔïÅÓ ÁÕ ÃÁÓ ÐÁÒ ÃÁÓȢ ,ÅÓ ÍÅÓÕÒÅÓ ÐÒÉÓÅÓ ÐÁÒ Ìȭ%ÔÁÔ ÍÁÎÑuent de vigueur structurelle. 

#ÅÌÌÅÓ ÄÅÓ ÁÕÔÏÒÉÔïÓ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÖÅÓ ÒïÐÏÎÄÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌȭÕÒÇÅÎÃÅ ÁÕ ÂÅÓÏÉÎ ÄÅ ÍÁÉÎÔÉÅÎ ÄÅ 

ÌȭÏÒÄÒÅ ÅÔ ÎȭÉÎÔîÇÒÅÎÔ ÐÁÓ ÕÎ ÃÁÄÒÅ ÇÌÏÂÁÌ ÄÅ ÒïÓÏÌÕÔÉÏÎ ÐÅÒÍÁÎÅÎÔÅ ÄÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓ en 

générale et des conflits agropastoraux en particulier. )Ì ÎȭÅØÉÓÔÅ ÁÕÃÕÎ ÍïÃÁÎÉÓÍÅ 

permanent de prévention, gestion et résolution des conflits dans ces localités suscitées. Il 

y a lieu de mettre en place des mécanismes de systèmes d'alertes précoces ÅÎ ÖÕÅ ÄȭÕÎÅ 

prévention et la gestion locale pacifique des conflits agropastoraux entre agriculteurs, 

éleveurs transhumants et éleveurs de Goulfey, Kobro, Blangoua et Dougoumachi, de 

renforcer les capacités des acteurs et de véhiculer des messages de paix pour garantir la 

cohésion sociale. 
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ABSTRACT 

The Department of Logone and Chari in the Far North region of Cameroon, is constantly 

prone to conflicts between communities. These conflicts have become recurrent between 

ethnic communities, socio-professional communities (fishermen, breeders, farmers) or 

members of the same tribal group. The causes of the conflicts are linked to a tumultuous local 

history that still crystallizes the frustrations. Access to resources and control of traditional 

powers are the main causes of conflict. These conflicts are structural and traditional in the 

coexistence of communities. They manifest themselves through violent clashes, persistent 

tensions and enmity that derive their origins from ethnic, religious and production patterns. 

These different conflicts have fostered the formation of an ethnic consciousness on the 

background of identity tensions, which have in the long term established a fracture between 

or within the communities. 

The context of insecurity caused by the attacks of Boko Haram has reconfigured the 

conflicting landscape of the Department of Logone and Chari. Traditional inter/intra-

Community conflicts have been followed by sporadic conflicts and tensions between 

displaced/refugee communities and host populations. In the localities of Goulfey, Kobro, 

Blangoua and Dougoumachi, these tensions convent and can degenerate. Human activities on 

the Logone river generate a resource crisis that deserves special attention. 

In the face of these conflicts that persist and evolve, traditional management systems 

have remained functional. To these, the actions of the development associations/committees 

must be added. However, these modes of management are ineffective in that they do not 

integrate the main actors in conflict. Civil society conflict resolution initiatives remain 

irrelevant, with actions remaining limited on a case-by-case basis. The measures taken by the 

State lack structural vigour. Those of the administrative authorities respond urgently to the 

need for policing and do not incorporate a comprehensive framework for the permanent 

resolution of conflicts in General and agro-pastoral conflicts in particular. There is no 

permanent mechanism for preventing, managing and resolving conflicts in these 

communities. Mechanisms for early warning systems should be put in place for the prevention 

and peaceful local management of agro-pastoral conflicts between farmers, transhumant 

breeders and breeders of Goulfey, Kobro, Blangoua and Dougoumachi. , to strengthen the 

capacity of actors and to convey peace messages to ensure social cohesion. 
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I. 02%3%.4!4)/. $% ,ȭ!#4)6)4% 

I.1. Contexte et justification  

Le département du Logone et Chari a connu au cours des dernières décennies une 

forte variabilité annuelle et spatiale de la pluviosité. Ces aléas climatiques se doublent 

ÄȭÕÎÅ ÆÏÒÔÅ ÃÒÏÉÓÓÁÎÃÅ ÄïÍÏÇÒÁÐÈÉÑÕÅ ÄÁÎÓ ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ ÌÏÃÁÌÉÔïÓȢ #ÅÓ ÆÁÃÔÅÕÒÓ ÏÎÔ ÁÇÉ 

profondément sur les pratiques agricoles et pastorales : augmentation des surfaces 

cultivées en lieu et place des anciens pâturages, descentes massives des éleveurs 

transhumants du Tchad vers le Nigéria et nouvelles formes de mobilité des troupeaux 

ÐÏÕÒ ÓȭÁÄÁÐÔÅÒ Û ÌÁ ÆÏÒÔÅ ÉÎïÇÁÌÉÔï ÓÐÁÔÉÏ-temporelle des ressources pastorales et 

hydriques. 

Cette dynamique ne va pas sans poser des problèmes sociaux. Les relations entre les 

ÓÏÃÉïÔïÓ ÄȭÁÇÒÉÃÕÌÔÅÕÒÓ ÅÔ ÄȭïÌÅÖÅÕÒÓȟ ÐÒïÃïÄÅÍÍÅÎÔ ÍÁÒÑÕïÅÓ ÐÁÒ ÕÎ ÃÅÒÔÁÉÎ ïÑÕÉÌÉÂÒÅ 

reposant sur la complémentarité sont devenues désormais conflictuelles et 

ÃÏÎÃÕÒÒÅÎÔÉÅÌÌÅÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÇÅÓÔÉÏÎ ÄÅÓ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ ÎÁÔÕÒÅÌÌÅÓ ÅÔ ÄÅ ÌȭÅÓÐÁÃÅȢ $ÅÐÕÉÓ ÕÎÅ 

décennie, les conflits entre les deux groupes sociaux se multiplient, dégénérant parfois en 

affrontements sanglants et meurtriers. 

Il est donc nécessaire que les risques de troubles sociaux induits par les conflits 

agropastoraux soient analysés et compris. Dans cette perspective, les antagonismes 

existants et les moyens visant à les résoudre doivent être évalués pour que la cohésion 

sociale soit un outil au service du développement. 

#ȭÅÓÔ ÄÁÎÓ ÃÅÔÔÅ ÏÐÔÉÑÕÅ ÑÕÅ ÌÅÓ ÁÇÅÎÃÅÓ ÄÅÓ .ÁÔÉÏÎÓ 5ÎÉÅÓȟ ÄÉÖÅÒÓ ÁÃÔÅÕÒÓ 

ÈÕÍÁÎÉÔÁÉÒÅÓ ÅÔ ÌÅÓ ÁÕÔÏÒÉÔïÓ ÎÁÔÉÏÎÁÌÅÓ ÆÏÎÔ ÆÁÃÅ Û ÌȭÕÒÇÅÎÃÅ ÄÅ ÌÁ ÓÉÔÕÁÔÉÏÎ ÅÔ ÅÎÖÉÓÁÇÅÎÔ 

le relèvement précoce des communautés impliquées : refugiés, PDI, retournées et les 

ÐÏÐÕÌÁÔÉÏÎÓ ÈĖÔÅÓȢ )ÌÓ ÅÎÖÉÓÁÇÅÎÔ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÄÅ ÃÏÎÔÒÉÂÕÅÒ Û ÌÁ ÃÏÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÐÁÉØ 

durable dans cette région multiculturelle, la plus pauvre du pays et sujette à une variété 

de vulnérabilités. La présente ÁÃÔÉÖÉÔï ÓȭÉÎÓÃÒÉÔ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÕ ÐÒÏÊÅÔ Ⱥ 3ÏÕÔÅÎÉÒ ÌÅÓ 

ÍïÃÁÎÉÓÍÅÓ ÄÅ ÃÏÎÓÏÌÉÄÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÐÁÉØ ÁÕ ÎÉÖÅÁÕ ÃÏÍÍÕÎÁÕÔÁÉÒÅ ÅÔ ÌȭÉÎÃÌÕÓÉÏÎ ÄÅÓ 

jeunes dans les zones situées à la frontière entre le Cameroun et le Tchad » financé par le 

"ÕÒÅÁÕ Äȭ!ÐÐÕÉ Û ÌÁ #ÏÎÓolidation de la Paix (PBSO)/Fonds pour la Consolidation de la 

Paix (PBF), vise à renforcer non seulement l'administration locale et la fourniture de 

services sociaux fonctionnels mais aussi la cohésion sociale par l'autonomisation 

économique des victimes et la mise en place des mécanismes opérationnels de prévention 

et gestion de conflits dans les localités de Goulfey, Kobro, Blangoua et Dougoumachi. Cette 

ÁÃÔÉÖÉÔï ÓȭÁÐÐÕÉÅÒÁ ÓÕÒ ÕÎÅ ÂÏÎÎÅ ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅ ÄÅÓ ÆÏÎÄÅÍÅÎÔÓȾÓÏÕÒÃÅÓ ÄÅ ÃÏÎÆÌÉÔÓȟ ÄÅÓ 

ÃÁÔïÇÏÒÉÅÓ ÄȭÁÃÔÅÕÒÓ ÉÍÐÌÉÑÕïÓ ÅÔ ÄȭÕÎÅ ïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÐÒïÁÌÁÂÌÅ ÄÅÓ ÍïÃÁÎÉÓÍÅÓ ÅÎÄÏÇîÎÅÓ 

de prévention et de gestion des conflits agropastoraux pour rendre plus opérationnelles 

les plateformes de dialogue existantes ou à créer dans les communautés en milieux adulte 

et jeune. Le présent rapport a pour but de proposer ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔ des solutions concrètes 
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ÄȭÁÃÔÉÏÎÓ ÐÏÕÒ ÌÉÍÉÔÅÒ et anticiper les conflits et ÄȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔ ÄÅ favoriser leur résolution 

ÐÁÃÉÆÉÑÕÅ ÓȭÉÌÓ ÓÕÒÖÉÅÎÎÅÎÔȢ 

)ȢςȢ /ÂÊÅÃÔÉÆ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï 

LȭÏÂÊÅÃÔÉÆ ÄÅ ÃÅÔÔÅ activité a été ÄȭÁméliorer ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔ les capacités des systèmes 

ÌÏÃÁÕØ ÄȭÁÌÅÒÔÅ ÐÒïÃÏÃÅ ÅÔ ÄÅ ÒïÐÏÎÓÅ ÒÁÐÉÄÅ ÔÏÕÔ ÅÎ ÖÅÉÌÌÁÎÔ Û ÌÁ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÈÅÆÓ 

traditionnels, des femmes et des jeunesȢ $ȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔ de former ces acteurs Û ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ des 

données collectées et Û ÌÅÕÒ ÕÓÁÇÅ ÊÕÓÑÕȭÛ ÌȭÁÌÅÒÔÅ. ÄȭÁÎÁÌÙÓÅÒ ÌÅÓ ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎÓ ÌÏÃÁÌÅÓ ÐÏÕÒ 

ÌÁ ÒïÇÌÅÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ ÎÁÔÕÒÅÌÌÅÓ ÃÏÌÌÅÃÔÉÖÅÓȟ ÄȭÉÄÅÎÔÉÆÉÅÒ ÌÅÓ ÃÁÕÓÅÓ ÄÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓ 

ÅÔ ÄȭÁÎÁÌÙÓÅÒ ÌÅÓ ÍïÃÁÎÉÓÍÅÓ ÄÅ ÓÏÌÕÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÔÒÁÎÓÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔs. Pour cela, il 

ÓȭÁÇÉÒÁ ÁÖÁÎÔ ÔÏÕÔ ÄȭÁÎÁÌÙÓÅÒ ÌÅÓ ÆÁÃÔÅÕÒÓ ÑÕÉ ÉÎÆÌÕÅÎÃÅÎÔ ÌÅ ÃÈÏÉØ ÅÔ ÌÁ ÄïÍÁÒÃÈÅ ÄÅÓ 

ÎïÇÏÃÉÁÔÉÏÎÓ ÅÔ ÄȭÁÎÁÌÙÓÅÒ ÌÅÓ ÒÅÌÁÔÉÏÎÓ ÄÅ ÐÏÕÖÏÉÒ ÐÁÒÍÉ ÌÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÇÒÏÕÐÅÓ ÅÔ ÓÏÕÓ-

groupes dans les localités de Dougoumachi ɀ Blangloua ɀ Kobro et Goulfey. 

I.3. Produits attendus  

Phase I : Préparation et formulation  

Le consultant doit présenter un rapport succinct en précisant les éléments suivants :  

1) Analyse et commentaire du présent document ;  

2) Présentation des outils de collecte des données et des formations réalisées ;  

3) Présentation des méthodes et modalités de collecte des données ;  

4) 0ÒÏÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÑÕÅÓÔÉÏÎÎÁÉÒÅ ÃÏÎÆÏÒÍÅ ÅÔ ÆÉÄîÌÅȟ ÄÁÎÓ ÓÁ ÆÏÒÍÕÌÁÔÉÏÎȟ ÁÕØ 

spécificités de la cible idenÔÉÆÉïÅ ɉÆÅÍÍÅÓȟ ÅÎÆÁÎÔÓ ÅÔÃȣɊȢ  

Phase II ɀ Enquête et entretiens  

0ÁÒÔÁÎÔ ÄÅ ÌÁ ÄÅÓÃÒÉÐÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅÓ ÅÎÊÅÕØȟ ÌÅ ÃÏÎÓÕÌÔÁÎÔ ÅÓÔ ÁÐÐÅÌï Û ÍÅÎÅÒ 

des enquêtes auprès des femmes, des enfants/adolescents et des hommes des 

associations locales, des autÏÒÉÔïÓ ÅÔ ÌÅÁÄÅÒÓ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÌÏÃÁÌÉÔïÓ ÃÉÂÌïÅÓȟ ! ÌȭÉÓÓÕÅ ÄÅ ÃÅÔÔÅ 

deuxième étape, le consultant devra traiter les données collectées, les analyser et 

présenter une synthèse des résultats, pour faire ressortir les acquis et les 

dysfonctionnements en rapport avec ÌÅ ÍïÃÁÎÉÓÍÅ ÄȭÁÌÅÒÔÅ  la perception des forces de 

sécurité  dans lesdites localités.  

 

Phase III : Synthèse et recommandations  

0ÏÕÒ ÃÅÔÔÅ ÐÈÁÓÅȟ ÅÔ ÁÕ ÒÅÇÁÒÄ ÄÅÓ ÒïÓÕÌÔÁÔÓ ÄÅ ÌȭÅÎÑÕðÔÅȟ ÌÅ ÃÏÎÓÕÌÔÁÎÔ ÅÓÔ ÁÐÐÅÌï Û 

élaborer un rapport final en français, si possible en anglais comprenant les synthèses 

des données collectées et des recommandations à même de réajuster le SCAP et la façon 

ÄȭÁÆÆÉÎÅÒ ÃÅÒÔÁÉÎÓ ÁÓÐÅÃÔÓ ÄÅ ÇÅÓÔÉÏÎ ÄÕ ÍïÃÁÎÉÓÍÅȢ #Å ÒÁÐÐÏÒÔ ÓȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÒÁ ÄȭÕÎ 

résumé exécutif. 



2!00/24 $ȭ!#4)6)4% 

 

 

10 

I.4. Contexte juridique et institutionnel relative à la réinstallation Involontaire  

I.4.1. Cadre juridique  

Le cadre juridique la réinstallation involontaire applicable au projet comprend le 

texte relatif à la gestion des ressources naturelles, à la gestion des conflits et à la perte des 

cultures. 

I.4.2. Cadre juridique lié à la gestion des ressources naturelles  

 

Le cadre juridique lié à la gestion des ressources naturelles et plus précisément des 

ressources végétales et animales est régi par la Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant 

ÒïÇÉÍÅ ÄÅÓ ÆÏÒðÔÓȟ ÄÅ ÌÁ ÆÁÕÎÅ ÅÔ ÄÅ ÌÁ ÐðÃÈÅ ÁÖÅÃ ÓÅÓ ÄïÃÒÅÔÓ ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÎÏÔÁÍÍÅÎÔ ÌÅ 

décret n° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités du régime de la faune et le 

décret n° 95/531/PM du 23 aout 1995 fixant les modalités ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÕ ÒïÇÉÍÅ ÄÅÓ 

forêts. Les communes, les communautés villageoises, et les particuliers exercent sur leurs 

forêts, tous les droits résultant de la propriété, sous réserve des restrictions prévues par 

les législations foncière et domaniale et par la loi susmentionnée (article 7). 

Le droit d'usage ou coutumier est, au sens de la loi, celui reconnu aux populations 

riveraines d'exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l'exception 

des espèces protégées en vue d'une utilisation personnelle. Les modalités d'exercice du 

droit d'usage sont fixées par décret (article 8 de la loi). Les produits forestiers sont 

essentiellement constitués, au sens de cette loi, de produits végétaux ligneux et non 

ligneux, ainsi que des ressources fauniques et halieutiques tirées de la forêt. Certains 

produits forestiers, tels que l'ébène, l'ivoire, les espèces animales ou végétales, 

médicinales ou présentant un intérêt particulier, sont dits produits spéciaux. La liste 

desdits produits spéciaux est fixée, selon le cas, par l'administration compétente 

(MINEPIA dans le cadre du PRODEL). Les modalités d'exploitation des produits spéciaux 

sont fixées par décret (article 9 de la loi). 

I.4.3. Cadre juridique lié à la gestion des conflits  

 

Il se rapporte au décret n°78/263 du 03 septembre 1978 fixant les modalités de 

règlement des litiges agropastoraux. Ce texte sert à la gestion des litiges qui pourraient 

subvenir au cours du développement du projet et indique les voies à suivre en cas de 

ÃÏÎÆÌÉÔȢ ,ȭÁÒÔÉÃÌÅ ρÅÒ ÄÕ ÄïÃÒÅÔ ÐÒïÃÉÓÅ ÑÕȭÕÎÅ #ÏÍÍÉÓÓÉÏÎ ÃÏÎÓÕÌÔÁÔÉÖÅ ÅÓÔ ÍÉÓÅ ÅÎ ÐÌÁÃÅ 

et chargée : 

- $ȭÏÒÇÁÎÉÓÅÒ ÌȭÅÓÐÁÃÅ ÒÕÒÁÌ ÅÎ ÚÏÎÅÓ ÁÇÒÉÃÏÌÅÓ ÅÔ ÅÎ ÚÏÎÅÓ ÄȭïÌÅÖÁÇÅÓ ÅÎ 

fonction des besoins des populations et des exigences du développement ; 
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- De ÄïÆÉÎÉÒ ÌÅÓ ÍÏÄÁÌÉÔïÓ Äȭutilisation des zones mixtes. À cet égard, elle 

ÄïÔÅÒÍÉÎÅ ÌȭïÐÏÑÕÅ ÄÅ ÌȭÁÎÎïÅ ÏĬ compte tenu des conditions climatiques et du 

ÃÙÃÌÅ ÄÅ ÃÕÌÔÕÒÅÓȟ ÌȭÁÇÒÉÃÕÌÔÕÒÅ ÅÔ ÌȭïÌÅÖÁÇÅ ÐÅÕÖÅÎÔ ðÔÒÅ pratiqués par alternance. 

#ÅÓ ÚÏÎÅÓ ÓÏÎÔ ÓÕÓÃÅÐÔÉÂÌÅÓ ÄȭÁÐÐÒÏÐÒÉÁÔÉÏÎ privée ; les exploitants ne peuvent y 

ÐÏÓÓïÄÅÒ ÑÕȭÕÎ ÄÒÏÉÔ ÄȭÕÓÁÇÅ ÓÁÉÓÏÎÎÉÅÒ Ƞ 

- $ȭÅØÅÒÃÅÒ ÕÎ ÃÏÎÔÒĖÌÅ ÐÅÒÍÁÎÅÎÔ ÓÕÒ ÌÅ ÔÅÒÒÏÉÒ ÐÁÓÔÏÒÁÌ ÅÎ ÖÕÅ ÄÅ ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ 

que les agriculteurs et les éleveurs respectent les délimitations des zones 

respectives ; 

- De régler les litiges agro-pastoraux (article 2). 

,Á ÃÏÍÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÔÔÅ #ÏÍÍÉÓÓÉÏÎ ÃÏÎÓÕÌÔÁÔÉÖÅ ÅÓÔ ÐÒïÃÉÓïÅ ÄÁÎÓ ÌȭÁÒÔÉÃÌÅ ρÅÒ ÄÕ 

décret. Cadre juridique lié à la perte des cultures, la destruction des cultures et arbres 

ÃÕÌÔÉÖïÓ ÓÕÒÖÅÎÁÎÔ ÐÏÕÒ ÃÁÕÓÅ ÄȭÕÔÉÌÉÔï ÐÕblique est régie par le décretn°2003/418/PM du 

25 février 2003 fixant les indemnités à allouer aux propriétaires victimes de destruction 

pour ÃÁÕÓÅ ÄȭÕÔÉÌÉÔï ÐÕÂÌÉÑÕÅ ÄÅÓ ÃÕÌÔÕÒÅÓ ÅÔ ÄȭÁÒÂÒÅÓ ÃÕÌÔÉÖïÓ ÅÔ ÅÎ ÔÅÎÁÎÔ ÃÏÍÐÔÅ ÄÅÓ ÐÒÉØ 

des produits sur les marchés locaux. 

,Å ÃÈÁÐÉÔÒÅ ς ÄÅ ÌÁ ÌÏÉ ÎЈψυȾππω ÄÕ πτ ÊÕÉÌÌÅÔ ρωψυ ÒÅÌÁÔÉÆ Û ÌȭÅØÐÒÏÐÒÉÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ 

ÃÁÕÓÅ ÄȭÕÔÉÌÉÔï ÐÕÂÌÉÑÕÅ ÅÔ ÁÕØ ÍÏÄÁÌÉÔïÓ ÄȭÉÎÄÅÍÎÉÓÁÔÉÏÎ ÉÎÄÉÑÕÅ ÌÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎÓ 

ÒÅÌÁÔÉÖÅÓ Û ÌȭïÌÉÇÉÂÉÌÉÔï ÁÕØ ÉÎÄÅÍÎÉÓÁÔÉÏÎÓ ȡ 

- ,ȭÉÎÄÅÍÎÉÔï porte sur le dommage matériel direct, immédiat et certain 

ÃÁÕÓï ÐÁÒ ÌȭïÖÉÃÔÉÏÎ ɉÁÒÔÉÃÌÅ χɊȢ 

- ,ȭÉÎÄÅÍÎÉÔï peut être pécuniaire ou sous forme de compensation en nature 

(Article 8). 

- Les modalités de détermination de la valeur des cultures et plantations 

détruites sont fixées par décret (alinéa 1, article 10). 

I.4.4. Cadre institutionnel  

 

Le principal organe consultatif du secteur élevage est la Commission consultative de 

règlement des coÎÆÌÉÔÓ ÁÇÒÏÐÁÓÔÏÒÁÕØ ÑÕÉ ÅÓÔ ÌȭÉÎÓÔÁÎÃÅ ÏÆÆÉÃÉÅÌÌÅ ÄÅ ÒîÇÌÅÍÅÎÔÓ ÄÅÓ ÌÉÔÉÇÅÓ 

agro-pastoraux institutionnalisé au niveau de chaque arrondissement par le Décret 

n°78/263 du 03 septembre 1978. Cette Commission consultative est composée de (article 

1er) : 

- Sous-Préfet, président ; 

- Un représentant du service de domaines, secrétaire ; 

- 5Î ÒÅÐÒïÓÅÎÔÁÎÔ ÄÕ -ÉÎÉÓÔîÒÅ ÄÅ Ìȭ!ÇÒÉÃÕÌÔÕÒÅȟ ÍÅÍÂÒÅ Ƞ 

- 5Î ÒÅÐÒïÓÅÎÔÁÎÔ ÄÕ -ÉÎÉÓÔîÒÅ ÄÅ ÌȭïÌÅÖÁÇÅȟ ÍÅÍÂÒÅ Ƞ 

- Un représentant du Cadastre, membre ; 

- Le Chef et deux notables du village intéressé, membre ; 
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- Un éleveur ou Chef des éleveurs, membre. 

Compte tenu des conflits éventuels avec les gestionnaires des ZIC et aires protégées, 

cette commission pourrait éventuellement être élargie aux responsables concernés.  De 

même, les collectivités territoriales décentralisées seront également impliquées compte 

tenu de leur rôle majeur dans le processus de décentralisation. 

Au regard de sa mission de contrôle permanent sur le territoire agro-pastoral qui 

ÖÉÓÅ Û ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÑÕÅ ÌÅÓ ÁÇÒÉÃÕÌÔÅÕÒÓ et les éleveurs respectent les délimitations des zones 

respectives, cette commission est appelée à jouer un rôle fondamental dans le processus 

ÄÅ ÒÅÄïÆÉÎÉÔÉÏÎ ÄÅÓ ÎÏÕÖÅÁÕØ ÃÏÕÌÏÉÒÓ Û ÂïÔÁÉÌ ÅÔ ÌȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔ ÄȭÕÎÅ ÎÏÕÖÅÌÌÅ 

répartition des périmètres en zone agricole et pastorale suivant les besoins des 

ÐÏÐÕÌÁÔÉÏÎÓ ÁÖÅÃ ÌÅ ÃÏÎÃÏÕÒÓ ÄÅ ÌȭÁÕÔÏÒÉÔï ÐÒïÆÅÃÔÏÒÁÌÅȢ 

II. METHODOLOGIE 

II.1 . Le PNUD et la présente activité  

#ȭÅÓÔ ÄÁÎÓ ÃÅ ÃÏÎÔÅØÔÅ ÑÕÅ le PNUD Á ÊÕÇï ÏÐÐÏÒÔÕÎ ÁÖÅÃ ÌȭÁÐÐÕÉ du PBSO Äȭorganiser 

une activité intitulée  « Renforcement  ÄÅÓ ÃÁÐÁÃÉÔïÓ ÅÔ ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ÐÌÁÃÅ ÄȭÕÎ ÓÙÓÔîÍÅ 

d'alerte précoce  ÅÎ ÖÕÅ ÄȭÕÎÅ ÐÒïÖÅÎÔÉÏÎ ÅÔ ÌÁ ÇÅÓÔÉÏÎ ÌÏÃÁÌÅ ÐÁÃÉÆÉÑÕÅ ÄÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓ 

agro-pastoraux entre agriculteurs, éleveurs transhumants et éleveurs de Goulfey, 

Kobro, Bl angoua et Dougoumachi  ». 

Les termes de référence de cette activité ne manquent pas de reprendre le constat 

ÄȭÕÎÅ ÆÏÒÔÅ ÄÉÖÅÒÓÉÔï ÄÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓ ɉÃÏÎÆÉÇÕÒÁÔÉÏÎȟ ÄïÒÏÕÌÅÍÅÎÔȟ ÇÒÁÖÉÔïȟ ÅÔÃȢȣɊȢ ,Á ÍðÍÅ 

remarque est reprise également en ce qui concerne les modes de traitement. A ce propos, 

ÉÌ ÅÓÔ ÎÏÔï ÑÕÅ ÌÅÓ ÒîÇÌÅÍÅÎÔÓ Û ÌȭÁÍÉÁÂÌÅ ÂÁÓïÓ ÓÕÒ ÌÅÓ ÁÎÃÉÅÎÎÅÓ ÁÌÌÉÁÎÃÅÓ ÓÅÍÂÌÅÎÔ ÅÎ 

ÐÅÒÔÅ ÄÅ ÖÉÔÅÓÓÅ ÅÔ ÔÅÎÄÅÎÔ Û ðÔÒÅ ÒÅÍÐÌÁÃïÓ ÐÁÒ ÄÅÓ ÒÅÃÏÕÒÓ ÐÏÒÔïÓ ÁÕ ÎÉÖÅÁÕ ÄȭÉÎÓÔÁÎÃÅÓ 

supérieures ce qui non seulement renchérit les coûts mais tend à devenir « un fonds de 

commerce » et à détériorer les relations sociales de complémentarité ou de bonne 

cohabitation. 

,ÅÓ ÔÅÒÍÅÓ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ ÓÔÉÐÕÌÅÎÔ ÑÕȭÉÌ ÃÏÎÖÉÅÎÔ ÄȭÁÎÁÌÙÓÅÒ ÌÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓ ÅÎ ÅÓÓÁÙÁÎÔȟ 

ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔȟ ÄȭÁÐÐÒïÈÅÎÄÅÒ ÌÅÓ ÒÅÓÓÏÒÔs et enjeux qui animent les acteurs en présence, 

ÄȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔȟ ÄȭÅØÁÍÉÎÅÒ ÃÏÍÍÅÎÔ ÓȭÅØÅÒÃÅ ÌÅ ÄÒÏÉÔȢ )Ì ÓȭÁÇÉÔ ÌÛ ÄȭÕÎÅ ÄÏÕÂÌÅ ÁÐÐÒÏÃÈÅȟ 

ÓÏÃÉÏ ÁÎÔÈÒÏÐÏÌÏÇÉÑÕÅȟ ÄȭÕÎ ÃĖÔïȟ ÊÕÒÉÄÉÑÕÅȟ ÄÅ ÌȭÁÕÔÒÅȢ 

#ȭÅÓÔ ÐÏÕÒ ÃÅÌÁ ÑÕÅ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï ÅÓÔ ÃÏÎÆÉïÅ Û un consultant disposant de ces 

compétences, ce dernier devant participer seulement aux phases de préparation et de 

finalisation. 

Il est spécifié, par ailleurs, que se tienne à la fin une restitution à Kousseri ouvrant à 

des débats. 
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#ȭÅÓÔ ÄÉÒÅ ÄïÊÛ ÑÕÅ ÌÁ ÄïÍÁÒÃÈÅ ÓÅ ÄïÃÏÍÐose en trois étapesȢ #ȭÅÓÔ ÃÅ ÑÕÅ ÎÏÕÓ 

devons voir désormais. 

II.2. La phase préparatoire  

 

Celle-ÃÉ ÄȭÕÎÅ ÄÕÒïÅ ÄÅ πς ÊÏÕÒÓ ɉÄÕ ψ ÁÕ ω !ÖÒÉÌɊ ÄÅÖÁÉÔ ÐÒïÐÁÒÅÒ ÌȭïÔÕÄÅ ÄÅ ÔÅÒÒÁÉÎȢ 

Pour ce faire, elle a consisté essentiellement en des séances de travail du consultant, du 

superviseur et du personnel du Bureau terrain du PNUD à Kousseri et aussi en des 

rencontres avec un certain nombre de personnes concernées.  

,ȭïÑÕÉÐÅ ÓȭÅÓÔ ÄȭÁÂÏÒÄ ÅÆÆÏÒÃïÅ ÄȭÁÐÐÒïÈÅÎÄÅÒ ÃÏÒÒÅÃÔÅÍÅÎÔ ÌÅÓ ÔÅÒÍÅÓ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅ 

avant de mettre aÕ ÐÏÉÎÔ ÌÅ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÐÏÕÒ ÌÁ ÓÕÉÔÅ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔïȢ 

II.2.1. Compréhension  des termes de référence  

 

La première tâchÅ ÑÕÅ ÓȭÅÓÔ ÁÓÓÉÇÎïÅ ÌȭïÑÕÉÐÅ au cours de cette première phase a été 

ÄȭÁÐÐÒïÈÅÎÄÅÒ ÁÕ ÍÉÅÕØ ÌÅÓ 4$2ȟ de façon que les travaux de terrain ciblent au mieux les 

objectifs essentiels de recherche attendus et évitent une certaine dispersion des efforts, 

ÌÏÒÓ ÄÅ ÌȭïÔÕÄÅ ÄÅ ÔÅÒÒÁÉÎȟ ÅÎ ÒÁÉÓÏÎ ÄÅ ÌÁ ÐÒÏÆÕÓÉon probable des données pouvant être 

recueillies. Ce faisant la formulation en phase finale des résultats et des propositions en 

sera facilitée alors que le temps consacré à cette tâche cruciale sera extrêmement court. 

En fait, les discussions internes préalables au sujet des TDR ont porté 

essentiellement sur deux points : 

¶ Comment faut-il comprendre le ciblage sur les causes des conflits ? Au-delà 

ÄȭÕÎÅ ÏÐÉÎÉÏÎ ÃÏÕÒÁÎÔÅ ÑÕÉ ÓÅÍÂÌÅ ÁÌÌÅÒ ÄÅ ÓÏÉȟ ÌȭÉÄÅÎÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÁÕÓÅÓ ÎÅ ÄÏÉÔ 

ÐÁÓ ÏÂÌÉÔïÒÅÒ ÌȭÉÄïÅ ÑÕȭÕÎ ÃÏÎÆÌÉÔ ÅÓÔ ÕÎ Ⱥ fait social total Ȼ ÑÕÉ ÓȭÅØÐÒÉÍÅ ÄÁÎÓ ÕÎ 

contexte dÏÎÎï ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓï Û ÌÁ ÆÏÉÓ ÐÁÒ ÌȭÈÉÓÔÏÉÒÅ ÄÅÓ ÒÅÌÁÔÉÏÎÓ ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ ÁÃÔÅÕÒÓȟ 

ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅÓ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ ÅÔ ÄÅ ÌÅÕÒ ÁÃÃîÓȟ ÌÁ ÇïÏÇÒÁÐÈÉÅȟ ÌȭïÃÏÎÏÍÉÅȟ ÌÁ 

démographie, la configuration des pouvoirs, des intérêts et des représentations en 

présence. Par exemple, les dégâts des champs ou les blessures commises sur des 

ÁÎÉÍÁÕØ ÐÅÕÖÅÎÔ ÁÐÐÁÒÁÿÔÒÅ ÃÏÍÍÅ ÌÅÓ ÃÁÕÓÅÓ ÉÍÍïÄÉÁÔÅÓ ÄȭÕÎ ÃÏÎÆÌÉÔ ÍÁÉÓ ÉÌÓ 

ÎȭÅØÐÌÉÑÕÅÎÔ ÐÁÓ Û ÅÕØ ÓÅÕÌÓ ÐÏÕÒÑÕÏÉȟ ÄÁÎÓ ÃÅÒÔÁÉÎÓ ÃÁÓȟ ÌÅ ÐÒÏÂÌîÍÅ ÓÅÒÁ ÒïÓÏÌÕ Û 

ÌȭÁÍÉÁÂÌÅ ÅÔ ÎÅ ÄÅÖÉÅÎÄÒÁ ÐÁÓ ÒïÅÌÌÅÍÅÎÔ ÕÎ ÃÏÎÆÌÉÔ ÁÌÏÒÓ ÑÕȭÁÉÌÌÅÕÒÓ ÉÌ ÓÅÒÁ ÖïÃÕ 

comme un conflit extrêmement grave pouvant déboucher sur des actes de 

ÖÉÏÌÅÎÃÅȢ #ȭÅÓÔ ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÌÅ ÃÏÎÓÕÌÔÁÎÔ ÅÔ ÌȭïÑÕÉÐÅ ÄÕ 0.5$ ÓÅ ÓÏÎÔ ÍÉÓ ÄȭÁÃÃÏÒÄ 

pour retenir, au moins provisoirement, dans le cadre de la présente activité, la 

ÄïÆÉÎÉÔÉÏÎ ÓÕÉÖÁÎÔÅ ÄÕ ÃÏÎÆÌÉÔ ȡ Ⱥ /ÐÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄȭÉÎÔïÒðÔÓ ÌÉïÅ Û ÌÁ ÍÏÂÉÌÉÔï ÐÁÓÔÏÒÁÌÅ 

débouchant ou susceptible de déboucher sur la violence ». 
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,ȭïÔÕÄÅ ÎÅ ÐÅÕÔ ÄÏÎÃ ÓÅ ÄïÐÌÏÙÅÒ ÑÕȭÅÎ ÐÒÅÎÁÎÔ ÅÎ ÃÏÍÐÔÅ ÁÕ ÍÉÅÕØ ÌÁ ÃÏÍÐÌÅØÉÔï 

des situations conflictuelles, ce qui passe par des analyses fines des cas qui seront retenus. 

,ȭÅÆÆÏÒÔ ÄÏÉÔ ðÔÒÅ ÄÏÎÃ ÐÏÒÔï ÓÕÒ ÌÅ ÑÕÁÌÉÔÁÔÉÆ ÄÅ ÆÁëÏÎ Û ÃÏÍÐÒÅÎÄÒÅ ÐÏÕÒÑÕÏÉ ÄÅÓ 

ÓÉÔÕÁÔÉÏÎÓ ÄïÇïÎîÒÅÎÔ ÅÎ ÃÏÎÆÌÉÔÓ ÁÌÏÒÓ ÑÕÅ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ïÖÏÌÕÅÎÔ ÄÉÆÆïÒÅÍÍÅÎÔȢ #ÅÔÔÅ 

préoccupation devrait être en mesure de repérer les mesures ou les démarches les plus 

ÓÕÓÃÅÐÔÉÂÌÅÓ ÄÅ ÌÉÍÉÔÅÒ ÌÅ ÒÅÃÏÕÒÓ Û ÌÁ ÖÉÏÌÅÎÃÅ ÅÔ ÄȭïÖÉÔÅÒ ÌÅÓ ÐÈïÎÏÍîÎÅÓ ÄȭÁÇÇÒÁÖÁÔÉÏÎ 

des conflits comportant une dimension pastorale. 

 

¶ Comment convient-ÉÌ ÄȭÁÂÏÒÄÅÒ ÌȭÅØÁÍÅn des conflits « au regard du droit » 

ȩ )Ì ÓȭÁÇÉÔ ÌÛ ÄȭÕÎÅ ÁÐÐÒÏÃÈÅ ÒÅÌÁÔÉÖÅÍÅÎÔ ÎÏÕÖÅÌÌÅȟ ÖÏÉÒÅ ÏÒÉÇÉÎÁÌÅȟ ÄÅÓ ïÔÕÄÅÓ 

ÐÏÒÔÁÎÔ ÓÕÒ ÌÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓȟ ÉÍÐÌÉÑÕÁÎÔ ÄȭÕÎÅ ÍÁÎÉîÒÅ ÏÕ ÄȭÕÎÅ ÁÕÔÒÅ ÌÅÓ ÐÁÓÔÅÕÒÓȢ %ÌÌÅ 

ÁÐÐÏÒÔÅÒÁ ÄȭÁÕÔÁÎÔ ÐÌÕÓ ÄÅ ÆÒÕÉÔÓ ÑÕÅ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï ÓÁÕra prendre en compte la 

complexité de la situation juridique. 

 

!Õ #ÁÍÅÒÏÕÎȟ Û ÌȭÉÎÓÔÁÒ ÄÅÓ ÁÕÔÒÅÓ ÐÁÙÓ ÓÁÈïÌÉÅÎÓȟ ÌÅ ÄÒÏÉÔ ÅÎ ÍÉÌÉÅÕ ÒÕÒÁÌ ÓȭÅØÐÒÉÍÅ 

ÁÕ ÐÌÕÒÉÅÌȢ .ÏÕÓ ÓÏÍÍÅÓ ÅÎ ÐÒïÓÅÎÃÅ ÄȭÕÎ ÐÌÕÒÁÌÉÓÍÅ ÊÕÒÉÄÉÑÕÅ ÏÕ ÄȭÕÎÅ ÐÌÕÒÁÌÉÔï ÄÅ 

droits avec respectivemÅÎÔ ÌÅ ÄÒÏÉÔ ÐÏÓÉÔÉÆ ïÍÁÎÁÎÔ ÄÅ Ìȭ%ÔÁÔ ÍÏÄÅÒÎÅȟ ÌÅ ÄÒÏÉÔ ÍÕÓÕÌÍÁÎ 

et les droits coutumiers (dits parfois « anciens ou traditionnels »), tous ayant des relations 

ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÓ ÁÖÅÃ ÌÅÓ ÖÁÌÅÕÒÓ ÕÎÉÖÅÒÓÅÌÌÅÓ ÑÕÅ ÖïÈÉÃÕÌÅÎÔ ÌÅÓ $ÒÏÉÔÓ ÄÅ Ìȭ(ÏÍÍÅȢ #Å 

pluralisme est vécu souvent comme un atout, chaque acteur faisant référence au corpus 

ÑÕȭÉÌ ÁÐÐÒïÈÅÎÄÅ ÌÅ ÍÉÅÕØ ÏÕ ÑÕÉ ÌÕÉ ÐÁÒÁÉÔ ÌÅ ÐÌÕÓ ÉÎÔïÒÅÓÓÁÎÔȟ ÄȭÁÕÔÁÎÔ ÐÌÕÓ ÑÕȭÉÌ ÐÅÕÔ Ù 

avoir entre eux des zones de coïncidence ou de recouvrement. Mais il peut également être 

source de confusion et même de « conflits de droits », certaines conceptions, notamment 

dans le domaine foncier, pouvant être aux antipodes les unes des autres (par exemple, 

ÌȭÏÕÖÅÒÔÕÒÅ ÁÕØ ÔÉÅÒÓ ÉÃÉȟ ÌÁ ÆÅÒÍÅÔÕÒÅ ÅÔ ÌÁ ÒÉÇÉÄÉÔï ÁÉÌÌÅÕÒÓȢɊ 

Deuxièmement, là ÅÎÃÏÒÅ ÃÏÍÍÅ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÁÕÔÒÅÓ ÐÁÙÓ ÄÕ 3ÁÈÅÌ ɉÏĬ ÌȭÏÒÁÌÉÔï ÅÓÔ ÐÌÕÓ 

ÃÏÕÒÁÎÔÅ ÑÕÅ ÌȭïÃÒÉÔɊȟ ÉÌ ÄÏÉÔ ðÔÒÅ ÔÅÎÕ ÃÏÍÐÔÅ ÄÅ ÃÅ ÑÕÅ ÌÅÓ ÄÒÏÉÔÓ ÅÔ ÒîÇÌÅÍÅÎÔÓ 

ÎÏÔÁÍÍÅÎÔ ÃÅÕØ ïÍÁÎÁÎÔ ÄÅ Ìȭ%ÔÁÔ ÓÏÕÓ ÆÏÒÍÅ ÄÅ ÔÅØÔÅÓ ɉÃÏÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎȟ ÌÏÉÓȟ ÄïÃÒÅÔÓȟ 

arrêtés, circulaires, eÔÃȢȣɊ ÐÅÕÖÅÎÔ ÆÁÉÒÅ ÌȭÏÂÊÅÔ ÄȭÉÎÔÅÒÐÒïÔÁÔÉÏÎÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓȢ )Ì ÁÒÒÉÖÅȟ ÅÎ 

effet, que ceux qui normalement sont chargés de les faire respecter les ignorent ou les 

connaissent mal. Cela ÅÎÔÒÁÿÎÅ ÄÅÓ ÄÉÓÃÏÒÄÁÎÃÅÓ ÅÎÔÒÅ ÌȭïÎÏÎÃï ÄÕ ÔÅØÔÅȟ ÓÏÎ 

interprétation ora le et encore son application concrète. Ceci vient évidemment rajouter 

de la confusion au point précédent autour du pluralisme juridique vécu par une pluralité 

ÄȭÁÃÔÅÕÒÓȢ 

 

Cette complexité reflète sans doute une longue période de transition entre les 

anciennes réglementations et celles à trouver qui devront pour être pleinement 
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consenties par les différentes parties apparaître réellement à la fois légales et légitimes, 

c'est-à-dire ÐÌÅÉÎÅÍÅÎÔ ÒÅÃÏÎÎÕÅÓ ÐÁÒ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÃÉÔÏÙÅÎÓȢ 

 

#ȭÅÓÔ ÄÉÒÅ ÑÕÅ ÌȭÁÎÁlyse juridique envisagée devra se déployer dans cette diversité 

des droits et des règlements en essayant de qualifier au mieux ceux qui servent 

effectivement de référentiel dans les cas étudiés. Elle aura aussi à appréhender les 

modalités concrètes de leur application ou applicabilité. 

 

Ce faisant, elle devrait être en mesure de recommander les démarches à adopter 

pour évoluer vers un système de droits et de règles mieux reconnu et davantage partagé 

dans la prévention et la gestion des conflits. 

II.2.2. Dispositif  ÁÄÏÐÔï ÐÏÕÒ ÌÁ ÓÕÉÔÅ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï 

 

)Ì ÓȭÁÇÉÔ ÄÅÓ ÐÏÉÎÔÓ ÓÕÉÖÁÎÔÓ ȡ 

 

¶ %ÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÇÕÉÄÅÓ ÄȭÅÎÔÒÅÔÉÅÎ ÁÆÉÎ ÄÅ ÓÅÒÖÉÒ ÄȭÁÉÄÅ-mémoire pour des 

entretiens qui seront nécessairement très ouverts mais qui devront aborder des 

points communs en référence ÁÕØ ÏÂÊÅÃÔÉÆÓ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï. Deux guides ont été 

ÒÅÔÅÎÕÓ ÐÏÕÒ ÌȭÁÐÐroche socio-anthropo-économique. 

¶ /ÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ Äȭun atelier (10 avril 2019) de renforcement des capacités des 

ÁÎÉÍÁÔÅÕÒÓ ÓÕÒ ÌÅÓ ÍïÃÁÎÉÓÍÅÓ ÄÅÓ ÓÙÓÔîÍÅÓ ÄȭÁÌÅÒÔÅÓ ÐÒïÃÏÃÅÓ ÐÏÕÒ ÌÁ ÇÅÓÔÉÏÎ 

pacifique des conflits agropastoraux.  

¶ %ÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÄÅ descente de terrain (deuxième phase de 

ÌȭïÔÕÄÅɊ ÄÅ ÆÁëÏÎ Û ÁÐÐÒïÈÅÎÄÅÒ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÔÙÐÅÓ ÄÅ ÃÏÎÆÌÉÔÓ ÅÔ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ 

configurations de la problématique juridique  

¶ %ÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÐÌÁÎ ÓÉÍÐÌÉÆÉï ÅÔ ÐÒÏÖÉÓÏÉÒÅ ÐÏÕÒ ÌÅ ÒÁÐÐÏÒÔ ÆÉÎÁÌ ÄÅ ÆÁëÏÎ 

à intégrer les points déjà traités et 

ceux enquêtés sur le terrain. Ce plan 

tient compte de la problématique 

ÅØÐÏÓïÅ Û ÌȭÏÃÃÁÓÉÏÎ ÄÕ travail de 

compréhension des TDR, des 

analyses de cas qui seront recueillies 

sur le terrain grâce aux guides 

ÄȭÅÎÔÒÅÔÉÅÎÓ mentionnés ci-dessus, de 

la répartitio n des tâches à prévoir 

entre le consultant, le superviseur et 

 

Quelques photos de ÌȭÁÔÅÌÉÅÒ ÄÅ renforcement  des animateurs  
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les animateurs aux compétences à la fois différentes et complémentaires 

 

II.2.3. ,Á ÐÈÁÓÅ ÄÅ ÌȭÅÎÑÕðÔÅ ÄÅ 

terrain  (11 -18 avril 2019)  

 

Après la signature du contrat le 11 

!ÖÒÉÌȟ ÌȭïÔÕÄÅ Á ÃÏÍÍÅÎÃï ÐÁÒ ÕÎÅ ÓïÁÎÃÅ 

ÄÅ ÐÒÉÓÅ ÄÅ ÃÏÎÔÁÃÔ ÅÔ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄÅÓ 

autorités administratives et 

traditionnels tout en insistant sur 

ÌȭÉÍÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÆÅÍÍÅÓ ÅÔ ÄÅÓ ÊÅÕÎÅÓ 

dans tout le processus. En cette même 

date, après de test des outils de collecte 

ÄÅÓ ÄÏÎÎïÅÓ ÁÕÐÒîÓ ÄÅ ÑÕÅÌÑÕÅÓ ÁÃÔÅÕÒÓȟ ÎÏÕÓ ÁÖÏÎÓ ÄïÐÌÏÙï ÌÅÓ ïÑÕÉÐÅÓ ÄȭÁÎÉÍÁÔÅÕÒÓ 

sur le terrain.  

Elle sȭest résumée en gros au déploiement des animateurs (03 par localité) à Kobro, 

Dougoumachi, Blangoua et Goulfey et leur introduction auprès des autorités 

administratives et traditionnelles. Des tournées de terrain (consultant, superviseur, 

équipe du PNUD) ÓȭÅÎ ÏÎÔ ÓÕÉÖÉ. Durant ces tournées, ÌȭïÑÕÉÐÅ a eu à rencontrer une 

ÇÁÍÍÅ ÖÁÒÉïÅ ÄȭÁÃÔÅÕÒÓ ÁÕ ÎÉÖÅÁÕ ÄÅ ÌÅÕÒ ÌÉÅÕ Äe travail, dans les villages et les 

campements. 

 
Photos de prise de contact avec les autorités traditionnelles et religieuses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Avec le sultan de Goulfey Avec le Wakili de  Blangoua 

Avec le Blama de Dougoumachi Avec le Blama de Kobro 
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La plupart des entretiens ont été réalisé à travers les assemblées villageoises (focus 

group) ; mais certains ont été interviewé séparément pour créer une ambiance qui 

ÐÅÒÍÅÔÔÅ ÄȭÏÂÔÅnir des renseignements en toute liberté. Au niveau de chaque acteur (en 

groupe ou individuellemeÎÔɊȟ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÇÒÉÌÌÅ légère sous forme de guide 

ÄȭÅÎÔÒÅÔÉÅÎ Á permis de cerner les situations considérées comme réellement ou 

potentiellement génératrices de crises et de conflits. 

,Å ÃÈÏÉØ ÄÅ ÌȭïÃÈÁÎÔÉÌÌÏÎ ÄÅÓ ÚÏÎÅÓ ÖÉÓÉÔïÅÓ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÌÅ ÆÁÉÔ ÄÕ ÈÁÓÁÒÄȢ )Ì ÔÉÅÎÔ ÄȭÁÂÏÒÄ 

compte des différentes zones agroécologiques des localités bordant le Lac Tchad. En 

même temps, ces localités représentent ÌȭÈÉÓÔÏÒÉÑÕÅ ÄÅ ÌȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ïÌÅÖÅÕÒÓ 

(ancienne ou récente). Ensuite Kobro, Dougoumachi, Blangoua et Goulfey sont des 

localités où se cristallisent les conflits relatifs aux systèmes pastoraux comme dans toutes 

les autres localités du département du Logone et Chari. 

$ÁÎÓ ÌȭïÃÈÁÎÔÉÌÌÏÎ ÄÅÓ ÌÏÃÁÌÉÔïÓ visitées, les interventions extérieures sont prises en 

ÃÏÍÐÔÅ ȡ ÃȭÅÓÔ ÌÅ ÃÁÓ ÄÅ ÌÁ ÚÏÎÅ ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï ÄÅ « mise eÎ ÐÌÁÃÅ ÄȭÕÎ 

mécanisme de ÓÙÓÔîÍÅ ÄȭÁÌÅÒÔÅ ÐÒïÃÏÃÅ ÐÏÕÒ ÕÎÅ ÇÅÓÔÉÏÎ ÐÁÃÉÆÉÑÕÅ ÄÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓ 

agropastoraux ».  

 
Photos des assemblées villageoises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,Å ÔÁÂÌÅÁÕ ÓÕÉÖÁÎÔ ÓÙÎÔÈïÔÉÓÅ ÐÁÒ ÌÏÃÁÌÉÔï ÌÅÓ ÃÁÔïÇÏÒÉÅÓ ÄȭÁÃÔÅÕÒÓ ÅÔ ÌÅ ÎÏÍÂÒÅ ÄÅ 

personnes interrogées. 
 

 

Tableau 1 : #ÁÔïÇÏÒÉÅ ÄȭÁÃÔÅÕÒÓ ÅÔ ÎÏÍÂÒÅ ÄÅ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÅÎÑÕðÔïÅÓ 

Localités  Catégories des acteurs Hommes Femmes Total  

Kobro  

Agriculteurs 85 124 209 

Eleveurs 26 7 33 
Comités de vigilance 16 0 16 
Autorités administratives 0 0 0 
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Localités  Catégories des acteurs Hommes Femmes Total  
Chefs traditionnels 1 0 1 
Leader religieux 1 0 0 
3ÅÒÖÉÃÅÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÄÅ Ìȭ%ÔÁÔ 

(Elevage et agriculture) 
0 0 0 

Associations 8 1 1 
Total de la localité  269 

Dougoumachi  

Agriculteurs 21 25 46 
Eleveurs 3 0 3 
Comités de vigilance 4 0 4 
Autorités administratives 0 0 0 
Chefs traditionnels 1 0 0 
Leader religieux 1 0 0 
3ÅÒÖÉÃÅÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÄÅ Ìȭ%ÔÁÔ 

(Elevage et agriculture) 
0 0 0 

Associations 3 0 0 
Total de la localité  58 

Blangoua 

Agriculteurs 102 61 163 
Eleveurs 21 6 27 
Comités de vigilance 13 0 13 
Autorités administratives 2 0 2 
Chefs traditionnels 22 0 22 
Leader religieux 1 0 0 
3ÅÒÖÉÃÅÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÄÅ Ìȭ%ÔÁÔ 

(Elevage et agriculture) 
2 0 0 

Associations 2 1 3 
Total de la localité  233 
 Agriculteurs 183 168 351 

Goulfey 

Eleveurs 20 20 40 
Comité de vigilance 30 0 30 
Autorités administratives 2 0 2 
Chefs traditionnels 3 0 0 
Leader religieux 1 0 0 
3ÅÒÖÉÃÅÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÄÅ Ìȭ%ÔÁÔ 

(Elevage et agriculture) 
2 0 0 

Associations 6 6 12 
Total de la localité  441 

Source : Enquête de terrain 

 

Nous avons touché 1 001 personnes : dont 582 hommes et 419 femmes comme nous 

montre le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 2 : .ÏÍÂÒÅ ÄÅ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÔÏÕÃÈïÅÓ ÐÁÒ ÌȭÅÎÑÕðÔÅ ÄÅ ÔÅÒÒÁÉÎ désagrégé par sexe 

 
Localités  Nombre de 

Femmes 

Nombre 

ÄȭÈÏÍÍÅÓ 

Nombre t otal  

Kobro  132 137 269 

Dougoumachi  25 33 58 

Blangoua 68 165 233 

Goulfey 194 247 441 

Total   1001  
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Source : Enquête de terrain 

 

Figure 1 : Proportion de  ÆÅÍÍÅÓ ÐÁÒ ÒÁÐÐÏÒÔ ÁÕØ ÈÏÍÍÅÓ ÔÏÕÃÈïÅÓ ÐÁÒ ÌȭÅÎÑÕðÔÅ 
 

Source : Enquête de terrain 

 

)Ì ÃÏÎÖÉÅÎÔ ÄȭÁÊÏÕÔÅÒ ÑÕÅ ÌÅ ÃÏÎÓÕÌÔÁÎÔ Á ÃÏÍÍÅÎÃï ÌÁ ÒïÄÁÃÔÉÏÎ ÄÕ ÒÁÐÐÏÒÔ ÐÅÎÄÁÎÔ 

ÌÁ ÔÏÕÒÎïÅ ÅÔ ÌȭÁ ÐÏÕÒÓÕÉÖÉÅ ÁÕ ÒÅÔÏÕÒ Û +ÏÕÓÓÅÒÉ ÅÎ ÐÒÏÃïÄÁÎÔ Û ÄÅÓ ïÃÈÁÎÇÅÓ fréquents 

ÁÖÅÃ ÌȭïÑÕÉÐÅ ÄÕ 0.5$Ȣ 

II.2.4. La phase de synthèse 

 

Celle-ÃÉ ÓȭÅÓÔ ÄïÒÏÕÌïÅ ÁÕ ÊÏÕÒ ÌÅ ÊÏÕÒ ɉÄÕÒÁÎÔ ÔÏÕÔÅ ÌÁ ÐïÒÉÏÄÅ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔïɊȢ #ÏÍÍÅ 

en première phase, elle a réuni le consultants, le superviseur et a été accompagné par et 

ÌÅÓ ÃÈÅÆÓ ÄȭïÑÕÉÐÅÓ ÄÅÓ animateursȢ %ÌÌÅ ÓȭÅÓÔ ÅÌÌÅ-même décomposée en trois temps. 

 

¶ Les trois premiers jours ont été consacrés à tirer des leçons de la mission 

de terrain, à ÅØÁÍÉÎÅÒ ÌȭïÔÁÔ ÄȭÁÖÁÎÃÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌÁ ÒïÄÁÃÔÉÏÎ ÅÔ Û ÐÒïÐÁÒÅÒ ÌÁ ÒÅÓÔÉÔÕÔÉÏÎȢ 

Trois documents ont été produits : 

- La ÐÒÏÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄÅ ÍÅÓÕÒÅÓ ÄȭÁÔÔïÎÕÁÔÉÏÎ 

- Un tableau récapitulatif sur les problèmes relevés selon les zones 

visitées  

- Un ÔÁÂÌÅÁÕ ÒïÃÁÐÉÔÕÌÁÔÉÆ ÓÕÒ ÌȭÁÐÐÒïÈÅÎÓÉÏÎ ÄÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓ ÐÁÒ ÌÅÓ 

différents acteurs. 
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En plus, le consultant a préparé son exposer pour la restitution . 

0ÒïÖÕÅ ÐÏÕÒ ÌÅ ÄÅÒÎÉÅÒ ÊÏÕÒ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï ɉÌÅ ρω ÁÖÒÉÌ ςπρωɊ ÅÔ ÃÅ jour étant un jour 

ÆïÒÉïȟ ÅÌÌÅ ÓȭÅÓÔ ÆÉÎÁÌÅÍÅÎÔ ÔÅÎÕÅ le 22 avril 2019. Celle-ci avait été prévue et organisée par 

le consultant. La plupart des invités (responsables PNUD, animateurs) étaient au rendez-

ÖÏÕÓȢ ,ȭÏÒÄÒÅ ÄÕ ÊÏÕÒ Á ïÔï ÌÅ ÓÕÉÖÁÎÔ ÃÏÎÆÏÒÍÅ ÁÕØ ÐÒïÖÉÓÉÏÎÓȢ 

 

¶ Ouverture officielle 

¶ Exposé par le consultant : 

¶ Présentation gïÎïÒÁÌÅ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï 

¶ Présentation du diagnostic  

¶ 0ÒïÓÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÁÐÐÒÏÃÈÅ ÊÕÒÉÄÉÑÕÅ  

¶ 0ÒïÓÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÐÒÏÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄȭÁÔÔïÎÕÁÔÉÏÎ ÄÅÓ conflits 

 

ü Question et débats 

 

Les questions et débats se sont déroulés dans un climat tout à fait serein et 

constructif, enrichissant sans aucun doute le contenu de ÌȭÅØÐÏÓï.  

 

ü Les jours suivants (23 avril -10 mai) ont été consacrés à la finalisation 

des travaux : 

- Rédaction définitive de la proposition de ÍÉÓÅ ÅÎ ÐÌÁÃÅ ÄȭÕÎ 

mécanisme de SCAP pour la gestion pacifique des conflits agropastoraux en 

fonction des remarques relevées à la suite des débats de la journée de 

restitution . 

- Dernières retouches apportées aux parties déjà rédigées  

- Rédaction du résumé exécutif 

- Mise en forme 
0ÈÏÔÏÓ ÄÅ ÌȭÁÔÅÌÉÅÒ ÄÅ ÒÅÓÔÉÔÕÔÉÏÎ 

 

 

II.2.5. Organisation du rapport  

 

Celui-ci a été structuré en 5 chapitres. 
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Le premier fait le lien avec les termes de référence et rappelle les travaux menés au 

ÃÏÕÒÓ ÄÅ ÃÈÁÃÕÎÅ ÄÅÓ ÔÒÏÉÓ ÐÈÁÓÅÓȢ )Ì ÓȭÁÔÔÁÃÈÅ ÎÏÔÁÍÍÅnt à rappeler la démarche et la 

méthodologie qui ont été appliquées. 

 

Le second correspond à une initiative des consultants qui ont estimé utile de 

rappeler ÌȭÅØÉÓÔÅÎÃÅ ÄÅ ÐÌÕÓÉÅÕÒÓ mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés 

à la mobilité pastorale avec des résultats estimés probants.  

 

,Å ÃÈÁÐÉÔÒÅ ÓÕÉÖÁÎÔ ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÌÅ ÄÉÁÇÎÏÓÔÉÃ ÄÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓ ÔÅÌ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ ÐÅrçu à la suite de 

ÌȭÅÎÑÕðÔÅ ÄÅ ÔÅÒÒÁÉÎȢ  

 

,Å ÑÕÁÔÒÉîÍÅ ÐÒïÓÅÎÔÅ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÊÕÒÉÄÉÑÕÅ ÄÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓ ÅÔ ÓÙÎÔÈétise les travaux 

menés pendant la mission. 

 

Le dernier chapitre nous présente les facteurs déclenchants de mise en place des 

ÓÙÓÔîÍÅÓ ÄȭÁÌÅÒÔÅ ÐÒïÃÏÃÅ et leur mécanisme de fonctionnement. 

 

III.  QUELQUES MECANISMES DE PREVENTION ET DE GESTION DES 

CONFLITS EXISTANTS DANS LES LOCALITES CONCERNEES PAR 

,ȭ!#4)6)4% 

 

Face à la persistance des conflits, des mécanismes existent qui permettent de 

prévenir et résoudre ÌÅÓ ÆÏÒÍÅÓ ÐÏÔÅÎÔÉÅÌÌÅÓ ÏÕ ÖÉÏÌÅÎÔÅÓ ÄȭÁÎÔÁÇÏÎÉÓÍÅÓ Û ÌȭÉÎÔïÒÉÅur ou 

entre les communautés des localités de Kobro, Dougoumachi, Blangoua et Goulfey. Ces 

dispositifs sont traditionnels, communautaires, étatiques et relevant de la société civile. 

II I.1. Mécanismes endogènes 

 

Les mécanismes endogènes sont propres à chaque communauté. Ce sont les 

juridictions coutumières qui siègent dans les chefferies traditionnelles ou organisées par 

les patriarches dans les communautés qui ne disposent pas de chefferie constituée. Ces 

cadres de gestion et de résolution des conflits se rencontrent dans tout le département du 

Logone et Chari. Leur fonctionnement reste tributaire de la sollicitation des parties en cas 

de conflit. 
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II I.1.1. Les instances coutumières  

Par instances coutumières, on entend tout dispositif traditionnel relevant des 

institutions traditionnelles ou mises en place pour prévenir et résoudre les conflits qui 

surviennent dans la communauté ou entre elles.  

 

Tableau 3 : Différentes communautés présentes dans les localités de notre activité  
Localités  Groupes ethniques  

Kobro Kotoko, Bornouan, Arabe Choa, Kanembou, Peul, Sarah 

Dougoumachi Kotoko, Arabe Choa, Bornouan 

Blangoua 
Kotoko, Arabe Choa, Massa, Mousgoum, Kanouri, Sarah, Haoussa, 

Toupouri, Peul, Moundang, Migrants (Maliens, Béninois, Burkinabés, Nigérian) 

Goulfey Kotoko, Arabe Choa, Massa, Mousgoum, Kanouri, Sarah, Haoussa, Toupouri 
Source : Enquête de terrain 

 

On en dénombre plusieurs mécanismes de prévention et de résolution des conflits 

dans les localités concernées par cette activité. 

 

ü Chez les Arabes Choa 

0ÁÒÃÅ ÑÕȭÏÒÇÁÎÉÓïÓ ÅÎ ÔÒÉÂÕÓȟ ÆÒÁÃÔÉÏÎÓ ÅÔ ÅÎ ÆÁÍÉÌÌÅÓȟ ÌÅÓ !ÒÁÂÅÓ #ÈÏÁ ÃÏÎÎÁÉÓÓÅÎÔ 

une structuration politico-sociale lâche. Cet émiettement de groupes humains a conduit à 

ÌȭÅØÐÒÅÓÓÉÏÎ ÄÅ ÐÌÕÓÉÅÕÒÓ ÍÉÃÒÏ-centres de pouvoirs exercés par des sages en fonction du 

ÔÙÐÅ ÄÅ ÃÏÎÆÌÉÔȢ ,ÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓ ÄȭÈïÒÉÔÁÇÅ ÓÏÎÔ ÒïÇÌïÓ ÐÁÒ ÌÅ ÓÁÙÙÉÄÎÁȟ ÍÁÿÔÒÅ ÒÅÌÉÇÉÅÕØ ÄȭÕÎ 

ÖÉÌÌÁÇÅ ÏÕ ÄȭÕÎÅ ÔÒÉÂÕȢ Cependant, les procès liés aux conflits fonciers sont placés sous 

ÌȭÁÕÔÏÒÉÔï ÄÕ ÃÈÅÆ ÄÅ ÔÒÉÂÕ ÑÕÉ ÁÐÐÌÉÑÕÅ ÌÅÓ ÌÏÉÓ ÔÉÒïÅÓ ÄÕ ÆÉÑÈ ÏÕ droi t musulman. Selon le 

Maire de la commune de Blangoua, les sociétés arabes Choa urbanisées ne font plus 

recours à ces dispositifs traditionnels. Seuls les groupements villageois, dans une certaine 

mesure, continuent de faire recours à ces institutions traditionnelles de gestion des 

conflits. 

 

ü Chez les Kotoko 

Chez les Kotoko, le Sultan dirige la cité. Sur le plan de la justice et de la construction 

de la paix, le Sultan est assisté de notables chargés de rendre les jugements. Au sultanat 

de Goulfey, le trÉÂÕÎÁÌ ÃÏÕÔÕÍÉÅÒ ÊÏÕÅ ÁÕÓÓÉ ÌÅ ÒĖÌÅ ÄȭÉÎÓÔÁÎÃÅ ÄÅ ÄÉÁÌÏÇÕÅ ÅÔ ÄÅ ÍïÄÉÁÔÉÏÎ 

ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ +ÏÔÏËÏ ÅÔ ïÖÅÎÔÕÅÌÌÅÍÅÎÔȟ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÃÏÍÍÕÎÁÕÔïÓȢ ,Å ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÃÅÔÔÅ 

ÉÎÓÔÁÎÃÅ ÓȭÁÒÔÉÃÕÌÅ ÓÕÒ ÌÅ #ÈÅÔÉÍÁȟ ÃÏÎÓÅÉÌÌÅÒ ÒÅÌÉÇÉÅÕØ ÄÕ ÓÕÌÔÁÎ ÅÔ ÍÉÎÉÓÔÒÅ ÄÅ ÌÁ ÊÕÓÔÉÃÅ ÅÔ 

Ìȭ!ÌÉÆÁȟ ÍÉÎÉÓÔÒÅ ÄÕ ÔÅÒÒÉÔÏÉÒÅ ÑÕÉ ÓȭÏÃÃÕÐÅȟ ÅÎ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉÅÒȟ ÄÅÓ ÌÉÔÉÇÅÓ ÆÏÎÃÉÅÒÓȢ ! ÕÎÅ ïÃÈÅÌÌÅ 

plus basse, le chef de village/quartier ou Blama résout les conflits qui surviennent sur son 

territoire.  
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Selon le sultan de Goulfey, la législation appliquée dans le cadre des jugements 

rendus est essentiellement basée sur le Saint Coran. Cependant, il apparait que les conflits 

intercommunautaires qui opposent les Kotoko aux Arabes Choa et Mousgoum ne sont pas 

traités au sein de ce tribunal. Voilà pourquoi, la crise foncière qui divise toutes les 

communautés ethniques du Sultanat de Goulfey ou le conflit latent entre Arabes Choa et 

+ÏÔÏËÏ ÎȭÏÎÔ ÆÁÉÔ ÌȭÏÂÊÅÔ ÄȭÁÕÃÕÎÅ ÃÏÎÃÉÌÉÁÔÉÏÎ au sultanat de Goulfey. 

 

ü Chez les Mousgoum 

0ÅÕÐÌÅ ÖÉÖÁÎÔ ÅÎ ÃÏÈÁÂÉÔÁÔÉÏÎ ÁÖÅÃ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÇÒÏÕÐÅÓ ÅÔÈÎÉÑÕÅÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÖÁÌÌïÅ ÄÕ 

Logone, les Mousgoum sont concernés par plusieurs conflits. Ils sont organisés au sein du 

sultanat de Goulfey ÄÏÎÔ ÌÅ ÒïÇÉÍÅ ÐÏÌÉÔÉÑÕÅ ÓȭÉÎÓÐÉÒÅ ÄÕ ÍÏÄîÌÅ ÂÁÇÕÉÒÍÉÅÎȢ ,Å ÒîÇÌÅÍent 

ÄÅÓ ÌÉÔÉÇÅÓ ÅÔ ÌÁ ÐÒÏÍÏÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÐÁÉØ ÓÏÎÔ ÁÎÉÍïÓ ÐÁÒ ÔÒÏÉÓ ÃÁÔïÇÏÒÉÅÓ ÄȭÁÃÔÅÕÒÓ ÑÕÉ 

ÃÏÒÒÅÓÐÏÎÄÅÎÔ Û ÔÒÏÉÓ ÎÉÖÅÁÕØ ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎȢ !Õ ÂÁÓ ÄÅ ÌȭïÃÈÅÌÌÅ ÄÅ ÃÏÍÍÁÎÄÅÍent, les 

Blamas qui gèrent les conflits de leurs territoires de compétences. Ensuite, le Ngarmay 

ÍÁÇÎÁȟ ÍÉÎÉÓÔÒÅ ÄÅ ÌÁ ÊÕÓÔÉÃÅ ÑÕÉ ÓȭÏÃÃÕÐÅ ÄÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓ ÄÅ ÌÁ ÃÏÍÍÕÎÁÕÔïȢ )Ì ÏÒÇÁÎÉÓÅ ÌÅÓ 

ÊÕÇÅÍÅÎÔÓ ÅÔ ÌÅÓ ÃÏÎÃÉÌÉÁÔÉÏÎÓ ÈÏÒÓ ÄÕ ÐÁÌÁÉÓ ÄÕ 3ÕÌÔÁÎȢ #ÅÓ ÄÅÕØ ÎÉÖÅÁÕØ ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ 

ÃÏÎÎÁÉÓÓÅÎÔ ÌÅÓ ÁÆÆÁÉÒÅÓ ÄȭÁÄÕÌÔîÒÅȟ ÄÅ ÓÏÒÃÅÌÌÅÒÉÅȟ ÄÅ ÖÏÌȟ ÄÅ ÃÏÎÆlits interpersonnels. Le 

ÎÉÖÅÁÕ ÌÅ ÐÌÕÓ ïÌÅÖï ÄÅ ÊÕÇÅÍÅÎÔ ÅÔ ÄÅ ÍïÄÉÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÒïÓÅÒÖï ÁÕ 3ÕÌÔÁÎ ÑÕÉ ÌȭÁÓÓÕÒÅ ÅÎ 

ÐÒïÓÅÎÃÅ ÄÅ ÔÏÕÔÅ ÓÁ ÃÏÕÒȢ 3ÅÌÏÎ ÕÎ ÎÏÔÁÂÌÅ ÄÅ ÌÁ ÃÏÕÒȟ ÌÅÓ ÓÕÊÅÔÓ ÉÎÓÃÒÉÔÓ Û ÌȭÏÒÄÒÅ ÄÅ ÃÅÔÔÅ 

haute cour sont les conflits fonciers généralement liés au partage des parcelles de 

riziculture, les crises de succession dans les villages ou toutes situations nécessitant une 

audience de conciliation. 

! ÌÁ ÄÉÆÆïÒÅÎÃÅ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÇÒÏÕÐÅÓ ÅÔÈÎÉÑÕÅÓȟ ÌÅÓ -ÏÕÓÇÏÕÍ ÏÎÔ ÄïÆÉÎÉ ÕÎÅ ÓÔÒÁÔïÇÉÅ 

de médiation lorsque ÓÕÒÖÉÅÎÎÅÎÔ ÄÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓ ÁÖÅÃ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÃÏÍÍÕÎÁÕÔïÓȢ !ÉÎÓÉȟ ÄÅÓ Ⱥ 

faiseurs de paix » sont désignés pour leur charisme, leur sens de négociation, leur grande 

connaissance du peuple belligérant. Par exemple, les conflits récurrents entre Mousgoum 

et Kotoko aÕ ÓÕÊÅÔ ÄÅÓ ÍÁÒÅÓ ÄȭÅÁÕ ÅÔ ÃÁÎÁÕØ Û pêche à Blangoua ÏÎÔ ÆÁÉÔ ÌȭÏÂÊÅÔ ÄÅ 

ÍïÄÉÁÔÉÏÎÓ ÁÙÁÎÔ ÁÂÏÕÔÉ Û ÌȭÁÃÃÁÌÍÉÅȢ -ÁÉÓ ÃÅ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆ ÒÅÓÔÅ ÁÌïÁÔÏÉÒÅ ÄÁÎÓ ÓÏÎ ÅÆÆÉÃÁÃÉÔï 

à long terme. Les missions de bons auspices ne sont pas structurées et permanentes, elles 

ÓÏÎÔ ÉÎÉÔÉïÅÓ ÓÅÕÌÅÍÅÎÔ ÁÐÒîÓ ÕÎ ÃÏÎÆÌÉÔ ÏÕÖÅÒÔȢ %ÌÌÅÓ ÎȭÏÎÔ ÄÏÎÃ ÐÁÓ ÕÎÅ ÖÏÃÁÔÉÏÎ 

résolument préventive. 

II I.1.2. Les mécanismes et dispositifs étatiques  

 

%Î ÍÁÒÇÅ ÄÅÓ ÍïÃÁÎÉÓÍÅÓ ÉÎÔÅÒÎÅÓ ÁÕØ ÃÏÍÍÕÎÁÕÔïÓȟ ÌȭÉÎÉÔÉÁÔÉÖÅ ÄÅ ÐÒïÖÅÎÔÉÏÎȟ 

ÇÅÓÔÉÏÎ ÅÔ ÒïÓÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÏÎÆÌÉÔÓ ÅÓÔ ÁÕÓÓÉ ÐÒÉÓÅ ÐÁÒ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÁÃÔÅÕÒÓȢ )Ì ÓȭÁÇÉÔ ÄÅ Ìȭ%ÔÁÔ ÅÔ 

de la société civile. 
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a. ,ȭÁÃÔÉÏÎ ÄÅ Ìȭ%ÔÁÔ 

 

A la différence des actions menées par les autorités administratives qui ressortent 

aussi de Ìȭ%ÔÁÔȟ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÄÅ Ìȭ%ÔÁÔ ÓÅ ÓÉÔÕÅ Û ÄÅÕØ ÎÉÖÅÁÕØ : au niveau stratégique avec les 

politiques ÄȭÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔ ÅÔ ÁÕ ÎÉÖÅÁÕ opérationnel avec les actions de gestion et 

résolution des conflits. 

 

- Mise en ĞÕÖÒÅ ÄÅ ÐÒÏÊÅÔÓ ÄÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ ÉÎÔïÇÒï 

3ÕÒ ÌÅ ÐÌÁÎ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÉÏÎ ÄÅ Ìȭ%ÔÁÔȟ ÏÎ ÐÅÕÔ ÆÁÉÒÅ ÁÌÌÕÓÉÏÎ Û ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÄÅÓ ÐÒÏÊÅÔÓ ÄÅ 

développement sur les situations de crise qui génèrent les conflits. Dans ce registre, le 

Projet de Développement Rural Intégré ɀ Chari Logone (PDRI-CL) en est un exemple. 

#ÏÆÉÎÁÎÃï ÐÁÒ Ìȭ%ÔÁÔ ÄÕ #ÁÍÅÒÏÕÎȟ ÌÅ ÆÏÎÄÓ ÄÅ Ìȭ/ÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ 0ÁÙÓ 0ÒÏÄÕÃÔÅÕÒÓ ÄÅ 

Pétrole (OPEP) et la Banque Islamique de Développement (BID) à hauteur de 10 milliards, 

ÌÅ ÐÒÏÊÅÔ ĞÕÖÒÅ ÐÏÕÒ ÌȭÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ de la sécurité alimentaire par le développement de la 

ÐðÃÈÅȟ ÄÅ ÌȭÁÇÒÉÃÕÌÔÕÒÅ ÉÒÒÉÇÕïÅȟ ÌÅ ÆÏÒÁÇÅ ÄÅÓ ÐÕÉÔÓȟ ÌÁ ÃÒïÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÍÁÒÒÅÓ ÄȭÅÁÕ ÅÔ ïÔÁÎÇÓȟ 

la construction de silos et de magasins de céréales afin de réduire les pertes après 

récoltes; le développement de certaines infrastructures sociales et environnementales 

ÔÅÌÌÅÓ ÑÕÅ ÌÅÓ ÓÁÌÌÅÓ ÄÅ ÃÌÁÓÓÅȟ ÌÅÓ ÁÉÒÅÓ ÄÅ ÊÅÕȟ ÌÁ ÐÌÁÎÔÁÔÉÏÎ ÄȭÁÒÂÒÅÓ ÅÔ ÄÅ ÖÅÒÇÅÒÓ ÅÎ ÖÕÅ 

de lutter contre la désertification et la réhabilitation des pistes rurales dans les 

Arrondissements de Goulfey et Blangoua. 

- Tournées de sensibilisation à la coexistence pacifique  (selon le sous-

préfet de Blangoua)  

 

Au niveau opérationnel, on peut citer les nombreuses initiatives prises par les 

autorités administratives pour consolider ou ramener la paix entre les communautés. 

#ȭÅÓÔ ÌÅ ÓÅÎÓ Û ÄÏÎÎÅÒ Û ÌÁ ÍÉÓÓÉÏÎ ÄÅ ÓÅÎÓÉÂÉÌÉÓÁÔÉÏÎ Û ÌÁ ÃÏÅØÉÓÔÅÎÃÅ ÐÁÃÉÆÉÑÕÅ ÅÆÆÅÃÔÕïÅ 

ÐÁÒ !ÈÍÁÄÏÕ 4ÉÄÊÁÎÉȟ ÌÅ 'ÏÕÖÅÒÎÅÕÒ ÄÅ ÌÁ 2ïÇÉÏÎ ÄÅ Ìȭ%ØÔÒðÍÅ-Nord, dans le département 

du Logone et Chari en mars 2006. Au cours de sa mission, le Gouverneur a tenu à adresser 

un message de paix articulé sur trois points : connaissance réciproque, préservation de la 

paix civile et bataille pour le développement. En parcourant dix localités, en particulier 

celles souvent concernées par les conflits (Zina, Logone-Birni, Blangoua, Goulfey, Hile-

Alifa, Makary, Darak, Fotokol, Kousseri et Waza), le Gouverneur a prêché la paix et la 

tolérance. Les mêmes opérations ont été effectuées par le Gouverneur Awa Fonka 

Augustine en 2012 et Midjiyawa Bakari en 2014, en particulier dans les localités 

conflictogènes du Logone et Chari. Ce type de campagnes, effectuées de façon 

conjoncturelle par les autorités administratives, permet de porter auprès des 

communautés le discours de la concorde, de la cohésion sociale et de la cohabitation 

pacifique. 



2!00/24 $ȭ!#4)6)4% 

 

 

25 

IV. DIAGNOSTIC DES CONFLITS LIES A LA MOBILITE PASTORALE 

 

Dans les Arrondissements de Blangoua et Goulfey, les autorités administratives et 

coutumières et projets de développement sont confrontées à des changements du milieu 

rural sans être préparées à gérer leurs conséquences. De la même manière, les conflits 

ÄȭÕÓÁÇÅȟ ÃÏÎÓïÑÕÅÎÃÅ ÏÕ ÎÏÎ ÄÅ ÃÅÓ changements, sont devenus leur préoccupation 

majeure. Souvent dénommés « conflit ÁÇÒÉÃÕÌÔÅÕÒÓ ïÌÅÖÅÕÒÓ Ȼȟ ÉÌÓ ÐÒÅÎÎÅÎÔ ÁÕÊÏÕÒÄȭhui de 

nombreuses formes. 

0ÏÕÒ ÁÐÐÒïÈÅÎÄÅÒ ÃÅ ÐÈïÎÏÍîÎÅȟ ÌÁ ÍÉÓÓÉÏÎ ÓȭÅÓÔ ÆÏÃÁÌÉÓïÅ ÓÕÒ ÌÅ ÄÉÁÇÎÏÓÔÉÃ ÄÅÓ « 

symptômes » de ces conflits. Les informations recueillies sur le terrain ont permis 

ÄȭïÌÁÂÏÒÅÒ ÕÎÅ ÔÙÐÏÌÏÇÉÅ des formes de conflits les plus récurrents dans les localités de 

Kobro, Dougoumachi, Blangoua et Goulfey entre éleveurs eux-mêmes et entre 

agriculteurs et éleveurs. Ce chapitre ÓȭÉÎÓÃÒÉÔ ÄÁÎÓ ÃÅÔÔÅ ÖÏÌÏÎÔï ÄÅ ÃÌÁÓÓÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ 

différents types de conflits basés sur les résultats de recherches de terrain. 

Il comprend trois (03) parties : la typologie des conflits, les modes de prévention et 

règlement des conflits et les causes des conflits. 
 

Tableau 4 : Principaux problèmes liés Û ÌÁ ÍÏÂÉÌÉÔï ÐÁÓÔÏÒÁÌÅ ÄÅÓ ÌÏÃÁÌÉÔïÓ ÄȭÉÍÐÌïÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅ 
ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï 

Localité  Principaux problèmes relevés  

Kobro 

- Conflits entre agriculteurs et éleveurs 

- Rivalités entre jeunes 

- Coupes abusives des arbres par les éleveurs transhumants 

- Destruction des cultures par les pachydermes  

Dougoumachi 

- Conflits agropastoraux 

- Conflits générationnels 

- Conflits conjugaux 

- 0ÒÏÂÌîÍÅÓ ÌÉïÓ Û ÌÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄȭÅÁÕ ÐÏÔÁÂÌÅ 

Blangoua 

- #ÏÎÆÌÉÔÓ ÌÉïÓ Û ÌȭÁÃÃîÓ Û ÌÁ ÔÅÒÒÅ ɉÇÅÓÔÉÏÎ ÄÕ ÆÏÎÃÉÅÒɊ 

- Conflits agropastoraux 

- #ÏÎÆÌÉÔÓ ÄȭÁÃÃîÓ Û ÌȭÅÁÕ ɉÂÁÇÁÒÒÅÓ ÅÔ ÑÕÅÒÅÌÌÅÓ ÁÕÔÏÕÒ ÄÅÓ ÐÏÉÎÔÓ ÄȭÅÁÕɊ 

- Tensions de distributions des denrées alimentaires 

- Problèmes liés aux mariages précoces 

- Multiplication des vols de bétail 

- Problèmes transfrontaliers liés à la pêche dans la partie tchadienne du lac 

Tchad 

Goulfey 

- Conflits agropastoraux 

- #ÏÎÆÌÉÔÓ ÄȭÁÃÃîÓ ÁÕØ ÔÅÒÒÅÓ ÁÇÒÉÃÏÌÅÓ 

- Conflits sociaux (vol) 

- Occupation des terres agricoles par les éleveurs 

- Tensions de distributions des denrées alimentaires 

Source : Enquête de terrain 
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IV.1. Diversité des situations conflictuelles  

4ÏÕÔ ÃÏÎÆÌÉÔȟ ÑÕÅÌÌÅ ÑÕȭÅÎ ÓÏÉÔ ÌÁ ÎÁÔÕÒÅ ɉÌÁÔÅÎÔ ÏÕ ÏÕÖÅÒÔɊȟ ÍÅÔ en jeu principalement 

quelques ïÌïÍÅÎÔÓ ÑÕÉ ÒïÁÇÉÓÓÅÎÔ ÄȭÕÎÅ ÍÁÎÉîÒÅ ÉÎÔÅÒÁÃÔÉÖÅ ȡ ÌÅ ÃÏÎÔÅØÔÅȟ ÌȭÅÎÊÅÕȟ ÌÅ 

rapport de force et les acteurs. Le contexte du conflit inclut aussi bien son environnement 

global (économique, politique, religieux et culturel) que les circonstances infiniment 

variables telles que le lieu, le climaÔ ÅÔÃȢ ,ȭÅÎÊÅÕ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ ÄïÆÉÎÉ ÃÏÍÍÅ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ 

intérêts, préoccupations, besoins, attentes, contraintes, ou risques qui animent plus ou 

moins explicitement les protagonistes. Le conflit met face à face des acteurs, disposant 

ÃÈÁÃÕÎ ÄÅ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ ÅÔ ÄȭÁÔÏÕÔÓ ÍÏÂÉÌÉÓÁÂÌÅÓȢ ,a confrontation de ces pouvoirs forme le 

rapport  ÄÅ ÆÏÒÃÅÓ ÑÕÉ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ ÆÁÖÏÒÁÂÌÅ ÐÏÕÒ ÌȭÕÎÅ ÏÕ ÌȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔÉÅȟ ÏÕ ÒÅÌÁÔÉÖÅÍÅÎÔ 

équilibré. Il est donc possible de classer les conflits en fonctÉÏÎ ÄÅ ÃÅÓ ïÌïÍÅÎÔÓȟ ÍÁÉÓ ÃȭÅÓÔ 

ÓÕÒÔÏÕÔ ÌÅ ÒÅÐïÒÁÇÅ ÄÅÓ ÁÃÔÅÕÒÓ ÑÕÉ ÅÓÔ ÅÓÓÅÎÔÉÅÌ ÐÏÕÒ ÌȭïÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÔÙÐÏlogie. Tout 

conflit suppose des protagonistes ou des acteurs poursuivant des intérêts différents, qui 

ÄïÔÅÒÍÉÎÅÎÔ ÌȭÉÎÔÅÎÓÉÔï ÄÕ ÃÏÎÆÌÉÔ ÅÔ ÓÅÓ ÐÏÓÓÉÂÉÌÉÔïÓ ÄÅ ÒïÓÏÌÕÔÉÏÎȢ 

Dans les localités de notre activité, plusieurs types ÄȭÁÃÔÅÕÒÓ ÏÎÔ ïÔï ÉÄÅÎÔÉÆÉïÓ ȡ Ìȭ%ÔÁÔȟ 
ÁÖÅÃ ÓÅÓ ÓÅÒÖÉÃÅÓ ÄȭÁÄÍÉÎistration , les projets et les programmes non étatiques 
(Organisations Non Gouvernementales par exemple), et enfin, les populations locales, qui 
sont elles-mêmes hétérogènes et se ÄÉÓÔÉÎÇÕÅÎÔ ÓÅÌÏÎ ÑÕȭÅÌÌÅÓ ÓÏÎÔ ÃÏÍÐÏÓïÅÓ 
dȭÁÇÒÉÃÕÌÔÅÕÒÓ ÏÕ ÄȭïÌÅÖÅÕÒÓ ÏÕ ÑÕȭÅÌÌÅÓ ÓÏÎÔ autochtones ou allochtones. En plus, les 
conflits peuvent surgir non seulement entre les ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÇÒÏÕÐÅÓ ÄȭÁÃÔÅÕÒÓȟ ÍÁÉÓ ÁÕÓÓÉ Û 
ÌȭÉÎÔïÒÉÅÕÒ ÄȭÕÎ ÍðÍÅ ÇÒÏÕÐÅ ÓÏÃÉÏÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌȢ 

Ces principaux critères nous ont permis de distinguer les différents types de conflits 
dans les localités de Kobro, Dougoumachi, Blangoua et Goulfey. Pour les besoins de 
ÌȭÁÎÁÌÙÓÅȟ ÎÏÕÓ avons regroupé ces différents conflits en trois catégories : des conflits à 
ÌȭÉÎÔïÒÉÅÕÒ ÄÅÓ sociétés pastorales opposant ÌÅÓ ÍÅÍÂÒÅÓ ÄȭÕÎÅ ÍðÍÅ ÅÔÈÎÉÅ ou deux 
ethnies différentes, des conflits opposant les sociétés pastorales aux autres groupes 
ÄȭÕÓÁÇÅÒÓ ɉÁÇÒÉÃÕÌÔÅÕÒÓȟ pêcheurs, etc.) et enfin des conflits opposant les sociétés 
pasÔÏÒÁÌÅÓ Û Ìȭ%ÔÁÔ ɉÛ ÔÒÁvers ses services décentralisés) ou aux associations, ONG et 
projets de développement. 

Cependant, bien que les contextes et les enjeux des conflits soient différents ÄȭÕÎÅ 
ÌÏÃÁÌÉÔï Û ÌȭÁÕÔÒÅ, il existe paradoxalement une certaine similitude dans la genèse des 
ÃÏÎÆÌÉÔÓ ÑÕȭÏÎ ÐÅÕÔ ÒÅÇÒÏÕÐÅÒ ÅÎ ÑÕÁÔÒÅ ÔÙÐÅÓ ȡ Ìes conflits liés aux dégâts des cultures, les 
ÃÏÎÆÌÉÔÓ ÌÉïÓ Û ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÅÓÐÁÃÅ ÅÔ ÄÅÓ ÒÅÓÓÏÕrces naturelles et les conflits liés à des 
actes criminels et des actes de cruauté sur les animaux. 
 

IV.1.1. Conflits entre les pasteurs  
Dans les localités concernées par notre activité, les conflits opposant les ethnies ou 

ÆÒÁÃÔÉÏÎÓ ÄȭïÌÅÖÅÕÒÓ ÅÎÔÒÅ ÅÌÌÅÓ ÎÅ ÄÁÔÅÎÔ ÐÁÓ ÄȭÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉȢ ,Ås sociétés pastorales ont 

connu et connaissent encore de nombreux conflits entre elles ou aÖÅÃ ÄȭÁÕÔÒÅÓȢ %ÌÌÅÓ ÏÎÔ 

fait la guerre soit pour se défendre, soit pour conquérir des espaces-ressources. Ces 
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conflits ÃÏÎÔÉÎÕÅÎÔ ÔÏÕÊÏÕÒÓ ÄȭïÍÁÉÌÌÅÒ ÌÁ ÖÉÅ ÄÅÓ ïÌÅÖÅÕÒÓ ÄȭÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉȢ Parmi ces 

conflits, il y a ceux qui opposent les éleveurs qui élèvent les mêmes espèces (entre 

chameliers et chameliers (transhumants) ou entre bouviers et bouviers) ou ceux qui 

élèvent les espèces différentes (entre chameliers (transhumants) et bouviers ou des 

éleveurs des ovins). Dans tous les cas, la plupart de ces conflits sont liés à ÌȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ 

ÄÅÓ ÅÓÐÁÃÅÓ ÐÁÓÔÏÒÁÕØ ÅÔ Û ÌȭÁÃÃîÓ ÁÕØ ÐÏÉÎÔÓ ÄȭÅÁu, auxquels il faut ajouter les vols 

ÄȭÁÎÉÍÁÕØ ÑÕÉ ÓÏÎÔ ÃÏÕÒÁÎÔÓ dans ces localités. 

 

ü Conflits liés à la gestion des espaces pastoraux  

Les sociétés pastorales dépendent en grande partie des ressources naturelles 

renouvelables pour la satisfaction des besoins alimentaires de leurs troupeaux. Ces 

besoins se traduisent par ÕÎÅ ÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÅÓÐÁÃÅ ÅÔ ÄÅÓ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓȟ ÓÅÌÏÎ ÄÅÓ 

techniques, des pratiques et une logique ÓÐÁÔÉÁÌÅ ÄïÐÅÎÄÁÎÔ ÄȭÕÎÅ ÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ 

plus ou moins complexe. Les conflits liés à la gestion des espaces pastoraux procèdent 

donc de différeÎÄÓ ÓÕÒ ÌȭÁÃÃîÓȟ ÌÅ ÃÏÎÔÒĖÌÅ ÅÔ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ ÎÁÔÕÒÅÌÌÅÓȢ 

IV.1.2. Conflits entre pasteurs et les autres usagers  

Ces types de conflits sont les plus nombreux et les plus ÃÏÍÐÌÅØÅÓ ÐÁÒÃÅ ÑÕȭÉÌÓ 

menacent les modes de vie immédiats des protagonistes qui appartiennent à des groupes 

ethniques différents : ÃȭÅÓÔ ÎÏÔÁÍÍÅÎÔ le cas des conflits opposant les agriculteurs aux 

éleveurs arabes. Ces conflits sont fréquents dans toutes les localités où nous avons mené 

notre activité : agriculteurs et éleveurs se disputent en effet des ressources communes. 

Les dégâts dans les champs ÎÏÎ ÒïÃÏÌÔïÓ ÅÔ ÌȭÁÃÃîÓ ÁÕØ ÐÏÉÎÔÓ ÄȭÅÁÕ ÓÏÎÔ ÌÅÓ ÐÒÅÍÉîÒÅÓ 

sources de litiges. En plus, ces conflits attirent davantage ÌȭÁÔÔÅÎÔÉÏÎ ȡ ÄȭÁÂÏÒÄ ÐÁÒÃÅ ÑÕȭÉÌÓ 

sont la conséquence de la ÍÁÕÖÁÉÓÅ ÇÅÓÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÅÓÐÁÃÅ Ƞ ÅÎÓÕÉÔÅȟ ÐÁÒÃÅ ÑÕȭÉÌÓ ÓÏÎÔ 

généralement de ÎÁÔÕÒÅ ÅÔ ÄȭÅØÐÒÅÓÓÉÏÎ ÖÉÏÌÅÎÔÅÓȢ 

Ces ÃÏÎÆÌÉÔÓ ÁÐÐÁÒÁÉÓÓÅÎÔ ÓÏÕÖÅÎÔ Û ÌȭÏÃÃÁÓÉÏÎ ÄÅ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÅÓÐÁÃÅ ÅÔ ÄÅÓ 

ressources pastorales, des dégâts des champs, des arbres fruitiers, etc. Néanmoins, ces 

ÃÏÍÐÏÒÔÅÍÅÎÔÓ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅÎÔ ÐÌÕÔĖÔ ÌÅ ÒïÖïÌÁÔÅÕÒ ÄȭÕn enjeu fondamental pour les éleveurs 

: la diminution et le morcellement des espaces pastoraux. 

 

ü Conflits liés aux dégâts des animaux  

Les dégâts des animaux dans les champs peuvent être considérés également comme 

ÃÏÎÓïÑÕÅÎÃÅ ÄÅ ÌȭÅØÔÅÎÓÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÓÕÒÆÁÃÅ agricole durant ces trente dernières années et 

surtout le non-respect et la fermeture des axes de transhumÁÎÃÅ ÏÕ ÄÅ ÐÁÓÓÁÇÅȢ $ȭÁÐÒîÓ 

les informations que nous avons recueillies sur le terrain, la plupart des destructions de 

cultures surviennent accidentellement. Elles sont les conséquences du manque de 

vigilance des ÂÅÒÇÅÒÓȟ ÏÕ ÄȭïÌÅÖÅÕÒÓ ÄïÂÏÒÄïÓ ÐÁÒ ÌÅ ÇÒÁÎÄ ÎÏÍÂÒÅ ÄͻÁÎÉÍÁÕØȢ ,ȭÝÇÅ ÄÕ 



2!00/24 $ȭ!#4)6)4% 

 

 

28 

ÂÅÒÇÅÒ ɉÓȭÉÌ ÅÓÔ mineur) et la pléthore du troupeau pour un berger sont aussi cités comme 

causes des incursions des animaux dans les cultures. Les dégâts les plus importants 

surviennent au moment des départs et des retours des éleveurs en transhumance, soit 

entre mi-septembre et mi-novembre, et de la fin du mois de mai à la mi-juin. Souvent aussi, 

ÃȭÅÓÔ ÌÁ ÍïÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅ de ÌÁ ÒïÇÉÏÎ ÑÕÉ ÅÓÔ Û ÌȭÏÒÉÇÉÎÅ ÄÅ dégâts : la plupart des 

dévastations de champs imputées aux transhumants entrent dans cette catégorie. 

Les surfaces cultivables dans les localités de Kobro, Dougoumachi, Blangoua et 

Goulfey tiennent une place des plus imporÔÁÎÔÅÓȟ ÌÅÓ ÅÓÐÁÃÅÓ ÁÇÒÉÃÏÌÅÓ ÓȭÁÃÃÒÏÉÓÓÅÎt 

considérablement, du fait des phénomènes démographiques mais aussi de la conversion 

de bon nombre de pasteurs en agro-pasteurs. A ÃÅÌÁ ÓȭÁÊÏÕÔÅ ÌȭïÐÕÉÓÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÓÏÌÓȟ ÑÕÉ 

nécessite des changements fréquents et le défrichement de nouveaux champs, puis le 

ÐÈïÎÏÍîÎÅ ÄȭÁÂandon de la culture pluviale au profit de la culture de sorgho de décrue. 

Cette dernière provoque des conquêtes permanentes de terres dans les zones de bas-

fonds qui constituent des espaces extrêmement vitaux aussi pour les pasteurs. 

Dans ces conditions, les éleveurs sont contraints, pour faire face à cette crise, de 

définir plus ÓÔÒÉÃÔÅÍÅÎÔ ÌÅÓ ÃÏÎÄÉÔÉÏÎÓ ÄȭÁÃÃîÓ ÁÕØ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ ÅÔ ÔÅÎÔÅÒ ÄÅ se faire 

reconnaître des droits territoriaux e n créant des hameaux de culture. 

Mais en dehors de la diminution de la surface pâturable dans son absolu, les pasteurs 

sont ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÁÆÆÅÃÔïÓ ÐÁÒ ÌÅ ÐÈïÎÏÍîÎÅ ÄÅ ÆÒÁÇÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÅÓpace. Les cultures au 

milieu des ÐÝÔÕÒÁÇÅÓȟ Û ÃĖÔï ÄÅÓ ÐÏÉÎÔÓ ÄȭÅÁÕ ÏÕ ÍðÍÅ ÓÕÒ ÌÅÓ ÐÉÓÔÅÓ ÄÅ ÔÒÁÎÓÈÕÍÁÎÃÅȟ 

entravent ÓïÖîÒÅÍÅÎÔ ÌÁ ÃÏÎÄÕÉÔÅ ÁÉÓïÅ ÄÅÓ ÁÎÉÍÁÕØȟ ÊÕÓÑÕȭÛ ÆÏÒÍÅÒ ÄÅÓ Ⱥ ÌÁÂÙrinthes » 

en ÐÌÅÉÎ ÍÉÌÉÅÕ ÄȭÕÎÅ ÚÏÎÅ ÄÅ ÐÁÒÃÏÕÒÓ ÏÕ ÁÕØ ÁÂÏÒÄÓ ÄÅÓ couloirs de transhumance 

représentent non seulement un grand risque par rapport à la divagation mais ils 

constituent aussi une situation de stress pour les animaux et les bergers, ce qui entrave la 

prise essentielle de poids des animaux pendant la courte période de pâturages verts. 

 

 

IV.1.3. Conflits entre éleveurs et institutions étatiques ou non -étatiques  

a. Avec les institutions étatiques  

Dans les localités de Kobro, Dougoumachi, Blangoua et Goulfeyȟ ÌȭÅÓÐÁÃÅ ÏĬ 

ÓȭÅxtériorisent des conflits entre les ÐÏÐÕÌÁÔÉÏÎÓ ÌÏÃÁÌÅÓ ÅÔ Ìȭ%ÔÁÔ ɉÓÅÒÖÉÃÅÓ ÄïÃÏÎÃÅÎÔÒïÓ 

ÄÅ Ìȭ%ÔÁÔɊ ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÓÏÕÖÅÎÔ ÌÅÓ ÅÓÐÁÃÅÓ ÐÒÏÔïÇïÓȢ ,ȭ%ÔÁÔ ÉÎÓÔÁÕÒÅ ÓÕÒ ÃÅÓ ÅÓÐÁÃÅÓ ÕÎÅ 

législation répressive, au mépris des chefferies et des communautés locales et sans le 

moindre respect des valeurs traditionnelles et culturelles. Cette façon de concevoir la 

conservation de la nature a des effets désastreux et est source de nombreux conflits, 

 
 

Photos des cultures maraichères dévastées par les éléphants à Kobro 

 






























































