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INTRODUCTION
 

En 1985, L'Agence des Etats-Unis pour le d6veloppement international (USAID) passa avec 
I'Unliversit du Michigan et -- en sous-traitance --avec Tufts University et Abt Associates, Inc. un contrat de 
prestations d'assistance technique et de formation dans le cadre du premier projet de Subvention au 
D6veloppement du Secteur Agricole (SDSA I). Les travaux effectu6s pour le volet assistance technique du 

projet, entrepris le 15 octobre 1985, se sont termin6s le 31 mars 1992. 

Au cours de cette p~riode, le Centre de Recherches sur le D6veloppement Econornique (CRED) de 
I'Universlt6 du Michigan, aii si que Tufts University, ont d6tach6 neuf personnes Ades postes long terme, 
pour aider le Gouvernoment du Niger 6 mettre en place les r6formes de politique agricole pr6vues par 
i'accord de subvention. On trouvera AI'annexe A la liste des personnes ayant fait partie de I'6quipe, avec 
leurs postes respectifs et leurs dates de pr6sence au Niger. 

D'une fagon g6n6rale, les r6formes visalent A r6duire les subventions aux intrants, Apromouvoir la 
concurrence dans le commerce c6r~alier, A Iib6raliser les 6changes frontallers, A modifier la politique 

semencibre et Aam~liorer les politiques de gestion des ressources naturelles. 

Le contrat ne mentionnait A i'origine ni la politique semencilre ni la politique de gestion des 
ressources naturelles. Ces deux volets ont t ajout6s plus tard par avenant au contrat. Au d6part, iiy avait 
cinq secteurs de r6forme de la politique agricole, qui 6talent, selon le texte de I'appel d'offres, "consid~r6s 

comme Indispensables pour une r6partition plus productive des ressources, pour I'accroissement de la 
production agricole et de celle de I'61evage, et pour I'accroissement des revenus de la population rurale". 

R6forme de Ia politique agricole 

Les objectifc de la r6forme 6taient donc 6tablis clairement. En d'autres termes, la subvention devait 
permettre, sinon d'6liminer, du moins de r6duire fortement certaines distorsions qui s'opposaient 6 une 
r6partition efficiente des ressources. A mesure que les ressources seraient utilis6es plus productivement, 

pensalt-on, la production agricole augmenterait et les revenus ruraux s'6lveraient. 

On admettait implicitement qu'une fis les politiques sectorielles modifi6es, des r6sultats positifs 
s'ensuivralent. On partait en effet du principe que le contr6le des marches int6rieurs, la fixation des prix, 
les taxes et autres barrires AI'exportation, ainsi que les subventions aux intrants, 6talent autant d'obstacles 

aux act!vit~s productives du fait que celles-ci n'6taient pas suffisamment r6mun6r6es. Le premier projet 

SDSA 6tat en fait Iun des premiers efforts tent6s par I'USAID pour inciter un pays Amodifier sa politique 
6conomique dans le sens d6sir6 par le bials de financements 6chelonn6s en fonction des changements 

constat~s. 

Les cinq secteurs de r6forme de la politique agricole 6taient les suivants: 

- approvisionnement en intrants: les subventions devalent 6tre r~duites, et l'organisme officiel 

fournissant les intrants devait 6tre r6organis6 "de fagon A mettre davantage d'intrants A la 

1
 



disposition des agriculteurs A des prix correspondant &I'avantaqe 6conomique r6el tir6 en 

cons6auence par le secteur agricole" (texte soulign6 par nous); 

- commerciallsaton des c6r6ales: la lib6rallsatlon des politiques de commercialisatlon et de prix 

devait r6duire les pertes de I'OPVN, office de commercialisation des c6r6ales, et faire une plus 
grande place au secteur priv6 sur les march6s; 

--	 cr6dit agricole: une 6tude du systbme de cr6dt, flnancde Apart, devait Indiquer les mesures 

Aadopter; 

- commerce frontaller: une r6ductlon des taxes A 'exportation, ainsi que I'all.gement d'autres 
obstacles A la libre circulation du b6tail, du nl6b6 et d'autres prodults d'exportation, devait 

stimuler le commerce frontaller; 

-	 participation du secteur priv6: on souhaitalt voir le secteur priv6 jouer un plus grand r6ie dans 
toutes les activit6s lndiqu6es ci-dessus. (Le secteur priv6 devait comprendre les coop6ratives, 

blen que celles-cl, en r6alit6, d6pendalent de I'Etat.) 

R61le de I'6quipe d'assistance technique 

II 6tait pr6vu que 1'6quipe d'assistance technique de I'Unlversit6 du Michigan aiderait le 
gouvernement nig6rien & effectuer les modifications de sa politique agricole grace aux interventions 

sulvantes: 

(1) 	6tudes visant A analyser les modifications de politique agricole, A examiner les diverses 

solutions possibles et Aen estimer I'impact; 

(2) 	 aide pour 1'6tablissement d'une unit6 d'analyse de politique agricole au sein du Ministbre du 

D6veloppement rural;1 

(3) 	 aide aux responsables du gouvernement nig6rien pour la pr6paration de plans d'action annuels 
et de comptes rendus semestriels sur la mise en place des r6formes.2 

L'6quipe avait 6galement l'obligation d'organiser des s6minalres, ateliers et stages de formation sur le tas 

pour les cadres de la Direction des Etudes et de la Programmation (DEP) au sein du Minist~re de 
I'Agriculture. L'organisation de formations menant Ades dipl6mes universitaires n'6tait pas envisag6e. 

1Pendant la dur6e du contrat, le Ministbre du D6veloppement rural a subi plusleures transformations. 
En d6cembre 1987, il est devenu le Minist~re de I'Agriculture et de I'Environnement, c6dant une partle de 
ses fonctions A un nouveau Minist~re des Ressources animales. Puls, en d6cembre 1989, les ressources 
animales et I'agriculture ont fusionn6 Anouveau pour former I'actuel Ministbre de I'Agriculture et de I'Elevage
(MAG/EL), tandis que I'environnement 6tat c6d6 au Ministbre de 'Hydraulique. Dans le pr6sent rapport, 
nous adopterons I'expression "Minist~re de I'Agriculture" qui recouvrira les diverses d6nominations. 

2Contrat AFR-0246-C-00-5052-00, Description du programme, p. 8. 
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Composition de I'6quipe d'assistance technique 
L'6quipe comprenalt Al'origine quatre membres, dont trois affect6s au Ministbre de I'Agrlculture: 
-- Conseiller en politique agricole, sp6claliste de haut niveau exer~ant 6galement les fonctions de 

chef d'6qulpe 
- Analyste de politique agricole 

-- Sp~clallste en micro-informatique. 

On pr6voyait que les deux premiers resteralent trols ans en poste, et le trolsibme une ann6e 
seulement, sous reserve d'une prolongation d'un an. Ius furent tous trols install~s en octobre 1985 dans un 
groupe de trois bureaux du Minlstbre. 

En janvier 1986, un quatribme membre de I'6qulpe, envoy6 par Tufts University, fut d6tach6 au 
Ministbre du Plan comme 6conomiste du d6veloppement, et affect6 6 ce qui 6tait alors la Direction de 
I'Evaluation et de la Programmatlon des Projets (DEPP). Son affectation 6talt pr6vue pour deux ans, avec 
possibilit4 de prolongation d'un an. 

Des avenants au contrat vinrent prolonger le s6jour de '6quipe et des divers membres, et dgalement 
cr6er deux nouveaux postes: 

-- Conseiller en politique semencibre 
-- Conseiller en gestion des ressources naturelles. 
M.Henri P.Josserand exerga pendant quatre ans les fonctions de conseiller en politique agricole 

et de chef d'6quipe. La personne qul lul succ6da, M.Georges CondO, fut au bout d'un an remplac~e au 
poste de chef d'6quipe par M.Dale Rachmeler, conseiller en politique semencibre de 1988 A 1992. 
M.Franklin Casey exerga pendant quatre ans les fonctions d'analyste de politique agrlcole. Le poste fut 

supprim6 Ason d6part. 
M.Jeffrey Metzel exerqa pendant deux ans et demi les fonctions d'6conomiste du d6veloppement. 

La personne qui lul succdda, M.Gonzalo Romero, resta trois ans en poste jusqu'en septembre 1991. 
M.Frederick W.Sowers occupa le poste de conseiller en gestion des ressources naturelles d'octobre 1989 

septembre 1991. 
Le poste de sp6claliste en micro-Informatique fut occup6 pendant les deux premlres ann6es par 

M.Michael Wybo. M.James K.Gray lul succ6da pendant les deux ann6es suivantes, au cours desquelles 
le poste prit la nouvelle appellation de "sp6claliste en gestion de l'information" (avenant de contrat no 4). 
Au cours des cinquibme et sixime ann6es du contrat, la direction de l'unit6 de micro-informatique fut 
confi6e AM.Philippe Singellos, Nig6rien form6 au d6part par Wybo et qui avalt ensulte fait des 6tudes au 
Canada. Pendant les six derniers mols --d'octobre 1991 Amars 1992 -- M.Rachmeler demeura le seul 
conseller expatri6. Au cours de cette p6rlode, l'unit6 de micro. Informatique 6talt plac6e sous la 
responsabilit4 d'un employ6 nigdrien, M.Ahmed Wacho. 
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EXECUTION DES TACHES 

Rapports d'6tudes analytiques, atellers et colloques 

Les membres de I'6quipe affect~s au Ministbre de I'Agriculture ont eu relativement peu de difficult6 

As'acquitter de la premire tiche mentionne cl-dessus, en I'occurrence la production de rapports d'6tudes 

analytiques. On trouvera AI'annexe B une liste partlelle des rapports r6dig6s, commengant par les derniers 

en date. La participation des cadres nig6riens aux 6tudes a t6 tout au plus limit6e; nous parlerons plus 

loin des problmes cr66s en permanence par I'absence d'homologues nigdriens. La plupart des 6tudes 

effectu6es au cours des quatre premibres anndes s'inscrivaient dans le cadre des conditions pr6alables 

exig6es par I'accord SDSA I. Les 6tudes effectu~es pendant la p~riode finale de deux ans et demi portalent 

davantage sur I'6valuation de l'impact de la SDSA I,ainsi que sur les questions de gestion des ressources 

naturelles. 

Celui qui effectue des analyses et rliige des rapports, pour importants qu'lls solent, ne sera pas 

automatiquement en mesure -- tout praticien du d6veloppement 6conomique en salt quelque chose -

d'influencer I'6laboration d'une politique 6conomique au moyen de ces travaux. En falt, mrne si I'6quipe 

avait effectu6 des 6tudes extr6mement p6n6trantes et les avait pr6sent6es de faqon convaincante, elle serait 

assez mal placde pour exercer une influence sur la formulation de la politique agricole au Niger. Les 

membres de I'6quipe affect6s au Ministbre de 'Agriculture ont constat6 que leur meilleure chance de se faire 

entendre talt d'assister Ades ateliers, &des colloques et aux 6valuations annuelles des "tranches" de la 

SDSA. 

Ius ont assist6 notamment aux ateliers et colloques ci-aprbs: 

- Atelier sur la politique des engrais, faisant suite & la publication en 1986 d'une "Etude 

r6trospective" sur les engrais; 

- Atelier national sur la politique semencibre, 1987; 

- Conference annuelle des cadres du Ministbre de I'Agriculture AAgadez, 1987; 

- Atelier national sur la commercialisation des cdr6ales, 1988; 

- Table ronde sur le d6veloppement rural, avec les bailleurs de fonds, 1988; et 

- S6minalre-ateller national sur les systbmes d'Information g6ographique, 1990. 

La table ronde sur le d6veloppement rural a fourni une excellente occasion de contribuer au 

dialogue sur la politique nationale. M. Josserand, en tant que conseiller en politique agricole, a r6dig6 en 

collaboration avec des collgues nig6riens deux communications -- l'une sur la politique de 

commercialisation et I'autre sur la politique de cooperatives. IIa en outre pris part A la r6daction d'une 

communication de politique nationale concernant un systbme d'alerte pr6coce. 

Cependant, ceux qui avalent 6labor6 le volet assistance technique de la SDSA i envisagealent, 

semble-t-il, quelque chose de plus. D'aprbs le contrat, les attributions du conseiller en politique agricole 

comportalent notamment ceci: ueffectuer la coordination n~cessaire avec les autres ministbres int~ress6s 
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(Plan, Finances, Commerce etc.) pour garantir I'adoption et la mise en place des r6formes de politique 

agricole exig6es" 3 (texle soulign6 par nous). 

Dbs le d6part, on aurait pu se rendre compte que c'dtait attribuer trop d'influence A un transfert 

financier de millions de dollars. Mdme s'il n'y avait eu aucune r6sistance Aune telle Influence de la part des 

Nig6riens, la tfiche aurait 6t6 pratiquement Impossible pour un conseiller 6tranger perdu dans les 

profondeurs du Ministbre de I'Agriculture. Si par contre I'6quipe avail 6t6 plac6e, par exemple, dans le 

cabinet du Premier Ministre, pour travailler aux c6t6s d'6conomistes nig6riens ayant une influence sur la 

politique du pays, et si elle avait 6t0 dot6e d'une situation hi6rarchique lui donnant de I'influence sur les 

minist6res, sans doute les 6trangers qui en faisaient partle auralent-ils eu un Impact plus consid6rable. 

En fait, le premier consellier en politique agricole indiquait dans son rapport final: "Ily a toujours trbs 

peu de demandes sp~cifiques, de la part des cadres sup6rieurs de I'administration nig6rienne, en mati~re 

d'analyse de politique agricole, et les requdtes de cette nature sont habituelloment adress6es 6 des 

Nig~rIens connus pour leurs conceptions "orthodoxes" des orientations de politique 6conomique".4 

Unite d'analyse de polttique agricole 

Ce n'est qu'en mai 1988, soit plus de deux ans et demi apr~s I'arriv6e de I'6quipe, qu'une unit6 

d'analyse de politique agricole fut cr66e officiellement. Si les attributions de la "cellule" institu6e 

correspondalent assez blen A ce qui 6tait prdvu -- suivi et analyse des politiques agricoles, analyses 

d'impact, recommandation de modifications -- iln'en 6tait pas de m6me du point de vue de l'organisation 

effective. La cellule 6tait plac~e au sein du cabinet du Ministre et 6tait organis6e comme une commission, 

avec un pr6sident (le conseiller du Ministre en matire de politique agricole) et des membres provenant non 

seulement d'autres ministbres mais 6galement du secteur priv6. Incapable de fonctionner telle qu'elle 6tait 

constitu6e, cette unit6 n'existait que sur le papier, sous une forme qui pouvait donner l'impression de 

correspondre aux conditions de la SDSA. 

Les membres de I'6quipe du Michigan affect6s au Ministbre 6talent pr~ts A former une unit6 

d'analyse de politique agricole avec des homologues nigdriens. Leur intention 6talt de travailler aux c6t6s 

de ces collbgues et de les former "sur le tas" pour qu'ils prennent leur place au sein d'une unit6 parfaitement 

fonctionnelle A la fin du contrat. En r6alit6, les futurs homologues ne se pr6sentbrent jamais. IIest vrai 

qu'une "Cellule d'Analyse des Politiques Agricoles" en vint Afigurer sur l'organigramme de la DEP, mals la 

fagon m6me dont elle se pr6sentait sur l'organigramme, ainsi que la composition de la cellule, 6talent 

r6v61atrices. Le nom de I'unif6 6tait encadr6 en pointill6 et non en lignes pleines comme les autres services, 

3Contrat, p. 16. 

4Henri P. Josserand, "End of Tour Repot", 10 juillet 1989, p.4. 

5Arrdt6 no 31/MAG/E du 31 mal 1988 portant cr6ation d'une Cellule de Poliltique Agricole. 
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et 11portait la marque distinctive "USAID-CRED". Le personnel de la cellule 6tait celul de 1'6quipe du 

Michigan, plus un homologue "Ad6terminer". 

Ce probl6me du manque de collbgues A former comme homologues Ala DEP avait exist6 d6s le 

d6part. Malgr6 les affirmations r6p6t6es du Directeur de la DEP et de ses sup6rieurs -- le Ministre lui-m6me, 

par exemple, au cours d'un entretlen du 12 mal 1989 -- et en d6pt des recommandations imp6ratives 

figurant dans les deux 6valuations SDSA,6 aucun collaborateur nig6rien exp6riment6 n'a jamais t6 affect6 

Atravailler avec les membres de I'6quipe d'j Michigan. IIy a bien eu en 1988-89, pendant un certain temps, 

un jeune nig6rien qui a fait un travail productif avec I'analyste de politique agricole, mals ilr'avait pas alors 

la position hi6rarchique et I'exp6rience correspondant Ace qui 6tait pr6vu pour les membres de l'unit6. Du 

point de vue de rUniversit6 du Michigan, seule une forte pression de la part de la mission USAID -- qui ne 

semblait pas s'annoncer -- aurait eu un poids suffisant pour mettre fin A cette situation. 

Conformit6 aux conditions pr6alables de I'accord SDSA I 

La troisi~me tache de I'6quipe du Michigan consistait Aaider les cadres minist6riels nig6riens A 

pr6parer leurs plans d'action annuels et leurs comptes rendus semestriels sur les activit6s de mise en place 

des r6formes. En fait, les plans d'action que 1'6quipe pr6para concernaient ses propres membres, r6pondant 

aux exigences de IUSAID qui ne cessait de demander des plans de plus en plus d6taill6s dans le cadre de 

ses contrats. Les pouvoirs publics nig6riens ne se sentalent pas oblig6s d'embofter le pas, et ne remirent 

aucun document de cette sorte. Le gouvernement avait toutefois l'obligation de rendre compte du travail 

accompli en ce qui concernait la r6duction des subventions aux intrants et la lib6ralisation du commerce, 

pour avoir droit aux "tranches" successives de fonds SDSA I. L'6quipe du Michigan a effectivement aid6 

le Minist~re de I'Agriculture Ad6montrer qu'il avait blen rempli les conditions impos6es pour diverses 

"tranches". 

Tout se serait pass6 plus simplement et avec moins d'effets d6l6tbres si la mission USAID n'avait 

pas charg6 I'6quipe du Michigan de lul rendre compte directement au sujet des questions de conformit6. 

En demandant, par exemple, aux conseillers techniques de d6terminer si les subventions aux intrants avalent 

blen 6t0 r6duites A25%, on les plagait face Aun s6rieux dilemme. Ces personnes se trouvaient dans les 

locaux du Ministbre de I'Agriculture au titre de conseillers du go,-ernement nig6rien, mais en fait 6talent plus 

souvent convoqudes A la mission USAID pour rendre compte qu'elles n'6talent consult6es par les 

responsables nig6riens. Une fois au molns le Directeur de la DEP, s'adressant Aun visiteur, na pas mch6 

ses mots pour qualifier cette sorte d'activit6. 

'Development Assistance Corporation, "Mid-Term Evaluation of the USAID/Niger Agriculture Sector 

Development Grant: Final Report, December 15, 1986". Voir page 94 un bref expos6 sur "le manque 
d'int6gration de 1'6quipe d'assistance technique dans l'organisation du gouvernement nig6rien..." Voir aussi 
Development Economics Group of Louis Berger International, Inc., "Final Evaluation Agriculture Sector 
Development Grant (USAID Proj. No. 683-0246/47) March 1989", page 93: "La participation des cadres 
nig6riens aux 6tudes techniques est insuffisante, et ily a en g6n6ral un manque de contact entre les experts 
et le personnel des minist6res". 
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Quol qu'il en solt, pendant la p~riode ob le contrat d'assistance 6tait en vigueur, les pouvoirs publics 

nig6rlens ont t6 jug~s en conformt6 avec les conditions impos~es pour chaque tranche jusqu'A la sixibme, 

pour laquelle les choses se sont compliqu6es d'une toute autre faqon. En r6alit, la question Initiale des 

conditions lmpos6es a perdu toute validit6. Les probl6mes de polltique agricole qul avalent motiv6 I'accord 
SDSA I 6talent soft r6solus soft d6pass~s par les vdnements. Lorsque le contrat arriva A sa fin, les 

questions relatives au r6Ie de rEtat sur les march6s c6r6allers, aux subventions aux Intrants et A la 
Iibdralisation des 6changes frontaliers 6talent devenues moins pressantes. A leur place, les questions de 

gestion des ressources naturelles, qui au depart n'avalent pas t6 mentionn6es, 6talent maintenant pass6es 

au premler plan et dominaient la situation. 

QUESTIONS DE REFORME DE POLITIQUE AGRICOLE 

Commercialisation des c6r6ales 

Parml les conditions lmpos6es par I'accord SDSA I, une place Importante 6tait faite au r61e de 

I'OPVN sur les march6s c6r~allers. L'une des r6formes Aappliquer 6tait le recours A un systbme d'appel 

d'offres pour les achats de I'OPVN. Ceci fut en fait ex~cut6 avec une certaine facilt6. L'OPVN r6dulsit les 

volumes achet6s, stock6s et vendus, pouss6 peut-6tre tout autant par les compressions budg6talres que 

par son adheslon aux r6formes. 

Lib-ralisatlon des 6changes frontallers 

La lib~ralisation des 6changes frontallers fut 6galement accomplie. Les produits vis6s 6talent 

principalement le b6tall et le ni6b6. La question du b~tall entra7ina au d6part certaines difficult6s, du fait 

qu'en 1985, lorsque la SDSA I dtait entr6e en vigueur, le Niger se remettait A pelne de la s6cheresse du 
d~but des ann6es quatre-vingt, et avait interdit les exportations de b6tall pour s'efforcer de reconstituar le 

cheptel. Vers la fin de la d6cennie, toutefols, les exportations de b~tall avalent augment6 consid6rablement, 

en partle parce que les animaux sur pled 6talent une marchandise pour laquelle le Niger et d'autres pays 

sah6llens poss6dalent un certain avantage comparatif. L'accroissement des exportations 6tait 6galement 

dO, en partle, au fait que la r6forme avait r6ussl Asupprimer bien des formalit6s et lenteurs administratives. 

Lorsque la disparition de ces obstacles s'ajouta A une am6lioration des relations politiques avec la Llbye, 

on vit d~s 1990 les exportateurs d'ovins charger leurs moutons vivants sur des camions Adeux 6tages pour 

les exp6dler sans grande difficult6 sur la Libye. 

Pour les exportations de ni6b6. ily eut 6galement un accrochage sur la vole du relachement. Le 

problme n'6tat pas tant la carence et le r61e d~mesur6 d'une soci6t6 parapublique (la SONARA) sur les 
march6s d'exportation; c'6tait plut6t I'existence d'une taxe A I'exportation sur le nl6b6, et le fait que de 

pulssants marchands de Maridi ou de Zinder r6ussissalent Aaccaparer le march6 en 6chappant A la taxe. 
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Lorsque la taxe de 20 francs CFA par kilo fut supprim~e, le secteur priv6 fut d~barrass6 d'un obstacle 

majeur Ases activit6s d'exportation de nl6b6. 

Evolution do Ia politique des Intrants agricoles 

Les subventions aux intrants agricoles semblalent au d6part Otre un probIme s6rieux. Si le 

problbme dtat s6rieux, ses effets furent vite submerg6s par des 6v~nements d'ordre macro-6conomique. 

Le cours du naira 6tat d6jA en baisse Iorsque la SDSA I entra en vigueur, et c'est alors que les devaluations 

s'acc6l~rbrent par rapport au franc CFA. Par suite, A partir de 1986, la sur6valuation croissante du 

franc CFA par rapport au nalra entraina et renforga le flux des Intrants agricoles, et 6galement des c6r6ales 

elles-mdmes, du nord du Nigeria vers le sud du Niger. 

Le cours du naira AZinder passant de 106 FCFA en janvler 1986 Amoins de 20 FCFA en 1992, la 

question des subventions nlg6riennes aux Intrants se vida peu A peu de son sens. Dbs 1990 les 

commerqants pouvalent vendre les engrals nig6rians Asi bon march6 dans les zones frontali.res du Niger 

m~ridional que le gouvernement nig~rien fut oblig6 de baisser les prix auxquels ildistribuat les engrais livrds 

gratultement Ason d6p6t central par I'alde canadienne ou japonaise. Comme prdvu dans le cadre de la 

rdforme de politique agricole, I'Etat se retiralt peu A peu de la fourniture des intrants dans les zones 

frontalibres ob se trouve concentr6es les cultures pluviales. Le retrat n'6tat cependant pas dO Aune 

r6duction des subventions, comme pr6vu par la SDSA I. L'Etat se retirat parce qu'il ne pouvalt s'aligner 

sur les prix des produts import6s du Nigeria par !e secteur priv et couvrir ses frais de distribution en se 

rdservant une somme modique Ad6poser dans un fonds de contrepartle, comme I'exlgealent les bailleurs 

de fonds. 

En 1991, en fait, la plupart des acheteurs d'engrals de I'Etat 6talent membres des coop6ratives 

exploitant les prim6tres irriguds des rives du Niger; blen qu'aucun cr6dt ne leur at 6t6 officlellement 

consenti, ces coop6ratives n'acqufttalent pas le palement de leurs achats d'engrais pour la bonne ralson 

que de leur c6t6 elles n'6talent pas paydes par le RINI, organisme d'Etat qui leur achetalt le paddy. Le RINI, 

pour sa part, avait beaucoup de difflcult6 Avendre le riz de production locale parce que le riz import6 d'Asle 
6tat beaucoup molns cher, mOme avec les drofts d'importation en suppl6ment. 

L'impact de Is sur~valuation du franc CFA 

Ainsi, la sur6valuation du franc CFA qul avalt falt sortir 'Etat nig6rien du march6 des engrais dans 

les zones frontalibres avait parallblement, par des voles Indirectes, amen6 Ala Centrale d'approvisionnement, 

organisme charg6 de la distribution des Intrants, des clients dans la zone des pdrimbtres Irrigu6s qui 

prenalent les engrais mals ne pouvalent ou ne voulalent les payer. 

Les auteurs de la SDSA I 6talent partis du principe que (I) les engrals et autres Intrants agrlcoles 

n'dtalent pas affect6s aux usages les plus productifs du falt qu'ils 6talent subventionn6s, et (il)les 

subventions repr6sentalent un mauvals usage et une utilisation Improductive des recettes publiques. Une 

fols I'effet des subventions engloutl par la sur6valuation du franc CFA et les subventions 6limindes, on 
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pouvait objecter que les intrants, import6s du Nigeria Ades prix trbs au-dessous des cours mondiaux,7 

6talent encore r6partis d'une faigon Inefficlente. 

L'une des tfches de l'6quipe d'assistance technique tait de suivre I'6volution de cette question 

6pineuse des subventions aux intrants. Comme le montre le contenu des trois principaux rapports 6mis A 

ce sujet,8 I'6quipe s'est concentr~e de plus en plus sur les engrais, plut6t que sur les 6quipements agricoles 
ou les produits chimiques, et ce pour deux raisons. Premlrement, les services gouvernernentaux et la 

Centrale d'approvisionnement avalent r6duit considdrablement leur r61e dans la commercialisation du 
mat6riel agricole. La disparition de la Caisse Nationale de Cr6dit Agricole (CNCA), qui octroyalt les pr6ts 

pour les achats du materiel, acc6l6ra le mouvement. La Centrale se d6fit de ses quatre ateliers de 

fabrication et r6duisit son stock. En 1991 les ventes d'6quipements 6taient descendues A un chiffre 

extr~mement bas. 

Deuxibmement, en ce qui concerne les prodults phytosanitaires, le Service de protection des 

v6g~taux en est le principal utilisateur, 6tant charg6 des campagnes de pulv6risation contre les sauterelles 

et autres parasites. Plus de la molti6 des produits ch!miques du Service ont t6 achet6s par le Japon. La 

Centrale distribue blen certains fongicides pour le traitement des semences, mais sans subvention. 

PERSONNEL COMPLEMENTAIRE, MODIFICATION DES TACHES, REALISATIONS 

Economiste du d6veloppement 

Selon la d6fintion premiere du poste d'6conomiste du d6veloppement auprbs du Ministbre du Plan, 

la personne nomm6e devait consacrer les quatre cinqui~mes de son temps (i) &aider le Ministbre "hd6finir 

et s6lectionner les projets agricoles consid6r6s comme 6conomiquement rentables", et (i) A contribuer & 

la formulation d'un nouveau plan pour le secteur agricole. Ceci mettait clairement en avant le secteur 

agricole, A1 exclusion des autres. On s'apergut par la suite que les besoins du Ministbre du Plan, en ce qui 

conceme les 6conomistes du d6veloppement, s'6tendalent &tous les secteurs. 

Le dernier cinqui~me du temps de la personne nomm6e Ace poste devait tre consacrd au "travail 

Ala mission USAID avec I'6conomiste charg6 du programme, en vue de contr6ler et d'analyser les r6sultats 

obtenus dans le cadre de I'accord SDSA en direction de I'objectif de stabilisation 6conornique et 

financilre."9 

7En 1990 le coOt de I'ur~e import6e du Japon 6tait de 180-190 FCFA/kg livrde Aun d6p6t de la CA A 
Niamey. A la m~me date I'ur6e du Nigeria se vendat au Niger i environ 40 FCFA le kilo. 

"'Etude r6trospective de l'offre et de la demande d'intrants au Niger" (1987), "Agricultural Inputs, 
Version 2.0" (1989), et "The Impact of Policy Reforms on Agricultural Input Marketing and Use in Niger" 
(1991). 

Contrat, p. 20. 
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La premibre partle de la description de poste peut A juste titre 6tre interpr6t6e comme plagant 

I'6conomiste du d6voloppement carr6ment au sein du Ministbre du Plan pour y travailler comme cadre 

minist6riel expatri6. Cest blen ainsi, en tous cas, que semblaient I'avoir entendu les pouvoirs publics 

nigdriens. En r6alit, la deuxi#me partie des attributions n'6tait pas compatible avec [a premiere, et, 

rapidement jug6e non viable, fut par la suite 6liminde. 

Avant 1986, le budget d'investissement de 'Etat, ou Programme national d'investissement, n'6tait 

ni informatis6 ni organis6 d'une fagon syst6matique. M. Metzel y apporta certaines am6liorations. IIaida 

A d6finir certaines proc6dures pour l'obtention d'informations pr6cises sur les projets devant figurer au 

programme d'investissement, et 6galement pour l'informatisation des donn6es et la codification des projets. 

Ces proc6dures 6talent congues pour une programmation centralis6e, dans le cadre d'un budget 

d'investissement permanent de trois ans. Cependant le Programme d'investissement 1988-90 fut la dernibre 

programmation centralis6e tent~e au Niger. A partir du programme 1989-91, formul6 en 1988, des plans 

d6centralisds furent 6tablis d6partement par d6partement. 

La d6cision de d6centraliser a eu une incidence sur ce qui 6tat exig6 et escompt6 des conseillers 

techniques affectds A la DP - une Canadlenne et un membre de I'6quipe du Michigan. On leur demanda 

de modifier les anclennes proc6dures de programination des Investissements pour les adapter au 

programme par r6gions. Or ni les termes de r6f6rence de I'6conomiste du d6veloppement - malgr6 leur 

modification en 1988 -- ni ceux de sa collogue canadienne ne prenaient en compte le mouvement de 

r6glonalisation. 

L'avenant no 4 du contrat, en date d'avril 1988, ajoutait aux attributions de I'6conomiste du 

d6veloppement certaines tfches Aeffectuer au Secr6tariat du Fonds de contrepartie SDSA, notamment: 

(i) mise au point de proc6dures pour 'examen et le classement par ordre de priorit6 des demandes de fonds 

de contrepartle, (ii) r6daction d'exposds de base sur des questions de politique agricole Asoumettre au 

comit6 de supervision du Secretariat, (Ili) pr6paration d'une 6valuation de la performance du Fonds de 

contrepartle dans le but d'atteindre les objectifs SDSA.'0 

L'6conomiste du d6veloppement se vit ainsi attribuer un suppl6ment de travail consid6rable, alors 

que les termes de r6f6rence r6gissant ses fonctions au Ministbre ne tenalent aucun cornpte du changement 

de circonstances. Ces termes de r~f~rence partaient en effet du principe que des proc6dures ad6quates 

6taient d~j& en place pour la formulation du Programme national d'investissement, et que sa thche 

consisterait essentlellement Ales faire appliquer et Ales institutionnaliser. 

Une fois de plus I'6quipe d'assistance technique, et en particulier I'un de ses membres, se trouvalt 

prise entre deux sortes d'exigences et de pr6visions, celles d'un Ministbre nig6rien d'un c6t6 et de I'autre 

celles de I'USAID. Le tiraillement fut mis en 6vidence lorsque M. Romero fut nomm6 par le Ministbre comme 

'un des deux membres du secr6tariat d'un comit6 d'6valia.ion d'impact du projet. On aurait pu s'attendre 

Ace que la mission USAID discute avec le Ministbre des possibilit6s de rendre la nouvelle thche compatible 

1 Modification no 4, p. 5. 
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avec la description de poste en vigueur. Mals au lieu d'entreprendre directement une discussion avec le 

Ministbre -- chose qui survint rarement pendant la dur~e du contrat -- I'USAID informa M. Romoro que tout 

travail relatif au secretariat devrait 6tre effectu6 en dehors de son horaire normal, ou en plus des t~ches qui 

lul incombalent d6j&. M. Romero s'efforga de s'acquitter de ses obligations tant envers le Ministre qu'envers 

I'USAID, mals I'incident laissa toblefols des traces quelque peu d~plaisantes de part et d'autre. 

Le produit le plus important des travaux entrepris par M. Romero et sa collbgue canadienne pour 

la r6gionalisation du Programme national d'investissement est le Docbment de /a Programmation, 

essentlellement une liste des proc6d.rs Asuivre. Citons parmi les autres r6allsations de M. Romero: 

- r6daction du Sch6ma Directeur de la Programmation -- projet de proc6dures pour la 

reformulation annuelle du plan directeur d'investissement, 6tabli aprbs consultation des bailleurs 

de fonds; 

-- analyse de cinq Programmes d'investissement (1985 A 1989) et de leur Impact, Ala demande 

du Ministre du Plan; 

- r6daction, avec un collbgue nig~rien, d'un guide pour I'estimation des charges r6currentes; 

- version pr6liminaire des proc6dures de suvi du projet; 

-- rdtablissement d'une base de donn6es socio-6conomiques au Ministbre du Plan, avec raide du 

mat6riel et d'un logiciel (dBase Ill) install~s par le projet; 

-- r~daction d'un guide pour I'6valuation ex-ante des projets de d6veloppement (mal 1991); 

- r6daction d'un guide pour r6valuation ex-post des projets (juillet 1991). 

Conseiller en politique semencibre 

La politique semencibre, ajout~e en cours de route aux travaLix de la SDSA I, prit une place de 

premier plan puis disparut lorsque les fonds de contrepartle de la cinquibme tranche vinrent Amanquer. 

La cr6ation, Ala fin des ann6es soixante-dix, de six centres de multiplication des semences g6r6s par I'Etat 

avait 6t, en son temps, une r6action prudente A la premiere s6cheresse grave. Cependant if apparut 

rapidement que les centres 6taient dans l'impossibilit6 de recouvrer leurs frais et devralent ind6finiment falre 

appel aux subventions gouvernementales et A I'aide ext6rieure. Dbs 1987, il6tait clair que I'Etat devait se 

retirer des acttvit6s de multiplication des semences, que les d6cislons devalent Otre d6centralis6es, et qu'il 

fallait am6liorer le contr6le qualit6 et cr6er un stock de semences de s6curit6 au niveau national. C'est le 

d6sir de revoir la politique semencibre qui a abouti A l'instauration d'un poste de conselller en politique 

semencilre au sein de I'quipe du Michigan.1 

Comme ilI'explique dans son rapport final, Seed Multiplication In Niger (1992), le conseiller a mis 

au point, en collaboration avec un coll6gue trbs qualifi6 du Service semencler du Ministbre de I'Agriculture, 

un projet de trois ans visant Aatteindre ces objectifs avec I'aide des fonds de contrepartie SDSA. Le projet 

a regu I'approbation de lUSAID et des pouvoirs publics nig6riens en 1990. II n'a cependant pas 6t6 

"Dale Rachmeler, "Seed Multiplication in Niger", avril 1992, p.9. 

11 

http:proc6d.rs


ex6cut6, les fonds r6serv6s dans la cinquibme tranche de la SDSA n'ayant pas 6t6 mis Adisposition. 

Moyennant cela, la situation 6tait telle en 1992 que la plupart des activit~s de multiplication des semences 

avalent 6t6 stopp6es par manque de fonds, et qu'il n'existait encore aucun syst~me d6centralis6 et privatis6 

de contr6le qualitM.12 

Conseiller en gestion des ressources naturelles 

Le poste de conseiller en gestion des ressources naturelles a W ajout6 A I'6quipe d'assistance 

technique en 1989, prenant en fat la place du poste d'analyste de politique agricole. Les attributions du 

nouveau conseiller 6ta!ent les suivantes: 

(1) fournir ses conseils, en matibre de politique de gestion des ressources naturelles, A[a Direction 

de I'Environnement (stu~e au Mlnistbre de 'Agriculture en 1989 mals transf6ree plus tard au 

Ministbre de 'Hydraullque) et aux unft6s Int6ress6es au sein d'autres ministbres, dans le but de 

renforcer les moyens dont disposent les dirigeants nig6riens pour 6tudler la valeur de d~ierses 

politiques de gestion des ressources naturelles; 
(2) alder les services gouvernementaux et les ONG Amettre au point des projets 6 soumettre au 

Fonds de contrepartie; 

(3) aider Aeffectuer des 6valuations ex-ante et ex-post des projets de gestion des ressources 

naturelles soumis au Fonds de contrepartie ou financ6s par ce fonds; 

(4) rechercher et recuellir les donn6es pertinentes en matibre de gestion des ressources naturelles; 

(5) s~lectionner et, le cas 6ch6ant, effectuer des 6tudes de politique de gestion des ressources 
naturelles; 

(6) alder l'USAID/Niger ; pr6voir les 6tudes ou As6lectionner les mesures &inclure dans le projet 

SDSA II.13 

Le r6le du conseiller en gestion des ressources naturelles au sein du gouvernement a t6, en fin 

de compte, fortement marqu6 par la cr6ation de trois organes nouveaux, AI'initiative des pouvoirs publics 

nig6rlens et des bailleurs de fonds: 

--	 Le Sous-Comit6 de D6veloppement Rural (SCDR). Ayant regu la mission d'6tablir une 

politique de d6veloppement rural pour la nation, le SCDR d6termina que la gestion des 

ressources naturelles aurat la priorit6. 

- Le Programme Int6gr6 de Gestion Ves Ressources Naturelles (PIGRN). Cet organe fut cr 6 
en rdponse aux constatations de la Banque mondlale, selon laquelle les projets sectoriels de 

d6veloppement rural n'avalent pas les moyens de s'attaquer aux problbmes affront6s par les 

populations rurales, ces probl~mes 6tant par nature du ressort de plusleurs secteurs. Le 

12Ibid. 

13Avenant de contrat n0 8, pp. 5-6. 
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PIGRN fut charg6 de mettre au point le d6tall des politiques d6finies par le SCDR, et de 

superviser leur application. 

-- Le Plan National de Lutte Contre la D6sertification (PNLCD), soutenu par 'UNSO, dtait 6 

l'origine un effort de lutte contre les cons6quences ndfastes de la d6t6rioratlon de 

I'environnement. Vers le milieu de 1991, iorsque le conseiller en gestion des ressources 

naturelles s'en alla, le PNLCD s'6tat transform6 en une soite de plan d'ensemble, multisectoriel, 
pour les projets et programmes de gestion des ressources naturelles du pays. De cette fagon, 

la mission du PNLCD se rapprochait de plus en plus de celle du PIGRN. 

tl y avait d'autres acteurs encore. La FAO finangait les travaux du Plan d'action pour les fordts 
tropicales. L'IUCN avait faft p6n6trer dans le dialogue national son action en faveur de la pr6servation et 

du ddveloppement. Le Comit du Code Rural analysait les conditions pr6alables A une exploitation 

am6lior6e et 6quitable des ressources naturelles. Les Sch6mas d'Am6nagement Foncier propos6s par ce 

comit seront particulirement int6ressants lorsque le Code entrera 6ventuellement en vigueur. 

Tandis que ces divers organismes s'activalent chacun dans son propre domaine d'intdrdt, le 

conseiller en gestion des ressources naturelles jouait un r6le Important pour I'Mlaboration d'un cadre 

strat6gique de planification, et avait affaire A tous les organismes cl6s. La situation 6tait en constante 
6volution, et les efforts exig~s du conseiller (participation et suivi des travaux) ont fini par absorber une 

grande partle de son temps pendant deux ans. 

Si I'on ne parvient A harmoniser ces diverses Initiatives, le gouvernement nig6rlen, et blen des 
programmes d'aide ext6rieure dgalement, seront dans 'impossibilit6 d'apporter la contribution d6sir6e ; la 

cr6ation d'un environnement dans lequel la responsabilit6 de I'exploitation des ressources locales, ainsi que 

les avantages d'une gestion am6lior6e, reviennent aux utilisateurs de ces ressources. La ddcentralisation 

sera un 6l6ment capital de la r6ussite d'une stratdgie nationale, mals il est encore difficile de voir quels 

dispositifs de d6centrallsation correspondralent aux r6alitds actuelles du Niger. 

Gestion naturelle des fordts 

Au d6part, la gestion naturelle des fordts, sur la base du module Guesselbodi, occupait une place 

de premier plan dans les travaux pr6vus par la SDSA en matibre de politique de gestion des ressources 

naturelles. Les services de I'lUSAID AWashington semblalent d~sireux de voir la mission locale garder le 

r6le de chef de file pour la poursuite de la gestion naturelle des fordts au Niger. Du c6t du gouvernement, 

on poussat A reprendre une structure de projet semblable A celle du projet PUSF (Planificatlon de 

I'Utllisation des Sols et Fordts). Bref, le d6bat entre les diverses Institutions 6tait fort anim6 lorsque le 

conseiller en gestion des ressources naturelles arriva en octobre 1989. Cependant, apr~s le remanlement 

mlnist6riel de 1990 et la cessation du financement direct USAID pour la gestion naturelle des fordts, ce 

th~m, passa peu A peu A I'arrire-plan. 
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Le conseiller entreprit n6anmoins certains travaux int6ressant particulibrement I'avenir de la gestion 

des forfts naturelles au Niger. IIparticipa Ades 6tudes techniques et soclo-6conomiques sur [a gestion des 

fordts naturelles, et joua un r6le actif au S6minaire National sur la gestion des fordts naturelles (ainsi qu'au 

s6minaire sur I"approche terroir' qui suivit). C'est son travail dans le cadre de ces reunions qui, notamment, 

facilita I'adoption officielle du modble de gestion participative. 

Dans le texte de l'avenant au document de projet SDSA, ilest admis que la s~curit6 foncibre, ainsi 

que la maitrise de la gestion et de la jouissance du produit des sommes investies dans les ressources 

naturelles, d6boucheront sur un accroissement des investissements. A en croire le conseiller en gestion des 

ressources naturelles, au moment de son d6part, ceci restait encore &d6montrer. Dans les zones de culture 

pluviale, par exemple, la relation entre [a plupart des decisions d'investissement et la s6curit6 foncibre est 

probablement assez t6nue. Cette question a 6t0 6tudi~e, dans le cadre d'une bourse Fulbright de 

recherche, par Sarah Gavlan, maintenant AStanford University. En conclusion de ses travaux pr~liminaires, 

elle Invitait Ala prudence, recommandant de ne pas accepter en bloc la notion qu'un code Rural aboutirait 

Aune mellleure gestion foncibre. La version finale de son 6tude, ainsi que les r6sultats des 6tudes IFPRI 

(International Food Policy Research Institute) dirig6es par Mme Jane Hopkins, devralent permettre de voir 

plus clair A ce sujet. 

Le Code rural 

II6tait in6vitable que le conseiller en gestion des ressources naturelles aft 6 s'occuper des m~mes 

questions que le Comit6 du Code Rural. A la demande du responsable USAID du d6veloppement agricole, 

iladopta un r6le secondaire pour le suivi des travaux du code rural. 

Comme il l'indique dans son rapport final, le conselller en gestion des ressources naturelles est 

arriv6 Ala conclusion que le code rural, s'il 6tait adopt6, ne produirait directement aucun changement. Rien 

ne garantit que ce code sera mis en vigueur et appliqu6. Mais ilest ind6niable que les pratiques nig6riennes 

de gestion foncibre sont en train de changer. Outre le module de gestion des for~ts naturelles, les 

investissements r6alls6s dans les technologies de pr6servation des eaux et du sol, 1'M1aboration de "sch6mas 

d'am6nagement villageois" (selon la mthode dite "approche terroir'), et 6galement les attributions privies 

de points d'eau et de parcelles lrrigu6es, Indiquent clairement que l'innovation et les projets originaux ont 

plus d'importance pour une 6volution positive que la lol elle-m~me. 

Toutefois, le conseiller de gestion des ressources naturelles a 6galement conclu que le pr&projet 

de code rural, A sa fagon, correspondait relativement bien aux exigences de formes nouvelles de gestion 

et de propri6t6. Le projet cr~e une base adaptable qui se prdtera Ade nombreuses 6volutions futures. Son 

succ~s d6pendra essentlellement de la souplesse dont il fera preuve face A la varlit6 des situations 

g6ographiques, sociales, culturelles et juridiques. 
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Svstmes d'information a6oaraphiaue 

Les systbmes d'information g6ographlque, ou SIG, sont des systbmes de gestion de bases de 

donn6es permettant de r6partir et de combiner les donn6es spatiales selon une technique alliant I'analyse 

A la cartographle. II importe de reconnaltre I'importance de ces systbmes comme Instruments de 

surveillance des ressources naturelles et aussl de suivi des programmes de d6veloppement qui s'y 

rapportent. 

Le conseiller en gestion des ressources naturelles recommanda 'installation d'un syst~me 

d'informatlon gdographique comme organe central d'un systbme national de surveillance des ressources 

du Niger. Cependant les fonds allou~s au d6part pour I'ensemble de l'op6ration SIG -- mat6riels, logiclels 

et formation -- n'dtalent que de 7 000 dollars. Avec I'int6rdt et 'enthousiasme suscit~s actuellement par les 

SIG, ilest ais6 d'oublier comblen d'efforts ont 6t0 n6cessalres au d6part pour obtenir le financement et le 

soutlen administratif de I'initlative SIG. C'est en partie grAce au travail du conseillar, qui a su catalyser 

I'int6rdt et organiser A la fin de 1990 un Sdminaire national sur les SIG, que le tournant a t6 pris. 

Le Fonds de contrepartie 

IIest int6ressant de noter que I'6num6ration des tfches de I'6quipe d'assistance technique ne 

mentionnait aucunement le Fonds de contrepartie 6tabli par le premier accord SDSA. Ce fonds availt t 

institu6 pour le d6p6t, par le gouvernement nig6rien, de montants en monnale locale (franc CFA) 6quivalents 

aux montants en dollars am6ricains transfdr6s du gouvemement des Etats-Unis &celul du Niger. Un certain 

pourcentage du montait en monnale locale 6tait toutefois r6serv6 A un fonds en fiducie A l'usage de la 

mission USAID au Niger.14 

Le Fonds de contrepartie devait servir A couvrir les frais en monnale locale de projets de 

d6veloppement ou d'6l6ments de ces projets, aprbs accord d'un comit plac6 sous la pr6sidence du 

Ministbre du Plan. La procedure d'affectation du fonds avait 0t6 6tablie par une lettre d'ex6cution du projet 

(Project Implementation Letter). Ce document accordalt la priorit6 tout d'abord au financement d'activit6s 

contribuant A la mise en place des r6formes de politique agricole, et ensuite aux frais de fonctionnement 

d'activit6s en cours financ6es par rUSAID, principalement dans le secteur agricole, et contribuant A la 

r6alisation des objectifs de la SDSA en matibre de production et de revenus.1" 

D~s le d6but de I'ex6cution du programme ilapparut que des difficult6s se posaient pour la gestion 

du Fonds de contrepartie. Des cr6dits avalent t6 allou6s Aplus de 20 projets, mais il n'y avait aucune 

m6thode standard ni pour I'approbation des d6penses failes sur le fonds, ni pour le suivi de ces d6penses, 

ni pour I'6valuation de leur Impact. Apparemment, la mission USAID n'avait jamais eu 'intention de prendre 

145% au d6part; pourcentage 61ev6 A8% Acompter de I'exercice budg6taire 1987. Ces fonds 6talent 

principalement destin6s Aassurer la ciMrit6 de I'ex6cution rapide du projet SDSA. Lettre d'ex6cution (PIL) 
no 10, 13 d6cembre 1985. 

"5PIL no 8, 3 juillet 1985. 
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sa charge le contr61e de I'usage des fonds de contrepartie. Elle s'adressa donc &I'6quipe d'assistance 

technique du Michigan et fit pression pour que celle-ci s'occupe de I'Mlaboration, du suivi et de 1'6valuation 

des projets, sinon de la gestion m~me de ces projets. 

L'6quipe du Michigan ne pouvait s'occuper du d6tall des projets du fonds de contrepartie qu'au 

d6triment de ses autres attributions. L'6quIpe navalt pas 6 constitu6e pour la gestion de projets, et de 

plus elle n'dtait pas blen plac6e pour le faire. 

FORMATION 

Formation 6 lanalyse de politique agricole 

C'est dans le domalne de la formation que 1'6quipe d'assistance a eu 'impact le plus fort, 

notamment en ce qui conceme les m6thodes d'analyse de politique agricole, les travaux d'analyse en 

informatique, et la r6daction des rapports. 

L'6quipe a obtenu une grande satisfaction du travail effectu6 au cours des ateliers de demi-joum6e 

sur I'analyse de politique agricole. Ces ateliers ont attir6 de nombreux collaborateurs de la DEP, qui y ont 

pris le plus vif int6r~t. 

Les sujets trat6s Iors de ces ateliers 6talent entre autres les suivants: 

- m6thodes &adopter pour I'analyse de politique agricole, 

- m6thodes et instruments d'analyse de la structure des march6s, 

- analyse de politiques de prix et de commercialisation, 

- analyse de politiques commerciales et de protection effective, 

- analyse de politiques de subvention, 

- 6tude de cas: la politique rizicole au Niger. 

D'autres sortes de stages furent dgalement organis6es. IIy eut des stages plus longs et plus 

structur6s, qui n'6talent pas r6serv~s au personnel de [a DEP, et traltalent notamment de 'analyse de 

politique agricole assist e par ordinateur (avril 1991) et des systbmes d'information g6ographique 

(d6cembre 1991). L'6quipe r6pondit en outre A I'occasion A des demandes individuelles, comme par 

exemple lorsque le PNUD fit appel Ason assistance pour une formation concernant la gestion de la base 

de donn6es socio-6conomique. Tous les stages organis6s par '6quipe comprenalent I'apprentissage de 

la gestion d'un syst6me d'ordinateurs individuels. 

Formation en informatique 

La formation du personnel du Ministbre AI',-ilisation des micro-ordinateurs a 6t6 d~s le d6part une 

grande r6ussite. Le travail falt par 1'6quipe dans ce domaine est probablement ce qui a apport6 le plus au 

16
 



personnel du Ministbre de 'Agriculture, alnsi qu'aux membres d'autres services et organismes --entre autres 

la Direction des Programmes et du Plan au sein du Ministbre du Plan, et le projet DIAPER/CILSS. 
L'6quipe 6tudiait constamment de nouveaux logiciels --tableurs et bases de donn6es -- susceptibles 

d'Otre adopt6s. A la fin du contrat, c'6tait encore Lotus 123 sous DOS qui 6tait le logiciel le plus connu. 
Quattro Pro sous DOS 6tait l'un des nouveaux programmes utilis6s. Lorsque les logiciels sous MS-Windows 

commencbrent A sortir, I'6quipe introduisit MS-Excel, Wingz et Lotus 123 sous Windows. L'utilisation de 
Windows au lieu de DOS se r6pandait petit A petit, malgr6 les h6sitatlons face Ala nouveaut6. Pour le 
traitement de texte, WordPerfect tait le logiciel pr6f6r6. Pour la gestion de base de donndes pure et simple, 

dBase III et IV 6talent aussi utilis6s, mais par un petit nombre de personnes, du fait de la sortie de tableurs 

ayant une forte puissance de gestion des bases de donn6es. 

L'informatisation du Ministbre commena modestement mals rapidement. Dbs janvier 1986, I'Nquipe 

du Michigan avait fourni sa liste de sp6ciflcations, pass6 ses commandes et pris livraison des ordinateurs, 
et les avait install6s dans les bureaux du Ministbre. Un bureau avait t6 d6sign6 comme centre informatique 

pour la DEP, et 6tait 6qulp6 de trois ordinateurs indMduels et de trois Imprimantes matricielles. 

Le service attira I'attention dds mars 1986, lorsqu'il publia le rapport statistique annuel du Ministbre 
trois mols aprbs la fin de I'annde, ce qui 6tat consid6r6 A I'6poque comme remarquable pour un pays 

africaln francophone. L'annde suivante, le rapport annuel 6tat augment6 et am6lior6, avec toutes sortes 

d'histogrammes et de graphiques "camembert". Le Directeur de la DEP ne tarda pas Ase montrer fier des 
capacit6s de ses services, mals quant A I'expansion entrevue pour son domaine, l'espoir lul en fut 6t6 
lorsque la responsabilit6 du rapport statistique annuel fut retir6e Ala DEP et confide A un service situ6 A 

I'autre bout de la ville. 

Le volet formation informatique prit de I'extension et devint une activit6 continue, obtenant 

d'excellents r6sultats jusqu'au bout. A la fin du contrat, le service 6tait install6 dans un local plus vaste A 
I'Ntage au-dessus, poss6dait une nouvelle g6n6ration d'ordinateurs et d'imprimantes, et ne travaillait plus 

pour la seule DEP, mais pour I'ensemble du Ministbre de I'Agriculture. 

Formation aux SIG 

Pour les systbmes d'information gdographique, le conseiller en gestion des ressources naturelles, 

aid6 d'un consultant court terme, M. Bradley Reed, mit au point un manuel deformation en frangais, destin6 

A 'enseignement du logiciel Atlas*GIS. En ddcembre 1991, I'6quipe utilisa le manuel au cours d'un atelier 

de trois jours, pour la formation de 13 responsables de la DEP, de la Direction de I'Elbvage et du 
Laboratoire des Sols de I'INRAN. Lors du s6minalre AGRYMET SIG organIs6 en mars 1992, on a pu 
constater que le manque de formation est encore un obstacle majeur A un usage plus r6pandu de la 

technologle SIG. Le manuel de formation Atlas*G'S a suscit6 un grand int6rdt, et de nombreux exemplaires 

en ont 6t6 distribu6s gratuitement. 

Au cours des trois derniers mois du contrat, I'Nquipe d'assistance technique a recommand6 l'usage 

du logiciel Atlas MapMaker sous Windows, lequel peut avantageusement remplacer le logiciel Atlas*GIS, plus 
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compliqu6. L'6qulpe a faft plusleurs d6monstrations, et a anlm6 des stages de formation. Etant d'un usage 

facile, Atlas MapMaker semble bien 6tre le Iogiclel SIG qui convient le mieux pour le niveau des int6ress6s. 

Equipement des services statistiques 

Ce sont les exigences des bailleurs de fonds en matibre d'information qui dictent la plupart des 

travaux de collecte de donndes au Niger, mais, A longue 6ch6ance, seules des demandes de donn6es 

6mises avec r6gularlt6 par les fonctionnaires et hommes politiques nig6riens garantiront une production 

suivie de donn6es fiables. Les cadres sup6rieurs de 'admlnistration nigdrienne, souvent d6sappointds par 

les services statistiques, font appel Ades organismes d'aide ext6rieure pour leur demander d'entreprendre 

de nouveaux travaux de collecte de donn6es. Pour cette raison, I'6quipe d'assistance s'est efforc6e 

particulirement de faire circuler les informations jusqu'aux hauts responsables nig6riens, esp6rant amener 

ceux-ci Aavoir davantage recours aux statistiques 6labor6es A l'int6rieur. 

IIfaut noter Ici que le volet assistance technique de la SDSA I n'envisageait pour I'6quipe aucune 

actvit6 ou capact6 de collecte de donn6es. II6talt pr6vu que les membres de I'6quipe auralent recours 

aux sources de donn6es en existence, et s'occuperaient d'6valuer, compiler, stocker, analyser et distribuer 

les donn6es quelles qu'en solent les sources. Cest ainsi qu'a 6t6 crde la base de donn6es agricoles connue 

sous le nom de BASDONAG. 

Sous la direction de M. Rachmeler, chef d'6quipe pendant les deux derni~res ann6es du projet, 

BASDONAG a 6t6 remanl6e et rluite, et de ce fait consid6rablement am6liorde; elle a ensuite 6t6 largement 

diffus6e parmi les services gouvernementaux et les bailleurs de fonds. M. Rachmeler a d'autre part 

informatis6 un grand nombre des s6ries chronologiques de donn6es, remontant jusqu'aux ann6es cinquante; 

les s6rles ont 6t6 publi6es en 1991 par le Ministbre du Plan sous le titre Annuaire statistique ESrles 

Iongues,' 6ditlon 1991. IIa tir6 de ces donnes une s6rie remarquable de graphiques, et a faft un certain 

nombre d'exposds Ace propos devant un public de responsables gouvemementaux et de bailleurs de fonds. 

On trouvera aux figures 1 4 plusleurs exemples des graphiques (annexe C). 

Au cours des six ans et demi de la dur e du contrat, les travaux de I'Mquipe ont t6 li6s directement 

au service nig6rien des statistiques agricoles sous ses diverses formes (DEP/SA, DSAE, SA/DA, SA/DE). 
Durant cette p6riode, les moyens dont disposaft le Ministbre pour obtenir des informations agricoles et les 

fournir aux autres services publics et aux bailleurs de fonds ont subi une 6volution consid6rable. L'6quipe 

a fourni des formations sur le tas dans tous les domaines de la gestion des donn6es --organisation de base, 

collecte, analyse et diffusion. 

En 1985, les quelques statisticiens travaillant au Ministbre de I'Agriculture 6talent rattachds Ala DEP. 

A I'heure actuelle, ily au sein du Ministbre de I'Agriculture trois services distincts charg6s respectivement 

des statistiques agricoles, des statistiques d'6levage et de la coordination des statistiques. 

La coordination des statistiques et I'analyse de politique agricole ont fuslonn6 en 1990 pour former 

un service unique au sein de la DEP. Ce service est 6galement la principale source de donn6es agr6g6es 

sur le secteur - I'enqu6te annuelle sur les cultures, financ6e par le CILSS. Les deux services charg6s des 
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statistiques agricoles et des statistiques d'6levage sont situ6s chacun au sein de la direction correspondant 

A son secteur. Les trois services statistiques ont encore besoin d'dtre renforc6s matdrlellement et 

techniquement. 
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PERSONNEL DU PROJET SDSA I NIGER 

Chef d'6guipe: 

Henri Josserand, 1985-1989
 

Georges Cond6, 1989-1990
 

Dale Rachmeler, 1990-1992
 

Personnel Iono terme:
 

Franklin Casey, Analyste de politique agricole, Economiste, 1985-1989
 
Henri Josserand, Conseiller en politique agricole, Economiste, 1985-1989
 
Michael Wybo, Sp6cialiste en micro-informatique, 1985-1987
 

Jeffrey Metzel, Econorniste du d6veloppement, 1986-1988
 

James Gray, Sp6cialiste en gestion de l'information, 1987-1989
 
Dale Rachmeler, Conselller en politique semencibre, Agronome, 1988-1992 

Gonzalo Romero, Economiste du d6veloppement, 1988-1991 
Georges Cond6, Conseller en politique agrlcole, Economiste, 1989-1990 
Frederick Sowers, Consellier en gestion des ressources naturelles, 1989-1991 

Personnel court terme:
 

Pascale Alloke
 

Robin Barlow
 

Francisca Beer
 

Andrew Cook
 

Warren Couvillon
 

William Foerderer
 

Larry Herman
 

Chris Hopkins (Corps de la Paix)
 

Axel Magnusen (Abt Associates)
 

Aoutchiki Mohamed
 

Dale Rachmeler
 

Bradley Reed
 

Allen Reich
 

Charles Steedman
 

Dirck Stryker (Tufts University)
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Personnel technlaue niadrien: 

Philippe Singellos, Informaticlen 

Issoufou Stephanis, Informaticlen 

Ahmed Wacho, Informaticien 
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SDSA I NIGER - SELECTION DE DOCUMENTS
 

"Seed Multiplication in Niger 1975-1992." Dale Rachmeler. End of tour report. Avril 1992. 

"The Impact of Agricultural Policy Reforms on the Output of Selected Crops in Niger." Larry Herman et 
Robin Barlow. Analyse de politique agricole. Janvier 1992. 

"Wet Season Grazing Trials for Cattle and Goats at the Forest of Boyauga". Christopher Hopkins. 1991. 

'The Impact of Policy Reforms on Agricultural Input Marketing and Use in Niger." Larry Herman et Charles 
Steedman. Analyse de politique agricole. D6cembre 1991. 

"End of Tour Report." Gonzalo Romero. Octobre 1991. 

"A Thematic Review of Natural Resources Management Issues in Niger." Rapport final du conseiller en 
gestion des ressources naturelles Frederick Sowers. Septembre 1991. 

"Guide de '6valuation ex-post des projets." Gonzalo Romero. Juillet 1991. 

"L'agroforesterie pr6colonlale et ses implications pour le pr6sent: Le cas du Sultanat du Damagram."
Document provisoire. Etude de politique agricole. Frederick Sowers et Manzo Issoufou. (Non 
dat6.) 

"L'analyse ex-ante des projets de d6veloppement." Gonzalo Romero. Mai 1991. 

"Le rapport entre la tenure foncibre et la tenure de 'arbre." Pascale Alloke et Manzo lssoufou. Pr6par6 pour
le MAG/EL, Secr6tariat Permanent du Code Rural, Direction des Etudes et de la Programmatlon. 
Mai 1991. 

"Annexes de I'6tude sur: 'Le rapport entre la tenure foncibre et la tenure de I'arbre.'" AIloke Pascale, Manzo 
Issoufou. Mai 1991. 

"Documentation de la Cellule d'Analyse des Politiques Agricoles." MAG/EL, Direction des Etudes et de la 
Programmation, et CRED. Mai 1991. 

"Atelier sur I'analyse des politiques agricoles." Atelier destin6 Aam6liorer les comp6tences du personnel du
MAG/E en matibre d'analyse et d'6valuation des donn6es agricoles. 18-26 avril 1991. 

"Note sur 'ateller des 6tudes CRED/LTC/Code Rural." Atelier destin6 Ala r6vision de la version pr6liminaire
du rapport "Le rapport entre la tenure foncire et la tenure de 'arbre." Michel Keita et Fred Sowers. 
12-13 mars 1991. 

"Assessment of Agricultural Input Policy Reform. Preliminary Draft of Consultant's Report." Larry Herman. 
Mars 1991. 

"Communique final du 'S6minaire-ateller sur les Systbmes d'Information G6ographique (SIG).'" Le s6minaire 
avait pour but de r6unir les exp6riences des divers utilisateurs des SIG. 31 octobre au 
2 novembre 1990. 

"Resource Valuation and Incentives to Invest in the Land." Etude de politique agricole. William S.Foerderer. 
1990. 
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"Rapport 6cologique: Zones pastorales d'Agadez et de Zinder (Niger C.E)." Aoutchiki Mohamed. 
Contribution A '6tude des micro-sites de hautes potentialit6s dans la zone pastorale du Niger. 
8 septembre 1990. 

"Micro-sites of High Potential in the Pastoral Zone of Niger: Reconnaissance, Determination, Classification, 
and Evaluation." R6dig6 par le CRED en collaboration avec le Programme Int6gr6 de Gestion des 
Ressources Naturelles au Niger (PIGRN). Allen Reich, Aoutchiki Mohamed, Seyni Seydou. 
Septembre 1990. 

"Micro-sites de haute potentialft6 dans la zone pastorale du Niger: Reconnaissance, d6termination, 
classification et 6valuation." Septembre 1990. (version frangalse du document pr6c6dent.) 

"The Impact of Agricultural Policy Reforms on the Output of Selected Crops in Niger." Larry Herman et 
Robin Barlow. Version 1.0. Ao~t 1990. 

"Cereal Banks in Niger." Francisca Beer. Juillet 1990. 

"Les banques c6r~alibres au Niger." Francisca Beer. Juillet 1990. (version frangaise du document 
pr6c6dent.) 

"Analyse des prix agricoles - March6s Niger." Avril 1990. 

"Study on the Cost and Advantages of Agricultural an Livestock Prices Broadcasting." Georges Cond6. 
Mars 1990. 

"Consultant's Report on Assessing the Impact of ASDG-I Policy Reforms." Robin Barlow. F6vrier 1990. 

"End of Tour Report." Henri P. Josserand. Juillet 1989. 

"Programmation, r6alisation et impact des investissements au Niger 1985-1989," Version r6vis6e. Gonzalo 
Romero, Frank Casey, Carolle Lepine. Minist~re du Plan, Direction des Programmes et du Plan. 
Juillet 1989. 

"Economic Benefits of Improved Market Information Flows for Agricultural and Livestock Products." Analyse 
de politique agricole. Juin 1989. (Une traduction frangaise de ce document est 6galement 
disponible.) 

"Illustrated Methodology for the Impact Assessment of Policy Reforms." Equipe d'assistance technique de 
I'Universlt6 du Michigan. Mal 1989. 

"Document de discussion sur la politique de s~curit6 allmentaire." MAG/E. Avril 1989. 

"Analyse de l'origine du mil vendu sur les marches de Niamey, mi-avril 1988 &fin janvier 1989." Etude de 
politique agricole. Examine l'origine (Niger ou Nigeria) du mil vendu par un 6chantillon de 
grossistes de Niamey. Mars 1989. 

"ASDG Impact Assessment - The Role of Cooperatives in Factor and Product Markets." F6vrler 1989. 

"Investment Programming and Expenditures in Niger's Rural Sector." Frank Casey et Gonzalo Romero. 
Analyse de politique agricole. Analyse la structure, I'volution et I'orientation du budget 
d'investissement au cours des quatre dernlers exercices. Janvier 1989. 
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"Liste alphab6tique des documents disponibles." Liste des 660 documents, rapports et 6tudes sur le secteur 
primaire nig6rien figurant dans la collection de la Cellule d'analyse des politiques agricoles du 
MAG/E. Janvier 1989. 

"ASDG Impact Assessment - Local Currency Account and Macroeconomic Impact." Version 2.0. Janvier 

1989. 

"ASDG Impact Assessment - Agricultural Inputs." Version 2.0. Janvier 1989. 

"ASDG Impact Assessment - Les Intrants Agricoles." Version 2.0. Janvier 1989. (Version frangaise du 
document pr6c6dent) 

"ASDG Impact Assessment - Cereal Price and Marketing Policies." Version 2.0. D6cembre 1988. 

"ASDG Impact Assessment - Politiques de prix et de commercialisation des c6r6ales." Version 2.0. Janvier 
1989. (Version frangaise du document pr6cdent.) 

"La r6forme des politiques c6r6alibres au Niger." Document de discussion r6dig6 pour I'ateller national sur 
la commercialisation des c6r6ales. Vue d'ensemble des r6formes de politique c6r6alire au cours 
de la p6riode 1985-88. Novembre 1988. 

"Compte-rendu du s6minalre sur la politique de s6curit6 alimentaire et la performance relative de I'agriculture 
sah6lienne." Washington, 17-18 octobre 1988. 

"Aggregate and Distributional Effects of Market-Oriented Cereal Policy Reform in Niger." Analyse de 
politique agricole. Octobre 1988. (Une version frangaise de ce document a 6t6 pr6sent6e AI'ateller 
national sur les march6s c6r6allers organls6 en avril 1989 A I'OPVN.) 

"Plan d'action pour la politique semencibre au Niger." Analyse et 6tude de gestion de politique agricole. 
AoOt 1988. 

"Action Plan for Seed Policy, Government of Niger." Warren C. Couvillon and Dale Rachmeler. 4 f6vrier 
1988. (Version anglaise du pr6c6dent document.) 

"Politique de commercialisation et de gestion des marches." Analyse de politique agricole r6dlig6e comme 
document de base pour discussions avec les bailleurs de fonds lors de la Table Ronde sur le 
D~veloppement Rural. Avril 1988. 

"La commercialisation primaire par les coop6ratives." Analyse de politique agricole. Avril 1988. 

"Les statistiques de I'agriculture et de I'environnement - orientations et programme d'action pluriannuel." 
Etude technique/gestion. Mars 1988. 

"An Evaluation of Cooperative Rolling Fund Managament Systems In Niger." Jeffrey Metzel. Analyse de 
politique agricole. 13 janvier 1988. 

"An Economic Evaluation of a Phosphate Basal Dressing Scheme for the Niamey Department." Analyse de 
politique agricole. Examine la vlabillt6 6conomlque d'une op6ration A grande 6chelle de 
phosphatage des sols dans I'un des sept d6partements nig6riens. Novembre 1987. (Une version 
frangalse de ce document est 6galement disponible.) 

"Analyse Amoyen-terme de 1'6volution des cours c6r6aliers au Niger et de leur variabilite par rapport aux 
niveaux de production." Analyse de politique agricole. A partir des prix mensuels du m.! ANiamey 
de 1970 A 1986, examine la variablit6 et '6volution cyclique des prix c6r6aliers. Novembre 1987. 
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"La contribution des banques c~r6alibres A la s~curit6 alimentaire et la stabilisation des prix au Niger." 

Analyse de politique agricole. Novembre 1987. 

"Guide de r6f~rence A [a base de donn~es agricoles 'BASDONAG'." Indique la description, les mots-cls 

et les noms des fichlers pour 128 fichlers de statistiques diverses sur le secteur agricole. Octobre 

1987. 

Michael D. Wybo. Etude technique/gestion."Micro-Computer Use in USAID-Financed Projects in Niger." 
AoOt 1987. 

"Evaluation de I'impact Immedlat des investissements publics dans le secteur d6veloppement rural au Niger." 

Jeffrey Metzel. Analyse 6conomique. Juin 1987. 

"Cotton 	Production and Marketing in Niger: A Brief Overview." Henri Josserand. Analyse de politique 
agricole. Avril 1987. 

"R6sultats de I'analyse de I'enqu6te sur les stocks villageois." Etude de politique agricole du MAG/E. Bilan 

final du programme CND de constitution de stocks de s6curit6 dans les villages. 1987. 

"Results of Analysis of the Enqu6te Stocks Villageois." (Version anglalse du prec6dent document.) 

"Note de r6flexion sur les politiques de prix et de commercialisation des produts agricoles au Niger." 
Analyse de politique agricole utilis~e comme base de discussion lors de la Conf6rence annuelle des 
cadres du Minist~re de I'Agciculture AAgadez. Mars 1987. 

"La place des cultures secondaires et du marketing dans la politique agro-allmentaire nig~rienne." Analyse 
de politique agricole et document de discussion. D6cembre 1986. 

"Retrospective Study of Fertilizer Supply and Demand in Niger." Ministbre de I'Agriculture, Direction des 
Etudes, de la Programmation, et des Statistiques Agricoles. Analyse de politique agricole. Examine 
des questions de premier plan concernant les engrais: subventions, utilisation et r6suitats en culture, 
approvisionnements en provenance de I'aide ext~rieure et du Nigeria, gisements nationaux de 
phosphates. AoOt 1986. (Une version frangalse int6grale de cette 6tude a 6t6 publi6e en 1987.) 

"Observations on the National Statistics Service Market Price Survey. Analyse de politique agricole. 
Recommandations pour un travail suivi de collecte et d'analyse des cours des produits de base. 
Juillet 1986. 

"The Ministry of Agriculture and Agricultural Policy - Context, Diagnostic of Efficiency and Proposed Action 
Plan." Document de recherche et 6tude de strat6gle. Juin 1986. 

"Les prix comme indicateurs de I'6tat et du fonctionnement des march6s c6r6allers au Niger." Aalyse de 
politique agricole. Pr6sente des m6thodes de mesure de la productivit6 des march6s au moyen de 
I'analyse statistique des prix du march6 libre. 1986. 

"Rapport int6rimaire sur I'enqu~te stock villageols: Mthodes, 6tat des travaux et r~sultats disponibles." 
Etude de politique agricole. Bilan pr6liminaire du programme CND de constitution de stocks de 
s6curit6 dans les villages. March 1986. 

"Fertilizer Subsidies - Methodological Notes and Suggestions." Henri P. Josserand. Analyse de politique 
agricole. Discussion du niveau des prix parall~les des engrais, et du calcul des subventions, 
compte tenu des quantit6s en provenance du Nigeria. Octobre 1985. 

"Results 	of Analysis of the Enquete Stocks Villageols." Non dat6. 
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"R6sultats de I'analyse de I'enqu~te sur les stocks villageols." Non dat6. (Version frangaise du document 
pr6c6dent.) 
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Figure 1: Relation entre I'accroissement d6mographique, la production 
c6r6alibre et la production c6r6alibre par habitant - 1960-1990 
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Figure 2: Bilan de la production alimentaire: production par rapport aux
 
besoins - 1960-1990
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Figure 3: Rendements du mil et du sorgho, 1953-1990
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Figure 4: Evolution de la dette publique, 1975-1989
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